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INTRODUCTION

Dans un article du numéro de juin 1991 de cette
revue (Foucher et al., 1991), les trois mêmes
auteurs ont décrit les attitudes des employeurs du
secteur manufacturier de la région des Basses-
laurentides (Québec) et leur réceptivité envers les
personnes ayant une déficience intellectuelle. Cet
article présentait des données descriptives qui
correspondent aux trois premiers des quatre objec-
tifs sffcifiques d'une recherche menée entre 1988
et 1990:

. évaluer la réceptivité des employeurs à
I'intégration sociale des personnes défrcientes
intellectuelles, telle qu'exprimée par leurs
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attitudes;

. évaluer la volonté qu'ont ces employeurs de
collaborer avec des centres de réadaptation pour
intégrer ces personnes dans leur entreprise;

. identifrer et comprendre les motivations et les
réticences de ces employeurs à intégrer des
personnes déficientes intellectuelles dans
leur entreprise;

. préciser ce qui détermine les attitudes de ces
employeurs à l'égard des personnes déficientes
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su ivantes :  [e  conse i l  rég iona l  de  ta  S6nté  e t  des  Serv ices
soc iaux  des  rég ions  Lôurent ides  e t  Lsnâud ière  (C.R.S.S.S. )
et [e ministère de [a ssnté et des Services gociaux pour te
finâncement de cette erquête; Ies centres de réadaptaiion la
Ruche et CAPAR pour leur expertise dans tc danaine Oe
l. ' intégration su trâvâil des personnes ayant u|e déficierce
in te I tec tue t le  e t  pour  Ies  ressources  huns incs ,  f inanc iè reg
et  f iE té r ie t tes  qu i  on t  a idé  à  réa l i ser  ce t te  recherche;  l ,e
persmeI de t 'Université du euébec à ]lontréar,
pôrticutièreflEnt l{. RayrcrÉ Latib€rté du Centrê de recherchà
en ges t ion  (C.R.c . ) ,  pour  sâ  cont i ibu t ion  au  t rô i t f f in t  des
données et l{sdilte Diare LerEy du département des sciences
âdninistrstives pour Ie traitement de texte; tes
responsables de cette revue pour leur encouragefient; les
personnes qui ont gracieusmnt accepté de répondre à nos
quest i ons.
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intellectuelles, leurs motivations à les accueillir
dans leur entreprise et leurs réticences à agir en
ce sens,

Ce second article contribue à la réalisation du
quatrième objectif. Il vise à préciser I'influence de
variables précédent I'action d'intégrer au travail
une personne déficienæ intellectuelle, en les
insérant dans un modèle explicatif qui a été décrit
dans le premier article. Conformément à ce
qu'indique la figure l, nous mesurerons les
relations suivantes, en plus de chercher à vérifier
I'ensemble du modèle:

. les liens entre les ésultats du calcul
coûts/bénéfices portant sur I'engagement d'une
personne déficienæ intellectuelle (en vertu
duquel I'individu établit un ratio entre les
motifs à intégrer une personne déficiente
intellectuelle et les motifs à ne pas agir en ce
sens) et la décision d'embaucher une personne
ayant c€ type de caractéristique;

. les liens entre I'intention de collaborer. les
attitudes à l'égard des personnes ayant une
défrcience intellectuelle et les résultats du calcul
coûts/bénéfices (motivation) ayant trait à
I'intégration;

. les liens entre'diverses caractéristiques socio-
économiques des " répondants " et les résultats
du calcul coûts/bénéfices ayant trait à
I'intégration de personnes déficientes
intellectuelles:

. les liens entre diverses caractéristiques socio-
économiques des " répondants , et leur attitude
à l'égard des personnes déficientes
intellectuelles.

Dans la première section de cet article, nous
exposerons c€ que révèlent diverses recherches sur
les liens entre la décision d'intégrer au travail des
personnes déficientes intellectuelles et certaines
câractéristiques des employeurs. Dans la deuxième
section, qui porte sur la méthodologie, nous
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apporterons des précisions sur les variables
mesurées et les techniques d'analyse statistique
utilisées pour mesurer chacune des relations
postulées dans le modèle. Dans la troisième
section. nous décrirons les relations entre les
différentes variables prises en compte dans cette
recherche et la décision d'intégrer des personnes
déficientes intellectuelles, en suivant I'ordre logique
imposé par Ie modèle : les caractéristiques socio-
économiques des employeurs, leur attitude à
l'égard des personnes déficientes intellectuelles,
leur intention de collaborer, leur motivation à agir
en ce sens et la décision d'intégrer un stagiaire
ayant une déficience intellectuelle. Ia discussion
de ces données, qui suit cette présentâtion,
constitue la dernière s€ction de cet article.

LA PROBLÉMATIOI.JE

Comme le révèle une recension des écrits
scientifiques effectuée par Madgin (1993), la
réceptivité des employeurs à l'égard de
I'embauche de personnes déficientes intellectuelles
varie en fonction de variables qui se classent dans
les catégories suivantes: caractéristiques
individuelles des employeurs, de type socio-
démographique ou psychologique, et caracté-
ristiques socio-économiques de leur organisation.
Iæ texte qui suit présente un ap€rçu des effets
exercés par I'ensemble de ces caractéristiques.

Certains des résultats rapportés dans ce texte
proviennent de recherches effectuées auprès de la
population générale, d'autres de recherches
réalisées auprès d'employeurs. De plus, certaines
de ces recherches portent sur I'intégration au travail
de personnes ayant une déficience intellectuelle
alors que d'autres ont pour objet I'intégration de
personnes ayant une autre forme de déficience.
Cette addition de recherches sejustifie par les deux
motifs suivants. Le premier est I'utilité de recourir
à des travaux additionnels en raison du peu de
recherches traitant s@ifiquement des attitudes des
employeurs à l'égard des personnes déficientes
intellectuelles. Iæ second est la légitimité de cetæ
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démarche. en raison de résultats semblables
révélés par des recherches portant sur des
déficiences variées et réaliSes auprès de
populations différentes (Madgin, 1993).

I-es variables d'ordre individuel

Diverses recherches ont mesuré les liens entre la
réce,ptivité à l'égard des personnes handicapês et
les caractéristiques individuelles suivantes: le sexe
et l'âge des " répondants ", leurs contacts
antérieurs avec des personnes handicapées, leur
connaissance du handicap pris en considération et
certains de leurs traits de personnalité. Quoique le
nombre de recherches mesurant chacune de ces
variables varie, la recension des écrits effectuée par

Madgin (1993) permet de faire les constatations
suivantes: ces variables contribuent inégalement à
la prédiction de la réceptivité à l'égard des
personnes handicapées et elles n'ont pas toutes des
effets stables. En conséquence, les écrits
scientifiques ne permettent pas de dégager un
modèle unique et fiable des variables socio-
démographiques à prendre en considération.

A la suite d'une recension des écrits
scientifiques publiés entre 1940 et la fin des années
70, Sandler (1980) trouve 13 recherches dans
lesquelles les femmes ont des attitudes plus
positives que les hommes, quelques-unes dans
lesquelles elles sont plus défavorables (par

exemple, elles éprouvent plus de sentiments
négatifs, ælle la crainte) et une dizaine dans
lesquelles elles expriment des attitudes semblables
à celles des hommes. Des recherches plus récentes
révèlent elles aussi des résultats qui divergent.
Alors que Hannah (1988) et Livneh (1988) trouvent
que les femmes ont des attitudes plus positives'

Mélanson-Ouellet (1980) et Clarkson (1987)

constatent le contraire ; toutefois, Willms (1979)

n'observe aucune différencc entre les réponses des
femmes et celles des hommes.

L'âge des . répondants " Poft également à

controverser mais dans une moindre mesure.

Sandler (1980), Gilliland (1965) et Restad (1972) ne
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trouvent aucune relation entre l'âge et la
réceptivité. D'autres enquêtes montrent des
courbes en. U " inversé: les personnes d'âge mûr
sontplus favorables aux personnes handicapées que

les plus jeunes ou les plus âgées (Livneh, 1988;
Yuker, 1988). Cependant, la plupart des recherches
montrent un relation négative entre l'âge et la
réceptivité : plus l'âge augmente, moins on est
favorable (Hollinger et al., 1970; GottJieb et al.,
1975; Mélanson-Ouellet, 1980; Clarkson, 1987; St-
I-aurent et al..1988: Côté et al., l99O)'

Puisque l'âge des " répondants > a souvent, en
Amérique du nord, une relation négative avec le

degré de scolarisation, il n'est pas surprenant que
plusieurs enquêtes révèlent qu'une scolarité plus
grande est associée significativement à des attitudes
positives @helps, 1965; Jewish Employment and

Vocational Services, 1968; Gottwald, 1970; Restad,
1972; Mélanson-Ouellette, 1980; Clarkson, 1987;
St-I:urent et al., 1988; Yuker, 1988). Dans
quelques recherches, on ne retrouve cependant pas

de relation entre la scolarité et la réceptivité
(Cohen, 1962; Hartlage, 1974; Sandler, 1980).

Outre les caractéristiques socio-démographiques
des * répondants ", d'autres caractéristiques
individuelles peuvent être reliées à la réceptivité

envers les personnes handicapées. Iæs principales

sont les contacts antérieurs avec les personnes
handicapées, le niveau d'information à leur sujet et
certaines caractéristiques psychologiques.

Ainsi, plusieurs écrits permettent d'établir un lien
positif entre I'existence ou la fréquence de contacts
antérieurs avec des personnes handicapées et le

degré de réceptivité envers ces personnes (Jewish

Employment and Vocational Services, 1968;
Livneh, 1988; Clarkson, 1987; Yuker, 1988;

Ionescu et al., 1990). À h suite d'une importante
recension d'écrits, Yuker (1988) rapporte 318
résultats, tirés de 274 rerherches visant à vérifrer

si le contact avec un type de personnes handicapées
est lié à I'attitude envers ce même groupe de
personnes. Iæs liens observés se distribuent ainsi:

positifs dans 5l % des cas, négatifs dans l0 % et
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inexistants dans 39 %. Yuker (1988) rapporte une
analyse statistique de ces résultats, par la technique
du chi cané ; celle-ci révèle que la différence
entre le nombre de résultats positifs et le nombre de
résultats négatifs est significative (X2: 84,3; p.:
0,001) .

Iæ niveau d'inforrnation est une autre des variables
prises en considération. Quelques recherches
(Jewish Employment and Vocational Services,
1968; Willms, 1979; Ionescu et al., 1990) révèlent
une relation positive entre I'augmentation du niveau
d'information (ou de la connaissance) et
I'accroissement de la réceptivité.

Enfin, des enquêtes rapportent une relation
négative entre la réceptivité envers les personnes
handicapées et certaines caractéristiques
psychologiques: traits de personnalité particuliers
(Livneh, 1988: autoritarisme, ethnocentrisme,
dogmatisme, rigidité, anxiété, faible estime de
soi...), valeurs " traditionnelles " (Ionescu et al..
1990) et pratique religieuse plus intense (Côté et
al.,1990).

Les variables d'ordre organisationnel

Quant aux effets des caractéristiques d'ordre
organisationnel, il convient de mentonner que la
taille et le sect€ur d'activité économique de
I'organisation sont reliés au degré de réceptivité
envers les personnes handica@s. Ia localisation
géographique, I'expérience en matière d'intégra-
tion au travail de personnes handicapées, le soutien
à offrir à ces dernières et le marché du travail de
I'organisation méritent aussi I'attention.

Phelps (1965), Posner (1968), Hartlage (1974),
Briand (1978) et Sandler (1980) trouvent une
relation positive entre la taille de I'organisation (en
règle générale mesurée par le nombre d'employés
et, parfois, par le chiffre d'affaires) et la
réceptivité à l'égard de I'intégration au travail de
personnes handicapées. Ia recherche de Wolfe
(1961) ne révèle cependant aucune relation entre
ces deux variables.
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Quelques recherches permettent de constater des
liens entre le secteur d'activité économique et le
degré de réceptivité envers les personnes
handicaffes. Ce sont notamment celles de phelps
(1965), de Briand (1978), de Sandler (1980) et de
Gibson et al. (1986).

Briand (1978) et Sandler (1980) trouvent que
I'exffrience en matière d'intégration au travail de
personnes handicapées est reliée à I'ouverture
manifestée en cette matière, les employeurs avec
expérience se montrant plus réceptifs.

Selon Marquis et al. (1986), les exigences des
employeurs à l'égard des comportements et
habiletés des candidats varient selon leur
localisation géographique. Ces différences seraient
associées à la variation des attitudes à l'égard des
personnes handicaffes. Dans une recherche
effectuée en 1984-85 (n : ll19) et répétée en
1985-86 (n : 952) auprès d'organismes de
placement pour les personnes déhcientes
intellectuelles, Schalock (1989) constate que
I'intégration au travail est plus forte dans les
régions urbaines.

Iæ soutien reçu pour faciliter l'intégration au
travail et les efforts requis par cette dernière sont
deux autres facteurs qui risquent d'influer sur les
attitudes des employeurs. Shafer (1987) et Schalock
et al. (1986) associent la qualité du soutien offert
par les services de réadaptation à des attitudes plus
positives des employeurs. Ces derniers chercheurs
trouvent aussi que I'intégration au travail est plus
élevée lorsqu'elle exige moins d'heures de soutien.

Enfin, le marché du travail de I'organisation, qui
peut être plus ou moins ouvert selon la conjoncture
économique et l'étÀT de développement de
I'organisation, mérite aussi l'attention. La
recherche de Schalock et al. (1986) révèle que le
taux plus élevé de sans emploi est relié à une
moins grande ouverture des employeurs à t'égard
de I'intégration au travail des personnes défrcientes
intellectuelles.



Des remaruues d'ordrrc général

Cette recension des écrits montre qu'il existe de
I'information sur les effets exerés par certaines des
variables incluses dans le modèle à la base de cette
recherche, alors qu'il y a en a peu ou pas sur
d'autres. En conséquence, l'étude des effets
exercés par certaines des variables faisant partie du
modèle et la vérification de ce dernier ont un
caractère exploratoire. Deuxièmement, il est
impossible de formuler des hypothèses sur
I'ampleur des effets exercés par ces variables, en
raison notamment de la diversité des variables
mesurées, des techniques statistiques utilisées et
des échantillons rejoints. Enfin, il n'est pas
possible de prévoir le sens des effets exercés par
certaines variables en raison des influences
différentes révélées par les écrits.

LA METHODOI"/OGM

En raison d'un de ses objectifs, soitcelui de trouver
des facteurs expliquant la position des employeurs
du secteur manufacturier à l'égard de I'intégration
au travail des personnes déficientes intellectuelles,
la recherche qui fait I'objet de cet article porte sur
les liens entre différentes variables. S'appuyant sur
un modèle nouveau et ayant été effectuée auprès
d'un nombre restreint de personnes, elle a un
caractère exploratoire.

Après avoir apporté des précisions sur la nature
des variables qui ont été prises en considération et
sur la façon dont elles ont été mesurées, nous
exposerons le plan de traitement des résultats. Au
préalable, il convient toutefois de rappeler que cette
recherche s'est effectuée en trois étapes
complémentaires : la première par sondage
téléphonique et les deux autres par entrevues. LÊ,
sondage téléphonique a été réalisé auprès d'un
échantillon représentatif (région des Basses-
taurentides) comprenant 254 " répondants ". Iæs
demières entrevues ont été effectuées auprès de
deux groupes extrêmes : les 22 employeurs qui
avaient exprimé la volonté d'intégrer au travail un
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stagiaire ayant une déficience intellectuelle et les 19
quiavaieni dit ne pas vouloir agir en ce sens. Étant
donné toutefois que nous n'avons retenu que les
personnes ayant répondu à toutes les questions, les
analyses statistiques ont été effectuées auprès de
28 " répondants ".

Iæs techniques statistiques que nous avons utilisées
s'appliquent cependant avec un échantillon de cette
taille. De plus, même si le fait d'avoir un si petit
nombre de sujets n'est pas idéal, il est acceptable,
entre autres en raison du caractère exploratoire de
la recherche.

I-es variables mesurées

Conformément au modèle retenu, les cinq
catégories suivantes de variables ont été mesurées:
les caractéristiques individuelles et organisa-
tionnelles des employeurs, leur attitude envers les
déficients intellectuels, leur intention de collaborer
à leur intégration au travail, leur motivation à agir
en ce s€ns (et, à I'inverse, leur éticence) et leur
volonté d'embaucher un stagiaire ayant une
défi cience intellectuelle.

I-es caractéristiques socioéconomiques et démo
graphiques des employeurs

lrs variables mentionnées dans la section sur la
problématique ont été mesurées lors du sondage
téléphonique, à I'exce,ption de celles qu'il n'était
pas possible de prendre en considération dans le
cadre de cette recherche, soit certaines
caractéristiques psychologiques, ùels les traits de
personnalité, .et l'évolution de la situation
économique. A ces variables, nous en avons ajouté
deux qui apparaissent susceptibles d'exercer une
influence, soit I'année de fondation de I'entreprise
et I'engagement social de I'employeur.

Selon cerûains intervenants des centres d'accueil et
de réadaptation, I'année de fondation de
I'entreprise conditionne la volonté d'accueillir une
personne déficiente inællectuelle comme stagiaire.
Cette relation s'expliquerait, entre autres, de la
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façon suivante. Mieux établies dans leur milieu,
les organisations plus âgées seraient plus
conscientes des besoins de la communauté et de
I'image qu'elles projettent. Dans un article
précédent (Foucher et al., l99l), nous avons
montré que I'image corporative est plus importante
dans le groupe d'employeurs qui est davantage
disposé à accueillir un stagiaire. Ia seconde
variable a trait à I'engagement social des
employeurs. Selon divers travaux sur la
responsabilité sociale des entreprises et l'éthique
des affaires (Davis, 1973 ; Pasquero, 1979), il est
logique de penser que le degré d'engagement social
de I'entreprise contribue à expliquer la réceptivité
à l'égard de I'intégration au travail des personnes
handicapées.

[æs variables retenues se divisent en deux groupes:
les caractéristiques des employeurs et celles de leur
organisation. Font partie du premier groupe l'âge
et le sexe de I'employeur, son nombre d'années de
scolarité, ses contacts passés et présents avec un
déficient intellectuel dans son entreprise et son
engagement social. Ont aussi été mesurées les
caractéristiques suivantes de I'organisation: le
nombre d'employés, I'année de fondation et
I'engagement communautaire.

Les attitudes des employeurs

Selon divers auteurs (Antonak et al., 1988;
Nunnally, 1978), I'utilisation d'échelles de type
Likert pour mesurer une attitude débouche
logiquement sur I'application d'un modèle additif
permettant de constituer une cote globale. Selon la
façon dont est mesurée I'attitude, il existe diverses
façons de calculer la cote globale:

. si I'attitude se compose d'une seule dimension,
on peut effectuer une addition non pondérée des
énoncés, en divisant la note obtenue par le
nombre d'énoncés:

. si I'attitude se compose de plusieurs dimensions,
il peut être approprié d'effectuer un calcul
pondéré en utilisant par exemple le poids de
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chaque énoncé tel qu'obtenu par analyse
factorielle (Nunnally, 1978: p. 606).

Selon le cadre d'analyse retenu pour cette
recherche, I'attitude générale à l'égard de
I'intégration au travail des personnes déficientes
intellectuelles comporte trois dimensions: affective,
cognitive et conative. Parce que le questionnaire
utilisé visait à mesurer ces trois dimensions, il a
fallu vérifier leur homogénéité et leur
indépendance, avant de déterminer si la cote
générale serait constituée de notes pondérées ou
non pondérées.

La structure de I'attitude a été déterminée par
deux techniques statistiques: I'analyse factoriellé et
I'alpha de Cronbach. L'analyse factorielle a été
effectuée par la méthode des composantes
principales suivies de rotâtions orthogonales
varimax. I: structure retenue devait satisfaire aux
critères suivants: " eigenvalues " d'au moins 1,00,
poids factoriels d'au moins 0,50 et corrélations non
significatives entre les facteurs.

Ces traitements statistiques ont conduit à
l'élimination d'énoncés et à I'identifrcation d'une
structure factorielle comprenant 9 énoncés rendant
compte de 6l To de la variance. Cette structure n'a
cependant pas été retenue en raison de relations
signihcatives ou, en d'autres termes, d'une
multicolinéarité entre ses composantes. En
conséquence, une cote d'attitude générale a été
constituée à partir des 9 énoncés, non pondérés,
qui sont rapportés au tableau 2. L'homogénéité de
ces énoncés, telle que mesurée par I'alpha de
Cronbach, est de 0,71; en raison du caractère
expérimental du questionnaire, ce chiffre de 0,71
est adéquat (Perrien et al.,1983).

L'intention de collaborer

L'intention de collaborer, une autre attitude
conative, est mesurée par les énoncés suivants,
dont le degré d'homogénéité tel que mesuré par
I'alpha de Cronbach est de 0,71.



Tableau I

La structure de I'attitude

DIMEXISION VARIANCE IIOMOGENETTE

Affective (4 énoncés) 30,5 % 0,73

Cognitive (2 énoncés) l3,t vo 0,72

Conative (3 énonés) 17,7 Vo 0,61

Globale 6l,o vo o,7l

. Vous acc€pteriez de faire partie d'une
association d'employeurs visant à promouvoir
I'intégration au travail des déficients
inûellectuels.

. Vous accepteriez de donner à sous-contrat une
partie de votre production à des ateliers pour
défi cients intellectuels.

. Vous acceptÊriez de prendre un déficient
intellectuel comme employé régulier.

La motivation des employeurs

I-ors des entrevues, les employeurs ont eu à
émettre leurs opinions sur deux types d'énoncés :
9 présentaient des raisons d'intégrer au travail une
personne défrciente intellectuelle et étaient de
nature à susciter la motivation à agir en oe sens :
9 constituaient des inconvénients et étaient de
nature à créer des réticences envers I'intégration.
Iæs réponses obtenues ont servi à établir un ratio
comportant, au nurnérateur, la somme des motifs
incitant à une intégration et, au dénominateur, la
somme des motifs provoquant une éticence. Pour
assurer la valeur du ratio, nous n'avons retenu que
les réponses des employeurs ayant répondu à au
moins 5 des 9 énoncés, à la fois au numérateur et
au dénominateur.

Etant donné que les notes constituant le numérateur
et le dénominateur proviennent d'une échelle de
mesure, les ratios obtenus ont une étendue qui va
au-delà de * 1,00. Plus précisément, ils varient de
3,78 à 0,54 ; la médiane est de 1,08.

Ce ratio a I'avantage d'être un type de mesure
facile à traiter au plan statistique. Il a cependant,
en tant qu'indice de la motivation, une limite au
plan théorique. Basé sur un postulat de nature
cognitive selon lequel la motvation est déterminée
par une comparaison des coûts et des bénéfices, il
ne tient pas compte du fait que des processus
psychologiques autres que des évaluations peuvent
précéder la décision d'agir.

La volonté d'intfurer un stagiaire défïcient
intellectuel

La volonté d'intégrer un stagiaire ayant une
déficience intellectuelle a été mesurée par la
technique du panel. Plus précisément, nous avons
constitué deux groupes d'employeurs se
différenciant I'un de I'autre en fonction des critères
suivants:

. ceux qui, lors du sondage, ont dit accepter de
rencontrer un agent du centre de réadaptation,
qui en ont effectivement rencontré un et qui ont
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Tableau 2

Les énoncés mesurant I'attitude à I'égard
des pensonnes déficientes intellectuelles

FACTEUR
D'ÀPPARTEITIANCE

EÀIONCE

Composante affective

De façon générale, vous ignorez comment vous comporter avec les
défrcients intellectuels

avez de la pitié pour eux

avez peur de leurs réactions

vous sentez gêné lorsque vous êtes en leur
présence

(8)

(e)

(10)

( l  1 )

Composante cognitive

De façon générale, vous pensez
que I'intégration d'un déficient
intellectuel dans I'entreprise

(16) nuit à la productivité

(19) demande trop de supervision

Composante conative
(aspect social)

Vous accepteriez (21) d'être assis à côté de déficients intellectuels
dans un restaurant

(22) que des déficients intellectuels fréquentent
les mêmes écoles que vos enfants (si vous en
aviez)

(25) de faire tondre votre Eazon par un déficient
intellectuel
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affirmé être prêts à intégrer un stagiaire;

. ceux qui, lors du sondage téléphonique, ont dit

ne pas vouloir rencontrer un agent du centre de

réadaptation et qui ont refusé d'intégrer un

stagiaire.

Iæ nlan de traitement statistique

Comme I'indique le tableau 3, la régression

multiple et la corrélation simple (r de Pearson) font

partie des techniques statistiques qui ont servi à

vérifier certaines des relations postulées dans le

modèle à la base de cetæ recherche. Il n'a

cependant pas été possible d'appliquer des

régressions multiples à toutes les parties du modèle

en raison de la nature discontinue de la variable qui

en constitue le terme, soit la volonté d'intégrer ou

de ne pas intégrer un stagiaire. En conséquence,
il a fallu avoir recours à d'autres techniques

statistiques que la régression pour vérifier le

pouvoir explicatif de certaines variables; la fonction

àiscriminante, I'analyse de la variance, le chi carré

et le coefficient point bisérial sont celles qui ont

été utilisées.

LES RESULTATS OBTEI{US

Après avoir préserrté les données ayant trait à

chaque partie du modèle, nous exposerons les

résultats des traitements statistiques visant à

vérifier I'ensemble de ce dernier.

Lcs prtdicteurs de l'attitude

Iæ modèle ayant inspiré cette recherche postule des

relations entre certaines caractéristiques des

employeurs, d'ordre socio'démographique et

d'ordre socio-économique, et leur attitude à

l'égard des personnes ayant une déficience

intellectuelle. Ia régression multiple utili$e pour

mesurer cette relation a été effectuée par la

méthode d'élimination progressive (" backward
procedure r) et par celles des ajouts progressifs

(" stepwise procedure "). IÆ recours à cette double

26

façon de procéder avait pour but d'exercer de

meilleurs contrôles sur la mobilité du modèle

identifié. Avant d'appliquer une régression

multiple, nous nous sommes assurés qu'il n'y avait

pas de multicolinéarité significative entre les

natiables indépendantes, le seuil de 0,05 ayant été

retenu. Nous avons aussi vérifié si les relations

entre les variables indépendantes et la variable

dépendante étaient de forme linâire' Cependant'
pour que la régression satisfasse au critère selon

lequel les variables indépendantes doivent se

distribuer normalement (Perrien et aI., 1983), 1l a

fallu définir des catégories de façon à coniger la

distribution des deux variables suivantes: la taille

et I'année de fondation de I'entreprise.

Avec l'échantillon des groupes extrêmes, qui est

constitué de 14 employeurs ayant exprimé leur

volonté d'intégrer un stagiaire déficient intellectuel

et de 14 autres ayant affirmé ne pas vouloir agir en

ce sens, l'équation de régression multiple qui a été

obtenue rend compte de 39 Vo de la variance et elle

se compose des deux variables suivantes: le

nombre d'années de scolarité du " répondant ' et

I'absence (ou la présence) de personnes déficientes

intellectuelles dans I'entreprise. Comme le montre

le tableau 4, la première variable a I'apport le plus

important. L'équation obtenue est la même avec

les deux techniques utilisées pour effectuer la

régression. Cette relation va dans le sens de ce que

postule le modèle. Peu de variables cependant

èxercent une influence, contrairement à c'e que les

écrits sur le sujet peuvent laisser penser.

I-es pr€dicteurs de I'intention de collaborcr

Selon le modèle à la base de cette recherche, il y

a une relation entre I'attitude à l'égard des

personnes ayant une déf,rcience intellectuelle et

i'intention de collaborer à leur intégration au

travail. [a corrélation obtenue est de 0,47 (r de

Pearson significatif au seuil de 0'00), ce qui signifie
qu'il y a22 % de variance commune entre les deux

variables. Ce résultat va donc dans le sens de ce

que postule le modèle.
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Tableau 3

I-es techniques statistiques utiliçées

TECHNIQUE ORIECTIF FOURSUTVI

Régression
multiple

Mesurer la relation entre les deux catégories suivantes de variables,
soit les caractéristiques socio-démographiques et socio-économiques
des employeurs, et leur attitude à l'égard des personnes ayant une
défrcience intellectuelle.

Mesurer la relation entre certaines caractéristiques des employeurs et
leur motivation à intégrer au travail une personne ayant une
déficience intellectuelle.

Corrélation
simple

Mesurer la relation entre I'attitude des employeurs à l'égard des
personnes ayant une déficience intellectuelle et leur motivation à
intégrer ces dernières au travail.

Fonction
discriminante

Vérifrer (par une technique d'analyse multivariée) si les deux groupes
suivants d'employeurs, soit celui qui a la volonté d'intégrer un
stagiaire ayant une défrcience intellectuelle et celui qui n'a pas cette
volonté, diflerent par rapport à leurs caractéristiques socio-économi-
ques et socio-démographiques, leur attitude à l'égard des personnes
ayant une déficience intellectuelle, leur intention d'intégrer ces
dernières au travail et leur motivation à agir en ce sens.

Analyse de la
variance

Vérifier (par analyse bivariée) si les deux groupes suivants d'emplo-
yeurs, soit ceux qui ont la volonté d'intégrer un stagiaire ayant une
déhcience intellectuelle et ceux qui ne veulent pas agir en ce sens, ont
les mêmes attitudes à l'égard de ces personnes, la même intention de
les intégrer au travail et la même motivation à agir en ce sens.

Coefficient par
point bisérial

Mesurer la relation entre une variable continue (la motivation à
intégrer au travail une personne déficiente intellectuelle) et une
variable discontinue (la volonté d'intégrer un stagiaire ayant une
déficience intellectuelle et celle de ne pas agir en ce sens).

Test de la
médiane

Vérifrer, si les personnes ayant un score d'attitude (à l'égard des
personnes déficientes intellectuelles) superieur à la médiane se clas-
sent plus parmi celles qui ont la volonté d'intégrer un stagiaire ayant
une déficience intellectuelle, et vérifier si la différence contraire
existe.

Vérifier si, parmi les employeurs ayant une cote supérieure à la mé-
diane en ce qui a trait à leur motivation d'intégrer au travail une per-
sonne déhciente intellectuelle, on en retrouve plus qui sont prêts à
agir en c€ sens, et vérifier si la différence contraire existe.
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Tableau 4

I-€s prédicteurs de l'attitude
envens les déficients intellectuels

VARIABLES BÊTA t SIGN. t F P

Scolarisation

Absence déf.
intel.

0,56

-0,53

3,36

-3 ,14

0,002

0,004 7,84 0,002

Iæs pr{dicteurs de la motivation (ratio)

Selon le modèle dont s'inspire cette recherche, la
motivation à intégrer au travail un déhcient
intellectuel dépend de trois séries de facteurs:
I'intention de collaborer, l'attitude à l'égard des
déficients intellectuels et certaines caractéristiques
d'ordre socio.démographique ou socio-économique.
Après avoir traité des effets de chacune de ces
catégories de variables, nous essayerons d'identifier
un modèle d'ensemble.

L'intention de collaborer a une relation avec la
motivation à intégrer au travail une personne ayant
une déficience intellectuelle. La corrélation entre
ces deux variables est de 0,43 (r de Pearson
significatif au seuil de 0,02); la variance commune
entre ces deux variables serait donc de 19 %.

I: corrélation entre I'attitude envers les p€rsonnes
déficientes inællectuelles et la motivation à en
intégrer une au travail est de force semblable à la
précédenæ. Iæ r de Pearson est 0,41 (p: 0,03), la
variance commune entre les deux variables ci-haut
mentionnées serait donc de 17 Vo.

L'application d'une régression multiple entre, d'une
part, les caractéristiques socio-démographiques et
socio-économiques des employeurs et, d'autre part,
leur motivation à intégrer au travail un déficient

2A

intellectuel révèle que quatre variables rendent
compte de 46 Vo de la variance, à la fois par la
technique de l'élimination et par celle de I'ajout.
Ces variables sont I'engagement personnel au plan
social, I'année de fondation de I'entreprise, l'âge
du " répondant > et son degré de scolarité.

Ces tests statistiques montrent donc que les trois
types de variables devant être en relation avec la
motvation à intégrer au travail un déficient
intellectuel, le sont effectivement lorsqu'elles sont
prises isolément. Qu'arrive-t-il cependant lorsque
leurs effets sont mesurés simultanément par une
même équation de régression multiple?

L'application de cette technique statistique produit
des résultats différents selon que la technique
utilisée est celle de I'ajout progressif (" stepwise ")
ou celle de l'élimination progressive (" backward ")
de variables. Par ajout de variables, l'équation
retenue se compose d'une seule variable, soit
I'intention de collaborer à I'intégration au travail
de déficients intellectuels, qui rend compte de
seulement 19 Vo de la variance (F: 5,9 ; p: 0,02).
Par élimination de variables, l'équation retenue se
compos€ des trois variables suivantes, qui rendent
compte de47 % delavariance (F: 7,2; p: 0,001):
I'intention de collaborer (Bêta: 0,67), I'engagement
social personnel de I'employeur (Bêta: 0,48) et sa
scolarisation (Bêta: 0,46).
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L'exclusion de I'intention de collaborer révèle des
résultats semblables. Ainsi, la mesure de la
relation entre, d'une part, les caractéristiques socio-
démographiques et socio-économiques des em-
ployeurs, leur attitude envers les déficients
intelllectuels et, d'autre part, leur motivation à
intégrer au travail c€ type de personnes produit des
résultats semblables:

. peu de variance expliquée (17 %, selon la
technique de I'ajout de variables, et l'{uation
retenue se compose d'une seule d'entre elles,
soit I'attitude;

. beaucoup plus de variance expliquée (53 %)
selon la technique de l'élimination de variables,
l'équation conservée se composant de cinq
d'entre elles, à I'exclusion de I'attitude.

Ce phénomène est probablement attribuable à la
multicolinéarité entre les variables êt, plus
particulièrement, au fait que certaines
caractéristiques, d'ordre socio{conomique et
sociodémographique, contribuent à expliquer à la
fois une variable intermédiaire ('attitude) et la
variable terminale (a motivation). Cetæ explication
est compatible aver le modèle proposé.

Les prédicteurs de la décision d'intégrcr un
stadair€

Selon ce même modèle, la décision d'intégrer un
stagiaire déficient intellectuel est reliée à la
motivation à agir en ce sens. Iæs techniques
statistiques ayant servi à vérifier I'existence de
cette relation produisent des résultats convergents:

. le coefficient point bisériale est de 0,48 0e seuil
de signification, obtenu par la technique du chi
cané, est de 0,0006);

. I'analyse de la variance comparant la motivation
des personnes voulant intégrer un stagiaire
déficient inællectuel à la motivation des
personnes qui ont décidé de ne pas agir en ce
sens produit un F de 9,98, la différence entre
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les deux groupes étant signifrcative au seuil de
0,004:

. le test de la médiane indique que les personnes
ayant décidé d'intégrer un stagiaire se
retrouvent en plus grand nombre parmi celles
qui sont davantage motivées à agir en ce sens,
la distribution contraire étant observée auprès
des personnes qui ne veulent pas intégrer un
stagiaire.

Une analyse de la variance a été effectuée pour
vérifier s'il existe des motifs différenciant les
employeurs décidés à intégrer un stagiaire
déficient intellectuel de ceux qui ne veulent pas agir
en ce sens. Iæ tableau 5 rapporte des données
indiquant les différences suivantes:

. les employeurs décidés à intégrer un stagiaire
sont plus sensibles aux effets que peut exerc€r
cet acte sur I'image de I'organisation;

. les employeurs qui ne veulent pas intégrer de
stâgiaire ont davantage tendance à estimer que
celui-ci exige trop de supervision, que le travail
est trop dangereux ou qu'il est trop complexe.

Ainsi, les personnes qui ont décidé de ne pas
intégrer de stagiaire invoquent plus de raisons à
I'appui de leur choix que celles qui ont opté pour
I'intégration. Mentionnons enhn que I'aspect qui
discrimine le plus entre les deux groupes est la
complexité du travail.

Même si ces résultats vont dans le sens du modèle
proposé, il importe d'effectuer un test statistique
sur I'ensemble du modèle pour déterminer si
d'autres caractéristiques différencient les personnes
qui veulent intégrer un stagiaire déficient
intellectuel de celles qui ont décidé de ne pas agir
en ce sens. Une fonction discriminante, utilisée
pour effectuer cette vérihcation, amène à faire les
constatations suivantes.

. Ia première variable à entrer dans le modèle
est I'iniention de collaborer. Elle est cependant



Tableau 5

ls motivations des pemolrnes décidées à intégrer ou

à ne pas intégrer un stagiaire défîcient intellectuel

4,67

10,80

10,89

23,89

0,039

0,002

0,002

0,000

1,60

4,44

3,95

4,50

2,50

3,21

2,68

2.79

Image de I'organisation

Trop de supervision

Travail trop dangereux

Travail trop comPlexe

rejetée à la huitième étape de I'analyse par

ajout progressif, une fois que sont entrées les

variables suivantes: la motivation, la taille de

I'entreprise et I'année de sa fondation.

. Iæ modèle retenu permet de classer 92 Vo des

personnes et la fonction canonique est

significative au seuil de 0,001.

. Iæs caractéristiques par rapport auxquelles les

deux groupes se différencient sont la motivation

à intégrer au travail un déficient intellectuel,

I'engagement social de I'entreprise, I'année de

fondation et la taille de cette dernière, l'âge du
. répondant o et la présence de déficients

intellectuels dans I'entreprise.

Ces résultats nous suggèrent les remarques

suivantes. Premièrement, certaines des

caractéristiques socio-économiques et socio-

démographiques des employeurs qui ont étÉ'

retenues dans la fonction discriminanæ ne semblent

influer que sur la décision de procéder à une

intégration, n'ayant d'effet significatif sur aucune

autre variable. Il faudrait donc modiher le modèle

proposé pour tenir compte de cette influence non
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prévue. Deuxièmement, certaines variables

absentes de l'équation finale exercent une influence

lorsqu'elles sont prises isolément. C'est ce que

montrent les résultats suivants d'analyse de la

variance comparant I'attitude et I'intention de

collaborer des personnes décidées à intégrer un

stagiaire à celles des personnes qui ne veulent pas

poser ce geste. Iæs premières ont une attitude plus

positive (F: 6,36 ; p: 0,018) et une intention plus

iorte de collaborer (F: 18,70 ; p: 0,000) que les

secondes. Ces résultats sont compatibles avec le

modèle, qui postule une influence médiatisée (par

la motivaton) de ces deux variables.

DISCUSSION

Avant de discuter les résultats obtenus, des

remarques s'imposent à propos de l'échantillon'

Iæs dônnées rapportées dans cet article ont été

recueillies auprès d'un échantillon constitué de

groupes extrêmes. En conséquence, il n'est pas

àrtuie que I'influence provienne des mêmes

facteurs ou n'ait une intensité semblable avec la

population en général. C'est ce que suggère une

régression multiple effectuée auprès de I'ensemble
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de l'échantillon que nous avons rejoint avec pour
variable dépendante, I'attitude envers les personnes
déficientes intellectuelles êt, pour variables
indépendantes, certaines câractéristiques socio-
économiques et socio-démographiques des
employeurs. Alors que le R2 obtenu avec les 28
personnes de l'échantillon composé de groupes
extrêmes est de 0,39, il est ici de seulement 0.12.
Ajoutons que la taille de l'échantillon doit inviter à
interpréter les résultats avec prudence, en raison
notamment de I'instabilité que ce facteur est
susceptible de produire.

Nonobstant ces remarques, il convient de dégager
les conclusions suivantes.

. En règle générale, les relations (ou
différences) observées sont compatibles avec
celles que postule le modèle proposé.
Certaines de ces relations (ou différences) sont
même très fortes. N'oublions pas, par
exemple, que la fonction discriminante qui a
été obtenue permet de classer 92 % des
u répondants ".

. ta modification suivante devrait être apportée
au modèle afin de mieux rendre compte de
certains des résultats obtenus. Dans cette
recherche, nous avons conçu la motivation
comme étant le produit d'évaluations ou, plus
précisément, de calculs. Foucher et Llapasset
(192) ont rapporté des données montrant que
les processus psychologiques précédant une
décision, en I'occurrence celle de s'absenter.

peuvent être, outre une évaluation, une
émotion ou un automatisme. Postuler que la
motivation à intégrer ou à ne pas intégrer au
travail un déficient intellectuel puisse être le
résultat d'une émotion ou d'un âutomatisme
serait compatible avec le fait que certaines
caractéristiques socio-démographiques et socio-
économiques des employeurs sont reliées à la
décision d'intégrer un stagiaire, sans qu'elles
aient un lien avec le ratio de motivation issu
d'une évaluation.

Iæ modèle ayant inspiré cette recherche montre
qu'il est essentiel de prendre en considération
d'autres facteurs que les caractéristiques socio-
économiques et socio-démographiques pour
comprendre la décision des employeurs
d'intégrer au travail des personnes déficientes
intellectuelles.

Certaines de ces caractéristiques, qui
provenaient d'ajouts de notre cru (l'année de
fondation de I'entreprise et I'engagement social
de cette demière), se sont avérés des
prédicteurs utiles alors que d'autres, dont les
effets varient selon les recherches (notamment le
sexe), n'ont rien apporté à la compréhension
de I'une ou I'autre des parties du modèle.

II ne faut pas oublier que cetûe recherche ne
visait pas à mesurer I'estimation de la capacité,
qui est une composante importante du modèle.
En conséquence, la vérification de ce dernier
n'est que partielle.
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