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SYMBOLES 

Les symboles suivants sont utilisés clans Ia présente publication: 

Données non disponibles 

Les chiffres suivis de ce symbole ont un coefficient de variation de 16,6 a 25% et constituent des 
données moms fiables que les autres chiffres 

-- 	Les donnécs ne sont pas assez fiables pour étre publiées, leur coefficient de variation étant supérieur 
à25% 
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Fait saillants 

Le nombre d'élèves qui abandonnent leurs etudes 
secondaires et les facteurs qui influencent cet 
abandon comptent parmi les mdicateurs 
stratégiques qui se rapportent au fonctionnement 
du système scolaire. En général, les estimations 
font ètat d'un taux élevè d'abandon scolaire 
(30 %); c'est pourquoi Emploi et Immigration 
Canada a dcmandè a Statistique Canada de 
mener une enquète sur l'abandon scolaire dana le 
but de cerner l'étendue du problème ainsi que les 
circonstances connexes. 

A l'aide des dossiers d'allocations familiales, on a 
fonnC un öchantillon aléatoire stratiflé de 
18000 personnes âgées de dix-huit a vmgt ans. 
Au moyen d'entrevues télephoniques assistées par 
ordinateur menées entre awil et juin 1991, on a 
recueilli des données démographiques ainsi que 
des renseignements sur les antécédents des 
personnes interrogées, sur leur vécu scolaire Ct 
sur leur experience professionnelle au sortir de 
I'école, entre autres mdicateurs de résultats. En 
outre, les entrevues ont penms de distinguer les 
personnes qui frëquentaient encore l'ëcoie (les 
"persévCrants") de celles qui avaient obtenu leur 
diplôme (les "diplômós") et de celies qui avaient 
abandonné (les "sortants"). Au total, on a pu 
comniuniquer avec 10 782 personnes, soit 60 % 
de I'échantillon, Ct 9460 d'entre elles ont eté 
interrogécs (taux de réponse de 88 %). Les 
participants a l'enquéte représentent une 
population de 184 000 sortants, 241 000 
persévCrants et 711000 diplômes. 

D'ordinaire, le qualificatif "drheur" est 
employé pour designer toutes les personnes qui 
abandonnent leurs etudes secondaires, queues 
que soient les raisons ou les circonstances de leur 
depart. Le mot a une connotation pejorative et 
comporte mème une note de blame, comme s'il 
traduisait un échec personnel. Or, les personnes 
qui abandonnent leurs etudes forment un groupe 
assez hétárogène; leur profil ne correspond pas 
an stéréotype du décrocheur, surtout sur le plan 

des résultats scolaires. Par consequent, plutôt que 
le mot "décrocheur", nous utiliserons, pour 
presenter les résultats de I'enquéte, l'expression 
"sortant scolaire", jugée plus neutre. Notre 
rapport vise surtout a comparer les sortants 
scolaires aux diplômes de Vëcole secondaire. 

Nous avons examine les diverses techniques et 
sources de données qui ont servi a produire les 
statistiques sur labandon scolaire. Dana 
L'ensembie, les données indiquent que le taux 
d'abandon a diminué, et qu'iI est nettement 
thferieur an niveau de 30 % dont ii est question 
d'habitude. 

Scion les estimations, au moment de 1'Enquête 
auprés des sortants, 18 % des Canadiens ãgés de 
vingt ans n'avaient pas terminé leurs etudes 
secondaires, Ia proportion étant plus élevée chez 
les hommes (22 %) que chez les femmes (14 %). 
Tant le taux d'abandon scolaire que I'écart entre 
les hommes Ct les femmes étaient plus prononcés 
dana les provinces de VEst que dana celles de 
l'Ouest. 

Ii y a cependant lieu de s'étonner de I'âge auquel 
on abandonne ses etudes et du niveau atteint 
lorsque cela se produit: an moment de leur 
depart, prés de 40 % des sortants avaient seize 
ans ou moms, ci 32 % avaient tout au plus 
terminé leur Sr année. 

L'enquète indique que, par rapport aux diplômés, 
les sortants sont plus nombreux a provenir d'une 
fàmille monoparentale ou a n'avoir aucun parent, 
a provenir d'une famille qui accorde peu 
d'importance a tobtention d'un diplôme d'études 
secondaires, ou a ètre issus d'un milieu 
socio-économique défavorisé; par ailleurs, une 
plus grande proportion de sortants sont manes, et 
us comptent davantage d'enfants a charge. Dana 
l'ensemble, 69 % des sortants (contre 33 % des 
diplômés) proviennent d'un groupe dit "a risque 
élevé". Cependant, les seuls antécédents 



fmiliaux ne suffisent pas a expliquer le 
phénoméne de l'abandon des etudes 
secondaires, comme en témoigne Ic fait que 31 % 
des sortants ne proviennent pas d'un groupe a 
risque élevé (10 % étant même issus d'un groupe 
a faible risque), alors qu'à l'mverse, 33 % des 
diplômés proviennent thin groupe a risque élevé. 

L'enquête signale un écart entre Ic vécu scolaire 
des sortants et des diplômés. Ainsi, les premiers 
ont plus tendance que les seconds a: 
• 	aftirmer qu'ils n'aiment pas l'école; 
• 	exprimer leur insatisfaction face aux cours et 

aux règlements de l'école; 
• 	avoir des ennuis avec leurs professeurs; 
• 	ne pas participer aux activités parascolaires; 
• 	moms participer en classe que les autres élèves; 
• 	avoir des antis qw ne vont pas a l'école; 
• 	frequenter des pairs qw n'accordent pas 

d'importancc a I'cbtention d'un diplôme 
d'études secondaires; 

• 	ne pas s'intégrer a l'école; 
• 	faire l'école buissonnière. 

La reconnaissance de Ia valeur des etudes est Fun 
des principaux motifs invoqués par les 
participants a l'enquète qui ont choisi de rester a 
l'école ou d'y retoumer; ii s'agit aussi d'une 
consideration importante pour ceux qui ont 
abandonné leurs etudes et disent le regretter. 

L'enqu& montre que les résultats scolaires des 
sortants et des diplômés sont différents: les 
premiers sont plus sujets a avoir redoublé une 
classe du primaire, a avoir une moyenne plus 
basse, a éprouver des difficultés dans les cours 
obligatoires (p. cx., les mathématiques, les 
sciences, Ic français ou l'anglais) ou a échouer 
ces cours. 

Cependant, avant d'abandonner leurs etudes, Ia 
majorité des sortants ont obtenu des notes 
satisfaisantes: 37 % d'entre eux ont obtenu 
surtout des A et des B,et4O%, des C. Près de Ia 
moitié des sortants qui ont dit avoir quitté I'école 
pour des motifs personnels ou familiaux avaient 
une moyenne de A ou de B. Pour cc genre de 
sortants, I'abandon nest pas liC a un échec 
scolaire. 

Certains éléves restent a l'école ou y retournent 
plus tard pour obtenir leur diplôme, méme s'ils 
ont subi des échecs tot dans leurs etudes, eu des 
moyennes moms élevées, éprouvé des difficultés 
a suivre les cours obligatoires ou échoué ces 
cours. 

Des facteurs comme Ic fait d'aimer l'école, 
l'intérét porte aux cours et Ia participation en 
classe ont une influence sur les moyennes, 
surtout celles des sortants. L'enquête révéle que 
les diplômés réussissent a obtenir des notes 
Clevées sans égard a de tels facteurs; par contre, 
pour les sortants, ces facteurs font toute Ia 
difference. Les sortants sont presque deux fois 
plus sujets a avoir des moyennes de A ou de B 
s'ils aiment l'école, participent en classe ou 
trouvent leurs cours intéressants. 

L'emploi a temps partiel est lie a I'abandon 
scolaire dans la mesure oü les éléves qui 
travaillent moms de vingt heures par semaine 
pendant l'année scolaire aftichent des taux 
d'abandon plus faibles que ceux qui travaillent de 
longues heures ou ne travaillent pas du tout. Ce 
lien existe méme lorsque les résultats scolaires et 
Ia satisfaction a l'école sont constants. 

Les sortants sont davantage portés a avoir des 
comportements deviants, comme la 
consommation réguliêre d'alcool, de drogues 
douces ou de drogues dures méme si de tels 
comportement sont peu répandus dans 
Fensemble. 

Sur le marché du travail comme dans la vie, les 
perspectives qui soffient aux sortants sont peu 
rCjouissantes. Par rapport aux diplômés, les 
sortants sont beaucoup plus nombreux a ne pas 
retourner aux etudes ou a ne pas se recycler. Ils 
sont aussi plus nombreux a devenir chômeurs, a 
exercer des métiers de col bleu (pour les 
hommes) ou a avoir un emploi dans Ic secteur des 
services (pour les femmes), ou a travailler de 
longues heures. L'enquéte montre que malgré ces 
longues heures do travail, tent Ies diplômés que 
les sortants touchent de faibles revenus; par 
aiuleurs, les seconds dependent davantage de 
l'assurance-chOmage, de I'aide sociale et des 
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allocations familiales. 	Les participants a 
I'enquéte ont expriind une grande insatisfaction a 
l'égard de leur situation financière, tout 
particuliêrement les sortants. 

Parce qu'ils travaillent de longucs heures, les 
sortants peuvent éprouver des difficultés a 
améliorer leur situation. De plus, us connaissent 
moms les méthodes de recherche d'emploi que les 
diplômés et sont encore moms enclins a y avoir 
recours. En outre, d'aprês les résultats de 
l'enquéte, les sortants sont plus nombreux a avoir 
du mal a remplir des formulaires de demande 
d'emploi, et us jugent leurs perspectives d'emploi 
limitées en raison de leurs compétences 
restreintes. Par rapport aux diplômés, les sortants 
se disent davantage incertains face a leur 
cheminement de carriêre, et bon nombre ne sont 
pas intéressés a acquerir de nouvdlles 
compétences. 

Les sortants participent moms que les diplômés 
aux activités recréatives, et cc pour presque tout 
type de loisir. 

Ces donnécs brossent un portrait qui révéle 
I'cxistence de désavantages cumulatifs. Nous y 
reviendrons. Les sortants semblent moms tirer 
parti de leurs antécédents familiaux, de leur vécu 
scolaire, des notes qu'ils obtiennent, des emplois 
a temps partiel qu'ils dénichent (Ic cas échéant) et 
de leur vie sociale. Une fois qu'ils ont quitté 
l'école, leur position s'avôre encore plus 
désavantageuse en matiêre d'emploi, de revenu et 
de perspectives de vie. 
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1. Introduction 

POURQUOI FAIRE UNE ENQUETE SUR 
LES SORTANTS DE L'ECOLE 
SECONDAIRE? 

En 125 ans a peine, le Canada est devenu Fun des 
plus riches pays du monde. Son mveau de 
prospéritá economique, mesuré par le PNB et le 
NB par habitant, est ólevé (le neuvième et le 
troisiémc an monde, respectivement), et le taux 
de croissance de son PIB an cours de Ia derniêre 
décennie est le plus élevé an monde aprés celui 
du Japo&. Les Canadiens jouissent également 
d'une longue espérance de vie, d'un faible taux de 
mortalité infantile, d'un niveau de scolarisation 
élevé et d'un accés relativement libre aux etudes 
postsecondaires. 2  D'aprôs des classements 
internationaux, notre qualité de vie dans 
l'cnsemble, ou "indice de développement 
humain", est en premiere on deuxieme position 
mondiale. 3  

On se préoccupe cependant de plus en plus de 
certains traits génCraux de Ia société canadienne, 
tels que le taux élevé de chômage, le grand 
nombre de familIes monoparentales dirigées par 
des femmes, Ic grand nombre d'enfants vivant 
dans Ia pauvretó4, l'analphabétisme, La baisse du 
revenu familial aprôs iznpôt5, le ralentissement de 
La productivité6, Ia concurrence accrue sur les 
marches internationaux et les inefficacités de 
notre systéme scolaire. 

Par ailleurs, on reconnait de plus en plus les liens 
étroits qui existent entre ces divers phénomênes. 
La réussite sur les marches internationaux tient At 
La productivité économique et I l'innovation 
technologique, qui I leur tour proviennent des 
connaissances, des compétences et de La 
determination d'une main-d'oeuvre scolarisée et 
bien rémunérée, qui effectue un travail stimulant 
Ct valorisant. 

L'introduction de techniques Ct de compétences 
de pointe est censëe mener a tine économie 
concurrentielle, a La réussite sur lea marches 

internationaux, a un niveau de vie élevC et a une 
bonne qualité de vie. 

"Se/on nous, ilfaut élaborer une nouvelle vision 
de l'économie canadienne. II faut que les 
ressources nature//es abondantes du pays soleni 
pleinement exploitées, que les entreprises et les 
gouvernements mettent l'accent sur l'acquisition 
de compétences et de techniques de pointe, que 
l'erigence des consommateurs pousse les 
entreprises a créer des produits et a inventer 
des procédés de poinfe, que les entreprises 
canadiennes soit beaucoup plus nombreuses sur 
les marches mondiaux, et que Ia concurrence 
nous pousse vers un perfectionnement continu 7." 

La prospérité du Canada dans une économie 
mondiale oà Ia concurrence est très forte est l'une 
des preoccupations du gouvernement et lui a fait 
reconnaltre l'importance stratégique de 
1'enseignement8 . Dana une economic mondiale 
dominée par les techniques et les connaissances 
de pointe, qui elles-mèmes sont de plus en plus 
déterminées par les compétences, La créativité Ct 
les facultés d'adaptation de Ia main-d'oeuvre, 
l'enseignement occupe une place prépondérante. 

"Une economic innovatrice et productive est 
surtout le fait des compétences et de la 
créativité humaines. La technologie est inventée 
par des gens et ne peut être pleinement mise a 
profit que si die est utilisée correctement par 
des personnes quahfiees9 . 

A Ia lumiere des changements qui se dessinent 
dana la structure économique canadienne, on 
estime que 40 % des nouveaux emplois créés 
entre 1989 Ct Van 2000 exigeront plus de seize 
années de scolarité et de formatio& °. A l'avenir, 
étant donné l'importance pour Ic gouvernement de 
planifier La transition vers tine economic de 
pointe, øü prime l'esprit d'entreprise, Ct qui offre 
des emplois hautement qualifies et bien 
rémunérés, Ia plupart des nouveaux emplois 
exigeront au moms tin diplôme d'études 
secondaires on l'équivalent. 
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Par rapport a dautres pays, Ic Canada jouit d'un 
haut niveau dinstruction, de fibles differences 
dans les resultats scolaires des flues et des 
garçons au secondaire et d'un accès facile aux 
etudes postsecondaires. Toutefois, on s'inquiete 
sérieusement de l'acquisition des compétences de 
base chez les élêves du secondaire, du contenu et 
de la qualité de l'enseignement, des résultats 
obtenus par les élèves aux épreuves standard de 
sciences et de mathématiques et du nombre 
d'éléves qui ne terminent pas leurs etudes 
secondaires". 

Selon les estimations actuelles, plus de 30 % des 
jeunes Canadiens abandonnent leurs etudes 
secondaires. Les taux d'abandon scolaire 
correspondants du Japon et de l'Allemagne, deux 
des pnncipaux concurrents du Canada, sont 
beaucoup moms élevés. Au Japon, moms de 2 % 
des élèves ne terminent pas leurs etudes 
secondaires; en Allemagne, cc taux est inféneur a 
10 %12  Scion ces estimations, Ic taux de depart 
du secondaire an Canada est trois fois plus élevé 
que celui de l'Allemagne et quinze fois plus ólevé 
que celui du Japon. 

Si une part importante des jeunes Canadiens 
quittent l'école secondaire prématurément, cela 
risque de "crr un groupe de plus en plus 
important de personnes souvent 
fonctionnellement anaiphabétes, dans une large 
mesure impossibles a former et de moms en 
moms employables)" Pour la sociétá canadienne 
et pour les élôves qul abandonnent l'école 
secondaire, les coüts économiques de cet abandon 
Scot élevés. Au Canada, sur une seule année 
scolaire, cc co(it est estimé a quatre milliards de 
dollarS14. Par comparaison aux diplômés du 
secondaire, les sortants scolaires sont plus 
susceptibles d'être chômeurs et de toucher un 
revenu plus fäible sur toute une vie. Dc plus, 
i'abandon scolaire est assoclé a d'autres 
conditions néfastes: mauvaise sante, 
déhnquance, crime, abus d'intoxicants, 
dépendance économique et faible qualité de vie 
dana l'ensemble. 

Pour réduire le taux d'abandon scolaire de 3 % 
par année' ou a 10 % d'ici l'an 200016,  ii faut 
trés bien connaltre les facteurs qui influencent Get 

abandon. Le depart du secondaire est-il Ic fait 
d'innombrables influences indépendantes qui 
échappent aux tentatives d'intervention et 
d'amélioration, ou est-il piutôt le symptôme de 
problémes structurels profondément ancrés dana 
notre systéme scolaire, mais qui peuvent être 
corrigés? 

CONCLUSIONS DES PRECEDENTS 
TRAVAUX DE RECHERCHE 

Dc trés nombreux travaux de recherche ont voulu 
determiner les causes du décrochage et repérer 
les élèves qui y sont prédisposés. Le profil des 
décrocheurs comporte des variables 
socio-économiques et psychologiques ainsi que 
des variables liées a Ia structure familiale, aux 
branches du secondaire, a l'école Ct a l'emploi. 
Beaucoup de sortants proviennent de milieux 
socio-économmques défavoris6s' 7  on de families 
monoparentales' 8  cot suivi un programme 
obligatoire ou une branche scolaire non 
sp6cialis6e' 9, ont echoue au moms un cours 
durant leurs etudes secondaires, travaillent plus 
de quinze heures par semaine, manquent d'estime 
de soi, sont frustrés dana leur apprentissage et se 
fixent des buts a court plutôt qu'à long terme, se 
sentent isolés de leurs professeurs et de leurs 
pairs, ne se sentent pas concernés par leur 
programme d'études et pensent de maniêre 
concrete plutôt qu'abstraite20 . 

Dc nettes differences entre décrocheurs et 
diplômés sont visibles des la troisiême année du 
pnmaire, les premiers manifestant des difficultés 
scolaires et obtenant de faibles résultats aux tests 
de rendement21 . Avant la 9e année, on constate 
déjà chez eux une tendance a redoubler et un fort 
taux d'absentóisme scolaire. Les chercheurs 
conviennent également que de nombreux sortants 
out un faible taux d'assiduité, manifestent des 
comportements deviants on délinquants et, dana 
de nombreux cas, cot été renvoyés de l'école a un 
moment ou a un autre. 

L'intérét que l'on porte aux diverses philosophies 
d'enseignement et a leurs incidences s'est accru 
ces derniéres annécs. Toutefois, les chercheurs 
américains se sont penchés des 1960 sur les 
conflits entre les principales philosophies 
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d'enseignemcnt et Ics sous-cultures adolescentes. 
Certains chercheurs ont pensé que ies 
sous-cultures sportives et sociales allaient a 
I'encontre des objectifs scolaires et donc 
affaiblissaient ics résultats des &ves. D'autres 
se sont demandés si l'écoie fonctionnait en vase 
dos Oil si cUe s'adaptait plut& au sexe Ct aux 
antécédents socio-économiques des éiêves, qui en 
retour ont une incidence sur les aspirations et les 
résultats de ces derniers 24  De mme, au Canada, 
les chercheurs se sont demandés si Ia formation 
de branches d'tudes dana les 6coles influençait 
de facon marquee les projets et les aspirations 
des Cièves, ou si tes programmes détudes 
traduisalent des differences socio-économiques et 
des differences d'aptitudcs. 

Une autre séric de variables employees dana Ia 
recherche sur I'abandon des etudes secondaires a 
trait aux attitudes des Cléves face aux 
programmes d'études, a Leurs pairs, aux 
professeurs et aux conseillers et a Ieur taux de 
participation aux activités parascolaire?. 

II existe deux grands courants de pensée pour 
expliquer le processus de l'abandon scoiaire 27 , 

Scion le courant "frustration-estime de sol", 
i'ecoie n'offre ni un enseignement, ni un milieu 
émotionnel adéquats aux élèves qui ont des 
difficultés d'apprentissage. Lorsque ces Cloves 
s'aperçoivent qu'ils out de Ia difficulté a suivre Ic 
niveau de Ia classe, ils Cprouvent de Ia honte et 
une certaine frustration. Leur estime de soi s'en 
trouve axteinte, et leurs difficultCs d'apprentissage 
s'accentuent, cc qui les pousse finalement a 
abandonner l'Ccole avant d'obtenir leur diplôme. 
Scion Ic courant de pensCe 
"participation-identification", les ClOves qui 
participent aux activitCs scolaires obtiennent de 
meilleures notes, dCveloppent un sentiment 
d'appartenancc et se donnent des buts liCs au 
travail scolaire. Une telle prise en main de leurs 
etudes accroit leur participation Ct produit de 
bons résultats, dont Pobtention d'un diplôme. 

IndCpendamment de ces courants de pensCe, Ia 
recherche met l'accent sur l'importance des etudes 
et sur La nCcessité d'intégrer les ClOves dana [a 

Diagramme 1-1 
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philosophie d'enseignement et le systême scolaire, 
si complexes soient-ils. 

s'appliquent aux sortants scolaires scion le sexe 
sont tires de l'Enquête auprIs des sortants 
publiée par Statistique Canada en 1991. 

GUIDE D'ANALYSE 

L'abandon des etudes secondaires est un 
processus plutôt qu'une decision ponctuelle. Le 
diagramme 1-I présente un modele des facteurs 
qui influencent le depart de i'écoIe ainsi que des 
consequences de cc depart. Le modéle servira de 
guide aux analyses descriptives du present 
rapport. Ii permet d'abord d'étudier les liens entre 
Pobtention d'un diplôme Ct les variables touchant 
les antécédents, comme le niveau 
socio-économique, Ia composition de Ia familie, 
Ia province et Ic sexe des élves. Deuxièmement, 
le modéle permet d'établir des liens entre le 
depart de l'école secondaire et les variables 
intermédiaires, comme le vécu scolaire, les 
résultats obtenus, Ia participation au marché du 
travail durant Pannée scolaire et fes 
comportements deviants. Enin, le modéle permet 
d'aborder les consequences de i'obtention ou de Ia 
non-obtention d'un diplôme d'études secondaires 
sur Ic plan des résultats professionnels et de Ia 
qualité de vie en general, y compris les 
consequences sur l'alphabétisation et le mode de 
vie. 

On présentera des analyses descriptives pour 
établir un profil des diplômés et des sortants 
scIon des variables liées aux antécédents sociaux, 
au vécu scolaire, a l'emploi aprés l'école 
secondaire et au mode de vie. Sont excius de ces 
analyses les Clèves qui étaient encore a l'école (les 
"persévérants"). Les Clèves qui ont quitté l'école 
puis y sont retournés (les "ex-décrocheurs") y 
sont mentionnés I des fins précises. Le rapport 
porte sur les ressemblances et les differences 
entre sortants et dipiômés de l'écoie secondaire. 

Les chapitres de Ia présente publication suivent 
Ia succession chronologique des variables du 
modéle: 

• Dans le chapitre 2, on examine les 
diverses techniques d'estimation des taux 
d'abandon scolaire, leurs avantages et leurs 
limites. Les taux nationaux et provinciaux qui 

• Le chapitre 3 porte sur les differences 
entre les caractéristiques démographiques Ct les 
antécédents des sortants et des diplômes: 
structure familiale, état matrimonial, personnes I 
charge, niveau de scolarité et profession des 
parents, lieu de naissance, mvalidité et 
appartenance I un groupe hnginstique ou 
autochtone. 

• Dans ie chapitre 4, on compare Ic vécu 
scolaire des sortants et des diplômes: raisons du 
depart, intérét porte aux cours, participation a 
I'école et vie sociale, tendances des amities, 
raisons du retour éventuel I l'école et reactions au 
depart de l'écoie. 

• Dans Ic chapitre 5, on examine les 
differences entre sortants et diplômés sur Ic plan 
des résultats scolaires, surtout en cc qui concerne 
les cours obligatoires de mathématiques, de 
sciences et de langues. 

• Le chapitre 6 porte sur les differences 
entre la situation professionnelle, pendant l'année 
scolaire, des sortants et des diplômes et sur Ic 
nombre d'heures de travail, le cas échéant. La 
participation au marché du travail est misc en 
relation avec les résultats scolaires, le vécu I 
l'école et Ic risque d'abandon scolaire. 

• Dans le chapitre 7, on examine les 
differences entre sortants et diplômés sur Ic plan 
des coinportements deviants comme Ia 
consommation d'alcool, i'abus d'intoxicants et les 
activités criminelles. 

• Dans Ic chapitre 8, on décrit La 
situation de l'emploi et du revenu et les autres 
experiences des sortants et des diplômés aprés 
l'écoie secondaire. 

• Enfin, Ic chapitre 9 pose les questions 
auxquelles les travaux de recherche devront 
répondre a l'avenir. 
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METHODE EMPLOYEE POUR 
L'ENQUETE AUPRES DES SORTANTS 

dana Ia presente publication. On trouvera an 
chapitre 2 quelques-unes des definitions ci des 
distinctions utilisécs dana Ic reste du texte. 

L'Enquête auprôs des sortants, parrainéc par 
Emploi ci Immigration Canada, a été menéc par 
Statistique Canada entre avril Ct juin 1991. A 
l'aide des dossiers d'allocations familiales, on a 
formé un échantillon aléatoire stratiflé de 
18000 personnes âgées de dix-huit a vingt ans. 
Au moyen d'cntrevues téléphoniques assistécs par 
ordinatcur, on a recueilii des données 
démographiques ainsi que des renseignements sur 
les antécédents des personnes interrogécs, sur 
leur vécu scolaire, sur leur experience 
professionnetle au sortir de l'école ainsi que 
d'autres indicateurs de résultats. En outre, les 
entrevues ont permis de distinguer les personnes 
qui frequentalent encore l'école (les 
1 pers6v6rants") de celles qui avaient obtenu leur 
diplâine (les diplômesu)  et de celles qui avaient 
abandonnC (les TMsortants"). Au total, on a Pu 
communiquer avec 10 782 personnes, soit 60 % 
de l'échantillon, et 9 460 d'entre elks ont été 
interrogées (taux de rdponse de 88 %). Les 
participants a l'enquête représentent unc 
population de 184 000 sortants, 241 000 
persévérants ci 711 000 diplômés. L'annexe A 
contient une description détaillée de Ia méthode 
de l'enquête. 

TERMINOLOGIE 

Dana to present chapitre, les mots wdécrochcur  ci 
"sortant scolaire" sont utilisés de façon 
interchangeable, cc qui refléte l'emploi de ces 
mots dana les travaux de recherche ci leur 
acceptation couranle. Maiheureusement, Ic 
qualificatif "décrocheur" est employé a tort ci a 
travers aujourd'hui. On s'en sert pour designer 
bus les éléves qui abandonnent leurs etudes 
secondaires, queUes que soient les raisons ou les 
circonstances de leur depart. I.e mot a également 
unc connotation pejorative ci comporte méme une 
note de blame, comme s'il traduisait un échec 
personnel. Or, les personnes qui abandonnent 
leurs etudes forment un groupe asscz hétérogéne; 
leur profit ne correspond pas au stëréotype du 
décrocheur, suntout sur le plan des résultats 
qu'elles obtiennent a l'école. Par consequent, nous 
préférons employer l'expression "sortant scolaire" 
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2. Estimation du taux de depart du secondaire 

Scion les travaux de recherche, les documents de 
politique génórale et les reportages des media, 
quelque 30 % des élôves ne vont pas jusqu'au 
bout de leurs etudes secondaires. Cette estimation 
est tellement ancrée dans noire conscience 
collective qu'elle ne semble pas varier d'une étude 
a l'autre, m au flu du temps. 

Maiheureusement, II n'existe pas de méthode 
standard pour calculer Ic taux de depart du 
secondaire. Ce taux est plutôt estimé scIon 
diverses méthodes, qui mesurent chacune un 
phénomène different, brossent un portrait distinct 
des sortants ci comportent des avantages ci des 
inconvénients. 

L'information sur les departs du secondaire 
provient de deux sources pnncipales: les 
dossiers administratifs ci les données d'enquêtes. 
On peut se servir des dossiers administratifs des 
ötablissements scolaires pour examiner les 
tendances en matière de scolarité ci d'obtention de 
diplôme, ott interroger directement les personnes 
d'áge scolaire an sujet de leur vécu a l'école. Ii 
existe cinq sources d'information courainment 
utilisáes sur les departs du secondaire: 

• Les estimations fondécs sur des données 
administratives: 
• Ic complement du "taux d'obtention de 
dipiôme" 

• le "taux d'abandon scolaire apparent" 

Les estimations fondées sur des données 
d'enquétes: 
• le recensement 
• l'Enquéte sur Ia population active 
• l'Enquête auprés des sortants 

L'annexe B compare les estimations produites 
scion ccs diverses méthodes. 

ESTIMATIONS FONDEES SUR DES 
DONNEES ADMINISTRATI YES 

Le complement du taux d'obtention de 
dipiôme 

La publication intitulée Portrait statistigue de 
i'enseignement primaire ci secondaire au Canada' 
présente les taux d'obtention de diplôme du 
Canada et de chaque province pour 1988-1989 et 
1989-1990. Le taux d'obtention de diplôme est 
défini comme étant le nombre de diplômés d'un 
groupe d'âge donné par rapport a Ia population 
totale de cc méme groupe d'ãge. Ce taux est 
calculé en additionnant les taux propres a chaque 
groupe, c'est-à-dire Ic nombre de diplômés de 
quinze ans di visé par La population de quinze ans, 
plus Ic nombre de diplômés de seize ans divisé 
par Ia population de seize ans, ci ainsi de suite, 
plus Ic nombre de diplômés de vingt ans Ct plus 
di visé par Ia population de vingt ans. 

Lc complement de cc taux d'obtention de diplôme 
constitue Ic taux de depart du secondaire chez les 
personnes de quinze a vingt ans Ct a éte utilisé 
comme estimation du taux d'abandon scolaire. 
Scion ces calculs, Ic taux canadien est passé de 
33 % en 1988-1989 a 31 % en 1989-1990 
(tableau 2-1). Ces chiffres sont trés proches du 
taux de 30 % que l'on présente d'habitude comme 
étant Ic taux d'abandon de l'école secondaire. Les 
taux de depart obtenus grace I cette méthode 
pour les deux années scolaires en question sont 
Clevés en Alberta (39 ci 40 %), en 
Colombie-Britannique (37 ci 36 %), an Québec 
(36 %) ci a Terre-Neuve (36 ci 33 %). Dans 
deux provinces, Ic Nouveau-Brunswick et 
I'Ontario, Ic taux chute considérablement d'une 
annéc scolaire I l'autre. 
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Les donnécs du complement du taux d'obtention 
de diplôme sont faciles d'accôs, objectives et, 
parce qu'elles servent déjà a d'autres fins, 
relativement peu coiteuses a analyser. Le taux 
d'obtention de diplôme a fait l'objet de 
nombreuses discussions entre les provinces au 
sein du Conseil des ministres de I'Education 
(Canada), ou CMEC. Le taux a été accepté sous 
Ia forme qu'il prend dans la publication conjointe 
du CMEC Ct de Statistique Canada mtitulée 
Portrait statistigue de l'cnseignement primaire et 
secondaire pu Canada, et son utilisation pour fins 
de comparaisons entre provinces est reconnue. 

Tableau 2-1 Complement du taux d'obtention de 
dlplôme, Canada et provinces, 1988-1989 et 
1989-1990 

1988-89 1989-90 

Canada 33 31 
Twe-Neuve 36 33 

tp.-E. 25 24 

Nouvelle-Ecosse 31 30 

Nouveau Brunswick 22 17 
Québec 36 36 

Ontario 30 26 

Manitoba 28 27 
Saskatchewan 26 25 

Alberta 39 40 

Colombie-Britannique 37 36 

Source: Portrait siatiatique cia renmgwnmd pnmairc d 
.ccondaire au Canada, Staiiiquc Canada Ct Conseil dra ministres 
cia I'Education (Canada), juilId 1992. 

Une telle technique représente cependant les taux 
d'une cohorte artificielle Ct non réelle. En effet, 
die mélange on additionne les taux dobtention de 
diplôme des divers groupes d'âge pour estimer le 
nombre de diplômés ou, a Vinverse, Ic nombre 
d'éléves qui abandonnent leurs etudes. Le 
"complement" du taux amaigamé d'obtention de 
diplôme représente en fait le risque, chez les 
personnes de quinze ans et plus, de ne pas obtenir 
de diplôme an cours d'une année scolaire precise. 
Cela ne permet pas a l'analyste de determiner Ic 

taux de depart d'une cohorte de personnes d'un 
méme groupe d'ãge an flu de leurs etudes 
secondaires. De plus, cette méthode ne porte que 
sur l'abandon des etudes secondaires normales 
effectuées le jour. Elle ne tient pas compte des 
élêves qui suivent des cours equivalents ou des 
cours de substitution ou qul font des etudes 
supérieures par la suite. Lanalyse n'inclut pas 
non plus la migration entre provinces, ni les 
variables démographiques et les variables 
d'antécédents. Ii est possible que les changements 
dana les donnécs d'année en année reflétent des 
modifications aux systémes de tenue de dossiers 
plutôt que des changements dana les 
comportements des élêves. 

Le "taux d'abandon scolaire apparent" 

"La méthode du taux d'abandon scolaire 
apparent" consiste a faire le décompte des 
inscriptions et des diplômes décernés afin de 
simuler Ia progression d'tme cohorte de son entrée 
a I'école secondaire jusqu'à Ia remise des 
diplômes ou a l'abandon des etudes. A partir des 
données sur les inscriptions au secondaire et sur 
les diplômes décernés (les dossiers scolaires 
administratifs étant fournis par les ministéres 
provinciaux de l'Education), ii est possible de 
comparer le nombre déléves qui commencent 
leur 9e année au cours d'une annéc scolaire 
precise avec ceIui des dipIômés du secondaire 
trois Ct quatre ans plus tard. L'estimation du 
complement du taux d'obtcntion de diplôme de 
cette cohorte constitue le taux d'abandon scolaire 
"apparent" ou le taux de depart "apparent". Les 
dossiers compares entre eux n'étant pas suivis iii 
compares dana le temps, Ic taux ne représente 
qtfune estimation approximative du nombre de 
diplômés ou de sortants. 

Pour k Canada, Ic taux calcule de cette facon 
révéle dana l'ensemble une baisse de 46 % en 
1975-1976 132 % en 1990-1991 (tableau 2-2). 
I.e taux produit scion cette méthode est élevC 
pour l'Alberta, la Colombie-Britannique et 
I'Ontario Ct, pour plusieurs provinces, vane 
considérablement sur de courtes périodes. 
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Tableau 2-2. Taux d'abandon apparent d'une cohorte d'élèves de la 9  année en montant, Canada et provinces 

de remse des diplômes 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 197940 198041 1981-82 1982-83 198344 198445 198546 1986-81 19874* 198849 1989-90 1990-91 

Année de La cohorte cia 9e année 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 19*445 198546 1986-87 198148 

(en pourcentage) 
Canada 46 47 39 38 38 36 36 33 28 29 30 30 8/0 8/0 34 32 

Tene-Neuve 44 43 41 41 44 47 41 s/0 39 35 38 34 32 31 29 25 
Ile-du-Prince-Edouard 41 40 33 34 31 30 28 28 25 29 28 27 27 27 23 24 
NouveUe-Ecosse sb sb s/a sb s/o s/o sb 8/0 32 33 30 30 30 28 27 25 
Nouveau-Brunswick 37 35 30 30 28 29 26 22 21 19 22 23 20 21 16 15 
Québec 56 33 34 33 31 31 24 17 21 23 23 30 37 37 34 28 
ontario 45 45 43 40 40 36 37 38 32 33 32 33 s/o */0 34 34 
Manitoba 37 42 38 37 32 32 34 27 28 29 31 31 31 29 27 27 
Saskatchewan 39 36 29 33 35 34 34 30 27 27 28 29 29 23 27 24 
Alberta 44 45 43 47 46 46 45 42 36 35 34 34 36 37 36 35 
Colombie-Britannique 42 40 39 37 36 38 36 32 30 30 33 37 36 35 35 34 
Yukon 67 65 56 59 61 66 65 60 61 53 37 62 61 63 54 51 
TerritoiresduNocd-Ouest 70 67 77 74 75 71 74 71 74 65 66 68 66 69 74 68 

Source: Division de I'éducation, de Ia culture et du tourisme, Statistique Canada. 



Une telle fiçon de procóder est peu coQteuse et 
flüt appel a des donnécs existantes et faciles 
d'accâs ainsi qu'à une méthode établie. On peut 
rajuster Ic tir pour tenir compte de Ia mortalité et 
de Ia migration, mais il est difficile de 
comptabiliser a) les élêves qui changent de 
programme a l'intérieur du systéme, comme ceux 
qui se réoricntent vers des programmes de 
formation professionnelle on d'expérience de 
travail et qul deviennent décalés par rapport a 
leur cohorte d'entrée, b) les élèves qui obtiennent 
leur diplôme avant les autres, c) les élèves qui 
prennent plus de quatre ans a obtenir leur 
diplôme, d) les élôves qul suivent des cours 
equivalents on des cours de substitution ou qui 
font des etudes supérieures aprés We partis de 
lécole, e) les modifications aux definitions 
administratives (p. ex., Ic fait de compter les 
élèves qui suivent des cours spéciaux parmi La 
cohorte de 9e année on parmi les inscriptions non 
attribuées a une année d'études particulière) ou 
les changements clans les méthodes de tenue de 
dossiers. 

Dans une certaine mesure, impossible a estimer, 
Ia cohorte de diplômés contient toujours des 
éléves issus de cohortes d'entrée différentes (des 
élôves qui sont retournés aux etudes, on des 
élôves d'une autre cohorte qul prennent plus de 
temps a terminer), cc qui peut compenser les 
variations clans les délais d'obtention de diplómes 
de La cohorte d'entróe. Le principal inconvenient 
de cette méthode tient sans doute an fait qu'en 
mélangeant de si nombreux facteurs, ii devient 
impossible d'isoler les effets attribuables an 
changement du taux d'obtention de diplôme ou de 
La durée d'études des diverses cohortes. Les 
calculs étant effectués sur une longue période 
(trois ou quatre ans), il existe un décalage 
inherent entre le moment oü les changements se 
produisent et celui on ils se font sentir. Dc plus, 
cette méthode ne pennet pas deffectuer des 
analyses scIon des variables démographiques ou 
des variables d'antécédents. 

ESTIMATION DU BASSIN DES 
SORTANTS SUR LA BASE DES DONNEES 
D'ENQUETES 

Dans La méthode du bassin des sortants, on se 
sert d'enquétes de dénombrement synchromques 
pour estimer, pour une année precise, Ia 
proportion des personnes d'un méme groupe d'âge 
qui ne vont pas a l'école et qui ne possédent pas 
de diplôme ou de certificat d'études secondaires. 

A partir des donnécs d'enquétes, II est possible de 
calculer pour n'importe quel groupe d'âge Ia 
proportion de personnes qui ne possèdent pas de 
diplôme d'études secondaires. Si Fon additionne 
tous les groupes d'ãge, Ies chiffres obtenus 
représentent le bassin des sortants, ou le 
pourcentage de gens qul ont abandonné leurs 
etudes clans Ia population générale, mais non le 
taux d'abandon de Ia population d'âge scolaire au 
moment present (en effet, Ic bassin peut inclure 
des personnes de 65 ans et plus). 

Si on limite les calculs du bassin des sortants aux 
personnes de quinze a vingt-quatre ans, 
c'est-ã-dire a un groupe d'ãge précis, de 
nombreuses personnes du groupe d'ãge en 
question fréquenteront encore l'école. Parmi 
celles qui n'y vont plus, certaines peuvent 
retoumer aux etudes (les "sortants temporaires") 
et finir par obtenir leur diplôme. II est donc 
nécessaire de faire Ia distinction entre 
persévérants et sortants (les deux groupes sont 
sans diplôme d'études secondaires, mais les 
persévérants essaient encore d'en obtenir un) et 
de choisir un groupe d'ãge oü la plupart des gens 
auront tenniné leurs etudes. Dc cette fäçon, il est 
possible de tenir compte des absences 
temporaires de l'école (les "abandons 
temporaires") et des etudes secondaires 
prolongées. 

En combinant lea données d'enquète touchant Ia 
scolarité (sauf celles sur les personnes encore 
inscrites) et le mveau d'instruction (des personnes 
sans diplôme d'études secondaires), on obtient 
une estimation du bassin de sortants chez les 
jeunes adultes. II est également possible, a I'aide 
de donnécs d'enquéte, d'exclure du calcul sur 
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l'abandon scolaire les personnes qui ont suivi des 
cours 6uiva1ents ou des cours de substitution ou 
qui ont fait des etudes supérieures. 

Estimations tirées du recensement 

Scion certaines classifications speciales du 
recensement, en 1991, 18 % des personnes âgées 
de vingt ans n'allaient pas a I'école (in a plein 
temps, ni a temps partiei), ne possedaient pas de 
certificat d'études secondaires et n'avaient pas 
recu de formation supplëmentaire (tableau 2-3). 
Les estimations pour les moms de 29 ans sont 
sensiblement les mrnes (18 on 19 %) et 
atteignent 20 % pour les personnes de 26 At 28 
ans. Si l'on compte Ies personnes qui ont reçu une 
formation suppiémentaire, au total, Ic bassin de 
sortants pour toute La population est plus Clevé; il 
représente 21 % des personnes de vingt ans et 
grimpe a 30 % pour les personnes âgées de 26 a 
28 ans. La proportion des personnes sans 
formation supplémentaire demeure stable jusqu'à 
La tranche d'âge des 26 a 28 ans, tandis que La 
proportion des personnes qui ont reçu une 
formation supplémentaire augmente avec Uâge 
(tableau 2-3). 

Tableau 2-3 EstimatIons du busln dci sortants scion 
l'&ge', d'après Its données du recensement canadian 
di 1991 

% sans formation % avec % total 
Age SUp1)1. formation suppi. 

20 18 3 21 

21 19 5 24 

22 18 6 24 

23 18 7 26 

24 19 8 27 

25 19 9 28 

26-28 20 10 30 

29 22 10 32 

30+ 39 11 50 

r" 'r 	" 	 - 	- 
ikin temps. m I t,s pailiel) at qui ne pos.Idciit pas de 

certificat dêtudcs uscondairci.  

On peut procéder a des caicuis semblabies a 
partir des données du recensement de 1981 pour 
analyser les changements dans le temps. En 
1981, 29% des personnes de vingt ans n'aliaient 
pas a l'école, ne possédaient pas de diplôme ou de 
certificat d'études secondaires et n'avaient pas 
reçu de formation supplémentaire (tableau 2-4). 
Ici encore, les proportions caiculécs scIon l'âge ne 
varient sensibiement que chez les plus de 29 ans. 

Dc 1981 a 1991, Ic nombre dejeunes sortants qul 
n'avaient reçu aucune formation supplémentaire a 
baissé de l'ordre de io a ii %. Pour Ia méme 
période, on constate aussi une tendance a Ia 
baisse dans le pourcentage de sortants de tout age 
qui avaient reçu une formation supplémentaire, 
mais cette difference relative s'atténue a mesure 
que i'âge augmente (tableau 2-4). 

Tableau 24 Estimations du bassin des sortants scion 
I'ige', d'après Its donnêes du recensement canadlen 
de 1981 

%sans %avec 
Age formation formation total 

suppi. suppi. 

20 29 6 36 

21 29 8 37 
22 29 9 38 
23 29 10 39 

24 29 10 39 
25 28 11 39 

26-28 26 12 38 
29 26 12 38 

30+ 50 13 63 
Lu 	 1 	 HU V%M PM 0 L CW*V ¶,IU 

pkin temps, in A 1mws pailiel) et qui DC pos.Adeil psi de 
otiflcst dAtudes seoondaires. 

Les estimations du bassm des sortants qui nont 
pas reçu de formation supplémentaire caiculées 
scion une teile méthode sont plus Clevées que Ia 
moyenne nalionale dans toutes les provinces sauf 
1Ontario (15 %) et Ic Québec (18 %) (tableau 
2-5), Pour l'ensemble des sortants, les estimations 
provinciales sont supérieures a la moyenne 
nationale (21 %) partout sauf en Ontario (16 %). 
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Tableau 2-5 Estimations du bassin des sortants' igés 
de vingt ins, daprés lea données du recensement de 
1991, Canada et provinces 

% personnes de % personnes 
20anssans de2Oansau 

formation suppi. total 
Canada 18 21 
Terre-Neuve 25 29 
I.p-E. 21 24 
Nouvelle-Ecosse 21 26 
Nouveau-Brunswick 20 22 
Québec 18 23 
Ontario 15 16 
Manitoba 24 26 
Saskatchewan 22 26 
Alberta 23 26 
Colombie-Britannique 19 22 

EU pvwPxuLnW um pAU qui nc VAU pan U I UIC IW U 

pkin tefnpu, ni i lenps psstiel), qui ne posaWent Pu  de 
certificat détudsa scoondaires at qui noid pal reçu do 
foi,aüon supplànentaire et an pourcentage du total (des 
peronnes avoc ou sans fonnation suppkmentaire). 

Les avantages des données du recensernent sont 
les suivants: a) l'information sur Ic niveau 
d'instruction est basee sur un échantillon de 20 % 
de La population totale, cc qui rdduit 
considérablement le taux d'erreur 
d'echantillonnage, b) on obtient des donnécs sur 
le niveau d'rnstruction étalonnées dans Ic temps 
ainsi qu'un grand nombre de caractéristiques sur 
les individus et Ics ménages - Ct Ia grande 
quantité de données ainsi obtenues permet 
d'effectuer de nouvelles analyses, c) on obtient un 
portrait détaillC du niveau d'instruction de la 
population, cc qui permet de contoumer les 
differences entre les dossiers administratifs des 
divers ministêres de l'Education. 

Les limites de l'utilisation des données du 
recensement pour produire de telles estimations 
sont les suivantcs: a) comme pour tout autre 
sondage, la valeur des données du recensement 
depend de l'exactitude des declarations des 
personnes interrogées an sujet de leur niveau 
d'instruction, b) les donnécs sur Ic niveau 
d'instruction sont présentées scion Ic domicile 
actuel des personnes interrogées plutôt que scion 

le lieu de leurs etudes, certaines modifications 
pouvant toutefois We apportées a I'aide de La 
variable de mobilité, c) Ic recensemeilt a lieu tous 
les cinq ans, et les donnécs ne sont généralement 
disponibles que dix-huit mois a deux ans environ 
apres avoir été recueillies. 

Estimations tirées de I'Enquête sur In 
population active 

Les donnécs de i'Enquète sur la population active 
sont recueillies auprés d'environ 200 000 
personnes (10 000 nouveaux ménages par mois). 
Les estimations annuelles sur Ic taux de depart 
du secondaire peuvent &re produites a partir des 
donnees sur Ic niveau d'mstruction des personnes 
interrogées âgées de vingt ans. Pour 1991, 
L'estimation nationale du taux de depart ainsi 
obtenue est de 20 % chez les personnes de vingt 
ans, et les estimations provinciales fluctuent entre 
16 % (Colombie-Britannique) et 24 % (Alberta et 
Ile du Prince-Edouarci) (tableau 2-6). 

Tableau 2-6 Taux de depart du secondaire, solon lea 
données de l'Enquête de 1991 sur Ii population 
active (moyennes annuelles) 

% persoames de 20 ans 
Canada 20 
Terre-Neuve 23 
tp.-E. 24 
Nouvelle-Ecosse 22 
Nouveau-Brunswick 20 
Québec 19 
Ontario 21 
Manitoba 21 
Saskatchewan 18 
Alberta 24 
Colombie-Britannique 16 

Les avantages de l'Enquéte sur la population 
active sont les suivants: a) les donnécs obtenues 
brossent un portrait trés actuel du phénoméne des 
departs scolaires, b) les donnécs servent a 
comparer les taux de depart du secondaire des 
pays de I'OCDE (l'Organisation de cooperation Ct 
de développement économiques), c) comme les 

16 



donn6es sur Ic niveau d'instruction ne sont que 
Pun des nombreux aspects de l'Enquête sur la 
population active, elks peuvent f'acilement faire 
l'objet d'unc analyse comparative avec les 
données sur I'emploi, et donc être mises en 
rapport avec les tendances óconomiques. 

Les limites de Penquête sur Ia population active 
sont les suivantes: a) les données recueillies 
proviennent des declarations des personnes 
interrogées ou sont fournies par personne 
interposáe (c.-à-d., par un autre membre du 
ménage) - cUes ne refètent donc pas toujours 
exactement Ic niveau d'instruction, b) les données 
mdiquent Ic domicile actuel des personnes 
interrogécs, qui ne correspond pas 
nécessairement an lieu des etudes, c) les 
estimations peuvent contenir des erreurs 
d'echantillonnage. 

L'Enquête auprês des sortants 

L'Enquète auprês des sortants a pour but 
d'estimer Ic taux de depart du secondaire chez les 
jeunes adultes et d'examiner les facteurs 
connexes. D'avril ãjuin 1991, Statistique Canada 
a demandá 19 460 personnes lgées de dix-huit I 
vingt ans de répondre a une série de questions sur 
leur vecu scolaire et leur mveau d'instruction. 
Voici un bref glossaire des expressions 
employees dana l'enquète: 

• diplômé on finissant = personne qui possèdc un 
diplôme on un certilicat d'Ctudes secondaires 

• ex-décrocheur 	personne qui a quitté I'ëcole, 
mais quA y est retournee par la suite 

• persévCrant = personne qui fréquentc 
actuellement Pécole 

• sortant temporaire = personne quA interrompt 
temporairement ses etudes secondaires 

• impersévCrant" on sortant = personne qw ne 
frequente pas l'école actuellement et qw ne 
possède pas de diplôme on de certificat deludes 
secondaires 

• sortant avec formation suppi. - sortant qw a 
continue ses etudes on rcçu une formation 
supplCmentaire 

• sortant sans formation suppl. = sortant qui n'a 
pas swvi de cours equivalents on de cours de 

substitution, 'ii fait des etudes on suivi de 
formation a un niveau supérleur. 

On emploie souvent de maniCre interchangeable 
les qualificatifs "sortant scolaire", 
"impersévérant" et "dácrocheur" pour designer les 
élêves qui out quitté l'école sans recevoir de 
diplôme ou de certificat. Cependant, Ic mot 
"décrocheur" a une connotation pejorative Ct 
comporte une note de blame, comme s'il 
traduisait un óchec personnel. Comme l'affirme 
Vincent Tinto, Ic mot "décrocheur" est employé I 
tort ci I travers aujourd'hui. "On s'en sert pour 
qualifier tous les sortants, quelles que soient les 
raisons ou les circonstances de leur depart". 2  Par 
consequent, pour presenter les résultats de 
I'enquéte, nous utilisons I'expression "sortant 
scolaire", jugée plus neutre. 

L'Enquéte auprês des sortants comporte 
également de nombreuses variables impossibles I 
analyser par les autres méthodes d'estünation du 
taux de depart du secondaire. A titre d'exemple, 
on a interroge les personnes sur leur intérét pour 
les cours, sur leurs résultats scolaires ci sur 
l'importance accordée par leur famille ci leurs 
amis I l'obtcntion d'un diplôme deludes 
secondaires. 

Pour preparer l'étude, Statistique Canada a 
organisé dans tout k pays 38 groupes de 
discussion formés de sortants scolaires, d'ekves, 
de professeurs ci de spécialistes de 
l'enseignement3 . Cette recherche qualitative a 
permis de constater qu'aux yeux des éléves, 
l'abandon des etudes n'est pas un CvCnement 
isolé, mais un processus 4 . Lors d'une reunion 
d'un groupe de discussion, un sortant scolaire a 
déctaré: "Je n'ai pas "décroché", je me suis 
sünplement éloigne peu I peu5 ." Certains Clèves 
quittent I'école secondaire, y retournent ci 
abandonnent de nouveau sans diplôme. D'autres 
quittent l'école temporairement, y retournent ci 
obtiennent leur diplôme. Par exemple, 12 % de 
l'ensemble de l'échantillon de I'Enquète aupres 
des sortants (soit 5% des diplômés, 37% des 
persévérants ci 33 % des sortants) avaient 
abandonné l'école ci y étaient retournés. Ces 
résultats confirment Ia perception, chez de 
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nombreux élêves, scion laquelle l'abandon 
scolaire serait Un processus plutôt qu'un 
6v6nement isoló. Ce constat a d'importantes 
consequences sur I'estimation des taux et sur la 
recherche de facteurs explicaxifs. 

Personnes interrogées lors de I'Enquête auprês 
des sortants 

Parmi les 9460 jeunes adultes de dix-huit a vingt 
ans interrogés dans le cadre de l'enquéte, 63 % 
étaient des diplômés, 21 % fréquentaient encore 
l'école (les "persévérants"), Ct 16 % étaient des 
sortants. Cet échantillon correspond a 184 000 
sortants, 241 000 persévérants Ct 711 000 
diplômes. Pour determiner le taux de depart du 
secondaire de Ia population appropriée, il faut 
faire les calculs a partir du groupe le plus ágé 
afin de tenir compte des retards dans l'obtention 
du diplôme (etudes secondaires prolongées pour 
diverses raisons: abandon temporaire, 
reorientation, etc.). L'importance de I'âge est bien 
documentée; c'est ainsi que pour les femmes 
commc pour les hommes interrogés dans Ic cadre 
de I'enquéte, plus l'ãge augmente, plus diminue le 
nombre de persévórants, et plus augmente celui 
des diplômés et des sortants (diagramme 2-1). Ii 
existe d'importantes differences entre les sexes; 
en effet, a vingt ans, plus de femmes que 
d'hommes possédent un diplôme (83 % contre 
71 %), et moms de femmes fréquentent encore 
l'école on out abandonné leurs etudes. 

Hon nombre des persãvérants de vingt ans 
obtiendront leur diplôme, ce qul fera augmenter 
le taux d'obtention de diplôme; d'autres 
abandonneront l'école prématurément, cc qui fera 
augmenter le taux de depart. Par contre, certains 
des sortants de vingt ans retourneront a l'école 
secondaire Ct termineront leurs etudes ou finiront 
par obtenir des qualifications scolaires 
équivalentes on supárieures méme sans diplôme 
d'études secondaires. A titre d'exemple, 17 % des 
sortants mentionnent être inscrits, avoir tenniné 
on avoir suivi des programmes d'enseignement on 
de formation de niveau supérieur an secondaire. 
Si seulement un tiers de ces sortants terminent 
éventuellement ces programmes, quelques 6% de 

Diagramme 2-1 
Situation scolaire des personnes interrogées 
lors de I'Enquête aupres des sortants, par Ige 
et par sexe 
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ceux qui restent auront recu un certificat d'études 
équivalentes ou supërieures. 

Les donnécs et l'échantillon actuels de l'Enquôte 
auprês des sortants ne permettent pas d'estimer 
les incidences des programmes ci-dessus, iii 
d'autres formes d'enseignement non 
traditionnelles, sur le taux d'abandon scolaire. 
Des etudes de suivi et des analyses longitudinales 
pourraient cependant fournir les données 
nécessaires a des calculs de cc genre Ct permettre 
d'estimer avec precision le taux d'abandon 
scolaire final. 

Taux d'abandon scolaire scion I'Enquête 
auprès des sortants 

Selon l'enqu&e, le taux d'abandon scolaire pour 
le Canada est de 18 %. Pour les raisons 
mentionnées plus haut, cc taux est base sur les 
personnes les plus âgées de l'échantillon, soit 
celles de vingt ans. Le taux d'abandon scolaire 
chez les personnes de cet age était en general 

OIØbM. 37% 83% 11% 

i8 4 	18 	20 

  74% am 
41% 17% 7% A  13% 3W 

17% 20% 22%  13% 
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élevé dans les provinces d.c Vest et plus faible 
dans l'ouest (diagramme 2-2). On trouve les taux 
d'ensemble les plus élevés a L'Ile du 
Prince-Edouard (25 %) et a Terre-Neuve (24 %), 
et les plus faibles en Alberta (14 %), en 
Saskatchewan (16 0%) et en 
Colombie-Britannique (16 %). 

D'autre part, Ic taux d'abandon scolaire des 
hommes était beaucoup plus élevó que celui des 
fëmmes dans les provinces d.c l'est (33 % contre 
17 % a i'fie du Pnnce-Edouard, 29 % contre 
13 % en Nouvelle-Ecosse ci 29 % contre 19 % 
a Terre-Neuve). Cependant, dans l'ouest, la 
difference était moms prononcee (16 % pour les 
deux sexes en Saskatchewan, 20 % contre 18 % 
an Manitoba, 17 %* contre 14 % en 
Colombie-Britannique ci 16 % contre 12 % en 
Alberta). Autrement dii, I'écart entre hommes Ct 
femmes, tres prononcé dans lest, d.c io a 16 
points de pourcentage, s'affaiblit dans I'ouest d.c 0 
14 points de pourcentage (diagramine 2-3).  

Cette enquéte spéciale auprès des sortants a pour 
avantage d'étre stratégique et a jour, d'inclure des 
variables demographiques ci des variables 
d'attitudes et de constituer une base solide pour 
suivre les ólèves dans le temps. 1es données de 
I'enquète montrent les étapes du processus 
d'abandon scolaire ("depart", "retour", 
"persévérance", "achévement") plutôt que de 
représenter Ic phénoméne comme un événement 
isolé ("décrochage"). Dc plus, l'enqu&e pennet de 
determiner La province d'étude, car dIe comprend 
une question sur Ic lieu des etudes en plus de 
celle sur le domicile actueL 

Les limites de l'Enquète auprês de sortants sont 
les suivantes: a) les estimations peuvent contenir 
des erreurs d'echantillonnage. on a contacté 
60 % de l'échantillon et interrogC 88 % de ces 
personnes - , b) les donnécs sur les etudes ella 
formation après l'áge de vingt ans ne sont pas 
saisies, c) La qualité des données est fonction d.c 
l'exactitudc des declarations des personnes 
interrogées, d) comme ii s'agit d'une enqu&e 

Diagramme 2-2 
Taux d'abandon scolaire des personnes de vingt ans interrogées, par province 
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Diagramme 24 
Niveau de scolarité des sortants 
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Diagramme 2-3 
Taux d'abandon scolaire des personnes de vingt ans interrogées, par province et par sexe 
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spéciale, on ne peut s'en servir pour produire des 
estimations des tendances. 

L'ampleur de l'abandon scolaire 

Quel niveau de scolarité les sortants atteignent-ils 
avant d'abandonner ('école? La majorité d'entre 
eux (62 %) avalent tenniné leur lOe année ou 
moms, et près du tiers (32 %) n'avaient terminé 
que leur 9e année ou moms (diagramme 24), Les 
donnóes sur l'áge au moment de labandon 
scolaire sont tout aussi surprenantes: 17 % des 
sortants avalent quatorze ou quinze ans et étaient 
donc en dessous de ('age d'abandon scolaire 
minimum de seize ans. Vingt et un pour cent des 
autres avalent seize ans. Ainsi, prés de 40 % des 
sortants avaient seize ans ou moms an moment 
d'abandonner l'école (diagramme 2-5). Dans Ia 
conjoncture actuelle, (es perspectives 
professionnelles pour les jeunes qui n'ont 
poursuivi leurs etudes que jusqu'en 1 Oe année ou 
moms sont três sombres. 
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Diagramme 2-5 
Age des sortants au moment de leur depart 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Conseil des ministres de 1'Education (Canada) et 
Statislique Canada, 1991 

2  Tinto, Vincent, Leaving College: Rethinking 
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University of Chicago Press, Chicago, 1987. 

On peut obtenir am rapposi qualitalsf sur 
I'abandon scolaire de M. Doug Higgins, chef, 
section des Projections et des Analyses, division 
de lEducation, de la Culture et du Tourisme, a 
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conclusion. Cf: Rumberger, RW., NHigh  school 
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Diagramme 3-1 
Structure de In famille 
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3. Qui sont les sortants? 

INTRODUCTION 

Dc nombreux facteurs socio-économiques sont 
lies a Ia probabilitá que certaines personnes 
abandonnent l'école avant d'obtenir leur diplôme, 
notamment Ia structure de Ia familie, Fetal 
matrimonial, les responsabilités familiales, La 
scolarité et Ia profession des parents, La 
provenance géographique (zone urbaine on 
rurale), les caractéristiques culturelles comme Ia 
langue ci Ic statut d'immigrant ci l'absence on Ia 
presence d'incapacités physiques. Les antecedents 
des sortants difiTerent de ceux de leurs 
contemporains diplômes de l'école secondaire. En 
outre, Ia combinaison de plusieurs facteurs 
semble être associée I un risque accru d'abandon 
scolaire avant l'obtention d'un dipiôme. La 
connaissance des groupes qui affichent un risque 
élevé d'abandon scolaire peut contribuer I 
l'élaboration de programmes de prevention du 
décrochage. 

STRUCTURE DE LA FAMILLE 

La famille petit offrir I Penfnt un milieu stable 
qui favorise l'apprentissage. En effet, Ia situation 
familiale des sortants ci des diplômés diffère de 
façon marquee. 

La piupart des personnes interrogées ont indiquC 
qu'au cours de leur demiCre annee d'école, des 
vivaient au scm d'une famille biparentale. Dans 
I'ensemble, une assez petite minorité d'élèves 
vivaient dans une famille monoparentale (15 %) 
ou sans parent (7 %)'. Cependant, les élèves 
issus de families sans parent étaient beaucoup 
plus souvent des sortants que ceux issus de 
ménages biparentaux. Au moms 25 % des 
sortants provenaient de families monoparentales, 
soil Ic double de Ia proportion chez les diplômés 
(12 %) (diagramme 3-1). Dc méme, 13 % des 
sortants n'avaient vécu ni avec leur père, iii avec 
leur mere durant leur derniere année d'écoie, 
contre seulement 5 % des diplômés. 

Les effets de Ia structure familiale sur labandon 
scolaire différaient chcz les hommes et chez les 
femmes. Les femmes issues de families 
biparentales ou monoparentales aiflchaient des 
taux d'abandon considérablement plus has que 
leurs homologues mascuiins. Par contre, le taux 
d'abandon chez les femmes provenant de families 
sans parent était a peu près Ic même que ceiui des 
hommes vivant dans des circonstances 
semblabies ci était de beaucoup supérieur au 
taux des femmes dont la situation dc familie était 
différente (diagramme 3-2). Le taux d'abandon 
élevé chcz les femmes qui ne vivaient avec aucun 
parent peut s'expiiquer par La presence d'enfants 
a charge. Dc fait, prês du tiers (29 %) des 
femmes vivant dans une familic sans parent 
avaient des enfants, contre 8 % des fenimes de 
families monoparentales ci 4 % des femmes de 
families biparentales. 
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Diagramme 3-2 
Tauz d'abandon selon Is structure familiale et 
lesexe 
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MARIAGE ET ENFANTS A CHARGE 

L'état matrimonial et In presence d'enfants a 
charge ont tous deux un effet considerable sur 
l'abandon scolaire, surtout chez les femmes. Les 
responsabilités domestiques, notamment le soin 
des enfants, ne sont pas propices a Ia poursuite 
des etudes secondaires. II n'est done pas 
surprenant que les sortants risquent bien 
davantage que les diplômés d'être manes on 
d'avoir un on pLusieurs enfants a charge2 . 

En 1991, 22 % des sortanLes étaient ou avaient 
été mariées, contre seulement 5 % des diplômées 
(diagramme 3-3). Les taux correspondants chez 
les hommes étaient plus faibles, mais les 
divergences persistaient: 9 % des sortants de 
sexe masculin, mais seulement 2 % des diplomas, 
ëtaient on avaient eté manes. 

Diagramme 3-3 
Etat matrimonial 

Dc méme, une proportion beaucoup plus grande 
de sortants que de diplOmés avaient des enfants a 
charge. Chez les femmes, c'était Ic cas de plus du 
quart (27 %) des sortantes, contre seulement 4 % 
des diplOmées. Les hommes qui avaient des 
enfants a charge étaient beaucoup moms 
nombreux que les femmes, mais là encore, des 
differences sont apparues entre sortants et 
diplOmés: 7 % des sortants de sexe mascuim 
avaient des enfants a charge, contre a peine 1 % 
des diplômés (diagramme 34). 

ATTITUDES PARENTALES ET MILIEU 
SOCIO-ECONOMIQUE 

La profession des parents, leur niveau 
d'instruction Ct leur attitude fce aux etudes ont 
une influence sur le risque d'abandon scolaire des 
élêves. 

Scion les personnes interrogees dans le cadre de 
l'enquête, Ia grande majorité des parents (93 %) 
considéraient qu'il est "très important" d'obtenir 
un diplOme d'études secondaires. Néanmoins, La 
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petite minorité de parents qui ne partageaient pas 
cette opinion semblaient exercer une influence 
considerable sur les decisions de leurs enfants en 
matière d'instruction. Près de la moitie (49 %) 
des Cloves qui ont dit que leurs parents 
n'accordaient pas d'importance a l'obtention d'un 
diplôme d'Ctudes secondaires Ctaient des sortants. 
A l'inverse, seuls 14 % des ClOves qui ont dit que 
Jeurs parents accordaient de l'iinportance a 
l'obtention d'un diplôme d'Ctudes secondaires 
avaient abandonnO POcole. 

Diagramme 3-4 
Enlants I charge 

Lc niveau d'instruction des parents Otait aussi 110 
a Ia proportion de jeunes de dix-huit a vingt ans 
qul avaient abandonnC l'Ccole ou obtenu leur 
diplôme. Plus que les diplômCs, les sortants 
avalent tendance a avoir des parents relativement 
peu instruits (diagramme 3-5). A titre d'exemple. 
45 % des sortants, contre 32 % des diplômés, 
avaient des parents dont le niveau d'instruction 
Otait "faible 3 . Dautre part, tout juste 9 % des 
sortants, mais 24 % des diplômOs, avaient des 
parents dont Ic niveau d'instruction Otait TMClevC" 

Diagrainme 3-5 
Niveau d'anstruction des parents 
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Par ailleurs, Ic pourcentage de sortants qui ne 
connaissaient pas Ic niveau d'instruction de leurs 
parents Otait Ic double de celui constatC chez les 
diplômOs (27 % contre 11 %). Cela peut indiquer 
l'absence de liens familiaux serrCs ou Ic faibic 
intOrOt pour i'instruction comme sujet de 
conversation en familie. 

Le niveau d'instruction des parents, surtout celui 
de la mOre, semblait avoir des incidences plus 
prononcCcs sur les femmes que sur Ics hommes. 
Dans les families biparentales, huit fois plus de 
sortants de sexe fOminin avalent une mOre dont Ic 
niveau d'instruction Otait faible plutôt qu'éievé. 
Par contre, les mOres des sortants de sexe 
masculin Ctaient trois fois plus nombreuses a 
avoir un niveau d'instruction faible plutôt 
qu'ClevC (diagramme 3-6). Dc flit, 56 % des 
sortants de sexe fCminin provenant de families 
biparentales avalent une mOre sans diplôme 
d'Ctudes secondaires, contre 38 % des sortants de 
sexe masculin. 
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Diagramnie 3-6 
Niveau d'instruction de Ia mere, families 
biparentales 

Diagramme 3-7 
Emplois des parents dans Ies families 
biparentales 
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Comme on pouvait s'y aflendre étant donna les 
differences constatees dans les niveaux 
d'instruction des parents, il existe aussi des écarts 
entrc les professions des parents des sortants et 
des diplómés. Beaucoup plus souvent que les 
diplômás, lea sortants avaient des parents 
exerçant une profession de cot bleu (secteur 
primaire, industries de transformation, etc.). Par 
exemple, 55 % des sortants de families 
biparentales avaient un père qui travaillait dans 
une profession de cc genre, contre 40 % des 
diplómés (diagramme 3-7). D'autre part, seals 
11 % des sortants avaient un pore exerçant un 
cmpioi de gestion ou un empioi professionnel ou 
technique, contre 30 % des diplômés. Cette 
tendance Otait semblable dans les families 
monoparentales, mais dii fait que Ia majorité de 
ces familles sont dingOes par des femmes, les 
parents qui avaient un emploi de coi bieu y 
Otaient relativement peu nombreux. 

Une part substantielle des sortants issus de 
families biparentales avaient des parents sans 
empioi. Les pOres de 14% des sortants Otaient 
sans emploi, soit Ic double du taux correspondant 
pour les pOres des diplômOs (71/o). Les mères 
avaient beaucoup moms tendance a exercer un 
emploi a l'extOrieur de Ia maison, mais ici encore, 
chez les sortants, ta proportion des mOres qui 
n'étaient pas ur le marchO du travail (30 1/6) 

dOpassait Ia proportion correspondante chez les 
diplômes (24 1/o). 

Cette divergence n'Otait pas apparente dans les 
families monoparentales (diagramme 3-8). Des 
proportions presque Ogales de sortants et de 
dipiômOs provenant de families de cc genre 
avaient un parent sans emploi, soit 18 %* et 
19 %, respectivement. 
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Diagramme 3-8 
Empioi du parent dans les families 
monoparentales 
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PROVENANCE GEOGRAPHIQUE 

Les personnes en provenance de zones rurales ont 
Un peu plus tendance que les citadins a 
abandonner l'école. Vingt-sept pour cent des 
sortants, contre 23 % des diplômés, habitaient la 
campagne. Qui plus est, les sortants de Ia 
campagne avaient tendance it quitter l'école assez 
tot. Qu.arantc-deux pour cent d'entre eux avaient 
abandonné leurs etudes avant Ia fin de Ia 10 
année, contre 29 % des sortants des zones 
urbaines. 

LIMITES AUX ACTIVITES 

Une fible proportion des jeunes de dix-huit a 
vingt ans (6 %) étaient limités quant an type ou it 
la quantité des activités auxquelles us pouvaient 
s'adonner en raison d'une condition physique ou 
d'un problCme de sante de longue dale. 
Cependant, les personnes handicapées avaient 
plus tendance que les autres a We des sortants. 

Les jeuncs atteints de handicaps physiques ont 
mentionné se sentir isolés et éprouver des 
difficultés a I'école. Une participante a Pun des 
groupes de discussion préliminaires de l'étude a 
indiqué que les autres élôves étaient 
inconfortables en sa presence et avaient peur 
d'elle4 . 
AUTOCHTONES 

Le taux d'abandon scolaire était particuliCrement 
élevé chez les autochtones. Au moths 40 % des 
autochtones de dix-hwt a vingt ans étaient des 
sortants (contre 16 % de Ia population générale 
des dix-huit a vingt ans), et seulement 30 % 
étaient des diplômés du secondaire (contre 63 % 
pour Pensemble des dix-huit a vingt ans). 

Ce taux d'abandon exceptionnellement élevC nest 
pas surprenant, car une grande proportion des 
autochtones afflchaient d'autres caractéristiques 
associées an depart prématuré de l'école. Prés de 
Ia moitié vivaient avec Un seul parent on sans 
aucun parent, par comparaison avec moths du 
quart des jeunes de dix-huit a vmgt ans dans 
Fensemble. I.e pourcentage d'autochtones qui 
avaient des enfants a charge (16 %) était quatre 
fois plus élevé que pour l'ensemble du groupe des 
dix-huit a vingt ans (4 %). 

IMMIGRATION ET LANGUE 

Tout juste 8 % de Ia population âgée de dix-huit 
a vingt ans etait immigree, Ct Ia ptupart de ces 
personnes demeuraient an Canada depuis au 
moms dix ans. Toutefois, les immigrants avaient 
moths tendance que les Canadiens de naissance a 
abandonner l'école. Seuls 11 % des immigrants 
de dix-huit a vingt ans étaient des sortants, contre 
17 % des personnes nées an Canada. 

Les minorités linguistiques (Ia mmorité 
anglophone an Québec, Ia minorité francophone 
dana Ic reste du pays ainsi que tous ceux dont Ia 
langue habituelle était une langue non officielle) 
représentaient 8 % des jeunes de dix-huit a vingt 
ans. II existait trés peu de difference entre le taux 
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determination et Ia motivation personnelles. Un 
milieu scolaire favorable pourrait compenser les 
effets d'antécédents a risque élevé. 

d'abandon des groupes linguistiques minoritaires 
et majoritaires. 

RISQUE RELATIF 

Selon les antécédents qui les caractérisent, les 
jeunes adultes peuvent étre classes dans des 
groupes a différents niveaux de risque dabandon 
scolaire. Plusieurs caractéristiques-clés, qui ont 
toutes des effets prononcés sur le taux d'abandon 
scolaire, peuvent servir a définir les groupes a 
risque élevC, moyen ou fàible. Ces 
caractéristiques sont Ia structure familiale, l'état 
matrimonial, les cnfants a charge, les mcapacités, 
et le niveau d'instruction et La profession des 
parents5 . 

Le groupe a risque élevé se compose de jeunes 
adultes dont ies caractéristiques sont associées a 
un taux d'abandon élevë. us proviennent souvent 
de f'amilles sans parent ou de families 
monoparentales et risquent davantage d'avoir 
leurs propres responsabilités familiales (c.-à-d. 
qu'ils sont manes ou ont des enfants a charge). 
I.e groupe a risque élevé inclut également des 
jeunes adultes de milicux socio-economiques 
défavorises ou des personnes handicapécs. 

Quatre sur dix des jeunes adultes de dix-huit a 
vingt ans appartenaient an groupe a risque élevé. 
Leur taux d'abandon de 27 % était trés superieur 
a celui de l'ensemble des dix-huit a vingt ans 
(16 %). Comme on pouvait s 'y attendre, Ia 
majorité des sortants (69 %) provenaient du 
groupe I risque élevé (diagramme 3-9). 
Cependant, Ia presence d'antécédents a risque 
élevé ne signiflait pas nécessairement un depart 
prématuré. De fait, Ic tiers des diplômés ont aussi 
été classes dans Ic groupe a risque élevé. 

Bien que les caractéristiques se rapportant aux 
antécédents puissent servir I reperer les élèves 
qui risquent davantage d'abandonner leurs etudes, 
bon nombre d'autres facteurs jouent un role clans 
une tulle decision: l'attitude des parents, le milieu 
scolaire, les programmes visant a gander les 
jeunes a l'école, La qualité des professeurs, les 
modèles a émuler ainsi que Finitiative, Ia 

Diagramme 3-9 
Groupes de risque 
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A l'autre extrémité de l'echelle du risque, on 
trouve les élêves dont les caractéristiques sont 
associées a de faibles taux d'abandon. I.e groupe 
a faible risque contient des jeunes provenant de 
familles biparentales oü les deux parents 
possè& it an moths un dipiôme détudes 
seconda res. Ce groupe se compose aussi d'élèves 
issus de families biparentales dont Ic pére occupe 
un poste de gestion ou exerce un emploi 
professionnel ou technique. 

Comme on pouvait s'y attendre, les sortants 
avaient beaucoup moths tendance quc les 
diplômés a appartenir a un groupe I faible 
risque. Quarante pour cent des diplômés avaient 
des antécédents a faibie risque, contre seulement 
10%dessortants. 

Les jeunes adultes que l'on n'a Pu placer a l'une 
ou l'autre extrémité de i'échelle du risque I Ia 
lumiêre de leurs antécédents out été réunis dans 
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Ia catégone "risque moyen". Les jeunes adultes 
de cc groupe proviennent de families dirigées par 
un seul parent instruit, ou par deux parents dont 
au moms un na pas de dipiôme d'études 
secondaires. L.e groupe a risque moyen comptait 
tine proportion de sortants un peu plus faible que 
La proportion de diplômés (21 % contre 27 %). 

RESUME 

Grace a certaines caractéristiques Iiées it leurs 
antécdents, ii est possible de repérer les élèves 
qui risquent d'abandonner i'écoie avant d'obtcnir 
leur diplôme. Un taux d'abandon supérieur a La 
moyenne a tendance a être associé aux families 
sans parent ou monoparentales et aux families oü 
les parents ont peu d'instruction ou exercent des 
emplois de cot bleu. Dc même, Ic risque 
d'abandon scolaire est beaucoup plus 61M chez 
tes personnes mariées, chez celles qui ont des 
enfants on chez celles qui sont handicapécs. Le 
taux d'abandon est aussi particuuièrement élevé 
chez les autochtones. 

Néanmoins, méme si les antécédents peuvent 
servir a reperer les élôves qui nsquent davantage 
dabandonner leurs etudes, une grande proportion 
du groupe dejeunes a risque élevé obtiennent tout 
de mème leur diplôme d'études secondaires. Dc 
toute evidence, d'autres facteurs, comme Ic milieu 
scotaire Iui-mme, jouent un role dans Ia decision 
de rester a l'ecole ou d'abandonner avant 
I'obtention d'un dipiOme, 
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REMARQUES ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Les personnes interrogées provenant de fmilles 
sans parent vivaient seules ou avec un ou 
plusieurs enfänts, avec leur conjoint ou conjoint 
de fait, avec des personnes de leur parentd autres 
que leurs parents ou beaux-parents ou avec des 
anus. 

' L'état civil Ct Ic nombre d'enfants a charge des 
personnes intcrroges correspondent aux 
informations fournies lors de I'entrevue 
(avril/juin 1991). 

Pour les families biparentales, on qualifie de 
"faible" Ic niveau d'instruction des parents si un 
ou les deux parents n'ont pas achevé Ieurs etudes 
secondaires, de "moyen" si les deux parents ont 
obtenu un diplôme d'Ctudes seoondaires, OU Si un 
parent a poursuivi ses etudes au-delà du 
secondaire, mais que I'autre a arrêté ses etudes 
aprês Ic secondaire; enfin, un niveau 
d'instruction "Clevé" des parents désigne les 
familles oü les deux parents ont poursuivi leurs 
etudes au-delà du secondaire. Pour les families 
monoparentales, on qualifie de "faible" le mveau 
d'instruction du parent si cc dernier n'a pas 
achevC ses etudes secondaires, de "moyen" si le 
parent a obtenu un diplôme d'études secondaires 
ci d'dlevd" si Ic parent a poursuivi ses etudes 
au-delà du secondaire. 

Price Waterhouse. "Reclierche qualitative sur 
les dicrocheurs ," rapport final, 25 octobre 
1990. 

Dana Ia categoric des "jeunes a risque", on 
retrouve les jeunes : ayant an ou plusieurs 
enfants a charge; manes, séparés ou divorces; 
ayant des incapacités; vivant sans leurs parents; 
vivant dana une famille monoparentale oü le 
niveau d'instnuction du parent Ctait faible ou 
moyen; vivant dana une fanulle biparentale oü Ic 
p6re Ctait sans emploi, et øü Ia mere ne 
travaillait pas ou avait un emploi de col rose ou 
de col bleu; vivant dana une fainille biparentale 
oü les deux parents étaient cols bleus; ci vivant 
dans tine faznille biparentale oü I'on ignorait le 
niveau d'instruction du pére. Pour tous ces 
groupes, Ic taux d'abandon scolaire égalait ou 
dépassait 20 %. 
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4. Le vécu scolaire 

INTRODUCTION 

Dc toute evidence, l'école n'exerce aucun contrôle 
sur certains des facteurs associés aux departs 
prématurés, comme La structure de Ia famille et Ic 
milieu socio-économique. Cependant, ii est 
possible de modifier les pratiques et Ics politiques 
d'enseignement s'il s'avôre que certains elements 
du milieu scolaire poussent les élêves a 
abandonncr leurs etudes avant d'obtenir leur 
diplôme. II existe effectivement des differences 
majeures dans Ic vécu scolaire des sortants et des 
diplômés du point de vue de leur capacité de 
s'entendre avec les professeurs, de leur intérét 
pour les cours, de leur assiduité, de Leur 
participation aux activités scolaires, de leur 
réseau d'amis et de Icur sentiment d'appartenance. 
La perception des deux groupes et leur reaction 
au milieu scolaire ont tendance a être différentes. 

POURQUOI AVOIR ABANDONNE? 

Les raisons invoquées par les sortants pour avoir 
quitté l'école indiquent clairement que le vécu 
scolaire jouc un role dans cette decision. Des 
facteurs d'ordre scolaire ont eté cites comme 
raison dominante de labandon par 41 % des 
sortantes Ct 40 % des sortants de sexe masculin 
(diagramme 4-1). Parmi ces facteurs, on trouve 
l'ennui, les problémes liós aux travaux scolaires 
et aux professeurs et l'école buissonnière. 

Les sortants de sexe masculin citaient plus 
fréquemment des raisons d'ordre professionnel, 
landis que les femmes invoquaient plus souvent 
des raisons d'ordre personnel on familial 
(diagrainme 4-1). Parmi les motifs d'abandon 
d'ordre professionnel, on trouve La préfCrence 
pour le travail plut& que pour Fécole et La 
nécessité de travailler on les difficultés 
financléres. Lea raisons d'ordre personnel on 
familial comprennent Ia grossesse on Ic manage, 
les problémes de drogue et d'alcool, les 

Diagramme 4-1 
Principales raisons de l'abandon scolaire, par 
categoric 
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problemes domestiques et la maladie ou les 
problémes d'ordre medical. 

LE SYSTÈME SCOLAIRE 

L'étude des differences entre Ic vécu scolaire des 
sortants et des diplOmés permet de mieux 
comprendre le phenoméne de l'abandon scolaire. 
Lea facteurs lies au vécu scolaire incluent Ic 
plaisir en classe et l'intárét pour les cours, Ia 
communication avcc lea professeurs, l'attitude 
face an réglement de l'école, La participation aux 
activités scolaires et lea relations avec les pairs. 

Une proportion trés superieure de sortants que de 
diplômés (41 % contre 10 %) out dit que dans 
l'ensemble, us naimaient pas l'école (diagramme 
4-2). Comme on pouvait s'y attendre, lea sortants 
ont exprimé envers leur programme une 
insatisfaction plus grande que les diplOmés 
(diagramme 4-3). Les sortants avaient davantage 
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Diagramme 4-2 
Avez-vous aimé l'école dans l'ensemble? 

Ow 

MW 
Safbvft 	 4 

tendance a penser que leurs cours n'étaient pas 
intéressants (41 % contre 21 %); c'était surtout le 
cas des sortants de sexe masculin, prês de la 
moitié desquels (46 %) n'étaient pas intéressés 
par leurs cours (diagranime 4-4). D'autre part, 
bien que Ia majorité des élêves aient dit s'entendre 
avec La plupart de leurs professeurs, un nombre 
plus de sept fois superleur de sortants que de 
diplômés (15 % contre 2 %) ont signalé que cc 
n'était pas leur cas (diagraznme 4-5). 

Diagramme 4-4 
Pourcentage qui trouvaient 1* plupart des 
tours inintéressants 
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Diagramme 4-3 
Insatisfaction envers Ic choix, l'utilité et 
l'intérêt des cours 
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Par ailleurs, une plus grande proportion de 
sortants que de dipLômés étaient insatisfaits du 
reglement de l'école (diagramme 4-6). Environ 
21 % des sortants trouvaient le règlement trop 
sévére, contre 15 % des diplômés. En revanche, 
12 % des sortants, mais seulement 7 % des 
diplômés, ne trouvaient pas Ic réglement assez 
sévére. La difference entre sortants Ct diplômés 
était particuliérement prononcée chez les 
hommes: 36 % des sortants de sexe masculin, 
contre 22 % des diplômés, étaient insatisfaits du 
réglement, 
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Diagramme 4-5 
Vous entendiez-vous ivec Is plupart de vos 
professeurs? 
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Diagramme 4-6 
Insatisfaction face au reglement scolaire 
(% du total ne le trouvant pas assez ou le 
trouvant trop sévère) 
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La participation des sortants a lécole (aux cours 
ou aux activités parascolaires) était 
considérablement moths forte que celle des 
diplômés. La proportion de sortants qui 
considéraient avoir moms participé en classe que 
les autres élêves était Ic double de celle des 
diplômés (23 % contre 10 %) (diagramme 4-7). 
Inversement, les diplômés avaient plus tendance 
que les sortants a aftIrmer avoir participé en 
classe plus que Ia moyenne (24 % contre 10 %). 

Diagramme 4-7 
Pensez-vous avoir participé en classe? 
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Plus de neuf diplomés/sortants interrogécs sur 
dix ont dit que leur école organisait des activités 
parascolaires. Cependant, là oà de telles activités 
étaient offertes, 45 % des sortants n'y avaient pas 
participé du tout, contre 27 % des diplômés 
(diagramme 4-8). 

A Ia lumiôre de I'insatisfaction des sortants face a 
l'école et de leur participation Iimitée aux 
activités scolaires, 11 n'est pas étonnant qu'ils 
alent Cu plus tendance que les diplômés I faire 
l'ácole buissonnière durant leur derniêre année 
d'dcole. II n'était pas inhabituel de faire lécole 
buissonniére, et Ia proportion de sortants qui 
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Diagramme 4-9 
Y aisi 	' ez-vous co'e buissonrnrei 
(% de "oui") 
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"séchalent" des cours ótait de beaucoup 
supérieure a celle des diplômés (75 % contre 
59 %). Cette pratique était surtout répandue chez 
les sortants de sexe masculm (78 %), bien que 
chez les femmes, les sortantes alent aussi eu 
tendance a faire l'école buissonniêre plus souvent 
que les diplômées (70 % contre. 56 %) 
(diagramme 4-9). Les personnes interrogees 
avaient fait L'école buissonnière plus souvent 
durant leur derniôre annéc d'école. Au moms 
64 % des sortants qui ont admis avoir "séché" des 
cours ont indiqué l'avoir fait plus souvent durant 
leur dernière année d'école, contre 54 % des 
dipl&nés. 

AMITIES 

La vie a l'école ne se réduitpas aux cours, aux 
professeurs at aux activztés scolaires. Les amities 
peuvent y jouer un role important, pour des 
raisons d'ordre I Ia fois social et scolaire. Les 
amis peuvent exercer des pressions positives ou 

negatives en s'encourageant mutuellement I rester 
I l'école ou I abandonner les etudes. 

Dans l'ensemble, on constate trés peu de 
difference entre sortants et diplômés sur le plan 
des amities (plus de 90 % des personnes des deux 
groupes avaient des antis proches dans leur 
école). La seule exception concernait les femmes, 
les sortantes ayant un peu moms tendance que les 
diplOmées I avoir des amis proches dans leur 
école. 

Pour cc qui est des amitiCs a Fextérieur de lécole, 
la situation est différente. Chez les hommes, plus 
de 70 % des sortants avaient des amis proches 
qui n'allaient pas a l'école, contre 45 % des 
diplômés. La difference était moms prononcéc 
chezlcsfemmes(59%contre4l %). 

L'Enquete auprés des sortants n'abordait pas 
directement Ia question de I'incidence des amities 
sur Ia decision d'abandonner l'école. Toutefois, 
on demandait aux personnes interrogées 
d'indiquer l'importance que leurs amis 
accordaient I l'obtention d'un diplôme d'études 
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secondaires. La piupart des dipiômés avaient des 
amis qul y étaient ties favorables, tandis que les 
amis des sortants étaient moms clairement 
convaincus de La valeur d'un tel diplôme. 

Moths de Ia moitié des sortants, contre 80 % des 
diplômés, ont mentionné que la plupart de leurs 
amis considéraient l'obtention d'un diplôme 
détudes secondaires comme "trés importante" 
(diagramme 4-10). Réciproquement, environ 
12 % des sortants ont dit que leurs amis ne 
croyaient pas I l'importance d'obtenir un diplôme 
d'études secondaires, contre 2 % des diplômés. 

qui, scion un certain nombre cVindicateurs, 
éprouvaient des difficultés dans le systéme 
scolaire, Ia majorité d'entre eux se sentaient 
"comme les autres". Néanmoins, un pourcentage 
considérablement pius élevé de sortants que de 
diplômés out dit ne pas se sentir "come les 
autres" I t'école (14 % contre 5 %) (diagramme 
4-11). 

Diagramme 4-11 
Vous sentiez-vous "comme les autres" I 
I'école? 

Diagramme 4-10 
Pour I& plupart de vos amis, I'obtention d'un 
diplôme d'études secondaires avait: 
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SE SENTIR "COMME LES AUTRES 

Sc sentir "comme les autres" I Iécole signifie 
avoir un sentiment d'appartenance, se sentir 
accepté et s'identifier de quelque façon avec 
l'écoie. Ces sentiments peuvent jaillir de sources 
diverses, comme le milieu scolaire, les 
professeurs et les pairs. Dc plus, malgré Ia 
proportion relativement importante de sortants 
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SI LES RAISONS DIFFERENT... 
L'EXPERIENCE AUSSI 

Comme mentionné plus haut, chez les femmes 
comme chez les homes, ia principale raison de 
I'abandon des etudes était d'ordre scolaire. 
Cependant, une proportion assez considerable de 
sortants ont indiqué des raisons d'ordre 
professionnei, personnel on familial (diagramme 
4-1). Cela signifie-t-il que les personnes dont ie 
motif de depart était professionnel, personnel ou 
familial ont eu un vécu scolaire pius positif que 
celics qui out quitté l'écoie surtout pour des 
raisons d'ordre scolaire? 
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En réalité, les sortants qui ont cite des motifs 
d'ordre scoLaire avaient plus tendance que ceux 
qui ont cite Ics deux autres raisons a ne pas 
aimer l'ecole (53 % contre 36 % et 24 %). Dc 
méme, Ic manque d'intérêt pour les cours était 
plus courant chez les sortants qui ont cite des 
motifs d'ordre scolaire que chez ceux qui avaient 
abandonné pour les deux autres raisons (50 % 
contre39%et3O%). 

LE RETOUR A L'ECOLE 

Environ 3 % des diplômes qui ont répondu a 
PEnquête aupres des sortants étaient des 
ex-décrocheurs": its avalent abandonné leurs 

etudes secondaires et étaient revenus par Ia suite 
pour les terminer. Le vecu scolaire des diplômés 
de cc type est different de celul des diplômés qui 
n'avaient jamais abandonné; it se rapproche 
souvent davantage du vécu des sortants. Dc fait, 
du point de vue du plaisir a l'école, de l'intérêt 
pour les cours Ct de la participation I des 
activités parascolaires, les "ex-décrocheurs" 
avaient plus de traits communs avec les sortants 
qu'avec les diplômés qui n'avaient jamais 
abandonné (diagramme 4-12). Cependant, les 
"ex-décrocheurs" avalent beaucoup plus tendance 
que les sortants I avoir des amis qui 
considáraient l'obtention dun diplôme d'études 
secondaires "trés ünportante". Par ailleurs, plus 
de 70 % des "ex-décrocheurs" ont dit ètre 
retournés I I'école parce qu'ils reconnaissaient la 
valeur des etudes. 

Dc plus, environ 9 % des diplômés avaient pensé 
abandonner ['école, mais se sent ravisés. Pour 
quelles raisons? Les motifs dc persévérance cites 
le plus souvent étaient Ia reconnaissance de Ia 
valeur des etudes et les encouragements des 
parents ou amis (60 % et 31 %, respectivement). 

ONT-ILS EU DES REGRETS? 

Prés de Ia moitié dc tous les sortants ont regretté 
leur decision d'abandonner l'ecole. Une plus 
petite proportion de sortants (29 %) étaient 
contents d'avoir abandonné, tandis que 19 % 

Diagramme 4-12 
Vécu scolaire des diplômés qui n'ont jamais 
abandonné, des "ex-décrocheurs" et des 
sortants 
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avaient des sentiments contradictoires a cc sujet. 
Les hommes avaient un peu plus tendance que les 
femmes a &re contents d'avoir abandonné, dans 
une proportion de 32 %, contre 23 % chez les 
femmes (diagranune 4-13). 

Le motif Ic plus fréquemment cite par les 
personnes qui regrettaient avoir quitté l'école était 
quils reconnaissaient maintenant Ia valeur des 
etudes. Le désir ou Ic besoin d'avoir un diplôme 
et l'impossibilité de trouver un bon emploi étaient 
les deux autres raisons dominantes citées par les 
personnes qui regrettaient avoir abandonné leurs 
etudes (diagramme 4-14). 

D'autre part, le fit d'ainier le travail et de gagner 
de l'argent Ct I'aversion pour I'ecole ou Ic fait de 
s'y ennuyer étaient Les principales raisons citées 
par les sortants qui se disaient contents d'avoir 
abandonné leurs etudes. Prés de La moitié de 
ceux-ci ont indique qu'ils préféraient travailler et 
gagner de l'argent, tandis que Ic quart environ ont 
mentionné ne pas ainier l'école ou s'y ennuyer. 
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Diagramme 4-13 
Etes-vous content(e) d'avoir abandonné? 

00  
Hoftwwo 

- •-es 

45% 
Sbm4I 

Yea 
Non 

Fe4nm.s 
=145 

14% 

Canada 	 Inqjl4s .0 d..esi.,ts 

Diagramme 4-14 
Pourquoi regrettez-vous d'avoir abandonné? 
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RESUME 

Le vécu scolaire des sortants a tendance a ètre 
moms positifque celui des diplômés. En effet, les 
facteurs d'ordre scolaire sont Ic principal motif de 
depart cite par les sortants. D'autre part, la 
reconnaissance de Ia valeur des etudes est Ia 
principale raison invoquee pour retourner a 
l'école, pour y rester et pour regretter d'avoir 
abandonné. 

Ainsi, de nombreux sortants reconnaissent Ia 
valeur des etudes secondaires, bien qu'ils 
éprouvent des difficultés face aux moyens 
nécessaires pour aXteindre cc but. En améliorant 
Ia connaissance des modes d'interaction des 
éléves avec Ic milieu scolaire, ii devrait être 
possible de determiner les pratiques et les 
politiques a mettre en oeuvre pour encourager les 
élèves a rester a l'école jusqu'à lobtention de leur 
diplôme. 
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5. Les résultats scolaires 
INTRODUCTION 

Les résukats scolaires sont l'une des pnncipales 
variables du processus d'abandon des etudes 
secondaires. Scion plusleurs indicateurs, les 
sortants sc laissent distancer par les diplômës sur 
ce plan. Leurs moyennes sont en général plus 
faibles que celles des diplômds, et us risquent 
davantage d'eprouver des difficultés dans les 
cours obligatoires on mime de les échouer. Les 
sortants sont proportionnellement plus nombreux 
que les diplômés a avoir redoublé une ciasse du 
priinaire. Cependant, nombreux sont les élèves 
qui abandonnent i'école malgré le fait qu'ils 
obbennent des résultats trés respectables. 

MOYENNES AU SECONDAIRE' 

Comme on pourrait s'y attendre, ics diplômésont 
de meilleures notes que les sortants. Seuls 5 % 
des sortants ont indiquC récolter surtout des A, 
contre 30 % des diplômés; de méme, 32 % des 
sortants, contre 47 % des diplômés, ont dit 
recevoir surtout des B. Inversement, 40 % des 
sortants avaient une moyenne de C, contre 19 % 
des diplômés, ci 13 % recevaient surtout des D 
on des F, contre 1 %* des diplómás. (La 
moycnnc scolaire d'une assez forte proportion des 
sortants [10 %] était inconnue.) (diagramme 5-1) 

Toutefois, cotnme l'indiquent leurs moycnnes, Ia 
majorité des sortants obtiennent des résultats 
satisthisants. En cifet, 37 % d'entre eux avaient 
une moyenne deA ou deB, ci 40% passaient 
avec des C. Cela confirme quc seul un petit 
nombre de sortants (tout juste 8 %) auraient 
abandonné 1'6cole surtout en raison de difficultés 
liées aux travaux scolaires. Dc plus, 49 % de 
ceux qui ont cite des motifs d'abandon d'ordre 
personnel on familial récoltaient surtout des A on 
des B (diagramme 5-2). Dc toute evidence, 
l'óquation "faibles rdsultats = abandon scolairc" 
est I revoir. 

Diagramme 5-1 
Moyennes avant k depart de I'école 
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Diagramme 5-2 
Sortants dont In moyenne est de A ou de B, 
selon Ic principal motif d'abandon 
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DIFFICULTES EN CLASSE 2  

Les moyennes indiquent Ia maniôre dont les 
élèves sont évalués au sein du système scolaire, 
mais pas nécessairement les difficultés qu'ils 
éprouvent en classe. Les sortants ont-ils plus 
tendance que les diplômés a trouver leurs cours 
difficiles? 

Les cours obligatoires de la plupart des 
programmes d'études sont les mathématiques, les 
sciences et le français ou I'anglais, bien que les 
élèves puissent souvent choisir leurs propres 
cours. Néanmoins, la très grande majorité des 
diplôrnés et des sortants mterrogés ont mentionné 
avoir suivi des cours de mathématiques et de 
francais ou d'anglais. Seuls 9 % des sortants et 
2 % des diplômes n'avaient pas suivi de cours de 
sciences. 

Indépendamment de leur sexe, une plus forte 
proportion de sortants que de dipLômésafilrment 
avoir éprouvé des difficultés dans les trois cours 
a la fois. La difference la plus marquee concerne 
les cours de français on d'anglais, pour lesquels 
Ia proportion de sortants qui ont éprouvC des 
difficultés représente plus du double de celle des 
diplômés. 

Dans les deux groupes, cependant, les femmes 
ont plus tendance a trouver difficiles les cours de 
mathématiques et de sciences, et les hommes, les 
cours de français on d'anglais (diagranime 5-3). 
Chez les femmes, 56 % des sortantes contre 
43 % des diplômées trouvaient les mathématiques 
difficiles; chez les hommes, la difference était 
moms prononcéc Chez les femmes encore, les 
sortantes avaient plus tendance a éprouver des 
difficultés en sciences que les diplômães (44 % 
contre 26 %), landis que Ia difference entre 
sortants et diplômés de sexe masculin était 
beaucoup moms prononcéc (29 % contre 22 %) 
(diagramme 5-3). 

Diagramme 5-3 
Pourcentage ayant CprouvC des difficultés 
dans les cours obligatoires 
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ECHECS SCOLAIRES 

Les élèves ont beau éprouver des difficultés en 
classe, us n'échouent pas nécessairement leurs 
cours. Cependant, les difficultés éprouvécs par 
les sortants sont particulièrement sérieuses. Dans 
les trois cours obligatoires, plus de 60 % des 
sortants qui indiquaient éprouver des difficultés 
avaient échoué le cours en question a un moment 
on a un autre de leurs etudes secondaires. 

Les sortants, hommes ou femmes, affichent un 
taux d'échec plus élevé que celul des diplômés 
dans chacun des trois cours, et Ia difference est 
plus prononcée que celle observée pour les 
difficultés en classe. Encore une fois, Ia 
difference entre les deux groupes est Ia plus forte 
pour les cours de français on d'anglais, que 29 % 
des sortants de sexe masculm et 19 % des 
sortants de sexe féminin avalent échoués, contre 
7 % et 3 %, respectivement, des diplômCs. En 
sciences, la difference entre sortants et diplômés 
est trés prononcée chez les femmes: 28 % des 
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primaire. Dans l'enscmble, 36 % des sortants 
avaient redoublé, contre 8 % des dipiômés. 

sortantcs avaient échoué ces cows, contre 9 % 
des dipiômées (diagramme 5-4). 

Les tendances qui se dessinent en matière de 
differences entre Les sexes varient queique peu 
scion qu'ii sagissc d'écbecs on de difficultés en 
cLasse. En mathématiques Ct en sciences, les 
sortantes ont un taux d'échec plus Clevé que celui 
de leurs homologues masculins, mais ia 
difference entre les taux d'échec des hommes et 
des femmes chez les dipl&nés est fàibLe on nulle. 
Pour les sortants comme pour ies diplômés, Ic 
taux d'échec en francais on en anglais est plus 
ClevC chez ics hommes que chez ics femmes 
(diagramme 5-4). 

Diagramme 5-4 
Pourcentage ayant échouC des cours 
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Dans les deux groupes, Les hommes ont plus 
tendance que les femmes a avoir redoublé une 
classe. Cependant, chez les femmes, La 
proportion de sortantes qui avaient redoublé était 
plus de cinq fois supérieure a celle des diplômees 
(27%contre5%).Chezleshommes,cettemème 
proportion était quatre fois supérieure pour les 
sortaxits que pour les diplômés (41 % contre 
11 %) (diagramme 5-5). 

Diagramme 5-5 
Pourcentage ayant redoublé une classe A 
I'école primaire 
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ECHECS AU PRIMAIRE 

Les difficultés scolaires peuvent commencer t& 
dans Ia carnCre d'un Clève. Des differences entre 
ics résultats scolaires des sortants et des dipiômés 
apparaissent des Ia 3 ann6e3 . Dc fait, une 
proportion beaucoup plus CLevée de sortants que 
de diplômés out déjà redoublé une classe a Fécole 

"EX-DECROCHEURS" 

Le vécu scolaire des diplômés qui n'ont jamais 
abandonné est different de celui des 
TMex-décrocheurs", c'est-à-dire des dipiômés qui 
out abandonné leurs etudes secondaires pour Les 
terminer par Ia suite (voir chapitre 4). Ces 
Hex écr heu H forment un petit groupe, soit 
environ 3 % de l'ensemble des diplômés. Leurs 
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résultats scolaires sont-ils différents de ceux des 
a.utres élôves? 

Lea "ex-décrocheurs" oat plus tendance que les 
élèves qui n 'ont jamais quittd l 'école a indiquer 
avoir redoublé tine classe au primaire, éprouvé 
des difficultés dans les cours obligatoires ou 
öchoué ces cours a un moment ou a tin autre de 
leur carriôre au secondaire (diagrammes 5-6 et 
5-7). Lea "ex-décrocheurs" sont moms nombreux 
que les diplômés a indiquer avoir obtenu surtout 
des A Ct des B (diagranime 5-6).. 

Une experience negative a l 'école et des 
difficultés en classe n'emp&hent pas certains 
élèves d'obtenir leur diplôme d'études 
secondaires. Ceta soulôve d'unportantes 
questions, dont Ia suivante: pourquoi certains 
Cléves restent-ils a l'école oü y retournent-ils pour 
obtenir leur diplôme malgré des échecs an 
primaire, de faibles notes au secondaire et des 
clifficultés on des échecs clans les cours 
obligatoires? 

vEcu SCOLAIRE ET NOTES OBTENUES 

On a beau associer des facteurs aussi divers que 
Ic soutien familial at Ic genre d'école aux résultats 
scolaires, I'expérience des ClCves en milieu 
scolaire eat tout de mème liée aux notes qu'ils 
obtiennent. Les Clèves dont l'expérience est 
positive ont plus tendance que les autres a obtenir 
de bonnes notes. Cependant, Ic lien est souvent 
réciproque. A titre d'exemple, le fhit d'obtenir de 
bonnes notes pent influencer la façon dont l'CIcve 
évalue Ic système scolaire, et cette evaluation 
peut en retour jouer sur leurs résultats. Dans Ia 
section qua suit, on analysera le plaisir a I'école, 
MOA pzr In cours, Ia participation en classe 
Ct lea moycnnes des sortants et des diplômés. 

Diagramme 5-6 
Pourcentage ayant redoublé une classe du 
primaire et % ayant obtenu une moyenne de 
A et de B au secondaire 
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Diagramme 5-7 
Pourcentage ayant eu des difficultés dans lea 
cours obligatoires, ou ayant échoué ces cours, 
par sujet 
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Les sortants et les diplómés qul aiment l'ècole ont 
plus tendance que les autres a avoir une moyenne 
de A on de B (diagramme 5-8). Dc mème, ceux 
qui dans l'ensemble participent en classe plus que 
les autres élêves et trouvent leurs cours 
intéressants ont des moyennes plus élevées 
(diagramme 5-8). 

II existe un lien óvident entre les moyennes et le 
vécu scolaire. Toutcfois, mème si l'on tient 
compte de cette experience, lesdiplôrnés ont des 
moyennes plus Clcvèes que les sortants. Ii semble 
que les diplômés soient capables d'obtemr de 
bonnes notes qu'ils aiment l'école on non, qu'ils 
participent en classe on non et qu'its trouvent 
leurs cours intéressants on non. Par contre, de 
tels fäcteurs font toute Ia difference chez les 
sortants. 

Diagramme 5-8 
Pourcentage ayant une moyenne de A ou de 
B, selon k plaisir, Ia participation et I'intCrêt 
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RESUME 

Pour chaque indicateur des résultats scolaires 
(échec au primaire, notes obtenues, difficultés en 
classe et échecs aux cours), une plus grande 
proportion de sortants que de diplômés font 
mention de problèmes. Ii n'en demeure pas moms 
que la plupart des sortants obtiennent les notes 
nécessaires pour poursuivre leurs etudes. La 
plupart des sortants ne sont pas en situation 
d'echec au moment de leur depart, mais ii y a tout 
de méme lieu de se demander si certaines 
structures et méthodes du système contribuent a 
l'abandon scolaire. 

Bien que les résultats scolaires soient perçus 
comme une variable-clé du processus d'abandon 
scolaire, et que l'on constate des differences entre 
diplômés et sortants sur cc plan, il reste encore 
beaucoup de recherche a fhire sur Ia nature et les 
consequences des facteurs qui jouent sur ces 
résultats. Quelles sont les conditions, les 
circonstances et les activités qui ménent a la 
rCussite scolaire? (Autrement dit, qu'est-ce qui 
marche et ne marche pas?) Dc faibles résultats 
scolaires contribuent-ils a tine perte d'estime de 
soi? Les mauvaises notes découragent-elles les 
élèves de participer pleinement a leurs etudes? 
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REMARQUES ET NOTES BIBLIOGRAPIIIQUES 

On a demandé aux sortants ayant terminé au 
moms leur secondaires I (soit environ 92 % de 
tous les sortants) et aux diplômds de donner leur 
moyenne approximative pour Ic dernier 
trimestre qu'ils avaient achevé. 
Au Quebec et en Colombie-Britannique, seules 
les personnes ayant tenninë leur 8' année, et, 
dans les autres provinces, seules celles ayant 
terminé leur 9' annéc ont répondu aux questions 
concernant leur moyenne, leurs difficuitds 
d'apprentissage et leurs échecs au secondaire. 
Les moyennes données sont celles obtenus lors 
du dernier trimestre d'études terminé. Ainsi, ces 
moyennes se rapportyent a diffCrentes années 
scolaires, selon Ic niveau d'instruction des 
personnes interrogées. Elles ont dtd fourmes par 
les personnes interrogées; cependant, si l'on se 
fie a des sources indépendantes, ces chiffres sont 
tths proches des moyennes réelles. 

On a demandC a tons les sortants ayant termind 
an mains leur secondaire I et a tous les diplômés 
s'ils avaient éprouvC des difficultés en 
mathématiques, en science Ct en français ou en 
anglais lors de leurs etudes secondaires. Aux 
francophones, on demandait s'ils avaient eu des 
diflicultés en français, et aux anglophones, en 
anglais. Les personnes interrogées devaient 
avoir suivi les cours en question pour que leurs 
rdponses soient prises en consideration. 

Cf Barrington, Byron L. et Hendricks, Biyan, 
"Differentiating characteristics of high school 
graduates, dropouts and non-graduates", 
Journal of Educational Research, 82(6), 1989. 
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6. L'emploi a temps partiel durant l'année scolaire 

INTRODUCTION 

Depuis tes années 70, enseignants et analystes se 
sont penchés sur le passage de l'école au marché 
du travail et sur l'ã-propos des programmes 
d'études pour l'emploi. Le travail a temps partiel 
a deja été considéré comme une experience 
positive pour les élèves, car ii leur offrait une 
bonne introduction au monde du travail et leur 
pennettait ainsi de s 'y aeclimater peu a peu. Les 
élèves qui détenaient un emploi a temps partiel 
étaient félicités pour leur esprit d'initiative et leur 
sérieux. 

De fait, on a constaté une augmentation 
considerable de Ia proportion d'éièves du 
secondaire qui exercent un emploi a temps partiel 
durant L'année scolaire. En 1976, 37 % des éiàves 
du secondaire âgés de dix-sept a dix-neuf ans 
avaient un cmploi (moyenne mensuelle). Des 
1991, cc taux alteignait prés de 50 %, 
proportion encore plus forte, soit environ deux 
tiers, avaient travaille a un moment ou a un autre 
durant l'année scolaire. 

Ces derniêres années, les enseignants out 
commence a se demander si l'emploi a temps 
partiel détournait les jeunes de leurs objectifs 
scolaires et, surtout, si cela fisait augmenter leur 
risque d'abandonner l'école avant d'obtemr un 
diplóme on un certificat. Les résultats des 
travaux de recherche se contredisent. Scion une 
étude, les heures travaiiiées durant l'année 
scolaire seraient un indicateur important pour 
estimer Ic risque d'abandon scolaire, et cc risque 
augmenterait proportionnellement aux heures 
travaillécs' Cependant, scIon une étude plus 
ancienne, les élèves qui travaillent moms de vingt 
heures par semaine auraient plus tendance a 
rester a l'école que ceux qui ne travaillent pas 2 . 

LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 
DURANT L'ANNEE SCOLAIRE 

La majorité des élêves interrogés clans Ic cadre de 
I'Enquète auprès des sortants avaient un emplol 
durant leur derniére année d'école, les diplômés 
un peu plus souvent que les sortants scolaires 

(66 % contre 59 %). Cependant, cette analyse 
globale du lien entre l'emploi et I'obtention d'un 
diplôme masque des differences prononcées entre 
les sexes et clans Ic nombre d'heures travaillées. 

Les sortants de sexe masculin avaient beaucoup 
plus tendance que les diplômés de sexe masculin 
a avoir travaillé vingt heures ou plus par scmaine 
at moitié moths tendance a avoir travaillé moths 
de vingt heures (diagramnie 6-1). Chez les 
femmes, les sortantes navaient qu'un peu plus 
tendance que les dipiôrnées a avoir travaillC vingt 
heures par semaine ou davantage, mais avaient 
beaucoup moths tendance a exercer un empioi les 
occupant un nombre d'heures modéré (16 % 
contre 40 %). Contrairement aux hommes, un 
nombre beaucoup plus éievé de sortantes que de 
diplômées (54 % contre 35 %) n'avaient pas 
d'cmploi (diagramme 6-1). 

Diagramme 6-1 
Emplois I temps partiel des sortants et des 
diplômés, selon It sexe 
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PARTICIPATION AU MARCHE DU 
TRAVAIL ET ABANDON SCOLAIRE 3  

Le risque d'abandon des etudes secondaires 
semble être lie au nombre d'heures travaillées par 
l'élêve. Pour les hommes comme pour les 
femmes, Ic travail modéré (moms de vingt heures 
par semaine) est associé au taux d'abandon Ic 
plus faible. Cependant, les consequences de 
longues heures de travail (vingt ou plus par 
semaine) varient scion Ic sexe. Parmi ies 
personnes interrogees, les hommes qui 
travaillaient de longues heures affichaient un 
taux d'abandon plus élevé que ceux qui n'avaient 
pas d'emploi (33 % contre 25 %), tandis que les 
femmes qui travaillaicnt de Jongues heures 
affichaicnt un taux d'abandon un peu plus faible 
que cdlles qui n'avaient pas d'emploi (18 % 
contre 22 %) (diagramme 6-2). 

Diagramme 6-2 
Taux d'abandon scolaire des personnes de 
dix-hwt I vingt ans, scion Ic nombre d'heures 
travaillées et Ic sexe 
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PARTICIPATION AU MARCHE DU 
TRAVAIL, VECU SCOLAIRE, NOTES 
OBTENUES ET ABANDON SCOLAIRE 

II semble y avoir un lien étroit entre les notes 
obtenues, Ic vécu scolaire et l'achôvement des 
etudes. Les sortants ont moms tendance que les 
diplômés a avoir une moyenne de A ou de B 
durant leur demier trimestre a l'école (voir 
chapitre 5). D'autre part, us ont beaucoup plus 
tendance que les diplômés a qualifier leur vécu 
scolaire de negatif: manque de plaisir, manque 
d'intér&, etc. (voir chapitre 4). Etant donné Ia 
complexité des facteurs qui servent a determiner 
Ic risque d'abandon, on peut s'interroger sur les 
effets possibles du travail sur Ic risque d'abandon 
scolaire. 

A titre d'exemple, le fäibie taux d'abandon 
associé a une participation modéréc au marché 
du travail chez les femmes comme chez les 
hommes pourrait être Ic fait d'une certaine 
autodiscipline. Autrement dit, les éleves qui 
obtiennent de bonnes notes, qui vivent une 
experience positive a l'école Ct qui participent aux 
activités scolaires et parascolaires pourraient 
égalemcnt avoir assez d'énergie pour exercer un 
emploi ainsi qu'une motivation suffisante pour 
limiter leurs heures de travail. Par contre, les 
élèves dont les résuitats scolaires sont faibles et 
qui vivent une experience negative a Fécole 
pourraient ne pas avoir les aptitudes ni I'intér& 
nécessaires pour exercer un emploi, on 
pourraient choisir un emploi qui les occupe de 
longues heures alors mime qu'ils s'éloignent 
progressivement de l'écoie. 

D'aprês Ic tableau 6-I, II semblerait qu'iI existe 
un lien entre Ia participation au marché du 
travail, Ic vécu scolaire et les notes obtenues. Un 
emplol qui occupe l'élève un nombre d'heures 
modéré a tendance a être associC I une 
experience positive I l'école et a la réussite 
scolaire, Etant donné la relation apparente entre 
Ia participation au marchC du travail, Ic vécu 
scolaire et les notes, ces trois variables out étá 
gardécs constantes afin de determiner site travail 
durant i'année scolaire avait I lui seul un effet sur 
l'abandon des etudes. 
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Tableau 6-1 
Pourcentage d'élèves dont le vécu scolaire a été positif ou les résultats scolaires élevés, selon Ia 
situation professionnelle et le sexe 

HOMMES   FEMMES  
Véçu scolaire Sans Heures Longues Sans Heures Longues 

emploi moderées heures emploi modérées heures 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Moyenne de A ou de B 69 76 58 78 84 74 
kiinaient l'école 80 86 78 85 93 80 
Frouvalent lea cours 
intéressants 70 1 	73 67 79 83 76 
Participaient en classe autant 
)uplusquelesautres 86 89 85 88 91 87 
Participaient a des activités 

r7l. 1  Varascolaires 69 78 71 67 62 

La baisse du taux d'abandon scolaire associée an 
travail a tcmps partiel s'étalant sur moms de 
vingt heures par semaine n'est pas entièrement Ic 
fait de Vattirance qutéprouvent lea bons élèves 
motives pour cc genre d'emploi. Une fois éliminés 
lea effets du vécu Ct des résultats scolaires, les 
heures de travail modérées demeurent associées 
an taux d'abandon le plus fible, pour lea femmes 
comme pour lea hommes. Dans l'ensemble, on 
note Ic taux d'abandon le plus eleve chez lea 

hommes qui travaillent de longues heures, mais 
chez lea femmes, le fit de n'avoir aucun emploi 
durant l'année scolaire est associé au taux 
d'abandon Ic plus élevé (tableau 6-2). 

Tableau 6-2 Taux d'abandon scolaire associé A Ia situation professionnelle et I des caractéristiques 
précises, selon le sue 

HOMMES  FEMMES  
Caractéristiques Sans Heures Longues Sans Heures Longues 

emploi modérées heures emploi modCrées heures 
Aimaient lécole 

%oui 16 10' 25 16 6' 13 
Trouvalent lea cours intéressants 

%oui 20 12 25 19 6' 16 
Participaient en classe 

%autantouplusquelamoyenne 21 14 30 19 6' 16 
Participaicnt A des activités 
parascolaires 	 %oui 15 10 29 15 6' 15 
N4otes 1 	21 %AouB 11 7' 9 	1  - 12' 
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RESUME 

II semble que site nombre d'heures de travail par 
semaine est modéró, l'emploi a temps partiel 
durant 1'anne scolaire peut développer les 
comportements et les attitudes qui poussent 
l'lève a persévérer dans ses etudes, sans égard a 
ses résultats et I Ia nature de son vécu scolaire. 
Une participation restreinte an marché du travail 
peut contribuer I accroItre Festime de soi chez 
l'élève et I stimuler les comportements associés I 
Ia rCussite, tels que Ia ponctualité, l'initiative et Ic 
travail acharné. Dc plus, Ia plupart des élôves qui 
travaillent out un emploi peu spécialisé et peu 
rémunéré, pour lequel les perspectives d'emploi a 
long terme et de rehaussement du niveau salarial 
sont faibles. L'expérience peut convaincre de 
nombreux Clêves qu'un diplôme d'études 
secondaires est essentiel s'iIs espérent décrocher 
un poste intéressant, avec de bonnes perspectives 
salariales. 

Toutefois, la participation intensive au marché du 
travail semble accroItre Ic risque d'abandon 
scolaire pour de nombreux Clèves, surtout chez 
les hommes, soit parce qu'il devient difficile de 
concilier les heures consacrées au travail scolaire 
et I Vemploi, soit parce que de longues heures de 
travail sont le signe d'un désengagement 
progressif de l'école. Le travail pendant de 
longues heures peut alors renforcer le processus 
d'abandon scolaire en fournissant des 
récompenses psychologiques et pécuniaires 
immédiates et concretes jugécs supéricures aux 
bénefices abstraits et eloignes de l'obtention d'un 
diplôme. 

REMARQUES ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Les taux d'abandon scolaire donnés dans cc 
chapitre ont été calculés a partir des réponses de 
jeunes de dix-hwt I vingi ans qul ne 
fréquentaient pas l'école secondaire au moment 
de l'enqu&e. Les quelque 241 000 jeunes de 
dix-hwt I vingt ans qul avalent repns leurs 
etudes secondaires au moment de l'enquéte n'ont 
pas éte considérés. 

Pour en savoir davantage sur cc sujet, you 
Sunter, Deborah, "Ecole, travail et 
décrochage", dana L'emploi et le revenu en 
perspective, Statistique Canada, Catalogue 
75-001,6té 1993. 

Marsh, Herbert W., "Employment during high 
school: charader buildisig or a subversion of 
academic goals?", Sociology of Education, 
vol. 64,juillet 1991 

2  D'Ainico, Ronald, "Does employment during 
school impair academic progress?", Sociology 
of Education, vol. 57, juillet 1984. 
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7. Les tendances en matière de comportements 
deviants a l'école 

INTRODUCTION 

Les sortants ont plus tendance que tes diplômés a 
stêtre adonnés a des activités qui, parce qu'elles 
contiennent un élément de rebellion ou 
d'insubordination, peuvent être perçues comme 
deviantes. Ces activités comprennent Ia 
consommation reguliôre d'alcool et l'usage de 
drogues douces ou dures (diagramme 7-1). 

Diagramme 7-1 
Consommation d'alcool et de drogue durant 
Is derniêre année d'école, sortants et diplômés 
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Dans Fensemble, les sortants, peu importe leur 
sexe, déclarent avoir adopté de tels 
comportements plus souvent et plus 
réguliCrement que les diplômés. 

Comme on pourrait s 'y attendre, certains de ces 
comportcments étant contre Ia loi et pouvant 
mduire I d'autres activités illégales, tes sortants 
affichent aussi un taux de condainnation 

criminelle plus ClevC que celui des diplôm&. Si 
l'on a tendance a associer les comportements 
deviants avec les sortants plus qu'avec les 
diplômés, constituent-its pour autant des signes 
précurseurs d'un abandon scolaire chez l'élève? 

CONSOMMATION D'ALCOOL 

La majorité des Clêves, sortants ou diplômés, 
consomment tie I'alcool durant leur derniére 
année d'école. D'ailleurs, parmi les personnes 
interrogées dans le cadre de l'enquéte, une plus 
grande proportion de diplômés (75 %) que de 
sortants (67 %) ant affirmé I'avoir fait, Chez les 
fenunes, les diplômées avaient beaucoup plus 
tendance I declarer avoir consommé tie Palcool 
que les sortantes (73 % contre 56 %), alors que 
cbez les hommes, des proportions rapprochécs de 
sortants (74 %) et de diplômés (77 %) avaient 
consommé tie l'alcool durant leur demiére année 
d'école (diagramme 7-2). 

Cependant, les sortants avaient plus tendance que 
les diplômés I consommer de I'alcool 
régullCrement plutôt qu'I loccasion 2 . Dix-huit 
pour cent des sortants ont indiqué avoir 
consommé tie t'alcool régulièrement, tandis que Ia 
proportion correspondante chez les diplômés était 
deli %(diagramme7-i). 

Les sortants tie sexe masculin affichaient Ia plus 
forte tendance a boire réguliérement, 21 % 
d'entre eux ayant indiqué avoir consommé 
régulièrement de I'alcool durant leur demiCre 
année d'école. La consommation réguliére 
d'alcool était moms répandue chez les femmes 
(diagramme 7-3). 
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Diagramme 7-2 
Consommation d'alcool durant Ia dernière 
annéc d'écok, sortants et diplômés, selon Ic 
sexe 
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Diagramme 7-3 
Consommation regulière d'alcool durant Ia 
dernière annéc d'école, sortants et diplômés, 
selon Ic sexe 

DROGUES DOUCES 

La consonunation de drogues douces, cornme Ia 
marijuana et Ic haschisch, et Vusage abusif de 
m&Iicarnents comme Ics tranquillisants sont 
beaucoup moths répandus que La consommation 
d'alcool chez les élèves. Cependant, les sortants 
avaient beaucoup plus tendance que les diplômes 
a declarer s'ètre adonnés a de telles actwités. 

En effet, Ia proportion de sortants qui avaient fait 
usage de drogues douces ou abuse de 
médicaments (30 %) était pres du double de celle 
des diplômes (16 %) (diagramme 7-1). Dans les 
deux groupes, ces activités avaient tendance a 
étre de nature expérimentale plut& qu'habituelle: 
22 % des sortants et 14 % des diplômés ont 
déclaré avoir fait usage de drogues douces ou 
abuse de médicaments a l'occasion seulement. 
Peu de sortants ou de diplômés en avaient 
consommé réguliêrement, mais ici encore, cela 
était plus répandu chez les sortants que chez les 
diplômés (9 % contre 1 %*3). 

Les hommes avaient tendance a faire usage de 
drogues douces ou a abuser des médicaments 
plus souvent que les femmes. Malgré tout, quel 
que soit leur sexe, les sortants avalent plus 
tendance que les diplômés a s'ètre adonnés a de 
telles activités (diagramme 74). 

DROGUES DURES 

L'usage de drogues dures chez les élèves durant 
leur derniôre annëe d'école est relativement rare. 
Néanmoins, bien que les personnes interrogécs 
alent été peu nombreuses a indiquer avoir fait 
usage d'intoxicants comme Ia cocaine, l'héroIne, 
les amphetamines et Ic LSD, Ia consommation de 
ces drogucs était trois fois plus fréquente chez les 
sortant.s (7 %) que chez les diplômés (2 %) 
(diagramnme 7-1). 

L'usage de drogues dures est plus éIevé chez les 
sortants des deux sexes que chez les diplômés. 
Chez les hommes interrogés, 8 % des sortants 
avalent fait usage de ces intoxicants, alors que Ia 
proportion chez les diplômés n'atteignait que 
3 %. L'écart était semblable chez les femmes, 
mais les proportions en question étaient trop 
faibles pour que l'on puisse s'y fier. 
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Diagranune 74 
Usage de drogues douces 00 abus de 
médicarnents duant Is dernière année 
d'kcole, sortants et diplômés, selon k sexe 
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celle des diplômés (32 % contre 16 %). Dc plus, 
l'abus régulier d'intoxicants était beaucoup plus 
répandu chez les sortants que chez les diplômés, 
9 % des premiers, mais seulement 1 %* des 
seconds ayant indiqué avoir TM SOUVenI" fàit usage 
de ces intoxicants. 

DELITS 

Un faible pourcentage d'élêves avalent été 
trouvés coupables d'un délit (I l'exception du 
stationnement illegal ci de l'excês de vitesse) 
durant leur demière annéc d'école. Toutcfois, 
dans l'ensemble, Ic taux de condamnation des 
sortants (12 %) était quatre This plus ClevC que 
celui des diplômés (3 %) (diagramme 7-5). 

Le taux de condamnation crimindlle Ic plus élevé 
(16 %) Sc trouve chez les sortants de sexe 
masculin, dépassant le taux correspondant chez 
les hommes diplômés (4 %). Les femmes risquent 
beaucoup moms d'être trouvées coupables d'un 
délit; en outre, les proportions obtenues pour les 
femmes sont trop faibles pour que l'on puisse Of 
fier. 

Comme pour les drogues douces, l'usage des 
drogues dures dans les deux groupes a tendance a 
&rc de nature expérimentale plut& qu'habituelle. 
Environ 5 % des sortants Ct 2 % des diplômés 
avaient fait usage de drogues dures a 1'occasion. 

AUTRES INTOXICANTS 

L'abus d'autres intoxicants, comme Ia colic ou les 
solvants, eat moms repandu chez les élêves que 
I'usage des drogues dures. En effet, 98 % des 
sortants ci 99 % des diplômës ne s'étaient jamais 
adonnés a de Idles activités durant leur derniêre 
année d'école. 

ABUS DINTOXICANTS 

Dans l'ensembLe, seulement 18 % des élêves 
avaient abuse thin quelconque intoxicant 
(exception faite de l'alcool) durant leur dernière 
année I l'école. Cependant, Ia proportion de 
sortants qui out mentionné s'être adonnés a au 
moms tine activité de cette sorte était Ic double de 

Diagramme 7-5 
Condamnations criminelles durant Ia 
dernière année d'école, sortants et diplômés 
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RESUME 

Durant leur derniêre année d'écoe, les sortants 
abusent d'intoxicants plus souvent et plus 
régulièrement que les diplômes. Aussi, une proportion 
beaucoup plus élevée de sortants que de dipiômés ont 
Un dossier criminel. 

Bien que l'adoption de comportements deviants ne 
mène pas nécessairement a la decision d'abandonner 
l'école, les tendances observées en Ia matiôre peuvent 
signaler un danger et servir a repérer les éléves qul 
risquent davantage d'abandonner l'école avant 
d'obtenir leur dipl&ne. 

REMARQUES ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Lea questions portant sur Ia consommation 	2  Le comportement des Clèves qw ont dit avoir 
d'alcool Ct de drogue et sur les dossiers crimineis 	consommé "rarement" ou "parfois" de l'alcool a 
des personnes interrogdes se rdfdraient a leur 	Cté qualiflC de "consommation d'alcool a 
dernière année d'école. Ces questions ne 	l'occasion", et celui des élèves qul ont rCpondu 
couvrent donc pas la méme pénode pour tons les 	"souvent", de "consommation réguliêre 
individus, étant donnC qu'ils dtaient plus ou 	d'alcool". 
moms ágés ci avancés clans leurs etudes 
lorsqu'ils ont quittd l'dcole. Ainsi, la 	3 	Si lea dlèves ont répondu qu'ils prenaient 
consommation daicool était illegale pour ceux 	"rarement" ou "parfois" de Ia drogue, on a 
ayant quitté l'école avant un certain age, alors 	qualiflC leur comportement de "consomination 
qu'elle ne i'dtait pas pour lea Cléves pins ágés. 	 occasionnelle de drogue", et si leur réponse dtait 

"souvent", leur consommation dtait qualifléc de 
"régulière". 
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8. Les résultats professionnelles et les résultats de vie 

INTRODUCTION 

I.e f.it qu'un élève abandonne l'école secondaire 
ou obtienne son diplôme a des consequences 
importantes sur Ic plan professionnel et dans sa 
vie. Le present chapitre porte sur les réalisations 
professionnelles et les resultals de vie des 
sortants ci des diplômés aprês l'école secondaire. 
Les etudes eila formation des jeunes après l'écoie 
secondaire sont egalement importantes, mais ne 
seront pas évaluées, car on veut établir une 
comparaison entre sortants ci diplômés "purs", 
c'est-à-dire entre les personnes de chaque 
caMgorie qui n'ont ni continue leurs etudes, ni 
poussé leur fonnation. 

Si i'on exciut les persévérants, 80 % de 
l'échantillon restant est constitué de diplômés de 
l'école secondaire, ci 20 O/( de sortants. 
Ensemble, diplômes ci sortants fonnent trois 
groupes: a) les personnes qui font des etudes 
postsecondaires ou qui suivent d'autres 
programmes de formation; b) les personnes qui 
ont entrepris on terminé des etudes 
postsecondaires on un programme de formation; 
ci c) les personnes qui ont peu ou pas de 
formation on d'instruction supplémentaire. 

La majorite des diplômés interrogés dans le cadre 
de l'enquète avaient continue leurs etudes on 
poussé leur formation, alors que Ia majorité des 
sortants ne l'avaient pas fait. Parmi les dipiômés, 
65 % étaient inscrits a un programme d'études 
supérieures, 9 % avaient terminé leurs etudes ou 
leur formation supérieure, ci 26 % avaient peu ou 
pas de formation ou d'instruction supplémentaire. 
II est intéressant de noter que parmi Ies sortants, 
11 % suivaient un programme d'études ou de 
formation supérieure, 6 % avaient terminé un tel 
programme, et 83 % avaient très peu de 
formation on d'instruction supplémentaire. Ces 
demiers chiffres indiquent que certams sortants 
scolaires (17 %) font ou cot terminé des etudes 
supérieures. 

L'Enquête auprès des sortants recueille des 
donnécs sur Ic comportement de jeunes de 
dix-huit a vingt ans a un momcnt précis, soit 
entre avrii ci jum 1991. L'expérience 
professionnelle de ces jeunes vane scion ieur 
niveau d'rnstruction ci scion le moment de leur 
entrée sur le marché du travail. Comine 
mentionné plus haut, d.c nombreux diplômés ont 
f.it des etudes postsecondaires, queiques-uns oat 
méme terminé ces etudes, ci certains sortants ont 
aussi entrepris des etudes postsecondaires ou 
reçu une formation supplémentaire. II n'est pas 
utile d'analyser I'expérience sur Ic marché du 
travail des élêves qui suivent encore un 
programme d'études. En outre, comme les 
chiffres sur les sortants ci les diplômés qui ont 
terminé leurs etudes ou leur formation 
suppldmentaire sont bas ci font l'objet de 
variations d'échantillonnage, it est impossible de 
les analyser séparément. 

La comparaison qui suit entre purs sortants et 
purs diplômés pourra fournir des estimations 
modestes des effets de l'abandon scolaire, car ies 
sortants étudiós auront eu i'occasion d'accroitre 
leur experience professionnelle. 

L'EMPLOI 

La grande majorité des sortants ci des diplômés 
(92 %) avaient eu un emploi depuis leur depart 
de l'école. Chez les hommes, une proportion 
semblable d.c sortants (97 %) et de dipiômCs 
(93%) avaient occupé wi emploi, tandis que chez 
les femmes, les diplômées avaient travaillé dans 
une plus forte proportion que les sortantes (92 % 
contre 84 %). Les deux tiers des sortants ci des 
diplômés avaient eu un seul emploi au cours des 
six mois précédents. Les dipiômés avaient plus 
tendance que les sortants a avoir eu deux emplois 
ci moms tendance a n'avoir cu aucun empioi au 
cours des six mois précédents (tableau 8-I). 
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Tableau 8-1. Nombre d'emplois occupés au cours des six derniers mois 
Nombre 

d'emplois 
Total 

% 
Hommes 

% 
Femmes 

%________ 
Diplômés Sortants Diplômés Sortants Diplômees Sortantes 

1 68 67 69 68 67 65 
2 21 14 20 16 23 10* 

3ouplus 6 6* 7* 6* 5* - 

ucun 5* 13 - 10* 6* 19 

Plus que les diplômés, les sortants avaient 
tendance a €tre sans emploi Ia semaine prcédant 
le jour de 1'enqute. Chez les hommes, 34 % des 
sortants étaient sans emplol, contre 23 % des 
diplômés. Chcz tes femmes, 26 % des sortantes 
taient sans emploi, contre 18 % des diplômées. 

Vingt-quatre pour cent des sortantes ne fisaient 
pas partie de Ia population active, contre 6 % des 
diplôrnées (diagramme 8-1). 

Diagramme 8-1 
Situation professionnelle, selon Ic sexe 
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Chez les hommes, les sortants étaient plus 
nombreux que les diplômés a occuper un emploi 
de col bicu dans le secteur primaire ou I'mdustrie 
de Ia transformation (62 % contre 48 %), et 
moms nombreux a avoir un emplol de col blanc 
dans un bureau, dans [a vente ou dans les 
services (28 % contre 44 %). Chez les femmes, 
sortantes et diplômees étaient cantonnées dans 
des emplois de bureau, dans Ia vente ou dans les 
services; les sortantes avaient tendance a 
travailler dans les services (40 %), et les 
diplômëes, a occuper un emploi de bureau ou un 
emploi connexe (39 %). 

Fait étonnant, chez les hornmes, 26 % des 
sortants et 17 % des diplômés travaillalent 
50 heures ou plus par semaine (tableau 8-2). Une 
autre tranche de 47 % des sortants et de 56 % des 
diplômes travaillaient entre 40 et 49 heures par 
semaine. Les femmes avaient moms tendance a 
travailler de tongues heures, mais 34 % des 
sortantes et 41 % des diplômés travaillaient entre 
40 et 49 heures par semaine. Les differences 
entre sortants et diplômés étaient peu prononcécs, 
mais 11 a 12 % des hommes, contre 24 a 26 % 
des femmes, travaillaient moms de 30 heures par 
semaine (tableau 8-2). 

Les deux principales explications offertes dans le 
cas des emplois de moms de 30 heures par 
semaine étaient les suivantes: "Travail a temps 
partiel seulement" et "Ne pouvait pas obtenir plus 
d'heures" (tableau 8-3). 
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Tableau 8-2. Heures travaillées Ia semaine précédente, selon k sexe (%) 
Heures Hommes Femmes 

Diplômés Sortants Diplômées Sortantes 
50ctplus 17 26 7 - 

40149 56 47 41 34 
30139 16 13 25 35 
Moinsde29 11* 12* 26 24* 

Tableau 8-3. Explication offerte pour avoir travaillé moms de 30 heures Is semaine precédente (%) 
Explication Diplômés Sortants 

"Travail I temps partiel seulement" 42 49 
"Ne pouvait pas obtenir plus d'heures" 41 37 

MONTANT ET SOURCES DU REVENU 

Malgré de longues heures de travail, ni les 
sortants, ni ks diplómés ne sont trés a l'aise sur 
Ic plan financier. Dans Ic cadre dc l'enquête, on a 
demandé aux personnes interrogées d'indiquer 
leur revenu personnel brut de toute provenance 
an cours des douze mois précédents. Cinquante et 
un pour cent des sortants et des diplômés de sexe 
masculin n'avaient un revenu personnel que de 
10000 dollars on moms. Seuls 12 % des sortants 
Ct 11 % des diplômés de sexe masculin 
touchaient un revenu supérieur 1 20000 dollars. 
Chez les femmes, Ic revenu personnel des 
sortantes et des diplômées était encore plus 
faible. Soixantc Ct un pour cent des sortantes et 
66 % des diplômées avaient touché 10000 
dollars on moms an cours de l'année précédente, 
et une proportion négligeable de femmes des deux 
groupes touchalent un revenu total de 20 000 
dollars on plus. Vingt-deux pour cent des 
sortantes ne connaissaient pas le montant de leur 
revenu personnel total, contre 13 % des 
diplómees. Dans l'ensemble, sortants et diplômés 
touchaient done un revenu extrémement modeste, 
sans doute en raison de leur faible niveau 
d'instruction et du fait que leur emplol soit an bas 
de l'échelle. 

En cc qui concerue Ia provenance de cc revenu, et 
conformément aux tendances en matiôre d'emploi 
Ct d'antécédents familiaux analysécs clans les 
chapitres précédents, on constate cc qui suit: 

• Plus de sortants (28 %) que de diplômés 
(23 %) touchalent de l'assurance-chômage. 

• Plus de sortants (18 %) que de diplômés 
(8 %) recevaient de l'aide sociale ou 
touchalent des prestations de bien-étre. 

• Chez les femmes, trois fois plus de sortantes 
(30 %) que de diplômées (10 %) recevalent 
de l'aidc sociale on touchaient des 
prestations de bien-&re. 

• Indépendamment de leur sexe on de leur 
niveau d'instruction, environ 67 % des 
personnes interrogées ne recevaient aucun 
soutien financier de leur famille, y compris 
d'un époux on d'un conjoint. 

• 	Chez les femmes, les sortantes étaient 
beaucoup plus nombreuses que les 
diplômées I toucher des allocations 
familiales(29%contre 10 1/6). 

• Pour 34 % des sortants et 23 % des 
diplômés, le salaire de Ia personne 
interrogée était Ia seule source de revenu du 
ménage. 
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LA RECHERCHE D'EMPLOI 

Si les personnes mterrogées devaient chercher un 
emploi, queues démarches entreprendralent-elles, 
et quel genre d'aide recevraient-elles? II ne 
semble pas y avoir beaucoup de difference entre 
sortants et diplômás du point de vue de leur 
démarche. Cependant, Jes sortants sont plus 
limités que les diplômés du fait de leur manque 
de techniques de recherche d'emploi, et its 
s'attendent a une aide moms importante que ne Ic 
font les diplômés. 

Par exemple, I Ia question "Connaissez-vous les 
centres d'emploi du Canada on autres 
programmes fédéraux?", 27 % des sortants ont 
répondu non, contre 23 % des diplômés. Parmi 
ceux qui connaissalent ces programmes, 17 % 
des sortants on dit qu'ils ne s'en serviraient pas 
s'ils étaient I la recherche d'un emplol, contre 
13 % des diplômés. La plupart des sortants et des 
diplômés (66 %) ne connaissaient pas les 
programmes d'emploi et de formation 
provinciaux; de plus, 20% des sortants et 14% 
des diplómés ont repondu qu'ils ne s'en 
serviraient pas. Lea personnes interrogées étaient 
nombreuses I tie pas connaitre l'existence des 
bureaux de placement pnvés (76 % - 78 %) 
(diagrammes 8-2-A-B-C). 

La plupart des sortants et des diplômés out 
indiquó qu'ils tie recevraient pas d'aide de 
conseilers d'orientation, ni de professeurs en 
matiôre de recherche d'cmploi. C'ótait surtout le 
cas des sortants et des diplômés de sexe masculin 
(79 %). La pLupart des sortants et des diplômés 
ont dit qu'ils communiqueraient directement avec 
Jes employeurs, demanderaient Faide d'amis on de 
parents on auraient recours aux petites annonces 
des journaux. Cependant, les sortants étaient plus 
nombreux que les diplômés I declarer qu'ils ne 
demanderaient pas l'aide d'amis on de parents et 
qu'ils n'auraient pas recours aux petites 
annonces. Par exemple, chez les sortants, 19 % 
des hommes ont dit qu'ils n'utiliseraient pas les 
petites annonces, Ct 18 % des femmes, qu'elles ne 
recevraient pas laide de parents on d'amis 
(tableau 8-4). 

Bien que les pourcentages d'ensemble solent 
faibles, les sortants étaient plus nombreux que les 
diplômés I declarer qu'ils éprouvaient de La 
difficulté I remplir les formulaires de demande 
d'emploi, et que leur manque de compétences en 
lecture, en expression écrite et en mathématiques 
liniitaient leurs possibilités d'emploi. Notamment, 
29 % des sortantes ont dit que leurs manque de 
compétences de base en mathémaliques limitaient 
leurs possibilités d'emploi (tableau 8-5). 

FORMATION REVUE ET PERSPECTIVES 
D'AVENIR 

Etant donnC La concurrence mondiale actuelle, 
l'étendue de Ia formation offerte par l'entreprise 
privée est une question cruciale. Or, parmi les 
sortants, 66% des femmes et 51% des hommes 
qui faisaient partie de Ia population active 
n'avaient reçu aucune formation d'un employeur. 
Dc méme, de nombreux diplômes, soit 47 % des 
femmes Ct 45 % des hommes, n'avaient pas reçu 
de formation en milieu de travail. Lea personnes 
qui out Ic plus besoin de formation, les sortants, 
sont donc les dernières I en recevoir. 

Diagramme 8-2A 
Connaissance et utilisation probable des centres 
d'emploi du Canada (CEC) 
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Diagramme 8-2B 
Connaissance et utilisation probable des 
programmes d 'emploi et de formation 

Diagramme 8-2C 
Connaissance et utilisation probable des 
bureaux de placement privés (BPP) 

provinciaux (PEFP) 
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Tableau 8-4. Aide durant Ia recherche d'emploi 

Aide durant la recherche 
d'emploi 

Hommes Femmes 
Sortants Diplômés Sortantes Diplômées 

°"°  % 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 
Aide de conseillers d'orientation 
udeprofesseurs 21 79 31 69 31 69 33 67 

Recours aux petites annonces 
Iesjournaux 81 19 88 12 91 1 	9 95 1 	5 

Aide d'amis ou de parents 85 15 91 9 82 18 90 10 
Communication directe avec les 
employeurs 98 - 97 - 96 - 97 - 

Les perspectives d'avenir de la génération 
actuelle de jeunes adultes peu instruits semblent 
incertaines. Cependant, Ia plupart des sortants et 
des diplômés prévoient poursuivre leurs etudes 
on leur formation on se disent intéressés a 

acquérir de nouvelles competences (c'est le cas de 
97%desdipl6m6setde96%dessortants). 

Les sortants ont plus tendance que les diplômés a 
voiloir étudier les techniques et Les métiers du 
genie et des sciences appliquées, tandis qu'une 
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Tableau 8-5. Compétences de base et recherche d'emploi 

Compéteflees dC bSC 
Hommes Femmes 

Sortants Diplômés Sortantes Diplômées 
%oui  

Difficulté a remplir les formulaires de 
demande d'empioi 16 6 17 5* 

Compétences en lecture ou en expression 
écrite limitent les possibilités d'emploi 15 6* 18 6* 
Compétences en mathematiques limitent 
les possibilités d'empioi 1 	197 11 1 	29 1 	14 

plus forte proportion de diplômés s'intéressent 
aux services d'enseignement et de counselling, 
aux services récréatifs, au commerce, a la gestion 
et a l'administration, au genie Ct aux sciences 
appliquées ainsi qu'aux professions de Ia sante 
(tableau 8-6). 

L'incertitude ou l'indécision face a Ia carriCre, le 
manque de connaissances et l'absence de 
direction peuvent constituer cVimportants facteurs 
lorsqu'il s'agit d'orienter ses études ou sa 
formation. Lea diplômés ont peut-&re plus 
tendance que lea sortants a avoir une vision 
precise de leur orientation professionnelle a long 
terme, ce qui les motive et donne une structure a 
leur cheminement scolaire. Par contre, lea 
sortants n'ont peut-&re pas de vision de cette 
sorte et semblent donc manquer de motivation et 
de direction. Cette incertitude se traduit aussi par 
le fait que lea sortants étaicnt deux fois plus 
nombreux que lea diplômés a ne pas savoir oü us 
pouvaient obtenir le genre de formation ou 
d'instruction souhaitée (20 % contre 9 %), et 
qu'une plus grande proportion de sortants (24 %) 
que de diplômés (13 %) ont repondu "aucune 
spécialisation" ou "tie sais pas" a Ia question sur 
lea compétences on Ic genre de formation qu'ils 
souhaitaient acquérir. 

ACT! VITES DE LOISIR 

On a demandé aux personnea interrogées quels 
étaient leurs loisirs. Plus de sortants que de 
diplômés ont déclarC s'adonner "rarement" ou 
"jamais" a Ia plupart des activités de ioisir. 

L'activitá de loisir Ia plus populaire eat de passer 
du temps avec des amis, mais lea sortants sont 
deux fois plus nombreux que lea diplômés a tie Ic 
faire que rarement. 

L'importance des differences entre sortants et 
diplômés vane scion le sexe. Chez les hommes, 
28 % des sortants, contre 18 % des diplômés, ont 
déclaré ne jamais pratiquer de sports, ou ne le 
faire que rarement. Chez lea femmes, a Ia 
question "A quelle fréquence lisez-vous des 
journaux, des revues on des iivres?", 17 % des 
sortantes ont répondu "rareinent ou jamais " , 
contre 9 % des diplômées. Une proportion 
beaucoup plus grande de sortants que de 
diplômés de sexe masculin (42 % contre 29%) 
ont indiquC ne jamais regarder la télévision on ne 
Ic faire que rarement (diagramme 8-3). 

SATISFACTION FACE A L'EMPLOI, AUX 
FINANCES ET A LA VIE 

Dans l'ensembie la satisfaction professionnelle 
eat élevée (86 %). Cependant, on constatc une 
insatisfaction profonde face a la situation 
financiêre, lea sortants étant plus souvent 
insatisfaits que ies diplômés a cc chapitre (45 % 
contre 39 %). Dans l'ensemble, lea deux groupes 
étaient satisfäits de leur vie, mais 15 % des 
sortants en étaient insatisfaits, contre 8 % des 
diplômés. 
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Tableau 8-6. Compétences ou genre de formation souhaitées, scion Ic sexe 
Services denseignement ou de counselling et services 
récréatifs  

Sortants (%) Diplômés (%) 

Beaux-arts Ct arts dácoratifs — 6 
Sciences humaines et domaines connexes 8 6 
Sciences sociales et domaines connexes — 3* 
Commerce, gestion et administration 6 9 
Sciences on technologie de l'agriculture et de la biologie 12 20 
Genie et sciences appliquées 4* 3* 

Techniques et métiers en genie et en sciences appliquées — 5 
Professions de la sante, des sciences et de Ia technologie 32 25 
Mathématiques et sciences physiques — 6 
routes lea autres spécialisations non classifiées ailleurs 3* -- 

Aucunc spéciaiisation 11 — 
'Jcsaitpas 13 13 

Diagramme 8-3 	 RESUME 
Activités de loisir, scion Ic sexe 

Hommes Femrnes 
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Les perspectives des sortants sur Ic marché du 
travail et dans la vie semblent piutôt sombres. Its 
sont beaucoup plus nombreux que les diplômés a 
ne pas avoir poursuivi leurs etudes ou leur 
formation. Plus de sortants que de diplômés ont 
traverse des penodes de chômage, chez les 
hommes plus de sortants que de dipfômés 
exerçaient un emploi de col bicu et chez les 
femmes plus de sortantes que de diplômés 
occupaient un emploi dans les services. Malgré 
Ia longueur de leur semaine de travail, sortants et 
diplômés ont un thible revenu, et les sortants 
dependent davantage de I'assurance-chômage, de 
l'aide sociale Ct des allocations faniiliales. 
L'insatisfaction financiére est élevée, surtout chez 
les sortants. 

Parce qu'ils travaillent de longues heures, les 
sortants peuvent éprouver des difficultés a 
améliorer leur situation économique et a 
perfectionner leurs compétences. Plus de 
sortants que de diplômés éprouvent de Ia 
ciifficulté a remplir des formulaires de demande 
d'emploi et admettent que leur manque de 
compétences de base limite leurs possibilitós. Les 
sortants se montrent plus incertains que les 
diplômés face a leurs perspectives de carrière. 
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9. Conclusions 

Scion les résultats de I'Enquéte auprès des 
sortants et d'autres sondages, le taux national 
d'abandon des etudes secondaires en 1991 se 
situait entre 18% Ct 21 %; il était donc inféneur 
d'environ 10 % au chiffre de 30 % estimé des 
dossiers administratif. 

Les jeunes Canadiens d'aujourd'hui restent a 
l'école plus longtemps Ct sont plus nombreux I 
terminer leur programme d'études secondaires 
que par Ic passé. Cela s'explique sans doute en 
partie par Fimportance accrue que l'on accorde a 
Ia presence I l'école et a l'achêvement des etudes, 
par Ia recession et par la tendance I n'abandonner 
Fécole que temporairement - on finit par y 
retourner et par terminer ses etudes. Par ailleurs, 
certains élôves quittent l'école secondaire avant 
d'obtenir leur diplôme ou Jew certificat, mais font 
d'autres etudes ou poussent leur formation. 

Ii n'en demeure pas moms inquiétant qu'un 
crnquième des jeunes adultes du Canada 
deviennent des sortants scolaires pLutôt que des 
diplômés. La question do leur niveau d'instniction 
Ct do leur age an moment du depart est 
extrémement grave: près des deux tiers des 
sortants scolaires ne réussissent que leur 10 
année on moms et ont tout an plus dix-sept ans. 

Dana une economic concurrentielle caractérisée 
par La technologie Ct les compétences do pointe, Ic 
diplôme d'études secondaires est peut-&re Ic 
niveau d'instruction minimal I atteindre Si L'on 
veut s'insérer sur Ic marché du travail, obtenir un 
emploi do premier echelon et s'assurer d'un 
niveau do vie do base. Les bons emplois, les 
revenus décents et les perspectives do vie 
intéressantes nécessitent beaucoup plus 
d'instruction et do formation. Les jeunes qui n'ont 
pas Ic niveau do scolarité minimum peuvent se 
voir forces I travailler do longues heures dana 
des emplois ennuyeux qui leur offrent trés peu do 
possibilités d'avancement Ct une faible qualité do 
vie. Les coüts économiques et sociaux d'un taux 
dabandon do 20 %, pour les Canadiens visés et 

pour l'ensemble do La société canadienne, sont 
trop Clevés pour que l'on puisse s'en salisthire. 

Les fluctuations du taux d'abandon scIon le sexe 
et selon Ia province - Ic taux Ic plus élevé ayant 
eta constate chez les hommes des provinces do 
l'Atlantique, du Québec Ct do UOntario - méritent 
une analyse plus poussée. Etant donné les gains 
considerables réalisës par Jes femmes en matiére 
do niveau dinstruction et do résultats scolaires, 
quels sont les facteurs qui aménent do si 
nombreux jeunes homes I abandonner Leurs 
etudes secondaires? 

Comme mentionné, ii fäut pousser Ia recherche 
sur les etudes ou La formation que reçoivent les 
jeunes aprés l'école secondaire. L'Enquête auprés 
des sortants pent servir I estimer des taux et I 
analyser des variables sur les antécédents Ct Ic 
vécu scolaire, mais come les autres enquétes 
multidisciplinaires, cue offre peu do 
renseignements sur les etudes équivalentes, les 
etudes do substitution ou les etudes supermeures 
effectuées par des jeunes plus ãgés que ceux de 
l'echantillon chomsi, soit ici le groupe des dix-huit 
avingtans. 

Pour analyser Ic niveau d'instruction des jeunes 
dana Ic contexte actuel, caractérisé par La 
popularité croissants des méthodes do 
substitution comme les programmes d'alternance 
travail-etudes, ii peut être nécessaire do choisir 
une cohorte plus âgée. Par exemple, des enqu&es 
menées aupres do personnes do 23 1 25 ans Ct 
contenant des questions retrospectives pourront 
révCler Ic cheminement adopté par les jeunes 
Canadiens pour en arriver a leur niveau 
d'rnstruction et I leur situation professionnelle 
actuelle. Une deuxième possibilité do recherche 
serait do retracer les personnes mterrogées dana 
Ic cadre do l'Enquéte auprés des sortants an bout 
do trois ans afin d'effectuer une misc a jour sur 
Ieurs etudes, leur formation, leur emploi et Jeur 
revenu. Une troisiême possibilité, en 1995, serait 
do reprendre l'Enquète auprès des sortants dana 
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ses grandes lignes (en y ajoutant de nouveaux 
indicateurs) de marnôre a obtenir des 
renseignements I jour sur les taux, puis de suivre 
les personnes interrogées sur une période de trois 
ou cinq ans - les annécs les plus fonnatrices du 
point de vue des etudes, de Ia formation et de 
l'emploi. Les etudes longitudinales sont la 
meilleure fçon d'analyser un processus. 

Les sortants scolaires ne forment pas un groupe 
hornogéne. Contrairement au stéréotype du 
"décrocheurTM, de nombreux sortants ne 
proviennent pas de milieux a risque élevC, 
n'éprouvent pas de difficuités a i'école et ne 
travaillent pas I temps partiel au detriment de 
leurs etudes. En outre, les sortants ne s'adonnent 
pas massivement I Ia consommation de drogue 
ou d'alcool. II reste énormément de recherche a 
faire sur les principaux sous-groupes de sortants, 
comme ceux dont les notes moyennes sont 
élevées, qui proviennent de miiieux a faible 
risque ou qui abandonnent Vécole malgré le fait 
quc Icur cxperiencc v ait etc posLtive. 

L'abandon scolatre rcsultc de nombreux facteurs. 
Le sexe, Ia province, les antécédents 
socio-économiques, le vécu scolaire et 
l'experience professionnelle influencent thus Ic 
processus de depart. 

Si les sortants ont un point en commun, cest 
peut-&re qu'ils ont moms de liens affectifs ou 
autres avec les institutions qui sont censées leur 
profiter. Certaines families peuvent manquer du 
temps, des ressources matérielles ou de Ia 
conviction necessaires pour souligner 
limportance des etudes. Dans de telles 
circonstances, le milieu de l'élève ne Iui offre 
peut-etre pas Ic soutien et l'encouragement dont ii 
a besoin pour rester I l'école. Dc méme, certains 
de ses pairs peuvent ne pas accorder 
d'importance a l'assiduité, aux résultats scolaires 
on au niveau d'instruction. Les programmes et les 
méthodes d'enseignement de certaines écoles 
peuvent ne pas mettre l'accent sur Ia participation 
et l'intégration des élêves, in avoir l'utilité 
pratique que les éiôves et Ia collectivité 
recherchent. En effet, les écoies secondaires n'ont 
peut-étre pas le temps, les ressources et la 

motivation pour accomplir tout cc dont elles sont 
chargée& 

Comme ils nont pas Pu profiter de leurs etudes, 
les sortants sont en position de faiblesse Iorsqu'ils 
cherchent un emploi intéressant. Par consequent, 
Ic chômage, les longues heures de travail et les 
faibles niveaux de revenu font souvent partie de 
leur vie. A cause de cc processus de désavantages 
cumulatifs, ii devient de plus en plus difficile 
pour les sortants scolaires de poursuivre leurs 
etudes on leur formation ou de perfectionner 
leurs compétences. 

L'Enquète auprês des sortants souligne Ic role 
important que joue les parents, les étudiants at les 
écoles dana I'éducation. L'enseignement est Ic 
résultat d'un effort coliectif, et avec l'appui et Ia 
participation des collectivités, des gouvernements 
et des employeurs l'éducation sera renforci. 
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Annexe A. Méthode de 1'Enquête auprès des sortants 

pUIiI('J'1iLWI[91j 

La présente annexe porte sur Ia méthode 
employee par Statistique Canada dans le cadre de 
I'Enquète auprés des sortants menée en 1991. 
Elle présente certains des problèmes associés a Ia 
selection d'un échantillon assez grand de sortants 
scolaires et a Ia prise de contact avec ces sortants 
pour obtenir des estimations fiables. Parmi ces 
problèmes, on compte le choix thin cadre 
d'échantillonnage Ct d'une stratification 
appropriée, les difficultés a joindre les personnes 
visèes et les facteurs de pondération. 

Les deux principaux buts de l'enquète étaient les 
suivants: 

1. Elaborer des profils comparatifs de trois 
groupes d'élèves du secondaire: ceux qui 
avaient achevé avec succès leurs etudes 
secondaires (les TMdiplômés"), ceux qui 
fréquentalent 	encore 	I'école 	(les 
1 pers6vCrants") et ceux qui avaient quitté 
l'école avant de recevoir leur diplôme ou 
leur certificat (les "sortants"). 

2. Calculer le taux d'abandon scolaire pour Ic 
Canada et pour les provinces. 

En premiere partie de l'annexe, on trouvera tin 
bref examen des raisons qui out déterininC le 
choix du cadre d'échantillonnage, de la 
population cible, de La stratification et de Ia taille 
de l'échantil ion ainsi qu'une description de [a misc 
en oeuvre en 1991 de l'Enquète auprès des 
sortants. La deux.ième partie de l'annexe contient 
les taux de contact et de participation. Enfin, la 
derniCre partie porte sur les biais possibles 
causes par les difficultés I joindre les personnes 
de l'échantillon et sur les efforts qui ont étã faits 
pour compenscr ces biais. 

2. CONCEPTION 

2.1 Cadre d'Cchantillonnage 

En preparation pour l'Enquéte auprès des 
sortants, on a obtenu Ia permission de former le 
cadre d'échantillonnage I partir des dossiers 
d'allocations familiales. Le programme fédéral 
des allocations fhmiliales prévoit Ic versement 
d'une somme mensuelle aux parents et aux 
tuteurs qui ont [a charge de jeunes au Canada. Le 
programme s'applique I I'ensemble des citoyens 
canadiens et des immigrants ayant obtenu Ic droit 
d'établissement ainsi qu'I toute personne 
légalement établie au Canada, Ct cc, jusqu'au 
mois ou le jeune en question atteint l'âge de 
dix-huit ans. Les versements cessent avant ['age 
de dix-huit ans lorsque Ic parent ou le tuteur 
retire son appui financier au jeune. 

Au moment de Ia decision d'utiliser ces dossiers, 
on pensait qu'ils constituaient Ia lists [a plus 
détaillée des jeunes de moms de quinze ans au 
Canada. Aprés I'ãge de quatorze ans, le nombre 
des prestataires pour chaque tranche d'Ige 
diminue progressivement. Comme ces dossiers 
sont constitués en vue d'accorder des prestations 
aux personnes qui ont la charge d'un enfant, on a 
suppose que les adresses mdiquées seraient I 
jour. Dc plus, ['une des sections du dossier 
precise la raison dun arrêt de paiement avant que 
le jeune axteigne I'ãge de dix-huit ans. On a done 
pensé que les motifs "Ic parent n'a plus Ia charge 
de l'enfänt", "l'enfänt est marié(e)" et "l'enfant 
touche un revenu" pouvaient permettre de repérer 
I l'avance [es jeunes qui risquaient davantage de 
devenir des sortants. 

11 exists des dossiers d'allocations familiales pour 
chaque année et pour chaque province. L'une des 
premieres étapes de Ia misc an point du cadre a 
eté de rapprocher les dossiers d'une année I 
l'autre an moyen du numéro d'identité, qui 
demeure Ic méine tant que Ia personne reste dans 
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Ia province. Maiheureusement, lorsqu'une 
personne s'installe dans une autre province, cc 
numéro change. Certains codes indiquent a 
l'utilisateur du dossier Ia province oà Ia personne 
s'est installée, Ic cas échéant. Par ailleurs, 
d'autres codes au dossier provincial de Ia 
province de destination mentionnent la province 
d'origine. Le rapprochement des dossiers de 
différentes provinces a été effectué a I'aide de ces 
codes ainsi que du nom et de l'âge de la personne 
choisie. 

11 a aussi fallu effectuer des rapprochements de 
dossiers chaque fois que Ia responsabilité 
financire d'unjeune était transférée d'un parent a 
l'autre, dun parent a une agence, etc. L'agence 
en question était le plus souvent un orphelinat, un 
foyer d'accueil ou une société d'aide a I'enfancc. 

L'utilisation des dossiers d'allocations fainiliales 
peut cependant poser un problérne. II fallait 
interroger les jeunes pour qui on versait une 
prestation. Or, les renseignements personnels 
gardés en dossier pour ces jeunes sont Ic prénom 
et Ia date de naissance. Comme les dossiers sont 
constitués en vue d'envoyer des prestations a la 
personne qui a Ia charge de l'enfant, la plupart 
des données, comme Ic nom de famille et 
I'adresse, Sc rapportent a cette personne. On a 
decide de supposer en premier lieu que le jeune 
avait Ic méme nom de fainille que Ia personne qui 
recevait Ic paiemcnt. Or, dans Ia plupart des cas, 
ii s'agissait do Ia mere. Si Ia mere et l'enfant 
n'avaient pas le méme nom de famille, cela 
poserait un probleme pratique a une étape 
ultéricure pour les personnes qui auraient a 
mener l'entrevue. 

On a utilisé des dossiers d'allocations familiales 
couvrant une période de cinq ans pour produire 
un cadre d'échantillonnage de jeunes de dix-huit a 
vingtans. 

2.2 Population cible 

On a choisi la tranche d'âge des personnes de 
dix-huit dix-neuf et vingt ans pour deux raisons. 
Tout d'abord, léquipe de projet a décidé que les 

personnes interrogées devaient avoir vingt ans 
pour que I'échantillon contienne un nombre assez 
grand de sortants et de diplômés, et qu'il soit 
possible de discerner les differences clans leur 
experience du marché du travail. Les personnes 
de cet age auraient normalement en le temps de 
terminer leurs etudes secondaires Ct d'être sur le 
marché du travail depuis quelque temps. A 
l'inverse, I'équipe a également décidé d'étudier la 
population âgée de dix-huit ans pour s'assurer 
d'obtenir un nombre assez grand de persévCrants. 
On a décidé de la pertinence du choix do ces trois 
ages a Ia lumière des résultats d'un test mené en 
1990. 

Le choix de ces trois categories a cause un 
problème dans l'utilisation des dossiers 
d'allocations familiales. Comme mentionné plus 
haut, Ic programme des allocations familiales ne 
s'applique qu'aux enfnts do moms do dix-huit 
ans. La totalité des personnes do l'échantillon ne 
seraient done plus couvertes par Ic programme, et 
leur adrese ne serait plus a jour. A titre 
d'exemple, les personnes do vingt ans 
apparaitraient clans un dossier vieux do trois ans 
par rapport a l'année do l'enquête. Pour 
compliquer Ia tâche, l'adresse des personnes pour 
lesquelles les versements avaicnt cessé avant I'age 
do dix-huit axis serait encore moms a jour. 

L'une des caractéristiques des dossiers 
d'allocations familiales a aide a la recherche do 
Padresse actuelle des personnes do l'échantillon. 
Les dossiers d'une mème famille étant gardés 
ensemble taut que l'on continue a effectuer des 
versements pour Ic plus jeune enfant, Ic dossier 
d'un frére ou d'une soeur pour qui les versements 
ont cessé est conserve an mime endroit. II a done 
été possible d'obtenir une adresse a jour pour les 
personnes qui avaient des frères et socurs plus 
jeunes. 

Les dix provinces ont été considérées pour 
l'enqu&e, mais on a exclu Ic Yukon at les 
Territoires du Nord-Ouest, surtout pour des 
raisons do couit. 

La population cible a éte modifiée do deux autres 
façons. La premiere a éte d'exclure les agences do 



Ia lisle des prestataires d'allocations familiales. 
Dc plus, durant la production des dossiers sur les 
families, on a découvert que dans certains cas, un 
grand nombre de personnes de Ia méme famille 
avalent entre dix-huit et vingt ans. II semblait 
inconcevable qu'une mere alt eu jusqu 'à huit 
enfants dans un intervalle de trois ans. En 
poussant les recherches, on s'est aperçu que cela 
se produisait surtout en Saskatchewan; on a done 
attribué ces cas aux collectivités huttérites, on 
tine scule femme reçoit I'ensemble des versements 
allant aux families de La collectivité. Pour 
contrôler le nombre de participants, on a décidé 
de choisir un maximum de deux enfants par 
famille. 

2.3 Stratification 

Une fois Ia population cible choisie et le cadre 
établi I partir du rapprochement des dossiers 
d'allocations familiales de 1986 1 1990, on a 
procédé a [a stratification. Les vanables des 
dossiers dont on pouvait se servir pour fins de 
stratification étaient ['age, [a province du 
domicile et Fétat des prestations (cette demlére 
variable pouvant éventuellement servir I 
determiner tine grande proportion de sortants). 
En 1990, on a effectué deux tests pour évaluer la 
mesure dans laquelle cette variable pouvait servir 
a repérer a lavance des sortants potentiels. Les 
dossiers tie contenaient pas de variable sur Ic 
sexe pouvant servir aux fins de la stratification. 

Le tableau A-2 montre la taille de Ia population 
du cadre choisi pour l'Enquête aupres des 
sortants. Chaque unite sur l'âge et stir la province 
a été subdivisée en fonction de [a variable d'etat 
des prestations pour determiner d'avance les 
sortants potentiels, de manière I créer deux 
autres divisions: [a strate des sortants potentiels 
(affichant l'un des codes choisis) et celle des 
autres personnes. L'efficacité de ces codes pour 
determiner d'avance les sortants potentiels sera 
analyséc plus loin, dans [a section des résultats 
de l'enquéte. 

2.4 Taille et choix de l'échantillon 

Pour estimer le taux d'abandon scolaire, on a 
décidé de se limiter aux personnes de vingt ans, 
car ces derniêres risquaient moms d'être des 
Nperseverantsll fréquentant encore l'école 
secondaire. La situation de "persévérant peut 
etre considérée un état temporaire qui aboutit soit 
an décrochage, soit I l'obtention d'un diplôme. 
Aux fins de l'analyse des differences entre les 
caractéristiques des persévérants, des sortants et 
des diplômés, les trois ages devaient étre utilisés 
ensemble, car ii n'y aurait pas eu assez de 
diplômés de dix-huit ans ou de persévérants de 
vingt ans pour n'utiliser que l'un des trois. 

A partir des résu[tats des tests effectués en 1990, 
on a obtenu un nombre approximatif de sortants, 
de dipiômés et de persévérants pour chaque 
strate. Les essais-pilotes ont aussi fourni des taux 
de réponse et de repérage approximatifs. On a 
arrété La taille de ['echantillon a 18 000 personnes 
afin d'obtenir, pour les personnes de vingt ans, 
des taux d'abandon nationaux et provinciaux dont 
le coefficient de variation serait inférieur a 
16,5 %, et afm que les groupes de persévérants, 
de sortants et de diplômés possédent chacun 
certaines caractéristiques du questionnaire scion 
un coefficient de variation inféneur 1 16,5 %. Le 
tableau A-3 montre [a taille de l'échantil[on de 
chaque strate. Un simple échantillon aléatoire a 
ete tire de chaque strate, sauf bien sür pour les 
strates utilisécs dans ieur totalité. 

2.5 Obtention des numéros de téléphone 

Pour recueillir les données, on a choisi de mener 
des entrevues téléphoniques. En effet, on a cm 
qu'en raison du nombre et de La complexité des 
questions, tin questionnaire postal aurait en Un 
taux de réponse moms élevé et aurait été plus 
difilcile I remplir, ies personnes mterrogées 
devant inscrire elles-mémes ieurs réponses. On a 
égaiement cru qu'il serait plus efficace de trouver 
les gens par téléphone; une fois Ia communication 
établie, ii n'était pas beaucoup plus coüteux de 
remplir Ic questionnaire par le méme moyen. Les 
entrevues en personne out été exclues en raison 
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de leur coüt élevó. Maiheureusement, les dossiers 
d'allocations familiales contiennent une adresse, 
mais pas de numéro de téléphone. Statistique 
Canada posséde des dossiers de facturation 
téléphonique, qui ont éte rapprochds des adresses 
du cadre d'échantillonnage pour faciliter les 
recherches. Lors des tests effectués en 1990, ii 
s'est avéré utile de foumir aux enquèteurs 
plusieurs numéros de téléphone pour les aider a 
joindre les personnes choisies. On a en fait 
procédé a cinq méthodes de rapprochement entre 
l'échantillon et les dossiers de téléphone. Chacune 
de ces méthodes est nommée ci-dessous, avec une 
description des raisons de son choix: 

Fff rapprochement : par nom de famille, adresse 
exacte et code postal. Ce rapprochement 
est sans doute le meilleur moyen de 
communiquer avec le jeune choisi ou son 
tuteur. 

2' rapprochement: par nom de famille, adresse 
partielle et code postal. L'élimination de La 
portion municipale de l'adresse a permis 
deffacer de légéres differences de codage 
entre les dossiers d'allocations familiales 
Ct les dossiers de facturation téléphonique. 

3' rapprochement: par nom de famille et code 
postal. Ce rapprochement a été effectué 
an cas oâ tine autre famille résidant dans 
Ia méme zone géographique restreinte et 
possédant le méme nom de famille saurait 
oü se trouve Ia personne choisie ou sa 
famille. Dana Ic cas present, nous 
trouverions soit des gens de Ia méme 
famille, soit des personnes qui auraient 
déjà reçu par erreur du courrier ou des 
appels téléphoniques destinés a leur 
homonyme. II était possible que ces 
personnes soient au courant du 
déménagement de La personne choisie. 

4 rapprochement: par adresse exacte Ct code 
postal. Une nouvelle famille aurait Pu 
s'installer a l'ancien domicile de la 
personne choisie et connaltre Ia nouvelle 
adresse de cette derniêre pour lui faire 
parvenir son courrier. II était également 

possible que l'on se soit servi du mauvais 
nom de famille pour effectuer les 
rapprochements. Le nom de famille 
apparaissant dana La plupart des dossiers 
d'allocations familiales est celui de La 
mere, tandis que celui des dossiers de 
téléphone peut être celui du pére. On a 
ainsi tenté de ternr compte de La possibilité 
qu'il existe deux noms de famille 
différents dana un méme ménage. 

5' rapprochement: par l'ancienne adresse 
exacte et par code postal. Au cas oà Ic 
rapprochement des dossiers d'une famille 
d'une province a une autre soit inexact, on 
pouvait se servir de ce demier 
rapprochement. Celui-ci permettait 
également de tenir compte des situations 
oü La responsabilité financiére de La 
personne choisie avait été transférée d'un 
parent a t'autre, et oü Ic premier savait ou 
se trouvait Ia personne choisie. Dana 
certains cas, les gens domiciliés a 
l'ancienne adresse de Ia famille auraient 
Pu savoir oü se trouvait Ia personne 
choisie. 

L'Enquéte auprès des sortants a été menée par 
téléphone an moyen d'un systéme dinterview 
tétéphonique assistée par ordinateur (ITAO). Les 
numéros de téléphone obtenus par rapprochement 
ont été entrés dana le système, et les enquéteurs 
devaient signaler chacun des numéros foumis 
(jusqu'a 36 numéros) pour essayer de trouver La 
personne choisie. Si aucun des numéros ne 
permettait de joindre Ia famille on le jeune choisi, 
t'enquèteur devait avoir recours aux autres 
méthodes de recherche habituelles, en 
communiquant avec des voisins grace a 
l'annuaire téléphonique de Ia ville ou en appelant 
l'assistance téléphonique. 

Dana tine premiere étape, l'enquéteur devait 
demander site numéro signalé était bien celui de 
Ia personne choisie, ou si cette dernière était 
membre de La famille, mais résidait a m autre 
endroit et avait un numero de téléphone different. 
Si La réponse obtenue montrait que La personne 
était inconnue a cc numCro, Penquéteur essayait 
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d'abord l'autre nom de fxni11e mentionné au 
dossier d'allocations fmilia1es, soit celui du 
conjoint, au cas on le jeune soit connu sous cc 
nom, et tentait de determiner si Ic jeune vivait a 
l'adresse contactéc ou était connu de Ia fainille. Si 
cc n'était pas le cas, l'enquèteur essayait de savoir 
s'il s'agissait de Ia bonne famille, mais qu'iI y 
avait un probleme avec le nom du jeune 
mcntionn& A cette fin, on a fourth aux 
enquèteurs jusqu'I trois noms de frères ou de 
soeurs ainsi que des donnécs sur le conjoint tirécs 
du dossier d'allocations familiales. S'il était 
possible de confirmer qu'il s'agissait bien de [a 
bonne famille, mais que La personne choisie ne 
demeurait plus au mème endroit, l'enquèteur 
tentait d'obtenir un numéro de téléphone de 
manière I pouvoir poursuivre les recherches. Si 
cela ne donnait pas do résultat, on qualiflait le 
cas do "famille trouvée, mais personne choisie 
non trouvée". La frequence do cette situation est 
documentée a Ia section 3.2. 

2.6 Mise en oeuvre par phases 

La taille do l'échantillon do l'Enquête auprés des 
sortants était do 18 000 personnes. Pour assurer 
que Ia probabilité des tentatives de contact soit Ia 
méme pour chacune, on a décidé do mener 
l'enquète en cinq phases, chaque phase demeurant 
dans k système ITAO pendant une période 
équivalente. L'échantillon a été divisé en quatre 
parties representatives do I'échantillon total. La 
premiere partie a été introduite clans Ic système 
ITAO sous Ic nom do "phase un". Uric fois expire 
Ic délai allouC I Ia phase un, Les cas non résolus 
out dté retires, sauf ceux pour lesquels on avait 
convenu d'une date do rappel. Les donnáes do la 
deuxième phase ont ensuite été rajoutées I celles 
des dates do rappeL encore clans le système ITAO 
et y out eté laissées pendant La période convenue. 
Les quatre parties do l'échantillon ont eté traitécs 
ainsi et appelécs "phase un I quatre". Lors d'une 
cinquième Ct dernière phase, on a réintroduit dans 
le système tous Les cas non résolus pendant les 
quatre premieres phases pour tenter do les régler 
I nouveau. 

3, PERSONNES CONTACTEES 

3.1 Taux de succès 

Nous prclsenterons les résultats obtenus en 
comnaencant par Ic "taux do succès". 
L'expression désigne Ia proportion des personnes 
intcrrogées qui ont éte classifiées comme étant 
des sortants. L'une des principales raisons de 
l'utilisation des dossiers d'allocations familiales 
était do pouvoir aut.ant que possible repérer les 
sortants I l'avance afin d'en trouver un nombre 
suffisant pour procéder I l'analyse. Le 
tableau A-4 montre les résultats de la 
stratification par province pour les trois groupes 
d'ãge comprimés. L'expression "déjà quitté" 
désigne les personnes qui, I un moment on I un 
autre, avalent abandonné leurs etudes, mais qui 
pouvaient maintenant étre classées parmi les 
persévérants, les sortants ou les diplômés, 
puisque certaines étaient retoumées a l'école 
secondaire. Ce tableau montre que Ic taux do 
succès était plus ClevC dans La strate des sortants 
potentiels que clans I'autre. L'utilisation des 
dossier d'allocations familiales a donc 
effectivement permis do trouver davantage do 
sortants qu'il n'aurait été possible do Ic faire I 
l'aide d'un cadre different qui n'aurait pas fourni 
cette information. 

3,2 Taux de repérage et taux de rCponse 

Les enquêteurs avaient reçu l'instruction do tenter 
par bus les moyens raisonnables d'obtenir une 
entrevue avec les personnes choisies. Si ces 
personnes refusaient initialement do participer I 
l'Enquéte auprès des sortants, l'enquêteur 
soulignait l'importance de l'cxercicc et de la 
cooperation de La personne. Si Ic moment do 
l'appel était mal choisi, on devait convenir d'une 
date plus pratique pour I'entrevue. S'il n'y avait 
personne I la maison, on devait procéder I de 
nombreux rappels. En aucun cas les personnes 
choisies n'ont éte rempLacées par dautres pour 
n'avoir pas répondu. 

Le tableau A-5 présente les taux do repérage et 
do réponse obtenus I l'échelle du Canada pour 
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l'ensemble des trois ages. Les expressions 
"fmilIe trouvée "  ou NflOn trouve" sont 
employees pour indiquer si l'on a reussi ou non At 
repérer Ia famille du jeune choisi, tandis que 
"personnechoisic" designe Ic jeune en question. 
Ce tableau montre que dans 34 % des cas, on n'a 
réussi a trouver ni la personne choisie, ni un 
parent ou tuteur. Cependant, une fois Ic jeune 
trouve, le taux de reponse était élevé: parmi les 
10782 jeunes trouvs, 9460 out répondu au 
questionnaire et les donnáes qu'ils ont fournies 
out effectivement servi a I'enquète (88 %). 

Ce tableau pennet également de constater que 
dans 6 % des cas, le parent on le tuteur du jeune 
a ete trouvC, mais pas Ic jeune Iui-méme. 11 
s'agissait là de cas on Ia famille avait perdu 
contact avec La personne choisie. 

Le tableau A-6 montre Ic taux de réponse pour 
les jeunes de vingt ans scion La province et scion 
qu'ils apptenalent ou non a la straw des 
sortants potentiels. Le taux de réponse pour Ia 
strate des autres personnes est plus élevé que 
celui de La strate des sortants potentiels. Le 
tableau A-5 montre que lorsqu'on est parvenu a 
trouver une personne, elle a fourni des réponses 
dans 88 % des cas. On peut donc affirmer que les 
dicultés liáes au repérage sont Ia cause 
principale des non-réponses. Le taux de reponse 
plus faible observe pour La strate des sortants 
potentiels est done dii a l'incapacité de retrouver 
La famille. 

II faut également tenir compte du fait que pour La 
strate des sortants potentiels, par definition, les 
paiements d'allocations familiales avaient cessé 
L'adresse au dossier était done plus ancienne que 
cdlle des personnes de l'autre strate. A lui seul, cc 
facteur explique largement lécart entre les taux 
deréponse. 

4. CORRECTIONS DES BIAIS POSSIBLES 

A l'étape de Ia collecte des données, on a 
remarquC que La proportion de cas réglés dans 
chaque province diminuait a mesure que ion se 
déplacait d'est en ouest. On a déterminé qu'en 

raison des differences de fuseaux horaires, une 
plus grande part de Ia journée de travail des 
enqu&eurs était consacrée aux provinces de PEst 
qu'à celles de 1'Ouest. Le probléme était que les 
estimations provinciales pour l'Ouest risquaient 
de ne pas &re aussi fiables que celles pour PEst. 
Le fait que le taux de non-réponse alt été lie a 
l'incapacité de trouver les personnes choisics, 
comme mentionné At la section 3.2, présentait 
Cgalement un danger. Dans cette méme section, 
on a aussi mentionné la probabilité que les 
personnes les plus difflciles a trouver soient des 
sortants, et done que Les estimations du taux 
d'abandon dans 1'Ouest soient trop faibles. Pour 
corriger Ic problème, on a accordé Ia priorité aux 
quatre provinces de l'Ouest au cours de ia 
demiCre phase de Ia collecte de données afin 
d'accroitre Leur taux de réponse respectif. Les 
taux de réponse finals pour les jeunes de vingt 
ans interroges dans Ic cadre de l'enquéte 
apparaissent an tableau A-6. Des résultats 
semblables out éte obtenus pour les deux autres 
groupes d'age. 

Une fois l'enquéte terminée, un résultat 
intéressant est apparu pour Ic taux d'abandon 
chez les jeunes de vingt ans, par province. Le 
tableau A-7 présente les taux des personnes de 
vingt ans ayant déjà quitté l'école secondaire, par 
province. Ici encore, on constate une diminution 
du taux de Ia côtc Est du Canada a La côte Ouest. 
On s'est demandé si cette diminution du taux 
d'abandon était liée de quelque façon a Ia 
méthode choisie pour régler Ic probléme décrit au 
paragraphe précédent. On a suppose que parce 
que La priorité accordée aux provinces de l'Ouest 
n'avait pas été constante sur toute La période de 
collecte de données, Ia proportion de cas reglés 
attribués aux personnes plus difficiles a trouver 
n'était pas Ia même a l'Ouest qu'à I'Est. 11 
semblait raisonnable de supposer que Ies 
personnes difficiles a trouver soient de fait plus 
souvent des sortants, ce qui expliquerait La 
diminution du taux d'abandon. Par contre, ii était 
également raisonnable de supposer que les 
estimations du taux d'abandon reflétent Ia 
situation réelle an Canada. La possibilité qu'un 
biais se soit introduit dans les estimations était 
préoccupante. On a donc cherchC a analyser les 
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biais possibles et a trouver moyen de les corriger 
Ic cas èchéant. La section qui suit décrit 
briôvement les rsuItats des recherches. 

Misc en oeuvre par phases: A Ia section 2.6, 
on explique que l'Enquète auprôs des sortants 
a été effectuëc par phases. Deux facteurs ont 
été considérds assez importants pour justifier 
l'analyse des differences marginales de Ia 
recherche par phases. Tout d'abord, les 
enquéteurs choisis avaient trés peu 
dexpérience du système ITAO ou de Ia 
conduitc d'enquètes en général. II est donc 
possible qu'ils aient en davantage de succès a 
trouver des sortants vers Ia fin de la collecte 
de donnécs. Le deuxième facteur était Ic fait 
qu'on alt accordé Ia priorité a I'Ouest au cours 
de la dernière phase pour compenser les taux 
de réponse plus faibles dans cette region. Les 
recherches ont donc porte sur l'existence 
possible d'une augmentation marginale du 
taux d'abandon dune phase I l'autre. On n'a 
pas constaté de tdlle tendance; aucun 
rajustement n'a donc été apporté pour corriger 
un bials possible au niveau des phases. 

Nombre de tentatives ou de prises de contact: 
Le système ITAO fournit Ic décompte du 
nombre de tentatives et de prises de contact 
pour chaque cas. Si l'on suppose que les 
sortants sont plus difficiles a joindre, et qu'il 
faut donc davantage de tentatives avant den 
obtenir une entrevue, 11 devient possible de 
poser une hypothêse sur le statut des cas non 
réglés, c'est-I-dire de supposer que les cas non 
réglés contiennent un plus grand nombre de 
sortants, toutes proportions gardées. Une telle 
"estimation" du nombre de sortants 
supplémentaires que contient Ia portion non 
réglée de Pechantillon aurait alors pu servir I 
corriger Ic biais des estimations. Cependant, 
l'analyse des données de Féchantillon pour 
lesquelles il a fallu procéder I de nombreuses 
tentatives avant d'établir le contact n'a pas 
donné les résultats escomptés; on n'a donc pas 
Pu s'en servir pour corriger un biais possible. 

Sexe: A Ia section 2.3, on mentionne que les 
dossiers d'allocations familiales ne contiennent 

pas de variable sur le sexe. Toutefois, les 
résultats de l'enqu&e montraient des 
differences dans les taux d'abandon scIon le 
sexe. On a donc procédé I unc stratification 
ultérieure selon le sexe I Faide de Ia méthode 
suivante. A partir des dossiers des personnes 
interrogées, on a calculé pour chaque prénom 
la probabilité qu'il s'agisse de celui d'un 
homme. Pour les prénoms qui revenaient peu 
souvent, on a decide d'assigner manuellement 
I chacun une probabilité de 100 %, de 50 % 
on de 0 %. Puis, pour les personnes n'ayant 
pas répondu, comme Ic prénom apparaissait 
an dossier d'allocations familiales, on a 
appliqué Ia probabilité que cc prénom soit 
celul d'un honime (selon le calcul des dossiers 
des personnes interrogées), at on s'est servi 
d'un chiffre aléatoire pour attribuer un sexe I 
Ia personne en dossier. 

Previsions démographiques : Comme Ia 
population cible de l'enquéte devait compter 
toutes les personnes âgées de dix-huit I vingt 
ans dans les dix provinces, on a compare les 
estimations de Ia population totale, tirées de 
lenqu&e, avec celles des previsions 
démographiques. Les chiffres obtenus étaient 
trés semblables, mais non identiques. II a été 
décidé de ne pas Ies rajuster pour refléter les 
totaux de Ia population, et cc, pour deux 
raisons. La premiere était que Ia variable de 
province utilisée pour I'enquéte était celle de la 
derniêre annéc d'école et non celle du domicile 
actuel. La seconde raison, moths importante 
que Ia premiere, était que les previsions 
démographiques, basées sur Ic recensement de 
1986, étaient un peu vieillies. Les données du 
recensement de 1991 n'ötaient pas encore 
disponibles. 

Pour conclure sur Ia correction des biais 
possibles, Ic seul rajustement auquel on a procédé 
aprés l'enquète a étá de stratifier Féchantillon 
selon Ic sexe. Les autres recherches n'ont menC I 
aucune méthode de rajustement des biais, mais 
n'ont pas non plus éliminé Ia possibilité de 
l'existence de tels blais. Cela dit, II est possible 
que les estimations du taux d'abandon scolaire 
reflétent la réalitá de La société canadienne, 
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(1) Poids de l'áchantillon original 

(2) La raison du premier rajustement était Ia 
stratification ultérieure scion Ic sexe 

c'est-ä-dire quil existe des differences entre les 
provinces de PEst at celles de I'Ouest. On peut 
affirmer que si les estimations contiennent des 
blais, des seront inféneures aux taux reels. 
L'unportance des bials est cependant inconnue. 

5. METHODES DE PONDERATION 

5.1 Poidsdebase 

Dans un échantillon de probabilités, c'est Ia 
definition de l'échantillon qui determine les poids 
dont ii faut se servir pour produire des 
estimations non biaisées de Ia population. 
Chaque cas doit être pondéré en raison inverse de 
Ia probabilité que l'on alt choisi Ia personne 
mentionnée an dossier. Si l'on prend l'exemple 
d'un échantillon aléatoire simple de 2 %, cette 
probabilité est de 0,02 pour chaque personne, et 
chaque cas doit être pondéré scion l'équation 
1/0,02=50. 

5.2 Non-reponse 

Malgré les contrôles et tous les efforts des 
enquêteurs, il est impossible d'obtcnir un taux de 
réponse parfait. 

On a compensé les non-réponses en augmentant 
proportionnellement le poids des jeunes ayant 
répondu. I.e poids de chaque cas réglC a été 
augmenté scion Ic rapport entre Ic nombre de 
jeunes qui auraient dii être interrogés et le 
nombre de jeunes réeilement interrogés. Un tel 
rajustement a eté effectuC séparément par 
province, par age, par strate de sortants 
potentiels on non et enfm par sexe, a la faveur 
d'une stratification ultárieure. On a suppose que 
les jeunes qui ont été interrogés prescntaient les 
mémes caractéristiques que ceux qui auraient dii 
1'&re. Les estimations obtenues sont donc quelque 
peu biaisées si cette supposition est fausse. 

5.3 PondCration 

Les principes qui sous-tendent Ic calcul des poids 
pour l'Enquête auprés des sortants sont les 
suivants: 

(3) Le second rajustement visait a tenir compte 
des non-réponses a l'Enquête. 

6. ERRELJRS D'ECHANTILLONAGE 

L'Enquète auprès des sortants a produit des 
estimations basées sur les renseignements 
recueillis a partir d'un échantillon de personnes et 
concemant cet échantillon. Une enquète par 
echantilionage produit des statistiques sur 
i'ensemble de Ia poplation visée a partir de 
données recueillies auprés d'une partie 
(échantillon) seulement de Ia population; par 
consequent, les résuitats seront probabiement 
différents des valeurs "réelIes". Nous entendons 
par valeurs réelles celles qu'on aurait obtenues si 
toute la population avait éte dénombrée dans les 
mêmes conditions d'enquéte. L'erreur due au fait 
d'étendre a toute Ia population des conclusions 
fondées sur un échantillon seulement est appelée 
erreur d'échantillonnage. 

Comme ii est inevitable que les estimations d'une 
enquète menée a partir d'un échantillon fässent 
i'objet d'une erreur d'échantillonnage, Ia pratique 
habituelle en statistique est de fournir a 
I'utilisateur un indice de l'importance de cette 
erreur. La présente section de I'annexe décrit les 
indicateurs de I'erreur d'échantillonnage dont 
Statistique Canada se sert normalement, et dont 
Ic Ministére prie les utilisateurs de se servir 

Iorsqu'ils produisent des estimations a partir de 
son fichier de données nucro-informatique. 

Outre Ia taille de léchantillon, l'erreur 
d'échantillonnage depend de facteurs tels que Ia 
variabilité de Ia population, Ic plan de 
l'échantillon et Ia méthode d'estimation. Par 
exemple, l'erreur d'échantillonnage résulte de la 
méthode de stratification utilisée, de la repartition 
de l'échantillon, du choix des unites 
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Tnbkau A-i. Lignes directrices de l'enquêtc auprês des sortants en matiêre de variabilit d'échantillonage 

Genre d'es*imation CV (en %) Lignes directrices 
1. Sans restriction 0.0 it 16.5 L'estimation peut être diffusée au public sans restriction. Aucune note spdciale 

n'est nécessaire. 
2. Avec restriction 16.6 a 25.0 L'estimation 	peut 	&re 	diffuséc 	au 	public 	sans 	restriction, 	mais 	doit 

s'accompagner 	d'un 	avertissement 	a 	l'intention 	des 	futurs 	utilisateurs, 
indiquant 	qu'une 	variabilité 	d'échantillonnage 	élevée 	est 	associée 	a 
l'estimation. Les estimations de cc genre sont identiflóes par Ic signe 
conventionnel s• 

3. Confidentielle 25.1 a 33.3 L'estimation ne peut We diffusée au public sans restriction que lorsqu'on 
obtient une variabilité déchantillonnage a I'aide d'unc méthode exacte de 
calcul de Ia variance. Si une variance exacte ne peut We calculée, les 
estimations de cc genre sont éliminëes et remplacées par des tirets (—). 

4. Pow usage interne 33.4 ou plus L'estimation ne pent en aucun cas étre diffusée, sous quelque forme que cc soit. I seulement Les estimations de cc genre sont éliminées et remplacécs par des tirets (—). 

Rnarque: I.m hm dircwices on mati&c dc v.riabihté dá haidillotiiagc doival &e appliquéa sux citimations arn,ndici. 

d'échantillonnage et de la méthode de selection 
retenue. 

L'exactitude des estimations tirées des 
enquétes-échantillon vane en fonction de Ia 
variance Ct du biais. En supposant que I'on a 
procédé a un échantillonage aléatoire simple a 
l'intdrieur de chaque strate et que les données ne 
sont entachées d'aucun biais, Ia variance de la 
valeur estimée d'une caracténistique constitue une 
indication utile de sa flabilité. Etant donné que Ia 
variance récile de l'estimation, tout comme 
Festimation méme, depend de l'ensemble de Ia 
population, elle dolt étre estimC a partir de 
Féchantillon disponible. 

Une des 	principales 	particulanités 	de 
l'échantillonnage probabiliste est quc Ia qualité 
des estimations peut étre évaluée a partir de 
l'échantillon méme. Le coefficient de variation 
estimé est défini comme étant Ic rapport de Ia 
racrne carrée de Ia variance estimée a l'estimation 
méme. Les coefficients de variation estimCs 
donnent unc idée de Ia taille éventuelle des 
erreurs d'échantillonnage. La qualité de 
l'cstimation s'améliore a mesure que Ic coefficient 
do variation correspondant décroit. 

Dans cette publication, Iorsque Ic cv se situe 
entre 0,0 et 16,5, l'estunation ne fàit l'objet 
d'aucune restriction, et Ic texte ne comporte 

aucune note speciale. Pour les cv de 16,6 a 25,0, 
l'estimation s'accompagne d'un astérisque (5)  qui 
indique qu'une variabilité d'échantillonnage 
Clevée est associée a L'estimation, et qu'on dolt 
utiliser cette deniiére avec prudence. Pour les cv 
de plus de 25,1, la variabilité d'échantillonnage 
est trop élevée pour que l'estimation soit diffusée 
(tableau A-i). 

7. RESUME 

L'Enqu&e auprés des sortants s'est révélée trés 
instructive. La méthode de I'enquéte comporte 
peut-étre certains biais. Avant de procéder a une 
enquète du méme genre, ii faut donc accroItre 
l'efficacité de Ia mdthode do repérage ou celle des 
rajustements des biais. Le choix du cadre 
d'échantillonnage devrait aussi faire I'objet d'une 
nouvelle evaluation. L'un des problémes actuels 
lies a l'utilisation des dossiers d'allocations 
fämiliales au Canada est que le gouvernement 
fédéral a annoncé dana son dernier budget qu'il 
pense mettre fin a Funiversalité du programme. 
L'hypothèse que les dossiers en question 
représentent I'ensemble des jeunes de moths de 
quinze ans au Canada serait alors certainement 
misc en doute. Statistique Canada envisage déjà 
utiliser d'autres sources de donnécs si l'Enquéte 
auprés des sortants est répétée. 
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Tableau A-2. Taille de Ia population, par strate 

Province 
18 ans 18 ans 19 ans 19 ans 20 ans 20 ans 

Sortants 
potentiels 

Autres Sortants 
 potentiels 

Autres Sortants 
 potentiels  

Autres 

lerre-Neuve 111 11,424 1 	 172 11,910 181 11,703 
ile-du-Pnnce-Edouard 25 2,003 32 2,195 54 2,122 
4ouvelle-Ecosse 132 13,576 163 14,167 175 14,357 
4ouveau-Brunswick 185 11,998 270 12,261 302 12,281 
uébec 557 86,514 1,096 88,579 1,046 91,928 

)ntario 1,618 135,231 1,922 137,478 2,006 142,403 
(anitoba 144 16,174 200 16,413 215 16,939 

Saskatchewan 277 15,283 329 15,392 356 15,563 
Mberta 360 34,801 499 35,567 644 36,919 
Columbie-Britannique 443 40,349 460 41,159 559 44,056 
Canada 3,852 367,353 5,143 375,121 5,538 388,271 

Tableau A-3. Taille de l'échantillon 

Province 
18 axis 18 ans 19 sits 19 axis 20 ans 20 ans 

Sortants 
potentiels 

Autres Sortants 
 potentiels 

Autres Sortants 
 potentiels  

Autres 

Ferre-Neuve 111 209 1 	 172 173 181 469 
fle-du-Prince-Edouard 25 105 32 108 54 566 
4ouvelle-Ecosse 132 228 163 217 175 475 
4ouveau-Brunswick 185 165 270 105 302 368 

Québec 557 353 575 415 330 370 
Ontario 865 480 742 523 330 370 
4anitoba 144 241 200 205 215 435 

Saskatchewan 277 163 253 177 356 344 
Uberta 360 290 380 270 330 370 

Columbie-Britannique 443 247 411 289 330 370 
Canada 3,099 2,481 3,198 2,482 2,603 1  4,137 
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Tableau A-4. Proportion de personnes interrogées ayant déjà quitté l'école secondaire, par province 
et par strate de sortants potentiels ou non 

Province Sortants potentiels Autres 
Ferre-Neuve 93% 24% 
fle-du-Princc-Edouard 92% 24% 
4ouvelle-Ecosse 87% 23% 
Iouveau-Bnmswick 89% 20% 

Québec 86% 23% 
Ontario 83% 18% 
Manitoba 86% 22% 
Saskatchewan 78% 17% 
'Uberta 87% 17% 
Columbic-Britannique 82% 17% 

Tableau A-S. Taux de repérage et de réponse 
Non-réponse Hors de portéc Réponse Total 

Famille non trouvée 
Personne choisie non trouvéc 6065 - - 6065 

(340/,)  (34%) 
Famille trouvéc 
Personnechoisienontrouvéc 1134 19 - 1153 

(6%) (
00/0)  (6%) 

Familletrouvée 1151 171 9460 10782 
Personne choisie trouvéc (60/6) (1 0/0) (5 3%) (60%) 
Total 8350 190 9460 18000 

(46%) (1%) (53%) (100%) 
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Tableau A-6. Taux de réponse des jeunes de vingt ans, par province et par strate de sortants 
potentiels ou non 

Province Sortants potentiels Autres Moyenne 
ferre-Neuve 47% 69% 63% 

Ile-du-Prince-Edouard 43% 59% 58% 

4ouve11e-Ecosse 38% 60% 54% 

4ouveau-Brunswick 49% 67% 59% 
Québec 48% 59% 54% 
Ontario 43% 65% 54% 

1anitoba 41% 59% 53% 

Saskatchewan 29% 65% 46% 

Alberta 42% 56% 49% 
Columbie-Britannique 38% 56% 48% 

Canada 1 	41% 62% 54% 

Tableau A-7. Taux de personnes de vingt ans ayant déjà quitté l'école secondaire, par province 
Province Taux estimé Coefficient de variation 

lerre-Neuve 25.9% 7.1% 

Ile-du-Pnnce-Edouard 26.8% 6.2% 
ouve11e-Ecosse 25.0% 7.7% 
ouveau-Bninswick 24.7% 8.3% 

Québec 27.3% 8.4% 

Ontario 24.7% 8.6% 

Manitoba 23.5% 8.8% 

Saskatchewan 17.2% 11.7% 

1berta 16.2% 12.8% 

Columbie-Britannique 20.0% 11.1% 

Canada 23.7% 4.3% 
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Annexe B. Comparaison entre les estimations du 
taux de depart du secondaire produites scion les 
données administratives et les données d 'enquête 

Tableau B-i. Comparaison entre lea estimations du taux de depart du secondaire produites 
selon lea données administratives et lea données d'enquéte 

Taux de depart du secondaire (%) 
Données administratives  Données d'enqu&e' 

Complement du Taux Recensement Enquète sur la Enquéte auprès des 
taux d'obtention d'abandon (1991) population sortants ( 199 1) 

de diplôine scolaire active (1991) 
(89-90) apparent 

(90-91)  

Canada 31 32 21 20 18 

F-N. 33 25 29 23 24 

tp.-E. 24 24 24 24 25 
30 25 26 22 22 

4.-B. 17 15 22 20 20 

Qu& 37 28 23 19 22 

Ont. 26 34 16 21 17 

Man. 27 27 26 21 19 

Sask. 1 	 25 24 26 18 16 

Mb. 40 35 26 24 14 

C-B. 36 34 22 16 16 
Lea estimations du tableau tirées des donnecs d'enquéte soft basées sur les ddfinitions suivantes: 

Recensement: sans certificat d'études secondaires, 20 ans, ne fréquentant pas l'écoie; scion Ia 
province du domicile 
£nquete our Ia population active: sans diplôme d'Ctudes secondaires et sans formation uitCrieure, 
20 ans, moyenne annuelle; scion Ia province du domicile. 
Enquête auprês des sortants: sans diplôme d'études secondaires, 20 ans, ne frequentant pas 
l'écoie; scion Ia province d'Ctudes. 
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Les sources de données administratives 
foumissent réguliôrement des estimations plus 
ólevées que les données d'enquète. Cela s'explique 
sans doute par tine combinaison de facteurs: a) 
les donnáes d'enquête reflôtent les changements 
récents en matiôre de scolarité et d'achèvement 
des etudes, comme par exemple ceux qui se 
produisent lors (rune recession; b) les données 
administratives reflètent un phenomene en 
evolution, celui de Ia scolarité, tandis que les 
enquêtes tentent de saisir les résultats du 
processus révolu en choisissant des personnes 
plus Lgées; elles peuvent ainsi tenir compte des 
éléves qui Se réorientent, qui interrompent leurs 
etudes, etc.; et c) dans Ic cadre des enquétes, ii 
peut étre difficile de retrouver certains sortants. 

On constate des variations entre les taux 
provinciaux clans les estimations tirées de 
données d'enquôte, surtout pour les provinces de 
I'Ouest. Cela s'explique peut-étre par Ic fait que 
les taux de I'Enquéte auprés des sortants sont 
bases sur la province d'étude, tandis que ceux des 
deux autres enquetes sont bases sur Ia province 
du domicile. II serait bon d'étudier les tendances 
qui caractérisent les migrations interprovinciales 
des sortants scolaires. 

Dana t'ensemble, il semble justifiC de tirer 
certaines conclusions: 

• Le taux de depart du secondaire est passé 
de I'ancien chiffre de 30 % a environ 
20 %. Néanmorns, ce taux demeure 
inquiétant en raison du jeune age et du 
faible niveau d'instruction des sortants 
scolaires. Dana le contexte actuel, oü les 
emplois bien rémunérés Ct hautement 
qualifies sont essentiels I Ia compétitivité 
sur les marches mondiaux, les personnes 
qui no terminent pas leurs etudes 
secondaires sont désavantagees sur Ic 
marché du travail. 

• On ignore dana quelle mesure la 
diminution du taux de depart du 
secondaire est causée par Ia recession; si 
c'est le cas, elle pourrait étre temporaire. 

• L'existence 	d'un 	grand 	nombre 
d'estimations ne constitue pas un 
probléme en soi. Certaines techniques ou 
sources de données pourraient s'avérer 
plus appropriées pour certaines questions 
que pour d'autres. 
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