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En bref 
La recherche démontre que le nombre d’étudiants en situation de handicap (ÉSH) qui entreprennent des études 
postsecondaires (EPS) a augmenté au cours des 20 dernières années (Kraglund-Gauthier, 2014; Petcu et coll., 
2017; Grimes et coll., 2021; Kimball et coll., 2016; Ostrowski, 2016).  Il y a de nombreuses raisons à ce 
changement : par exemple, plus d’élèves divulguent leur incapacité (Rajapuram et coll., 2020), plus d’élèves se 
sentent à l’aise de s’identifier comme ayant une incapacité (Gilles et Dupuis, 2013), et certains estiment que leurs 
expériences vécues sont prises plus au sérieux par les administrateurs d’EPS que les années précédentes (Jackson 
et coll., 2011). 

Expériences positives en EPS 

• Prestation en ligne - Des horaires de cours flexibles, une livraison asynchrone, des dates d'échéance flexibles 
et des méthodes de livraison en ligne peuvent augmenter les possibilités pour les TDS de prendre part aux 
cours. La prestation en ligne permet souvent de réduire les frais de scolarité et de moins se préoccuper de 
naviguer dans des campus potentiellement inaccessibles (Lee, 2020). Depuis 2019, davantage 
d'établissements d'enseignement postsecondaire ont expérimenté des méthodes flexibles de prestation de 
cours, ce qui est prometteur pour l'avenir de l'inclusivité dans les collèges et les universités.   

• Défense des droits des élèves - Les personnes en situation de handicap s'engagent dans l'activisme et la 
défense des droits des personnes en situation de handicap de trois façons : 1) la modélisation de rôle et 
l'enseignement de l'autoplaidoyer aux autres étudiants 2) la réduction de la stigmatisation et des perceptions 
négatives du handicap par l'éducation et les récits 3) l'action collective par le biais d'organisations formelles. 
Souvent, les TDS ressentent un sentiment d'utilité en s'engageant dans ces activités (Kimball et al. 2016). 
Cependant, il est important de noter que le plaidoyer n'est pas requis de la part des TDS, et que le soutien est 
nécessaire de la part des professeurs et du personnel (Marquis et al., 2012).  

• Conception universelle de l’apprentissage - Une approche CUA est un cadre systématique qui augmente 
l’inclusivité dans les études postsecondaires en concevant des cours qui répondent à différents besoins 
d’apprentissage, quel que soit le handicap (Scheffler et coll., 2019).  Le partage du contenu des cours via des 
systèmes d’apprentissage en ligne, la fourniture aux étudiants de directives claires pour les devoirs et les 
évaluations, la fourniture aux étudiants d’informations peu coûteuses et accessibles dans une variété de 
formats, la rétroaction en temps opportun et l’affichage des notes en ligne afin que les étudiants puissent voir 
leurs progrès ne sont que quelques-unes des stratégies courantes de CUA (Kennette et Wilson, 2019; 
McGreal, 2017).  
o La CUA est également conforme à l’environnement d’apprentissage changeant qui a émergé de la 

pandémie de COVID-19 et qui répond aux divers besoins des élèves (Pichette et coll., 2020). 

Points à améliorer 
• Problèmes liés aux aménagements - Les TDS rencontrent de nombreux problèmes liés aux aménagements, 

notamment des obstacles sociaux et attitudinaux, des environnements physiques inaccessibles, le manque de 
technologies accessibles et des coûts financiers élevés (Jackson et al., 2011 ; Statistique Canada, 2021 ; Stout 
et Schwartz, 2014). 

• Prédominance du modèle médical - La recherche montre que les établissements d'EPS fonctionnent le plus 
souvent à partir du modèle médical du handicap, ce qui signifie que le handicap est considéré comme un 



  

  

 

problème individuel, et non comme un phénomène social (manque d'aménagements, etc.). Cela implique que 
les personnes en situation de handicap doivent "surmonter" leur handicap pour réussir leur éducation 
postsecondaire (Sellameir, 2021 ; Fovet, 2021 ; Feig et al., 2019 ; Shanouda, 2019 ; Kraglund-Gauthier et al., 
2014 ; Bruce, 2020). Cela peut non seulement être décourageant pour les étudiants en EPS, mais peut 
également avoir un impact sur les étudiants lorsqu'ils essaient d'être accommodés. S'appuyer sur le modèle 
médical et sur des façons individuelles de comprendre le handicap signifie que les TDS doivent faire un travail 
supplémentaire pour « prouver » leur handicap afin d'être accommodés. (Bruce et Aylward, 2021).  

• Discrimination - L'un des principaux obstacles auxquels se heurtent les personnes à mobilité réduite dans les 
établissements d'enseignement postsecondaire est la discrimination fondée sur des préjugés à l'égard des 
personnes à mobilité réduite exprimés par les étudiants, le corps enseignant et l'administration. Par exemple, 
le personnel de soutien a l'impression qu'il y a trop d'options pour les TDS (Collins et al., 2019) et qu'ils 
peuvent exploiter ou profiter de ces soutiens (Collins et al., 2019 ; Marquis et al., 2012). 

• Manque de ressources - La dette étudiante et le manque de ressources pour les TDS sont des exemples 
d'obstacles en EPS, lorsqu'il s'agit d'accéder à des fonds, de démontrer leur besoin d'aide financière et de 
justifier leur identité sociale. Le modèle médical crée d'autres obstacles pour les étudiants qui veulent accéder 
à des fonds (Mou & Albagmi, 2021).  

• Violence - Les traumatismes et la violence dont sont victimes de nombreux étudiants constituent un autre 
obstacle pour les TDS qui fréquentent les établissements d'enseignement postsecondaire. Les TDS présentent 
un risque accru de contacts sexuels non désirés (Brown et al., 2017), de violence sexuelle, de violence entre 
partenaires intimes et de harcèlement criminel (Reyns et Scherer, 2018). Les recherches et les programmes 
futurs devraient envisager des moyens de soutenir spécifiquement les TDS souffrant de traumatismes ou 
ayant été victimes de violence. 
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