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TEXTE

In tro duc tion
L’em ploi est un fac teur de so cia li sa tion pri mor dial, en par ti cu lier pour
les per sonnes ayant des in ca pa ci tés : il s’agit, en effet, de leur prin ci‐ 
pale porte d’en trée à la par ti ci pa tion et à l’in clu sion so ciales (Bour gui‐ 
gnon &  Her man, 2018 ; Cas tel, 1995). Ac cé der à l’em ploi per met trait
non seule ment aux per sonnes ayant des in ca pa ci tés de dis po ser
d’une source de re ve nu, mais éga le ment d’ob te nir une cer taine re ‐
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con nais sance et va lo ri sa tion en tant que membres de la com mu nau té,
ainsi que d’amé lio rer leur bien- être psy cho lo gique (Bour gui gnon
&  Her man, 2018 ; Gar cia et  al., 2016 ; Ka ba no &  Bea ton,  2011). En
somme, l’em ploi consti tue un do maine es sen tiel de la vie (Mer zouk,
2008). En consé quence, l’ar ticle  27 de la Conven tion re la tive aux
droits des per sonnes han di ca pées (CDPH) re con naît le droit au tra vail
des per sonnes ayant des in ca pa ci tés et oblige les États par ties à leur
en ga ran tir l’accès (Na tions Unies, 2006). Si gna taire de la CDPH, le
Ca na da et ses pro vinces mettent en place, de puis plu sieurs an nées,
des me sures vi sant à sou te nir l’in clu sion pro fes sion nelle des per‐ 
sonnes ayant des in ca pa ci tés, no tam ment des lois anti- discrimination
(par exemple la Loi ca na dienne sur les droits de la per sonne) ou en‐ 
core des pro grammes et ser vices de sou tien à l’em ploi (Col lin et al.,
2013 ; Han douya hia et  al., 2022). Mal gré ces pro grès, force est de
consta ter que ces me sures de meurent in suf fi santes  : les per sonnes
ayant des in ca pa ci tés conti nuent d’être sous- représentées sur le
mar ché du tra vail, sous- rémunérées et da van tage pla cées dans des
em plois peu qua li fiés (Gun der son &  Lee, 2015 ; Mor ris et  al., 2018 ;
Tompa et al., 2020). De ce fait, plu sieurs rap ports et études scien ti‐ 
fiques re censent les fac teurs phy siques, struc tu rels et so ciaux qui li‐ 
mitent tous, d’une ma nière ou d’une autre, leur accès à l’em ploi (voir
par exemple Gar cia et al., 2016 ; Kul kar ni & Lengnick- Hall, 2014 ; Pa‐ 
tri moine ca na dien, 2020). Les per sonnes ayant des in ca pa ci tés ne
res tent pas pour au tant pas sives face à ces obs tacles  : elles tentent
même de né go cier les si tua tions aux quelles elles sont confron tées,
trans for mant alors leurs réa li tés sur le mar ché du tra vail. Ainsi, le
pré sent ar ticle pro pose d’ex plo rer la tra jec toire des per sonnes ayant
des in ca pa ci tés à tra vers le pro ces sus d’em bauche, et ce, selon leur
propre pers pec tive. Cette étude de na ture qua li ta tive re pose sur les
ré sul tats de tra vaux an té rieurs selon les quels les at ti tudes et les pra‐ 
tiques des em ployeurs forment un obs tacle ma jeur, in fluen çant à la
fois les dé ci sions d’em bauche, la mise en place des me sures d’adap ta‐ 
tion (les ac com mo de ments), les re ve nus et le type de postes of ferts
(Ameri et al., 2017 ; Kaye et al., 2011 ; Schur et al., 2016). Les deux pro‐ 
chaines sec tions abor de ront les re cherches en lien avec l’em bauche,
en pré sen tant les pers pec tives res pec tives des em ployeurs et des
per sonnes ayant des in ca pa ci tés.
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Pers pec tives des em ployeurs
D’après la re cherche, les em ployeurs en tre tiennent des croyances
né ga tives (sté réo types et pré ju gés) à l’égard des can di dat‧es ayant des
in ca pa ci tés. Celles- ci se ré sument es sen tiel le ment à un manque de
com pé tence et de pro duc ti vi té, à un fort taux d’ab sen téisme, à des
coûts d’em bauche éle vés, à des be soins en termes d’ac com mo de ment
com pli qués, coû teux et in évi tables, à des ré ac tions ou des consé‐ 
quences né ga tives au ni veau du per son nel em ployé et de la clien tèle,
et, enfin, à des risques d’ac ci dents de tra vail, voire de pour suites ju di‐ 
ciaires (Bea ton et al., 2012 ; Bo nac cio et al., 2020 ; Fra ser et al., 2010 ;
Ren et al., 2008). Les études sug gèrent que, plu tôt que de consi dé rer
leurs com pé tences et ca pa ci tés ef fec tives, les em ployeurs per çoivent
les can di dat‧es ayant des in ca pa ci tés à tra vers le sté réo type du
«  han di cap  » qui, dans l’ima gi naire col lec tif, se situe à l’op po sé de
l’image des tra vailleur‧euses « ca pables » de ré pondre aux exi gences
du mar ché de l’em ploi (Bea ton et al., 2012 ; Roh mer & Lou vet, 2006 ;
Roh mer & Lou vet, 2016). En consé quence, les em ployeurs per çoivent
l’em bauche des per sonnes ayant des in ca pa ci tés comme un risque
pour leur en tre prise, mais aussi pour le bien- être des can di dat‧es ; de
cette façon, ils jus ti fient le rejet sys té ma tique de leurs can di da tures
ou en core le fait de leur at tri buer un poste de moindre im por tance,
même lors qu’elles pos sèdent toutes les ca pa ci tés et qua li fi ca tions re‐ 
quises (Ameri et al., 2017 ; Bea ton et al., 2012 ; Bel le mare et al., 2018).
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Pers pec tives des per sonnes ayant des
in ca pa ci tés

Lorsque l’on s’in té resse aux vécus des tra vailleur‧euses ayant des in‐ 
ca pa ci tés, cer tain‧es cher cheur‧es constatent que la lit té ra ture est
bien moins dense que celle abor dant la pers pec tive des em‐ 
ployeurs  (San tuz zi &  Waltz, 2016) ; elle ap porte tou te fois de pré‐ 
cieuses in for ma tions quant à leurs per cep tions et ex pé riences sur le
mar ché du tra vail. En pre mier lieu, les études iden ti fient le dé voi le‐ 
ment des in ca pa ci tés comme un enjeu de taille à tra vers le pro ces sus
d’em bauche, et ce par ti cu liè re ment lors de la ren contre avec les em‐ 
ployeurs (McKin ney & Swartz, 2019). Plus pré ci sé ment, la ques tion du
dé voi le ment est gé né ra le ment per çue et vécue comme un mo ment
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dé li cat et an xio gène pou vant gé né rer un chan ge ment de per cep tion
et d’at ti tude du côté des em ployeurs et po ten tiel le ment créer des si‐ 
tua tions de dis cri mi na tion (Char maz, 2010 ; von Schra der et al., 2014 ;
Wil ton, 2006). Les per sonnes ayant des in ca pa ci tés ont, en effet, bien
conscience des pré ju gés dé va lo ri sants qui leur collent à la peau et qui
se si tuent aux an ti podes des re pré sen ta tions que se font les em‐ 
ployeurs du pro fil re cher ché, des tra vailleur‧euses « mo dèles », qua li‐ 
fié‧es, pro duc tif‧ves, ren tables, fiables, sans in ca pa ci tés, etc. (Ka ba no
& Bea ton, 2011 ; Li rette et al., 2015). Pour ré pondre au di lemme du dé‐ 
voi le ment, les can di dat‧es ayant des in ca pa ci tés mettent en place
prin ci pa le ment deux types de stra té gies. D’un côté, cer tain‧es choi‐ 
sissent de ne pas in for mer les em ployeurs de leurs in ca pa ci tés, ce qui
leur per met d’évi ter la dis cri mi na tion et d’être éva lué‧es en fonc tion
de leurs vé ri tables com pé tences (Ka ba no &  Bea ton, 2011 ; McKin ney
& Swartz, 2019 ; Wil ton, 2006). À l’in verse, d’autres pré fèrent par ta ger
cette in for ma tion au cours du pro ces sus d’em bauche, les rai sons
prin ci pales étant la vo lon té d’être trans pa rent‧es, le be soin de sou tien
(par exemple en termes d’ac com mo de ment) ou en core la vi si bi li té des
in ca pa ci tés (von Schra der et al., 2014 ; Wil ton, 2006). Mal gré ce type
de dé ci sion, il n’en de meure pas moins que les per sonnes ayant des
in ca pa ci tés ap pré hendent sou vent le dé voi le ment des in ca pa ci tés
(Char maz, 2010 ; Ka ba no &  Bea ton, 2011 ; McKin ney &  Swartz, 2019),
un res sen ti ren for cé par leurs propres par cours pro fes sion nels  : il
n’est, en effet, pas rare qu’elles vivent des ex pé riences né ga tives après
avoir in for mé les em ployeurs de leurs in ca pa ci tés, qu’il s’agisse de
ques tions in ap pro priées, de refus d’ac com mo de ment ou en core du
rejet de leur can di da ture (Dalle- Nazébi, 2009 ; McKin ney &  Swartz,
2019 ; Wil ton, 2006). À force de se faire ex clure du mar ché du tra vail,
cer tain‧es com mencent à perdre leur mo ti va tion, à dou ter de leurs
com pé tences ou en core fi nissent par croire qu’ils/elles n’ont au cune
chance de dé cro cher un em ploi (Ka ba no & Bea ton, 2011 ; Li rette et al.,
2015). Par ailleurs, les at ti tudes et les pra tiques dis cri mi na toires des
em ployeurs forcent les per sonnes ayant des in ca pa ci tés non seule‐ 
ment à dé ve lop per des com pé tences pro fes sion nelles su pé rieures à la
moyenne, mais éga le ment à ap por ter leurs propres so lu tions en ma‐ 
tière d’ac com mo de ments s’ils/elles veulent que les em ployeurs
consi dèrent leur can di da ture (Ka ba no &  Bea ton, 2011 ; Li rette, 2012 ;
Li rette et al., 2015 ; Punch, 2016). Ainsi, la pro blé ma tique des ac com ‐
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mo de ments in ter vien drait dès le début du par cours vers l’em bauche,
lors des en tre vues avec les em ployeurs  (par exemple Lind say  et  al.,
2018 ; McKin ney & Swartz, 2019). Selon une étude, en vi ron 30 % des
per sonnes sans em ploi ayant des in ca pa ci tés iden ti fie raient le
manque d’ac com mo de ment comme étant un obs tacle à l’accès à l’em‐ 
ploi (Anand & Sevak, 2017).

Le pré sent ar ticle vise à pal lier deux la cunes de la lit té ra ture. D’une
part, les études ont ten dance à trai ter ex clu si ve ment la pers pec tive
des em ployeurs, aux dé pens des vécus des per sonnes ayant des in ca‐ 
pa ci tés qui mé ritent d’être da van tage do cu men tés si l’on veut amé lio‐ 
rer leur accès à l’em ploi et les po li tiques pu bliques qui en dé coulent
(San tuz zi & Waltz, 2016). D’autre part, les tra vaux et les rap ports exis‐ 
tants se can tonnent, en gé né ral, à lis ter les obs tacles qui se dressent
de vant les per sonnes ayant des in ca pa ci tés lors qu’elles tentent de se
tailler une place sur le mar ché de l’em ploi (par exemple Ka ba no
& Bea ton, 2011). À notre connais sance, la re cherche n’a ja mais ana ly sé
conjoin te ment l’ar ti cu la tion des défis ren con trés par les per sonnes
ayant des in ca pa ci tés et les ré ponses que celles- ci leur ap portent du‐ 
rant le pro ces sus d’em bauche. De ce fait, cette étude es père ap por ter
une contri bu tion à deux ni veaux. D’abord, elle place en son centre la
pa role des per sonnes ayant des in ca pa ci tés. En suite,  elle pro pose
d’exa mi ner leur tra jec toire à tra vers le pro ces sus d’em bauche afin de
mieux com prendre com ment les défis (ici, le dé voi le ment des in ca pa‐ 
ci tés, les at ti tudes des em ployeurs et la ques tion des ac com mo de‐ 
ments) se dé ve loppent et in ter agissent avec les stra té gies mises en
place par les per sonnes ayant des in ca pa ci tés (par exemple la né go‐ 
cia tion, l’auto- compensation, l’uti li sa tion des com pé tences et des
res sources ou en core la per sé vé rance).

4

L’ob jec tif prin ci pal consiste donc non seule ment à sai sir les dif fé rents
obs tacles ren con trés par les per sonnes ayant des in ca pa ci tés du rant
leur par cours vers l’em ploi, mais éga le ment à iden ti fier la ma nière
dont elles com posent avec ceux- ci. Cette ana lyse conjointe es père
four nir des in di ca tions quant aux res sources et ser vices per ti nents et
adap tés (ou non) aux be soins et en jeux vécus par les per sonnes ayant
des in ca pa ci tés, tout en te nant compte de l’agen ti vi té de ces der‐ 
nières. À cette fin, ce tra vail em prunte la concep tion du han di cap et
les ter mi no lo gies du Mo dèle de dé ve lop pe ment hu main – Pro ces sus de
pro duc tion du han di cap (MDH- PPH), qui conçoit la si tua tion de han ‐
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di cap comme étant le « ré sul tat de l’in ter ac tion per sonne/en vi ron ne‐ 
ment et se tra dui sant par une res tric tion de la qua li té de réa li sa tion
des ha bi tudes de vie de la per sonne ayant des in ca pa ci tés » (Fou gey‐ 
rol las, 2002, p. 10). Enfin, cette étude s’ins crit plus lar ge ment dans le
cadre du pro jet mul ti dis ci pli naire Di sa bi li ty, Em ploy ment, and Pu blic
Po li cies Ini tia tive (DEPPI) qui ras semble des équipes de re cherche du
Qué bec et du Nouveau- Brunswick qui se sont pen chées sur les fa‐ 
çons d’amé lio rer, à l’aide de don nées pro bantes, l’in clu sion sur le
mar ché du tra vail et le main tien en em ploi des per sonnes ayant des
in ca pa ci tés au Ca na da. En l’oc cur rence,  les don nées ana ly sées pour
cet ar ticle ont été re cueillies au près de 22 per sonnes concer nées ré‐ 
si dant au Nouveau- Brunswick, soit la deuxième pro vince comp tant le
plus grand nombre de per sonnes ayant des in ca pa ci tés au pays (Sta‐ 
tis tique Ca na da, 2018). Celles- ci ne sont d’ailleurs pas épar gnées par
l’ex clu sion pro fes sion nelle sur le mar ché du tra vail  : en 2016, seul‧es
55,4 % des Néo- Brunswickois‧es ayant des in ca pa ci tés (parmi les 25-
64 ans) avaient accès à un em ploi ré mu né ré, contre 76,5 % des Néo- 
Brunswickois‧es sans in ca pa ci tés (Saint John Human De ve lop ment
Coun cil, 2021). Le Ta bleau 1 pré sente les prin ci pales ca rac té ris tiques
so cio dé mo gra phiques de nos par ti ci pant‧es.
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Ta bleau 1. Ca rac té ris tiques so cio dé mo gra phiques des par ti ci pant‧es

Mé thode

Par ti ci pant‧es

Afin de ré pondre aux ob jec tifs de re cherche, les par ti ci pant‧es ont été
sé lec tion né‧es selon deux cri tères  : ceux/celles- ci de vaient (1) vivre
avec des pro blèmes de santé chro niques ou des in ca pa ci tés mo trices,
vi suelles et/ou au di tives, et de vaient (2) être en em ploi ou en re‐ 
cherche d’em ploi au mo ment de l’étude. Au total, 22  par ti ci pant‧es
ont été re cru té‧es dans la pro vince du Nouveau- Brunswick, soit
17  femmes et 5  hommes, âgé‧es entre 24  ans et 58  ans (M =  38, ÉT
= 10). Dix- huit par ti ci pant‧es ont ex pli qué vivre avec un seul type d’in‐ 
ca pa ci té, res pec ti ve ment  : des pro blèmes de santé chro niques 1 (n
= 10), des in ca pa ci tés vi suelles (n = 4), des in ca pa ci tés mo trices (n = 3)
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ou des in ca pa ci tés au di tives (n =  1). Quatre par ti ci pant‧es, quant à
eux/elles, ont rap por té com po ser avec plu sieurs types d’in ca pa ci tés,
soit des pro blèmes de santé chro niques com bi nés à des in ca pa ci tés
vi suelles (n = 2), à des in ca pa ci tés au di tives (n = 1) ou aux deux (n = 1).
En ce qui concerne leur ni veau de for ma tion, 18 par ti ci pant‧es (82 %)
pos sé daient un di plôme post se con daire dont 12 (55 % de l’échan tillon
total) un di plôme uni ver si taire. Deux per sonnes dis po saient d’un di‐ 
plôme d’études se con daires, tan dis que deux autres n’avaient pas
ache vé leur for ma tion se con daire. Fi na le ment, 15  par ti ci pant‧es
(68 %) oc cu paient un em ploi au mo ment de la col lecte des don nées ;
6 (27 %) étaient en re cherche d’em ploi et une per sonne n’a pas sou‐ 
hai té s’ex pri mer à ce sujet. Il est à noter que le pré sent ar ticle ne vise
pas à ef fa cer la di ver si té qui existe parmi les per sonnes vi vant avec
des in ca pa ci tés (Mer zouk, 2008). Néan moins, celui- ci se concen tre ra
da van tage sur les ten dances com munes qui se dé gagent de leurs ex‐ 
pé riences plu tôt qu’à l’hé té ro gé néi té de leurs vécus.

Me sures
Les don nées de l’étude ont été re cueillies à l’aide d’en tre vues semi- 
dirigées et d’un ques tion naire en ligne. Plus pré ci sé ment, les cher‐ 
cheur‧es ont uti li sé une grille d’en tre vue afin de gui der les échanges
avec les par ti ci pant‧es  : celle- ci com por tait un cer tain nombre de
ques tions vi sant à ré col ter des in for ma tions sur six do maines liés aux
in ca pa ci tés et à l’em ploi. Ainsi, le pre mier do maine, l’iden ti té per son‐ 
nelle ou af fir mée (1), s’in té res sait aux ca rac té ris tiques so cio dé mo gra‐ 
phiques des par ti ci pant‧es (par exemple genre, âge, ori gines, der nier
di plôme, etc.). Les fac teurs per son nels (2), de leur côté, abor daient la
ques tion des in ca pa ci tés et de leurs consé quences au quo ti dien (par
exemple les be soins d’ac com mo de ment). Le par cours édu ca tif et pro‐ 
fes sion nel (3) son dait les par ti ci pant‧es sur leur for ma tion, leurs ex pé‐ 
riences pro fes sion nelles et les fac teurs (sou tiens et obs tacles) ayant
in fluen cé leurs par cours. L’em ploi le plus si gni fi ca tif dans le par cours
pro fes sion nel (4), quant à lui, se concen trait sur les sou tiens et les
obs tacles ren con trés par les par ti ci pant‧es dans le cadre de leur em‐ 
ploi le plus si gni fi ca tif. Le do maine Dé si rs et as pi ra tions pro fes sion‐ 
nelles, et connais sances et per cep tions du mar ché du tra vail et des em‐ 
ployeurs (5) com pre nait à la fois des ques tions sur le dé voi le ment des
in ca pa ci tés, les at ti tudes et at tentes des em ployeurs, les op por tu ni tés
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de car rière et les ob jec tifs pro fes sion nels des par ti ci pant‧es. La der‐ 
nière sec tion de la grille d’en tre vue por tait sur l’opi nion des par ti ci‐ 
pant‧es quant à l’uti li sa tion du CV vidéo (6). Enfin, le ques tion naire en
ligne per met tait sim ple ment de re cueillir cer taines in for ma tions so‐ 
cio dé mo gra phiques.

Pro cé dure
Les par ti ci pant‧es ont été re cru té‧es avec l’aide des conseiller‧ères en
res sources hu maines agréé‧es du Nouveau- Brunswick (CRHA
Nouveau- Brunswick) qui ont ac cep té de dif fu ser les af fiches du pro jet
de re cherche. Celles- ci étaient dis po nibles en an glais et en fran çais,
et in di quaient les cri tères d’in clu sion ainsi que la na ture de la par ti ci‐ 
pa tion à l’étude ; les per sonnes in té res sées pre naient di rec te ment
contact avec l’as sis tante de re cherche. Les en tre vues ont en suite été
me nées entre sep tembre 2019 et mars 2020, en per sonne (n = 5) ou
en vi déo con fé rence via le lo gi ciel Zoom (n = 17). Avant de com men cer
l’étude, les cher cheur‧es rap pe laient les ob jec tifs et le dé rou le ment de
l’étude ; les par ti ci pant‧es si gnaient en suite un for mu laire de consen‐ 
te ment, puis ré pon daient à une série de ques tions en lien avec leurs
ex pé riences de tra vail et de re cherche d’em ploi. En moyenne, les en‐ 
tre vues du raient 50 mi nutes (ÉT = 20) et se dé rou laient soit en fran‐ 
çais (n = 11), soit en an glais (n =  11) ; les échanges étaient en re gis trés
au moyen d’un dic ta phone. À la suite des en tre vues, les par ti ci pant‧es
re ce vaient le lien du ques tion naire en ligne ainsi qu’un code de par ti‐
ci pant‧e per met tant de pré ser ver leur ano ny mat. Enfin, les par ti ci‐ 
pant‧es ob te naient une com pen sa tion de 50 CAD, en voyée par vi re‐ 
ment.

8

Le prin cipe de sa tu ra tion em pi rique gui dait la col lecte des don nées :
au tre ment dit, le re cru te ment a pris fin lorsque les in for ma tions par‐ 
ta gées par les par ti ci pant‧es com men çaient à de ve nir re don dantes
(Pires, 1997). Les en tre vues semi- dirigées ont en suite été re trans‐ 
crites, en omet tant – par souci de confi den tia li té – les par ties re la‐ 
tives à l’iden ti té per son nelle des par ti ci pant‧es. Les don nées de
l’étude ont en suite été pla cées sur un ser veur sé cu ri sé, uni que ment
consul table par l’équipe de re cherche.
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Plan d’ana lyse
L’ana lyse thé ma tique de conte nu a per mis de trai ter le ma té riau dis‐ 
cur sif ainsi re cueilli. Plus pré ci sé ment, il s’agis sait d’iden ti fier, d’or ga‐ 
ni ser et d’ana ly ser les thèmes prin ci paux qui res sor taient des en tre‐ 
vues afin de mieux com prendre – au tra vers d’un sché ma – les per‐ 
cep tions et ex pé riences du pro ces sus d’em bauche re la tées par les
par ti ci pant‧es (Braun &  Clarke, 2006 ; Paillé &  Muc chiel li, 2012). En
l’oc cur rence, les thèmes exa mi nés ont été éla bo rés par co dage mixte,
soit à par tir de ca té go ries re pé rées à prio ri dans la lit té ra ture ainsi
que des thèmes iden ti fiés à pos té rio ri, sur la base du ver ba tim des
par ti ci pant‧es (Swain, 2018). L’ana lyse pro po sée dans cet ar ticle a, par
ailleurs, res pec té les étapes ha bi tuelles de l’ana lyse de conte nu, soit :
(1) la lec ture du ma té riel, (2) la for ma tion des pre miers codes, (3) l’éla‐ 
bo ra tion des thèmes, et (4) le re grou pe ment/raf fi ne ment des thèmes
(Braun & Clarke, 2006 ; Paillé & Muc chiel li, 2012). Lors de la pre mière
étape, il s’agis sait de lire et de se fa mi lia ri ser avec les ex traits d’en tre‐ 
vues abor dant le pro ces sus d’em bauche (Braun & Clarke, 2006) ; ici, le
pro ces sus d’em bauche se ré fé rait à la to ta li té des évé ne ments pre‐ 
nant place entre le mo ment du dépôt de can di da ture et la ré ponse fi‐ 
nale des em ployeurs. Lors de la deuxième étape, les pre miers codes
étaient dé fi nis en sé lec tion nant les seg ments de phrases ré su mant au
mieux chaque ex trait de ver ba tim (Braun &  Clarke, 2006). La troi‐ 
sième étape consis tait à iden ti fier les thèmes sous- jacents aux pre‐ 
miers codes, ces der niers étant en suite clas sés sous les thèmes cor‐ 
res pon dants (Braun &  Clarke, 2006). Lors de la der nière étape, il
s’agis sait de re tra vailler les thèmes, de les or ga ni ser hié rar chi que‐ 
ment et de les raf fi ner afin de par ve nir à un sché ma re pré sen ta tif des
per cep tions et des ex pé riences par ta gées par les par ti ci pant‧es ; l’uti‐ 
li sa tion du lo gi ciel NVivo  12 a fa ci li té le trai te ment des don nées par
essais- erreurs (Braun & Clarke, 2006 ; Paillé & Muc chiel li, 2012).

10

Ré sul tats
Les pro pos re cueillis au près des par ti ci pant‧es per mettent d’iden ti‐ 
fier une tra jec toire en trois étapes qui ré sument le pro ces sus d’em‐ 
bauche : (1) la pré sé lec tion, (2) les en tre vues et tests de re cru te ment,
et (3) la dé ci sion d’em bauche (voir Fi gure 1).

11
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Fi gure 1. Le pro ces sus d’em bauche tel que vécu par les par ti ci pant‧es

Pré sé lec tion : pre mière ré ponse des
em ployeurs

La pre mière étape du pro ces sus d’em bauche, soit la pré sé lec tion des
can di da tures, ne semble pas poser de vé ri table défi à la plu part des
par ti ci pant‧es : la ma jo ri té re çoit des in vi ta tions à se pré sen ter en en‐ 
tre vue et/ou est convo quée à des tests de re cru te ment. Seule une
pe tite mi no ri té rap porte men tion ner sys té ma ti que ment ses in ca pa ci‐ 
tés dans le dos sier de can di da ture. Au tre ment dit, le pro fil des par ti‐ 
ci pant‧es in té res se rait à pre mière vue les em ployeurs. Ce constat,
bien que po si tif, ne ga ran tit néan moins pas une issue fa vo rable au
pro ces sus, comme l’illus trent les pro pos d’une par ti ci pante : « J’ai du
suc cès pour avoir des en tre vues, mais di sons que ça ar rête là » (Noé‐ 
mie, in ca pa ci té vi suelle).

12

En tre vues et tests de re cru te ment

La deuxième étape du pro ces sus d’em bauche est ca rac té ri sée par la
réa li sa tion d’en tre vues et/ou de tests de re cru te ment. Plu sieurs en‐ 
jeux semblent alors émer ger et in ter agir entre eux, en par ti cu lier : le

13
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dé voi le ment des in ca pa ci tés, les at ti tudes des em ployeurs ren con trés
et la ques tion des ac com mo de ments.

Dé voi le ment des in ca pa ci tés
Parmi les par ti ci pant‧es qui ont abor dé la ques tion du dé voi le ment, la
ma jo ri té ex prime de la ré ti cence et/ou du ma laise à l’idée de dé voi ler
leur in ca pa ci té au cours du pro ces sus d’em bauche. En effet, la plu‐ 
part des par ti ci pant‧es es timent que  cette pra tique les met à haut
risque d’être mal jugé‧es, voire de « faire peur » aux em ployeurs. Plu‐ 
sieurs par ti ci pant‧es craignent ainsi que les em ployeurs re voient
leurs ca pa ci tés à la baisse et que l’in for ma tion sur leur condi tion de
santé prenne le pas sur celle re la tive à leurs com pé tences : « I want
an equal op por tu ni ty I guess, be cause maybe if they knew that I have a
phy si cal di sa bi li ty they might make as sump tions be fore I’m al lo wed to
kind of de fend my self I guess  » (Maeva, in ca pa ci té mo trice). D’autres
s’in quiètent qu’on re mette en ques tion leur as si dui té :
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Je ne sais pas, c’est peut- être juste ma seule ques tion que peut- être
qui vont pen ser « Ben, là elle va peut- être man quer du tra vail, parce
que là elle va avoir des rendez- vous tôt » des choses comme ça pis
on di rait que j’ai me rais pas don ner cette im pres sion que j’manque
sou vent de tra vail, parce que c’est pas le cas, mais des fois t’ar rives
que moi met tons que je peux aller faire mes prises de sang. (Ca mille,
pro blème de santé phy sique)

En somme, bon nombre de par ti ci pant‧es re doutent que le dé voi le‐ 
ment des in ca pa ci tés li mite leurs chances d’ob te nir l’em ploi dé si ré.
Leurs craintes semblent ali men tées par la per cep tion d’un risque
élevé de dis cri mi na tion, mais éga le ment par des ex pé riences né ga‐ 
tives. Par exemple, deux par ti ci pants ra content avoir dû se sou mettre
à des éva lua tions mé di cales après avoir men tion né leurs in ca pa ci tés.
Plus pré ci sé ment, l’un d’eux a dû pas ser un exa men mé di cal sup plé‐ 
men taire afin de dé mon trer son ap ti tude à ré pondre aux exi gences
de l’em ploi, et ce mal gré sa brillante réus site aux étapes stan dards du
pro ces sus d’em bauche. Le dé voi le ment des in ca pa ci tés peut donc
par fois mener à des de mandes d’éva lua tion mé di cale de la part des
em ployeurs  : une pro cé dure dis cri mi nante qui sert, comme on le
verra, à jus ti fier leurs refus d’em bauche.

15
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En rai son des en jeux en tou rant la ques tion du dé voi le ment, les par ti‐ 
ci pant‧es doivent ré flé chir à deux fois avant de dé ter mi ner si et
quand par ta ger cette in for ma tion avec leurs po ten tiels em ployeurs.
Dif fé rentes stra té gies sont alors mises en place. Quelques par ti ci‐ 
pant‧es dé cident tout bon ne ment de ne ja mais dis cu ter de leurs in ca‐ 
pa ci tés, tan dis que d’autres pré fèrent at tendre d’être em bau ché‧es et
de pou voir dé mon trer leurs com pé tences avant d’abor der le sujet.
D’autres en core (la ma jo ri té) prennent la dé ci sion de dé voi ler leurs
in ca pa ci tés du rant le pro ces sus d’em bauche, dans le contexte de l’en‐ 
tre vue ou des tests de re cru te ment, et ce prin ci pa le ment pour trois
rai sons. Pre miè re ment, près d’un tiers des par ti ci pant‧es ex pliquent
avoir be soin d’ac com mo de ments dans le cadre de leur em ploi (par
exemple de flexi bi li té ou de tech no lo gies de sou tien) et/ou pour ef‐ 
fec tuer les tests de re cru te ment. Il leur re vient alors sou vent la res‐ 
pon sa bi li té d’ini tier la dis cus sion sur les me sures d’adap ta tion :
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[…] la plu part des em plois ont be soin que je tra vaille sur l’or di na teur
pis y’ont be soin de sa voir que j’ai be soin de c’t’ac com mo da tion là pis
j’aime de le faire à l’en tre vue parce que là ça montre un sens de
confiance d’être comme : « Hey j’ai pas tri ché là euh j’vous dis c’est ça
que j’ai be soin, j’suis hon nête avec vous pis euh… you know ». (So phie,
in ca pa ci té vi suelle et pro blème de santé phy sique)

Le dis cours de cette par ti ci pante fait ap pa raître une deuxième mo ti‐ 
va tion à dé voi ler ses in ca pa ci tés, qui est par ta gée par un cer tain
nombre de par ti ci pant‧es  : il s’agit du souci de trans pa rence. D’un
côté, cer tain‧es tiennent à être hon nêtes avec les em ployeurs, voire
se sentent obli gé‧es de l’être, sans pour au tant être à l’aise dans cette
si tua tion. D’un autre côté, quelques par ti ci pant‧es par tagent de prime
abord cette in for ma tion dans le but de son der les vé ri tables at ti tudes
des em ployeurs vis- à-vis des in ca pa ci tés, évi tant ainsi cer taines dé‐ 
cep tions. Enfin, pour d’autres, la ques tion du dé voi le ment ne se pose
pas  : leur chaise rou lante, leur chien guide ou en core leur canne
rendent leurs in ca pa ci tés vi sibles aux yeux des em ployeurs.

17

At ti tudes des em ployeurs
Comme men tion né, la plu part des par ti ci pant‧es ap pré hendent de
dé voi ler leurs in ca pa ci tés, et ce prin ci pa le ment en rai son des at ti ‐
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tudes né ga tives que pour raient ex pri mer les em ployeurs. En effet,
mal gré quelques pro grès sou li gnés, les par ti ci pant‧es s’ac cordent sur
le fait que les em ployeurs de meurent peu en clins à en ga ger des per‐ 
sonnes ayant des in ca pa ci tés ; nombre d’entre eux/elles font
d’ailleurs le constat d’un sous- emploi gé né ra li sé et per sis tant.

Pour la ma jo ri té des par ti ci pant‧es, la ré ti cence des em ployeurs à les
em bau cher s’ex pli que rait par leurs pré ju gés et leur manque évident
de sen si bi li sa tion. À tra vers le dis cours des par ti ci pant‧es, il ap pa raît
ainsi que les at ti tudes des em ployeurs tiennent un rôle ma jeur dans
leurs pro ces sus d’em bauche  : d’abord, parce qu’elles af fectent leurs
chances de dé cro cher un em ploi, et en suite parce qu’elles prennent
une im por tance dé ter mi nante quant à leur dé ci sion de dé voi ler leurs
in ca pa ci tés. En l’oc cur rence, les at ti tudes né ga tives des em ployeurs
consis te raient es sen tiel le ment en des pré ju gés sou te nant la croyance
qu’em bau cher une per sonne ayant des in ca pa ci tés se rait com pli qué
et ris qué. D’après cer taines par ti ci pantes, les em ployeurs pré su me‐ 
raient fa ci le ment que les em ployé‧es ayant des in ca pa ci tés se ront
sou vent ab sentes du tra vail en rai son de leur santé, ce qu’ils ne per‐ 
ce vraient pas d’un bon œil :

19

J’di rais les gens voient les jour nées de ma la dies comme des pro ‐
blèmes qui veulent pas avoir. Pis si ils peuvent ré duire leurs pro ‐
blèmes ils vont le faire. Ça c’est juste l’at ti tude de good bu si ness
right… (Claire, pro blèmes de santé phy sique et men tale).

Selon d’autres par ti ci pantes, les em ployeurs au raient ten dance à pré‐ 
sup po ser que les per sonnes ayant des in ca pa ci tés n’ont pas les com‐ 
pé tences suf fi santes pour tra vailler. En par ti cu lier, il sem ble rait que
l’exis tence d’in ca pa ci tés af fecte la per cep tion gé né rale des ca pa ci tés
d’une per sonne : selon les em ployeurs, vivre avec des in ca pa ci tés se‐ 
rait sy no nyme d’in ca pa ci té to tale. Plu sieurs par ti ci pantes ex pliquent
alors, à juste titre, se sen tir sous- estimées et ne pas être ap pré ciées à
leur juste va leur sur le mar ché du tra vail :

20

I don’t feel like people real ly un ders tand what I’m ca pable of I guess. I
have a hard time get ting across that I am able to work and I don’t
know if they un ders tand how much I am able to do I guess. (Maeva,
in ca pa ci té mo trice)
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À cause des pré ju gés qu’en tre tien draient les em ployeurs, cer tain‧es
par ti ci pant‧es ont donc l’im pres sion de de voir conti nuel le ment prou‐ 
ver leurs ca pa ci tés, voire de de voir en faire plus que les autres pour
être fi na le ment consi dé ré‧es, ce qui peut s’avé rer stres sant et fa ti‐ 
guant :

21

Parce que comme genre ok, si 70 % ont pas de tra vail ça veut dire
que j’suis une des per sonnes you know I’m the smart one (rires). Si y
faut les gra der là tsé comme les gens, I’m above ave rage comme qu’ils
disent so c’est comme j’suis pas ca pable d’être nor male, faut que je
sois extra spé ciale. Y faut que je sois la su per star là. Faut pas être
dans les 70 %. Tsé comme, c’est stres sant parce que c’est comme
j’peux tu juste pas être nor male (rires) ? J’peux pas juste être ok, pis
avoir un em ploi comme… (So phie, in ca pa ci té vi suelle et pro blème de
santé phy sique)

En somme, selon les par ti ci pant‧es, les em ployeurs re cher che raient
un pro fil d’em ployé‧e bien dé fi ni, situé à l’op po sé du por trait qu’ils se
fe raient des per sonnes ayant des in ca pa ci tés. Plus pré ci sé ment, les
em ployeurs cher che raient à en ga ger des tra vailleur‧euses tra di tion‐ 
nel‧les, qui pré sentent bien, qui peuvent tra vailler à temps plein, qui
s’ab sentent peu et qui sont ca pables de réa li ser l’in té gra li té des
tâches qui leur sont as si gnées, ra pi de ment et sans as sis tance. De ce
fait, la ques tion des ac com mo de ments et la per cep tion que les em‐ 
ployeurs en ont pour raient être des en jeux im por tants du rant le pro‐ 
ces sus d’em bauche, par ti cu liè re ment lors des en tre vues et tests de
re cru te ment.

22

Ac com mo de ments
Tel que men tion né pré cé dem ment, plu sieurs par ti ci pant‧es dé voilent
leurs in ca pa ci tés du rant le pro ces sus d’em bauche dans le but d’ob te‐ 
nir les me sures d’adap ta tion dont ils/elles ont be soin pour les tests
de re cru te ment et/ou le futur em ploi. Bien que plu sieurs aient vu
leur de mande d’ac com mo de ment ac cep tée, de nom breux‧euses par‐ 
ti ci pant‧es rap portent des ex pé riences né ga tives et/ou ont l’im pres‐ 
sion que les em ployeurs sont peu en clins à ins tau rer des me sures
d’adap ta tion. Quelques par ti ci pant‧es pré cisent alors que les ac com‐ 
mo de ments sont loin d’être nor ma li sés et que leur mise en place dé‐ 
pen drait es sen tiel le ment des prio ri tés et des va leurs des em ployeurs :

23
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«  Et puis, on es saie d’être créa tif avec des ac com mo de ments, mais
que si ça ne rentre pas dans le plan de l’em ployeur, c’est un non au to‐ 
ma tique » (Alice, pro blème de santé phy sique). En évo quant l’at ti tude
des em ployeurs vis- à-vis des me sures d’adap ta tion, cette par ti ci‐ 
pante ajoute d’ailleurs : « J’pense qui a un che mi ne ment qui se fait et
j’pense que les gens com mencent à com prendre qui ont pas le choix,
mais c’est pas au to ma tique et ce n’est pas fait sans ran cune » (Alice,
pro blème de santé phy sique).

En réa li té, les coûts et les ef forts que per ce vraient les em ployeurs
consti tue raient, d’après de nom breux‧euses par ti ci pant‧es, les obs‐ 
tacles prin ci paux à l’in tro duc tion d’ac com mo de ments. En l’oc cur‐ 
rence, les em ployeurs as so cie raient gé né ra le ment la no tion d’ac com‐ 
mo de ment à des coûts éle vés et du tra vail sup plé men taire, une re‐ 
pré sen ta tion qui – on le verra à la der nière étape du pro ces sus –
vien drait af fec ter l’em ploya bi li té des per sonnes ayant des in ca pa ci tés.
En outre, cer tains ac com mo de ments semblent d’au tant moins admis
par les em ployeurs. Plus pré ci sé ment, les par ti ci pantes qui ont be soin
de tech no lo gies de sou tien à la vi sion (pour les tests de re cru te ment
et/ou l’em ploi) font face à d’im por tantes dif fi cul tés lors qu’elles pré‐ 
sentent leur de mande d’ac com mo de ment  : in com pa ti bi li té avec les
pro grammes de l’en tre prise, coûts es ti més trop éle vés et manque de
vo lon té du côté des em ployeurs semblent être les prin ci paux en jeux.

24

[…] leur or di na teur avait pas mon pro gramme que j’avais be soin pour
voir ce que j’ai so y’avait un en sei gne ment de 4 se maines pis du rant
mon en sei gne ment, avant même l’en sei gne ment j’ai été à l’en tre vue
j’ai toute suite donné mon lo gi ciel que j’avais déjà que you know c’est
à moi. J’ai dit « Hey pouvez- vous mettre ça sur l’or di na teur so je peux
voir ce que je fais du rant mon tra vail tsé ». […] Y ont pas fait ça, j’ai
fait le test, pis j’ai pas passé le test parce que you know ça pre nait
trop de temps pour que je le lise moi- même. (So phie, in ca pa ci té vi ‐
suelle et pro blème de santé phy sique)

D’autres me sures d’adap ta tion ont l’air de dé ran ger par ti cu liè re ment
les em ployeurs. Plu sieurs par ti ci pant‧es ex pliquent que ces der niers
sont peu ou verts à la flexi bi li té, que ce soit au ni veau de l’ho raire de
tra vail ou de la ma nière de tra vailler :

25
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[…] there’s like a men ta li ty among some bu si nesses I think where
they think if you’re not if your butt’s not in your chair at your desk
you’re not wor king. When real ly it should just be “are you get ting the
work done by the dead lines?”, like “how you spend your hours?”. (Lily,
in ca pa ci té au di tive et pro blèmes de santé phy sique et men tale)

Ce manque de flexi bi li té semble éga le ment concer ner les dé pla ce‐ 
ments jusqu’au(x) lieu(x) de tra vail : quelques par ti ci pantes ne pou vant
pas se vé hi cu ler elles- mêmes rap portent, en effet, que les em‐ 
ployeurs ne sont pas prêts à dis cu ter d’ac com mo de ments pour
contour ner cet obs tacle.

26

Confron tées à une dé res pon sa bi li sa tion des em ployeurs sur la ques‐ 
tion des ac com mo de ments, cer taines per sonnes tentent de s’adap ter.
Ainsi, quelques par ti ci pantes ap portent di rec te ment la tech no lo gie
dont elles ont be soin à l’en tre vue ou en core offrent cette op tion aux
em ployeurs. Une par ti ci pante a d’ailleurs pro po sé des so lu tions sup‐ 
plé men taires lorsque les or di na teurs de la com pa gnie n’étaient pas
com pa tibles avec son lo gi ciel, mais cette dé marche n’a tou te fois pas
abou ti, car ses sug ges tions n’ont pas été prises en compte. Cer taines
per sonnes tentent éga le ment de s’ac com mo der au ni veau des tra jets
jusqu’au lieu de tra vail : elles ré flé chissent à des so lu tions per met tant
de fa ci li ter leurs dé pla ce ments sans voi ture et n’hé sitent pas à sol li ci‐ 
ter leur en tou rage et les ser vices de sou tien dé diés aux per sonnes
ayant des in ca pa ci tés.

27

Parce que moi j’étais prête à né go cier ça. Ok, peut- être faut que je
dé mé nage. Donc je m’étais dit « moi je m’or ga nise de me trou ver une
façon de me dé pla cer et puis juste comme tous les autres em ployés
me payer le mil lage 2 et tout ça ». (Noé mie, in ca pa ci té vi suelle)

Ce pen dant, tous- tes ne savent pas s’y prendre pour dé fendre leurs
in té rêts. En effet, gérer la ques tion des ac com mo de ments re quiert
cer taines com pé tences en self- advocacy ; or, tout le monde ne bé né fi‐ 
cie pas d’un en traî ne ment adé quat à ce ni veau. No tam ment, une par‐ 
ti ci pante re vient sur une conver sa tion qu’elle a eue avec un ami au
sujet de la né go cia tion de ses condi tions de tra vail, des pro pos qui
laissent trans pa raître un manque de confiance en soi :
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Je lui di sais comme ma peur comme « Ah tsé ça me stresse assez ».
Pis lui était comme « Ah ben juste fait comme moi va à ton em ‐
ployeur pis dis que tu veux juste tra vailler à temps par tiel comme y a
rien de ça là ». Qu’est- ce tu dis y a rien de ça ? Qu’est- ce tu parles
about (rires) ? C’est où que tu prends tout ton pou voir là comme what
(rires) ? C’était comme ça, you know, c’est vrai pour des gens comme
ça y sont ca pables de né go cier pis de dire « Hey je veux faire ça
comme ça, tu m’as be soin ». Moi je me sens pas comme, per sonne
m’a be soin. Je me sens comme un extra là. (rires). C’est comme un gâ ‐
teau pis t’as comme beau coup de p’tites chan delles pis de p’tites dé ‐
co ra tions au tour tsé des p’tites fleurs au tour du gâ teau ben j’suis
comme une p’tite fleur au tour du gâ teau tsé t’as pas be soin de ça.
C’est bon de l’avoir mais tu en as pas be soin tsé. (So phie, in ca pa ci té
vi suelle et pro blème de santé phy sique)

Quelques par ti ci pant‧es dis cutent alors de la res pon sa bi li té à four nir
des me sures d’adap ta tion. D’un côté, cer tain‧es es timent que cette
res pon sa bi li té in combe es sen tiel le ment à l’en tre prise et aux em‐ 
ployeurs. De l’autre côté, des par ti ci pantes in sistent sur le fait que les
per sonnes ayant des in ca pa ci tés sont éga le ment, voire tout au tant,
res pon sables de leur ac com mo de ment.
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Dé ci sion d’em bauche : ré ponse fi ‐
nale des em ployeurs
À l’issue de la deuxième phase du pro ces sus d’em bauche, les par ti ci‐ 
pant‧es re çoivent ha bi tuel le ment la ré ponse fi nale des em ployeurs. La
dé ci sion d’em bauche se tra duit soit par un refus, soit par l’em bauche
du/de la can di dat‧e. Par ailleurs, il ap pa raît que les pro blé ma tiques
de ve nues saillantes lors de la deuxième étape (pour rap pel : le dé voi‐ 
le ment des in ca pa ci tés, les at ti tudes des em ployeurs et les ac com mo‐ 
de ments) in fluencent la dé ci sion fi nale des em ployeurs.
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Refus

L’es sen tiel des re jets des can di da tures rap por tés par les par ti ci pant‧
es semble di rec te ment lié aux at ti tudes des em ployeurs vis- à-vis de
leurs in ca pa ci tés. À tra vers les ré cits, on constate que cer tains em‐ 
ployeurs af firment plu tôt clai re ment que les in ca pa ci tés sont à l’ori ‐
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gine du refus, tan dis que d’autres l’ex priment de ma nière plus im pli‐ 
cite.

Du côté des refus ex pli cites/as su més, on re trouve les em ployeurs qui
re fusent les par ti ci pant‧es pour la simple et bonne rai son qu’ils ne
peuvent/veulent pas les ac com mo der. Une par ti ci pante ra conte
ainsi :
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C’est que bon, j’ai eu beau coup de suc cès au ni veau d’ap pli quer, de
faire des en tre vues, mais là après ça c’était comme la ques tion : « On
ne peut pas vous ac com mo der » » (Noé mie, in ca pa ci té vi suelle).
Avant d’ajou ter : « […] c’est pas évident de faire des en tre vues et de
ne pas être rap pe lé ou des dit « pas d’ac com mo de ment ». Un mo ‐
ment donné, tu perds confiance (Noé mie, in ca pa ci té vi suelle).

Ce type de refus vise prin ci pa le ment les per sonnes qui ne peuvent
pas conduire (au tre ment dit, qui ne peuvent pas se dé pla cer dans la
ré gion de façon au to nome selon les em ployeurs), et celles qui ont be‐ 
soin de tech no lo gies de sou tien (ici, des lo gi ciels de lec ture d’écran).
Mal gré ces ex pé riences né ga tives, une par ti ci pante ex plique per sé vé‐ 
rer dans sa re cherche d’em ploi et ten ter de se pré pa rer à abor der la
ques tion des ac com mo de ments lors de ses pro chaines en tre vues :
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[…] j’es saie de me pré pa rer pour les autres en tre vues plus tard, parce
que je me suis dit « y a peut- être des com pa gnies que je ré ap pli que ‐
rai pour des postes » et j’es saie de me dire « com ment je pour rais
par ler des ac com mo de ments ? », pas dans l’en tre vue, mais à la fin
pour leur dire que je suis ou verte pour dis cu ter des ac com mo de ‐
ments si on re te nait ma can di da ture, es sayer de dire un p’tit mot
comme ça peut- être que ça ou vrait la porte ou je ne sais pas. (Noé ‐
mie, in ca pa ci té vi suelle)

À l’ins tar des ac com mo de ments, on re trouve aussi les éva lua tions
mé di cales dans la ca té go rie des refus ex pli cites/as su més. En par ti cu‐ 
lier, la can di da ture d’un par ti ci pant a été of fi ciel le ment re je tée à la
suite d’une éva lua tion mé di cale dé fa vo rable. Tou te fois, le par ti ci pant
en ques tion n’en est pas resté là et a en tre pris des dé marches pour
dé fendre ses in té rêts, un com bat de longue ha leine :
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Donc j’ai été voir un mé de cin in dé pen dant […]. Y a fait un rap port pis
y a dit clai re ment que j’étais apte à faire l’em ploi, que j’avais aucun
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pro blème. Ça j’ai en voyé le rap port ça quand même été re fu sé en core
une fois. J’ai pous sé, j’ai de man dé, y ont fait de la ré vi sion, y ont en ‐
core re fu sé. Donc j’ai pous sé mon cas […] j’ai eu une ren contre avec
[nom de l’ins ti tu tion] pour une mé dia tion avec le mé de cin qui avait
re fu sé. […] on a eu une en tente que si je pas sais le mé di cal avec un
mé de cin in dé pen dant de nou veau et que la per sonne di sait que je
pour rais en trer dans le pro ces sus de nou veau. J’ai été voir le mé de cin
in dé pen dant de nou veau, le même que j’avais été voir au début, puis
le mé de cin in dé pen dant a dit « non, vous êtes com plé te ment apte à
faire l’em ploi ». Pré sen te ment, j’at tends en core pour le rap port final.
(Jacques, pro blème de santé men tale)

À l’in verse des refus ex pli cites/as su més, plu sieurs par ti ci pant‧es ont
vécu des si tua tions où les em ployeurs ne for mulent pas ex pli ci te ment
(ou du moins pas of fi ciel le ment) que la rai son du refus était leurs in‐ 
ca pa ci tés. Tou te fois, le com por te ment des em ployeurs est suf fi sam‐ 
ment par lant pour lais ser pla ner le doute. Confron té‧es aux ex cuses
et aux non- dits des em ployeurs, les par ti ci pant‧es ont sou vent l’im‐ 
pres sion qu’il s’agit, en réa li té, de dis cri mi na tion dis si mu lée, sans
pour au tant en être tou jours sûr‧es ou pou voir le dé mon trer, faute de
preuves tan gibles :
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Je pense que c’est quelque chose qui me bloque, mais c’est dur à dire.
C’est juste la fran chise, y savent que c’est illé gal de re fu ser quel qu’un
pour des in ca pa ci tés phy siques ou men tales. Donc de là à aller et
dire : « Ok, vous pou vez pas, on vous en gage pas, à cause de vos in ‐
ca pa ci tés ». C’est ja mais dit clai re ment, pis c’est ja mais dit di rec te ‐
ment. (Jacques, pro blème de santé men tale)

Mal gré les ex pé riences né ga tives, cer tain‧es par ti ci pant‧es tentent de
res ter op ti mistes, et gardent es poir quant à l’exis tence, sur le mar ché
du tra vail, de quelques em ployeurs prêts à les ac com mo der et à les
en ga ger :
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On vit d’es poir. J’ose es pé rer un jour que je vais avoir un or ga nisme
qui est in tègre, qui est éthique et qui sait que je peux très bien fonc ‐
tion ner sans souci, suf fit de me don ner la chance. Le pro blème c’est
ça, c’est de don ner la chance. (Marc, pro blèmes de santé phy sique et
men tale)
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Em bauche
Mal gré les ex pé riences né ga tives qu’ils/elles ont pu vivre, un cer tain
nombre de par ti ci pant‧es re viennent tout de même sur les dé ci sions
d’em bauche qui se sont avé rées po si tives. On par vient alors à iden ti‐ 
fier deux ca té go ries de fac teurs qui ont contri bué à leur suc cès  :
(1)  les com pé tences in di vi duelles et (2)  l’uti li sa tion de res sources ex‐ 
ternes. Ainsi, quelques par ti ci pant‧es ex pliquent être par ve nu‧es à
dé cro cher un em ploi non seule ment grâce à leurs com pé tences pro‐ 
fes sion nelles, mais aussi grâce à leurs ca pa ci tés à dé mon trer leur en‐ 
ga ge ment ou en core à né go cier les condi tions d’em ploi. Du côté de
l’uti li sa tion de res sources ex ternes, plu sieurs par ti ci pant‧es sou‐ 
lignent l’im por tance des po li tiques d’in clu sion et des pro grammes de
sou tien à l’em bauche pour les per sonnes ayant des in ca pa ci tés. Plus
précisément, des par ti cipant‧es ex pli quent que ces pro grammes ont
gran dement facilité leur em bauche  : « Well I think it’s great be cause
there’s a pro gram called the equal em ploy ment op por tun ity pro gram
which I am part of, which I think may have also helped me get my cur‐ 
rent job  » (Han nah, incapacité visuelle). Un par ti ci pant ajoute, par
ailleurs, que ce type de pro gramme lui per met de ré duire le stress as‐ 
so cié à la re cherche d’em ploi. Enfin, une par ti ci pante uti lise des res‐ 
sources ex ternes en fai sant, cette fois- ci, re cours à son ré seau so cial.
En effet, celle- ci ex plique avoir dé cro ché son em ploi ac tuel par l’en‐ 
tre mise d’un membre de sa fa mille, qui l’a pré sen tée à ses em‐ 
ployeurs. Il est à noter, tou te fois, que l’em bauche ef fec tive ne si gni fie
pas qu’un ac com mo de ment est sys té ma ti que ment of fert par les em‐ 
ployeurs.

37

En somme, les par ti ci pant‧es sont proac tif‧ves tout au long du pro‐ 
ces sus d’em bauche. Bien qu’ils/elles es suient des refus par fois à ré‐ 
pé ti tion, les par ti ci pant‧es ne res tent pas sans ré ponse : ils/elles per‐ 
sé vèrent, cherchent des so lu tions et dé fendent leurs droits.
D’ailleurs, les par ti ci pant‧es connaissent aussi cer tains suc cès. À tra‐ 
vers leurs ré cits, il ap pa raît que des fac teurs tels que les com pé‐ 
tences pro fes sion nelles et de né go cia tion, la ca pa ci té à s’adap ter ainsi
qu’à re cou rir à des res sources ex ternes (pro grammes de sou tien à
l’em bauche et ré seau so cial) sont des aides pré cieuses dans leur par‐ 
cours vers l’em bauche.
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Dis cus sion et con clu sion
Les té moi gnages des par ti ci pant‧es de cette étude per mettent de
mieux sai sir les obs tacles qu’ils/elles ren contrent à l’em bauche ainsi
que la ma nière dont ils/elles com posent avec ceux- ci. À tra vers les
ré cits, on constate que la pré sé lec tion ne semble pas pré sen ter de
défi par ti cu lier pour la plu part des par ti ci pant‧es, alors que les en tre‐ 
vues et les tests de re cru te ment consti tuent une phase cen trale du
pro ces sus : c’est pré ci sé ment à cette étape que le di lemme du dé voi‐ 
le ment des in ca pa ci tés, les at ti tudes des em ployeurs et la ques tion
des ac com mo de ments prennent toute leur am pleur. Or, ces pro blé‐ 
ma tiques peuvent s’avé rer dé ter mi nantes quant à la dé ci sion fi nale
d’em bauche.
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Dé voi le ment des in ca pa ci tés

À l’ins tar de la lit té ra ture (voir par exemple Char maz, 2010 ; McKin ney
&  Swartz, 2019), nos ré sul tats sug gèrent que de nom breuses per‐ 
sonnes ap pré hendent le dé voi le ment des in ca pa ci tés, une ques tion
qui de vient par ti cu liè re ment saillante lors des en tre tiens d’em bauche.
Plus pré ci sé ment, ceux/celles- ci craignent que les em ployeurs, une
fois in for més de leurs in ca pa ci tés, ex priment des pré ju gés et se
servent de pra tiques dis cri mi na toires pour écar ter leur can di da ture ;
leurs ex pé riences sur le mar ché du tra vail ont d’ailleurs ten dance à
confir mer cette in quié tude. Les par ti ci pant‧es se trouvent face à une
dé ci sion dé li cate et ap pliquent prin ci pa le ment deux stra té gies, éga le‐ 
ment iden ti fiées par d’autres études (Ka ba no &  Bea ton, 2011 ;
von  Schra der et  al., 2014 ; Wil ton, 2006)  : ne rien dire avant l’em‐ 
bauche (et donc évi ter la dis cri mi na tion) ou bien dé voi ler du rant le
pro ces sus d’em bauche. Le dé voi le ment des in ca pa ci tés et sa ter mi no‐ 
lo gie s’ap pa rentent ainsi à un pro ces sus de coming- out au cours du‐ 
quel les in di vi dus dé cident de sor tir ou non du pla card, en pre nant
soit le risque d’être dis cri mi nés, soit de ne pas ob te nir d’ac com mo de‐ 
ment, voire de s’épui ser à dis si mu ler sa condi tion (Valle et al., 2004 ;
Wil son, 2006). L’existence- même de ce pro ces sus dé ci sion nel, de son
ca rac tère ré pé ti tif et de la res pon sa bi li té qui pèse sur les per sonnes
ayant des in ca pa ci tés in forment non seule ment du re gard stig ma ti‐
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sant que conti nue d’en tre te nir la so cié té à leur en contre, mais aussi
du fait que ces at ti tudes pro duisent des si tua tions de han di cap.

Les en jeux du pro ces sus d’em bauche ne s’ar rêtent tou te fois pas à la
ques tion du dé voi le ment des in ca pa ci tés. En effet, deux autres pro‐ 
blé ma tiques ont été dis cu tées par les par ti ci pant‧es.
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At ti tudes des em ployeurs

Les ré sul tats sou lignent no tam ment que la ma jo ri té des par ti ci pant‧es
ex pé ri mente et/ou an ti cipe des at ti tudes né ga tives de la part des
em ployeurs, en par ti cu lier concer nant leurs com pé tences, leur as si‐ 
dui té et leurs be soins d’ac com mo de ment. Ce type de croyances in va‐ 
li dantes est aussi rap por té dans la lit té ra ture, que ce soit par les per‐ 
sonnes ayant des in ca pa ci tés (voir par exemple Dalle- Nazébi, 2009 ;
Ka ba no &  Bea ton, 2011 ; Li rette et  al., 2015) ou par les em ployeurs
eux- mêmes (Bea ton et al., 2012 ; Kaye et al., 2011 ; Lengnick- Hall et al.,
2008). En rai son des pré ju gés des em ployeurs, qui vont pré ci sé ment à
l’en contre de leurs exi gences d’em bauche (en termes de pro duc ti vi té
et d’au to no mie no tam ment), les per sonnes ayant des in ca pa ci tés sont
sou mises à une forme d’in jonc tion à l’ex tra or di na ri té. Nos par ti ci pant‧
es ex pliquent ainsi res sen tir une pres sion à la sur com pé tence et à la
sur per for mance pour par ve nir à com pen ser les sté réo types as so ciés
au han di cap. De la même façon, d’autres tra vaux in diquent que les
can di dat‧es ayant des in ca pa ci tés ont bien sou vent l’im pres sion de
de voir dé mon trer des qua li tés ex cep tion nelles pour avoir une chance
face aux em ployeurs (Ka ba no & Bea ton, 2011 ; Li rette et al., 2015). En
pra tique, l’in jonc tion à l’ex tra or di na ri té pousse les per sonnes ayant
des in ca pa ci tés à mettre en place dif fé rentes stra té gies qui peuvent
s’avé rer coû teuses en temps, en éner gie et en ar gent. Par exemple,
cer tain‧es par ti ci pant‧es tentent de s’adap ter à l’em ploi par leurs
propres moyens (voir la sec tion sui vante), tan dis que d’autres dé‐ 
cident de suivre des for ma tions sup plé men taires dans le but d’amé‐ 
lio rer leur em ploya bi li té. Ces stra té gies sont- elles réel le ment ef fi‐
caces ? Jusqu’à pré sent, la re cherche sug gère que les can di da tures de
per sonnes ayant des in ca pa ci tés conti nuent d’être da van tage re je‐ 
tées, même lorsque celles- ci dis posent de qua li fi ca tions par ti cu liè re‐ 
ment éle vées et que leurs in ca pa ci tés n’af fectent en rien leur per for‐ 
mance au tra vail (Ameri et al., 2017 ; Bel le mare et al., 2018). L’ex tra or ‐
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di na ri té telle que dé crite par les per sonnes ayant des in ca pa ci tés ne
semble donc pas suf fi sante pour convaincre l’en semble des em‐ 
ployeurs.

Que ce soit dans notre étude ou dans la lit té ra ture (Burke et al., 2013),
il est à noter que les at ti tudes des em ployeurs ne prennent pas sys té‐ 
ma ti que ment la forme de pré ju gés hos tiles. Les can di dat‧es ayant des
in ca pa ci tés sont par fois perçu‧es de ma nière am bi va lente, comme le
sug gèrent les tra vaux de Roh mer et Lou vet (2006)  : ceux/celles- ci
ont ten dance à être à la fois va lo ri sé‧es sur le plan per son nel et sous- 
évalué‧es en termes de com pé tences pro fes sion nelles. Au vu de cette
am bi va lence, il est pro bable que des pré ju gés plus sub tils puissent in‐
ter ve nir dans les dé ci sions des em ployeurs. En par ti cu lier, le concept
de pa ter na lisme or ga ni sa tion nel per met de rendre compte de la dis‐ 
cri mi na tion bien veillante qui opère lorsque des em ployeurs re jettent
des can di da tures de per sonnes ayant des in ca pa ci tés (di men sion
d’au to ri té dé pla cée), tout en leur re con nais sant cer taines qua li tés qui
pèsent moins dans l’éva lua tion (di men sion de bien veillance dé pla cée)
(Bea ton et al., 2018). Il est pos sible que ce type de mé ca nisme rende
l’in ter pré ta tion des refus d’em bauche dif fi cile pour les par ti ci pant‧es,
un état dé si gné comme de l’am bi guï té at tri bu tion nelle (Cro cker
& Major, 1989). Plus pré ci sé ment, les par ti ci pant‧es sont plu sieurs fois
in cer tain‧es si leur rejet est tri bu taire de la dis cri mi na tion ou de leur
manque de qua li fi ca tion pour le poste visé. Selon la re cherche, l’am‐ 
bi guï té at tri bu tion nelle en gendre des consé quences né ga tives sur la
santé psy cho lo gique et phy sique des membres des groupes stig ma ti‐ 
sés (Major et al., 2002).
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Ac com mo de ments

Tel que men tion né, cer tain‧es par ti ci pant‧es ont be soin de me sures
d’adap ta tion pour ce qui est des tests de re cru te ment et/ou de leur
futur em ploi, des de mandes gé né ra le ment mal ac cueillies par les em‐ 
ployeurs. À la ma nière des em ployeurs in ter ro gés par d’autres au teur‧
trices (voir par exemple Bea ton et  al., 2012 ; Kaye et  al., 2011  ;
Lengnick- Hall et al., 2008), les par ti ci pant‧es at tri buent ces ré ac tions
né ga tives à la sur es ti ma tion des coûts, des ef forts et des chan ge‐ 
ments or ga ni sa tion nels qu’im pli que raient ces ac com mo de ments. À
dé faut de sou tien de la part de leurs su pé rieur‧es, les per sonnes
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ayant des in ca pa ci tés se re trouvent alors sou vent en charge de leurs
propres ac com mo de ments, un constat éga le ment sou li gné par plu‐ 
sieurs études (Li rette, 2012 ; Li rette et al., 2015 ; Punch, 2016). De ce
fait, un manque évident d’ac ces si bi li té conti nue de ca rac té ri ser le
mar ché de l’em ploi et em pêche la par ti ci pa tion de nom breuses per‐ 
sonnes ayant des in ca pa ci tés ; l’ob jec tif d’in clu sion porté par la CDPH
est donc loin d’être at teint et l’in té gra tion pro fes sion nelle 3 de ces
tra vailleur‧euses dé pend es sen tiel le ment d’une lo gique d’auto- 
compensation.

Im pli ca tions
Sur la base de ces ré sul tats, on constate pre miè re ment que les ser‐ 
vices de sou tien à l’em bauche sont in suf fi sants et ne ciblent pas né‐ 
ces sai re ment les be soins ex pri més par les tra vailleur‧euses ayant des
in ca pa ci tés. Au Nouveau- Brunswick, ce type d’ac com pa gne ment se
li mi te rait prin ci pa le ment à la pré pa ra tion du CV et des lettres de mo‐ 
ti va tion (Ca na dian Coun cil on Re ha bi li ta tion and Work, n.d. ; mi nis tère
du Dé ve lop pe ment so cial, n.d.). Or, les par ti ci pant‧es de la pré sente
étude ont ten dance à réus sir la phase de tri des CV et sont da van tage
mis‧es en dif fi cul té par la ques tion du dé voi le ment des in ca pa ci tés et
des ac com mo de ments  : dès lors, il est es sen tiel  de dé ve lop per des
pro grammes et des ser vices qui adressent di rec te ment ces défis. La
re cherche ga gne rait éga le ment à étu dier da van tage l’effet de la men‐ 
tion des in ca pa ci tés dans le CV (une pra tique peu fré quente dans
notre échan tillon) du point de vue des per sonnes concer nées.
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Par ailleurs, cette étude sou ligne, une fois de plus, que les at ti tudes et
les pra tiques des em ployeurs sont pro blé ma tiques. À l’ins tar d’autres
au teur‧trices, on ne peut que ré af fir mer la né ces si té de for mer les
em ployeurs aux réa li tés des per sonnes ayant des in ca pa ci tés ainsi
que d’œu vrer à l’ins tau ra tion d’une culture or ga ni sa tion nelle in clu sive
(Ka ba no & Bea ton, 2011 ; Schur et al., 2016). Ceci im plique no tam ment,
pour les em ployeurs, de re con naître l’exis tence de la di ver si té en mi‐ 
lieu pro fes sion nel, mais aussi sa va leur lors qu’elle est gérée adé qua te‐ 
ment (Ashi ka li &  Groe ne veld, 2015). Par exemple, Rin fret et ses col‐ 
lègues (2022) pro posent un mo dèle de la di ver si té or ga ni sa tion nelle
qui re pose sur le pos tu lat selon le quel l’en ga ge ment de la haute di‐ 
rec tion est une condi tion né ces saire pour im plan ter une culture in ‐
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clu sive. Dans ce mo dèle, le lea der ship trans for ma tion nel 4 est jugé ap‐ 
pro prié pour gui der des chan ge ments pro fonds au sein d’une or ga ni‐ 
sa tion : en effet, la re cherche dé montre que ce style de lea der ship est
as so cié à la mise en place d’une culture in clu sive (Rin fret et al., 2020).
En l’oc cur rence, un lea der trans for ma tion nel est tenu d’in tro duire un
pro gramme d’équi té en ma tière d’em ploi et de rendre chaque di rec‐ 
tion de l’or ga ni sa tion im pu table quant à l’at teinte des ob jec tifs pré co‐ 
ni sés. Or, les pro grammes d’équi té en ma tière d’em ploi ont connu
jusqu’ici des ré sul tats plu tôt li mi tés, no tam ment en ma tière d’in clu‐ 
sion pro fes sion nelle des per sonnes ayant des in ca pa ci tés (Mor ris
et al., 2018). Par consé quent, le mo dèle de la di ver si té va plus loin et
énonce des étapes sup plé men taires vi sant à ins tau rer une culture or‐ 
ga ni sa tion nelle di ver si fiée et in clu sive. Entre autres, Rin fret et ses
col lègues (2022) sou lignent l’im por tance de créer, à l’in terne, une pla‐ 
te forme col la bo ra tive com po sée d’em ployé‧es issu‧es de dif fé rents
sec teurs de l’or ga ni sa tion et pré sen tant des ca rac té ris tiques so cio dé‐ 
mo gra phiques va riées. Cette pla te forme col la bo ra tive au rait pour but
de par ta ger les dif fi cul tés vé cues dans l’en tre prise et de pro po ser des
so lu tions in no va trices. En bref, celle- ci consti tue rait un le vier d’ac‐ 
tion per met tant aux per sonnes ayant des in ca pa ci tés de faire en‐ 
tendre leurs pers pec tives sur les obs tacles et les so lu tions me nant à
un contexte de tra vail qui ré pond à leurs be soins.

Enfin, un der nier constat concerne l’ab sence d’un cadre légal qui sou‐ 
tient et pro tège les tra vailleur‧euses ayant des in ca pa ci tés et qui res‐ 
pon sa bi lise les em ployeurs et sanc tionne leurs pra tiques dis cri mi na‐ 
toires. À l’échelle des en tre prises, l’in tro duc tion de codes de conduite
vi sant à lut ter contre les dis cri mi na tions pour rait éga le ment s’avé rer
bé né fique. Par exemple, les ré sul tats de Pe ter sen et Krings (2009)
sug gèrent que la pré sence de ce type de codes ac com pa gnés d’une
me nace de sanc tion pré vient ef fec ti ve ment la dis cri mi na tion à l’em‐ 
bauche.
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Il est tou te fois à noter que les conclu sions de cette étude re flètent
avant tout des réa li tés propres au Nouveau- Brunswick, à sa lé gis la‐ 
tion, à son éco no mie et à sa ru ra li té. De plus, les en tre vues ana ly sées
ont été réa li sées avant et au début de la pan dé mie de COVID- 19, soit
avant les nou velles obli ga tions de té lé tra vail pour de nom breux sec‐ 
teurs pro fes sion nels (Niosi, 2022). Étant donné que ce type d’ac com‐ 
mo de ment est sou vent de man dé par les tra vailleur‧euses ayant des
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NOTES

1  Les pro blèmes de santé chro niques pou vaient être de na ture phy sique
et/ou men tale, et com pre naient, entre autres, les dou leurs chro niques, les
troubles de stress post- traumatique, les troubles an xieux et dé pres sifs, et
les troubles de l’ap pren tis sage.

2  Ex pres sion uti li sée au Ca na da pour dé si gner le ki lo mé trage.

3  Ici, le concept d’in té gra tion pro fes sion nelle est à dis tin guer de celui d’in‐ 
clu sion pro fes sion nelle. Le pre mier se dé fi nit comme l’adap ta tion de l’in di vi‐ 
du à son mi lieu (ici, de tra vail), tan dis que le se cond pro pose que l’adap ta‐ 
tion doive pro ve nir du mi lieu lui- même (voir par exemple Arm strong, 2001).

4  Rin fret (2012) dé fi nit le lea der ship trans for ma tion nel comme « la ca pa ci té
de créer une re la tion émo tion nelle vé ri table avec ses col la bo ra teur[‧trice]s,
ce qui les amène à trans cen der leurs be soins in di vi duels pour por ter le pro‐ 
jet com mun vers un idéal de de ve nir » (p. 1).

RÉSUMÉ

Français
Mal gré les pro grès réa li sés en ma tière d’accès à l’em ploi au Ca na da, de
nom breux obs tacles conti nuent de li mi ter les op por tu ni tés d’em bauche des
per sonnes ayant des in ca pa ci tés. Parmi eux, les at ti tudes et les pra tiques
des em ployeurs consti tuent une bar rière re dou table, lar ge ment do cu men‐ 
tée selon la pers pec tive des em ployeurs eux- mêmes (Burke et al., 2013). À
contre- pied, cette étude se concentre sur les vécus des per sonnes ayant
des in ca pa ci tés afin d’ex plo rer leur tra jec toire à tra vers le pro ces sus d’em‐ 
bauche. En par ti cu lier, cette re cherche vise à sai sir les défis qu’elles ren‐ 
contrent à la suite d’une pos tu la tion et à iden ti fier la ma nière dont elles
com posent avec ceux- ci. Les en tre vues me nées au près de 22  Néo- 
Brunswickois-es per mettent ainsi de dis tin guer les étapes du pro ces sus
d’em bauche, soit : (1) la pré sé lec tion, (2) les en tre vues/tests de re cru te ment
et (3) la dé ci sion fi nale. Les don nées sug gèrent éga le ment l’émer gence, lors
de la deuxième étape, de trois pro blé ma tiques fon da men tales  : le dé voi le‐ 
ment des in ca pa ci tés, les at ti tudes des em ployeurs et les ac com mo de ments.
Les ana lyses sou lignent alors les stra té gies dé ployées par les participant- es
pour na vi guer à tra vers ces en jeux. La dis cus sion aborde le dé voi le ment des
in ca pa ci tés en tant que coming- out ainsi que l’in jonc tion à l’ex tra or di na ri té
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et la lo gique d’auto- compensation qui pèsent sur les per sonnes ayant des in‐ 
ca pa ci tés.
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