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Introduction
La méthode de cadrage ou des cadres de l’analyse
Évaluer la performance dans la participation pour comprendre le handicap :
notes sur l’interaction sociale
Goffman, le corps et l’implication : regards critiques sur l’interaction
Dépasser les dichotomies, renforcer les transitions
Considérations finales

Alors, com ment s’at te ler à la tâche ardue de la com pré hen sion de la
to ta li té ? La pre mière no tion à gar der à l’es prit est que la connais ‐
sance pré sup pose l’ana lyse, et la deuxième no tion es sen tielle est que
l’ana lyse pré sup pose la di vi sion. D’où l’in té rêt de com prendre le pro ‐
ces sus de di vi sion de la to ta li té (Mil ton San tos, A na tu re za do Es pa ço,
1996, p. 75).

In tro duc tion
Dans son dis cours inau gu ral post hume en tant que pré sident de
l’Ame ri can So cio lo gi cal As so cia tion, pu blié plus tard sous forme d’ar‐ 
ticle en 1983 dans l’Ame ri can So cio lo gi cal Re view, Er ving Goff man dé‐ 
clare que sa prin ci pale contri bu tion à la so cio lo gie est l’étude de la
« si tua tion so ciale en tant qu’unité de base de l’in ter ac tion so ciale. Et
c’est d’ailleurs ce qui jus ti fie l’af fir ma tion selon la quelle notre ex pé‐ 
rience du monde a un ca rac tère conflic tuel » (Goff man, 2019, p. 578).
Pour de nom breux dé trac teurs de la théo rie goff ma nienne, cette af‐ 
fir ma tion peut sem bler contra dic toire, car son ap proche a été consi‐ 
dé rée par cer tains comme dé nuée de cri tiques des dé ter mi nants
macro- structurels de la so cié té, ainsi que d’un em pi risme li mi té, an ti‐ 
dog ma tique en termes d’im pli ca tions plus di rectes entre l’ordre de
l’in ter ac tion, son éla bo ra tion la plus ori gi nale et cen trale dans sa pen‐
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sée, et les fac teurs struc tu rels dé ter mi nants (Gas tal do, 2008). Ces dé‐ 
duc tions sont sou vent ti rées de lec tures quelque peu hâ tives de ce
que l’on ap pelle les « big three », l’en semble de ses trois livres prin ci‐ 
paux  : The Pre sen ta tion of the Self in Eve ry day Life (1957), Asy lums  :
Es says on the So cial si tua tion of Men tal Pa tients or other in mates (1961)
et Stig ma : Notes on the Ma na ge ment of Spoi led Iden ti ty (1963). Ce pen‐ 
dant, à par tir du cadre plus gé né ral de son éla bo ra tion théo rique, il
est pos sible de per ce voir dans la pers pec tive mé tho do lo gique de
l’ana lyse des cadres, sys té ma ti sée seule ment en 1974 (Goff man, 2012 ;
Nunes, 1993), une théo rie plus in ter ro ga tive avec plus de pos si bi li tés
d’ap proches cri tiques de la so cié té.

Outre les livres men tion nés ci- dessus, dans Be ha vior in Pu blic Places,
1963, In ter ac tion Ri tual  : Es says on Face- to-Face Be ha vior, 1967, et
enfin Frame ana ly sis : An essay on the or ga ni za tion of ex pe rience, 1974,
tra duits tar di ve ment au Bré sil en 2010, 2011 et 2012 res pec ti ve ment,
Goff man pré sente une éla bo ra tion théo rique com plexe avec des pos‐ 
si bi li tés d’ana lyse sur les règles et les condi tions d’im pli ca tion dans
les si tua tions so ciales qui guident les com por te ments et les formes
d’in ter ac tion entre les in di vi dus (Mar tins, 2008 ; Nunes, 1993). Un tra‐ 
vail qui échappe à toute ten ta tive d’af fi lia tion ta cite à des écoles so‐ 
cio lo giques telles que le fonc tion na lisme, la phé no mé no lo gie, l’eth no‐ 
mé tho do lo gie, l’in di vi dua lisme mé tho do lo gique, le struc tu ra lisme et
même l’in ter ac tion nisme sym bo lique au quel Goff man ne sou hai tait
pas être ré duit (Mar tins, 2008  ; Ve rhoe ven, 1993). Sur tout, avec une
pré ci sion mé tho do lo gique et ana ly tique, il s’est dis tan cié des psy cho‐ 
lo gismes qui au raient pu im pré gner ses contri bu tions, clai re ment an‐ 
crées dans le champ des sciences so ciales.

2

Selon Car los Be ne di to Mar tins (2008), Goff man a sou li gné que les
condi tions si tua tion nelles et ins ti tu tion nelles af fectent, in forment et
cir cons crivent les ac tions so ciales dans le temps et l’es pace. C’est- à-
dire que le tissu in ter ac tion nel doit tenir compte de l’exis tence de si‐ 
tua tions so ciales spé ci fiques dans les quelles les in di vi dus sont phy si‐ 
que ment pré sents, dé ve loppent leurs com por te ments, in ter prètent et
ré pondent aux ac tions re quises par les autres par ti ci pants im pli qués
dans ce pro ces sus. En d’autres termes, l’ordre in ter ac tion nel n’est pas
seule ment une pro duc tion lo cale, mais concerne toute la so cié té
(Nunes, 1993). Les si tua tions so ciales spé ci fiques ex priment une réa li‐ 
té sin gu lière, consti tuant ainsi l’unité de base de l’ordre d’in ter ac tion
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et le ter rain so cial où elle se dé roule ef fec ti ve ment (Mar tins, 2011). De
ce fait, l’in ter ac tion entre les in di vi dus dans les mo ments de face- à-
face, lar ge ment étu diée par Goff man, as sume une com po sante cen‐ 
trale de ce que l’on pour rait dé crire comme l’in ter ac tion plus large de
l’in di vi du avec la so cié té.

Trois concepts re la tifs aux uni tés so ciales de base ont été éla bo rés
par Goff man et uti li sés pour consti tuer ce qu’il a ap pe lé l’ordre d’in‐ 
ter ac tion ou l’ordre in ter ac tif : l’en ga ge ment face à face (une ren contre
dans la quelle le centre d’at ten tion est unique et mu tuel le ment obli ga‐ 
toire pour les in di vi dus phy si que ment pré sents), le ras sem ble ment so‐ 
cial (des oc ca sions dans les quelles deux per sonnes ou plus sont
conscientes de la pré sence de l’autre) et la si tua tion so ciale (un en vi‐ 
ron ne ment de pos si bi li tés au sein d’une oc ca sion so ciale, dans le quel
l’in di vi du aligne son com por te ment sur ce qui se passe ainsi que sur
les exi gences et les at tentes des per sonnes pré sentes) (Goff man  ;
2010, 2011). Chaque oc ca sion so ciale a un ethos, « une struc ture émo‐ 
tion nelle qui lui est propre » (p. 29), qui est créée, main te nue et re‐ 
pro duite par les in di vi dus (Goff man, 2010). En d’autres termes, la vie
so ciale se dé ve loppe au quo ti dien à par tir de re la tions en face- à-face
sou mises à la ré gu la tion par les in di vi dus (Goff man, 2010  ; Sheff,
2006).

4

Lorsque les en ga ge ments dans des si tua tions de co pré sence phy sique
cadrent l’in ter ac tion, la fra gi li té, la pré ca ri té et l’in sta bi li té de ces in‐ 
ter ac tions sont mises en évi dence. En par ti cu lier lorsque quelque
chose ne cor res pond pas à la trame in ter ac tion nelle, des si tua tions
que Goff man ap pelle des im pro prié tés si tua tion nelles, qui peuvent
même cau ser de l’in con fort, de l’em bar ras, de l’an xié té, du dé goût, du
re trait, de la peur, de la honte et de l’hu mi lia tion (Goff man, 2010  ;
Mar tins, 2008 ; Mar tins, 2011). Des idées ori gi nales sur ces émo tions
ont été construites dans la phi lo so phie contem po raine par Mar tha
Nuss baum (2006) dans Hi ding from Hu ma ni ty – Dis gust and Shame in
the Law et par Charles Tay lor dans The Sources of the Self  : The Ma‐ 
king of the Mo dern Iden ti ty (1997) et dans The Po li tics of Re cog ni tion
(2000). C’est sur ces points que la théo rie so cio lo gique de Goff man
per met d’abor der les ap proches po ten tielles de la ques tion du han di‐ 
cap, au- delà de la construc tion clas sique des ju ge ments dé pré cia tifs
sur les dif for mi tés phy siques pré sentes dans son ou vrage Stig mate de
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1963 [1980], l’un de ses livres les plus connus et les plus uti li sés pour
abor der la ques tion du han di cap.

En outre, les sciences so ciales ont ré cem ment adop té une ap proche
qui ex plique le han di cap comme le ré sul tat d’une in ter ac tion entre les
in di vi dus et la so cié té, et pas comme une pro prié té stric te ment in di‐ 
vi duelle et confi née au corps, comme on l’a long temps conçu. L’his‐ 
toire du han di cap est mar quée par la place in fé rieure qu’ont oc cu pée
(et qu’oc cupent en core) les per sonnes pré sen tant des dif fé rences
phy siques, men tales, psy cho so ciales, in tel lec tuelles ou sen so rielles
dans leur corps. Cette in fé rio ri sa tion a été prin ci pa le ment gé né rée
par le mo dèle mé di cal, qui a pro duit de ma nière dé ci sive le corps
han di ca pé comme un corps anor mal.

6

Le corps mons trueux des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, le corps anor mal des
XIXᵉ et XXᵉ siècles, « in ter rogent la vie dans le pou voir qu’elle a de nous
ap prendre l’ordre  » (Can guil hem, 1991, p.  171). Le corps anor mal et
han di ca pé du XXᵉ siècle est un être vi vant de va leur né ga tive. C’est
l’anor ma li té et non la mort qui consti tue la contre- valeur vi tale (Can‐ 
guil hem, 1991). Le corps anor mal, le corps han di ca pé, est tou jours
l’ex cep tion qui confirme la règle (Cour tine, 2009). Mais l’anor ma li té
du corps ur ba ni sé du ci toyen ré af firme, dans une sorte de mi roir in‐ 
ver sé pour la so cié té, non seule ment le corps sain et nor mal  : elle
confirme pour long temps l’au to ri té de la mé de cine elle- même
comme champ de sa voir/pou voir dans sa pro messe dis ci pli naire de
gué ri son, de cor rec tion et de ré adap ta tion.

7

C’est pour contrer cette hé gé mo nie de la mé de cine – qui, pen dant
plus de deux siècles, a ex pli qué et si mu lé la gué ri son du corps han di‐ 
ca pé – qu’un mou ve ment politico- universitaire a vu le jour à la fin des
an nées 1970. Ce que l’on ap pelle le mo dèle so cial a été char gé de sous‐ 
traire le corps han di ca pé à la su bal ter ni sa tion pro duite par la mé de‐ 
cine et de le re pla cer dans la ré gu la ri té de la vie dans sa di ver si té, en
trans fé rant sur les ar ran ge ments so ciaux l’im pé ra tif de trai ter les de‐ 
mandes des per sonnes han di ca pées avec équi té (Bar ton & Oli ver,
1997 ; Barnes et al., 2002). Le han di cap de vient une construc tion so‐ 
ciale fon dée sur des contraintes so ciales liées aux dif fé rences cor po‐ 
relles. Et la so cié té de vient res pon sable de ne pas lais ser la sin gu la ri té
du han di cap de ve nir un motif de trai te ment in égal, in juste et dis cri‐
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mi na toire des per sonnes qui en font l’ex pé rience (Diniz  ; Bar bo sa &
San tos, 2009).

En 2015, pour re con naître les droits des per sonnes han di ca pées, le
Bré sil a adop té la loi 13.146, sous le nom de Loi Bré si lienne pour l’In‐ 
clu sion des Per sonnes Han di ca pées (LBI), qui dé ter mine que l’éva lua‐ 
tion du han di cap de vrait se faire dans une pers pec tive bio psy cho so‐ 
ciale, de ma nière mul ti pro fes sion nelle et in ter dis ci pli naire (Bra sil,
2015). Des ap proches si mi laires ont déjà exis té au Bré sil, au moins
dans les po li tiques d’As sis tance So ciale de puis 2009, et dans les po li‐ 
tiques de Pro tec tion So ciale et de Santé un peu plus tard. L’une des
prin ci pales lignes di rec trices de cette éva lua tion est la Clas si fi ca tion
In ter na tio nale du Fonc tion ne ment, du Han di cap et de la Santé (CIF),
pu bliée par l’Or ga ni sa tion mon diale de la Santé (OMS) en 2001 et tra‐ 
duite au Bré sil en 2003. Après plus de deux dé cen nies, l’OMS a in té‐ 
gré les pers pec tives so ciales et les fac teurs en vi ron ne men taux qui in‐ 
fluencent la dé fi ni tion du han di cap dans un ca ta logue in ter na tio nal
de la santé, dans un dia logue pro met teur avec les pos tu lats du mo‐ 
dèle so cial. La CIF est pré sente dans les deux éva lua tions déjà réa li‐ 
sées au Bré sil de puis 2009, dans les do maines de la Sé cu ri té So ciale
et de l’As sis tance So ciale, et est éga le ment évo quée à l’ar ticle 2  de la
LBI pour d’autres droits qui doivent en core être ré gle men tés.

9

o

Le pré cepte ju ri dique éta blis sant les cri tères d’éva lua tion à l’ar ticle 2
de la LBI est entré en vi gueur en jan vier 2018. Ce pen dant, il n’a pas
en core été ré gle men té. Le re tard dans la ré gle men ta tion de l’ar ticle
2  peut s’ex pli quer en par tie par les tur bu lences po li tiques et ins ti tu‐ 
tion nelles qui ont eu lieu au Bré sil de puis 2016 et par les dis putes nar‐ 
ra tives sur la ma nière de ré gle men ter cette éva lua tion, qui se li mitent
à des dé bats d’ordre mé di cal et so cial (Ca ri bé, 2022  ; Nunes et al.,
2022).

10 o

o

Bien qu’elle soit pion nière, uti li sée de puis qua torze ans dans le pays,
et éga le ment re con nue pour son po ten tiel de dé pas se ment du mo‐ 
dèle mé di cal (Sa ba rie go, 2017  ; San tos, 2016  ; Di Nu bi la et al., 2011),
l’éva lua tion in ter re la tion nelle s’ins pi rant de l’ap proche bio psy cho so‐ 
ciale de la CIF reste un défi pour les pro fes sion nels, no tam ment en ce
qui concerne l’an crage de leurs pro cé dures tech niques dans le cadre
théo rique du mo dèle so cial (Bi cken back et al., 2015  ; Cieza & Stu cki,
2008 ; Dutra et al., 2016 ; Moura et al., 2017). Alors que la CIF in nove
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en pro po sant une pers pec tive in ter ac tion nelle et mul ti di men sion‐ 
nelle pour la prise en compte des contextes de santé, l’éva lua tion du
han di cap est une pro cé dure com plexe dans la quelle l’uti li sa tion d’ins‐ 
tru ments bio psy cho so ciaux doit être ali gnée sur des at ti tudes pro fes‐ 
sion nelles plus liées à l’in ter dis ci pli na ri té et à une vi sion du han di cap
du point de vue de la to ta li té de la réa li té so ciale (Alt man, 2000 ; San‐ 
tos, 2022). Une al ter na tive à cette ap proche pour aider les pro fes‐ 
sion nels au mo ment de l’éva lua tion, consis te rait à uti li ser des ap‐ 
proches théo riques ali gnées sur des concep tions cri tiques du mo dèle
so cial.

Cet ar ticle 1 sou tient que la théo rie d’Er ving Goff man peut ap por ter
une contri bu tion à cet égard. Bien que l’ou vrage Stig mate soit consi‐ 
dé ré comme le mo teur du débat sur le han di cap dans le do maine des
sciences so ciales (Bro gna, 2009 ; Brune et al., 2014), Goff man est sou‐ 
vent cité par les théo ri ciens du mo dèle so cial sous une pers pec tive
cri tique, dans la quelle ils sou lignent les li mites de ses ap proches et de
ses éla bo ra tions concep tuelles pour s’adap ter aux fon de ments du
mo dèle so cial - ceux qui an noncent le han di cap comme une
construc tion so ciale basée sur des en vi ron ne ments mal pré pa rés à la
di ver si té cor po relle (Ab ber ley, 2005  ; Fin kel stein, 1980, 1996  ; Oli ver,
1992, 1994 ; Pi col lo & Mendes, 2012) 2. En cri ti quant la théo rie goff ma‐ 
nienne, de nom breux au teurs du mo dèle so cial dé noncent l’in di vi‐ 
dua lisme mé tho do lo gique de son ap proche, son em pi risme et ses
consé quences li mi tées. Ils lui re prochent une pers pec tive phé no mé‐ 
no lo gique et, sur tout, d’avoir né gli gé les dé ter mi nants so ciaux et
cultu rels de l’ordre ca pi ta liste en tant que pro duc teur de han di caps
et d’op pres sion, en plus des in ter ac tions plus micro- ordonnées, voire
psy cho lo gi santes (Ab ber ley, 2005  ; Fin kel stein, 1980, 1996  ; Jo seph,
1998). En outre, les cri tiques re prochent à Goff man de ré duire les ex‐ 
pé riences des per sonnes han di ca pées à un état de dé va lo ri sa tion so‐ 
ciale, en va li dant le sta tut d’in fé rio ri té plu tôt qu’en in di quant des
moyens de le sur mon ter (Scul ly, 2010). Ces lec tures de Goff man par
les au teurs des études sur le han di cap ne sont tou te fois pas exemptes
de contro verse et cer tains au teurs les contestent (Abrams, 2014  ;
Coleman- Fountain & McLaugh lin, 2013  ; Dar ling, 2019  ; Fer rante,
2020 ; Tit ch kos ky, 2000), de sorte qu’il convient de les exa mi ner plus
at ten ti ve ment.
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L’ob jec tif de cet ar ticle est de pro cé der à une ana lyse cri tique de la
théo rie d’Er ving Goff man. Il s’agit de l’étu dier en tant qu’ap proche po‐ 
ten tielle dans le cadre du mo dèle so cial pour gui der les éva lua teurs
au cours du pro ces sus de ca rac té ri sa tion du han di cap dans une ap‐ 
proche bio psy cho so ciale, en la consi dé rant comme une condi tion
préa lable à l’iden ti fi ca tion des su jets po ten tiels ayant des droits. La
ca rac té ri sa tion du han di cap sur la base des prin cipes du mo dèle so‐ 
cial exige à la fois des pra tiques et des at ti tudes pro fes sion nelles,
ainsi que des ins tru ments et des ap proches qui fa vo risent la concep‐ 
tion du han di cap comme le ré sul tat de bar rières im po sées à l’in ter ac‐ 
tion so ciale dans des contextes mal pré pa rés à la di ver si té cor po relle.
Ceci est im por tant pour don ner une place cen trale à une concep tion
du corps qui ne se ré duit pas à ses as pects bio lo giques, mais qui est
une ins tance dont l’in ter ac tion so ciale dé pen dra et qui pro dui ra des
ef fets tout en struc tu rant et en lé gi ti mant cer tains prin cipes, va leurs
et règles de cette même in ter ac tion. A son tour, l’uti li sa tion du mo‐ 
dèle in ter ac tion nel et mul ti di rec tion nel de la CIF s’avère com plexe
pour gui der une éva lua tion fi dèle à ses hy po thèses.

13

Pour at teindre cet ob jec tif, j’ana lyse en pre mier lieu les fon de ments
qui consti tuent une éva lua tion bio psy cho so ciale et les défis dans la
ca rac té ri sa tion des per sonnes éli gibles à la re con nais sance des
droits, en la trai tant comme un cadre dans le concept de Goff man.
En suite, dans un se cond temps, je relie les prin ci paux concepts de la
théo rie goff ma nienne (ren contre, ex pres sion cor po relle, in ter ac tion
face à face, co pré sence, im pli ca tion, si tua tion so ciale, stig ma ti sa tion et
in adé qua tion si tua tion nelle), en éva luant de ma nière cri tique la per ti‐ 
nence de leurs hy po thèses et de leurs consé quences, dans un rap pro‐ 
che ment de la pro po si tion clé goff ma nienne d’ordre d’in ter ac tion avec
les pré ceptes du mo dèle so cial. Je me suis ef for cé de lo ca li ser, dans
l’éva lua tion du han di cap selon l’ap proche bio psy cho so ciale, la ca rac‐ 
té ri sa tion de la si tua tion so ciale d’in ter ac tion entre l’éva lua teur et la
per sonne éva luée selon les termes de Goff man. Cela afin de tes ter les
li mites des hy po thèses du mo dèle so cial et de la pers pec tive bio psy‐ 
cho so ciale.

14

En suite, dans un troi sième temps, je re viens aux concepts de Goff‐ 
man pour éva luer éga le ment les pos si bi li tés of fertes par ses théo ries
et les ajus te ments né ces saires à l’ap proche cri tique du mo dèle so cial.
J’ai es sayé d’échap per à l’éclec tisme théo rique, en uti li sant les pro po ‐
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si tions concep tuelles de cette théo rie pour en ri chir les ap proches du
mo dèle so cial à par tir d’une pers pec tive dia lec tique de la to ta li té,
comme le sou ligne Mil ton San tos dans l’épi graphe qui ouvre cet ar‐ 
ticle et qui, par consé quent, conçoit le han di cap comme une in éga li té
dans une po si tion éthique et po li tique qui en vi sage le chan ge ment
so cial, dans les termes de Flo res tan Fer nandes (2008).

Enfin, dans un qua trième temps, je pré sente com ment l’uti li sa tion de
l’ap proche théo rique goff ma nienne dans le pro ces sus d’éva lua tion
peut fa vo ri ser une pra tique d’éva lua tion an crée dans une concep tion
du han di cap comme une in ter ac tion avec des bar rières so ciales, qui
pro vient du pa ra digme éman ci pa toire du mo dèle so cial, mais qui fa‐ 
vo rise éga le ment les ap proches du han di cap fon dées sur la re con‐ 
nais sance des droits de ce pu blic.

16

La mé thode de ca drage ou des
cadres de l’ana lyse
Afin de com prendre l’ap port de la théo rie de Goff man dans l’étude du
han di cap, en par ti cu lier à son éva lua tion et à sa ca rac té ri sa tion dans
une pers pec tive bio psy cho so ciale, en ana ly sant sa per ti nence, ses li‐ 
mites et ses pos si bi li tés théo riques, j’ai es sayé d’uti li ser la mé tho do lo‐ 
gie dé ve lop pée par l’au teur lui- même, celle des cadres d’ana lyse, du
ca drage (Goff man, 2012  ; Men don ça & Simões, 2012  ; Ent man, 1993).
En d’autres termes, la mé thode de Goff man est an crée dans les
cadres de si gni fi ca tion qui mo dèlent les in ter pré ta tions et les ac tions
des ac teurs im pli qués dans des in ter ac tions en face- à-face - le noyau
cen tral de l’ordre de l’in ter ac tion (Men don ça & Simões, 2012). Da niel
Cefaï (2007) va plus loin : pour lui, l’ana lyse des opé ra tions de ca drage
est in sé pa rable de l’ana lyse des si tua tions dans les quelles elles se dé‐ 
roulent. La si tua tion so ciale ne doit pas seule ment être pen sée
comme le ré sul tat d’ob jec tifs stra té giques, puisque l’ana lyse du ca‐ 
drage concerne l’or ga ni sa tion de l’ex pé rience en si tua tion (Cefaï,
2007).

17

Mais que sont les cadres chez Goff man ? Selon l’au teur, un cadre est
un en semble de prin cipes or ga ni sa tion nels qui ré gissent les évé ne‐ 
ments so ciaux et l’im pli ca tion sub jec tive des ac teurs dans ces évé ne‐ 
ments (Goff man, 2012). Il s’agit d’une struc ture de si gni fi ca tions dé li‐
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mi tée de ma nière pro cé du rale par la ren contre de su jets dans une si‐ 
tua tion (Men don ça & Simões, 2012). Ce sont ces prin cipes des cadres
qui per mettent aux su jets de dé fi nir la si tua tion, c’est- à-dire que dans
chaque si tua tion, les in di vi dus doivent com prendre quel est le cadre
qui la fa çonne et, par consé quent, quel po si tion ne ment ils doivent
adop ter lors qu’ils s’en gagent dans des jux ta po si tions, des ali gne ments
et des trans for ma tions. Par consé quent, les cadres ne sont pas in ven‐ 
tés par les su jets, mais ils sont ac ti vés dans l’in ter ac tion, sur tout pour
sou te nir la com mu ni ca tion, à condi tion, donc, qu’elle soit fon dée sur
l’exis tence de si gni fi ca tions par ta gées ca pables de main te nir la dis po‐ 
ni bi li té et la ré flexi vi té parmi les ac teurs qui sou tiennent l’in ter ac tion
(Men don ça & Simões, 2012).

Goff man ne se contente pas de dé fi nir, mais tra vaille avec les pro prié‐ 
tés qui com posent les cadres, en com men çant par la dé fi ni tion des
cadres pri maires (ceux dont l’ap pli ca tion est plus élé men taire, im mé‐ 
diate et di recte dans une culture en rai son de leur lit té ra li té). Un
cadre pri maire com prend la ré serve de connais sances consi dé rées
comme ac quises sur la réa li té et la lit té ra li té d’un cer tain type d’ac ti‐ 
vi té (Nunes, 1993  ; Goff man, 2012). Ceux- ci, à tra vers les mo ments
d’in ter ac tion, sont constam ment sou mis aux trans for ma tions contex‐ 
tuel le ment re quises, que l’au teur ap pelle stra ti fi ca tion, c’est- à-dire
l’ajout de nou velles couches de sens au cadre ini tial sans en dé truire
com plè te ment les fon de ments (Goff man, 2012).
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Par exemple, la langue est un cadre pri maire de com mu ni ca tion. Pour
en com prendre la na ture et l’oc cur rence, il faut en connaître les
bases consti tu tives et les ap pli ca tions dans l’orien ta tion des si tua‐
tions. Ce pen dant, si une per sonne sourde qui uti lise la langue des
signes doit s’adap ter à des gestes pré caires face à la né ces si té de se
faire com prendre par un pom piste qui ne maî trise pas les signes, cela
pro vo que ra une stra ti fi ca tion du cadre pri maire de la com mu ni ca‐ 
tion, puisque tous deux mo di fie ront leurs com pé tences lan ga gières
pri maires. Ainsi, les stra ti fi ca tions offrent de riches pos si bi li tés d’ana‐ 
lyse des condi tions d’in ter ac tion des per sonnes han di ca pées, en rai‐ 
son des dif fi cul tés qui leur sont im po sées dans la réa li sa tion de cer‐ 
taines ac ti vi tés (cadres pri maires), en fonc tion des ef fets des bar‐ 
rières in va li dantes des en vi ron ne ments et des in ter re la tions.
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L’un des prin ci paux ap ports de la mé thode goff ma nienne d’ana lyse
des cadres au sujet du han di cap, no tam ment au mo ment de l’éva lua‐ 
tion dans une pers pec tive bio psy cho so ciale, est qu’elle per met d’ar ti‐ 
cu ler l’ana lyse de l’in ter ac tion, l’ex pé rience des par ti ci pants (éva lua‐ 
teur et éva lué) et la di men sion de l’ex pé rience de la par ti ci pa tion dans
des si tua tions so ciales don nées. C’est à ce ni veau que la na ture de la
si tua tion et le conte nu de l’in ter ac tion peuvent être ar ti cu lés et ren‐ 
dus ac ces sibles à l’ob ser va tion, à la des crip tion et à l’ana lyse so cio lo‐ 
gique (Nunes, 1993). Un cadre n’est pas un simple dé cou page de la
réa li té, une si mu la tion mi nia tu ri sée, mais il est char gée de si gni fi ca‐ 
tions qui guident les in ter ac tions dans chaque si tua tion don née et qui
sont sou te nues par l’ordre ex terne plus gé né ral.
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L’ana lyse des cadres im plique un en semble de pro cé dures d’ob ser va‐ 
tion/des crip tion des si tua tions, ba sées sur la spé ci fi ca tion de di men‐ 
sions iden ti fiables dans toute sé quence d’ac ti vi té ou épi sode d’in ter‐ 
ac tion (Nunes, 1993). No tam ment en ce qui concerne ce que Goff man
ap pelle l’an crage (condi tions qui per mettent de fixer ou de si tuer une
ac ti vi té dans l’es pace et le temps de l’in ter ac tion, mais qui trans‐ 
cendent l’épi sode par ti cu lier). Le pro ces sus d’an crage est fon da men‐ 
tal pour ar ti cu ler l’ordre de l’in ter ac tion si tua tion nelle aux do maines
consti tu tifs de l’ordre so cial (Goff man, 2012).
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En ce sens, cette étude a éva lué le conte nu d’un en semble d’ana lyses
re la tives au mo ment de l’éva lua tion tech nique ca rac té ri sant le han di‐ 
cap aux fins de la re con nais sance des droits, réa li sée à l’Ins ti tut Na‐ 
tio nal de la Sé cu ri té So ciale (INSS) (Ent man, 1993) 3. Dans la phase
d’éva lua tion, consi dé rée ici comme un cadre en termes goff ma niens,
les éva lua teurs doivent mener un en tre tien ap pro fon di avec la per‐ 
sonne qui re ven dique le droit, en uti li sant un ins tru ment spé ci fique,
c’est- à-dire un outil tech nique re la tif à chaque do maine : il s’agit no‐ 
tam ment d’une connais sance de la lé gis la tion so ciale et de la pers‐ 
pec tive bio psy cho so ciale pré sente dans la CIF, d’ar ti cu ler toutes ces
connais sances et tech niques pour être en me sure non seule ment
d’iden ti fier le han di cap éli gible aux droits, tels que les pres ta tions so‐ 
ciales et de sé cu ri té so ciale, sur la base des élé ments pré sen tés dans
l’éva lua tion, mais aussi, et sur tout, de sa voir re con naître quand une
per sonne n’a pas de han di cap selon les prin cipes re quis.
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Pour Goff man, il existe une re la tion entre les per sonnes et les rôles
qu’elles en dossent dans l’in ter ac tion. Cette re la tion ré pond au sys‐ 
tème in ter ac tif - ou cadre - dans le quel le rôle est joué (Goff man,
2012), et n’est donc ja mais un simple ins tan ta né d’ex pé riences plus
larges. C’est là que ré side la per ti nence de cette étude, car il est pos‐ 
sible d’exa mi ner à la fois le ca rac tère in com plet du mo dèle so cial et
de l’ap proche bio psy cho so ciale, ainsi que celui de l’ap proche in ter ac‐ 
tion nelle propre à Goff man (Ent man, 1993), tout en ana ly sant de ma‐ 
nière cri tique les hy po thèses qui les com posent.
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Éva luer la per for mance dans la
par ti ci pa tion pour com prendre le
han di cap : notes sur l’in ter ac tion
so ciale
L’éva lua tion du han di cap dans une pers pec tive bio psy cho so ciale est
un élé ment im por tant au Bré sil de puis 2009 dans le pro ces sus de re‐ 
con nais sance des de man deurs de la Pres ta tion Conti nue en es pèces
(BPC) de la po li tique d’as sis tance so ciale (Bra sil, 1993, 2007, 2011  ; Di
Nu bi la et al., 2011  ; San tos, 2016) et, de puis 2014, dans la re traite des
per sonnes han di ca pées (Bra sil, 2013  ; Per ei ra & Bar bo sa, 2016)  ; elle
est éga le ment uti li sée dans une moindre me sure dans le do maine de
la santé de puis le mi lieu des an nées 2010. En 2015, la dis po si tion lé‐ 
gale de l’ar ticle 2  de la LBI a éten du le mo dèle à toutes les po li tiques
qui concré tisent les droits des per sonnes han di ca pées (Bra sil, 2015  ;
San tos, 2016), bien qu’il n’ait pas en core été ré gle men té.
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Ce mo dèle d’éva lua tion a été mis au point pour iden ti fier les per‐ 
sonnes ayant un han di cap de longue durée qui ont be soin d’aide et de
sou tien, no tam ment des trans ferts de re ve nus et des ser vices d’as sis‐ 
tance so ciale, de pres ta tions et de règles plus équi tables en ce qui
concerne la re traite des tra vailleurs han di ca pés. L’éva lua tion tech‐ 
nique (ex per tise mé di cale et as sis tance so ciale) couvre une série de
do maines tels que la santé phy sique, men tale et émo tion nelle, les
com pé tences psy cho so ciales, si tua tion nelles et pro fes sion nelles.
Cette éva lua tion porte éga le ment sur les dif fi cul tés et les per for‐ 
mances dans les ac ti vi tés quo ti diennes, telles que l’ali men ta tion, les
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soins per son nels, la vo lon té et l’im pli ca tion dans les in ter ac tions in‐ 
ter per son nelles, la com mu ni ca tion et la mo bi li té. Il existe des ins tru‐ 
ments stan dar di sés basés sur la CIF, dans les quels les mé de cins ex‐ 
perts et les tra vailleurs so ciaux éva luent les ques tions des de man‐ 
deurs de pres ta tions. Ils sont gui dés par l’éva lua tion des im pacts sur
la fonc tion na li té en termes de prise en compte des dif fi cul tés ren‐ 
con trées en rai son de l’état de santé.

L’ap proche bio psy cho so ciale de la CIF vise à dé crire les états de santé
des per sonnes dans un mo dèle in ter ac tion nel et mul ti di men sion nel,
en te nant compte des ef fets so ciaux et pra tiques gé né rés dans la vie
des per sonnes en fonc tion des états de santé aux quels elles sont
confron tées, sans se pré oc cu per des as pects étio lo giques, c’est- à-
dire des causes de ces états de santé (CIF, 2003 ; San tos, 2016). La CIF
«  per met de dé crire des si tua tions re la tives au fonc tion ne ment hu‐ 
main et aux res tric tions qu’il peut subir  ; elle four nit un cadre pour
or ga ni ser cette in for ma tion » (CIF, 2003, p. 7).
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La CIF est di vi sée en trois élé ments, qui sont opé ra tion na li sés à l’aide
de qua li fi ca tifs, c’est- à-dire d’in di ca teurs ob jec tifs de la fonc tion na li té
ou de son ab sence/af fai blis se ment. Le pre mier de ces élé ments re‐ 
pose sur les dé fi ciences, les al té ra tions ou les lé sions (im pair ments)
dans les struc tures et les fonc tions cor po relles. Le deuxième élé ment
est celui des fac teurs en vi ron ne men taux, des élé ments ex té rieurs au
corps, mais qui lui sont liés et peuvent avoir un effet sur la fonc tion‐ 
na li té (pro duits et tech no lo gies ; en vi ron ne ment ; sou tien et re la tions
so ciales ; at ti tudes ; ser vices, sys tèmes et po li tiques). Le troi sième est
l’en semble des Ac ti vi tés et Par ti ci pa tion, c’est- à-dire une com po sante
à la fois in di vi duelle et col lec tive, qui prend en compte les tâches et
les ac ti vi tés per ti nentes à réa li ser par les per sonnes dans dif fé rents
do maines de la vie et leurs im pli ca tions res pec tives dans ces ac ti vi tés
(ap pren tis sage et ap pli ca tion des connais sances ; tâches et exi gences
gé né rales ; com mu ni ca tion ; mo bi li té ; soins per son nels ; vie do mes‐ 
tique  ; in ter ac tions et re la tions in ter per son nelles  ; prin ci paux do‐ 
maines de la vie ; vie com mu nau taire, so ciale et ci vique), ainsi que la
dif fi cul té à les ac com plir.
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Pour la CIF, le han di cap sur vient donc lorsque l’in ter re la tion de ces
trois élé ments pro duit des ef fets né ga tifs sur les per sonnes, c’est- à-
dire qu’elle a des consé quences res tric tives sur la fonc tion na li té, ce
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qui les em pêche de par ti ci per ac ti ve ment et plei ne ment à la vie de la
so cié té. Dans l’éva lua tion bio psy cho so ciale de l’INSS pour une pres ta‐
tion so ciale, l’ex pert mé di cal éva lue les im pacts sur les al té ra tions
cor po relles (struc tures et fonc tions du corps), la réa li sa tion de cer‐ 
taines ac ti vi tés et l’im pli ca tion au tra vers de par ti ci pa tions spé ci‐ 
fiques (Bra sil, 2007 ; Costa et al., 2016 ; Di Nu bi la et al., 2011). De leur
côté, les tra vailleurs so ciaux éva luent le rôle des fac teurs en vi ron ne‐ 
men taux dans la vie des per sonnes, ainsi que la réa li sa tion de cer‐ 
taines ac ti vi tés et l’im pli ca tion dans des par ti ci pa tions spé ci fiques
(San tos, 2022). Dans l’éva lua tion réa li sée pour la re traite, l’ins tru ment
est l’in dice de fonc tion na li té bré si lien (IFBr) dans le quel seules lesAc‐ 
ti vi tés et la Par ti ci pa tion sont éva luées (San tos, 2016 ; Per ei ra & Bar‐ 
bo sa, 2016), bien que les al té ra tions/bles sures cor po relles et les fac‐ 
teurs en vi ron ne men taux soient im pli cites dans l’éva lua tion de la per‐ 
for mance des ac ti vi tés en rai son de la re la tion dy na mique qui existe
entre eux.

Bien qu’avan cée dans sa pers pec tive de ca rac té ri sa tion du han di cap
par rap port au mo dèle mé di cal, la CIF n’a pas été exempte de cri‐ 
tiques. Les prin ci paux dé trac teurs de la CIF, af fi liés au mo dèle so cial
du han di cap, sont Tom Sha kes peare (2006), David Pfeif fer (2002) et
Colin Barnes (2009). Ces théo ri ciens af firment que le mo dèle de la
CIF ne met pas en évi dence les ra cines cultu relles, éco no miques et
so ciales du han di cap, en met tant l’ac cent sur le han di cap li mi té au
corps, c’est- à-dire sur ce que les per sonnes ne peuvent pas faire plu‐ 
tôt que sur les res sources et les ca pa ci tés dont elles dis posent (ou
dont elles de vraient dis po ser). Ils af firment que la CIF stig ma tise et
mar gi na lise les per sonnes han di ca pées en se concen trant sur les
condi tions de santé, en met tant l’ac cent, par exemple, sur la dé pen‐ 
dance et les coûts as so ciés à son main tien (Sha kes peare, 2006 ; Pfeif‐ 
fer, 2002). En outre, il est éga le ment re pro ché à la CIF de ne don ner
aux per sonnes han di ca pées que peu ou pas de pos si bi li tés d’in fluen‐ 
cer les po li tiques pu bliques et les pra tiques so ciales, c’est- à-dire que
l’ac cent mis sur la santé in di vi duelle laisse peu de place à la prise en
compte du han di cap d’un point de vue po li tique et col lec tif (Barnes,
2009).
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Et c’est pré ci sé ment sur ce der nier au teur et ses cri tiques de la CIF
que je vou drais ap pro fon dir mes ré flexions. Je fais ce choix parce que
j’ai l’in ten tion d’ar ti cu ler ces points à une contri bu tion po ten tielle de
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l’ap proche de l’ordre d’in ter ac tion de Goff man au mo dèle in ter ac tion‐ 
nel de la CIF, en l’amé lio rant.

Parmi ses ana lyses cri tiques de la CIF, Barnes (2009) est pes si miste
quant à l’ac cueil cha leu reux que le monde aca dé mique a ré ser vé à la
clas si fi ca tion bio psy cho so ciale de l’OMS, car il ne croit guère en sa
ca pa ci té d’in no va tion par rap port aux clas si fi ca tions pré cé dentes.
Barnes (2009) com mence par at ti rer l’at ten tion sur le fait que, bien
que la CIF ait un mo dèle in ter re la tion nel basé sur les trois élé ments
et que l’in di vi du ne soit qu’un de ses élé ments d’ana lyse du han di cap,
pour lui, le manque d’in no va tion de la CIF est dû au fait que « l’in di vi‐ 
du reste le point de dé part de l’ana lyse des fonc tions et ac ti vi tés cor‐ 
po relles » (Barnes, 2009, p. 106). Il es time que la cen tra li té ac cor dée
au fac teur in di vi duel est in suf fi sante pour dé ve lop per l’élé ment d’ac‐ 
ti vi tés et de par ti ci pa tion, car son rôle dans le sché ma in ter ac tion nel a
été peu dé ve lop pé, le liant uni que ment aux si tua tions per son nelles,
plu tôt que fer me ment à l’in clu sion so ciale et po li tique (Barnes, 2009).
De plus, pour lui, bien que la CIF mette l’ac cent sur les contextes, les
moyens de les me su rer sont li mi tés.
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Il y a deux ma nières de ré pondre à ces points cri tiques. L’une est plus
in terne à la na ture même du fonc tion ne ment de la CIF et l’autre est
ex terne, dans son lien avec le mo dèle so cial. Celle que j’ap pelle in‐ 
terne concerne la fai blesse at tri buée par Barnes (2009) au concept
d’ac ti vi tés et de par ti ci pa tion, en rai son de sa cen tra li té sur l’in di vi du,
met tant en avant les as pects in di vi duels et en oc cul tant l’in fluence
des as pects po li tiques ou col lec tifs sur les han di caps. Pro po sé comme
un mo dèle in ter ac tion nel et mul ti di men sion nel, rien dans le sché ma
de la CIF, ni dans ses élé ments ni dans son ap pli ca tion, ne sug gère de
par tir de ou de se fo ca li ser sur l’in di vi du pour ana ly ser les Fac teurs
En vi ron ne men taux et/ou les Ac ti vi tés et la Par ti ci pa tion. Selon l’au‐ 
teur, ces der niers sont re lé gués à un ni veau se con daire. Pour la CIF,
« la fonc tion na li té et le han di cap d’une per sonne sont conçus comme
une in ter ac tion dy na mique entre les états de santé (ma la dies,
troubles, bles sures, trau ma tismes, etc.) et les fac teurs contex tuels »
(CIF, 2003, p. 7). Le mo dèle in ter ac tion nel offre de mul tiples pos si bi li‐ 
tés de pa ra mé trer les ma nières de consi dé rer le han di cap, à par tir
d’une in fi ni té de com bi nai sons pos sibles, sans que les as pects in di vi‐ 
duels soient né ces sai re ment la ligne de conduite pour l’éva lua tion
(Bi cken bach, 2012).
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La se conde ma nière de ré pondre aux cri tiques de Barnes à l’égard de
la CIF concerne les hy po thèses du mo dèle so cial. La CIF peut- elle
être consi dé rée comme un élé ment de la gram maire du mo dèle so‐ 
cial ? Est- elle liée - et de quelle ma nière si c’est le cas - aux études
dans le do maine de la so cio lo gie du han di cap ? La CIF a- t-elle la ca‐ 
pa ci té de conso li der le mo dèle so cial ou, au contraire, de ren for cer le
mo dèle mé di cal  ? Ce sont des ques tions fon da men tales non seule‐ 
ment pour Barnes (2009), mais aussi pour d’autres au teurs qui cri‐ 
tiquent la CIF et dont les ré ponses pré con çues sont très pro ba ble‐ 
ment ba sées sur des ana lyses obliques du rôle d’une clas si fi ca tion in‐ 
ter na tio nale de la santé et de la ma nière dont elle dia logue avec les
pa ra digmes et l’épis té mo lo gie dans le do maine des sciences so ciales.
La pre mière ré ponse à ces ques tions est que la CIF n’est pas le mo‐ 
dèle so cial et qu’elle n’a pas été créée ex clu si ve ment sous son in‐ 
fluence. Et elle n’a pas be soin de l’être, même si elle ex prime les
conte nus, les lo giques et les pers pec tives du mo dèle.
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Qu’est- ce donc que le mo dèle so cial et quel rôle joue- t-il dans la
ques tion du han di cap ? Pour ré flé chir à ces ques tions, je me tourne
vers un au teur qui peut ap por ter des éclai rages im por tants. Il s’agit
de Mi chel Fou cault et le concept d’épis té mè. Dans la pen sée de Fou‐ 
cault, l’épis té mè dé signe l’en semble des re la tions qui peuvent unir, à
un mo ment donné, les pra tiques dis cur sives qui pro duisent des fi‐ 
gures épis té mo lo giques, à des sciences et éven tuel le ment à des sys‐ 
tèmes for ma li sés (Fou cault, 1972). C’est la ma nière dont se si tuent et
s’opèrent, dans cha cune de ces for ma tions dis cur sives, les tran si tions
vers l’épis té mo lo gi sa tion, la scien ti fi ci té et la for ma li sa tion, su bor‐ 
don nées l’une à l’autre ou dé ca lées dans le temps (Cas tro, 2009 ; Fou‐ 
cault, 1972). Il est pos sible de tra duire l’épis té mè comme une vi sion du
monde, un a prio ri his to rique, une frac tion d’his toire com mune à tous
les sa voirs qui im po se rait à cha cun les mêmes normes et pos tu lats,
un stade gé né ral de la rai son.
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Je pro pose de consi dé rer le mo dèle so cial comme la consé quence
d’un nou vel épis tème pour com prendre le han di cap dans la se conde
moi tié du XXᵉ siècle : celui du han di cap comme pro duc tion so ciale. Le
mo dèle so cial est donc la pro blé ma ti sa tion po li tique du han di cap
trans for mée en scien ti fi ci té, à l’aube de la re ven di ca tion de l’ob jec ti vi‐ 
té (Ham raie, 2015) dans le champ des sciences so ciales. Selon Amie
Ham raie (2015), la struc ture des mo dèles com pré hen sifs sur le han di ‐
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cap né ces site une ap proche mé tho do lo gique qui per met de re tra cer
la per sis tance des mo dèles de connais sance, au sein des dis cours qui
se si tuent en des sous des seuils de po si ti vi té, d’épis té mo lo gi sa tion, de
scien ti fi ci té et de for ma li sa tion. En d’autres termes, il s’agit de se de‐ 
man der sur quelles bases so ciales et sur quels es paces d’ordre l’éla‐ 
bo ra tion théo rique du han di cap a- t-elle été pos sible dans le mo dèle
so cial ? Je pars de l’idée qu’il faut conce voir le mo dèle so cial en le si‐ 
tuant dans un en semble de condi tion ne ments qui l’ont rendu pos sible
de puis près de soixante ans.

Un nou vel épis tème du han di cap peut être énon cé car, dans les an‐ 
nées qui ont pré cé dé l’émer gence du mo dèle so cial du han di cap,
c’est- à-dire avant les an nées 1970, un en semble de re la tions et de
faits so ciaux ont été éta blis pour per mettre l’émer gence de cette
nou velle ap proche ra tion nelle. Les prin ci paux fac teurs, ré par tis dans
dif fé rents do maines, dont le monde aca dé mique n’est qu’un parmi
d’autres en rai son de son ca rac tère for ma li sé et scien ti fique, ont été :
la ré adap ta tion au len de main de la Se conde Guerre mon diale pour les
sol dats han di ca pés, inau gu rant le droit à des pra tiques de santé pour
ce pu blic, quoique dans une pers pec tive de nor ma li sa tion (Bourke,
1998  ; Bré gain, 2018  ; Eldar & Je like, 2003  ; Lans ka, 2016)  ; les droits
so ciaux pour les per sonnes han di ca pées, no tam ment en ma tière de
santé et d’aide so ciale, à par tir du plan Be ve ridge en An gle terre, les
as so ciant à la Dé cla ra tion uni ver selle des droits de l’homme et à l’idée
de di gni té et de lutte contre la pau vre té (Flei sche ker, 2006 ; Fou cault,
2010  ; Hamp ton, 2016)  ; les nou veaux mo dèles édu ca tifs fon dés sur
l’in clu sion et contre la sé gré ga tion (Man toan, 2006)  ; les idées em‐ 
bryon naires du droit à l’ac ces si bi li té et à la mo bi li té au mi lieu des an‐ 
nées 1970 (Zet tel & Bal lard, 1979) ; le mo dèle bio psy cho so cial en santé,
élar gis sant les com pré hen sions des dé ter mi nants de la santé (Engel,
1977)  ; les luttes po li tiques pour les droits ci viques et pour la re con‐ 
nais sance éga li taire contre les in éga li tés et l’op pres sion (Er kul wal ter,
2018).
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Cet en semble de re la tions et de faits a per mis de ras sem bler au cours
des an nées 1970, au Royaume- Uni, les pra tiques dis cur sives qui ont
donné lieu à la scien ti fi ci té, à la for ma li sa tion et au poids po li tique
concé dés au mo dèle so cial du han di cap. Je sup pose ainsi que le mo‐ 
dèle so cial et la CIF ex priment tous deux cette nou velle épis té mè du
han di cap, ce qui rend ob so lète toute ana lyse pour sa voir si l’un est
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plus fort ou plus faible que l’autre pour sur mon ter les in fluences du
mo dèle mé di cal, comme le sug gère Barnes (2009). Mal gré leurs rôles
et fonc tions dif fé rents, les deux sont in com plets, dy na miques et rem‐ 
plis de po ten tia li tés, ce qui nous amène à un autre en droit où les cri‐ 
tiques né ces saires de la CIF de vraient se si tuer et, dans mon éva lua‐ 
tion, j’ai me rais pro po ser qu’elles se si tuent dans l’ins tru men ta li sa tion
de la pers pec tive in ter re la tion nelle de ses élé ments. En d’autres
termes, ce qui doit être amé lio ré, ce n’est pas la com po si tion et
l’agen ce ment des élé ments de la CIF eux- mêmes, mais la ma nière
dont ils sont in ter re liés afin d’en vi sa ger des si tua tions d’in ter ac tion
in di quant que le han di cap est une res tric tion de la par ti ci pa tion à la
so cié té.

À cet égard, les contri bu tions de Goff man sont im por tantes à prendre
en compte, mais la lit té ra ture na tio nale et in ter na tio nale les a jusqu’à
pré sent né gli gées. Selon Goff man (2010), l’im pli ca tion des per sonnes
dans des si tua tions d’in ter ac tion im plique in évi ta ble ment la ges tion
de la pré sence cor po relle et de l’orien ta tion mu tuelle par le corps, ce
qui né ces site une at ten tion par ti cu lière aux dif fé rents ca naux de
com mu ni ca tion, moyens d’ex pres sion et autres dis po si tifs mo bi li sés
dans une si tua tion don née, tels que la pos ture, l’at ten tion par ta gée, la
vo lon té et l’em pres se ment à s’en ga ger.
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Goff man af firme ou ver te ment que l’un des ob jec tifs de son éla bo ra‐ 
tion théo rique est de dé cou vrir l’ordre nor ma tif qui opère au sein des
uni tés d’in ter ac tion, c’est- à-dire l’ordre com por te men tal que l’on re‐ 
trouve dans tous les lieux peu plés, qu’ils soient pu blics, semi- publics
ou pri vés, et qu’ils soient sous les aus pices d’une oc ca sion so ciale or‐ 
ga ni sée ou sous les coer ci tions plus pro saïques d’un simple en vi ron‐ 
ne ment so cial rou ti nier (Goff man, 2010). Ce que l’in di vi du mo bi lise
n’est pas seule ment sa pré sence ou son ex pres sion cor po relle. Il s’agit
d’un en semble de mé ca nismes qui sou tiennent leur ca pa ci té à main‐ 
te nir l’in ter ac tion. À son tour, l’in ter ac tion ré pond à un ordre rou ti‐ 
nier qui est lié à l’ordre so cial le plus macro, et donc, ce qui finit par
em pê cher ou fa vo ri ser, par exemple, l’in ter ac tion des per sonnes han‐ 
di ca pées avec les autres est fon da men tal pour ca rac té ri ser leur per‐ 
for mance en ma tière de par ti ci pa tion so ciale.
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La théo rie de Goff man ne s’est pas fo ca li sée, en termes so cio lo giques,
uni que ment sur ce qui est pro duit dans la re la tion entre deux in di vi‐
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dus, mais aussi sur la mise en évi dence des élé ments qui consti tuent
ou rendent im pos sible cette pro duc tion dans l’ordre de l’in ter ac tion.
C’est là que se si tuent les prin ci paux ap ports à la thé ma tique du han‐ 
di cap dans la pers pec tive, avant tout, de l’ap proche du mo dèle so cial,
lar ge ment igno rée par la lit té ra ture qui s’est achar née à cri ti quer
Goff man pour la li mi ta tion de son concept de stig mate. Le corps,
selon Goff man, de vient en effet un ins tru ment fon da men tal de com‐ 
mu ni ca tion et d’in ter ac tion, mo de lé pour exé cu ter et re pro duire cer‐ 
taines règles so ciales, iden ti fiées comme des pro prié tés si tua tion‐ 
nelles, qui forment des codes non pas mo raux, mais ca pables de régir
les pra tiques et les ordres des in ter ac tions so ciales (Goff man, 2010  ;
Pi tan ga, 2012).

Dans une ca rac té ri sa tion du han di cap selon l’ap proche bio psy cho so‐ 
ciale de la CIF, les ni veaux d’exé cu tion d’une ac ti vi té et d’im pli ca tion
dans des si tua tions de par ti ci pa tion à la so cié té sont éva lués en fonc‐ 
tion des dif fi cul tés à les exé cu ter. Selon Goff man, l’ana lyse des si tua‐ 
tions d’im pli ca tion peut nous ame ner à com prendre la struc ture des
dif fé rentes formes d’in ter ac tion so ciale (qui, à son tour, consi dère
l’im pli ca tion comme une ac ti vi té que l’ac teur réa lise dans le but d’at‐ 
teindre un cer tain ob jec tif ou une cer taine fin) (Pi tan ga, 2012).
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Cela si gni fie que les res tric tions et les im pli ca tions des en ga ge ments
dé ployés par les in di vi dus sont des condi tions de base qui or ga nisent
les en ga ge ments dans tout en vi ron ne ment so cial (Goff man, 2010). En
ce qui concerne les concepts de la CIF, il ne suf fit pas de dé crire les
fac teurs en vi ron ne men taux ex ternes, ni d’ex traire une ana lyse des‐ 
crip tive des al té ra tions cor po relles. Le point cen tral est d’éva luer
com ment, à tra vers l’in ter ac tion entre tous ces élé ments, la per sonne
réa lise ou non cer taines ac ti vi tés, s’en ga geant ou non dans un cer tain
ni veau de par ti ci pa tion, ce qui se tra duit par une in ter ac tion so ciale
unique dans chaque cas. Lorsque la per sonne ne s’en gage pas dans
l’in ter ac tion parce qu’elle est en tra vée, soit par des fac teurs ex ternes,
soit par la re la tion entre l’en vi ron ne ment res tric tif et sa pré sence
cor po relle, la non- performance selon les termes de la CIF peut être
tra duite en termes goff ma niens comme des im pro prié tés si tua tion‐ 
nelles.
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Pour Goff man, dans chaque ren contre entre deux ou plu sieurs per‐ 
sonnes, se créent des pro prié tés si tua tion nelles qui exigent de l’at ‐
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ten tion et, en gé né ral, conduisent à l’en ga ge ment dans l’in ter ac tion
lors de ras sem ble ments so ciaux, par le lan gage et la com mu ni ca tion,
la pos ture cor po relle et le main tien, la ré flexi vi té dans les ré ponses et
la pré pa ra tion aux re la tions en face- à-face. Selon lui, « les ras sem ble‐ 
ments sont d’une grande im por tance parce que c’est à tra vers ces
évé ne ments qu’une grande par tie de notre vie so ciale est or ga ni sée »
(Goff man, 2010, p. 250). En d’autres termes, les pro prié tés si tua tion‐ 
nelles ap pa raissent comme des coer ci tions au mo ment même où une
autre per sonne entre en scène (Man to va ni, 2012). Cela consti tue un
en semble spé cial de règles pour gui der l’in di vi du le long de la ligne
que l’on at tend de lui dans une cer taine si tua tion so ciale, en d’autres
termes, pour main te nir la fa çade 4. Les «  pro prié tés si tua tion nelles
ré gissent l’at tri bu tion de l’im pli ca tion de l’in di vi du dans la si tua tion »
(Goff man, 2010, p. 259).

Ni les ap proches fon dées sur le mo dèle so cial ni les ana lyses de la
pro po si tion mul ti di men sion nelle de la CIF n’ont été consa crées à la
dé cou verte des élé ments qui sous- tendent l’en semble des dis po si‐ 
tions uti li sées par les per sonnes han di ca pées pour sou te nir l’in ter ac‐ 
tion so ciale par la réa li sa tion d’ac ti vi tés, ou qui agissent sur elles en
les em pê chant. Le concept d’ac ti vi tés et de par ti ci pa tion de la CIF met
en évi dence ce que les per sonnes han di ca pées peuvent ou ne
peuvent pas faire dans des si tua tions per ti nentes de leur vie quo ti‐ 
dienne, et crée les condi tions né ces saires pour ca rac té ri ser l’effet des
bar rières sur cette per for mance. De son côté, la prin ci pale éla bo ra‐ 
tion du mo dèle so cial, selon la quelle le han di cap ré sulte d’une in ter‐ 
ac tion al té rée entre l’in di vi du avec ses dif fé rences cor po relles et son
en vi ron ne ment (y com pris les autres in di vi dus), ne four nit pas de dé‐ 
tails sur la ma nière dont cette in ter ac tion se pro duit dans les termes
éla bo rés par le mo dèle lui- même.
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Les pro prié tés si tua tion nelles qui consti tuent l’ordre d’in ter ac tion
chez Goff man peuvent ser vir de lien entre ces deux éla bo ra tions et
de ve nir une orien ta tion fon da men tale pour ca rac té ri ser le han di cap
comme une res tric tion de la par ti ci pa tion à la so cié té. C’est la base de
ce lien que je sou haite dé ve lop per dans la sec tion sui vante, sur la
base d’ana lyses de cer tains des concepts clés de Goff man à la lu mière
des prin cipes du mo dèle so cial et de la pers pec tive bio psy cho so ciale.
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Goff man, le corps et l’im pli ca ‐
tion : re gards cri tiques sur l’in ‐
ter ac tion
Ce n’est que ces der nières an nées que Goff man a été re vi si té dans des
ana lyses qui le rap prochent des études éman ci pa trices du mo dèle so‐ 
cial (Abrams, 2014). Ce pen dant, avant cela, des fé mi nistes comme
Carol Tho mas (2007) avaient déjà sou li gné que le per son nel, le privé
et la vie quo ti dienne de vaient être abor dés dans les études sur le
han di cap, sans perdre l’ap proche ma té ria liste, en uti li sant même le
concept goff ma nien de stig ma ti sa tion. Ca ro li na Fer rante (2020) est
allée plus loin. Dans un essai théo rique, elle a fait la gé néa lo gie du
concept de stig mate, pour mettre en lu mière les concep tions selon
les quelles le han di cap en tant que stig mate nie inexo ra ble ment l’hu‐ 
ma ni té des per sonnes han di ca pées, pro dui sant une non- 
reconnaissance so ciale (Fer rante, 2020). C’est à la lu mière de ces
nou velles ana lyses sur Goff man dans les études cri tiques sur le han‐ 
di cap que je vais main te nant l’étu dier en tant que po ten tiel pour les
éva lua tions du han di cap dans la pers pec tive in ter ac tion nelle de l’ap‐ 
proche bio psy cho so ciale.
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Dans une ca rac té ri sa tion du han di cap à par tir d’une pers pec tive re la‐ 
tion nelle, le pro blème n’est pas de ras sem bler des preuves so lides et
convain cantes sur les ac ti vi tés que les per sonnes ne peuvent pas ef‐ 
fec tuer en rai son d’obs tacles à leurs dis po si tions cor po relles. Il s’agit
d’une tâche cru ciale, mais qui n’est pas exac te ment l’une des plus
com pli quées d’un point de vue tech nique. Le plus grand défi dans la
ca rac té ri sa tion du han di cap à tra vers le prisme du mo dèle so cial et
de l’ap proche bio psy cho so ciale est de pou voir éta blir les li mites à
par tir des quelles les pré sences cor po relles et leurs in ter ac tions cor‐ 
ré lées – ou les dif fi cul tés à le faire – passent du do maine des dif fé‐ 
rences in di vi duelles for tuites, des nuances dans l’in di vi dua tion, à
celui des in éga li tés dans la par ti ci pa tion so ciale.
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À ce pro pos, Theo dor Ador no (1986) nous ins pire des ré flexions. Pour
lui, la dé no mi na tion de la dif fé rence dans le contexte d’une so cié té
mar quée par l’ex ploi ta tion et la sé gré ga tion, dont les causes sont
étroi te ment liées aux re la tions de do mi na tion, de vient fausse, en
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n’ap pa rais sant pas comme une dif fé rence, mais comme une in éga li té,
ou tout au plus, selon Lu ciene Silva «  comme un élé ment exo tique
com pri mé par la so cia li sa tion, dans son as pect le plus ré gres sif, qui
est l’adap ta tion, em pê chant pro gres si ve ment son af fir ma tion » (Silva,
2006, p. 119). Je m’ap puie aussi sur le concept d’Avta Brah (2006) selon
le quel, pour elle, la dif fé rence ren voie à la va rié té des ma nières dont
les dis cours spé ci fiques sur la dif fé rence sont consti tués, contes tés,
re pro duits et non si gni fiés (Brah, 2006), en s’éloi gnant de tout conte‐ 
nu nor ma tif. Dans le cadre d’une éva lua tion vi sant à ca rac té ri ser le
han di cap, il convient de s’ef for cer de ne pas na tu ra li ser les dif fé‐ 
rences en tant qu’ef fets des ma cro struc tures qui pro duisent l’in éga li‐ 
té, tout en exi geant une clar té concep tuelle et pra tique dans la dé fi‐ 
ni tion du han di cap en tant qu’in éga li té.

Les dif fi cul tés à voir d’un œil ont des consé quences sur les pe tites
tâches quo ti diennes d’un adulte ou d’un en fant vi vant en mi lieu ur‐ 
bain. Ce pen dant, elles n’ont guère d’im pact sur les dif fé rents do‐ 
maines de la vie au point que leur pleine par ti ci pa tion à la so cié té soit
du ra ble ment com pro mise par rap port aux autres. S’il s’agit d’une af‐ 
fec tion congé ni tale, qui s’ag grave pro gres si ve ment, et que la per‐ 
sonne vit dans un en droit où la ca pa ci té de voir est pri mor diale,
comme une co lo nie de pê cheurs ou des cueilleurs de noix dans le
cer ra do bré si lien, les per for mances sont af fec tées, ce qui a un im pact
sur la par ti ci pa tion so ciale. Alors qu’un trouble men tal de type
schizo- affectif, dont la mo du la tion peut même être ob te nue par la
per sonne pen dant quelques mi nutes pour sou la ger ses symp tômes
lors d’une in ter ac tion brève et in at ten due avec une connais sance sur
le trot toir du quar tier, en traîne tou te fois des ré per cus sions si gni fi ca‐ 
tives dans di vers do maines de la vie, tels que les re la tions in ter per‐ 
son nelles, les soins per son nels, l’iden ti fi ca tion des risques et des
bles sures pour soi- même, l’hu meur en ga gée, la par ti ci pa tion à des
do maines clés de la vie tels que l’édu ca tion, le tra vail et les loi sirs.
Ainsi que des dif fi cul tés d’orien ta tion, de lan gage et de com mu ni ca‐ 
tion en temps de crise. Ces deux exemples per mettent d’éta blir plus
clai re ment les li mites entre les dif fé rences et le han di cap.
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En re vanche, les cas de mal for ma tion congé ni tale de l’un des
membres su pé rieurs avec des ré per cus sions ana to miques dis crètes,
les sé quelles d’un can cer du sein ou du pa lais après une in ter ven tion
chi rur gi cale, les af fec tions car diaques ou pul mo naires ajou tées à l’âge
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avan cé, les di verses condi tions de dou leur aiguë per ma nente de la
co lonne ver té brale as so ciées à des pro blèmes ar ti cu laires, les
troubles du dé ve lop pe ment de l’ap pren tis sage sans dé fi cience in tel‐ 
lec tuelle as so ciée sont au tant d’exemples qui main tiennent une fron‐ 
tière ténue entre les dif fé rences et les han di caps. Éta blir la ligne de
dé mar ca tion pour des cas comme ceux- ci est un défi pour ceux qui
éva luent en s’en ga geant à res pec ter les prin cipes du mo dèle so cial.
Par fois, le simple fait d’étu dier les obs tacles im pli qués dans chaque
cas ou dans la réa li sa tion de cer taines ac ti vi tés ne four nit pas suf fi‐ 
sam ment d’élé ments pour ca rac té ri ser le han di cap comme une res‐ 
tric tion de la par ti ci pa tion so ciale.

La CIF elle- même ré sout une par tie de ces pro blèmes en éta blis sant
une dif fé rence entre ca pa ci té et per for mance (CIF, 2003) pour qua li‐ 
fier les ac ti vi tés et la par ti ci pa tion. Le qua li fi ca tif de per for mance dé‐ 
crit «  ce que l’in di vi du fait dans son en vi ron ne ment ha bi tuel  » (CIF,
2003, p. 25). Le qua li fi ca tif de ca pa ci té « dé crit l’ap ti tude d’un in di vi du
à ac com plir une tâche ou une ac tion » (CIF, 2003, p. 26). Ainsi, cette
deuxième ca té go rie vise à in di quer le ni veau maxi mal pro bable de
fonc tion na li té at teint par la per sonne dans un do maine donné, à un
mo ment donné. Il est pos sible d’avoir des pro blèmes de santé qui, par
in ter ac tion avec les bar rières, ont un im pact sur la ca pa ci té mais pas
sur la per for mance. Dans d’autres cas, c’est l’in verse qui est pos sible.
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Une femme adulte pré sen tant des sé quelles de lèpre sur cer tains de
ses doigts (lé sions sur les struc tures cor po relles) peut ne pas voir ses
per for mances af fec tées lors qu’il s’agit de tâches gé né rales de base,
mais parce qu’elle vit dans une pe tite ville dont la prin ci pale ac ti vi té
éco no mique est le com merce, elle aura un im pact sur sa ca pa ci té à
tra vailler en rai son de pré ju gés lors de l’em bauche en rai son du ju ge‐ 
ment es thé tique porté sur son ap pa rence. D’autre part, les per sonnes
souf frant de troubles men taux aigus (dé pres sion et schi zo phré nie,
par exemple), avec des an té cé dents d’hos pi ta li sa tions psy chia triques,
peuvent ne pas voir leur ca pa ci té d’ap pren tis sage du conte nu af fec‐ 
tée, mais elles sont ju gées sur leur état et ont des dif fi cul tés à être
per for mantes dans les do maines des soins per son nels, des re la tions
in ter per son nelles et du monde du tra vail. Si la CIF est uti li sée pour
ca rac té ri ser des si tua tions d’in éga li té aux quelles il faut re mé dier par
des lois et des ser vices, il est re com man dé de pro cé der à une éva lua‐ 
tion en uti li sant la ca té go rie des per for mances. En re vanche, si l’uti li ‐
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sa tion de la CIF consiste à car to gra phier une va rié té de condi tions
afin de fa vo ri ser le dé ve lop pe ment d’ac tions pu bliques vi sant à pré ve‐ 
nir l’ag gra va tion des condi tions de santé et des han di caps, ou à éva‐ 
luer les en fants han di ca pés, l’uti li sa tion de la ca té go rie des ca pa ci tés
peut s’avé rer plus ju di cieuse.

L’autre par tie non ré so lue des di lemmes sus men tion nés entre les li‐ 
mites té nues entre les dif fé rences et les han di caps concerne la ma‐ 
nière dont se pro duit spé ci fi que ment l’in ter ac tion entre les dis po si‐ 
tions cor po relles et les fac teurs en vi ron ne men taux. Comme in di qué
dans la sec tion pré cé dente, la CIF in nove dans l’agen ce ment de ses
trois concepts (al té ra tions cor po relles/in ca pa ci tés, fac teurs en vi ron‐ 
ne men taux et ac ti vi tés et par ti ci pa tion). Tou te fois, elle manque de
pré ci sions sur la ma nière de per ce voir l’in ter ac tion de cette triade
d’élé ments dans la vie quo ti dienne des per sonnes. L’ana lyse des élé‐ 
ments qui fa vo risent ou en travent la trans for ma tion des res sources et
des choix so ciaux et éco no miques en per for mances per ti nentes par
une per sonne, ce qui peut ou non conduire à la par ti ci pa tion so ciale
en s’at ta quant aux obs tacles, peut être fa ci li tée par le concept goff‐ 
ma nien de l’ordre d’in ter ac tion, dans sa re la tion avec les im pro prié tés
si tua tion nelles. Mais d’abord, il faut ré flé chir un peu plus au concept
d’im pli ca tion, à la fois dans l’œuvre de Goff man et parmi les ca té go‐ 
ries de la CIF elle- même.
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L’éva lua tion de l’im pact des fac teurs en vi ron ne men taux, so ciaux et
cultu rels im po sant un en semble de res tric tions sur les dis po si tions
cor po relles dans le cadre de l’in ter ac tion per met de dé ter mi ner si
une per sonne est ca pable de s’en ga ger dans des ac ti vi tés et, par
consé quent, si elle in ter agit ré gu liè re ment, si elle in ter agit de ma‐ 
nière al té rée ou si elle n’in ter agit pas so cia le ment dans le cadre de
per for mances per ti nentes. La tran si tion à tra vers cette gra da tion et
les sub ti li tés qui dé li mitent cha cune de ces phases créent un conti‐ 
nuum d’en ga ge ment qui est dy na mique et va riable dans chaque
contexte, en fonc tion de la re la tion entre les dis po si tions cor po relles
et les contraintes contex tuelles par des fac teurs res tric tifs, tels que
les bar rières ex ternes. C’est en rai son de la consti tu tion de ce conti‐ 
nuum qu’il n’est pas pos sible de ca rac té ri ser une per sonne comme
ayant un han di cap uni que ment sur la base de ses al té ra tions cor po‐ 
relles (diag nos tics), ni par l’en semble des bar rières aux quelles elle est
confron tée (fac teurs ex ternes). Mais sur tout, il est né ces saire d’éva‐
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luer spé ci fi que ment l’im pact de l’in ter re la tion de ces dif fé rents fac‐ 
teurs sur les condi tions d’exé cu tion des com po santes de l’in ter ac tion
so ciale. Car, comme l’af firme Ca ro li na Pi tan ga (2012), l’ana lyse des si‐ 
tua tions d’im pli ca tion de Goff man peut nous ame ner à com prendre la
struc ture des dif fé rentes formes d’in ter ac tion so ciale.

Pour la CIF, l’im pli ca tion dans les si tua tions de la vie quo ti dienne est
ce qui mène à la par ti ci pa tion (CIF, 2003, p. 21). En d’autres termes, il
s’agit d’une condi tion préa lable ou d’un cri tère de par ti ci pa tion à la
so cié té. Dans cette pers pec tive, le han di cap se rait donc la somme des
im pacts res tric tifs pro duits lors des im pli ca tions dans les ac ti vi tés,
condui sant les per sonnes à avoir une par ti ci pa tion so ciale al té rée.
Dans la note ex pli ca tive n° 14, la CIF pré cise que cer taines dé fi ni tions
pro po sées de l’im pli ca tion pour raient être «  le fait de prendre part,
d’être in clus ou de par ti ci per à un do maine de la vie, d’être ac cep té
ou d’avoir accès aux res sources né ces saires. Cela ne si gni fie pas que
la par ti ci pa tion est au to ma ti que ment as si mi lée à la per for mance  »
(CIF, 2003, pp. 25-26). Bien que le qua li fi ca tif de per for mance dé crive
ce que l’in di vi du ac com plit réel le ment dans son en vi ron ne ment ha bi‐ 
tuel, ce qui in clut le contexte so cial et les fac teurs en vi ron ne men‐ 
taux, la per for mance peut éga le ment être com prise comme « l’im pli‐ 
ca tion dans une si tua tion de vie », ou «  l’ex pé rience vécue » par les
per sonnes dans le contexte réel dans le quel elles vivent (CIF, 2003,
p. 25). Ainsi, la CIF ne dé fi nit pas ce qu’est l’im pli ca tion, se conten tant
de re lier sa fonc tion à la per for mance et à la par ti ci pa tion. Mais
qu’est- ce que l’im pli ca tion dans une ac ti vi té dans une pers pec tive
bio psy cho so ciale ? Com ment la si tuer dans le cadre du mo dèle so cial
sans ren for cer une ap proche cor po nor ma tive ? Car il s’agit d’une di‐ 
men sion po ten tielle pour ca rac té ri ser l’in ter ac tion so ciale et, par
consé quent, le han di cap en tant qu’in éga li té de par ti ci pa tion à la so‐ 
cié té.
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Je com mence à ré pondre à ces deux ques tions par une in tui tion
basée sur deux ex traits de la CIF elle- même. Le pre mier est le sui‐ 
vant : « les in for ma tions re flé tant le sen ti ment d’im pli ca tion ou de sa‐ 
tis fac tion de la per sonne à l’égard du ni veau de fonc tion na li té ne sont
pas ac tuel le ment co dées dans la CIF » (CIF, 2003, p. 254). Plu tôt que
d’ex traire de ce pas sage que le texte de la CIF est pro ba ble ment parti
de l’idée que l’im pli ca tion avait une com po sante en quelque sorte cir‐ 
cons crite à l’in di vi du, comme le sug gère l’ex pres sion «  sen ti ment
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d’im pli ca tion », le pas sage sou ligne le fait que l’im pli ca tion est un fait
ob jec tif, per cep tible et me su rable par la CIF, bien qu’il n’ait pas en core
été dé taillé. Je vou drais donc sou te nir que la ca rac té ri sa tion des si‐ 
tua tions d’im pli ca tion est un élé ment cen tral pour éta blir les cri tères
de l’in ter re la tion entre les dis po si tions cor po relles et les fac teurs en‐ 
vi ron ne men taux et contex tuels, re pré sen tés par les bar rières - exac‐ 
te ment le prin cipe cen tral du mo dèle so cial.

La deuxième sec tion de la CIF traite de l’im pli ca tion, sans tou te fois en
dé fi nir le conte nu, lors qu’elle parle des fa ci li ta teurs. Il s’agit de fac‐ 
teurs en vi ron ne men taux qui, par leur ac tion, amé liorent la fonc tion‐ 
na li té d’une per sonne et ré duisent son han di cap (CIF, 2003). Il s’agit
d’as pects tels que l’ac ces si bi li té de l’en vi ron ne ment phy sique, la dis‐ 
po ni bi li té de tech no lo gies d’as sis tance ap pro priées, l’at ti tude po si tive
des per sonnes à l’égard du han di cap, ainsi que les ser vices, sys tèmes
et po li tiques pu bliques vi sant à « ac croître la par ti ci pa tion de toutes
les per sonnes ayant un pro blème de santé dans tous les do maines de
la vie » (CIF, 2003, p. 244). À ce stade, la CIF in dique que l’im pli ca tion
peut être mo du lée par des fac teurs ex ternes, amé lio rant la par ti ci pa‐ 
tion des per sonnes, et qu’elle n’est pas exac te ment liée à des dis po si‐ 
tions cor po relles im muables.
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Il est im por tant d’ap pro fon dir l’idée de conti nuum de l’en ga ge ment,
men tion née plus haut, car il s’agit d’une condi tion préa lable pour
avan cer dans la com pré hen sion de l’en ga ge ment selon Goff man, en
dia lo guant tou te fois avec la pers pec tive du mo dèle so cial. Pour Goff‐ 
man, s’en ga ger dans une ac ti vi té dé ter mi née si gni fie « main te nir une
cer taine forme d’ab sorp tion cog ni tive et af fec tive dans cette ac ti vi té,
une cer taine mo bi li sa tion des res sources psy cho bio lo giques ; en bref,
cela si gni fie être im pli qué dans cette ac ti vi té » (Goff man, 2010, p. 46).
En outre, Goff man pré cise que si l’on de mande à l’un des su jets du
com por te ment si tua tion nel ce qu’il com mu nique et rend dis po nible à
pro pos de sa ma nière de s’im pli quer, il sera pos sible de consta ter que
seul un nombre li mi té de thèmes est mo bi li sé lors de l’im pli ca tion. En
d’autres termes, l’en ga ge ment ne concerne qu’une ou quelques ac ti vi‐ 
tés spé ci fiques à la fois, ce qui conduit les su jets à se concen trer sur
celles- ci.
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Pour Goff man (2010), les in ter ac tions en face- à-face sont la ca té go rie
d’évé ne ments qui se pro duisent pen dant la co pré sence et en rai son
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de la co pré sence entre deux ou plu sieurs in di vi dus phy si que ment
pré sents. L’en ga ge ment, pour lui, « se ré fère à la ca pa ci té d’un in di vi‐ 
du à tour ner, ou à ne pas tour ner, son at ten tion vers une ac ti vi té dis‐ 
po nible - une tâche so li taire, une conver sa tion, un ef fort de tra vail
col la bo ra tif  » (Goff man, 2010, p.  54). Pour Goff man (2010), elle im‐ 
plique une cer taine proxi mi té entre l’in di vi du et l’objet de l’im pli ca‐ 
tion, une cer taine ab sorp tion de la part de celui qui s’im plique, et elle
pré sup pose éga le ment que l’im pli ca tion dans une ac ti vi té ex prime le
but ou l’ob jec tif de l’in di vi du dans la si tua tion et par consé quent dans
l’in ter ac tion.

Ainsi, l’une des prin ci pales contri bu tions de la concep tion Goff ma‐ 
nienne d’ordre d’in ter ac tion à la ques tion du han di cap est de créer les
condi tions per met tant de dé voi ler les causes et les consé quences de
la non- réalisation d’ac ti vi tés et de la non- implication dans des si tua‐ 
tions so ciales. Dans une éva lua tion bio psy cho so ciale d’un en fant au‐ 
tiste, par exemple, basée sur l’idée que cette condi tion n’est pas un
dé fi cit neu ro dé ve lop pe men tal, mais une sin gu la ri té de la consti tu tion
du sujet (Laurent, 2014), la com pré hen sion du sou tien pré sent ou ab‐ 
sent qui contri bue à l’in ter ac tion et à la réa li sa tion d’ac ti vi tés est fon‐ 
da men tale pour ca rac té ri ser les res tric tions de par ti ci pa tion aux‐ 
quelles ces en fants sont confron tés, ainsi que les moyens de les sur‐ 
mon ter ou les stra té gies pour vivre avec ces sin gu la ri tés.
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Le han di cap dé coule d’un ef fort col lec tif. C’est la leçon déjà évo quée
de la nou velle épis té mè du han di cap et du mo dèle so cial. Le pro blème
du mo dèle mé di cal est qu’il se concentre sur la li mi ta tion des al té ra‐ 
tions cor po relles, ré dui sant la com pré hen sion du han di cap à la bio lo‐ 
gie du corps en tant que dé fi cit, comme s’il avait une sta bi li té on to lo‐ 
gique et pou vait donc subir des mo di fi ca tions ma té rielles de sa forme
et de sa phy si ca li té, comme la mé de cine et la ré édu ca tion l’ont long‐ 
temps pré ten du. L’une des prin ci pales consé quences de ce mo dèle a
été le trai te ment moral vi sant à clas ser les corps comme mé ri tant ou
ne mé ri tant pas d’être pris en consi dé ra tion et de faire l’objet d’ac‐ 
tions vi sant à ré ta blir la santé et, par consé quent, la jus tice, en rai son
de la di cho to mie de la nor ma li té en tant que ré ponses in di vi dua li sées.
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D’autre part, le pro blème de se concen trer uni que ment sur les fac‐ 
teurs en vi ron ne men taux est qu’il pro duit l’im pres sion er ro née qu’il
suf fit d’éli mi ner les bar rières pour que l’in éga li té due au han di cap soit
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com plè te ment éli mi née  ; un chan ge ment dans le monde ca pa ci tiste
suf fit pour que le corps han di ca pé dis pa raisse - tout comme il n’est
pas vrai qu’il suf fit que le ra cisme dis pa raisse pour que les Noirs
cessent d’exis ter (Dias, 2013). Cette ap proche ac corde moins d’at ten‐ 
tion à une di men sion im por tante du trai te ment so cial des per sonnes
han di ca pées  : même si elles ne ren contrent tem po rai re ment aucun
obs tacle, dans la ma té ria li té de ce qu’elles ne par viennent pas à faire
(per for mance), à s’en ga ger et à par ti ci per po ten tiel le ment en rai son
d’obs tacles han di ca pants (ca pa ci té), la so cié té conti nue de pri vi lé gier
et de re con naître les corps non han di ca pés comme ayant une va leur
et une di gni té to tales, ce qui a un im pact di rect sur l’im pli ca tion des
per sonnes han di ca pées dans des ac ti vi tés qui pro meuvent l’in ter ac‐ 
tion et la par ti ci pa tion so ciale.

L’idée im pli cite dans l’ordre d’in ter ac tion de Goff man pré sup pose qu’il
est struc tu ré sur un code de re con nais sance des in di vi dus pour leur
di gni té. Non pas la di gni té dans son sens abs trait ou ju ri dique. Mais
de la va leur at tri buée aux autres êtres hu mains et de la dé fense du soi
ou des sin gu la ri tés contre l’af fai blis se ment des iden ti tés so ciales
(Tay lor, 1997), dans un sens pra tique de re con nais sance égale et de
dé fé rence que les gens nour rissent les uns pour les autres, en par ti‐ 
cu lier dans les si tua tions so ciales où ils sont phy si que ment pré sents
dans des in ter ac tions en face- à-face (Filho, 2016). À ce stade, l’im pli‐ 
ca tion dans les in ter ac tions so ciales et la re con nais sance de cette ca‐ 
pa ci té, avec les fa ci li ta teurs et les obs tacles liés à son exé cu tion,
guident le trai te ment so cial des per sonnes han di ca pées. Selon Mar‐ 
tins (2008), dans la me sure où la dé fi ni tion de la si tua tion dé coule
d’un ef fort col lec tif, l’unité d’ana lyse ap pro priée de Goff man ne re‐ 
pose pas sur l’in di vi du isolé et son ap pa reil psy cho lo gique, mais sur
les re la tions construites entre les dif fé rentes per sonnes pré sentes
dans les si tua tions qui sou tiennent les in ter ac tions.
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L’in ter ac tion so ciale est un élé ment dé ter mi nant de la condi tion hu‐ 
maine. Georg Lukács (1979), bien que par tant d’une pers pec tive théo‐ 
rique avec des ob jec tifs et des mé thodes dif fé rents de ceux de Goff‐ 
man, est par ve nu à une conclu sion si mi laire lors qu’il a tra vaillé sur les
in ter ac tions so ciales ou les ac tions in ter ac tives, selon Ri car do An‐ 
tunes, en tant que «  formes plus com plexes de praxis so ciale » (An‐ 
tunes, 1999, p.  140). Lorsque les per sonnes ne sont pas im pli quées
dans l’in ter ac tion pour une rai son ou une autre, les pos si bi li tés
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concrètes de re con nais sance par ta gée sont com pro mises, voire éli‐ 
mi nées, pour struc tu rer les in ter ac tions entre les per sonnes dans des
si tua tions so ciales spé ci fiques. Lorsque nous rap pro chons ce concept
du sujet du han di cap, il ré vèle un che min in fi ni de défis à étu dier et à
ré vé ler par l’en semble des obs tacles qui in ter fèrent avec les in ter ac‐ 
tions so ciales des per sonnes han di ca pées en rai son des bar rières im‐ 
po sées par leur condi tion.

Je sou ligne en core l’une des éla bo ra tions les plus im por tantes de
Goff man, qui, selon moi, doit être re for mu lée afin de la rap pro cher
des hy po thèses du mo dèle so cial, à sa voir le concept de fa çade. Prin‐ 
ci pa le ment parce que j’y vois un outil dans cette pers pec tive de re‐ 
con nais sance de la di gni té comme base de l’in ter ac tion, comme men‐ 
tion né plus haut.
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Le terme de fa çade peut être dé fi ni « comme la va leur so ciale po si tive
qu’une per sonne re ven dique ef fec ti ve ment pour elle- même, à tra vers
la conduite que les autres sup posent qu’elle a adop tée lors d’un
contact par ti cu lier » (Goff man, 2011, p. 12). La fa çade peut être com‐ 
prise comme une image de soi dé li mi tée en termes d’at tri buts so ciaux
ap prou vés et re ven di qués - même si, selon Goff man, cette image
peut être par ta gée, comme c’est le cas lors qu’une per sonne fait éta‐ 
lage de ses qua li fi ca tions et d’elle- même. En d’autres termes, il s’agit
d’une sorte d’éla bo ra tion vi sant à sou li gner l’ef fort de ges tion de l’im‐
pres sion dans l’in ter ac tion en face à face.
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Si la per sonne est trai tée confor mé ment à ce qu’elle consi dère
comme ap pro prié à sa fa çade, elle aura ten dance à s’im pli quer dans la
si tua tion et à rendre vo lon tiers la pa reille dans ses in ter ac tions. Dans
le cas contraire, si elle se rend compte que le trai te ment dif fère de ce
qu’elle ima gine être conforme à sa fa çade, elle ten te ra de ré ali gner
ses mou ve ments, sa pos ture, ses at tri buts de com mu ni ca tion, d’in ter‐ 
agir par tiel le ment ou même d’in ter dire les pos si bi li tés d’in ter ac tion.
Pour Goff man, «  une per sonne a, est avec ou main tient une fa çade
lorsque la conduite qu’elle adopte ef fec ti ve ment pré sente une image
d’elle- même qui est in té rieu re ment co hé rente » (Goff man, 2011, p. 14).
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Par pré ser va tion de la fa çade ou tra vail sur la fa çade [ face- work],
Goff man en tend les ac tions en tre prises par une per sonne pour
rendre co hé rent ce qu’elle fait pour main te nir sa fa çade dans une co‐ 
pré sence. À la lu mière de ce qui pré cède, Goff man avance dans ses
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éla bo ra tions et je vais re pro duire ici un pas sage im por tant, bien que
long :

En tout état de cause, si sa fa çade so ciale est son bien le plus per son ‐
nel et le centre de sa sé cu ri té et de son plai sir, elle n’est qu’un prêt de
la so cié té ; elle lui sera re ti rée s’il ne se com porte pas d’une ma nière
digne d’elle. Les at tri buts ap prou vés et leur re la tion avec la fa çade
font de chaque homme son propre geô lier ; il s’agit d’une coer ci tion
so ciale fon da men tale, même si les hommes peuvent aimer leur cel ‐
lule (Goff man, 2011, p. 18).

Goff man a in ter pré té les in ter ac tions so ciales comme des ri tuels fon‐ 
dés sur le res pect de l’in di vi du. L’uti li sa tion mé ta pho rique du ri tuel si‐ 
gni fie que les in di vi dus col la borent les uns avec les autres pour main‐ 
te nir une sorte de sta bi li té dans les in ter ac tions so ciales, gui dées par
une maxime de res pect mu tuel (Pers son, 2019). Il est tou te fois im por‐ 
tant de consi dé rer le main tien de la fa çade comme une condi tion de
l’in ter ac tion, et non comme son ob jec tif prin ci pal. Pour Goff man,
« les so cié tés, quel que soit le lieu, si elles veulent être des so cié tés,
doivent mo bi li ser leurs membres en tant que par ti ci pants au to ré gu lés
à des ren contres so ciales  » (Goff man, 2011, p.  49). Pour lui, l’un des
moyens de mo bi li ser l’in di vi du à cette fin est la ri tua li sa tion des ac ti‐ 
vi tés, des si tua tions et des in ter ac tions. Ainsi, tout au long du pro ces‐ 
sus de so cia li sa tion, on ap prend à l’in di vi du à être pers pi cace, en ga gé,
à avoir des sen ti ments liés au soi ex pri més à tra vers la fa çade, à avoir
de la fier té et de la di gni té, à être pré ve nant et à faire preuve de tact
dans les in ter ac tions en face- à-face. Goff man a été lar ge ment cri ti‐ 
qué pour cette ap proche, pour sa sup po sée af fi lia tion conser va trice,
phé no mé no lo gique et psy cho lo gi sante, dans la quelle il ac cepte sans
cri tique l’ordre nor ma tif comme im muable, avec peu de place pour
ques tion ner les condi tions de pos si bi li té de ses élé ments (Scul ly,
2010 ; Pers son, 2019 ; Tit ch kos ky, 2000).
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Une ré ponse ca pable de faire face à ces cri tiques, selon Goff man, est
la ca pa ci té gé né rale d’un in di vi du à être li mi té par des règles mo rales
que « peut bien ap par te nir à l’in di vi du, mais l’en semble par ti cu lier de
règles qui le trans forme en être hu main est dé ri vé des exi gences éta‐ 
blies dans l’or ga ni sa tion ri tuelle des ren contres so ciales » (Goff man,
2011, p.  49). Cette af fir ma tion contient des pos si bi li tés d’adap ta tion
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aux ques tions re la tives au han di cap, si nous le dé com po sons dans ses
di men sions cor po relle, re la tion nelle et d’obs tacles.

Ce pen dant, le point que Goff man n’aborde pas, et qui pour rait avoir
des im pli ca tions di rectes sur d’autres ques tions d’in éga li té so ciale, est
la ma nière dont ces «  exi gences éta blies  » sont construites his to ri‐ 
que ment. D’où viennent- elles et com ment sont- elles conso li dées  ?
Pour quoi les su jets les intègrent- ils et les activent- ils dans les in ter‐ 
ac tions ? En ce qui concerne le han di cap, le mo dèle so cial a ap por té
un axiome fon da men tal à ces ques tions  : c’est l’ordre ca pi ta liste qui
im pose des exi gences (telles que l’au to no mie, la pro duc ti vi té, l’en ga‐ 
ge ment et l’in dé pen dance) et celles- ci ont un im pact sur la vie des
per sonnes han di ca pées, se tra dui sant par des vies in fé rieures en di‐ 
gni té, vi vant sous les contraintes de l’in éga li té et de l’op pres sion. À
cet égard, la théo rie de Goff man est in com plète, car l’ordre de l’in ter‐ 
ac tion est rendu ex pli cite dans ses ef fets, mais pas dans ses causes,
même si nous es sayons d’élar gir son champ d’ap pli ca tion, ce qui re‐ 
pré sen te rait des li mites à par tir des quelles d’autres ap proches théo‐ 
riques et ré éla bo ra tions de pers pec tives de vraient être né ces saires,
sur tout, an crées dans des ana lyses em pi riques et des re cherches ap‐ 
pli quées.
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Dé pas ser les di cho to mies, ren for ‐
cer les tran si tions
À ce stade du texte, la ques tion au rait pu être posée : dans quelle me‐ 
sure les in ter ac tions so ciales en face- à-face, ainsi que les bar rières
qu’elles im pliquent, constituent- elles l’en semble des mo ments où il
de vient évident qu’une per sonne han di ca pée peut souf frir de res tric‐ 
tions dans sa par ti ci pa tion so ciale ? Cette ques tion est lé gi time et dé‐ 
coule prin ci pa le ment de la place cen trale que j’ai ac cor dée aux in ter‐ 
ac tions so ciales dans l’étude jusqu’à pré sent, en rap pro chant la théo‐ 
rie goff ma nienne du sujet du han di cap dans le cadre d’une éva lua tion
bio psy cho so ciale. Dans la vie quo ti dienne d’une per sonne han di ca‐ 
pée, dont la par ti ci pa tion so ciale est res treinte par les bar rières qui
lui sont im po sées, pourrait- il y avoir d’autres si tua tions so ciales que
des réunions en co pré sence, en face à face ? J’ai me rais ré pondre à ces
ques tions dans cette der nière sec tion, tout en m’ef for çant de pré sen‐
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ter quelques re lec tures pos sibles des concepts goff ma niens dans la
pers pec tive cri tique du mo dèle so cial.

L’ordre d’in ter ac tion de Goff man peut être dé crit comme la frac tion
de l’ordre so cial res pon sable des at tentes nor ma tives sur la ma nière
dont les su jets vont ré gu ler leur com por te ment dans les in ter ac tions,
dans les si tua tions so ciales qui rem plissent la vie quo ti dienne dans
toute so cié té (Goff man ; 1980). Des le çons de Stig ma (1980), je tire ce
conte nu de ca rac tère cor po nor ma tif, selon l’ex pres sion ac tuelle, qui
est sou vent vu en arrière- plan dans le tra vail, compte tenu des
consé quences des at tri buts déso bli geants vécus par les per sonnes
stig ma ti sées dans leurs iden ti tés (Dar ling, 2019), ce pour quoi Goff‐ 
man est de ve nu connu dans le monde en tier. La réa li sa tion d’ac ti vi tés
(la fonc tion na li té, dans une pers pec tive bio psy cho so ciale pour les
per sonnes han di ca pées) qui a lieu dans une si tua tion so ciale ré pond
donc non seule ment aux ob jec tifs et aux im pli ca tions en jeu, mais
aussi à une force ex té rieure qui lui donne un sens à tra vers les
échanges entre les su jets de l’in ter ac tion. L’in ter ac tion ne se fera
donc pas en ré ponse à un ordre si le sujet n’est pas im pli qué dans la
si tua tion et, par consé quent, rend dif fi cile le main tien des si tua tions
so ciales qui consti tuent la vie quo ti dienne. Une grande par tie de l’im‐ 
pli ca tion des per sonnes han di ca pées dans la réa li sa tion des ac ti vi tés
consti tu tives de l’in ter ac tion est ren due im pos sible ou blo quée par
des bar rières dans l’en vi ron ne ment ou sur gies lors de l’in ter ac tion
elle- même.
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Dans le cadre d’une éva lua tion du han di cap, je pro pose de consi dé rer
l’im pli ca tion comme étant un en ga ge ment dans la pré pa ra tion de
l’exé cu tion d’ac ti vi tés ci blées né ces saires à l’in ter ac tion, et donc des
condi tions préa lables à la com po si tion de la par ti ci pa tion so ciale. En
dia lo guant avec ce concept re for mu lé, j’ai me rais pro po ser que l’in ter‐ 
ac tion so ciale entre les per sonnes han di ca pées et d’autres in di vi dus,
et entre ces per sonnes et leurs en vi ron ne ments ha bi tuels puisse être
com prise comme une ré flexi vi té axée sur la ré ponse aux sti mu li et
aux at tentes so ciales, avec une com mu ni ca tion et une pos ture cor po‐ 
relle ali gnées, ca pables de main te nir la ré gu la tion du com por te ment
pour réa li ser des per for mances qui per mettent aux per sonnes han di‐ 
ca pées de par ti ci per à la so cié té sur un pied d’éga li té avec les autres.
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Dans le cas des per sonnes han di ca pées, les bar rières agissent prin ci‐ 
pa le ment sur les in ter ac tions en face à face, dans les si tua tions de co‐ 
pré sence phy sique. Les bar rières (ou, selon les termes de la CIF, les
fac teurs en vi ron ne men taux) sont éga le ment ac tives dans la struc ture
phy sique, dans les en vi ron ne ments ex té rieurs aux ras sem ble ments,
im po sant des res tric tions aux per sonnes han di ca pées. Dans ces es‐ 
paces se dis tinguent les bar rières ar chi tec tu rales, ur ba nis tiques et
liées au trans port. Ce pen dant, afin de faire face à ces en vi ron ne ments
ex té rieurs aux ras sem ble ments so ciaux et à leurs bar rières, il est né‐ 
ces saire, dans presque tous les cas, de sur mon ter d’abord les bar‐ 
rières af fec tant les in ter ac tions so ciales en face à face (prin ci pa le‐ 
ment les bar rières de com mu ni ca tion, les bar rières liées aux pro duits
et aux tech no lo gies, les bar rières en vi ron ne men tales, les bar rières
com por te men tales, l’ab sence de sou tien et de re la tions, de po li tiques
pu bliques, entre autres) qui sur viennent lorsque les per sonnes han di‐ 
ca pées in ter agissent avec d’autres in di vi dus. Les in ter ac tions consti‐ 
tuent une grande par tie de la réa li sa tion des ac ti vi tés qui conduisent
les per sonnes han di ca pées à la par ti ci pa tion so ciale, où les es paces
en de hors des ras sem ble ments fi nissent par être des moyens ou des
pas sages pour l’im pli ca tion fi nale des in ter ac tions.
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Les bar rières pré sentes dans les en vi ron ne ments phy siques en de‐ 
hors des ras sem ble ments so ciaux, tels que les bâ ti ments sans as cen‐ 
seurs, les feux de cir cu la tion sans si gnaux so nores, les trot toirs qui ne
sont pas abais sés et les bus qui ne sont pas ac ces sibles, ne sont en
aucun cas moins im por tantes que les bar rières qui sur viennent au
cours des in ter ac tions so ciales en face à face. Ils re vêtent sim ple ment
des ca rac té ris tiques dif fé rentes, soit parce qu’ils sont évi dents et fa‐ 
ciles à iden ti fier, soit parce qu’ils sont des moyens pour d’autres ac ti‐ 
vi tés fi nales. Il s’en suit que même les bar rières ex té rieures aux ras‐ 
sem ble ments sont liées aux in ter ac tions so ciales, en étant un moyen
ou un pas sage, lors qu’elles fa vo risent la dis po ni bi li té des per sonnes
han di ca pées aux si tua tions d’in ter ac tion so ciale.
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Une éva lua tion bio psy cho so ciale du han di cap gui dée par les prin‐ 
cipes du mo dèle so cial doit tenir compte de tous ces mul tiples do‐
maines dans les quels les per sonnes han di ca pées vivent leur vie, tant
au sein ou en de hors des ras sem ble ments, car dans tous ces do‐ 
maines, les per sonnes peuvent subir les consé quences des bar rières
qui les em pêchent de par ti ci per à la so cié té. Fon da men ta le ment, l’as‐
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pect le plus no va teur du mo dèle so cial était l’idée ra di cale de si tuer le
han di cap non plus dans le corps, ni seule ment dans l’en vi ron ne ment,
comme cela était gé né ra le ment pré co ni sé dans les pre mières phases
du mo dèle so cial, mais sur tout dans l’in ter ac tion so ciale, consi dé rée
comme la preuve de la re la tion entre tous ces élé ments. À son tour, la
prin ci pale contri bu tion de la so cio lo gie de Goff man est ré vé lée par la
cen tra li té de l’in ter ac tion so ciale en tant qu’éla bo ra tion théo rique
struc tu rante de ce qu’est la so cié té elle- même. Selon lui :

Il y a une rai son, après tout, de consi dé rer un ras sem ble ment so cial
comme une pe tite so cié té qui donne un corps à une oc ca sion so ciale
et de consi dé rer les règles de conduite so ciale comme les liens ins ti ‐
tu tion na li sés qui nous lient au ras sem ble ment. Il y a une rai son de
pas ser d’un point de vue d’in ter ac tion à une po si tion dé ri vée de
l’étude des struc tures so ciales de base. [...] Lorsque nous consi dé rons
le ras sem ble ment comme quelque chose qui doit in car ner l’oc ca sion
so ciale dans la quelle il se pro duit, nous avons des rai sons sup plé ‐
men taires de lui ac cor der de l’im por tance (Goff man, 2010, p. 260).

Le prin ci pal ap port de la théo rie goff ma nienne est d’avoir fouillé les
moindres cir cons tances des re la tions so ciales pour ex pli quer com‐ 
ment les ré gu la tions et les im pli ca tions guident le com por te ment des
in di vi dus dans une in ter ac tion et com ment ce même in di vi du en res‐ 
sort trans for mé par cette in ter ac tion qui sou tient une grande par tie
des élé ments de la vie quo ti dienne. Per sonne comme lui n’a scru té les
codes, les pos tures et les pro jec tions ins crits sur le corps à la suite
des échanges entre deux ou plu sieurs su jets qui sont vo lon tai re ment
en co- présence, en ga gés et en même temps vul né rables l’un en vers
l’autre  : le corps comme ins tru ment moulé pour exé cu ter et re pro‐ 
duire cer taines règles so ciales, iden ti fiées par lui comme des pro prié‐ 
tés si tua tion nelles (Goff man, 2010  ; Pers son, 2019  ; Pi tan ga, 2012),
mais qui pro duit aussi la no tion de soi, fruit de l’ordre de l’in ter ac tion
et en même temps son fon de ment (Goff man, 2007).
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Le pari de Goff man est que si, dans une ren contre entre deux in di vi‐ 
dus, on peut éta blir un en semble de règles qui or donnent cette in ter‐ 
ac tion, c’est qu’il s’agit d’un évé ne ment so cial digne d’une ana lyse sé‐ 
rieuse. Aucun tra vail so cio lo gique avant lui n’avait pré sen té le corps
de ma nière aussi dé taillée comme une ins tance non seule ment
d’exer cice et de pro jec tion de la force phy sique, mais aussi comme un
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ins tru ment fon da men tal de com mu ni ca tion et d’ajus te ment des at‐ 
tentes de deux in di vi dus dotés d’une so cia bi li té qui, par cette ca rac‐ 
té ris tique, sé di mente la no tion même d’hu ma ni té, puis qu’elle est par‐ 
ta gée entre les hommes.

Si l’ana lyse des si tua tions d’im pli ca tion peut per mettre de com‐ 
prendre la struc ture des dif fé rentes formes d’in ter ac tion so ciale dé‐ 
ve lop pées lorsque deux in di vi dus sont phy si que ment pré sents, c’est
parce qu’abor der la ques tion du han di cap dans le cadre goff ma nien
peut per mettre de ré vé ler les im pacts ap por tés à la vie quo ti dienne
de ces per sonnes en ana ly sant les bar rières qui em pêchent leur im‐ 
pli ca tion dans les ac ti vi tés consti tu tives de l’in ter ac tion. Dans la CIF
comme dans la Conven tion des Na tions unies re la tive aux droits des
per sonnes han di ca pées, la dé fi ni tion du han di cap est celle d’une per‐ 
sonne dont la re la tion entre les en traves cor po relles et les fac teurs
en vi ron ne men taux conduit à la res tric tion de la par ti ci pa tion so ciale
par le biais d’im pacts sur l’in ter ac tion.
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Tou te fois, l’in ter ac tion so ciale des per sonnes han di ca pées a été men‐ 
tion née en termes macro- structurels comme ef fets des im po si tions
so ciales et cultu relles sur les in di vi dus, avec peu de dé tails sur la ma‐ 
nière dont fonc tionnent les élé ments fon da men taux de l’in ter ac tion
entre les per sonnes han di ca pées et d’autres per sonnes, et entre les
per sonnes han di ca pées et la so cié té. Si la par ti ci pa tion est li mi tée par
les obs tacles aux quels les per sonnes han di ca pées sont confron tées,
leur en ga ge ment dans les ac ti vi tés, les re la tions et les en vi ron ne‐ 
ments s’en trouvent al té rés. Cette des crip tion dé taillée des formes
d’in ter ac tion par la théo rie goff ma nienne offre de riches pers pec tives
d’éva lua tion du han di cap dans une pers pec tive bio psy cho so ciale.
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L’ordre des in ter ac tions so ciales est si im por tant pour la so cia li sa tion
qu’il peut ex pli quer, par exemple, pour quoi un en fant au tiste âgé de
quelques an nées seule ment - même s’il n’ar rive pas à com prendre le
sens ou la si gni fi ca tion de l’acte de dire au re voir et que cer tains
d’entre eux le font même avec la paume de la main tour née vers eux- 
mêmes - ap pré cie cet acte. Et lors qu’ils es saient de l’ex pri mer à la de‐ 
mande de leur per sonne la plus fi dèle et la plus in time - comme leur
maman ou leur papa - en di ri geant le geste vers un in con nu, ils y par‐ 
viennent dif fi ci le ment. Par fois, ils le font dif fé rem ment de leurs ha bi‐ 
tudes, pour se confor mer au ri tuel de l’in ter ac tion, même s’il ne passe
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pas le crible de l’éva lua tion cri tique, puisque ce ju ge ment est rem pla‐ 
cé par l’au to ma ti ci té de l’acte in ter ac tif qui in té rio rise le geste chez
les su jets en rai son de sa va leur ins tru men tale pour la so cia li sa tion.

Lorsque Goff man a in tro duit des ana lyses des contin gences dans l’in‐ 
ter ac tion so ciale dans son livre Be ha viour in Pu blic Places (1971), qui
n’a été tra duit au Bré sil qu’en 2010, sa théo rie sem blait même pro‐ 
mou voir une rup ture avec les éla bo ra tions pré cé dentes (Pers son,
2019). Si les pu bli ca tions an té rieures étaient lar ge ment ca rac té ri sées
par des hy po thèses sur l’ordre et des rap ports qui sug gé raient l’ordre,
à par tir de Be ha viour in Pu blic Places, les ana lyses des contin gences
dans l’in ter ac tion élèvent sa for mu la tion théo rique à un autre ni veau
cri tique des dé ter mi nants macro- structurels de la so cié té et de leurs
ré flexes dans les in ter ac tions, dans le quel ces contin gences peuvent
être ré su mées par le concept d’im pro prié tés si tua tion nelles (Abrams,
2014). Pour Goff man, en pré sence d’autres per sonnes, les in di vi dus
sont gui dés par un en semble spé cial de règles qui ré gissent l’al lo ca‐ 
tion de l’im pli ca tion pour main te nir l’ordre in ter ac tif. Et, «  sous la
gou ver nance de ces règles, l’in di vi du dé couvre qu’une par tie de sa ca‐ 
pa ci té d’im pli ca tion est ré ser vée au ras sem ble ment en gé né ral (et
par- delà même, à son oc ca sion so ciale) » et pas seule ment aux per‐ 
sonnes im mé dia te ment pré sentes (Goff man, 2010, p. 259), ce qui rap‐ 
proche cette ap proche théo rique de la pers pec tive in ter ac tion nelle
du mo dèle so cial et du mo dèle in ter ac tif de la CIF elle- même.
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En d’autres termes, à par tir de ce tra vail, il est pos sible de per ce voir
ex pli ci te ment dans la théo rie goff ma nienne non seule ment ce qui
main tient l’ordre de l’in ter ac tion, mais aussi ce qui le me nace, de l’ex‐ 
té rieur vers l’in té rieur et aussi à l’in té rieur de sa consti tu tion. Cette
orien ta tion a des im pli ca tions sur la ques tion du han di cap et ce texte
a cher ché à rap pro cher cette ap proche du cadre du mo dèle so cial, en
en ca drant l’éva lua tion bio psy cho so ciale avec ces ob jec tifs, afin d’en‐ 
cou ra ger dé sor mais de nou velles ap proches cri tiques.
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Consi dé ra tions fi nales
L’ef fort en tre pris ici a été de ten ter de mettre en re la tion trois di‐ 
men sions (la théo rie goff ma nienne, la pers pec tive bio psy cho so ciale
de la CIF et le mo dèle so cial) afin de créer un cadre théo rique per‐ 
met tant d’ana ly ser le han di cap en tant que pro duc tion so ciale et ex ‐
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pres sion des in éga li tés pro duites par le ca pi ta lisme, dans une pers‐ 
pec tive de to ta li té, en of frant des ou tils concep tuels aux éva lua teurs
pro fes sion nels. Sans pro po si tion théo rique, les pro fes sion nels ne
peuvent pas être en me sure de per ce voir les élé ments qui struc turent
l’éva lua tion du han di cap dans une pers pec tive cri tique, et l’éva lua tion
du han di cap peut s’éloi gner des hy po thèses du mo dèle so cial.

Ma pro po si tion consiste à re con naître que les in ter ac tions so ciales
sont des ma ni fes ta tions on to lo giques de la condi tion hu maine. En
rai son des obs tacles aux quels elles sont confron tées, les per sonnes
han di ca pées su bissent des im pacts si gni fi ca tifs sur leurs in ter ac tions,
au point de les em pê cher de par ti ci per plei ne ment à la so cié té sur un
pied d’éga li té avec les autres, voire de mettre en péril la re con nais‐ 
sance de leur di gni té. Concep tua li ser la na ture on to lo gique des in ter‐ 
ac tions so ciales pour la condi tion hu maine ne si gni fie pas as su mer
comme une concep tion abs traite une for mu la tion idéale de ce que la
vie et notre condi tion de vraient être. Au contraire, cela si gni fie qu’il
s’agit d’une ca té go rie qui ex prime théo ri que ment com ment notre
condi tion hu maine est consti tuée dans la réa li té, selon les termes de
la no tion d’on to lo gie dé fen due par Karel Kosík (2002).
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En 2021, la loi 14.176, ap prou vée par le Congrès bré si lien suite à une
ini tia tive du gou ver ne ment fé dé ral, a rendu pos sible le fait que les
éva lua tions du han di cap ef fec tuées par les tra vailleurs so ciaux de
l’INSS puissent avoir lieu à dis tance, à une cer taine dis tance entre
l’éva lua teur et la per sonne éva luée par vi déo con fé rence (Bra sil, 2021).
L’in tro duc tion de la pos si bi li té d’éva lua tion à dis tance par té lé con fé‐ 
rence s’at taque à l’une des hy po thèses de base de l’éva lua tion du
point de vue du mo dèle so cial : celle du han di cap consi dé ré à tra vers
l’in ter ac tion so ciale, puisque, comme on l’a dit, l’in ter ac tion est struc‐ 
tu rée par trois pro ces sus, à sa voir les ras sem ble ments so ciaux, les en‐ 
ga ge ments en face à face en co pré sence phy sique et la si tua tion so ciale.
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L’ex pres sion cor po relle et les en ga ge ments fa ciaux qui struc turent les
pro prié tés si tua tion nelles ne peuvent être éva lués à dis tance en rai‐ 
son des pro jec tions d’images re ca drées lors d’un appel en vi sio con fé‐ 
rence, qui mo di fient le com por te ment, la per cep tion, la ca pa ci té de
ré ac tion, la pos ture et la ca pa ci té de com mu ni ca tion des per sonnes
éva luées. Par exemple, lors d’une vi sio con fé rence, il y aura non seule‐ 
ment des images dé for mées des per sonnes han di ca pées phy siques,
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ce qui en tra ve ra l’ana lyse de l’ex pres sion cor po relle, mais aussi des
in co hé rences dans l’ana lyse des obs tacles à la com mu ni ca tion ren‐ 
con trés par les per sonnes ayant des han di caps sen so riels (au di tifs et
vi suels), ainsi que des mo di fi ca tions des règles com por te men tales ap‐ 
pli quées par les per sonnes han di ca pées de vant un écran d’or di na teur
ou un té lé phone por table, telles que celles ob ser vées par les en fants
au tistes.

J’ai réa li sé une étude basée mé tho do lo gi que ment sur la no tion de ca‐ 
drage de Goff man, en l’uti li sant pour une ana lyse de conte nu, qui est,
selon les termes de Ri car do Men don ça et Paula Simões (2012) et Ro‐ 
bert En te man (1993), l’un des voies pos sibles de l’uti li sa tion de l’ana‐ 
lyse goff ma nienne des cadres. L’ob jec tif était de trai ter l’éva lua tion du
han di cap dans une pers pec tive bio psy cho so ciale comme un ca drage,
afin d’étu dier la per ti nence des concepts goff ma niens, confor mé ment
aux hy po thèses du mo dèle so cial, étant donné que l’acte éva lua tif
n’est pas un simple cli ché si mu lé de la réa li té. Cela a per mis d’ar ti cu‐ 
ler l’ana lyse de l’ordre d’in ter ac tion et des im pro prié tés si tua tion‐ 
nelles avec l’ex pé rience des par ti ci pants (éva lua teur et éva lué), la
(non-)per for mance des ac ti vi tés de la per sonne han di ca pée et la
façon dont l’éva lua teur les com prend.
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La prin ci pale contri bu tion des éla bo ra tions pré sen tées ici a donc été
de ré flé chir aux concepts d’ordre d’in ter ac tion et d’im pro prié tés si‐ 
tua tion nelles ap pli qués au sujet du han di cap, en élar gis sant la com‐ 
pré hen sion de la théo rie goff ma nienne et de ses contri bu tions au
sujet qui vont bien au- delà de celles li mi tées au concept de stig mate.
Afin d’ar ti cu ler de ma nière dy na mique les dis po si tions cor po relles, les
cir cons tances en vi ron ne men tales et les fac teurs en vi ron ne men taux
(struc tu rels, so ciaux et cultu rels) dans l’éva lua tion du han di cap, dé fi‐ 
nir le han di cap comme le ré sul tat de l’in ter re la tion entre ces élé‐ 
ments. Bien que la CIF pré sup pose un mo dèle in ter ac tif à di men sions
mul tiples, elle ne per met guère d’élu ci der la ma nière dont les condi‐ 
tions d’im pli ca tion amènent les per sonnes à réa li ser ou non des ac ti‐ 
vi tés per ti nentes pour l’in ter ac tion. D’autre part, les élé ments consti‐ 
tu tifs de l’ordre in ter ac tif de Goff man ne per mettent guère d’ex pli ci‐ 
ter les si tua tions dans les quelles les im pli ca tions sont em pê chées,
en traî nant la non- exécution d’ac ti vi tés, en rai son de fac teurs ex trin‐ 
sèques aux in di vi dus, mais qui af fectent l’in ter ac tion en l’in ter di sant,
comme dans le cas de la re la tion des per sonnes han di ca pées ren con ‐
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J’ai pro po sé que l’une des prin ci pales contri bu tions de Goff man au
sujet du han di cap soit le concept d’ordre d’in ter ac tion, qui crée les
condi tions per met tant de dé voi ler les causes et les consé quences de
la non- exécution d’ac ti vi tés et de la non- implication de ces per‐ 
sonnes dans des si tua tions so ciales. Pour Goff man, en pré sence d’au‐ 
trui, les in di vi dus sont gui dés par un en semble par ti cu lier de règles
qui ré gissent la ré par ti tion de l’im pli ca tion afin de main te nir l’ordre
in ter ac tion nel. J’ai mon tré que cette di men sion est par ti cu liè re ment
dis cor dante pour les per sonnes han di ca pées, en rai son des obs tacles
aux quels elles sont confron tées et de leurs sin gu la ri tés, ce qui est mis
en lu mière par les le çons so cio lo giques goff ma niennes cor res pon‐ 
dantes, pré ci sant ainsi une di men sion re la tion nelle que le mo dèle so‐ 
cial du han di cap va lo rise tant, mais qu’il sup pose ta ci te ment sans en
dé mon trer le fonc tion ne ment.
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Pour Er ving Goff man, le mo ment où les in di vi dus sont phy si que ment
dis po nibles les uns pour les autres, en face à face et en co pré sence,
ré vèle l’une des si tua tions les plus im por tantes pour la consti tu tion
de la so cié té et de la condi tion hu maine elle- même : l’acte d’in ter ac‐ 
tion. Et c’est là que se trouve la base fon da men tale des si tua tions qui
ex pliquent pour quoi et com ment les per sonnes han di ca pées par ti‐ 
cipent à la so cié té, dans les termes du mo dèle so cial. L’étude pré sen‐ 
tée ici vise à ou vrir des pos si bi li tés de re cherches ul té rieures en élar‐ 
gis sant et en ren for çant la pers pec tive éman ci pa trice du mo dèle so‐ 
cial du han di cap, soit par d’autres dé ve lop pe ments théo riques, soit
par l’ap pli ca tion dans des re cherches em pi riques.
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1  La tra duc tion de cet ar ticle a été cor ri gée par Gio van na Ro drigues Mo li na.

2  Trois ans après la pu bli ca tion de Stig ma par Goff man, Paul Hunt a pu blié
Stig ma : A Cri ti cal Condi tion en 1966, consi dé ré comme l'au teur et le livre
inau gu ral du mo dèle so cial du han di cap, sans tou te fois men tion ner le tra vail
de Goff man (Fer rante, 2020; Brune et al., 2014). Cela marque le début d'une
longue tra jec toire de cri tiques du tra vail de Goff man par les théo ri ciens du
mo dèle so cial, bien qu'elles soient lar ge ment axées sur des as pects spé ci‐ 
fiques, né gli geant le cadre plus gé né ral de sa théo rie et ses im pli ca tions
pour la com pré hen sion du han di cap en tant qu'in éga li té.

3  Au Bré sil, l'Ins ti tut Na tio nal de la Sé cu ri té So ciale (INSS) est res pon sable
de l'éva lua tion bio psy cho so ciale du han di cap lors de l'oc troi de la Pres ta tion
Conti nue en es pèce (BPC) et de la re traite aux per sonnes han di ca pées en
vertu de la loi com plé men taire 142/2013. Réa li sée par des ex perts mé di caux
et des as sis tants so ciaux, cette éva lua tion bio psy cho so ciale basée sur la CIF
et la Conven tion des Na tions Unies re la tive aux droits des per sonnes han di‐ 
ca pées de 2006 a lieu dans le pays de puis juillet 2009. Je suis as sis tant so‐ 
ciale à l'INSS de puis dix ans et demi, et je réa lise chaque se maine en vi ron
trois dou zaines d'éva lua tions de de man deurs de pres ta tions pour per sonnes
han di ca pées dans une pers pec tive bio psy cho so ciale, alors que je suis une
per sonne non han di ca pée. Ce sont ces ex pé riences que j'ai ac cu mu lées,
ainsi que dix- huit an nées de re cherche dans le cadre du mo dèle so cial, qui
me per mettent de ré flé chir aux li mites et aux pos si bi li tés d'une éva lua tion
basée sur l'ap proche bio psy cho so ciale par rap port au mo dèle so cial du han‐ 
di cap et aux concepts goff ma niens.

4  La ligne est un mo dèle d'actes ver baux et non ver baux par le quel l'in di vi‐ 
du ex prime son opi nion sur la si tua tion et, par ce biais, son éva lua tion des
par ti ci pants, en par ti cu lier de lui- même. Agir confor mé ment à la ligne est
fon da men tal pour main te nir la fa çade dans l'in ter ac tion (Goff man, 2011).
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with Er ving Goff man. Re search on Lan‐ 
guage and So cial In ter ac tion, 26 (3), 317-
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Français
Ces der nières an nées, les sciences so ciales ont per fec tion né la com pré hen‐ 
sion du han di cap en dé pas sant le dé ter mi nisme bio mé di cal, pour l’ex pli quer
comme une construc tion so ciale dé cou lant de la re la tion entre le corps et
son en vi ron ne ment. Cela s’est pro duit dans le do maine des études sur le
han di cap (di sa bi li ty stu dies), dans le cadre du pa ra digme connu sous le nom
de mo dèle so cial, dont la concep tion cen trale sou tient que l’ordre ca pi ta liste
im pose des bar rières à la di ver si té cor po relle. Avant le mo dèle so cial, la
pen sée so cio lo gique d’Er ving Goff man a contri bué à la ré flexion sur l’in ter‐ 
ac tion et le corps dans les si tua tions so ciales quo ti diennes. Je consi dère que
la théo rie de Goff man, bien que clas sique et né ces si tant quelques ajus te‐ 
ments aux hy po thèses cri tiques du mo dèle so cial, fa vo rise avant tout une
éva lua tion du han di cap du point de vue de l’in ter ac tion. J’uti lise la mé thode
du ca drage ou de l’ana lyse du cadre (frame ana ly sis), basée sur mon ex pé‐ 
rience en tant que pro fes sion nel de l’éva lua tion du han di cap et de la re‐ 
cherche sur les études cri tiques du han di cap, et j’es saie d’étu dier la pos si bi‐ 
li té d’uti li ser la théo rie de Goff man pour ca rac té ri ser le han di cap d’un point
de vue bio psy cho so cial. J’ana lyse de ma nière cri tique les concepts d’in ter‐ 
ac tion en face à face, de fa çade, de co pré sence, d’ex pres sion cor po relle, d’im‐ 
pli ca tion, de stig ma ti sa tion et d’im pro prié té si tua tion nelle, qui, en semble,
peuvent four nir un ar se nal ana ly tique aux pro fes sion nels pour ana ly ser la
re la tion dy na mique entre les corps, les dif fé rences et les contextes dans
l’acte d’éva lua tion, en dia logue avec le mo dèle so cial.
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