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Mise en garde

La presente etude a ete realisee par T. Peressini, Ph D., pour le compte de la Societe canadienne 
d'hypothequcs et dc logcmcnt en vertu de la partie IX de la Z,oz nationale sur ['habitation. L'analyse, les 
interpretations et les rccommandations qui en decoulent sont cedes du consultant et ne refletent pas 
necessaircment 1'opinion dc la Societe canadienne d'hypotheques et de logement ou des divisions de la 
Societe qui ont contribuc a 1'etude ou a sa publication.

La Societe canadienne d'hypotheques et de logement, 1'organisme du logement du gouvemement federal, a 
pour mandat d'appliquer la Loi nationale snr I'habitation.

Cette loi a pour objet d'aider a ameliorcr les conditions d'habitation et de vie au Canada. C'est pourquoi la 
Societe s'interesse a tout ce qui concemc I'habitation, la croissance et le developpement urbains.

Aux termes de la partie IX dc la Loi, le gouvemement du Canada autorise la SCHL a consacrer des fonds a 
la recherche sur les aspects socio-economiques et techniques du logement et des domaines connexes et a en 
publier et a en diffuser les rcsultats. La SCHL est done habilitee a faire largement connaitre tout 
renseignement de nature a ameliorcr les conditions d'habitation et dc vie.

La presente publication cst 1'un des nombreux moyens d'information que produit la SCHL grace au 
concours financier du gouvemement federal.
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Introduction

Le present rapport presente 1'examen des problemes lies au denombrement des sans-abri dans les localites 
canadiennes. II se divise en quatre chapitres. Dans le premier chapitre, nous etudierons les problemes que 
posent la definition et le denombrement des sans-abri et qui ont ete exposes dans d'autres ouvrages. Puis, 
dans le deuxieme chapitre, nous donncrons un apcrgu des objectifs et des resultats d'un atelier de trois jours 
parraine par la SCHL et congu dans le but de reunir des specialistes qui ont mene des recherches dans le 
domaine ou participent activement a la prestation de services aux sans-abri. Dans le troisieme chapitre, 
nous etayerons les resultats de 1'analyse documentaire et de 1'atelier par une description et un apenju des 
principales methodes de denombrement des sans-abri. Nous y soulignons egalement les problemes et les 
enjeux de 1'application d'unc methodc. Enfin, dans le quatrieme chapitre, nous presentons nos 
recommandations quant aux definitions et aux methodes qui devraient etre employees pour denombrer les 
sans-abri dans les localites canadiennes.

Nous tenons a vous aviser que dans ce rapport nous n'avons nullement 1'intention d'analyser a fond tous les 
ouvrages recents sur le denombrement des sans-abri. Pour une excellente analyse des recherches effectuees 
dans ce domaine, veuillez vous reporter a la monographic suivante :

Daniel Bentley, Measuring Homelessness: A Review of recent Research, Winnipeg, Manitoba, Institute of 
Urban Studies, Universite de Winnipeg, 1995.

En outre, pour en savoir davantage sur les problemes et les enjeux lies au denombrement des sans-abri, 
veuillez consultcr 1'ouvragc suivant :

Cynthia Taeuber (ed.). Conference Proceedings for Enumerating Homeless Persons: Methods and Data 
Needs, Washington, DC., U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 1991.

Enfin, nous tenons a vous informer que ce rapport n'a pas ete conyu a titre de guide de denombrement des 
sans-abri. Les personnes interessees a consulter pareil guide devrait consulter 1'ouvrage suivant:

Martha Burt, Practical Methods fo Counting Homeless People, Washington, D C., Interagency Council 
on the Homeless et U.S. Department of Housing & Urban Development, 1991.

Le manucl de Mme Burt s'adresse a quiconque «a besoin de comprendre, utiliser et produire des estimations 
du nombre et des types de sans-abri par localite ou Etat» (Burt, 1991, p. 1). II presente aussi une 
description des strategics les plus courantes de denombrement des sans-abri, de leurs possibilites, de leurs 
avantages et de leurs inconvcnients. Dans notre rapport, nous ne presentons que les types de methodes deja 
employees (et leurs problemes) ainsi que les resultats de I'atelier au cours duquel nous avons consulte une 
palette de specialistes au sujet des meilleures strategies de definition et de denombrement des sans-abri.
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Chapitre I : Problemes et enjeux touchant le denombrement des sans-abri 
Evaluation de la portee de 1'itinerance : debat sur le nombre reel des sans-abri

En 1982, Mitch Snyder ct Mary Ellen Hombs, observant que les misereux et les indigents vivant dans la 
rue se faisaient de plus cn plus nombreux cn Amerique, ont estime entre deux et trois millions le nombre de 
sans-abri aux Etats-Unis. Peu apres, cn 1984, le Department of Housing and Urban Development (HUD), 
se fondant sur «son jugement eclaire et la capacite des refuges dans plusieurs grandes villes» (Wright & 
Devine, 1992, p. 355). a estime que les Etats-Unis comptaient entre 250 000 et 300 000 sans-abri. Comme 
on pouvait s'y attendre, cet ecart de 500 p. 100 entre 1'evaluation dcs fonctionnaires du gouvemement et 
cellc dcs groupes d'intervention (Lee, 1993, p. 55) a provoque une serie de controverses et de debats 
portant sur les problemes inherents que pose le denombrement des sans-abri. Le litige au sujet du 
denombrement tient a deux principales controverses : qui ranger sous 1'etiquette de sans-abri et comment en 
fairc le rccensement. Depuis lors, les chercheurs, la collectivite, les activistes et les fonctionnaires 
americains essaient avec frenesie de trouver un moyen exact et fiable de determiner la taille de la 
population des sans-abri.

La question de 1'itinerance ct du denombrement des sans-abri a attire beaucoup moins 1'attention au Canada 
qu'aux Etats-Unis. Comme le souligne O'Reilly-Flemming, «l'itinerance est une veritable crise sociale dont 
personne ne se soucie» (1993, p. 1). La rarete des donnees et des renseignements sur les sans-abri et la 
meconnaissancc presque totale de leur nombre est en grande partic attribuable a notre indifference a leur 
egard. En fait, ce n'est qu'a compter de 1987, a la suite de I'Annee intemationale du logement des sans-abri, 
que le Conseil canadicn de devcloppemcnt social (CCDS) et la SCHL ont mene un sondage national sur les 
logements temporaires ct d'urgence. Premiere tentative d'aussi grande envergure au Canada, ce sondage a 
permis d'etablir entre 130 000 et 250 000 le nombre de Canadiens sans-abri.

L'effort deploye par Statistique Canada pour denombrer les sans-abri lors du recensement de 1991 s'etant 
soldc par un echec. les donnees du CCDS constituent la meilleure et la seule estimation du nombre de 
Canadiens sans-abri a ce jour. A 1'instar de 1'estimation de Snyder et Hombs, celle du CCDS souleve le 
doute. La valeur de cette estimation est contestee a plusieurs egards, dont le principal a trait aux categories 
de sans-abri selectionnecs aux fins de I'ctudc. Par exemple, 1'echantillon du CCDS ne tient pas compte d'un 
important sous-groupc des sans-abri : les personnes errant dans les rues ou s'etant refugiees pour la nuit 
dans un immeuble abandonne, un restaurant, un puits d'escalier, un garage ou un immeuble public, et cedes 
partageant une chambre avec un ami ou une connaissance (Murray, 1990, p. 21). En depit des problemes 
que pose le recours aux foumisseurs de services comme principaux informateurs (Burt, 1991, p. 24), 
1'estimation du CCDS sc rcssent du fait que sur les 472 refuges interroges seulement 283, soit 59 p. 100, 
ont consenti a collaborcr. Ce faiblc taux de participation a de plus mine 1'estimation du nombre de sans-abri 
ayant trouve refuge dans un lieu d'hebergement en 1987.
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Malgrc les difficultcs conccptucllcs ct methodologiques entourant le sondage eclair du nombre de sans-abri 
par le CCDS, ce sondage constitue un bon premier essai et, au moins, expose certains ecueils que pose le 
sondage d'une population cachee (Lee, 1993, pp. 44 a 60), comme I'ctablissement de definitions, de 
mesures et d'un echantillon. Comptc tenu des difficultes que presentait le sondage du CCDS, on se 
demande pourquoi Statistique Canada a essaye, enjuin 1991, de recenser les sans-abri a 1'aide d'une 
strategic analogue. Tcntant de contoumcr le probleme de I'echantillonnage dans les refuges, Statistique 
Canada a utilise les soupes populaires comme base de sondage et mene des entrevues aupres des sans-abri 
dans 80 a 90 soupes populaires de 16 villes canadiennes (Begin, 1993, p. 5). Puisqu'a ce jour Statistique 
Canada n'a pas encore voulu diffuser de donnees sur ce volet du recensement et n'a foumi au public 
canadien aucune nouvellc estimation de la taille de la population des sans-abri, on est force de conclure que 
cette fa^on de recueillir des donnees sur les sans-abri n'est pas tres efficace. Comme l'a souligne un 
porte-parole de Statistique Canada, le recensement de 1991 n'a pas permis de brosser un tableau precis des 
sans-abri au Canada (Begin, 1993, p. 6).

Nous voila done confrontcs au probleme de la determination de la taille exacte de la population des 
sans-abri. De plus, comme on l'a constate au Canada et aux Etats-Unis, les estimations correspondent 
inevitablcmcnt a la definition des sans-abri et a la methode de collecte de donnees. Par consequent, pour 
rendre les estimations plus exactes, il faut regler le probleme de la definition, puis celui de la mesure.

Confusion entourant la definition des sans-abri

Presque toutes les recherches sur les sans-abri au cours des 15 demieres annees exposent d'entree de jeu 
que le principal obstacle entravant I'estimation de la taille de la population des sans-abri est la variete de 
definitions utilisccs pour les decrirc (voir, entre autres, Peressini, 1995; Begin, 1994; Jencks, 1994; Acorn, 
1993; O'Reilly-Fleming. 1993; Blau, 1992; McDonald & Peressini, 1991; Hulchanski et al., 1991; 
Kondratas, 1991; Fallis & Murray, 1990; Belcher «& DiBlasio, 1990; Rossi, 1989; McLaughlin, 1988). Ce 
manque d'uniformitc dans les definitions, qu'Ellickson qualifie de confusion sur les sans-abri (1990, p. 45), 
est la principale cause du debat sur le nombre reel des sans-abri. En effet, la definition employee tient lieu a 
la fois d'enoncc statistique, technique, politique et moral. La definition de 1'itinerance precise, par le fait 
mcme, le moindre des logements de qualite convenable que tout citoyen devrait pouvoir s'offrir (Peressini, 
1995; Jencks, 1994; McDonald & Peressini, 1991; Fallis & Murray, 1990; Rossi, 1989). «De toute 
evidence, I'utilisation de definitions plus englobantes suppose le relevement du plancher en dessous duquel 
un logement cesse d'etre convenable et fait augmenter la taille de la population des sans-abri (tout en en 
modifiant la composition).» (Rossi, 1989, p,7.)

Par exemple, la definition des Nations Unies est 1'une des plus citees dans les ouvrages. Selon les Nations 
Unies, un sans-abri est quelqu'un repondant aux deux criteres suivants : (1) II n'a pas de domicile et vit 
dehors ou dans un refuge d'urgence ou pour itinerants; (2) II habite un logement ne repondant pas aux 
normes de base des Nations Unies, e'est-a-dire un logement qui n'offre pas de protection contre les elements 
ni aucun acces a de I'eau potable et a dcs toilettes et lavabos, dont le prix n'est pas abordable, qui ne 
garantit pas la securitc pcrsonnclle et la stabilite d'occupation et ne procure aucun acces a I'emploi, aux 
etudes ct aux soins de santc (Murray, 1990, pp. 17 et 18). Evidemment, il s'agit d'une definition tres large 
embrassant tout le continuum des definitions du sans-abri, depuis celui qui est strictement sans abri jusqu'a 
celui qui est loge de fagon precaire1 (p. ex. celui qui possede une forme quelconque de logement mais risque 
fort de devenir strictement sans abri), definitions relevees dans les ouvrages (Peressini, 1995; McDonald & 
Peressini, 1991). Idealcmcnt, e'est la definition que les chercheurs voudraient retenir dans leurs recherches 
sur les sans-abri. Ncanmoins, d'un point de vue methodologique, cette definition est difficile a manier et 
presque impossible a appliquer dans les limites d'une seule recherche.
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Par consequent, la plupart des recherches menees ont fait appel au premier element de la definition des 
sans-abri par les Nations Unies : Personnes qui n'ont pas de domicile et vivent dehors ou dans un refuge 
d'urgcncc ou pour itinerants. Ccs personnes sont typiquement definies dans les ouvrages comme etant 
strictement sans abri et comprennent «les personnes qui dorment dans des refuges pour itinerants ou des 
endroits, publics ou prives, non prevus a cette fin» (Rossi, 1989, p. 48). Si cette definition plus etroite est 
utilisee, e'est parce la misc cn oeuvre des definitions plus larges est presque impossible et que leur 
application est extremement oncrcuse (Peressini, 1995; Jencks, 1994; Rossi, 1989).

Si le fondement de la plupart des definitions repose sur les strictement sans-abri, les chercheurs ne se sont 
pas prives pour autant d'etablir leur propre definition, chacune differant legerement. En fait, la liste des 
termes employes pour decrire cette population est tres longue. Par exemple, elle renferme les sans-abri 
cycliques, saisonniers, episodiques, periodiques, chroniques et temporaires, les presque sans-abri, les 
nouveaux autant que les ancicns itinerants, les itinerants chomeurs ou ambulants, les personnes agees, les 
personnes handicapces mentalement ou physiquement et les sidatiques, pour ne nommer que ceux-la. Ce 
qu'il faut rctenir, e'est que Ic problcme de la definition des sans-abri se regie difficilement, mais surtout que 
le vaste eventail de definitions ayant cours dans les ouvrages nous a conduit vers une impasse. A moins de 
regler le probleme de la definition et dc I'uniformisation de cette definition, nous serons incapables de 
produire dcs estimations cxactcs ct dignes dc foi de la population des sans-abri. Ainsi, tant qu'on ne 
s'entendra pas sur les types de personnes formant la population des sans-abri, il n'y aura aucun consensus 
sur la fa?on de les denombrer.

L'absence d'une definition des sans-abri clairement appliquee non seulement empeche I'obtention 
d'estimations exactcs de la taille de cette population, mais aussi nuit a tous les autres aspects du processus 
de recherche : le type de sources de donnees a utiliser (foumisseurs de services, itinerants, organismes), la 
methode de collecte des donnees (sondages, entrevucs, recensement), la base de sondage (liste de personnes 
a inclure ou non dans I'echantillon), le plan de sondage (methode de selection de 1'echantillon, soit aleatoire 
soit non probabiliste). les outils utilises (questionnaires a remplir soi-meme, entrevucs) et les resultats de 
1'analyse (renscigncmcnts pouvant ctre cxtrapoles a partir des donnees, et plus particulierement les taux 
d'incidencc ct de prevalence). Brcf, le choix d'une definition des sans-abri determine la methode de mesure 
ou de denombrement des sans-abri.
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Aper^u des methodes de denombrement

En plus du vastc cvcntail dc definitions sc trouvant dans les ouvrages, diverses methodes ou demarches ont 
ete appliquees dc diverses manieres pour cchantillonner ou estimer la taille de la population des sans-abri. 
Plus dc 60 rechcrches sur les sans-abri ont ete menees aux Etats-Unis depuis 1980 selon Rossi 
(1989, p. 52). Celui-ci suggcre qu'on classe ces recherches en cinq strategies de recherche : les Bondages de 
personnes-cles; les dcnombrcmcnts partiels; les extrapolations a partir de denombrements partiels; les 
enquetes menees par inspection sommairc ct les recensements; les adaptations des methodes areolaires 
(Rossi, 1989, pp. 52 a 61). Le propos qui suit est un bref apergu de ces strategies et des avantages, des 
inconvenients, des points forts et des lacunes de chacunc d'elles. Commc nous 1'avons mentionne, quelques 
recherches seulement ont etc menees au Canada depuis de debut dcs annees 80. Toutes les recherches 
canadiennes peuvent etre classees sous 1'une des strategies de Rossi. Ainsi, nous citerons les diverses 
recherches canadiennes au moment opportun.

Sondages des personnes-cles

La premiere strategic consiste a determiner les principaux informateurs et a les interroger (e'est-a-dire les 
personnes qui connaissent les sans-abri, soit en general ceux qui travaillent dans des refuges, des banques 
alimentaires ct d'autres services utilises par les sans-abri) pour estimer, d'apres leurs donnees, la taille et la 
composition de la population qu'ils desservent. Les meilleurs exemples de ce type de sondages sont 
I'cnquete eclair du CCDS au Canada et le sondage du HUD aux Etats-Unis. Comme le souligne Rossi, 
cette methode comporte plusicurs avantages : (1) on peut realiser ces sondages rapidement et a peu de frais; 
(2) cette methode peut faire I'objet de strategies d'echantillonnage traditionnelles; autrement dit, on peut 
etablir un cchantillon dc foumisseurs de services aux sans-abri (refuges, soupes populaires, agences de 
placement, etc.) et appliquer les techniques d'echantillonnage probabiliste; (3) en apparence, les techniques 
sont valables - qui, hormis les sans-abri eux-memes, connaissent mieux ces demiers que ceux entretenant 
un lien etroit avec cux? La principalc lacune de cette methode, e'est qu'elle repose sur des sources 
secondaires. Autrement dit. on ne peut ni verifier la fiabilite des informateurs ni la valeur de leurs 
estimations. En outre, compte tenu dc la nature errante de la population visee, plusieurs organismes ont du 
mal a tenir un compte exact du nombre de beneficiaires de leurs services. Qui plus est, le probleme du 
double compte sc pose. Par cxcmplc, la plupart des refuges offrent leurs services en fonction de chaque 
nuit. Or, scion les recherches, la majeure partie des itinerants utilisent les refuges de maniere constante ou a 
plusicurs reprises. Puisquc les organismes tiennent un compte pour chaque nuit, leurs beneficiaires risquent 
fort d'etre rcccnscs plusicurs fois a divers endroits d'une meme ville. Par consequent, les estimations de 
1'incidence et de la prevalence de 1'itinerance produites par cette strategic tendent a etre surfaites. La 
determination dcs taux dc prevalence moyens par nuit est la faQon la plus efficace d'appliquer cette 
strategic (Rossi, 1989). La encore, 1'exactitude des estimations repose beaucoup sur 1'exactitude et la 
fiabilite des informateurs.

Denombrements partiels

Cette methode repose sur des comptes ou des sondages de sous-enscmbles de la population des sans-abri - 
le plus souvent, il s'agit dc ceux qui sont facilement identifiables et accessibles. Relevent de cette categoric 
les recherches faisant appcl a plusieurs bases de sondage ou reposant sur 1'echantillonnage ou le 
denombrement dcs personnes dans les refuges, les soupes populaires, les centres d'hebergement ou des 
endroits oil les sans-abri sc rassemblent souvent. Parmi les recherches canadiennes ayant applique cette 
methode. mentionnons les suivantes : le sondage eclair du CCDS; le volet «sans-abri» du recensement de 
1991; le Street Health Survey mcnc en 1992 par I'lnstitute for Social Research a Toronto; le East Village
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Survey mene en 1991 par McDonald & Peressini pour le compte de la ville de Calgary. En limitant 
1'eventail de personnes a cchantillonner, les chercheurs peuvent efFectuer leur recherche de maniere 
systematiquc, etablir des listes de sondagc ct appliquer les techniques de sondage probabiliste. Ainsi, cette 
methode est suffisamment precise pour estimer la taille d'une sous-population. Son principal point faible : 
elle se revcle peu utile pour estimer la population globale des sans-abri, car on ne peut determiner la 
proportion de la population globale ainsi omise ni la frequence d'utilisation des endroits recenses par les 
sans-abri. En revanche, si. dans le plan du sondage, on tient compte de la frequence d'utilisation et des 
chcvauchcmcnts. on rctablit, du moins en partie, la valeur de cette methode. Enfin, selon le degre de detail 
et d'attention accordcs au plan du sondage, ces recherches peuvent se reveler onereuses et interminables et 
accaparcr bcaucoup de main-d'oeuvre.

Extrapolations a partir de denombrements partiels

Les recherches du genre tirent leurs estimations de renseignements obtenus de denombrements partiels et 
appliques a la population globale. Les estimations tirees de petits sondages locaux debordent le contexte 
que visaient ces sondages. L'etude realisee en 1984 par le HUD en est le meilleur exemple. Bien qu'ayant 
mene un sondage dans les refuges aux Etats-Unis, le HUD s'en est remis, pour evaluer le nombre de 
sans-abri, a quatre estimations du ratio refuge/initerants tirees de quatre recherches differentes menees par 
dcs chercheurs dans dcs villcs differentes. «Le principal ecueil de ces extrapolations, e'est leur ratio 
refuge/itincrants critique, cclui-ci variant d'une ville a 1'autre et accusant de fortes fluctuations 
saisonnieres.» (Rossi, 1989. p. 56.) A part le fait d'etre peu couteuse, cette methode ne comporte aucun 
avantage significatif.

Enquetes menees par inspection sommaire

Par cette methode, on situc, idcntifie et denombre les sans-abri de visu en parcourant les rues et d'autres 
endroits exterieurs dans une ville donnee. Cette methode comporte plusieurs avantages : (1) elle est peu 
couteuse; (2) elle contoume le probleme de 1'elaboration d'un outil d'elimination de toutes les personnes ne 
repondant pas a la definition des sans-abri; (3) elle permet une communication directe avec les sujets a 
l'etude. Malheurcusement, cette methode comporte aussi des inconvenients. Premierement, puisqu'aucune 
veritable communication n'est etablie entre le sans-abri et le chercheur, ce dernier ne peut consigner que les 
caracteristiques socio-dcmographiques les plus elementaires : le sexe et la race. Deuxiemement, cette 
methode n'est pas objective, car seules les personnes pouvant etre aperyues par 1'observateur sont 
reccnsees. Ainsi, sont cxclus du compte les sans-abri non visibles, e'est-a-dire ceux se trouvant dans des 
refuges, des centres pour itinerants, des asiles de muets, des hotels a bon marche, etc. Enfin, ce type de 
sondage s'cxposc «a de grave problcmcs d'idcntification» (Rossi, 1989, p. 57). En effet, on ne peut se fier 
aux apparcnces. Rossi affirme que parmi les sans-abri recenses dans sa recherche de 1989, certains etaient 
propres et de belle apparcncc et la plupart ne dormaient pas lorsqu'ils ont ete apenjus dans la rue ou dans 
les endroits publics (Rossi, 1989, p. 57). Cette methode exclut done les sans-abri ne repondant pas au 
stereotype traditionnel.
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Adaptations des methodes areolaires

La demicrc mcthodc adapte les plans traditionnels de sondage compte tenu du fait que les sans-abn. en tant 
que population rare ou cachee, presentent des problemes particuliers d'echantillonnage. Les strategies 
traditionnellcs d'echantillonnage reposent sur I'hypothese selon laquelle la probabilite de rencontrer chaque 
personne ou menage est connue. En effet, chaque personne ou menage a une adresse civique et peut etre 
contacte au moyen d'entrevues en tete a tete, de sondages telephones ou d'un envoi postal. A 1'echelle 
nationale. ccs strategics reposent sur des listes de zones geographiques et des menages s'y trouvant. 
Malhcurcusement. les sans-abri sont une population mobile sans adresse fixe. II est done impossible de 
produire une liste exhaustive dcs itinerants et d'ctablir la probabilite de recenser chaque individu. On 
apporte done des modifications aux plans de sondage afin qu'ils permettent de selectionner un echantillon 
non fausse la oil sc trouvent les sans-abri : dans les refuges et dans la rue. Parmi les exemples de cette 
mcthodc. citons : 1c sondage dcs sans-abri a Chicago mene par Rossi en 1989,1'etude sur les vagabonds de 
Los Angeles mencc par Bumam et Koegel en 1987 et le sondage de la collectivite d'East Village (Calgary) 
effectue par McDonald et Peressini. L'avantage de ces techniques se situe dans leur conception 
systematique et 1'attention qu'elles portent au sondage probabiliste. En raison de ces deux elements, ce sont 
les techniques qui risquent de produire les estimations les moins faussees et les estimations les plus fiables 
de la taille et de la composition de la population des sans-abri. Le principal inconvenient de cette methode, 
e'est que la fiabilite et la valeur des estimations produites dependent largement de la zone a inclure dans les 
sondages. En d'autres mots, si des sans-abri se trouvent dans des endroits non couverts par le plan de 
sondage, ils seront omis ou cxclus de la recherche, et la taille de la population sera sous-estimee.

Methodes axees sur les services

En plus dcs methodes susmentionnees, Ronaldo lachan et Michael Dennis (1993) nous ont donne un aper9u 
dcs methodes miscs au point depuis que Rossi a mene son sondage (1989, pp. 59 a 61). lachan et Dennis 
ont degage 14 rcchcrches sur les sans-abri ayant applique une methode axee sur les services et les ont 
classees en quatre categories (1993, p. 2):

1. La premiere categoric de rechcrches n'utilise que les echantillons d'endroits pourvus de systemes 
de services (refuges, soupes populaires, programmes de jour, etc.), car ces endroits sont peu 
oncreux et touchent I'enscmblc de la population visee (voir, a titre d'exemple. 1'etude de Burt & 
Cohen, 1990).

2. La deuxieme categoric de rechcrches utilise des sondages probabilistes de refuges et de lieux 
dans la rue pour reduire au minimum les risques de biais resultant du denombrement incomplet et 
des limites dcs systemes de services (voir, a titre d'exemple, 1'etude de Rossi, Fischer &
Willis. 1986).

3. La demiere categoric de rechcrches, qui constitue un compromis, se concentre sur les 
echantillons des systemes de services tout en incluant toutefois les echantillons partiels ou 
raisonnes de lieux dans la rue a forte concentration de sans-abri (voir, a titre d'exemple, Dennis 
& lachan, 1992, McDonald & Peressini, 1991, Bumam & Koegel, 1988).
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II importe dc souligncr quc chaquc categoric ci-dessus constitue une description generale des types de plans 
et de strategies qui ont etc adoptes tout au long de 1'etude sur 1'itinerance. Depuis la fin des annees 80, la 
plupart des recherches sur les sans-abri ont toutefois employe une version des methodes axees sur les 
services susmentionnees.

Recents developpements sur les methodes de denombrement des sans-abri

Dans la section precedente, nous avons avons expose les diverses methodes de denombrement des sans-abri 
ou d'estimation de la taille de la population des sans-abri, depuis les sondages des personnes-cles jusqu'aux 
methodes reposant sur unc strategic d’echantillonnage axee sur les services. Bon nombre des methodes 
citees ont ete mises au point au debut des annees 80 et constituent les inevitables precurseurs des methodes 
axees sur les services mises au point et en oeuvre dans les annees 90. Dans la section suivante, nous 
presentons deux methodes, claborccs dans les annees 90, qui constituent les plus recents developpements 
dans le domaine du denombrement dcs sans-abri : 1'etude sur les sans-abri intitulee Washington, DC, 
Metropolitan Area Daig Study (DC*MADS) et I'ctude Automated National Client-specific Homeless 
services Recording System (ANCHoR). Chacune de ces deux etudes emploie une methodc particuliere de 
denombrement et de sondage de la population des sans-abri aux Etats-Unis. La premiere est une variante de 
plusieurs methodes : denombrements partiels, methode arcolaire et methodes axees sur les services. La 
seconde est un systeme d'enregistrement informatise a fins multiples2 qui a ete mis au point et fait 
presentement I'objct d'essais dans des refuges de plusieurs Etats des Etats-Unis.

Etude sur les sans-abri DC*MADS

L'etude DC*MADS a etc menee cn 1991 par Michael L. Dennis et ses collegues au Research Triangle 
Institute (RTI), Rcserach Triangle Park, Caroline du Nord. L'etude a ete congue pour examiner la nature et 
la portee de la toxicomanic pour I'cnsemblc des habitants (itinerants ou non) d'une region metropolitaine, et 
elle met 1'acccnt sur les sous-groupes de la population qui sont sous-representes ou omis dans les sondages 
traditionncls. L'etude DC*MADS se compose de plusieurs elements correspondant aux sous-groupes de la 
population vises par le sondage. L'un deux nous interesse plus particulierement: The Homeless and 
Transient Population Study.

La Homeless and Transient Population Study (lachan & Dennis, 1993) utilise ce qu'on appelle une 
«methodc a bases multiples pour rccenser les sans-abri et la population ambulante» (lachan & Dennis,
1993 p. 1). Bicn que bon nombre dc recherches realisees vers la fin des annees 80 utilisent 1'une ou 1'autre 
des trois categories de methodes axees sur les services susmentionnees, aucune d'elles n'a tente de comparer 
les trois methodes dans unc seulc etude. (lachan & Dennis, 1992, p. 2). En d'autres mots, hormis l'etude du 
RTI, aucune etude n'a tente de determiner I'efficacite avec laquelle chacune des trois categories recense ou 
represente la population des sans-abri dans un lieu donne. Le plan de sondage de l'etude du RTI a necessite 
I'cchantillonnagc (dans le temps et I'espace) des sans-abri pour permettre la production d'estimations et de 
caracteristiques dc la population pour une joumee ordinaire entre fevrier et juin 1991 (lachan & Dennis, 
1993, p. 3). L'echantillon sc compose dc «quatre echantillons temporels de 16 jours chacun pour les mois 
de fevrier, de mars, d'avril et de juin 1991, au rythme de 4 jours par semaine, deux echantillons de refuges, 
un echantillon de soupes populaires, un echantillon de campements et deux echantillons a deux degres 
d'ilots et dc secteurs dc reccnscmcnt» (lachan & Dennis, 1993, p. 3). II s'agit de la methode 
d'echantillonnage la plus complete a ce jour, en particulier pour ce qui conceme le recensement du plus 
grand nombre possible dc lieux oil peuvent se trouver les sans-abri. Si l'etude du RTI n'est pas la plus 
onereuse dc toutes, elle n'est pas tout a fait la meilleur marche : le budget total alloue a cette etude s'est 
eleve a 800 000 dollars U S. en 1991.
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A 1'origine, 1'ctudc dcvait rcproduirc 1'idce du Chicago Homeless Study de Rossi, celui-ci ayant applique un 
sondage probabilistc aux ilots de rccenscmcnt definis par les conventions. Contredisant la prediction de 
Rossi scion laqucllc «dcs etudes analogues pouvaient etre entreprises dans d'autrcs villes pour la somme de 
100 000 a 200 000 dollars (de 1988).»3. Dennis soutient qu'il «en coute davantage pour realiser 
64 entrevucs dans la rue (reposant sur la methode areolaire de Rossi]4 que tout le reste dcs 844 cntrevues» 
(Dennis, 1993, p. 3). Outre le cout exorbitant qu'entraine la realisation du volet «rue» du sondage, Dennis 
enumere d'autres motifs a 1'appui de 1'abandon du volet «rue», notamment: le rendement reel de 
I'echantillonnage dans la rue n'a pas atteint le tiers du rendement prevu, on pourrait entrer en contact avec 
les marginaux des rues par des moyens moins onereux et la oil ils seraient plus accessibles, et la realisation 
d'entrevues aux petites heures du matin dans des endroits presentant de graves problemes de securite 
constitue un risque inacccptablc (Dennis, 1993, p. 2).

Par suite des problemes que posait I'echantillonnage dans les rues, Dennis et ses collegues du RTI ont 
suspendu leurs Bondages et rcconQu le projet. Le volet «rue» a ete remplace par un volet compose d'un 
echantillon d'itinerants choisis en fonction de leur concentration geographique dans des endroits 
particuliers, appeles «campcments de plein air» par Dennis, et d'un echantillon a deux degres produit a 
1'aidc de soupcs populaircs ct/ou de banques alimentaires (1993, pp. 2 et 3). L'etude du RTI repose done 
sur 908 entrevucs dircctcs mcnecs a partir de quatre bases de sondage se chevauchant pour les jours prevus 
pour I'echantillonnage, notamment:

477 entrevucs aupres de residents echantillonnes de 18 h 00 a 6 h 00 dans 93 refuges (y compris des 
refuges pour femmes victimes d'abus, mineurs, etc.) (Dennis, 1993, p. 3);

224 entrevucs aupres d'usagers echantillonnes de 18 h 00 a 6 h 59 le jour suivant dans 31 soupes 
populaircs (repas) et banques alimentaires (y compris des services alimentaires mobiles) (Dennis, 
1993. p. 3);

143 entrevucs aupres de personnes strictement sans abri se trouvant dc 4 h 00 a 6 h 30 dans les 
principaux campemcnts de plein air indiques par les foumisseurs locaux de services (Dennis,
1993 p. 3);
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• 64 entrevues aupres de personnes strictement sans abri se trouvant de4h00a6h30 dans 1'un des
echantillons arcolaircs dcs 432 Tlots dc recensement du DCMSA (Dennis, 1993 p. 3).

De plus, scion Dennis, «tous les endroits d'echantillonnage ont ete attribues au hasard a I'echantillon 
alcatoire dc jours ct rajustes comptc tenu du biais de non-reponse des etablissements et des individus et des 
chevauchemcnts entre les bases de sondage pour chaque jour d'echantillonnage. Le taux de reponse 
combine des refuges et des soupes populaires a atteint 82,6 %» et celui des individus des quatre bases,
86,1 % (Dennis, 1993, p. 3).

Si 1'etudc du RT1 presente un interet d'ordre general, les methodes utilisees dans 1'etude ne sont nullement 
uniques; d'autres chercheurs ont applique des methodes analogues sans toutefois les avoir toutes regroupees 
dans une seule etude. L'etude presente neanmoins un aspect unique car, grace a I'echantillonnage complexe 
tire de multiples lieux de sondage et des services oil se trouvent les sans-abri, les donnees du RTI ont 
permis aux chercheurs dc determiner I'cfficacitc de chaque methode quant a la representation de la 
population a l'etude. En fait, les donnees leur ont permis de poser la question dont tous cherchent la 
reponse : «Quelle est I'efficacite des methodes axees sur les services pour ce qui est du denombrement des 
sans-abri pour un jour ordinaire?» (Dennis, 1993, p. 7.) La reponse est revelatrice, pour ne pas dire plus.

Par le scul moyen dcs refuges commc base de sondage, on n'a pu inclure que 56,3 % de la population des 
sans-abri dans I'echantillon obtenu. L'ajout des soupes populaires porte le denombrement de cette 
population a 93,2 %. L'ajout des campements de plein air augmente la representation d'un pour cent, soil 
un total de 94,2 % pour 1'cnsemble des trois bases de sondage. Dennis et ses collegues ecrivent egalement 
que la ((contribution des echantillons aleatoires d'Tlots se situe typiquement entre 5 et 15 %» (Dermis, 1993, 
p. 7). Enfin. selon Dennis (1993), les caracteristiques des itinerants ne sont pas reparties de maniere egale 

entre les diverses bases dc sondage. Plus precisement, il estime que 86,5 % des individus classes comme 
grands consommatcurs d'alcool et 90,2 % dcs individus se declarant chomeurs ont ete inclus dans les trois 
bases de sondage (refuges, soupes populaires et campements de plein air) (Dennis, 1993, p. 7).

Ces constatations presentent un interet particulier, car elles demontrent la pertinence des methodes axees 
sur les services pour cc qui est dc I'echantillonnage de la population et de 1'evaluation de la taille de la 
population. Comme nous I'avons souligne, les denombrements ou recensements directs des sans-abri sont 
onereux ct difficilcs a realiser et, plus souvent qu'autrement, produisent des estimations douteuses de la 
population. Les methodes d'echantillonnage, elles, sont beaucoup plus rentables et faciles a mettre en 
oeuvre. Le probleme avec I'echantillonnage des sans-abri, e'est que les sociologues ont du mettre au point 
de nouvelles methodes d'echantillonnage de cette population.5 Par consequent, jusqu'a ce jour, on ne dispose 
d'aucunes donnees pour verifier si les methodes axees sur les services sont valables et fiables.

L'etude du RTI fait claircment rcssortir ce qui suit: Premierement, les methodes axees sur les services 
permettent la representation d'au moins 94 % de la population globale si I'echantillon est produit par la 
selection dc repondants dans les refuges, les soupes populaires et les campements de plein air. 
Dcuxiememcnt, les rcsultats dc la Homeless and Transient Population Study revelent qu'on peut saisir dans 
les autres bases de sondage la majeure partie des marginaux des rues. Troisiemement et demierement, 
Dennis et ses collegues ont pris soin de mentionner que les ((constatations laissent supposer que les refuges 
ne represented pas dc maniere adequate, a cux seuls, la population ou les principaux sous-groupes a 
l'etude» (Dennis, 1993. p. 7). Par consequent, rechantillonnage ou le denombrement a partir d'une seule 
base de sondage ne permettent pas un denombrement exact de la population, e'est la reunion des trois bases 
de sondage qui presente le plus haut degre de representativite de la population des sans-abri.
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Logiciel ANCHoR

L'Automated National Client-specific Homeless services Recording System (ANCHoR) est un systeme 
d'information informatisc conyu pour faciliter la coordination des services offerts aux sans-abri. C'est un 
logiciel qui facilite la collccte et la gestion d'un vaste evcntail de donnees sur les sans-abri au moment ou ils 
utilisent dcs services avee lesquels ils entrent en contact. Le logiciel est pourvu de fonctions permettant 
revaluation normaliscc dcs besoins des beneficiaires. la gestion des cas et I'enregistrement de 1'utilisation du 
logement et des services. Extremcmcnt souple, le logiciel peut etre adapte aux besoins de I'etablissement ou 
organisme foumissant dcs services (p. ex., on peut lui adjoindre dcs modules pour recueillir d'autres 
donnees pertinentes). La premiere version du logiciel renferme les modules Outreach (services d'approche). 
Assessment (evaluation). Residential Services (services residentiels) et Service Planning (planification des 
services).6 Le logiciel permet la collecte de renseignements socio-demographiques de base sur les 
beneficiaires des services : nom (et noms d'emprunt), date de naissance, Etat de naissance, pays de 
naissance, numero d'assurance sociale, sexe, age, ethnie ou race, etat civil, orientation linguistique, date 
d'entrcc (ou d'utilisation des services), date de sortie (ou d'abandon des services), etc. Le logiciel permet 
egalemcnt de recueillir une vaste gamme de renseignements sur les beneficiaires des services, leurs besoins 
et le resultat de I'aidc qu'ils ont rcQue.

En plus d'offrir des outils aux foumisseurs de services, le logiciel peut etre utilise comme methode de 
denombrement des sans-abri. On peut sc servir du logiciel ANCHoR pour produire des donnees agregees 
sur le nombre de personnes utilisant dcs services dans une periode donnee, la duree de leur sejour, le 
recidivisme et d'autres services qu'elles peuvent utiliser. Outre son utilite comme methode de denombrement 
des sans-abri, le logiciel ANCHoR rassemble assez de donnees pour creer des identificateurs uniques 
associes aux cas des bases de donnees afin de produire un denombrement sans doubles comptes.7 Puisque 
chaque personne utilisant un service est enregistree dans la base de donnees (et qu'on peut distinguer 
chaque personne des autres), les donnees obtenues representent le nombre total de personnes utilisant ce 
service. Enfin, 1'utilisation du logiciel ANCHoR produit une base de donnees pouvant etre instantanement 
mise a jour quotidiennement, mensuellement, annuellement, etc. Ainsi, ce logiciel peut non seulement 
produire des estimations de la prevalence ponctuelle, mais encore etre utilise pour produire des estimations 
de la prevalence annuelle de la taille de la population des sans-abri.

Le logiciel ANCHoR est extremcmcnt attrayant en raison des donnees qu'il presente : le denombrement 
total de la population dcs beneficiaires sans doubles comptes, les estimations de la prevalence ponctuelle, 
les estimations de la prevalence annuelle ou d'une periode donnee, les taux d'admission, les taux de renvoi 
ou sortie et une vaste gamme de donnees socio-demographiques sur les beneficiaires memes. En outre, c'est 
un systeme peu oncrcux a ctablir et a mettre en oeuvre. Par exemple, Dennis Culhane estime que le Texas 
pourrait ctablir un systeme d'information de gestion dans cinq villes pour la somme forfaitaire de 
350 000 dollars U S. (voir ['Annexe C). Comparativement au denombrement d'une nuit ou a un 
echantillonnage a bases de sondage multiples (coutant entre 400 000 et 800 000 dollars U.S.), 
I'etablissement du logiciel ANCHoR dans un secteur geographique donne est extremement rentable. Enfin, 
il s'agit d'un logiciel graphique contu pour toumer dans I'environnement Windows, ce qui en facilite 
beaucoup 1'utilisation et la mise a jour.8
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En thcoric, le logiciel ANCHoR s'adresse a tout organisme ofFrant des services. En realite, il a ete 
mis en oeuvre et utilise dans des organismes ofFrant des services d'hebergement pour les sans-abri. 
Bien que n'etant pas necessairement un inconvenient, cette realite presente une limite. Si ce 
logiciel permet de recenser avec exactitude et sans doubles comptes les beneficiaires de services 
d'hebergement, tous les sans-abri n'utilisent pas ces services. C'est la une des raisons pour 
lesquelles les methodes axees sur les services ont ete mises au point. Le recensement des sans-abri 
grace aux seuls services d'hebergement ne produit qu'un denombrement partiel. Ainsi, pour 
s'assurer de denombrer le plus de sans-abri possible, les chercheurs ont mis au point une methode 
qui tente de denombrer les sans-abri dans le plus grand nombre possible de services que ces 
derniers utilisent. La encore, le probleme du double compte revet une grande importance. Bon 
nombre d'itinerants utilisent un vaste eventail de services. Denombrer les sans-abri dans plusieurs 
services difFerents augmente done les risques de recenser la meme personne plus d'une fois. Done, 
la principale lacune du logiciel ANCHoR comme methode de denombrement des sans-abri, au 
stade ou en est son elaboration, c'est le fait qu'il ne permet de denombrer que les utilisateurs de 
services d'hebergement.

Bref, la Homeless and Transient Population Study demontre clairement trois facteurs importants :

1. Les methodes axees sur les services permettent de recenser entre 80 et 85 % de la 
population des sans-abri. Si ces methodes ne permettent pas de recenser la totalite de 
cette population, ce sont dies qui produisent les recensements les plus complets.

2. Dans les methodes axees sur les services, le volet «rue» est le plus onereux et le moins 
efFicace. Ce qui importe davantage, c'est que cette etude prouve sans contredit que 
1'exclusion de ce volet ne compromet pas gravement la capacite d'evaluer la taille de 
cette population. Le volet «rue» ne constitue environ que 5 % de la population totale 
des sans-abri, pour la plupart pouvant etre denombres a 1'aide des autres bases de 
sondage.

3. Un seul volet ou une seule base de sondage ne permet pas d'evaluer avec precision la 
taille ce cette population. Toute tentative de denombrement doit etre realisee au moins a 
trois endroits : refuges, soupes populaires et campements de plein air.

Outre 1'etude CD*MADS, nous avons examine le projet ANCHoR. Notre examen laisse supposer 
que I'emploi d'un systeme automatise de reperage se revde une methode tres efFicace et fiable de 
denombrement des beneficiaires de services d'hebergement. Ce logiciel non seulement nous 
permet de denombrer les beneficiaires du systeme d'hebergement a un moment donne, mais 
encore peut etre utilise pour produire des comptes de prevalence pour une periode donnee. Ce qui 
importe davantage, c'est que les comptes ne sont pas des estimations, mais de veritables comptes 
globaux des personnes utilisant le systeme d'hebergement. Le logiciel ANCHoR presente toutefois 
un inconvenient : il s'adresse principalement aux refuges. Par consequent, les statistiques tirees de 
I'utilisation du systeme ne prennent en compte que les personnes a la recherche d'un refuge, ce qui 
ne correspond pas a la population totale des sans-abri. L'utilisation du logiciel ANCHoR comme 
methode de denombrement omet done une proportion importante de la population totale des 
sans-abri, peu importe le moment.
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Chapitre II: Atelier sur 1'evaluation de 1'itinerance

L'une des principales taches a accomplir dans ce projet etait la conception et la mise en oeuvre 
d'un atelier de trois jours reunissant des experts du gouvernement, des services et du milieu 
universitaire qui ont mene des recherches sur les sans-abri au Canada et aux Etats-Unis ou y ont 
participe ou ofFrent des services aux sans-abri. Nous avons demande aux participants a I'atelier de 
nous aider a examiner et a evaluer les methodes presentees dans le chapitre precedent. Les 
criteres d'examen et d'evaluation des diverses definitions et methodes choisies au prealable par les 
principaux chercheurs et les membres du comite consultatif du projet sont les suivants :

1. La definition doit optimiser la representation de la population des sans-abri en englobant 
le plus large eventail possible de caracteristiques socio-demographiques;

2. La methode d'estimation ou de denombrement doit en optimiser I'exactitude et la 
fiabilite;

3. La mise en oeuvre de la definition et de la methode doit etre facile peu importe le 
contexte (echelle locale ou nationale, par exemple);

4. La methode doit etre rentable pour reduire ainsi le cout de sa mise en oeuvre sans 
compromettre la representativite, I'exactitude et la fiabilite de I'estimation ou du 
denombrement qu'elle permet de produire.

En somme, le principal objectif de I'atelier etait I'examen des diverses possibilites de definition des 
sans-abri et 1'evaluation critique des methodes de denombrement ou d'estimation de la taille de la 
population des sans-abri traitees dans les ouvrages de reference, compte tenu des criteres 
susmentionnes. Tout au long de I'atelier, nous avons demande aux participants de nous faire part 
des connaissances et de I'experience qu'ils ont tirees de leur travail aupres des sans-abri et des 
resultats qu'ont produits leurs tentatives de denombrement des sans-abri. Le resume des 
conclusions tirees par les participants a I'atelier de trois jours suit.9

Resume de I'atelier

Dans la presente section, nous vous donnons un aper?u des observations et des suggestions faites 
par la palette d'experts dans le domaine de 1'itinerance tout au long de I'atelier de trois jours. 
L'atelier avait pour but I'examen des questions entourant la definition des sans-abri, des methodes 
d'estimation de la taille de la population des sans-abri et des techniques facilitant la collaboration 
de ceux qui s'efforcent de denombrer les sans-abri dans le milieu.
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Jour 1 : Definition des sans-abri

La premiere journee a porte sur la myriades de questions entourant les definitions des sans-abri et 
de I'itinerance. Durant toute la journee, ces questions ont ete abordees, discutees et debattues 
dans le cadre de divers forums (seances plenieres, discussions en petites groupes et presentations). 
Dans les paragraphes qui suivent, nous vous presentons un resume des principaux themes et idees 
ayant emerge au cours des activites de cette journee.

Durant cette journee, trois principaux themes portant sur le probleme de la definition sont 
ressortis. Premier theme : Les definitions dependent de 1'objectif vise par leur utilisation. Bon 
nombre de participants se sont demande pourquoi Ton s'interessait a denombrer les sans-abri, 
soutenant qu'il fallait trouver une reponse a cette question fondamentale avant meme de chercher 
une definition des sans-abri. La reponse a cette question permet de degager les motifs qui 
contribuent a preciser ceux qui seront recenses ou non. Par exemple, si I'estimation de la taille de 
cette population vise I'amelioration des services existants et le ciblage des nouveaux services sur 
les sans-abri, alors une definition axee sur les services et sur leurs divers utilisateurs se revele la 
plus pertinente. Par ailleurs, si le denombrement a pour but de determiner I'ampleur des besoins au 
Canada afin d'affecter plus efficacement les rares ressources et les fonds disponibles, alors une 
definition a large spectre et qui englobe la plus grande part possible de cette population s'impose. 
Cela dit, il importe egalement de souligner que, s'ils reconnaissent I'importance de trouver 
1'objectif du recensement, les participants estiment que connaTtre 1'objectif ne resout pas tout a fait 
le probleme de la definition. Les deux autres themes concernent les autres facteurs a envisager 
lorsqu'on tente de degager une definition

Deuxieme theme : Bien qu'on trouve de nombreuses definitions valables des sans-abri et de 
I'itinerance, on ne peut pas les fusionner en une seule definition englobante applicable de maniere 
rigoureuse ou satisfaisante a I'echelle nationale. Tout au long de I'atelier, les participants ont 
soutenu que pour comprendre I'itinerance il faut 1'envisager sous Tangle d'un continuum de 
I'instabilite residentielle. Selon Tensemble des participants, il est presque impossible de trouver 
une definition englobant chaque sans-abri. Par consequent, il faut s'efforcer de trouver une 
definition correspondant aux plus demunis. De plus, presque tous les participants s'entendent pour 
dire que les plus demunis sont ceux qui n'ont aucune forme de logement permanent et qui se 
voient forces de se loger dans un centre d'hebergement. Une foule d'autres personnes n'ayant pas 
de logement permanent beneficient d'une forme de logement occasionnel chez des amis ou des 
membres de leur famille ou d'une forme de logement temporaire dans une famille d'accueil ou un 
hotel a bon marche; c'est pourquoi la definition des sans-abri ne devrait pas englober ces 
personnes. Compte tenu de ces arguments, les participants ont tire deux conclusions sur la 
meilleure definition possible de I'itinerance du point de vue du denombrement.

Premierement, la definition se limitant aux strictement sans-abri est la meilleure definition si elle 
englobe les plus demunis et est applicable de maniere efficace et rentable. Typiquement, ce genre 
de definition comprend les personnes ayant passe au moins une nuit dans un endroit considere 
comme un refuge temporaire ou d'urgence, un endroit non prevu a cette fin ou un endroit ou elles 
ont ete accueillies de maniere temporaire et a titre gratuit et les personnes ayant passe la nuit dans 
un endroit finance par un programme s'adressant aux personnes qui n'ont pas de logement pour
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une periode donnee (un mois, habituellement). La caracteristique la plus avantageuse de la 
definition se limitant aux strictement sans-abri, c'est que son application (dans la mise au point 
d'une methode) est, abstraction faite de ceux qui vivent vraiment dans les rues, assez simple. Cette 
definition ne comprend done pas ceux qui sont exposes de fa^on imminente a devenir sans-abri ni 
ceux qui le sont occasionnellement.

Deuxiemement, peu importe la definition retenue, elle se doit d'etre claire et souple. Par definition 
claire, les participants entendent une definition permettant a quiconque de savoir exactement 
quelles personnes seront recensees et quelles personnes ont ete reellement recensees par 
1'application de celle-ci, ce qu'ils estiment etre de la plus haute importance. Au fond, les 
participants a 1'atelier soutiennent que la definition des sans-abri et la methode de denombrement 
sont intimement liees et que le plus important dans une definition c'est de preciser exactement les 
personnes a recenser.

Les participants a I'atelier tiennent egalement a ce que la definition soit souple, e'est-a-dire a ce 
qu'elle soit structuree de fa<?on a pouvoir etre utilisee dans de nombreuses situations. Par 
souplesse, les participants font allusion a la methode : tant qu'a se donner du mal et a engager des 
frais pour denombrer les sans-abri, mieux vaux englober le plus grand nombre possible de types 
de sans-abri (au sens strict). En fait, il s'agit de recueillir suffisamment de donnees sur les sans-abri 
afin que quiconque (chercheur, fonctionnaire, intervenant, etc.) puisse adapter ces donnees en 
fonction de ce qu'il cherche. Par exemple, comme l'a souligne un participant, la definition 
presentement utilisee par le Bureau of the Census englobe quiconque a ete sans abri la nuit 
precedente, les sept derniers jours ou le moins precedent ou a deja ete sans abri. Les donnees 
recueillies grace a cette definition sont tres souples, peuvent etre utilisees a de multiples fins et 
permettent d'aborder un large eventail de questions administratives.

Dernier theme : Tenter d'etablir une definition plaisant a tous est sans espoir. II y a trop de 
definitions divergentes et d'interets a concilier. Les participants estiment en general que ce qui 
compte c'est ce qu'il est possible de mesurer. En d'autres mots, ce qui importe, c'est que les 
definitions soient applicables. En theorie, toute definition des sans-abri peut englober tous les 
sans-abri, depuis ceux qui sont occasionnellement abrites jusqu'a ceux qui vivent dans les rues. 
Toutefois, en realite, les sans-abri qu'on peut vraiment denombrer (facilement et le plus 
economiquement possible) font partie d'un petit nombre de sous-groupes de la population des 
sans-abri, e'est-a-dire ceux qui sont facilement accessibles. Par exemple, il n'existe aucun moyen 
simple et rentable de recenser les marginaux des rues, ceux qui habitent des immeubles 
abandonnes ou ceux qui sont accueillis par des amis ou des membres de leur famille. Neanmoins, 
au cours des dix dernieres annees, on a mis au point plusieurs methodes (assez efficaces) pour 
denombrer les sans-abri qui habitent des refuges, utilisent des soupes populaires et des services 
d'alimentation ou se rassemblent dans des endroits particuliers (et connus). A ce stade de I'atelier, 
les participants en sont venus a la conclusion que le choix d'une definition devrait reposer 
principalement sur ceux qu'il est possible de denombrer d'un point de vue realiste.
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Jour 2 : Methodes de denombrement des sans-abri

Comme les participant I'ont souligne tout au long de la premiere journee de I'atelier, on ne peut 
pas trailer la question de la definition de 1'itinerance sans tenir compte du probleme de la methode. 
De plus, et c'est la la conclusion qu'ont tiree les participants au terme de la premiere journee, la 
definition des sans-abri et de ceux qui seront vises par le denombrement depend, en bout de ligne, 
des individus qu'on peut compter de fafon realiste. En fait, la majeure partie, voire la totalite, des 
participants ayant deja tente d'etudier, d'echantillonner ou de denombrer les sans-abri se sont 
aperQu que, malgre tout le soin apporte au denombrement, une certaine partie d'entre eux est 
toujours exclue. C'est pourquoi, au cours des deux dernieres decennies, 1'objectif supreme de 
1'etude des sans-abri a ete de mettre au point des techniques plus efficaces et plus precises pour 
denombrer la plus grande proportion possible de cette population. Voila done le sujet de la 
deuxieme journee de cet atelier : les methodes et les techniques de denombrement ou 
d'echantillonnage des sans-abri ayant ete mises au point ainsi que leurs limites.

L'une des principales observations faites par les participants etait que, a I'exception des plus 
recentes, toutes les recherches n'ont pas ete con<;ues et menees dans le but explicite de denombrer 
les sans-abri. La plupart des recherches sur les sans-abri visaient la determination de leurs 
caracteristiques demographiques, de leurs besoins de logement, de leurs besoins en matiere de 
sante et de nutrition et de tout une panoplie d'autres attributs de I'itinerance. L'un des obstacles les 
plus difficiles a surmonter dans la realisation de ces recherches, c'est que les sans-abri ferment une 
population extremement mobile et fuyante, ce qui sape I'efficacite des methodes traditionnelles 
d'echantillonnage et de sondage. Pour surmonter cet obstacle, on a elabore quelques methodes 
depassant le cadre des techniques simples qui font appel aux informateurs-cles et au sondage en 
boule de neige et qui etaient utilisees dans les recherches anterieures. En fait, les methodes traitees 
au cours de cette journee se divisent en trois types : recensements et denombrements d'une nuit, 
sondages areolaires et systemes informatises de gestion de I'information.

Les deux premiers types de recherche reposent sur une base de sondage multiple. Puisqu'on s'est 
apergu que les sans-abri se reunissaient a certains endroits, ces techniques visent a determiner de 
fa<?on systematique les endroits oil 1'on peut les rencontrer et consistent a prelever un echantillon 
areolaire des individus de chaque endroit. Les probabilites sont etablies d'apres la proportion 
d'individus se trouvant a chaque endroit par rapport aux autres endroits de I'ensemble de 
I'echantillon.

Le troisieme et dernier type de recherche constitue une demarche plutot nouvelle en matiere de 
recherche sur les sans-abri. On a mis au point des systemes informatises de reperage qu'on a 
installes dans plusieurs refuges aux Etats-Unis. Ces systemes, couramment appeles des systemes 
de gestion de I'information, recueillent toute une gamme de donnees sur les sans-abri utilisateurs 
des refuges. Parce qu'ils consignent les dates d'entree et de sortie de chaque beneficiaire d'un 
refuge, ce sont des systemes de reperage. Bien que n'etant pas aussi complexes que le logiciel 
ANCHoR, des systemes informatises de gestion de I'information analogues sont utilises par 
certaines villes canadiennes pour faciliter 1'elaboration de mesures locales. Toutefois, ces 
systemes, par exemple celui de Toronto au Canada, se caracterisent par de longs delais entre le 
moment de la saisie des donnees et le moment ou leur utilisation devient possible. Les systemes
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presentement utilises aux Etats-Unis ofFrent une retroaction et des statistiques immediates sur les 
taux d'utilisation des refuges et les caracteristiques des sans-abri beneficiaires a tout moment. Le 
logiciel ANCHoR est un systeme extremement souple presentant une multitude de possibilites de 
collecte de donnees. Par exemple, le chercheur peut recueillir et saisir les donnees sur place ou se 
contenter de les recueillir pour les faire parvenir a un centre qui se chargera de leur saisie dans la 
base de donnees. Aucune restriction ne s'applique quant au delai pouvant s'ecouler entre la 
collecte des donnees et leur saisie dans la base de donnees. Les donnees peuvent etre recueillies 
personne par personne puis transmises a un centre de fa?on quotidienne, hebdomadaire, mensuelle 
ou annuelle.

Si le logiciel ANCHoR s'avere une methode tres utile de collecte et d'organisation des donnees 
sur les utilisateurs des refuges, le principal motif et avantage de son utilisation, c'est qu'il permet la 
collecte et la saisie quotidiennes des donnees sur place. Si d'autres systemes informatiques de 
reperage permettent le suivi quotidien de 1'utilisation des refuges, ils n'ont pas ete specialement 
con^us pour fonctionner sur un ordinateur personnel autonome. Le veritable avantage du logiciel 
ANCHoR, c'est qu'il a ete con^u pour tourner dans un environnement Windows (version 3.1 ou 
plus recente) sur un ordinateur personnel autonome. C'est la probablement sa caracteristique la 
plus allechante et qui le distingue de tous les autres systemes informatiques de reperage. Par 
consequent, il doit etre utilise conformement a 1'objectif de sa conception : les donnees doivent 
etre recueillies et saisies sur place des 1'entree ou la sortie des beneficiaires de refuges.

Une seule limite s'applique a la gamme de donnees pouvant etre recueillies sur les sans-abri a 
1'aide de cette methode : le temps. En general, les refuges appliquent des lignes de conduite 
rigides sur le moment ou un itinerant peut etre admis dans un refuge et en sortir. Si les sans-abri 
ne sont admis au refuge qu'a compter d'une heure precise de la soiree, comme le font la plupart 
des refuges leur offrant un lit pour la nuit, on est alors presse par le temps dans la collecte et le 
traitement des donnees requises. En general, les refuges visent a ce que les sans-abri y entrent et 
s'y installent pour la nuit le plus rapidement possible; la saisie de donnees sur les sans-abri au 
moment de leur admission perturbe done le cours des activites. Deux solutions permettent de 
resoudre ce probleme. On peut reduire de beaucoup la quantite de renseignements demandes a 
chaque sans-abri au moment de son admission, n'infligeant ainsi qu'un leger retard au refuge. 
Sinon, on peut saisir les donnees le matin avant que les sans-abri ne quittent le refuge. Peu 
importe la solution retenue, les lignes de conduite du refuge devront probablement etre modifiees 
compte tenu du temps necessaire a la saisie des donnees voulues.

Si les debats du deuxieme jour de 1'atelier ont aborde ces questions et les methodes autrefois 
appliquees dans la recherche sur les sans-abri, ils ont surtout porte sur les problemes et les limites 
des tentatives de denombrement des sans-abri, et plus particulierement sur trois enjeux : le double 
compte, la periode de reference et la region geographique.
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Le «double compte», tel est le terme revenant sans cesse dans les ouvrages de reference et tout au 
long de 1'atelier. Ce terme est utilise pour decrire le processus d'elimination des chevauchements 
dans 1'utilisation des services par les sans-abri. En general, les recherches actuelles sur les 
sans-abri font appel a une base de sondage multiple reposant sur des methodes probabilistes. Les 
chercheurs appliquant cette technique selectionnent des echantillons aupres des services utilises 
par les sans-abri : refuges, services d'alimentation, de sante et d'aide sociale, centres de placement, 
etc. Le probleme, c'est que bon nombre de sans-abri utilisent plusieurs services au meme moment. 
Par consequent, on risque fort de recenser les memes personnes a plusieurs endroits. II faut done 
s'efforcer en premier lieu d'eliminer le double compte de la base de donnees obtenue par la 
realisation d'une recherche de ce type.

Quant aux systemes de gestion de 1'information, c'est 1'exactitude des renseignements plutot que le 
double compte qui fait probleme. Le probleme du double compte ne se pose que si une personne 
est admise a un refuge et le quitte a plusieurs reprises au cours d'une periode prolongee.
Toutefois, ces systemes recueillent suffisamment de donnees pour etre reconnues par de 
nombreux utilisateurs et rajustees en consequence par eux dans leurs estimations de la taille de la 
population des sans-abri. Comme nous 1'avons mentionne, la capacite d'eviter le double compte 
depend de la precision avec laquelle les donnees sont saisies et fournies. On ne peut pas 
determiner la portee des erreurs de saisie, e'est-a-dire si ces erreurs font augmenter ou diminuer 
les estimations de la taille de la population. L'autre inconvenient de cette methode, c'est que les 
estimations en decoulant ne tiennent compte que des utilisateurs de refuges. Les personnes qui 
n'utilisent pas les refuges sont done omises.

Deux moyens permettent d'eliminer le double compte.

Premierement, on peut I'eliminer par des moyens statistiques. Pour determiner le degre de 
chevauchement dans 1'utilisation des services, on compare les listes des beneficiaires que renferme 
la base de sondage et on etabli des indices de ponderation en fonction du degre de chevauchement 
entre les divers services. Ces indices de ponderation sont alors appliques aux donnees afin de 
produire des estimations refletant fidelement la taille de la population beneficiaire de chaque 
service a un moment donne.

Deuxiemement, on peut affecter un identificateur unique a chaque personne visee par la 
recherche. Pour ce faire, il faut recueillir suffisamment de donnees sur chaque individu pour le 
distinguer des autres repondants dans la base de donnees. Ces donnees permettent alors 
d'identifier les personnes denombrees plus d'une fois. Les doubles comptes sont ensuite elimines 
avant de proceder a I'estimation de la taille de la population.

Si les methodes d'estimation de la taille de la population axees sur les services constituent un 
moyen assez exact de denombrer les sans-abri, elles ont tendance a etre limitees par la periode de 
reference. En d'autres mots, les sondages, les recensements et les denombrements d'une nuit ne 
prennent en compte que la partie de la population presente cette nuit-la. Comme nous 1'avons 
mentionnee, les sans-abri forment une population tres fluide et mobile. Par consequent, les 
denombrements effectues dans un court laps de temps (p. ex. une nuit) ont tendance a omettre les 
itinerants les plus difficiles a reperer et ceux qui n'utilisent les services que de maniere ponctuelle.
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On pent rendre les denombrements un peu plus precis en retenant le plus grand eventail possible 
de services et d'endroits (prisons, etablissements, hopitaux, etc ). De plus, en allongeant au 
maximum la periode de saisie des donnees, on augmente ses chances d'inclure le plus grand 
nombre possible de sans-abri dans la recherche, ce qui ameliore 1'exactitude du denombrement.

Par contre, la realisation d'un sondage sur une periode plus longue accroTt les risques de double 
compte et peut produire des estimations exagerees de la taille de la population. La recherche de 
Culhane montre la fluctuation dans la taille de la population resultant de I'allongement de la 
periode de reference10 (en raison des doubles comptes et des fluctuations reelles dans la taille de la 
population). Par exemple, s'ils utilisent les donnees recueillies dans les refuges de New York et 
Philadelphie, leur sondage (libre de doubles comptes) indique qu'il y avait plus de trois fois plus 
de sans-abri beneficiaires de refuges au cours de 1'annee qu'au cours d'une seule nuit (Culhane et 
ai., 1994 p. 122). Cette constatation laisse supposer que les estimations de la taille de la 
population des sans-abri varient considerablement selon la duree de la periode de saisie des 
donnees. Ainsi, la periode de reference retenue pour la production de 1'estimation est importante 
tant du point de vue de 1'exactitude des donnees que des fluctuations dans le nombre de personnes 
devenant itinerantes ou se liberant de ce fleau pour une periode donnee.

S'il est vrai que I'allongement des periodes de reference fait croTtre le nombre de personnes 
beneficiaires de refuges, il est egalement vrai que, comme le mentionne Paul Koegel, la portee de 
cet allongement varie d'une collectivite a 1'autre. Au fond, la valeur des methodes traitees au cours 
de cette deuxieme journee de 1'atelier depend de deux facteurs : (1) le nombre de services dans 
une region geographique donnee et (2) le nombre de sans-abri beneficiaires de ces services. Par 
consequent, il importe de tenir compte de la region geographique visee par le denombrement. Si 
une region regorge de services pour les sans-abri, alors des periodes de reference plus courtes 
produiront de meilleures estimations. A 1'oppose, si une region offre peu de services, les chances 
que des personnes n'utilisent pas ces services (en raison de leur rarete) sont beaucoup plus 
grandes, peu importe la periode de reference retenue. C'est pourquoi la capacite de ces methodes 
de produire des denombrements complets depend de la disponibilite des services dans une 
collectivite et du degre de leur utilisation.

Jour 3 : Faciliter la participation de la collectivite

La derniere journee de 1'atelier se presentait d'une maniere analogue aux deux premieres. Elle a 
pris forme d'une seance ouverte de questions et reponses au cours de laquelle nous avons 
demande aux principaux participants de relater leur propre experience de denombrement des 
sans-abri. Le but avoue de cette discussion etait de faciliter la participation de la collectivite et 
I'amelioration de la relation entre les fournisseurs de services et les sans-abri et ceux qui tentent de 
denombrer ou de sender ces derniers dans la collectivite.

Deux principaux themes sont ressortis des debats de cette derniere journee, le premier etant, du 
point de vue du chercheur, que le principal obstacle entravant les denombrements ou les sondages 
des sans-abri est le degre de collaboration et de participation des fournisseurs de services a la 
recherche. Tous les chercheurs participant a I'atelier ont souligne I'importance de sollicker la 
participation de la collectivite des le debut d'une recherche et de la maintenir tout au long du
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programme de recherche. Ils ont suggere quelques moyens d'obtenir la participation de la 
collectivite : (1) cerner I'information que souhaite obtenir la collectivite sur les sans-abri et 
integrer cette information au projet de recherche; (2) rendre cette information interessante aux 
yeux des fournisseurs de services en degageant ce que ceux-ci veulent savoir sur leur clientele et 
en adaptant la recherche a leurs besoins (p. ex., le logiciel ANCHoR de Dennis Culhane comprend 
un module a 1'intention des fournisseurs de services) et (3) obtenir de tous les paliers de 
1'organisation, depuis le directeur jusqu'aux intervenants de premiere ligne, qu'ils participent a la 
recherche. Ce qui compte le plus dans toute recherche sur les sans-abri, c'est d'obtenir la 
participation de la collectivite d'entree de jeu. Le principal moyen d'y parvenir, c'est de prouver a 
quel point I'information qui sera tiree de la recherche sera precieuse tant pour la collectivite que 
pour les sans-abri.

Comme font observe les fournisseurs de services ou ceux qui travaillent aupres des sans-abri, le 
principal probleme des recherches deja realisees, c'est leur insensibilite aux besoins de 
1'organisation et des sans-abri. Les fournisseurs de services ayant participe a 1'atelier ont fait 
remarque que les recherches sur leur clientele violent souvent les droits de protection des 
renseignements personnels. Tous les fournisseurs de services nous ont repete 1'importance de 
1'axiome fondamental de toute recherche sur les sans-abri : «Ne pas nuire a autrui.» Par cet 
axiome, ils font allusion au fait que les resultats de la recherche sur les sans-abri ont a maintes 
reprises ete utilises au detriment de ces derniers. Le debat sur le nombre de sans-abri aux 
Etats-Unis en est un exemple classique. On a souvent justifie la reduction de services et du 
fmancement accordes aux sans-abri par des denombrements sous-estimant leur population. Les 
participants ont mentionne que de nombreux organismes offrant des services aux sans-abri se 
considerent comme des gardiens et des defenseurs de la vie privee des sans-abri. Tout en 
reconnaissant 1'importance d'obtenir de plus amples renseignements sur les sans-abri (dont la taille 
de leur population), ils nous ont prevenu que le besoin d'information doit etre tempere par la 
necessite de respecter les droits et la vie privee des sans-abri.

Conclusions de 1'atelier

La plupart des participants a 1'atelier preferent les definitions se limitant aux strictement sans-abri 
plutot que celles couvrant un large eventail de la population des sans-abri pour deux raisons : elles 
sont assez faciles a appliquer et plus profitables quant a leur cout et a la representativite de la 
population. Enfin, les participants soutiennent qu'a plusieurs egards le choix de la definition ne 
pose aucun probleme. Pour qu'elle se revele utile, une definition doit clairement indiquer ceux qui 
seront inclus (denombres) et exclus. C'est pourquoi toute definition des sans-abri peut etre 
employee pour recenser cette population pourvu qu'elle precise clairement les personnes qu'elle 
englobe.

Plusieurs conclusions ont emerge des debats sur les methodes de denombrement des sans-abri. 
Premierement, les methodes de sondage des sans-abri axees sur les services constituent des 
methodes d'estimation de la taille de la population suffisamment exactes, fiables et rentables. 
Deuxiemement, tenter de denombrer les sans-abri par inspection dans la rue est extremement 
onereux et a produit des resultats insatisfaisants. Par consequent, nous deconseillons les methodes 
renfermant un volet «rue» et les denombrements dans les rues. Troisiemement, les methodes axees
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sur les services sent preferables, mais elles doivent etre temperees ou rajustees compte tenu du 
nombre de services offerts dans une collectivite ou une region, du degre d'utilisation de ces 
services par les sans-abri et de la periode de reference durant laquelle a lieu le denombrement. 
Toute tentative d'estimation de la taille de la population des sans-abri dans une collectivite doit 
etre precedee de recherches approfondies pour assurer 1'inclusion du plus grand nombre possible 
de services utilises par les sans-abri, etablir le degre d'utilisation des services et determiner la 
periode de reference au cours de laquelle le denombrement devrait avoir lieu.

Au cours de la derniere journee de I'atelier, les participants se sont demande comment faciliter la 
participation de la collectivite aux activites de denombrement des sans-abri. Presque tous ceux 
ayant tente de mener une recherche dans une collectivite ont remarque que leurs premiers efforts 
ont rencontre beaucoup de resistance de la part des fournisseurs de services aux sans-abri.
Comme nous 1'avons mentionne, les fournisseurs de services ayant participe a I'atelier ont cite 
plusieurs motifs expliquant cette resistance. Le principal motif, e'est que les fournisseurs de 
services se considerent comme des protecteurs des sans-abri. C'est pourquoi ils font tout ce qu'ils 
peuvent pour proteger les droits et la vie privee de leurs utilisateurs. Cette attitude est 
comprehensible compte tenu de la vulnerabilite des sans-abri et du peu d'appui que leur offfe la 
societe. Puisque 1'appui financier accorde a ces services chancelle et que les fournisseurs de 
services se livrent une farouche concurrence pour I'obtenir, les efforts de denombrement des 
sans-abri sont souvent per9us comme des moyens de justifier d'autres restrictions budgetaires. Les 
chercheurs doivent done montrer qu'ils se soucient des besoins de la collectivite et prouver que la 
collaboration profitera aux fournisseurs de services et aux sans-abri. Enfin, les resultats de I'atelier 
moritrent que le recensement des sans-abri necessite la collaboration de toutes les parties 
concernees : fonctionnaires du gouvernement, fournisseurs de services, chercheurs et sans-abri. 
Faute de cette collaboration, il est presque impossible de produire des estimations de la taille de la 
population qui soient fiables, suffisamment exactes et economiques.

Chapitre HI : A la recherche d'une strategic de denombrement des sans-abri

Introduction

Les strategies traditionnelles de sondage et de denombrement de la population generale 
(methodes probabilistes traditionnelles reposant sur les menages et les Hots de recensement, par 
exemple) se sont revelees tres inefficaces dans le denombrement des sans-abri. II serait faux de 
pretendre que les chercheurs n'ont pas essaye d'adapter les methodes traditionnelles de sondage 
pour tenter d'evaluer la taille de la population des sans-abri. Le probleme, c'est que leur 
experience a demontre le peu d'utilite, de fiabilite et d'exactitude - de meme que les couts 
exorbitants - que presente 1'adaptation des methodes dans le but de denombrer les sans-abri (voir, 
a titre d'exemple, Dennis, 1993, et Rossi, 1989). C'est pourquoi les chercheurs americains se sont 
efforces de mettre au point des techniques d'echantillonnage et de denombrement de la population 
des sans-abri. Au terme d'une decennie d'elaboration, d'essai et de modification de leurs methodes, 
les chercheurs et les fonctionnaires du gouvernement en sont venus a la conclusion provisoire que 
les methodes axees sur le services" produisent les resultats les plus exacts et les plus fiables qui 
soient.
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Methodes axees sur les services : description et aper^u

En general, les methodes axees sur les services entrent dans une categorie de techniques de 
sondage oil Ton echantillonne ou denombre les sans-abri a partir de divers lieux de services, dont 
les refuges, les soupes populaires, les programmes de jour (centres de jour) les lieux de 
rassemblement, les campements de plein air,12 les programmes de soins de sante mobiles ou dans 
la rue, les programmes d'approche dans la rue et les bureaux de placement dans des emplois 
occasionnels. Certaines recherches fondees sur ces techniques font appel a des sondages dans la 
rue, sondages pouvant viser les personnes dormant a la belle etoile, sur les berges d'une riviere, 
sous un pont, sur un toit d'edifice, dans des immeubles vacants, dans un edifice public ou 
commercial (bibliotheque, mairie, centre commercial, etc.) et dans un pare municipal, une voiture 
ou tout autre endroit qui n'est pas destine a etre habite par des humains. Si aucune regie inflexible 
ne precise le nombre de bases de sondage pouvant etre utilisees dans une recherche, il est clair 
que la prise d'echantillons a partir du plus vaste eventail d'endroits produit le plus haut niveau de 
representativite qui soil. C'est pourquoi plus le nombre de bases de sondage est eleve, plus le taux 
de representation de la population Test egalement et, done, plus le denombrement est liable et 
exact. Le nombre de bases de sondage utilisees dans une recherche est done une question de 
choix qui depend largement des objectifs et des besoins de la recherche.

En general, deux facteurs se repercutent sur le choix des bases de sondage : la definition des 
sans-abri formant la base de la recherche et le cout de I'echantillonnage dans divers endroits. La 
definition des sans-abri utilisee offre un cadre qui peut guider le choix des bases de sondage les 
plus susceptibles de saisir les personnes presentant les caracteristiques recherchees. Par exemple, 
si une recherche vise a evaluer la taille de la population des femmes battues sans-abri, il est done 
sense de choisir des endroits ou Ton risque le plus de les rencontrer. Par consequent, le chercheur 
peut decider d'exclure les refuges de jeunes fugueurs, les centres de desintoxication a I'intention 
des alcooliques et des toxicomanes ou d'autres services ou Ton risque peu de rencontrer des 
femmes battues. Le probleme, c'est qu'on sera toujours confronte a une certaine marge d'erreur 
(ne pouvant ni etre preetablie ni estimee) si I'on exclut des endroits d'une recherche.

Hormis les refuges pour les sans-abri, la plupart des services utilises par ces demiers ne 
s'adressent pas a uniquement a eux. Une foule d'individus de toutes sortes utilisent les services 
d'alimentation, de soins de sante et de placement, et les sans-abri ne forment qu'une partie de la 
population beneficiaire de ces services. Les chercheurs peuvent done exclure les organismes qui 
ne desservent qu'une faible partie des sans-abri. Ce faisant, ils excluent forcement les sans-abri 
utilisant ces services et, done, risquent de compromettre 1'exactitude et la fiabilite de leur 

1 denombrement.

Par exemple, un chercheur interesse a denombrer les femmes battues sans-abri peut decider de ne 
les echantillonner qu'aupres des refuges s'adressant a elles. Le probleme de cette strategic, c'est 
que toutes les femmes battues n'ont pas recours a ces refuges. Celles-ci utilisent toute une serie de 
services, dont les refuges. Elles sont peut-etre confrontees a des problemes d'alcoolisme ou de 
toxicomanie, de sante mentale, d'emploi, etc. Si les femmes battues ne constituent pas la totalite 
de leur clientele, bon nombre de ces organismes desservent une partie de cette population. Par 
consequent, si I'on exclut les services ou les chances de rencontrer des femmes battues sont
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minces sans etre nulles, la taille de la population sera sous-estimee ou surestimee. C'est pourquoi 
la plupart des chercheurs preferent entamer leur recherche avec le plus large eventail possible de 
services, pour saisir le plus grand nombre possible de sans-abri, quitte a reduire la portee de 
I'analyse aux groupes les interessant apres la collecte des donnees.

Le cout est un autre facteur se repercutant directement sur le nombre de bases de sondage a 
retenir dans une recherche. Le cout global d'une recherche depend du nombre de bases de 
sondage retenues. Plus le nombre d'endroits ou les denombrements auront lieu est eleve, plus le 
cout 1'est egalement et ce, pour deux raisons principales.

La premiere, c'est que tout recensement ou sondage doit avoir lieu a peu pres en meme temps a 
tous les endroits retenus pour la recherche afin d'eviter les risques de double compte (nous 
traiterons plus a fond ce point dans le present chapitre). Par consequent, il faut embaucher 
beaucoup de personnes pour realiser un denombrement simultane de tous les endroits formant le 
fondement de la recherche. L'accroissement des bases de sondage fait done augmenter 
proportionnellement le nombre d'employes necessaires pour accomplir les taches necessaires, ce 
qui hausse le cout de la recherche.

La seconde touche la duree necessaire a la realisation d'un denombrement. Le temps necessaire a 
la preparation, a la formation et a la coordination du personnel et des sites vises par 1'etude 
s'allonge en fonction du nombre d'endroits retenus. Plus le nombre de bases de sondage est eleve, 
plus il faut de temps pour communiquer avec les services (endroits) retenus, y avoir acces et y 
recueillir les donnees prealables sur la clientele utilisant ces services, selectionner les repondants 
d'apres leur utilisation d'autres services faisant partie des bases de sondage et organiser un 
denombrement sur place. Ainsi, plus il faut de temps pour se preparer et travailler sur place, plus 
le cout global de la recherche augmente.

Le cout est probablement le point le plus important a envisager avant d'entreprendre le 
denombrement des sans-abri. Il depend de 1'etendue de la region geographique visee par le 
denombrement et du nombre de bases de sondage. Divers chercheurs americains et canadiens ont 
affirme que le cout d'une recherche oscille entre 30 000 dollars (Calgary) et 800 000 dollars U.S. 
(Washington DC Metropolitan Area Study). Le Bureau of the Census aux Etats-Unis prevoit que 
le volet «sans-abri» du prochain recensement decennal coutera 10 millions de dollars U.S. Ainsi, 
les recherches anterieures font clairement ressortir ce qui suit: peu importe la taille de la localite 
ou le nombre de bases de sondage retenues, le denombrement des sans-abri est un processus long 
et onereux.

En outre, les participants a 1'atelier ont mentionne que les efforts de denombrement des sans-abri a 
I'echelle nationale demandent enormement de ressources humaines et fmancieres, de planification 
et de coordination. Il importe avant tout de souligner qu'aucun effort canadien ou americain n’a 
donne les resultats escomptes. Bien que le gouvemement des Etats-Unis cherche encore a 
ameliorer le recensement national pour ce qui touche la representativite des sans-abri, le 
gouvemement du Canada a abandonne 1'idee de denombrer les sans-abri dans le recensement 
canadien.

23



Apres un examen approfondi des methodes possibles de denombrement des sans-abri, le Bureau 
of the Census a retenu une methode axee sur les services pour le prochain recensement national 
de cette population. Au cours du recensement de 1990, le Bureau of the Census a effectue des 
denombrements dans les refuges et certains lieux dans les rues dans le cadre du Shelter and Street 
Enumeration (S-Night). Le S-Night a ete mene par le Bureau of the Census dans le but d'inclure 
les sans-abri dans le recensement de 1990. Dans le S-Night, methode axee sur les services, on a 
denombre les personnes dans les refuges d'urgence et visibles dans les rues et celles ayant declare 
n'avoir aucune residence permanente au cours du recensement standard des lieux speciaux et 
collectifs (prisons, etablissements, etc.) la nuit du 20 mars et aux petites heures du 21 mars 1990. 
Avant la realisation du S-Night, le Bureau of the Census avait dresse une liste nationale des 
refuges d'apres des registres administratifs et demande a chaque autorite locale, d'un bout a 1'autre 
du pays, de lui fournir la liste des refuges, des rues et des endroits publics et ouverts ou se 
trouvent les sans-abri la nuit. Comme on 1'avait prevu, le denombrement des sans-abri aux 
endroits preetablis s'est revele le volet le plus problematique du recensement S-Night, au point ou 
le Bureau of the Census a decide d'exclure les lieux dans les rues du prochain recensement 
decennal. Pour un compte rendu detaille des difficultes et des problemes rencontres au cours du 
recensement S-Night, se reporter a I'edition speciale de {'Evaluation Review (Volume 16,
Number 4, 1992).

La principale critique formulee au sujet du S-Night porte sur le choix des lieux pour le volet 
«rue». Le denombrement dans les rues se limitait a des zones designees par les autorites locales et 
reconnues comme etant des zones a forte concentration de sans-abri selon les recenseurs :

• «Essentiellement, le sondage S-Night s'est limite aux sans-abri qui ont passe la nuit dans 
leur zone predesignee; les itinerants qui se trouvaient a 1'exterieur de leur zone n'ont pas 
ete recenses. Puisque le S-Night ne disposait que de ressources limitees, il n'etait pas 
question de couvrir toute 1'etendue des villes. De plus, la nature et le nombre restreints 
des endroits recenses ont gravement compromis I'integralite du denombrement.» (Wright 
& Devine, 1992, p. 362.)

Ce probleme n'est pas particulier au S-Night. En fait, presque toutes les tentatives de 
denombrement des sans-abri se sont heurtees aux difficultes que pose le denombrement exact des 
sans-abri vivant dans les rues, des immeubles abandonnes, des toits d'immeuble et des voitures, 
sous des ponts, etc. Le probleme, c'est qu'il n'existe aucune methode fiable pour selectionner les 
endroits a forte concentration de sans-abri ou les endroits dans les rues oil se trouvent le plus 
souvent les sans-abri. Les chercheurs ont toujours compte sur les fournisseurs de services et les 
autorites locales pour determiner les endroits les plus favorables. Malgre 1'exactitude des 
connaissances des autorites locales sur la localisation des sans-abri dans les rues, cette maniere de 
proceder pose un probleme, car les sans-abri sont extremement mobiles et changent 
continuellement de place. Avant que les recenseurs n'aient eu le temps de se rendre sur le terrain, 
les sans-abri sont deja ailleurs a un endroit non retenu pour leur denombrement. Ainsi, aucun 
moyen sur ne permet de predire les endroits dans les rues ou les sans-abri se trouveront d'un jour 
a 1'autre.
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Roth Rossi (1989) et Dennis (1993) ont utilise un plan de sondage stratifie reposant sur les dots 
de recensement pour eviter les problemes que la determination des endroits posent au 
denombrement des sans-abri dans le volet «rue». Si cette technique est la plus rigoureuse pour 
denombrer les sans-abri et celle qui est consideree comme la plus valable du point de vue 
scientifique, ces deux chercheurs ont avoue qu'elle etait extremement onereuse et difficile a 
mettre en oeuvre. En fait, Dennis (1993) rapporte que le cout du volet «rue» de 1'etude 
DC*MADS etait tellement exorbitant (plus de la moitie du budget global) que le projet a ete 
suspendu et reconqu afin d'en eliminer la base de sondage dans les rues.

Ainsi, qu'un denombrement se deroule a 1'echelle nationale ou locale, le volet «rue» a 
constamment ete 1'aspect le plus problematique et le plus onereux de tout effort de denombrement 
des sans-abri. De plus, connaissant les deboires du Bureau of the Census et d'autres organismes 
du genre, la plupart des chercheurs conviennent que le volet «rue» dans toute methode de 
denombrement des sans-abri est extremement onereux et produit les resultats les plus decevants. 
Qui plus est, comme nous 1'avons mentionne au premier chapitre, deux remarques cles reposant 
sur les efforts anterieurs de denombrement des sans-abri ont ete formulees : (1) le pourcentage de 
sans-abri vivant reellement dans les rues est faible et (2) la plupart des sans-abri vivant dans les 
rues peuvent etre recenses dans les refuges, les soupes populaires et les campements de plein air. 
Compte tenu de ces remarques, nous en venons done a la conclusion que les bases de sondage 
suivantes constituent le nombre minimal d'endroits assurant la meilleure representation possible 
des sans-abri : refuges, soupes populaires, programmes de jour et campements de plein air.

Fonctionnement des methodes axees sur les services

Les methodes axees sur les services se deroulent en general en deux etapes : 1'etape de 
pre-echantillonnage et 1'etape du sondage ou denombrement. Au cours de 1'etape de 
pre-echantillonnage, les chercheurs dressent des listes des endroits et des services ou les sans-abri 
peuvent se trouver et decident de la duree de la periode de reference au cours de laquelle aura lieu 
le denombrement (une ou plusieurs nuits, par exemple). Ils communiquent ensuite avec les 
fournisseurs de services pour leur demander le nombre de leurs clients et le meilleur moment pour 
effectuer un denombrement sur place en leur demandant I'autorisation de le faire. Les endroits 
exterieurs sont parcourus et un denombrement preliminaire des sans-abri y est effectue. Le 
pourcentage de sans-abri beneficiaires des services et apenjus dans les endroits exterieurs est 
estime d'apres 1'information obtenue. Les chercheurs determinent ensuite les probabilites de 
I'echantillon d'apres le nombre de sans-abri se trouvant dans chaque base de sondage. Enfin, ils 
mettent au point 1'outil de preselection et I'instrument ou questionnaire de sondage.

Au cours de 1'etape du sondage ou denombrement, le personnel sur le terrain interroge et 
denombre la population des sans-abri en les abordant a chaque endroit retenu. 11 leur demande de 
participer au sondage. S'ils consentent a participer, le recenseur determine par un precede de 
selection s'ils sont ou non des sans-abri et, le cas echeant, les services qu'ils utilisent. Enfin, si la 
recherche vise la collecte de renseignements detailles sur les sans-abri, le recenseur soumet le 
questionnaire aux repondants concernes.
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La description qui suit de la methode axee sur les services appliquee par la Calgary Survey of the 
Homeless (CSH) (McDonald & Peressini, 1991) a pour but de presenter un exemple detaille des 
activites et des taches qu'implique la mise en oeuvre de ce genre de plan de sondage. Nous y 
presentons les details du processus de production des listes a utiliser dans la determination des 
bases de sondage, les types de renseignements necessaires pour etablir des estimations des 
pourcentages de sans-abri beneficiaires de services, la methode d'elimination du chevauchement 
entre les endroits retenus et les procedures pas a pas appliquees par le personnel de sondage sur le 
terrain. II importe de souligner que I'objectif du CSH etait de sonder un echantillon de la 
population des sans-abri et non de recenser cette population. La principale difference entre 
I'echantillonnage et le recensement de la population des sans-abri, c'est qu'il n'est pas necessaire 
d'etablir des estimations du pourcentage de sans-abri utilisant chaque service dans le deuxieme 
cas, chaque sans-abri d'une base de sondage etant interroge ou denombre par un recensement. Les 
estimations servant a determiner le nombre de personnes a selectionner dans chaque base de 
sondage, elles se revelent done inutiles pour un recensement. Toutefois, on peut produire des 
estimations de la taille de la population des sans-abri d'apres les probabilites du pourcentage de 
sans-abri dans chaque base de sondage d'une recherche.

Calgary Survey of the Homeless (CSH)13: exemple de methode axee sur les services

La Calgary Survey of the Homeless (CSH) utilise un plan de sondage mis au point par Burnam et 
Koegel (1988) dans leur etude sur la zone des vagabonds de Los Angeles. Burnam et Koegel 
soulignent que le principal obstacle a surmonter dans la conception d'un echantillon representatif 
des sans-abri est 1'elaboration d'une base de sondage precise, par exemple une liste complete de 
tous les individus de la population des sans-abri, et la selection d'un echantillon a partir de cette 
liste de fa<;on a ce que chaque personne risque (selon une probabilite connue) d'etre choisie dans 
I'echantillon (Burnam & Koegel, 1988, p. 118). Pour tenter de surmonter cet obstacle, ils ont mis 
au point une methode de selection des sans-abri donnant a chacun d'eux une chance egale d'etre 
choisi. Leur strategic de base est la suivante :

• Estimer les pourcentages relatifs de la population des sans-abri qui visitent diverses 
installations au cours d'un mois (y compris les installations desservant les strictement 
sans-abri) et retenir dans chaque installation un echantillon aleatoire de sans-abri 
directement proportionnel au pourcentage moyen de la population utilisant cette 
installation pour ce mois (Burnam & Koegel, 1988, p. 122).

Avant d'etablir leur echantillon, ils devaient toutefois determiner quelles installations etaient 
utilisees par les sans-abri et quels services etaient offerts par chaque installation. Apres avoir mene 
une enquete sur I'utilisation des installations et de leurs services par la population des sans-abri, ils 
ont determine que, pour rendre leur echantillon representatif de la population totale des sans-abri 
dans la zone des vagabonds de Los Angeles, ils devaient separer trois secteurs ou strates 
d'echantillonnage : (1) Lits - comprenant les lits ou dortoirs temporaires mis a la disposition des 
sans-abri dans des refuges ou par 1'octroi de bons d'hebergement; (2) Repas - comprenant les 
repas offerts gratuitement par des missions ou d'autres programmes mais sans le volet 
hebergement; (3) Lieux d'hebergement commun - comprenant les missions et les centres de jour
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(Burnam & Koegel, 1988, p. 123). Ces trois secteurs ont ete utilises comme pierres angulaires sur 
lesquels a repose le choix de rechantillon definitif.

La prochaine etape du plan de Burnam et Koegel consistait a recueillir des donnees de chaque 
installation faisant partie de chacun des trois secteurs et de mener des sondages aupres des 
sans-abri afin d'estimer le pourcentage de la population des sans-abri faisant partie de chaque 
strate pour le mois retenu (1988, p. 123). Ensuite, Ils ont etabli le pourcentage de personnes 
utilisant un ou plusieurs services ou installations (le chevauchement) et rajuste leurs estimations 
du nombre de personnes faisant partie de chaque strate susmentionnee. Enfin, ils ont choisi au 
hasard un echantillon de personnes dans chaque strate pour un jour donne. Le produit final de 
cette methode est la selection d'un echantillon forme d'une tranche representative de sans-abri 
pour une journee moyenne dans la zone des vagabonds de Los Angeles.

Un sondage preliminaire de la population des sans-abri a ete mene dans la zone des vagabonds de 
Calgary a 1'aide de methodes et procedures analogues. L'objectif de ce sondage preliminaire etait 
de determiner les services et les installations utilisees par les sans-abri et d'estimer le pourcentage 
de sans-abri utilisant chaque secteur de services afin de dresser une liste de sondage d'oii serait 
tire un echantillon.

Elaboration de bases de sondage : Au cours de fevrier 1991, on a recueilli les donnees 
necessaires pour determiner le pourcentage de sans-abri utilisant utilisant chaque installation dans 
les trois secteurs (lits, repas et lieux d'hebergement commun). Ces donnees sont essentielles afin 
de pouvoir calculer les probabilites que les sans-abri utilisent les services et les installations dans 
chaque base de sondage. On a tout d'abord determine les divers types de services offerts aux 
sans-abri dans la zone des vagabonds de la ville. Puis on a recueilli des donnees sur les 
caracteristiques des installations, comme le nombre de lits, les criteres d'admissibilite, la duree du 
sejour, le nombre et le moment des repas et les autres services offerts (locaux d'hebergement 
commun, centres de jour, etc.) et sur le nombre de personnes ayant utilise d'autres services au 
cours du mois vise par 1'etude On trouvera au Tableau 1 un resume de ces donnees.

Le Tableau 1 montre que deux installations en tout ont offert des lits aux sans-abri. Par ailleurs, 
trois installations ont offert des repas a des personnes autres que celles qu'elles logeaient dans le 
cadre d'un programme, pour un total d'environ 233 repas par jour. II faut neanmoins preciser que 
ce chiffre ne reflete pas fidelement pour divers motifs le nombre de sans-abri desservis : (1) 1'une 
des installations servait plus d'un repas par jour; (2) les sans-abri pouvaient s'alimenter a plus 
d'une installation par jour; (3) les sans-abri etaient autorises a recevoir plus d'une portion au cours 
du meme repas; (4) les repas ne s'adressaient pas qu'aux sans-abri.
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Tableau 1 : Donnees sur I'echantillonnage du Calgary Survey of the Homeless

Installation Nombre de lits Nombre de lits en Repas servis par Nombre total de Lieux
temporaircs fevrier 1991 itinerant repas en d'hebergement

fevrier 1991 commun
Single Men's 138.00 3 811 Dejeuner - -

Hostel Diner - -

Souper - -
Calgary Drop-in 100.00 2 992 Milieu de la 2 992 1 2
Center matinee

Milieu de 
I'apres-midi

2 238

St. John's Soup 
Kitchen

- - Diner 3 352

Salvation Army - - Souper 1 292
Soup Line

Source : McDonald & Peressini, 1991.

Enfin, une seule installation renfermait un local hebergement commun a 1'interieur. En raison du 
va-et-vient constant des sans-abri, 1'equipe de chercheurs a eu beaucoup de mal a determiner le 
nombre exact de sans-abri desservis par cette installation. Le personnel de I'installation 
denombrait les sans-abri tous les midis. L'equipe de chercheurs a utilise cette information pour 
etablir que le nombre total d'individus (itinerants ou non) utilisant ce lieu d'hebergement commun 
pour le mois vise par 1'etude ne depassait pas 1 230, soit environ 44 personnes par jour.

Les chercheurs en ont done conclu que, compte tenu de la taille et des caracteristiques de la 
population des sans-abri a 1'etude, il serait inutile de diviser I'echantillon en trois secteurs. 
Puisqu'une seule installation dans la zone des vagabonds de Calgary comportait un centre de jour 
(avec lieu d'hebergement commun a 1'interieur, entre autres) et offrait a la fois lits et repas, ils ont 
decide que la partie de sans-abri utilisant ce service serait saisie ou representee dans les secteurs 
Lits et Repas. Ainsi, se servant des donnees presentees au Tableau 1, les chercheurs ont afFecte 
aux secteurs Lits et Repas les services offerts aux sans-abri, de la fa^on suivante :

Secteur Lits : Single Men's Hostel
Calgary Drop-in Center (programme de nuit)

Secteur Repas : Calgary Drop-in Center (service de repas)
St. John Soup Kitchen 
Salvation Army Soup Line

Source : McDonald & Peressini, 1991.

Dans la prochaine etape de 1'etude, les chercheurs devaient tout d'abord degager tous les autres 
lieux de rassemblement se trouvant a I'exterieur de la zone des vagabonds de Calgary et attirant 
des sans-abri, puis denombrer ces derniers dans ces lieux, dont la mairie (le dimanche matin), la 
bibliotheque municipale, les Devonian Gardens (faisant partie du centre commercial du
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centre-ville) et trois restaurants-minute. En tout, 75 personnes ont etc denombrees dans ces 
endroits au cours de plusieurs periodes d'observation s'etendant du milieu a la fin de fevrier. On 
estime toutefois qu'il ne s'agit pas du nombre exact de personnes s'etant presentees dans 
I'ensemble des lieux de rassemblement. Ainsi, a 1'instar de Burnam et de Koegel, les chercheurs 
ont decide que cette sous-population des sans-abri serait integree aux echantillons des deux autres 
secteurs.

La decision de ne pas tirer d'echantillon des autres lieux de rassemblement a peut-etre empeche de 
selectionner dans Techantillon final une partie des sans-abri n'utilisant pas les secteurs Lits et 
Repas et ne se presentant pas dans les centres de jour. Ainsi, 1'echantillon final ne serait pas 
representatif de I'ensemble de la population des sans-abri. C'est pourquoi, dans le but de fausser le 
moins possible 1'echantillon en raison de 1'exclusion de cette strate, les chercheurs ont mene un 
court sondage aupres des individus se trouvant dans les autres lieux de rassemblement pour 
determiner a quel point ces derniers risquaient d'etre recenses dans les secteurs Lits et Repas.

Le plan d'echantillonnage de ce sondage auxiliaire comprenait 1'echantillonnage d'un quota de 
personnes (un nombre de personnes fixe en fonction de leur proportion d'apres les observations 
des endroits vises par 1'etude) se trouvant dans 1'un ou 1'autre des endroits au moment du sondage. 
Le sondage a dure quatre jours. Les recenseurs ont pose aux personnes une serie de questions 
pour determiner s'il s'agissait ou non de sans-abri (leur demandant s'ils etaient locataires d'une 
chambre ou d'un appartement ou proprietaires d'une maison ou s'ils avaient habite leur domicile au 
cours du mois precedent). Aux personnes repondant aux criteres de 1'itinerance, les recenseurs ont 
pose d'autres questions afin de determiner si, au cours du mois precedent, elles avaient : (1) dormi 
dans un lit dans 1'une des installations faisant partie du secteur Lits, (2) mange un repas dans 1'une 
des installations faisant partie du secteur Repas ou (3) passe du temps dans le lieu d'hebergement 
commun du centre de jour.

Parmi les installations susmentionnees, 36 personnes ont ete abordees. En tout, cinq personnes 
ont refuse de participer au cours sondage, ce qui donne un taux de reponse de 86 %. Des 
31 personnes ayant accepte de participer, 25 (80 %) avaient utilise le secteur Lits ou le secteur 
Repas ou les deux au cours du mois vise par 1'etude. Seulement trois personnes (10 %) avaient 
utilise le lieu d'hebergement commun au centre de jour. De plus, ces trois personnes ont affirme 
avoir utilise au moins une installation dans le secteur Lits ou le secteur Repas au cours du mois 
precedent. Ces resultats indiquent qu'il est justifie d'exclure de la base de sondage les autres lieux 
de rassemblement. La plupart des personnes se trouvant dans des lieux de rassemblement a 
1'exterieur seraient representees dans I'echantillon final, car elles utilisent egalement les services 
offerts dans les secteurs Lits et Repas. Ainsi, les chercheurs ont conclu que le prelevement d'un 
echantillon dans les secteurs Lits et Repas produirait un echantillon de sans-abri representatif de 
I'ensemble de la population des sans-abri dans cette ville.

Selection de I'echantillon dans les secteurs Lits et Repas : Apres avoir decide de prelever 
I'echantillon de sans-abri au moment ou ils utilisaient un lit ou obtenait un repas, les chercheurs du 
CSH devait determiner la fa<?on de prelever un echantillon proportionnel dans chaque secteur. Se 
fondant sur le raisonnement de Burnam et Koegel (1988, p. 133), les auteurs de 1'etude ont conclu 
que la population utilisant le secteur Lits etait un sous-ensemble de la population utilisant le
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secteur Repas (le secteur Repas est plus englobant que le secteur Lits). «Plus on se desinteresse 
du secteur Lits au profit du secteur Repas, plus large est la partie de la population recensee et 
moins Ton denombre de veritables sans-abri beneficiaires de services)) (Burnam & Koegel,
1988, p. 134). Les chercheurs ont done decide que la strategic du CSH consisterait tout d'abord a 
echantillonner les personnes du secteur Lits en lui attribuant la plus forte proportion de 
I'echantillon final puis a echantillonner le secteur Repas (ce qui mettrait les recenseurs en contact 
avec les personnes ayant de fortes chances d'etre exclues de I'echantillon tire du secteur Lits).

Avant de franchir cette etape, les chercheurs devaient estimer le pourcentage de chevauchement 
entre les deux secteurs. Ils ont done mene un troisieme sondage des installations faisant partie du 
secteur Repas, le plus englobant des trois secteurs, a 1'aide de quatre questions : (1) Etes-vous 
presentement locataire d'une chambre ou d'un appartement ou proprietaire d'un logement?
(2) Avez-vous habite votre domicile au cours des 30 derniers jours? (3) Avez-vous dormi dans un 
lit du Single Men's Hostel (SMH) ou du Calgary Drop-in Center (CDIC) au cours des 30 derniers 
jours? (4) La semaine derniere, avez-vous mange a 1'un des endroits suivants : Salvation Army 
Soup Line? CDIC (repas de 10 h 30 ou de 14 h 30)? St. John's Soup Kitchen? Les chercheurs ont 
mene un denombrement complet de toutes les personnes utilisant les services d'alimentation a ces 
trois endroits a quatre moments differents du mois vise par 1'etude.

En tout, dans les trois endroits, 264 personnes ont ete abordees. Parmi celles-ci, 26 ont refuse 
d'etre interrogees, ce qui donne un taux de reponse de 90 %. D'apres le sondage, 61 personnes 
n'etaient pas des sans-abri (elles ont repondu par I'affirmative aux questions 1 et 2). Ainsi, si 1'on 
exclut ces personnes, les enqueteurs ont pu obtenir de 1'information sur le chevauchement de 
secteurs aupres de 177 personnes. Parmi ces dernieres, 138 (78 %) avaient dormi dans un lit du 
Single Men's Hostel ou du Calgary Drop-in Center au cours du mois vise par 1'etude, tandis que 
39 (22 %) avaient obtenu un repas mais n'avaient pas dormi dans un lit du secteur Lits le mois 
precedant le sondage.

Les chercheurs du CSH voulaient obtenir 100 entrevues aupres de sans-abri. Compte tenu de cet 
objectif et d'un taux de refus de 10 % (selon le taux de refus essuyes lors du sondage dans les 
installations du secteur Repas), on a estime a 110 le nombre de personnes qu'il fallait selectionner 
d'entree de jeu pour obtenir un echantillon final de 100 itinerants. Sachant que 22 % de la 
population des sans-abri utilisaient le secteur Repas mais non le secteur Lits, on a etabli qu'il 
fallait retenir 24 personnes du secteur Repas. Quant aux 86 autres (78 %), elles seraient retenues 
du secteur Lits. A ce stade, il ne restait plus qu'a s'assurer que les personnes a echantillonner 
parmi les diverses installations de chaque secteur avait des chances egales d'etre selectionnees.

Echanti/tonnage dans le secteur Lits : Deux principales installations sont offertes aux personnes 
qui cherchent un endroit oil dormir gratuitement a Calgary : le Single Men's Hostel (SMH) et le 
Calgary Drop-in Center (CDIC). Avant d'etablir le nombre d'entrevues a mener a chacun des deux 
endroits, il fallait tout d'abord calculer le degre de chevauchement dans leur utilisation. Autrement 
dit, pour s'assurer de mener le nombre pertinent d'entrevues a chacun des deux endroits, il fallait 
tenir compte du chevauchement dans le plan general du sondage.
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A 1'aide du plan de Burnam et Koegel, les chercheurs ont estime le degre de chevauchement entre 
les installations et en ont tenu compte dans le plan general de sondage en franchissant les etapes 
qui suivent. Premierement, une liste des divers utilisateurs de chaque installation au cours du mois 
vise par 1'etude a ete dressee. Cette liste indique le nombre de personnes difFerentes ayant dormi 
dans chaque installation durant la periode de 30 jours, ce qui fournit une estimation du nombre de 
personnes representees par les lits dans chaque installation. En tout, 510 personnes difFerentes ont 
dormi dans un lit du SMH et 529, dans un lit du CDIC.

Deuxiemement, on a compare les listes de deux installations pour etablir quelles personnes avaient 
dormi aux deux endroits. Tout chevauchement a ete reparti ou pondere proportionnellement entre 
les deux listes. Par exemple, une personne ayant dormi dans un lit pour itinerant au SMH et dans 
un lit du CDIC au cours de la periode designee (Fevrier) comptait pour une demi-personne a 
chaque endroit. Cette maniere de proceder permettait de rajuster le nombre estimatif de personnes 
dans chaque installation compte tenu du chevauchement. En tout, 239 personnes (sur 1 039) ont 
dormi aux deux endroits au cours du mois de fevrier. Un indice de ponderation de 0,5 etait 
attribue aux personnes dont le nom figurait sur les deux listes. Resultat : apres avoir apportes les 
rajustements necessaires compte tenu du chevauchement entre les deux installations, on a estime a 
800 le nombre de personnes difFerentes ayant utilise un lit dans le secteur Lits pour le mois vise 
par 1'etude.

Enfin, a 1'aide des statistiques obtenues au cours des deux premieres etapes, on a etabli que, dans 
la population globale des sans-abri, le pourcentage de personnes difFerentes utilisant le secteur 
Lits, compte tenu du chevauchement, est le suivant : SMH = 48,81 %, CDIC ^ 51,19 %. 
L'echantillon d'entrevues souhaite (86) a ensuite ete reparti proportionnellement d'apres le nombre 
de personnes par lit de chaque installation par rapport au nombre total de sans-abri ayant utilise le 
secteur Lits au cours de la periode de reference. Le nombre d'entrevues realisees a chaque endroit 
est le suivant : SMH = 42, CDIC = 44.

Echanti!tonnage dans le secteur Repas : En tout, trois organismes ofFrent des repas aux sans-abri 
et aux itinerants a Calgary : le CDIC (deux repas, le premier a 10 h 30 et le second a 14 h 30), la 
Salvation Army Soup Line (souper) et le St. John's Soup Kitchen (diner). A 1'instar du secteur 
Lits, 1'objectif du sondage etait de prendre en compte le chevauchement entre les quatre heures de 
repas afin de ne denombrer qu'une seule fois chaque membre de la population globale des 
sans-abri obtenant des repas dans chaque installation. En bref, 1'objectif consistait a repartir 
l'echantillon complet du secteur Repas aux diverses heures de repas afin que le nombre 
d'entrevues afFectees a chaque installation represente le pourcentage de la population locale des 
sans-abri desservi par chaque installation. A cet efFet, on a de nouveau eu recours au plan de 
Burnam et Koegel.

Puisque la procedure decrite par Burnam et Koegel est tres longue et complexe, nous ne 
I'examinerons pas (voir Burnam & Koegel, 1988, pp. 140 a 145), mais nous presentons, au 
Tableau 2, un resume des etapes et des calculs suivis dans le CSH afin de reproduire la methode 
adoptee par Burnam et Koegel pour estimer les pourcentages de personnes admissibles desservies 
par chaque installation offrant des repas, pourcentages rajustes en fonction du chevauchement

31



entre les quatre repas. A 1'aide de ces pourcentages, nous avons reparti le nombre voulu 
d'entrevues (24) de la fa<?on suivante :

St. John's Soup Kitchen :
Calgary Drop-in Center (10 h 30) : 
Calgary Drop-in Center (14 h 30): 
Salvation Army Soup Line :
Total

Source : McDonald & Peressini, 1991.

19 entrevues 
1 entrevue 
1 entrevue 
3 entrevues 

24 entrevues

Tableau 2 : Resume des etapes suivies pour etablir les pourcentages d'entrevues a realiser a 
chaque installation du secteur Repas

Procedure Soup
Kitchen

Drop-in Center Salvation 
10:30 14:30 Army

Soup Line

Total

Non-itinerants 23 22 10 6 61
A dormi dans un lit du secteur Lits 36 69 28 5 138
A mange mais n'a pas dormi dans un lit 27 2 4 6 39

Nombre moyen de repas (fev.) 10,50 3,4 2,4 1,90 —

Nombre total de repas servis (fev.) 3 352 2 992 2 238 1 292 9874,00

Estimation du nombre total de personnes 
difFerentes servies (nombre total/nombre 
moyen de repas)

334,00 883 948 663,00 2 828

Pourcentage de personnes admissibles a 
chaque installation

0,69 0,05 0,10 0,15 —

Nombre total de personnes admissibles 
servies a chaque installation (estimation du

231,00 45 97 102,00 475,00

nombre de personnes difFerentes X 
pourcentage de personnes admissibles)

Nombre de personnes admissibles ayant pris 22,00 
un repas, chevauchements pris en compte

6,5 3 7,50 39,00

Pourcentage de personnes desservies, 
chevauchements pris en compte

0,56 0,17 0,08 0,19 —

Nombre total de personnes admissibles 
ayant pris un repas, chevauchements pris en 
compte

130,00 8 8 20,00 166,00

Pourcentage de personnes admissibles 
desservies, chevauchements pris en compte

0,78 0,05 0,05 0,12 —

Source : McDonald & Peressini, 1991.
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En conclusion, le Tableau 3 presente un resume de I'echantillon interroge des sous-groupes 
formant la population des sans-abri et habitant la zone des vagabonds de Calgary. Le pourcentage 
de chaque groupe y est indique de meme que le nombre d'entrevues menees dans chaque strate.
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Tableau 3 : Resume des strates d'echantillonnage

Nombre de personnes a Pourcentage de la population
echantillonner au hasard

LITS :
Single Men's Hostel 42 0,38
Calgary Drop-in Center 44 0.40
Total partiel 86 0,78

REPAS:
St John's Soup Kitchen 19 0,17
Calgary Drop-in Center 1 0,01
(10:30) 1 0,01
Calgary Drop-in Center _3 0.03
(14:30) 24 0,22
Salvation Army Soup Line
Total partiel
NOMBRE TOTAL 110,00 1,00
D'ENTREVUES
Source : McDonald & Peressini, 1991.

En tout, 110 hommes ou femmes sans-abri ont repondu au questionnaire de 14 pages (voir 
Annexe F) refermant des questions qui nous permettraient d'etablir une description complete des 
repondants : historique de logement, besoins particuliers d'aide, problemes de sante, 
toxicomanies, alcoolisme, troubles mentaux, profil demographique, premiere enfance, demelees 
avec la police, antecedents professionnels, experiences et problemes pertinents, etc.

Le questionnaire de sondage a ete mis au point, teste et revise au cours de la realisation de nos 
entrevues dans le secteur Repas. Les modifications ont consiste principalement a simplifier 
certaines questions et a abreger le questionnaire (qui, a I'origine, comptait 25 pages et prenait 
environ 1,5 heure a remplir). En consequence, 1'entrevue durait de 25 a 65 minutes, la moyenne 
etant de 45 minutes.

Nous avons demande a 159 personnes de participer a 1'etude. Parmi celles-ci, 35 ont refuse de 
collaborer. Nous avons demande aux 124 personnes disposees a participer deux questions de 
preselection pour nous assurer que les personnes retenues pour 1'etude etaient bel et bien des 
sans-abri, ce qui nous a permis d'eliminer 14 personnes ne repondant pas aux criteres de 
preselection.

En tout, 24 entrevues ont ete menees dans le secteur Repas. En fait, nous y avons aborde 
35 personnes, dont 4 ont refuse de collaborer et 7 ne repondaient pas aux criteres de preselection. 
Trois enqueteurs ont mene les entrevues a chacun des endroits du secteur Repas : St. John's Soup 
Kitchen (19 entrevues). Salvation Army Soup Line (3), Calgary Drop-in Center (1 entrevue le 
matin et 1 1'apres-midi).
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Les enqueteurs abordaient les repondants au moment oil ces derniers se mettaient en rang pour 
obtenir un repas a chacun des endroits. En commen9ant par la premiere personne du rang, les 
enqueteurs abordaient la cinquieme personne, la dixieme, et ainsi de suite, en lui demandant de 
participer au sondage. La procedure de selection se poursuivait tant que le nombre preetabli de 
personnes a interroger a chaque endroit n'avait pas ete atteint. Parfois (selon I'heure des repas, les 
participants, le nombre d'entrevues a mener et le temps alloue aux enqueteurs), les enqueteurs se 
voyaient obliges de retourner le ou les jours suivants et de repeter la procedure de selection 
jusqu'a ce que le nombre voulu d'entrevues ait ete atteint.

II a fallu cinq seances d'entrevues pour obtenir les 19 entrevues visees au St. John's Soup Kitchen. 
C'est a cet endroit qu'on a realise le plus grand nombre d'entrevues, parce que le taux d'utilisation 
par les sans-abri et d'autres personnes dans le besoin y etait le plus eleve et qu'il s'agissait de 
1'endroit le plus englobant (on y trouve plus de personnes utilisant les services aux sans-abri 
qu'aux autres endroits retenus pour le CSH). De plus, cet endroit ne servait qu'un repas par jour, 
de 12 h 00 a 13 h 00. On y a accorde une heure additionnelle aux enqueteurs. Ainsi, chaque 
enqueteur pouvait y mener deux entrevues tout au plus par jour; c'est pourquoi il a fallu cinq jours 
consecutifs pour y mener les 19 entrevues prevues. II n'a fallu qu'un repas pour mener le nombre 
d'entrevues prevues au Salvation Army Soup Line et au Calgary Drop-in Center.

Dans le secteur Lits, 86 entrevues ont ete menees, 44 au Calgary Drop-in Center et 42 au Single 
Men's Hostel (voir Tableau 3). Comme au St. John's Soup Kitchen, le temps alloue aux 
enqueteurs etant restreint (1,5 heure au plus par repas par endroit), il a fallu sept jours pour 
atteindre le nombre d'entrevues voulues dans le secteur Lits. En tout, les enqueteurs ont demande 
a 124 personnes de se preter au sondage, dont 31 ont refuse de collabore et 7 n'etaient pas des 
sans-abri selon les criteres de 1'etude.

Chaque endroit comptait de 6 a 8 enqueteurs selon 1'endroit et le nombre de personnes a 
interroger. Puisque le temps alloue aux enqueteurs pour mener leur sondage etait restreint, 
ceux-ci ne pouvaient pas mener plus de deux entrevues par seance. Les enqueteurs etaient 
souvent limites par le temps.

Le Single Men's Hostel a pose un probleme particulier aux enqueteurs. Les utilisateurs de ce 
service devaient quitter I'immeuble avant 8 h 00 et n'etaient autorises a y retourner qu'a compter 
de 16 h 00. Apres le souper, ils pouvaient occuper leur temps libre comme bon leur semblait 
pourvu qu'ils soient au lit ou dans leur chambre avant le couvre-feu de 22 h 30. Puisque faeces 
simultane a tous les utilisateurs etait de courte duree, les enqueteurs ont mene leur sondage 
lorsque les residents se mettaient en rang pour le dejeuner (de 7 h 00 a 8 h 00) et le souper (de 
16 h 00 a 18 h 00). Ainsi, les enqueteurs ont pu s'accorder le plus de temps possible pour realiser 
leurs entrevues et elargir le plus possible la masse de residents d'ou un echantillon serait tire.

A 1'aide d'une procedure analogue a celle employee dans le secteur Repas, les enqueteurs ont 
selectionne dans le secteur Lits des personnes parmi celles faisant la queue pendant les deux 
repas. A chaque seance, le premier sans-abri a interroger etait selectionne au hasard et les suivants 
a intervalles reguliers. A I'origine, les chercheurs avaient decide d'interroger chaque dixieme 
personne. Toutefois, puisque les residents de chaque endroit n'utilisaient pas le service en meme
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temps, les chercheurs ont trouve que cet intervalle etait trop long compte tenu du nombre de 
personnes disponibles pour une entrevue et I'ont ramene a cinq. Pour mener les entrevues, il a 
fallu trois jours consecutifs au Calgary Drop-in Center et deux jours au Single Men's Hostel.
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IMethodes axees sur les services : autres exigences

L'application d'une methode de denombrement des sans-abri axee sur les services necessite 
I'elaboration, avant que les enqueteurs ne se presentent sur le terrain, d'un questionnaire de 
preselection et d'un questionnaire de sondage (questionnaire ou formulaire d'admission). Puisque 
par cette methode le denombrement se deroule dans des organismes ofFrant des services tant aux 
sans-abri qu'a ceux qui ne le sont pas, il faut mettre au point des outils de preselection pour faire 
la distinction. Au fond, les outils de preselection ne sont qu'une serie de questions appliquant la 
definition des sans-abri retenue et permettant a 1'enqueteur ou au chercheur de determiner qui sont 
sans-abri parmi les utilisateurs des services. Par exemple, selon Le Calgary Survey of the 
Homeless, un sans-abri se definit comme n'etant ni locataire d'une chambre ou d'un appartement, 
ni proprietaire d'un logement ou n'ayant pas habite son domicile au cours des 30 jours precedant 
le sondage. Par consequent, les criteres de preselection appliques au moment du sondage se 
retrouvent dans les deux questions suivantes : (1) Etes-vous presentement locataire d'une chambre 
ou d'un appartement ou proprietaire d'un logement dont vous assumez des frais pour 1'habiter?
(2) Avez-vous habite votre domicile au cours des 30 derniers jours? Ces deux questions ont ete 
posees a tous les individus des bases de sondage, et leurs reponses ont permis de determiner qui 
etaient sans-abri et qui ne 1'etaient pas. L'Annexe F montre 1'outil de preselection utilise pour le 
CSH.

Les questions que doit renfermer 1'outil de preselection varient selon la definition des sans-abri 
retenue. Par exemple, la definition employee pour 1'etude DC*MADS est differente de celle 
utilisee dans le CSH. C'est une definition englobant tant les strictement sans-abri que les 
personnes logees de maniere precaire ou en vertu de modalites non traditionnelles (personnes 
logees centre des faveurs sexuelles, par exemple). Dans 1'etude DC*MADS, etaient considerees 
comme des sans-abri les personnes repondant a 1'un des criteres suivants :

Personne ayant passe la nuit dans un refuge d'urgence pour les sans-abri, les fugueurs ou les 
femmes delaissees ou victimes d'abus;

Personne ayant passe au moins une nuit dans une maison, un appartement ou une chambre 
finance par un programme municipal de logement d'urgence;

Personne ayant passe une nuit dans un lieu non prevu a cette fin (p. ex. un immeuble vacant, 
un etablissement public ou commercial, un pare municipal, une voiture ou dans la rue);

Personne dont le logement regulier n'est pas un lieu prevu a cette fin peu importe ou elle etait 
logee la nuit precedente (p. ex. personne logee contre faveurs sexuelles ou ayant passe une 
nuit dans un hotel ou un centre hospitaller);
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• Personne utilisant une soupe populaire ou une banque d'alimentation d'urgence pour 
sans-abri.

Compte tenu de cette definition, 1'outil de preselection mis au point pour 1'etude DC*MADS 
renfermait une serie de questions plus approfondie et differente de celui du CSH. L'outil de 
preselection utilise pour 1'etude DC*MADS renfermait les questions suivantes :

SS-1. - Avez-vous un endroit ici ou dans la region metropolitaine de Washington D C. que 
vous considerez comme votre logement ou 1'endroit ou vous dormez 
regulierement?
Oui 01 [PASSEZ A LA QUESTION SS-2]
Non 02

SS-1 a. - Avez-vous un endroit, dans un autre Etat ou comte ou une autre ville, que vous 
considerez comme votre logement ou 1'endroit ou vous dormez regulierement?
Oui 01
Non 02 [PASSEZ A LA SECTION A]

SS-2. - S'agit-il d'une maison, d'un appartement, d'une chambre, d'un refuge, d'une voiture 
ou d'un endroit public comme un banc de pare ou un abribus?
(REPETEZ LA QUESTION TANT QUE LE REPOND ANT N'A PAS FOURNI 
UNE REPONSE INDIQUANT S'lL A UNE LOGEMENT REGULIER OU NON 
ET NOTEZ L'EMPLACEMENT.)

LOGEMENT REGULIER
Maison 01
Appartement 02
Chambre louee par le repondant 03
Embarcation 04
Autre forme de logement regulier 05
(PRECISEZ)

AUTRES EMPLACEMENTS
Chambre, maison ou appartement finance par

un programme municipal de logement d'urgence 
Refuge general 
Maison de transition 
Refuge pour mineurs ou fugueurs 
Refuge pour victimes de violence familiale 
Camping public 
Voiture ou camion 
Immeuble public 
Entrepot de gare

06
07
08
09
10 
11 
12
13
14 [PASSEZ A LA SECTION A]
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Immeuble vacant 15
Tunnel ou egout 16
Passage souterrain ou pont 17
Porche ou element d'un bailment 18
Trottoir 19
Parc municipal 20
Berge d'une riviere 21
Foret ou champ 22
Autre endroit non prevu a cette fin 80

SS-3. - Ou avez-vous passe la nuit derniere?

LOGEMENT REGULIER
Maison
Appartement
Chambre louee par le repondant 
Embarcation
Autre forme de logement regulier 
(PREC1SEZ)

AUTRES EMPLACEMENTS
Chambre, maison ou appartement finance par

un programme municipal de logement d'urgence 
Refuge general 
Maison de transition 
Refuge pour mineurs ou fugueurs 
Refuge pour victimes de violence familiale 
Camping public 
Voiture ou camion 
Immeuble public 
Entrepot de gare 
Immeuble vacant 
Tunnel ou egout 
Passage souterrain ou pont 
Porche ou element d'un batiment 
Trottoir 
Parc municipal 
Berge d'une riviere 
Foret ou champ
Autre endroit non prevu a cette fin

01
02
03
04
05

06
07
08
09
10 
11 
12
13
14 [PASSEZ A LA SECTION A]
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
80

SS-4. - A qui appartient 1'endroit ou vous avez passe la nuit derniere, c'est-a-dire qui paie 
le loyer ou le pret hypothecaire ou qui est le proprietaire?

Moi-meme
Mon (ma) conjoint(e)
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Un parent 03
Un proche 04
Un partenaire sexuel 05
Un ami 06
Une autre personne 07
(PRECISEZ)

Avez-vous conclu une entente avec cette personne (parent/proche/partenaire/ami/autre 
personne) pour dormir regulierement chez elle?

Oui 01
Non 02 [PASSEZ A LA SECTION A]

ENCADRE A:
SI VOUS N'ETES PAS ENCORE PASSE A LA SECTION A, LE REPOND ANT N'EST PAS 
PRESENTEMENT CONSIDERE COMME UN STRICTEMENT SANS-ABRI. POUR LES 
REPONSES SUIVANTES, EMPLOYEZ LE TEMPS PERTINENT A PROPOS DE LA 
SITUATION ACTUELLE DU REPOND ANT ET REMONTEZ JUSQU'A 30 JOURS POUR 
LA QUESTION A-4

Comme le montre I'exemple ci-dessus, I'outil de preselection peut egalement renfermer des 
questions visant a recueillir des donnees sur les autres services utilises par les sans-abri. On peut 
integrer a I'outil de preselection ou au questionnaire de sondage meme des questions permettant 
d'obtenir des donnees sur les caracteristiques socio-demographiques des repondants. Ces deux 
types de donnees additionnelles peuvent etre utilises pour attribuer un identificateur unique a 
chaque personnes recensee.

Pour eviter le double compte, il faut absolument recourir a des identificateurs uniques (pour plus 
de details sur le double compte, voir le Chapitre II). Ces identificateurs permettent a 1'enqueteur 
de comparer les cas d'une base de sondage a 1'autre afm d'eliminer les comptes doubles ou 
multiples.14 Puisqu'un sans-abri peut utiliser plusieurs services vises par un denombrement, il faut 
appliquer une methode permettant d'identifier chaque sans-abri et de le reconnaitre parmi les 
autres.

Les identificateurs uniques peuvent revetir plusieurs formes. Le Bureau of the Census se sert du 
numero d'assurance sociale des repondants comme identificateur unique. Cet identificateur est 
attribue au repondant et permet, apres avoir compile les donnees, d'isoler les doubles comptes 
dans la base de donnees. Les doubles comptes sont elimines en affectant chaque personne a un 
seul secteur ou base de sondage et en la retirant de tous les autres secteurs oil elle figure. D'autres 
identificateurs uniques s'ont formes a partir d'un descripteur composite reposant sur la date de 
naissance, le sexe, la race et le nom de la personne. Par exemple, une personne dont la date de 
naissance est le ler Janvier 1965, de sexe masculin, de race noire et dont le nom est Fred James 
Smith pourrait etre identifiee a 1'aide du numero 01016501FJS, 010165 etant la date de naissance, 
0 le code du sexe masculin, 1 le code de la race noire et FJS les initiales de la personne. Cette 
information pourrait etre demandee a chaque repondant et permettrait d'etablir le denombrement
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definitif compte tenu des doubles comptes dans la base de donnees. Ce dernier type 
d'identificateur est le plus utilise et a ete employe dans des methodes axees sur les services et des 
systemes informatises de gestion de I'information.

Le dernier point a envisager concerne les types de donnees a recueillir. De toute evidence, le 
genre de questions a poser et les types de variables a inclure dans un recensement des sans-abri 
dependent du but, de la raison d'etre, des objectifs et, bien entendu, du budget de I'etude. Comme 
nous 1'avons mentionne. La seule limite veritable quant a la quantite de renseignements pouvant 
etre demandes aux repondants, c'est le temps dont dispose les recenseurs, element qui, lui aussi, 
varie d'une base de sondage a I'autre. Si le sondage a lieu dans des campements de plein air ou des 
centres de jour, alors le nombre de questions a poser ne sera limite que par la collaboration des 
repondants. Par contre, le temps accorde aux recenseurs pour poser leurs questions dans les 
soupes populaires et les refuges est tres souvent limite. Le propos anterieur sur le CSH illustre ce 
point, la procedure d'entrevue ayant ete limitee aux heures d'exploitation des soupes populaires et 
des refuges retenus pour I'etude. Par consequent, le nombre de questions que peuvent poser les 
recenseurs est limite par les restrictions que leur imposent les procedures d'exploitation des 
organismes vises par I'etude.

On trouvera a 1'Annexe F le questionnaire utilise pour le CSH a titre d'exemple des types de 
questions que peut renfermer un sondage. Le questionnaire se compose d'une gamme de 
questions ou variables sur les antecedents socio-demographiques, socio-economiques et 
professionnels, le niveau de revenu, les problemes de sante (mentale et physique), les problemes 
d'alcoolisme ou de toxicomanie, les antecedents familiaux, les reseaux sociaux, les activites 
quotidiennes, les taux d'utilisation des services et I'historique de 1'itinerance des repondants. Si le 
nombre et les types de questions demandees fluctuent en fonction de I'etude, les questions posees 
dans le cadre du CSH representent bien les types standard de questions demandees dans les autres 
etudes sur 1'itinerance.

Des types analogues de donnees sont recueillis par les enqueteurs a 1'aide de systemes informatises 
de gestion de I'information comme le logiciel ANCHoR. En general, toutefois, ceux qui utilisent 
de tels systemes recueillent beaucoup moins de donnees aupres des sans-abri que les chercheurs 
menant de veritables sondages. Comme le montrent dans I'exemple suivant les questions figurant 
sur la demande d'aide a I'hebergement des itinerants utilisee par la Municipalite de la communaute 
urbaine de Toronto, ces systemes ne recueillent habituellement que des donnees telles que les 
caracteristiques demographiques de base (age, sexe, race, date de naissance, dernier lieu de 
residence, etc.) du repondant, les motifs de la demande, I'aboutissement du cas et les donnees 
administratives pertinentes. (Voir aussi I'Annexe E, qui expose 1'eventail de donnees pouvant etre 
recueillies a 1'aide du logiciel ANCHoR.)
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1. Nom : [Prenom]
[Nom de famille]

2. Sexe : Femme
Homme

3. Date de naissance : (jour/mois/annee).

4. a) Indiquez le prenom du (de la) conjoint(e) vous accompagnant, le cas echeant : 
b) Neant :

5. a) Indiquez 1'age des enfants vous accompagnant, le cas echeant :

b) Neant :

6. Derniere adresse permanente :
(Numero et rue)
(Ville) (Province)

RENSEIGNEMENTS SUR LE SERVICE

1. Principaux motifs de la demande de service :
A. Violence du conjoint
B. Violence psychologique du conjoint
C. Abus sexuel d'un parent
D. Autre type d'abus d'un parent
E. Eclatement familial
F. Evince par le proprietaire-bailleur
G. Autre type d'eviction
H. Itinerant

I. Nouvel arrivant dans cette ville
J. Coince dans la ville sans ressources
K. En traitement psychiatrique
L. Autre type de traitement
M. Ex-detenu
N. Incendie ou locaux dangereux
O. Autre motif

2. Aboutissement du cas :
A. A trouve un nouveau logement E. A quitte la ville
B. Est retourne chez son conjoint ou ses parents F. A ete admis a I'hopital
C. Accueilli par un autre centre d'hebergement G. Est introuvable
D. S'est installe chez des amis ou des proches H. Autre (Precisez)
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DONNEES ADM1NISTRATIVES

1. Nom du centre d'hebergement 2. Mois........19....
3. Nombre de personnes 4. Date d'admission 5. Date de depart

Du....... ...............19... ......Au.................... 19...

5. Duree du sejour du (des) client(s) au
centre d'hebergement Du.... .................19......... . Au................ ..19.......

1. 7. 13. 19. 25. 31.
2. 8. 14. 20. 26.
3. 9. 15. 21. 27.
4. 10. 16. 22. 28.
5. 11. 17. 23. 29.
6. 12. 18. 24. 30.

6. Nombre de nuits du service......... X tarif quotidien . .........$ = Montant de la demande ....

Date : 19............... Signature de 1'employe :

La principale raison pour laquelle seules ces donnees sont recueillies par la Municipalite de la 
communaute urbaine de Toronto, c'est qu'il s'agit des donnees repondant le mieux a ses besoins. 
Les types de questions pouvant etre demandees aux sans-abri sont vraiment illimites. De plus, 
qu'on utilise une methode axee sur les services ou un systeme informatise de gestion de 
I'information, les types de questions demandees correspondent aux interets et aux besoins 
d'information de I'organisme les collectant. En ce qui concerne le denombrement des sans-abri, les 
questions de preselection (comme celles susmentionnees) constituent 1'exigence minimale a 
satisfaire pour que le recenseur puisse distinguer, parmi les utilisateurs des services formant les 
bases de sondage, les sans-abri de ceux qui ne le sont pas et etablir un identificateur unique (p. ex. 
nom, date de naissance, race et sexe) pour eliminer les doubles comptes. Toutes les autres 
questions pouvant accompagner un denombrement des sans-abri sont facultatives et dependent de 
1'interet du chercheur et du type de questions qu'il souhaite etudier au sujet des sans-abri.

Methodes de denombrement des sans-abri axees sur les services : dernieres remarques

Le dernier point a aborder, c'est celui du role que peuvent jouer les systemes informatises de 
gestion de I'information (SGI), comme le logiciel ANCHoR, dans les methodes axees sur les 
services. Les deux techniques permettent d'obtenir un recensement des sans-abri le plus exact qui 
soit. Toutefois, si les SGI peuvent theoriquement etre utilises dans n'importe quel service ou 
organisme, ils s'adressaient a I'origine aux organismes offrant aux sans-abri un refuge pour la nuit. 
C'est pourquoi les recensements obtenus a 1'aide de SGI se limitent necessairement aux utilisateurs 
de refuges. De la fagon dont ils sont presentement utilises, les SGI ne peuvent pas recenser les 
sans-abri qui n'utilisent pas les refuges.

43



Malgre cette lacune, le recoups aux SGI presente de nombreux avantages, comme 1'illustrent le 
Chapitre II et 1'Annexe E. On peut s'en servir pour recueillir et enregistrer toute une panoplie de 
donnees demographiques et historiques sur les sans-abri. Mais avant tout, puisque les donnees 
sont recueillies et enregistrees a 1'entree et a la sortie de chaque beneficiaire d'un refuge, les SGI 
peuvent produire des estimations ponctuelles et periodiques de la prevalence et de I'incidence de 
I'itinerance. Enfin, les SGI sont extremement souples et peuvent etre adaptes en vue de rassembler 
tout type ou volume de donnees. Les SGI nous ofFrent done un moyen exact et liable de 
denombrer les sans-abri et cerner les changements se produisant dans la portion des sans-abri qui 
utilise des services. Par consequent, il faut autant que possible utiliser, conjointement avec les 
SGI, une methode axees sur les services.

Adapter une methode axee sur les services en vue de 1'utiliser avec un SGI est assez simple. 
Grosso modo, le SGI peut etre utilise a titre de remplacement du volet «Refuges» d'une methode 
axee sur les services. En fait, on laisse tomber le volet «Refuges» de la methode axee sur les 
services et Ton recueille les donnees sur les refuges a 1'aide du SGI. On execute le recensement 
des bases de sondage autres que les refuges, comme les soupes populaires, les lieux de 
rassemblement et les voitures, a 1'aide de la methode axees sur les services exposee dans le present 
chapitre. Autrement dit, la methode de denombrement des sans-abri axee sur les services ne serait 
appliquee qu'aux endroits autres que les refuges. En outre, 1'outil ou questionnaire de sondage 
utilise aux endroits autres que les refuges peut etre confu de maniere a recueillir les memes 
donnees que celles obtenues par le formulaire de saisie du SGI.

Enfin, comme nous le soulignons au Chapitre II, il ne faut pas se fier aux SGI pour produire une 
estimation de la taille de la population des sans-abri ni les utiliser comme methode autonome de 
denombrement des sans-abri. Les SGI ne peuvent produire que des estimations de la taille de la 
population des sans-abri beneficiaire des refuges, car la population globale des sans-abri est de 
beaucoup sous-estimee par ces systemes.

En resume, dans le present chapitre, nous avons decrit et examine les methodes de denombrement 
des sans-abri axees sur les services. Ce faisant, nous avons aborde divers problemes et questions 
touchant la mise en oeuvre d'un plan de sondage, dont les suivants : les problemes de 
denombrement de la population des sans-abri errant dans les rues, les couts exorbitants d'un 
denombrement dans les rues, le pourcentage de representation obtenu par les bases de sondage 
constituees des refuges, des soupes populaires, des programmes de jour et des campements de 
plein air et le probleme du double compte. En outre, nous avons souligne les etapes de la 
realisation d'un sondage et en avons donne des exemples. Enfin, dans ce chapitre, nous avons 
examine 1'utilite des systemes informatises de gestion de 1'information et la fa<;on dont ces 
systemes peuvent etre adaptes pour etre utilises conjointement avec une methode axee sur le 
services.

Chapitre IV : Conclusions et recommandations

Le probleme de I'itinerance ne retient pas 1'attention des Canadiens. Par consequent, tres peu de 
tentatives de denombrement ou de sondage des sans-abri ont ete entreprises. Ce n'est pas le cas 
aux Etats-Unis. Les chercheurs americains ont travaille d'arrache-pied depuis les 15 dernieres
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annees afin de mettre au point des strategies de denombrement des sans-abri produisant des 
estimations suffisamment precises de la taille de cette population. De grands progres ont ete 
accomplis dans I'amelioration et le perfectionnement des techniques et des definitions utilisees. 
Mais surtout, ces efforts ont amene les fonctionnaires du gouvemement, les protecteurs des 
sans-abri, les fournisseurs de services sociaux et les theoriciens a s'unir pour realiser un objectif 
commun : offrir un logement et des services adequats aux sans-abri. II ressort au plus haut point 
des documents de recherche americains que le recensement des sans-abri demande enormement 
de collaboration.

Pourquoi? Farce que les strategies traditionnelles de denombrement reposant sur les menages ne 
fonctionnent tout simplement pas pour les sans-abri. Les sans-abri forment une population 
itinerante, mobile et fuyante impossible a retrouver constamment au meme endroit. Ils se 
rassemblent toutefois pendant de courtes periodes a des endroits connus, dont les refuges, les 
soupes populaires, les cliniques medicales, les campements de plein air, les centres de jour, les 
bureaux de placement et autres endroits du genre. Des le debut des annees 80, les chercheurs 
americains ont observe cette realite et commence a mettre au point des strategies 
d'echantillonnage de cette population a ces endroits. Pour effectuer leurs denombrement, ils 
devaient toutefois obtenir la permission et la collaboration des fournisseurs de services aux 
sans-abri. Au debut, la plupart, voire tous les fournisseurs de services, se sont montres plus ou 
moins reticents. En outre, il a fallu beaucoup de temps - au moins dix annees - pour que la 
confiance entre les fournisseurs de services et les chercheurs atteigne le niveau voulu pour faciliter 
la mise en oeuvre des methodes de denombrement des sans-abri. Les problemes que pose le 
denombrement des sans-abri ne sont pas regies pour autant. Les chercheurs americains 
rencontrent encore de la mefiance, mais une entente tacite a ete conclue dans la plupart des cas, 
car les chercheurs et les fournisseurs de services visent les memes objectifs.

Au Canada, 1'etablissement d'un partenariat entre le gouvemement, les chercheurs et la collectivite 
ne fait que commencer. II est done normal de rencontrer beaucoup de reticence et peu de 
collaboration entre les parties concernees. Les fonctionnaires du gouvemement mettent en doute 
les estimations du nombre de sans-abri produites par le milieu des services, et ce dernier se mefie 
a son tour des estimations produites par le gouvemement et doute du bien-fonde du recensement 
des sans-abri. Les intervenants se soucient peu des chiffres, mais plutot du nombre et de la qualite 
des soins et des services qu'ils peuvent offrir. Faute d'une entente, aucun progres ne peut etre 
accompli ni aucun objectif commun etabli en vue de creer le niveau de collaboration necessaire 
pour que le denombrement des sans-abri soit couronne de succes.

Recommandations : Faciliter la participation de la collectivite

Creer et faciliter la collaboration entre les chercheurs et le milieu des services est un probleme que 
n'ont pas aborde les documents de recherche. Par consequent, les recommandations qui suivent ne 
reposent que sur les observations et les commentaires des participants a 1'atelier sur 1'itinerance :

Qu'un comite soit mis sur pied a I'origine de chaque activite de denombrement des sans-abri, 
et qu'il se compose de tous les membres pertinents de la collectivite des services (directeurs 
des services, travailleurs des services d'approche, intervenants de premiere ligne, etc.) ainsi

45



que d'autres membres pertinents du gouvernement et du milieu universitaire. Entrera dans les 
attributions du comite la responsabilite de tous les aspects du projet de recherche, depuis sa 
mise au point et en oeuvre jusqu'a la diffusion des resultats du programme de recherche.

• Que les enqueteurs soient a meme et empresses de reconnaitre que la preoccupation premiere 
des fournisseurs implique la gestion, 1'organisation et le financement de leurs installations et 
programmes ainsi que I'etablissement d'une politique. Leurs efforts devraient done etre 
employes des I'amorce d'un programme de recherche a determiner rigoureusement les 
elements d'information dont les fournisseurs ont besoin pour vaquer a leurs interets et aux 
questions qui les preoccupent.

• Que les interets et les besoins d'information de la collectivite des services soient integres au 
programme de recherche, ce qui peut necessiter deux denombrements : une estimation «libre 
de doubles comptes» du nombre total de sans-abri et un recensement des personnes qui 
utilisent les services. II y aurait peut-etre lieu de prevoir egalement au programme de 
recherche une composante de 1'enquete devant permettre de recueillir I'information dont les 
fournisseurs ont particulierement besoin. Les fournisseurs pourraient demontrer de 1'interet 
pour les elements d'information suivants au sujet de leurs clients : taux d'admission, duree du 
sejour, recidivisme ou taux de readmission, utilisation d'autres services, qualite du service 
obtenu etc.

• Que les enqueteurs reconnaissent que pareil programme de recherche peut finir par causer 
beaucoup de derangement a 1'organisation participante, d'oii la necessite d'une mise en oeuvre 
du programme de recherche qui prete attention a 1'activite quotidienne de I'organisation et qui 
veille a causer le moins de perturbation possible. Des mesures telles que le degagement de 
credits pour mobiliser plus de personnes a effectuer la collecte des donnees peuvent etre 
envisagees pour attenuer le derangement cause a I'organisation.

• Que les droits et le respect de la vie privee des sans-abri et de I'organisation soient garantis. 
Les enqueteurs doivent etablir des 1'abord que les droits des sans-abri ne seront pas leses, que 
le respect de la vie privee des sans-abri sera observe, et veiller a preserver rigoureusement le 
caractere confidentiel de I'information fournie par les sans-abri autant que par les fournisseurs 
de services. L'obtention d'un consentement eclaire est requis avant de mettre en oeuvre le 
programme de recherche.

Recommandations : definitions

Les recommandations qui suivent reposent sur les constatations tirees des ouvrages de reference
touchant les sans-abri et sur les suggestions des participants a I'atelier concernant les personnes
que devrait englober la definition de 1'itinerance.

• Qu'une definition des sans-abri touche essentiellement les personnes qui sont le plus dans le 
besoin : celles qui ne possedent aucun lieu d'habitation permanent et qui vivent dans la rue ou 
qui trouvent a se loger dans les refuges temporaires ou d'urgence. La definition devrait 
toucher toutes les personnes qui sont strictement sans abri ou exposees de fa^on imminente a 
se retrouver sans abri.
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• Que les lignes de conduite suivantes servent a determiner si une personne est strictement sans 
abri. Seront reputees etre strictement sans abri toutes personnes a qui peut s'appliquer 1'un 
des criteres suivants : 1) personnes qui ont passe la nuit dans un refuge pour sans-abri, 
fugueurs, femmes delaissees ou qui sont victimes d'abus; 2) personnes qui ont passe au moins 
une nuit dans une maison, un appartement ou une chambre finance par un programme 
municipal, provincial ou federal de foyers d'accueil d'urgence; 3) personnes qui ont passe une 
nuit dans un lien non prevu a cette fin (p. ex. un immeuble vacant, un etablissement public ou 
commercial, un pare municipal, une voiture ou dans la rue); 4) personnes ayant quelque part 
ou s'abriter qui ne leur appartient pas (p. ex. personnes logees contre faveurs sexuelles ou 
ayant passe une nuit dans un hotel ou un centre hospitalier); 5) personnes utilisant une soupe 
populaire ou une banque d'alimentation d'urgence pour sans-abri.

• Que soil precise sans equivoque, quelle que soit la definition utilisee, «qui» la definition 
inclut et «qui» elle exclut.

• Que les membres du comite soient unanimes a reconnaitre qu'il est extremement couteux de 
documenter le cas de ceux qui ne sont pas inclus dans la definition et que chercher a les 
inclure aura pour effet de compromettre le succes du programme de recherche.

Recommandations : IMethodes de denombrement des sans-abri

Les recommandations qui suivent reposent sur les constatations tirees des ouvrages de reference 
touchant les sans-abri et sur les suggestions des participants a 1'atelier concernant le type de 
methode qui devrait etre utilise pour estimer la taille de la population des sans-abri.

• Que la methode uniforme de denombrement des sans-abri soit fondee sur les services.

• Que les membres du comite soient unanimes a reconnaitre que recenser les marginaux des 
rues (p. ex. les personnes qui n'utilisent ni services ni refuges) est extremement couteux et 
que chercher a les inclure aura pour effet de compromettre le succes du programme de 
recherche.

• Que les membres du comite soient unanimes a reconnaitre que 1'application d'une methode 
qui exclut les marginaux des rues entraine une sous-estimation de la taille totale de la 
population et que I'estimation produite ne prend en compte que les sans-abri qui ont trouve 
refuge et qui utilisent les services vises par la recherche au cours de la periode de reference.

• Que le nombre minimum de bases de sondage utilisees dans 1'application d'une methode 
fondee sur les services inclue : les refuges, les soupes populaires, les programmes de jour et 
les campements de plein air; et qu'elles soient designees a litre de bases principales ou 
uniformes a utiliser pour le recensement d'une population en zone urbaines (a forte 
concentration de services).

• Que des procedures uniformisees soient mises au point a dessein d'adapter 1'application d'une 
telle methode aux zones rurales (a faible concentration de services).

• Que la composante refuge des methodes fondees sur les services soit remplacee, lorsque e'est 
possible, par un systeme automatise de reperage des clients, tel que le systeme ANCHoR
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(Automated National Client-specific Homeless services Recording) mis au point aux 
Etats-Unis grace a 1'aide financiere du ministere americain du logement et de I'urbanisation et 
d'autres intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux.

Qu'un financement soit accorde pour soutenir les efforts engages dans 1'elaboration et le 
perfectionnement des methodes existantes de denombrement des sans-abri, plus 
particulierement pour elaborer des methodes fiables et exactes de recensement de la 
composante marginaux des rues de la population des sans-abri, ainsi que des methodes de 
denombrement des sans-abri des zones rurales.
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Annexe A : Document de travail 1
Atelier sur revaluation de 1'itinerance, Definitions de Titinerance, 7 juin 1995 
Les sans-abri : Qui sont-ils et pourquoi les denombrer?

7 juin 1995 Horaire du jour 1 : Definitions de Titinerance

9:00 a 9:45 Mot de bienvenue et introduction

Observations preliminaires

Societe canadienne d'hypotheques et de 
logement

Recherches sur les sans-abri

Buts et objectifs de la reunion et aper9u de 
I'horaire

9:45 a Eventail de definitions des sans-abri :
10:45 experiences de la palette d'experts

[Palette d'experts et debat]

Definition utilisee dans les recherches

David Hulchanski
Universite de Toronto

Paul Koegel
Rand Corporation

Chris Ringwalt
Research Triangle Institute

Annetta Clark
Bureau of the Census

Louise Fournier
Institute Philippe Pine/ de 
Montreal

Motifs de 1'utilisation d'une definition specifique Ed Adlaf
Addition Research Foundation

Avantages et inconvenients de la definition Tom Carter 
Modifications apportees a la definition Intitule for Urban Studies

11:45 a Pause 
11:00

11:00 a Definir les sans-abri aux fins d'un recensement Discussions en petits groupes 
12:30

Questions :

Qui devrait-on denombrer?

Qui pourrait-on denombrer?

Pourquoi denombrer les sans-abri et pour qui le 
fait-on?

12:30 a Diner 
13:30
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13:30 a Definir les sans-abri aux fins d'un recensement : Seance pleniere
15:00 Rapports des groupes de discussion Paul Koegel

Rand Corporation

Chris Ringwalt
Research Triangle Institute

Annetta Clark
Bureau of the Census

Louise Fournier
Institute Philippe Pine! de 
Montreal

Ed Adlaf
Addition Research Foundation

Tom Carter
Intitute for Urban Studies

Participants a 1'atelier

15:00 a Pause
15:15

15:15 a Eventail des definitions Discussions en petits groupes
16:45

Questions :

Avantages et inconvenients des diverses 
definitions

Representativite de la definition 

Application de la definition 

Definitions optimales
16:45 Presentation des rapports des groupes de

discussion et levee de la seance

Seance pleniere de la matinee du 7 juin 1995 
Sujet de la discussion : definitions des sans-abri

Tache : On a demande aux experts de preciser la definition des sans-abri qu'ils utilisent 
dans leurs travaux et de discuter des points forts et des lacunes de ces definitions.
Experts : Paul Koegel, Rand Corporation

Chris Ringwalt, Research Triangle Institute

Annetta Clark, Bureau of the Census
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Louise Fournier, Institut Philippe Pinel de 
Montreal

Ed Adlaf, Addition Research Foundation 

Tom Carter, Intitute for Urban Studies
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Participant a la discussion : Paul Koegel, Rand Corporation

Un nombre vertigineux de definitions de 1'itinerance nous sont proposees; tenter de les synthetiser 
en une seule definition repondant a tous les besoins se revele done presque impossible.

Le probleme que pose la definition de 1'itinerance, e'est, a mon avis, que 1'itinerance n'existe pas.
Au cours de la derniere decennie, les chercheurs ont change quelque peu leur fa^on d'envisager 
I'itinerance, la plupart d'entre eux ne la percevant plus comme un etat mais plutot comme un 
continuum d'instabilite du lieu de residence. Car e'est bien a un continuum auquel nous avons 
affaire. Fixer une limite permettant de distinguer les sans-abri de ceux qui ne le sont pas s'avere 
une decision tres arbitraire, il est important de le reconnaitre. Je m'interesse beaucoup aux 
principes qui guident les chercheurs et regissent certains enjeux.

Essentiellement, nous avons utilise trois definitions de I'itinerance dans notre recherche, sachant 
qu'il s'agissait d'un choix tres arbitraire et d'un effort visant a fixer un point dans un continuum. La 
plupart de nos travaux de recherche sont constitues de sondages d'echantillons de la collectivite 
des sans-abri. Dans ces sondages, nous avons utilise une definition qui comprend les personnes 
ayant, au cours des 30 jours precedents, passe au moins une nuit a un endroit considere comme 
un refuge temporaire, un endroit non prevu a cette fin ou un autre emplacement non permanent 
dont elles n'ont pas assume les frais, ou celles ayant habite un endroit finance par un programme 
et destine aux sans-abri.

Cette definition comporte deux elements. Premierement, elle englobe surtout les strictement 
sans-abri, ceux n'ayant vraiment aucun endroit dont ils assument les frais et ou s'abriter. 
Deuxiemement, elle comporte la notion de prevalence pour une periode donnee, par opposition a 
la prevalence ponctuelle, notion a laquelle on doit veritablement se colleter. Le denombrement des 
itinerants produira des resultats tres differents selon qu'on juge sans-abri les personnes qui le sont 
pour une nuit ou celles qui, a un moment donne de la semaine precedente (ou des 30 jours, des six 
mois ou des douze mois precedents), epousent la definition retenue.

Si nous avons retenu une periode de reference de 30 jours, e'est parce que notre etude 
ethnographique des sans-abri nous a permis de constater que la plupart d'entre eux suivent un 
cycle mensuel. Au debut de chaque mois, ils ont de 1'argent pour se loger, mais bien avant la fin 
du mois, certains d'entre eux se retrouvent sans le sou et sans abri. La periode de 30 jours nous a 
permis d'inclure ces personnes dans notre echantillon. Le principal avantage de cette definition 
reside dans sa grande simplicite, son applicabilite. Elle permet de distinguer les sans-abri de ceux 
qui ne le sont pas, ce que ne permet pas 1'utilisation de la totalite du continuum de I'instabilite du 
lieu de residence.

Neanmoins, sa force se revele a la fois son point vulnerable, car toutes sortes de situations 
soumettent a rude epreuve une definition aussi simple que celle-la. Prenons, par exemple, les 
personnes partageant une chambre. Nous soutenons inclure dans notre definition les personnes 
trouvant un logement non permanent dont elles n'assument pas les frais, mais nos bases de 
sondage ne nous permettent pas vraiment d'entrer en contact avec 1'eventail complet des 
personnes partageant une chambre, sauf avec certaines d'entre elles utilisant les soupes populaires.
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Mais le probleme demeure entier : Oil se situe la limite entre la permanence et 1'instabilite? 
Devons-nous classer parmi les sans-abri les personnes vivant dans I'instabilite depuis 20 ans? Nous 
nous en sommes tenus a notre periode de reference de 30 jours et avons arbitrairement decide que 
toute personne partageant une chambre depuis plus de 30 jours n'est plus instable. Puisque 
I'uniformite de cette duree nous plaisait, nous avons decide de 1'appliquer de maniere absolue, 
mais c'est une decision tout a fait arbitraire. Le meme probleme se pose au sujet des programmes 
des missions. Certaines personnes travaillant dans les missions sont considerees comme faisant 
partie du personnel du programme. Faute de percevoir un salaire, elles resolvent pour leur travail 
une compensation sous forme de logement et de nourriture. Si elles habitent un endroit destine 
aux sans-abri, cet endroit est devenu leur lieu de residence. Comment done classer ces personnes?

Si nous soulevons toutes ces questions, c'est pour montrer a quel point il est difficile de trouver 
une definition qui tient facilement compte de chaque individu.

La deuxieme definition retenue, nous 1'avons appliquee dans nos exercices de recensement, dont la 
plupart sont des denombrements d'une nuit. Par consequent, c'est une definition valable pour une 
seule nuit. Au fond, nous recherchions, pour une nuit donnee, les personnes se trouvant dans des 
refuges ou d'autres installations et celles s'etant abritees a 1'un des nombreux endroits non prevus a 
cette fin (eglises, cinemas dont la projection est ininterrompue toute la nuit, places publiques, 
transports publics, rues, pares, logements improvises, etc.). Cette definition est beaucoup plus 
restreinte que la premiere et concerne surtout les strictement sans-abri.

Je vais vous parler un peu d'une derniere definition de 1'itinerance que nous avons utilisee dans le 
cours de notre etude, qui est un vaste sondage d'adultes sans-abri a Los Angeles. L'objectif de 
cette etude, ou nous assurions le suivi de 500 adultes sans-abri pendant 16 mois en les rejoignant 
tous les deux mois, etait de tenter de cerner les indices nous permettant de predire ceux qui se 
sortiraient de cette situation et, parmi ces derniers, ceux qui y retomberaient et ceux qui en 
seraient sortis pour de bon. Dans cette etude, il fallait determiner comment reconnaTtre la fin d'une 
situation d'itinerance. C'est une fa^on toute autre, quoiqu'intimement reliee, d'envisager la 
question, tel 1'envers d'une medaille. Au fond, nous voulons etre en mesure de determiner a quel 
moment 1'itinerance commence et se termine. Si je tiens a vous parler de notre definition, c'est 
parce que le processus ne s'est pas deroule sans peine et a peu de frais en 1'occurrence. Au lieu 
d'adopter cette definition d'entree de jeu, nous avons recueilli des donnees nous permettant 
vraiment d'examiner I'instabilite residentielle et 1'itinerance comme un continuum. Nous 
communiquions avec les personnes concernees tous les deux mois pour leur demander oil elles 
avaient habite au cours des 60 jours precedents. Nous en avons done tire un enregistrement 
imparfait mais continu de leur mode de logement durant 16 mois. L'analyse de ces donnees nous 
permet aujourd'hui de definir les diverses fa?ons dont se termine une situation d'itinerance. Nous 
pouvons prendre en compte les divers endroits oil s'abritent les itinerants. Nous pouvons definir 
ce que nous appelons les «sorties non autonomes», qui peuvent toucher les chambres d'hotel 
acquittees a 1'aide d'un bon d'hebergement, les prisons ou d'autres genres d'etablissements, par 
opposition aux «sorties autonomes», e'est-a-dire celles oil les itinerants assument avec leurs 
propres ressources financieres les frais de leur logement. Nous pouvons examiner ce qui se passe 
si nous fixons a 30, 60 ou 90 jours le temps que dois durer la prise en charge d'un logement 
permanent par une personne pour qu'elle soit consideree comme sortie de son etat d'itinerance et
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comparer les differences entre les diverses periodes de reference. L'ideal, c'est de pouvoir 
recueillir des donnees de faipon ouverte pour etre en mesure d'examiner ces questions sous divers 
angles. Par la suite, si d'autres questions ou des implications administratives differentes se posent, 
on peut toujours revoir 1'ensemble de donnees et les analyser compte tenu d'une nouvelle 
definition de 1'itinerance.

Nous avons commence avec un echantillon de reference de 1 550 personnes. II s'agissait d'une 
enquete transversale utilisant la premiere definition. Ensuite, a partir de 1'echantillon de reference, 
nous avons choisi un sous-echantillon stratifie au hasard reposant sur les affections mentales et la 
duree ecoulee depuis le debut de 1'itinerance (le tiers des repondants se trouvaient dans cette 
situation pour la premiere fois de leur vie au cours de 1'annee ecoulee).

Participante a la discussion : Chris Ringyvalt, Research Triangle Insitute 
Questions particulieres touchant 1'itinerance : les jeunes

Par adolescents itinerants, nous entendons les jeunes ayant habite des endroits non prevus a cette 
fin ou des endroits regis par des programmes visant a loger temporairement des sans-abri, par 
exemple des refuges pour adolescents ou adultes. Ces jeunes ont habite des endroits ou ils n'ont 
pas re9u toute la surveillance ou tous les soins necessaires. La definition de 1'itinerance est un 
aspect particulierement difficile en ce qui concerne les jeunes (de 17 a 21 ans). Nous ne 
disposions pas des moyens voulus pour determiner ce qu'on entend par la surveillance ou les soins 
necessaires. Nous avons neanmoins tente d'inclure cette partie de la definition dans fun de nos 
sondages en incluant les endroits ou des jeunes avaient passe la nuit au cours des 12 mois 
precedents :

1. refuges pour adultes,
2. refuges pour mineurs,
3. endroits publics (train, abribus, immeuble a bureaux),
4. immeuble abandonne,
5. voiture, camion ou camionnette,
6. pare,
7. dans la rue,
8. sous un pont ou un surplomb,
9. sur un toit,
10. dans un metro ou un endroit public souterrain.

En outre, la definition englobait les jeunes qui avaient passe la nuit dans le logement d'un inconnu. 
Nous tentions de determiner le nombre de jeunes qui avaient ete heberges la nuit contre des 
faveurs sexuelles. De plus, nous nous sommes demande combien de temps devrait s'ecouler avant 
que 1'on ne demande aux jeunes de signaler leur etat d'itinerance. Cette duree fluctuait selon les 
etablissements ou nous avons mene notre enquete; toutefois, nous avons fixe a 12 mois notre 
periode de reference apres avoir realise qu'une periode moins longue ramenerait nos 
echantillonnages a des denombrements quotidiens. Malgre tout, presque tous les jeunes itinerants 
que nous avons identifies avaient dormi chez eux la nuit precedente.
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Nous avons interroge les jeunes a trois endroits difFerents : dans les rues, les refuges et les 
logements (menages). Dans les logements, nous leur avons demande s'ils avaient passe la nuit 
dans 1'un des endroits susmentionnes au cours des 12 derniers mois. Le nombre d'enfants habitant 
des endroits marginaux sans surveillance adequate est, de fa^on realiste, incalculable.

Commentaires de Paul Koegel: Vous soulevez la un point tres important. Trop souvent, notre 
definition du probleme repose sur la fafon dont nous pouvons proceder de fagon realiste. Si nous 
adoptions une definition plus large et plus reelle, la seule fa^on dont nous pourrions etablir une 
base de sondage nous permettant de cerner le probleme serait de mener une enquete aupres des 
menages et d'evaluer la situation dans laquelle se trouvent tous les sujets des menages, ce qui 
presenterait une depense faramineuse. Nous decidons done de retenir une definition nous 
permettant de nous attaquer au probleme, mais nous ne pouvons le regler.

Participante a la discussion : Annetta Clark, Bureau of the Census

Au Bureau of the Census, nous abordons le probleme de la definition d'une maniere tres differente 
de celle dont nous a parle Chris [Ringwalt] et Paul [Koegel], Puisque notre organisme s'occupe de 
statistiques et non de reglements, ce n'est pas nous qui fixons la definition de 1'itinerance en soi. 
Nous 1'abordons sous deux angles differents, le premier etant 1'angle du travail que nous impose le 
recensement decennal. Cet angle est tres important, car nous avons comme mission de donner 
1'occasion a chaque citoyen d'etre recense. En 1990 et lors de notre recensement, le 
denombrement devant s'effectuer a partir de divers endroits, il a fallu que nous mettions au point 
des methodes nous permettant d'avoir acces a ces endroits (refuges). Nous avons tout d'abord 
selectionne en 1990 des endroits dans la rue; nous avons denombre les personnes dans les 
etablissements (dont les prisons, les maisons de repos, les centres de desintoxication et tout un 
eventail d'endroits) et les logements.

Comme font mentionne Chris [Ringwalt] et Paul [Koegel], nous savons que les sans-abri se 
composent de divers sous-ensembles de personnes que nous pouvons rencontrer a 1'un de ces 
endroits. Le recensement decennal n'a pas pour objectif de determiner qui est loge et qui est sans 
abri mais d'inclure chacun d'eux dans le denombrement. Les endroits vises en 1990 etaient done 
les refuges, les etablissements et les endroits dans la rue selectionnes. Nous voulions appliquer des 
procedures et des methodes particulieres a ces endroits.

Dans le recensement de 1990, nous n'avons ni precise qui etaient sans-abri ni tente de lancer une 
definition de 1'itinerance; nous avons denombre les personnes aux divers endroits et mis les 
donnees resultantes a la disposition de leurs utilisateurs. Nous avons emis toute une serie de lignes 
directrices et de mises en garde lorsque nous avons diffuse les resultats du denombrement des 
personnes dans les refuges et les endroits dans la rue, notre principal objectif etant de souligner 
aux utilisateurs que les resultats ne representaient pas la totalite de la population des sans-abri et 
que notre recensement comportait ses limites. II ne s'agissait que d'un denombrement d'une nuit. 
Nous n'avons que denombre, ailleurs oil se fait habituellement le recensement, les personnes qui 
seraient classees comme sans-abri, mais nous n'avons pas pu les identifier separement.

55



Nous teutons presentement de mettre au point un sondage national pour recueillir des donnees sur 
les personnes utilisant des services destines aux sans-abri. Ce travail a ete demande par un autre 
organisme federal afin de repondre a certaines questions d'ordre politique. La methode adoptee 
nous permettra de recueillir suffisamment de donnees pour appliquer des definitions tres souples 
de la population des sans-abri. Par exemple, nous jugeons comme sans-abri les personnes 1'ayant 
ete au cours de la nuit precedente ou des 30 jours precedents et celles ayant deja vecu cette 
situation. Ce faisant, nous pouvons recueillir des donnees puis utiliser les definitions applicables 
aux divers objectifs et motifs administratifs. Les fournisseurs de services se montrent tres 
interesses a la collecte de donnees sur leurs beneficiaires et a 1'examen de la dynamique. Ils ne 
veulent pas que la collecte de donnees se limite a un denombrement d'une nuit. C'est la 1'objet de 
la definition.

En 1990, nous avons effectue un denombrement d'une nuit afin d'eviter les doubles comptes.
Nous avons recense les refuges puis limite notre recensement dans les rues aux petites heures du 
matin, sachant que quiconque se trouvait dans un refuge n'en sortirait pas avant. Nous avons 
ensuite reduit au minimum les doubles comptes dans les rues. Nous avons demande aux 
repondants de nous fournir leur numero d'assurance sociale et note leur nom et d'autres 
caracteristiques demographiques dans le but d'eviter les doubles comptes. Selon les recherches 
que nous avons menees, nous pouvons recueillir suffisamment de donnees demographiques pour 
detecter et eliminer les doubles comptes.

Nous avons soumis nos procedures a un essai preliminaire en mars. Dans cet essai, nous avons pu 
obtenir le numero d'assurance sociale des repondants. Les personnes echantillonnees se sont 
montrees tres disposees a nous fournir leur numero d'assurance sociale. En outre, dans ses 
travaux, Marty Burt avaient enregistre bon nombre de numeros d'assurance sociale.

Pour le recensement de 1'an 2000, nous voulons eviter autant que possible les denombrements 
effectues tard en soiree.

Participante a la discussion : Louise Fournier, Institut Philippe Pinel de Montreal

Dans notre premiere etude (1988-1989), nous avons recense les utilisateurs de refuges, de soupes 
populaires et de centres de jour afin de trouver un moyen de selectionner un echantillon 
representatif de personnes a interroger. Notre definition englobait toute personne utilisant un 
refuge, une soupe populaire ou un centre de jour, qu'il s'agissait ou non d'un sans-abri. Notre 
etude portait done sur un large eventail de la population. Cependant, nous n'avons pas inclus les 
marginaux des rues dans notre definition, estimant qu'a 1'epoque on en rencontrait tres peu a 
Montreal, ce qui, je crois, a change depuis. Neanmoins, je crois que le nombre de sans-abri dans 
nos rues est faible en hiver. Nous avons decouvert que bon nombre d'utilisateurs de soupes 
populaires etaient d'anciens sans-abri.

L'avantage de cette definition, c'est qu'elle nous permet de degager les personnes vraiment sans 
abri et d'etudier celles qui 1'ont deja ete.
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L'inconvenient de cette definition, c'est qu'elle exclut les personnes qui n'utilisent pas les refuges, 
les soupes populaires ou les centres de jours. Nous fondant sur la recherche de Paul Koegel, qui a 
demontre que ce type d'echantillonnage omet tres peu de marginaux des rues, nous etions certains 
d'obtenir un echantillon suffisamment representatif des sans-abri et de n'omettre que peu de 
personnes strictement sans abri.

De plus, il ne suffit pas de recenser les personnes dans les refuges pour savoir si elles sont sans 
abri, il faut les interroger. A Montreal, certains utilisateurs de refuges ne sont pas des sans-abri et 
ont un lieu de residence permanent. Ils viennent aux refuges pour manger, «arrondir leur fin de 
mois», etc.

Commentaires de Paul Koegel: La necessite de proceder a une preselection en fonction de la 
definition de 1'itinerance au moment de I'echantillonnage dans les refuges ou les soupes populaires 
est un point tres important. On ne peut pas simplement pretendre que tous les utilisateurs de ces 
services sont des sans-abri. Il faut utiliser un outil de preselection pour determiner qui est itinerant 
et qui ne Test pas.

Participant a la discussion : Ed Adlaf Addiction Research Foundation

Nous avons mene une etude sur les jeunes itinerants en 1990 et une autre en 1992; cette derniere 
reproduit essentiellement la premiere. L'un des problemes que pose a mon avis 1'etude des jeunes 
itinerants, c'est la notion de «fugues» et la fagon dont cette notion influence notre decision 
d'utiliser les criteres de la prevalence a vie. Nous avons utilise des criteres comportementaux pour 
selectionner les jeunes a echantillonner. Puisque nous disposions d'une echantillon issu d'un 
organisme et d'un autre issu de la rue, nous voulions absolument eliminer de notre echantillon les 
etudiants qui flanaient dans le mail du centre-ville.

Tous les jeunes que nous avons interroges etaient ages de moins de 25 ans. Cette limite d'age n'a 
pas ete fixee par les chercheurs, elle repose sur des criteres appliques par les services sociaux de 
Toronto. De plus, en raison de I'echantillon issu de I'organisme, nous avons interroge tous les 
jeunes que nous avons abordes par I'entremise de I'organisme et dans la rue, qu'ils soient ou non 
utilisateurs de services sociaux s'adressant aux jeunes itinerants. Notre sondage s'est vraiment 
deroule en plein coeur du centre-ville de Toronto.

En plus du critere de I’age, nous avons applique quatre criteres. Les jeunes devaient satisfaire au 
moins trois des criteres suivants : (1) Ils ont abandonne leurs etudes secondaires avant d'en avoir 
obtenu le diplome; (2) Ils ont vecu loin de leur famille au moins deux jours au cours de 1'annee 
precedente; (3) Ils se sont enfuis de la maison parentale ou en ont ete evinces; (4) Ils ont ete 
itinerants et n'avaient nulle part ou s'abriter au moins une fois dans leur vie.

Pour faire partie de I'echantillon, les jeunes devaient repondre a trois des quatre criteres.

L'une des problemes que pose 1'etude des jeunes, c'est que la notion de 1'itinerance depend des 
criteres retenus. Essentiellement, si nous employions la definition des «strictement sans-abri», 
environ 39 % des personnes formant notre echantillon seraient considerees comme des itinerants,
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c'est-a-dire des utilisateurs de refuges ou de centres pour itinerants. Environ 13 % des personnes 
formant notre echantillon vivent actuellement dans les rues.

Toutefois, si nous utilisions la prevalence a vie de 1'itinerance compte tenu du tres grand nombre 
de fugueurs, tous les jeunes ou presque seraient consideres comme des itinerants.

II faut retenir que notre principal objectif etait I'etude de la toxicomanie (alcool et drogues). Nous 
n'etions pas interesses a evaluer le nombre de jeunes itinerants, en partie parce que nous ne 
pensions pas pouvoir le faire correctement faute d'une quantite suffisante de donnees sur la 
population des jeunes itinerants a Toronto.

Les enqueteurs ont trouve I'outil de preselection d'utilisation assez facile.

Participant a la discussion : Tom Carter, Institute for Urban Studies, universite de Winnipeg

Paul [Koegel] nous a parle du continuum de 1'itinerance. Si vous lisez les ouvrages dans le 
domaine, vous aurez une bonne idee du continuum des definitions, depuis celle du strictement 
sans abri vivant dans la rue jusqu'aux definitions plus larges englobant les personnes qui partagent 
une chambre avec des amis ou qui habitent des logements marginaux ou defectueux; ces 
personnes sont exposees a devenir sans-abri. Si certaines de ces definitions sont parfaites d'un 
point de vue academique, dies se revdent tres difficiles a appliquer.

Winnipeg constitue une destination privilegiee par bon nombre d'Autochtones quittant les reserves 
pour s'installer dans un centre urbain. Ceux qui emmenagent a Winnipeg decident souvent de 
partager une chambre avec des amis - c'est la un logement de dernier recours. II y a environ deux 
semaines, j'ai visite une maison ou s'entassaient dans trois chambres a coucher environ 
21 personnes issues de cinq families differentes. Voila un exemple de logement de dernier recours, 
mais il ne s'agit nullement d'un logement temporaire. Certaines personnes peuvent subir cette 
situation pendant 10 a 12 ans Selon la definition de 1'itinerance retenue, certains considereraient 
ces personnes comme des sans-abri, car dies habitent un logement de taille insuffisante et sont 
tres vulnerables. En fait, les conditions de logement de ces personnes se revdent parfois pires que 
celles des occupants d'un centre pour itinerants. Elies ne disposed pas des installations et de 
I'intimite dont jouissent les occupants d'un centre pour itinerants.

Si j'appliquais les definitions couramment utilisees dans les collectivites nordiques, comme celles 
de la Saskatchewan, j'estime qu'environ 40 % des habitants seraient consideres comme des 
itinerants.

Je crois done qu'il faut etre tres circonspect dans 1'application de certaines definitions en ce qui 
touche leur mise en oeuvre. La plupart des mesures prises portent sur les marginaux des rues et 
les occupants de centres pour itinerants. Elies ne s'adressent pas aux personnes entrant dans les 
categories plus larges comme ci-dessus.

Si Ton examine les ouvrages de reference actuels, on s'aper^oit que les definitions pleuvent. Mais 
il faut etre tres circonspect dans 1'application de celles-ci.
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La definition retenue se repercute tant sur le nombre de personnes considerees comme sans-abri 
que sur les mesures sociales decoulant d'un tel denombrement.

De plus, je crois que la plupart des gens vivant dans ces conditions de logement ne se considerent 
certainement pas comme des itinerants. S'ils avouent ne pas habiter un logement convenable, ils ne 
s'estiment pas pour autant itinerants.

Commentaires de Paul Koegel: Quand vient le temps de denombrer les sans-abri, la pire chose a 
faire c'est de leur demander la question suivante : Etes-vous un sans-abri? Cette question ne 
menera nulle part, chacun per^oit a sa faipon sa situation; c'est pourquoi nous devons etre tres 
prudents. Je tiens aussi a souligner que je suis d'accord avec ce que tu as dis, Tom. Toutefois, je 
ne crois pas que favoriser un cadre strategic nous porte necessairement a negliger les strictement 
sans-abri. Peut-etre que des definitions plus englobantes de 1'itinerance sont pertinentes si vous 
comptez examiner les facteurs expliquant pourquoi des gens sont temporairement sans abri, ne 
serait-ce que pendant un jour ou deux, dans un marche donne de 1'habitation. Ce point a ete 
aprement souligne dans le Journal of Housing Policy Debate par Anna Kondratas, qui affirm ait 
essentiellement que nous ne nous soucions que des strictement sans-abri et que les questions de 
prevalence a vie ne comptaient pas vraiment. Ainsi, ce que font Dennis Culhane et Bruce Link 
[qui ont mene une enquete aupres des menages et 1'ont publiee dans I'American Journal of Public 
Health)] ainsi que leurs collegues de 1'universite de Columbia importe guere, a moins que la 
question posee ne soit tout autre.

Remarques tirees des discussions en petits groupes le matin du 7 juin 1995 
Sujet des discussions : Definitions des sans-abri

Tache : Nous avons demande aux participants repartis en trois groupes de repondre a la 
question suivante : Qui devrait-on denombrer? Qui pourrait-on denombrer? Pourquoi 
denombrer les sans-abri et pour qui le fait-on? Les resultats des discussions en petits 
groupes ont ete presentes et debattus au cours de la seance pleniere de Papres-midi.

Groupe A : Cheryl Regehr et John Richmond (facilitateurs)
Nous avons demande au groupe A de repondre a la question suivante : Qui devrait-on 
denombrer?

On ne peut distinguer ceux qu'on devrait denombrer de ceux qu'on pourrait denombrer. II 
faut comparer ces deux categories de personnes.

L'un des points que nous avons examines, c'est la periode de reference d'une etude, car sa 
duree determine qui on devrait denombrer.

La raison pour laquelle un recensement a lieu determine egalement qui 1'on devrait 
denombrer.

Caracteristiques des repondants et endroit: Si 1'on considere comme sans-abri les personnes 
n'ayant pas de logement ou les utilisateurs de refuges, de soupes populaires ou d'autres
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etablissements, etc., les caracteristiques doivent etre consignees au cours du denombrement. 
Par consequent, la definition des sans-abri determine le genre de caracteristiques observees 
ou recherchees au sujet de la population.

• La majorite d'entre nous preferent une definition litterale (strictement sans abri); cette 
definition est plus facile a appliquer et produit le plus important denombrement. C'est aussi la 
definition la plus repandue.

• La definition litterale doit englober les utilisateurs de refuges et les marginaux des rues, les 
utilisateurs de lieux d'hebergement commun, ceux qui se rassemblent dans des endroits 
publics et ceux qui habitent des immeubles non prevus a cette fin.

• Pour preciser qui 1'on devrait denombrer, il faudrait se servir du continuum de 1'itinerance. 
Prenons I'exemple des personnes habitant un maison de transition, un foyer d'accueil, etc. 
Elies ne sont pas sans-abri compte tenu du fait qu'elles ont un endroit oil se loger, mais dies 
le sont compte tenu du fait qu'elles n'ont pas de logement permanent.

• Cette question en souleve plusieurs autres, notamment : Faute de refuges et de services pour 
les femmes battues, ces dernieres seraient-elles considerees comme des sans-abri ou 
continueraient-elles a subir leur situation?

• Personnes partageant une chambre : II faut tenir compte de la duree du sejour. Si ces 
personnes se trouvent dans cette situation depuis 15 ans, peut-on parler encore d'itinerance?

• Etablissements, etablissements psychiatriques, salles d'urgence, etc. : fixer les caracteristiques 
de 1'itinerance avant le denombrement n'a aucun sens.

• Personnes occupant seules une chambre.

• Periode de reference: C'est 1'objectif du denombrement qui doit determiner si celui-ci se 
deroulera durant une seule nuit ou une periode plus longue (pour etablir la prevalence). La 
mesure de base doit etre la prevalence ponctuelle (denombrement d'une nuit).

• Questions touchant les besoins : prevalence sur une periode de 30 a 60 jours; evaluation des 
besoins; stratification des caracteristiques.

Groupe B :
Nous avons demande au groupe B de repondre a la question suivante : Qui pourrait-on
denombrer?

Au lieu de definir 1'itinerance et de choisir les caracteristiques a examiner, nous preconisons 
le contraire : Quantite de categories de personnes ayant des caracteristiques differentes 
peuvent etre visees pour diverses raisons par une etude sur 1'itinerance.

La suggestion la plus radicale a ete de ne pas utiliser le terme «sans-abri» pour decrire ce 
segment de la population.

Nous avons souleve plusieurs questions.

Faisabilite : tenir compte du cout, de 1'accessibilite, de 1'efficacite, etc.
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• La reponse a cette question depend beaucoup des ressources disponibles.

• La reponse a cette question depend de 1'objectif du denombrement - c'est la un point essentiel 
de la definition.

• En principe, on pourrait denombrer les sans-abri qui ne sont pas a la vue de tous, mais ce 
groupe compte parmi ceux qu'il serait difficile de denombrer.

• Les personnes se trouvant dans un etablissement (p. ex. les utilisateurs de refuges) seraient 
plus faciles a denombrer. En principe, la plupart des groupes peuvent etre denombres, selon 
les ressources disponibles, mais plusieurs denombrements en omettent un grand nombre.

• Le modele «ICEBERG» de 1'itinerance : modele tridimensionnel de 1'itinerance qui tient 
compte de la difficulte a situer les sans-abri, de la definition retenue et de la population cible.

• Le sommet de 1'iceberg represente les strictement sans-abri; au-dessous, on retrouve 
plusieurs categories d'itinerants et a la base, les personnes logees de maniere precaire.

• L'operationalisation, c'est le degre de facilite ou de difficulte de I'application d'une definition. 
Dans ce contexte, les questions dont il faut tenir compte comprennent le cout, I'efficacite, le 
milieu et la periode de reference.

• Lorsqu'on emploie le mot definition, c'est de notion qu'il s'agit, tandis que le terme 
(population cible» a trait aux personnes, y compris a leurs caracteristiques, que 1'on veut 
recenser.

• La principale preoccupation concernant la definition, c'est de clairement preciser quelles 
personnes seront incluses dans le denombrement.

• La pyramide complexifie I'application d'une definition de 1'itinerance et oblige les chercheurs a 
preciser exactement quelles personnes ont ete denombrees.

Groupe C : Zvi Gelles et Sandra Tam (facilitateurs)
Nous avons demande au groupe C de repondre a la question suivante : Pourquoi
denombrer les sans-abri et pour qui le fait-on?

• II faut des connaissances.

• Les chercheurs ont besoin de connaitre la taille de la population.

• II faut des renseignements pour defendre les interets des citoyens a faible revenu.

• II faut des statistiques de base pour etablir les mesures sociales.

• Pour informer les decideurs et les gestionnaires de deniers publics au sujet des conditions 
sociales.

• Quel est le meilleur type d'informations aux fins de Taction sociale?

• Les medias reagissent mal a des definitions trop larges.
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Les definitions trop larges ne permettent pas de quantifier les decisions financieres aux divers 
points du continuum.

Le denombrement de divers segments de la population et des diverses caracteristiques des 
services et des programmes offerts est important quant a la definition et aux solutions 
proposees aux sans-abri : interet politique, implications de la definition (p. ex. personnes 
admissibles ou non a 1'aide financiere).

II faut mesurer les caracteristiques des services.

II faut un denombrement de base fiable.

Les fournisseurs de services ont besoin de denombrements sur une longue periode.

Les organismes federaux s'interessent aux caracteristiques de la population.

Le terme «sans-abri» est d'une utilite limitee : il est trop vaste pour etre utile; examiner divers 
groupes par rapport a la prevalence au cours d'une periode donnee. A qui serviront ces 
donnees (aux fournisseurs de services, aux gestionnaires de deniers publics, etc.)?

Problemes lies a la methode : doubles comptes; moment de 1'annee; fluctuations saisonnieres 
(fiabilite des denombrement d'une nuit); rapport beneficiaires d'un refuge/marginaux des rues.

A qui devrait incomber la tache du denombrement : aux utilisateurs ou aux consommateurs? 
Les interets devolus faussent les resultats.

Theoriciens : en general, ils ne suivent aucun programme, sont hautement credibles et 
produisent les resultats les moins controverses.

Le gouvernement federal a un role a jouer, car il a les ressources necessaires pour mener un 
sondage national.

Recensement americain des sans-abri : 76 regions (52 urbaines et 24 rurales), 3 800 clients de 
services ou de programmes. Le cout : 4,2 millions de dollars.

Il est extremement difficile de denombrer les sans-abri dans les rues.

Les enqueteurs ont des prejuges.
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Remarques tirees des discussions en petits groupes I'apres-midi du 7 juin 1995 
Sujet des discussions : Definitions des sans-abri

Tache : Nous avons demande aux participants repartis en trois groupes de se pencher sur 
les problemes suivants que posent les trois definitions de 1'itinerance (strictement 
sans-abri, sans-abri marginal et personnes exposees a devenir sans-abri): avantages et 
limites des definitions, representativite des definitions et operationalisation des 
definitions.

Groupe A - Les strictement sans-abri: Ramona Allasia et Joe Michalski (facilitateurs)

La definition conceptuelle

• Le pour : Definition facile a comprendre par la plupart des gens (p. ex. les politiciens, le 
grand public) et qui porte sur les personnes dont les besoins sont les plus pressants; elle est 
assez efficace, car les strictement sans-abri sont plus faciles a identifier que les sans-abri 
intermittents; de plus, il est probablement plus rentable de ne denombrer que les strictement 
sans-abri.

• Le cotilre : L'utilisation de cette definition souleve le probleme de la definition des refuges. 
(A partir de quel point un refuge devient-il une maison de transition? Qu'est-ce qu'un lieu 
d'hebergement commun? Que fait-on des personnes se trouvant dans des services d'urgence, 
des etablissements psychiatriques, des prisons, etc.?); les denombrements se limitant aux 
refuges ne prennent en compte que 50 % de la population des sans-abri dans le cas d'une 
prevalence ponctuelle et 10 a 20 % de plus dans le cas d'une prevalence au cours d'une 
periode donnee.

La definition operationnelle

• Definition : elle devrait comporter une periode de reference; en fait, la prevalence ponctuelle 
et la prevalence au cours d'une periode donnee s'avereraient toutes deux utiles au 
denombrement; il faudrait tenir compte du moment du denombrement (heure de la journee, 
saison et point du cycle de 1'itinerance); il faut determiner avec precision les lieux de 
rassemblement.

Questions relatives a Vapplication de la definition : doubles comptes - ne pose pas de 
probleme pour ce qui concerne 1'evaluation du besoin, mais en pose lorsqu'un vrai 
denombrement est necessaire; quantifier les doubles comptes par fournisseur de services 
(excedents de clients); reglements et criteres de selection des refuges (p. ex. categories de 
comportements acceptees et non acceptees; certains refuges ne s'adressent qu'a un type de 
sans-abri, comme les centres de desintoxication ou pour alcooliques); la protection 
qu'assurent aux sans-abri les fournisseurs de services rend parfois difficile 1'acces aux refuges 
ou aux lieux d'hebergement commun; a qui incombe le denombrement (aux sans-abri, aux 
travailleurs sociaux, aux chercheurs, etc.)? doit-on compenser les sans-abri? comment 
reconnaitre leur contribution au processus de denombrement? I'application dans les regions 
rurales risque d'etre differente s'il n'y a ni refuges ni soupes populaires, etc. degre d'intrusion.
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Groupe B - Les sans-abri intermittents : Cheryl Reeehr et John Richmond (facilitateurs)

• Considerer grosso modo comme sans-abri intermittents ceux qui sont loges de faqon 
precaire.

• Nous avons examine le continuum des itinerants, depuis ceux qui sont loges jusqu'a ceux qui 
sont strictement sans-abri.

Lose dans une maison Eventail d'options et de situations Sans-abri

Le continuum expose le degre du risque de devenir sans-abri.

• Se demander s'il vaut la peine de debattre les definitions est un autre exercice academique.

• Nous ne savons pas qui denombrer parmi les sans-abri intermittents.

• Une partie de la solution au probleme se trouve dans 1'objectif vise par la definition de 
I'itinerance.

• La definition operationnelle deborde inevitablement dans les deux autres types de definition 
(les strictement sans-abri et les personnes exposees a devenir sans-abri).

• Nous pouvons presenter quelques suggestions, et les collectivites (ou les utilisateurs des 
definitions) choisiront la definition qui leur convient le mieux.

• Les definitions et les methodes sont reliees.

• Autres definitions possibles : personnes logees par rapport aux personnes logees de maniere 
precaire et aux personnes non logees.

• Certains croient qu'il n'est pas suffisant, voire souhaitable, de faire la distinction entre «etre 
loge» et «avoir un logement», alors que d'autre estiment que les estimations de reference sont 
importantes.

• Une partie du probleme rencontre par les enqueteurs, c'est que les gens craignent que les 
enqueteurs se lancent dans un sondage pour le seul plaisir de realiser un sondage, que rien 
d'autre ne se produise, que nous ne passions pas aux etapes suivantes.

• La question de 1'objectif des denombrements a ete soulevee, et plus precisement les questions 
suivantes : A quoi bon? Pourquoi la SCHL tient-elle a ces denombrements?

• Certains pretendent qu'aux definitions englobant un plus large eventail d'experiences et de 
difficultes correspondent divers motifs du recensement des sans-abri (p. ex. le gouvernement, 
les chercheurs et les defenseurs d'interets publics ont de nombreux motifs).
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CONCLUSIONS :

• II est difficile de faire la distinction entre les sans-abri intermittents et d'autres categories de 
sans-abri.

• Bon nombre d'individus consideres comme sans-abri intermittents sont strictement sans-abri 
ou exposes a le devenir.

• La definition des sans-abri intermittents est trop generale et comprend les sans-abri qui 
trouvent a se loger.

• Nous avons besoin de plus d'informations sur leurs antecedents et leur contexte avant de 
pouvoir distinguer les divers types de sans-abri.

• Les denombrements en soi ne sont generalement pas utiles, mais certains pretendent qu'ils 
peuvent faciliter le choix des services et des mesures sociales.

• Les denombrements devraient s'accompagner de donnees explicatives permettant a tous les 
depositaires d'enjeux d'etre informes.

• Nous le repetons. Quel est 1'objectif des denombrements?

Groupe C - Personnes exposees a devenir sans-abri: Zvi Gelles et Sandra Tam
(facilitateurs)

• Pour pouvoir determiner qui est expose a devenir sans-abri, nous devons tout d'abord definir 
I'itinerance. II est plus facile de definir les strictement sans-abri et les sans-abri intermittents. 
Qui est expose a devenir sans-abri est une notion difficile a definir (et encore plus a 
appliquer) -, et ce en grande partie parce qu'au stade ou en sont les recherches nous ne 
pouvons pas parler de fa<?on sensee des personnes exposees a devenir sans-abri. Nous 
n'avons tout simplement pas assez de donnees pour pouvoir identifier de maniere certaine les 
personnes qui sont exposees a devenir sans-abri.

• Deuxiemement, la notion de «personnes exposees» n'est pas figee : elle fluctue selon le 
nombre de facteurs de risque que presente chaque personne; certains facteurs ont plus de 
poids que d'autres, certains facteurs augmentent le risque de I'itinerance, tandis que d'autres 
jouent un role secondaire tout en contribuant a accroitre le risque de I'itinerance; I'itinerance 
peut etre le fruit d'un ou plusieurs facteurs.

Le veritable probleme, c'est que nous n'avons tout simplement pas le type et la qualite de 
donnees necessaires pour determiner d'une maniere digne de foi les facteurs qui sont 
directement relies au fait de devenir sans-abri.

• Le risque n'est peut-etre pas la notion la plus utile. Parmi les notions pouvant s'averer plus 
utiles dans ce contexte, citons: les personnes logees de maniere precaire et celles qui sont 
vulnerables.

• Nous pouvons degager quelques facteurs associes a I'itinerance (situation anterieure 
d'itinerance, chomage, maladie mentale, toxicomanie, offre de logements, etc ), mais nous
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sommes incapables de predire qui deviendra sans-abri en nous fondant sur des facteurs; la 
recherche n'a pas atteint ce stade

Par consequent, au point oii en est la recherche, nous ne pouvons pas denombrer les 
personnes exposees a devenir sans-abri, car aucune relation causale ne peut etre etablie.

L'une des fa<;ons d'aborder le denombrement (I'application d'une definition) des personnes 
exposees a devenir sans-abri consiste a examiner le cours de I'itinerance. Cette notion est 
tiree de 1'etude de Susser. Rosenheck a egalement tente d'examiner cette question.

• Rosenheck, R. and A. Fontana, A Model of Homelessness Among Male Veterans of the 
Vietnam War Generation, American Journal of Psychiatry, Volume 151(3), 1994,
pp. 421 a 427.

• Susser, E. Struening, E. L. and S. Conover, Psychiatric Problems in Homeless Men, 
Archives of General Psychiatry, Volume 46, 1989, pp. 845 a 850.

Un point est clair cependant : une definition des personnes exposees a devenir sans-abri qui 
reposerait uniquement sur le logement (p. ex. les personnes risquant de perdre leur logement) 
ne tiendrait compte que d'une partie de cette population; bon nombre d'autres 
caracteristiques ou facteurs peuvent se repercuter sur le risque de devenir sans-abri.

La principale raison pour laquelle on tente de definir la population exposee a devenir 
sans-abri, c'est la prevention de ce fleau. Si Ton parvenait a determiner les personnes qui 
presentent un risque, on pourrait se pencher sur leurs problemes avant qu'elles ne deviennent 
sans-abri. La determination des personnes exposees a devenir sans-abri a pour but la mise au 
point de services de soutien axes sur les clients et sur les facteurs qui accroissent le risque de 
devenir sans-abri avant que ces personnes perdent leur logement.
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Annexe B : Document de travail 2
Atelier sur ('evaluation de 1'itinerance, Questions et problemes methodologiques touchant 

le denombrement des sans-abri, 8 juin 1995 
Les sans-abri : Qui sont-ils et pourquoi les denombrer?

8 juin 1995 Horaire du jour 2 : Techniques de denombrement des sans-abri. Questions et 
problemes touchant le denombrement des sans-abri.

9:00 a 9:45 Mot de bienvenue et presentation des nouveaux 
participants

Observations preliminaires David Hulchanski
Universite de Toronto

Tracy Peressini
Centre for Applied Social 
Research

Martha Burt
Urban Institute

Dennis Culhane
Universite de Pennsylvanie

Paul Koegel
Rand Corporation

Chris Ringwalt
Research Triangle Institute

Annetta Clark
Bureau of the Census

Phil Giles
Statistique Canada

Moment du denombrement (j°ur> saison, etc.)

Fiabilite, validite et general!sabilite 

Rentabilite

Avantages et limites des diverses methodes 

Representativite des methodes 

Mise en oeuvre 

Methodes optimales

9:15 a 9:45 Definitions des sans-abri : Survol du Jour 1

9:45 a Methodes de recherche
12:30

Raisons de I'utilisation d'une methode en 
particulier

Avantages et limites des methodes

10:45 a Pause
11:00

Methodes les plus courantes 

Modification des methodes 

Strategies de denombrement 

Base de sondage et listes de la population
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12:30 a 
13:30

13:30 a 
16:00

15:00 a 
15:15

Diner offert par le Centre de recherche 
sociale appliquee, Faculte de sendee social, 
Universite de Toronto

Methodes de denombrement des sans-abri Ed Adlaf
Addiction Research Foundation

Palette d'experts et discussion Ann Longair
Mioiicipalile de la communaute 
urhaine de Toronto

Pause

John te Linde
Vide de Calgary

Margot Breton
Universite de Toronto

David Northrup
Universite York (ISR)

Eileen Ambrosio
Street Health

Seance pleniere de la matinee et de I'apres-midi du 8 juin 1995 
Sujet de la discussion : Methodes de denombrement des sans-abri
Tache : On a demande aux experts de souligner les methodes de denombrement des 
sans-abri qu'ils utilisent dans leurs travaux et de discuter des points forts et des lacunes de 
ces methodes.
Experts : Martha Burt

Urban Institute

Dennis Culhane
Universite de Pennsylvanie

Paul Koegel
Rand Corporation

Chris Ringwalt
Research Triangle Institute

Annetta Clark
Bureau of the Census

Phil Giles
Statistique Canada
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Ed Adlaf
Addiction Research Foundation
Ann Longair
Municipalite de la communaute urbaine de 
Toronto
John te Linde
Ville de Calgary
David Northrup
Universite York, Institute for Social Research
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Participante a la discussion : Martha Burt, Urban Institute

Resume des points saillants de son manuel. Prat i cal Methods for Counting Homeless People: A 
Manual for States and Local Jurisdictions, redige en 1992 pour le compte de 1'Interagency 
Council on the Homeless et public par le Department of Housing and Urban Development.

Etude menee en 1987 sur les soupes populaires et les services d'alimentation destines aux 
sans-abri :

L'etude a ete financee dans le but d'evaluer les besoins des sans-abri en matiere d'alimentation 
et de nutrition

Elle a ete menee par le departement d'agriculture de 1'Urban Institute en collaboration avec 
les responsables du programme de coupons alimentaires.

Dans le cadre de la methode, on devait se rendre aux soupes populaires et determiner les 
repercussions d'une loi recemment adoptee aux Etats-Unis.

L'etude a ete menee dans les soupes populaires et d'autres services autres que des refuges 
pour les sans-abri, qui sont de meilleurs endroits (d'un point de vue pratique) ou trouver les 
sans-abri que dans la rue (enquetes ou denombrements dans la rue).

Grace a l'etude, nous avons pu appliquer diverses methodes LIBRES DE DOUBLES 
COMPTES et estimer le nombre total d'utilisateurs de services et de sans-abri omis.

L'Overlapping Catchment Study du Research Triangle Institute prouve sans equivoque que 
les soupes populaires et les refuges permettent d'entrer en contact avec la majeure partie des 
sans-abri.

L'etude du Research Triangle Institute nous a fourni des calculs de probabilite nous 
permettant d'estimer la taille de chaque groupe utilisant un service et de ponderer avec 
precision les variables descriptives.

La Block Probability Method de Rossi est extremement onereuse pour ce qu'on peut en tirer.

Nous avons surtout cherche a utiliser des bases de sondage reposant sur 1'utilisation des 
services.

En general, la question des DOUBLES COMPTES a determine le choix des methodes.

Au cours des 15 dernieres annees, nous avons trouve de meilleures methodes et de meilleures 
fa<;ons d'eliminer les doubles comptes.

L'enquete eclair, c'est un denombrement d'une nuit dans les refuges et les rues. Au fond, il 
s'agit de denombrer toutes les personnes se trouvant dans les refuges apres que ces demiers 
ont ferme leurs portes pour la nuit et de denombrer ensuite ceux qui sont restes dans les rues. 
Cette methode presente un probleme de doubles comptes. De plus, bon nombre de personnes 
sont omises par un denombrement d'une nuit pour la simple raison qu'elles ne veulent pas etre 
reperees.
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• Trois structures de base permettent de traiter la question des doubles comptes. La premiere 
structure, c'est le recensement. II s'agit de recenser chaque personne, durant une periode 
preetablie, par tous les moyens possibles. L'etude de 1'Etat du Kentucky en est un modele, 
mais on en trouve d'autres (Ohio Rural Study). Au fond, il s'agit d'identifier chaque personne 
par tous les mecanismes possibles : bibliotheques, police, prisons, services de sante mentale, 
services d'aide sociale et toute source a sa disposition. Un questionnaire de preselection est 
soumis a chaque personne pour determiner si elle est sans-abri. Puis, le recenseur demande le 
plus de questions possibles a chaque personne afin de lui attribuer un identificateur unique 
(c'est la methode utilisee par tout recensement pour eviter les doubles comptes). On peut 
prendre le temps qu'il faut pour augmenter le nombre de sujets. La deuxieme structure, c'est 
la Survey/Statistical Base (etude de 1'Urban Institute de 1987). Si on utilise plusieurs bases de 
sondage, il faut demander aux repondants s'ils utilisent d'autres bases de sondage de l'etude 
en question. On utilise cette information pour estimer la possibilite qu'une personne ait ete 
choisie plusieurs fois dans I'echantillon. Le compte global est ensuite corrige par ponderation 
en fonction des doubles comptes possibles. Sur les 1 700 repondants dans l'etude de 1'Urban 
Institute, environ 5 personnes ont ete interrogees deux fois. Si nous eliminons les doubles 
comptes par des techniques statistiques, nous reduisons nos estimations de 75 %, ce qui 
produit un echantillon de personnes utilisant les refuges et les soupes populaires mais ne se 
trouvant qu'a un seul endroit au moment du sondage (methode de ponderation des sondages 
et des echantillons). La derniere structure, c'est une combinaison des deux premieres, mais 
elle n'a jamais ete testee

• Moins il y a de services dans une collectivite, moins le denombrement d'une nuit sera 
couronne de succes, car la partie la plus difficile d'un tel denombrement, c'est le volet «rue».

• On trouve des services d'hebergement des sans-abri qui ne sont pas des services generiques 
d'hebergement.

• On observe des variations locales.

• On peut choisir une methode et 1'appliquer dans une collectivite sans se soucier de la faijon 
dont fonctionne cette derniere.

• Les denombrements d'une nuit se revelent le moyen le moins interessant dans les regions a 
faible concentration de services.

• Le principal attrait des denombrements d'une nuit, c'est leur courte duree d'execution.

• Plus les sans-abri sont difficiles a trouver et moins ils utilisent les services reguliers, plus une 
etude de courte duree sera inefficace.

• L'allongement de la periode de reference augmente les chances de rencontrer les sujets.

• Vous ne pouvez vous empecher de formuler des hypotheses; toutefois, vous devez les 
formuler CLAIREMENT afin qu'on puisse savoir ce que vous avez fait.

• Denombrement d'une nuit: Si vous vous contentez de denombrer les personnes presentes, 
vous obtiendrez a la fois un compte surestime, car certaines personnes auront utilise plusieurs 
services, et un compte sous-estime, car certaines personnes n'auront utilise aucun des 
services vises dans la periode de reference.
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• En allongeant a une semaine la periode de reference, vous pourrez eliminer les doubles
comptes et denombrer plus de personnes utilisant rarement les services vises tout en reperant 
celles qui utilisent plusieurs services, mais vous devrez pour cela interroger les fournisseurs 
de services et les sans-abri et en savoir davantage sur ces derniers.

Participant a la discussion : Dennis Culhane, Universite de Pennsylvatiie

Methode appliquee : Systeme de gestion de 1'information et base de donnees administratives

• II faut reconnaitre que les bases de donnees administratives, qui sont principalement utilisees 
aux fins de la gestion (p. ex. les bases de donnees de la ville de Toronto), ne constituent pas 
le meilleur outil qui soit aux fins de la recherche.

• Les chercheurs s'interessent a des questions differentes de celles des gestionnaires de 
programmes.

• Les bases de donnees administratives ne sont pas des sources pures d'information d'un point 
de vue scientifique.

• Au fond, nous avons utilise toutes les donnees dont nous pouvions disposer a Philadelphie et 
a New York.

• Ces deux villes comportent un systeme de refuges hautement organise, elles coordonnent 
I'admission des beneficiaires par I'intermediaire de centres d'evaluation.

• Par exemple, a Philadelphie, quiconque veut utiliser un des 3 000 fits du systeme ne doit 
cogner qu'a une seule porte. On y recueille des donnees essentielles sur chaque visiteur. Les 
evaluations qui y sont menees visent principalement la gestion des cas. Au fond, ce systeme a 
ete con^u a titre de systeme d'enregistrement et de suivi qui consigne la journee d'entree et de 
sortie des beneficiaires chaque fois qu'ils utilisent le systeme de refuges.

• A 1'aide des bases de donnees, on peut :

1. etablir un denombrement d'une nuit des beneficiaires de refuges pour chaque jour de 
1'annee. Par consequent, on peut determiner les fluctuations (nombre de personnes 
recensees) dans le temps.

2. realiser une analyse des taux d'admission, laquelle precise la capacite du systeme de 
refuges, capacite fluctuant en fonction de la duree du sejour (si la duree du sejour passe 
de deux a quatre semaines, par exemple, il faudra deux fois plus de lits). On peut done 
connaitre le nombre d'arrivants et les variations dans la duree du sejour (une bases de 
donnees permet de distinguer ces deux types de renseignements).

3. observer le debit des arrivants (c.-a-d. les taux d'admission). Ainsi, on peut determiner 
TINCIDENCE et la PREVALENCE des utilisateurs, les taux de recidivisme (sejours 
repetes) et le temps ecoule entre deux admissions.
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4. efFectuer une analyse de la capacite et se demander, entre autres, 1'efFet d'une capacite 
sur le taux de readmission

5. beneficier, grace au systeme, d'une courbe d'apprentissage tres longue et mettre des 
mois pour la peaufiner.

6. tirer des echantillons.

L'obtention d'un recensement exact, d'un point de vue scientifique, et libre de doubles 
comptes n'interesse pas vraiment les administrations municipales. Celles-ci se preoccupent 
surtout de la gestion, de 1'organisation et du financement des services et des programmes et 
de I'etablissement de lignes de conduite et de reglements.

Les administrations municipales se preoccupent aussi des resultats au cas ou elles devraient 
s'opposer a des restrictions budgetaires ou a 1'abandon de programmes ou prouver qu'un 
programme porte des fruits.

Les administrations municipales se servent des denombrements aux fins de la prevention. 
Elles veulent degager les causes menant a 1'itinerance et celles permettant de s'en sortir, 
connaitre la fagon dont evoluent ces causes et deceler celles ou leur intervention est possible.

Pour repondre a ces questions, les systemes de gestion de I'information sont plus indiques 
que les denombrements d'une nuit.

D'un point de vue technique, les denombrements d'une nuit sont depasses, ils ne sont plus 
pratiques et sont generalement onereux.

Par exemple, au Texas, un denombrement d'une nuit couterait environ 500 000 dollars et, 
selon nous, I'etablissement d'un systeme de gestion de I'information dans cinq villes ne 
representerait qu'un cout forfaitaire de 350 000 dollars.

La mise en oeuvre d'un systeme de gestion de I'information demande plus de main-d'oeuvre.

Pour que les fournisseurs de services soient interesses a saisir des donnees dans un systeme 
de gestion de I'information, il faut que ces donnees leur soient utiles.

Du point de vue de 1'Etat, les refuges sont sur le meme pied que les etablissements, les 
hopitaux, etc.

En ce qui concerne les systemes de gestion de I'information, il faut tenir compte de la 
confidentialite des renseignements et obtenir le consentement eclaire des repondants.

Un point merite d'etre pris en compte : En un an, presque tous les marginaux des rues de 
toutes les villes des Etats-Unis auront utilise a un moment ou a un autre le systeme de 
refuges.
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• On peut ajouter au systeme un sondage periodique des personnes avec lesquelles il est 
difficile d'entrer en contact.

Participant a la discussion : Paul Koegel, Rand Corporation

• J'ai mene beaucoup de denombrements de sans-abri, mais jamais pour en connaitre le nombre.

• Tous les denombrements auxquels j'ai participe visaient 1'elaboration d'une base de sondage 
qui me permettrait d'etablir un echantillon aleatoire de sans-abri, dans le but principal de 
comprendre cette population et ses caracteristiques par rapport a sa taille.

• Au cours des diverses etudes que j'ai menees, j'ai vraiment utilise toutes les methodes dont j'ai 
parle : les recherches dans les registres administratifs visant le denombrement libre de doubles 
comptes des utilisateurs de refuges; les travaux dans lesquels nous tentions d'eliminer les 
doubles comptes entre le secteur des refuges et celui des soupes populaires afin que nous 
puissions attribuer un pourcentage proportionnel d'utilisateurs a chaque secteur dans le cadre 
d'un plan d'echantillonnage autopondere; les enquetes eclairs comme methode de 
denombrement d'une nuit nous permettant d'attribuer un pourcentage proportionnel 
d'utilisateurs a chaque partie d'une ville et de recueillir des donnees utiles a la repartition 
proportionnelle des utilisateurs entre les divers secteurs d'echantillonnage.

• Points saillants de quelques problemes poses par les methodes :

1. Registres administratifs : Cette strategic ne fonctionne que si un systeme de gestion de 
I'information est en place. Ires peu de villes sont dotees de systemes perfectionnes de 
gestion de I'information. Dans bon nombre de nos villes, la plupart des refuges sont 
administres par le secteur prive. De nombreux refuges prives refiisent a dessein les 
deniers publics pour ne pas devoir tenir de registres administratifs. Par exemple, dans le 
centre-ville de Los Angeles, ou 1'on trouve encore un systeme bien etabli de services 
offerts par des missions, nul n'est tenu de divulguer de I'information sur ses clients.

2. Plus la periode de reference est longue, plus grandes sont les chances qu'une personne 
utilise le systeme de refuges, c'est evident, tout comme 1'est la mesure avec laquelle cette 
constatation s'applique d'une collectivite a 1'autre. Nous commettons une grave erreur en 
tentant d'etablir des comparaisons entre des collectivites a forte concentration de 
services et des collectivites a faible concentration de services. Dans ces dernieres, les 
chances qu'une personne utilise le systeme de refuges sont tres minces, a moins de fixer 
une periode de reference extremement longue.

3. Les denombrements d'une nuit ou enquetes eclairs constituent une methode de 
denombrement tres onereuse et inefficace. Cette methode de denombrement des 
sans-abri s'avere desuete, depassee.

• Dans nos recherches, nous nous posions deux questions : Dans quelle mesure les diverses 
bases de sondage nous aident-elles a determiner la taille de la population des sans-abri? Dans 
quelle mesure les diverses bases de sondage nous aident-elles a comprendre les 
caracteristiques de la population des sans-abri?
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• Nous avons realise qu'il y avait des differences phenomenales entre les diverses regions quant 
a la capacite des diverses bases de sondage d'y estimer la taille de la population.

• Par exemple, les refuges et les soupes populaires representent 71 % des sans-abri dans les 
regions a forte concentration de services et 51 % dans les regions a faible concentration de 
services.

• Au fond, notre capacite d'obtenir une bonne representativite fluctue en fonction de la 
disponibilite des services dans une collectivite.

• L'estimation de la taille de la population des sans-abri varie selon la base de sondage et 
1'interaction entre 1'endroit vise et la base de sondage.

• On peut appliquer une methode uniforme dans chaque collectivite, mais 1'efficacite de la 
methode sera tres differente d'une collectivite a 1'autre. Les interesses feraient mieux d'evaluer 
I'efFicacite de leur methode pour ce qui est de representer la population des sans-abri. Une 
methode uniformisee produira des resultats fausses de diverses fagons pour divers objectifs et 
groupes de la population.

• Plus 1'echantillonnage et la representativite des sans-abri sont grands, plus il est facile de 
rajuster le biais.

• Services generiques et services d'aide sociale : Ces services posent un probleme : leurs 
utilisateurs ne sont pas necessairement des sans-abri. Ces services ne sont pas de bonne 
sources de reperage des sans-abri.

• Les chercheurs doivent neanmoins passer par les reseaux de fournisseurs de services afin 
d'obtenir les renseignements dont ils ont besoin pour dresser une liste exacte des services 
utilises par les sans-abri et des endroits qu'ils frequentent.

Participante a la discussion : Chris Ringivalt, Research Triangle Institute
Methode employee : Sondage en boule de neige (visant les jeunes)

• Lorsqu'on tente de denombrer les adolescents itinerants, on s'adresse a une population 
totalement differente des autres.

• Les adolescents presentent un vaste eventail de problemes particuliers.

• Les enfants semblent avoir de 1'argent, si Ton en juge d'apres les drogues qu'ils se procurent, 
leurs activites sexuelles et d'autres activites illicites.

• La plupart des adolescents n'ont recours ni aux refuges ni aux soupes populaires.

• Les adolescents itinerants foment une population tres mobile et ont tendance a se fondre a la 
sous-culture juvenile et a fair les adultes par crainte de tomber sur des predateurs sexuels.

• Dans nos travaux au RTI, nous appliquons deux methodes :

1. Sondages aupres de la collectivite : Cette methode consiste a atteindre les jeunes par 
1'entremise des fournisseurs de services et des travailleurs des services d'approche. Au 
fond, il s'agit de sondages en boule de neige ou par choix raisonne. Cette methode
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demande beaucoup de main-d'oeuvre, de temps et de ressources financieres et n'est pas 
la methode de denombrement la plus efficace qui soit.

2. Bondages nationaux aupres des menages : Ces sondages comprennent des questions 
visant a determiner qui parmi les jeunes ont deja ete fugueurs ou sans-abri, car bon 
nombre de jeunes quittent regulierement le foyer parental pour y retourner par la suite.

Participante a la discussion : Annetta Clark, Bureau of the Census
Methode employee : Recensements et denombrements d'une nuit

• Pour produire les statistiques nationales, nous mettons au point des methodes et des 
procedures standard qui sont appliquees a I'echelle locale en vue du recensement.

• Apres avoir mis au point les methodes, nous ouvrons des bureaux temporaires de district 
quant vient le temps de mener le recensement et demandons a chaque region d'executer le 
travail.

• Au fond, nous realisons des etudes de portee regionale.

• Au cours du recensement de 1990, nous avons appris que la repartition par region posait 
certains problemes.

• Denombrement axe sur les services : refuges, soupes populates, programmes d'approche et 
centres de jour, tels sont les endroits ou s'est deroule le denombrement.

• Nous denombrons tous les clients de ces services d'un seul coup. Nous realisons le 
denombrement dans les refuges la nuit, puis nous nous rendons aux autres services durant la 
journee suivante.

• Nous demandons aux repondants que nous rencontrons dans les soupes populaires et les 
programmes d'approche de nous reveler s'ils ont utilise un refuge la veille afin d'eliminer les 
doubles comptes entre les bases de sondage.

• Les derniers endroits de denombrement sont des endroits a I'exterieur. Nous devons faire une 
recherche pour determiner les endroits exterieurs de nature permanente afin d'eviter une 
demarche par ilot ou par rue selectionnes, car nous estimons que cette derniere maniere de 
proceder n'est pas rentable.

• Cette methode est analogue a celle utilisee pour produire un denombrement des sans-abri au 
sens strict.

• Au cours du recensement de 1990, nous nous sommes rendus compte que la production 
d'une liste des endroits etait essentielle a la reussite du denombrement, car elle indiquait, 
entre autres, la vocation des endroits (refuges, logements temporaires, etc.).

• Dans notre recensement, nous incluons desormais les refuges d'urgence, les maisons de 
transition et les programmes de bons d'hebergement.

• Pour assurer I'uniformite des mesures entre elles, il faut clairement etablir les endroits inclus 
et ceux qui sont exclus.
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• II faut presenter le processus de production de la liste au plus grand nombre possible 
d'informateurs a I'echelle locale ou de la collectivite.

• II faut effectuer des vi sites de suivi pour tenter d'entrer en contact avec les personnes qui ne 
se trouvaient pas aux endroits vises le jour ou s'est deroule le denombrement.

• Problemes de representativite : II faut etablir des methodes simples et uniformisees indiquant 
qui denombrer et qui ne pas denombrer. Les fournisseurs de services nous ont revele qu'il 
etait utile de savoir qui denombrer et qui ne pas denombrer. Eviter les denombrements la 
nuit. Se rendre a chaque endroit (service) le jour precedant le denombrement afin de faciliter 
la collaboration et d'ecarter les problemes que peut poser 1'endroit, comme les fluctuations 
dans le nombre de sans-abri. Enfin, il est tres important d'offrir une formation aux 
enqueteurs.

Participant a la discussion : Phil Giles, Statistique Canada 
Methode employee : Recensements et denombrements d'une nuit

• A partir du recensement de 1971, on a tente d'ameliorer la representativite de la population 
canadienne (en ajoutant les etablissements, les refuges, etc. a la base de sondage).

• Parmi les initiatives entreprises a cette fin, mentionnons 1'ajout des soupes populaires aux 
endroits vises par le recensement.

• Nous avons mene un denombrement pilote des soupes populaires dans 15 villes canadiennes 
en vue du recensement de 1991. Dans chaque ville, nous avions embauche un coordonnateur. 
Les coordonnateurs ont dresse la liste des soupes populaires, determine les activites et 
embauche du personnel de collecte de donnees sur le terrain.

• Cette methode a ensuite ete integree au recensement de 1991 (4 juin).

• Les recenseurs ont utilise des formulaires remplis par les repondants et renfermant les 
questions suivantes sur leur situation d'itinerance :

1. A quelle adresse passez-vous la nuit?

2. Avez-vous un lieu de residence habituel et quelle en est 1'adresse?

3. Quelqu'un vous a-t-il recense ailleurs?

• Je ne peux rien vous dire au sujet des resultats, mais je peux aflfirmer que les sans-abri ne 
sont pas repartis de maniere aleatoire au Canada.
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Participant a la discussion : Ed Adlaf, Addiction Research Foundation
Methode employee : Sondage desjeunes itinerants

• Nous tentions d'etudier I'alcoolisme et la toxicomanie chez les enfants de la rue a Toronto 
(personnes de moins de 25 ans).

• Notre etude comportait deux volets :

1. Sondage aupres des organismes: Nous avons interroge 217 jeunes. Ce sondage 
represente 70 % de I'echantillon; il en est ressorti un echantillon d'organismes ofFrant des 
services aux jeunes, organismes que nous avons soumis a un sondage telephonique.

• Selection desjeunes : Les intervenants de premiere ligne dans les organismes vises 
n'aiment pas les methodes d'echantillonnage aleatoire (ils cherchent a proteger la vie 
privee desjeunes); c'est pourquoi nous avons fmalement interroge les personnes 
volontaires.

• Nous avons travaille en etroite collaboration avec la Coalition of Youth Work 
Professions.

• D'entree de jeu, nous avons cherche a obtenir des directeurs de services 1'autorisation d'y 
mener un sondage.

2. Sondage dans la rue : Ce sondage represente le reste de I'echantillon (30 %). Nous 
avons mene un sondage en boule de neige dans un petit perimetre (le centre-ville de 
Toronto), distribue des cartes de visite et dit aux enfants que 1'Addiction Research 
Foundation menait une etude et que leur collaboration serait compensee (15 $). Les 
entrevues dans la rue ont toutes ete realisees durant le jour. Nous avons donne aux 
enfants un numero de telephone qu'ils devaient composer pour fixer une entrevue.

• Nous nous sommes rendus compte que les differences entre les echantillons concernaient les 
services utilises par les jeunes.

Participante a la discussion : Ann Longair, Municipa/ite de !a communaute urbaine de
Toronto
Methode employee : Base de donnees

• Au fond, nous avons denombre les utilisateurs du systeme de refuges d'urgence a Toronto.

• Ce systeme se compose de 44 refuges d'urgence (dont 4 sont directement exploites par 
1'administration municipale et 40 reinvent une allocation quotidienne de 1'administration 
municipale et d'autres sources).

• Les centres d'hebergement pour itinerants sont des services discretionnaires en Ontario 
(chaque municipalite peut decider a son gre d'offrir ou non ces services). La province verse 
une indemnite quotidienne maximale aux municipalites.
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• Dans cette province, le niveau de service depend de la region ou de la municipalite : 20 % de 
source municipale, 30 % provinciale et 50 % federale.

• Nombre de lits : Le nombre de lits oscille entre 11 et 800. On en compte 3 000 a Toronto.
Ce nombre tient compte de tous les types de refuges d'urgence de la base de donnees 
(refuges pour les adolescents, les femmes celibataires, les femmes battues, etc ).

• Chaque refuge envoie une facture a la ville tous les mois.

• Au debut, nous avons tente de recueillir des donnees sur les caracteristiques des clients, de 
savoir s'ils avaient besoin de logements avec services de soutien, s'ils souflfraient de 
problemes de sante mentale, s'ils avaient besoin de logements subventionnes, etc.

• Malheureusement, (1) les fournisseurs de services n'aiment pas etiqueter leurs clients,
(2) personne ne remplissait les formulaires et, (3) en raison du taux eleve de non-reponse, les 
statistiques representaient mal le niveau des besoins.

• Le formulaire d'admission aux refuges permet de recueillir des donnees tres generales, 
notamment : nom, sexe, date de naissance, etat civil, nombre d'enfants, age, derniere adresse 
permanente, lieu de residence douze mois auparavant.

• Principaux problemes : Les fournisseurs de services se preoccupent de la protection de la vie 
privee des clients, et tout change si rapidement que les donnees deviennent vite desuetes.

• Selon la base de donnees, on compte 27 000 utilisateurs de refuges (personnes differentes), 
56 000 utilisateurs par annee (lits utilises par annee) et 600 utilisateurs chroniques.

• Je voudrais souligner deux autres points : (1) On trouve de nombreux types d'itinerance, et 
on ne peut pas s'en tenir a un seul type dans les sondages. (2) En general, on croit que les 
hommes celibataires meritent des services de moindre qualite que d'autres personnes dans le 
besoin.

Participant a la discussion : John te Linde, Vi/le de Calgary
Methode employee : Denombrements d'une nuit et echantillonnage

• Nous avons mene deux etudes a Calgary depuis 1990.

• Au debut, nous voulions savoir quelles personnes seraient touchees advenant 
I'embourgeoisement d'East Village (partie de la ville a forte concentration de services et de 
refuges pour les sans-abri).

• Nous avons mene deux sondages eclairs, 1'un en 1992 et 1'autre en 1994.

• La plupart des services dans la ville sont finances selon les installations et non en vertu d'une 
indemnite quotidienne.
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• Les fournisseurs de services nous ont generalement accueillis avec mefiance et oflfert le moins 
de collaboration possible.

• Je voudrais faire quelques commentaires d'ordre general : (1) Le public se preoccupe 
davantage du probleme des sans-abri si certains d'entre eux sont visibles dans la rue. (2) Les 
statistiques preoccupent la plupart des gens, ne sachant laquelle des deux sources est fiable et 
valable : la ville ou les fournisseurs de services.

Participante a la discussion : Margot Breton, Universite de Toronto
Methode employee : Sondage des femmes sans-abri

• En 1985, j'ai mene une etude sur les femmes celibataires sans-abri a Toronto.

• Cette etude n'avait pas pour but le denombrement des sans-abri.

• L'objectif de I'etude etait de recueillir des donnees sur une partie meconnue de la population.

• Pour detecter la condition d'itinerance, nous avons pose deux questions : Avez-vous un lieu 
de residence permanent? Depuis combien de temps avez-vous ce lieu de residence?

Nous avons obtenu un echantillon de 84 femmes.

• Nous avons compense les femmes pour leur participation a I'etude, ce qui explique 
probablement I'excellente collaboration dont elles ont fait preuve

• En bout de ligne, la question que nous nous posions etait la suivante : Quels avantages les 
fournisseurs de services tireraient-ils s'ils participaient a I'etude?

• Au fond, nous devons tenter d'etablir un plan qui nous permettra de produire des donnees 
utiles aux fournisseurs de services.

Participant a la discussion : David Northrop, Institute for Social Research
Methode employee : Sondage des marginaux des rues

• Nous avons participe au Street Health Survey (Toronto, 1991).

• L'etude portait sur 1'etat de sante des sans-abri.

• Du point de vue de la Street Health Organization, les denombrements se revelent peu utiles 
et pourraient meme etre improductifs.

• L'etude que nous avons menee s'est averee tres onereuse.

• Aux fins de l'etude, un sans-abri doit se trouver dans cette situation depuis au moins dix jours 
pour etre considere comme tel.

• Nous avons constate que plus de 99 % des sans-abri se trouvant dans des lieux de 
rassemblement utilisent des services destinees aux sans-abri (refuges, centres de jour et 
soupes populaires).

• Nous avons utilise un plan de sondage analogue a celui qu'a utilise Paul Koegel a Los 
Angeles.
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Nous avons constate que les sans-abri n'ont pas que des structures de comportements 
mensuelles. Ils presentent aussi des structures de comportement hebdomadaires et 
quotidiennes.
Je voudrais faire quelques commentaires d'prdre general: (1) On ne peut pas sous-estimer 
rimportance des informateurs cles dans la collectivite. (2) L'itinerance au Canada difFere de 
celle aux Etats-Unis, tant sur le plan de la visibilite des sans-abri que sur leur nombre reel, 
entre autres.
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Annexe C : Document de travail 3
Atelier sur revaluation de I'itinerance
Les sans-abri : Qui sont-ils et pourquoi les denombrer?

9 juin 1995 Horaire du jour 3 : Comment reussir le denombrement des sans-abri dans la 
collectivite
9:00 a 9:45 Mot de bienvenue et presentation des nouveaux 

participants

Observations preliminaires David Hulchanski
Universite de Toronto

9:15a Denombrement des sans-abri 
12:30

Jim Ward
Jim Ward Associates

10:00 a 
10:15

Experiences des fournisseurs de services et de 
la collectivite (palette d'experts et discussions)

Experiences tirees des tentatives de 
denombrement dans 1'organisation

Problemes causes par les chercheurs a 
1'organisation (p. ex. problemes causes a la 
prestation des services)

Pause

Bob Yamishita
Ville de Toronto

John te Linde
Ville de Calgary

Terry McCullum
Anglican Houses

12:30 a 
13:30

13:30 a 
16:00

10:00 a 
10:15

Problemes causes par les chercheurs aux clients Susan Miner
Street Outreach Services

Problemes ethiques du denombrement des Ruth Mott
sans-abri Central Neighborhood House

Diner offert par la Societe canadienne 
d'hypotheques et de logement

Denombrement des sans-abri : Experiences des Dennis Culhane 
fournisseurs de services et de la collectivite Universite de Pennsylvanie 
(palette d'experts et discussions)

Martha Burt
Urban Institute

Experiences tirees des tentatives de Paul Koegel
denombrement dans I'organisation Rand Corporation

Annetta Clark
Bureau of the Census

Pause
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Problemes causes par les chercheurs a 
1'organisation (p. ex. problemes causes a la 
prestation des services)

Problemes causes par les chercheurs aux clients

15:00 Mot de la fin et levee de la seance David Hulchanski
Universite de Toronto

Seance pleniere de la matinee et de Papres-midi du 9 juin 1995 
Sujet de la discussion : Methodes de denombrement des sans-abri

Tache : On a demande aux experts de raconter les experiences qu'ils ont vecues lorsqu'ils 
ont tente de favoriser la participation de la collectivite et d'ameliorer la relation entre les 
fournisseurs de services aux sans-abri et ceux qui sont charges de denombrer ou 
d'interviewer les sans-abri.
Experts : Dennis Culhane

Universite de Pennsylvanie

Martha Burt
Urban Institute

Paul Koegel
Rand Corporation

Annetta Clark
Bureau of the Census

Jim Ward
Jim Ward Associates

Bob Yamishita
Ville de Toronto

John te Linde
Ville de Calgary

Terry McCullum
Anglican Houses

Susan Miner
Street Outreach Services

Ruth Mott
Central Neighborhood House

Participant a la discussion : Dennis Culhane, Universite de Pennsylvanie

Pour favoriser la collaboration des fournisseurs de services, il faut concevoir un plan qui repond 
aux besoins de 1'intervenant de premiere ligne. Qu'a besoin de savoir cet intervenant pour 
ameliorer les services qu'il offre? II faut trouver ce que la collectivite veut savoir.
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Pour favoriser la collaboration des fournisseurs de services, il faut leur presenter des stimulants : 
leur demontrer comment les donnees tirees de 1'etude leur seront utiles a eux aussi. Nous avons 
ajoute un module a 1'intention des fournisseurs de services a notre systeme de gestion de 
I'information. Ce module presente des donnees dont les organismes peuvent se servir aux fins de 
leurs campagnes de financement et de la production de comptes rendus. Parmi les autres modules 
pouvant s'ajouter au systeme, mentionnons ceux qui touchent 1'evaluation, les services 
residentiels, les services d'approche et la gestion des cas.

Quant au probleme du respect de la vie privee, il sufFit de 1'attaquer de front. On peut exiger des 
utilisateurs du systeme de gestion de I'information qu'ils fassent serment de ne divulguer aucun 
renseignement. Le client peut egalement refuser de participer.

Participante a la discussion : Martha Burt, Urban Institute

Il faut obtenir la participation de la collectivite des le debut du processus. Dans tout projet de 
denombrement des sans-abri, certains decisions doivent etre prises d'entree de jeu : periode de 
reference, nombre et duree des enquetes, duree de 1'etude (12, 18 ou 24 mois). Il faut s'entendre 
sur ces points des le depart. Beaucoup d'efforts doivent etre deployes pour gagner la confiance 
des fournisseurs de services afin d'obtenir leur collaboration. On ne peut pas se contenter de 
communiquer avec les directeurs de chaque organisation visee par 1'etude, encore faut-il trailer 
avec toute 1'organisation (entrer en communication et etablir un dialogue avec tout le personnel, 
depuis le directeur jusqu'au travailleur dans la rue). Au fond, toute tentative de denombrement des 
sans-abri ne faisant pas appel a la collaboration de la collectivite est vouee a 1'echec.

L'une des principales raisons pour lesquelles ce genre d'etude est mene, c'est que les donnees sont 
recueillies dans le but de defendre les programmes s'adressant a la collectivite.

Participant a la discussion : Paul Koegel, Rand Corporation

1. Pertinence : Que la question a laquelle vous tentez de repondre ait ete posee par la 
collectivite ou presentee a celle-ci par votre equipe de chercheurs et vous-meme, elle se 
doit d'etre pertinente.

2. Ressources : Si vous apportez des ressources a 1'organisation plutot que de lui en 
accaparer, vous serez mieux accueilli. Par exemple, dans l'une de nos etudes, nous avons 
etabli des bureaux exterieurs, moyennant des frais, dans les organisations participantes. 
De plus, ce sera plus facile si vous demontrez que les fonds que vous engagez ne 
proviennent pas d'elles.

3. Logistique : Effectuez des recherches au sujet du deroulement quotidien des activites 
dans chaque organisation. Mettez-vous au courant du fonctionnement de 1'organisation 
et organisez-vous de maniere a deranger le moins possible.

4. Avantages : Vous devez demontrer les avantages dont beneficieront les organisations 
participantes.
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5. Reputation : Ce sera plus facile si vous avez la reputation d'etre discret et sensible aux 
besoins des fournisseurs de services et des sans-abri lorsque vous etes sur le terrain.

Parmi les questions dont se soucient les fournisseurs de services, citons le suivantes : Pourquoi 
participer? Comment les donnees seront-elles utilisees? La vie privee des sans-abri et la 
confidentialite des renseignements seront-elles respectees?

Au fond, vous devez favoriser la collaboration des intervenants si vous voulez qu'ils recueillent les 
donnees eux-memes. Vous devez determiner ce qui est concret et ce qui est realisable et negocier 
avec les membres de la collectivite pour que 1'etude se realise.
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Participante a la discussion : Annetta Clark, Bureau of the Census 

Parmi les methodes employes par le Bureau of the Census, citons les suivantes :

1. Former des groupes de discussion composes des fournisseurs de services et des experts 
locaux.

2. Communiquer avec tous les ordres de gouvernement.

3. Communiquer avec tous les groupes locaux d'action sociale.

4. Organiser une reunion, convoquer toutes les personnes concernees et expliquer I'objet 
de 1'etude et la faqon dont elle sera realisee par la collectivite.

5. Faire parvenir une lettre a toutes les organisations participantes.

6. Elaborer du materiel publicitaire.

7. Rendre visite a chaque organisation.

8. Obtenir du directeur de chaque organisation une lettre de presentation.

• Notre principale preoccupation, c'est d'eviter les doubles comptes.

• Vous devez expliquer aux fournisseurs de services Timportance d'un denombrement.

• Vous devez concentrez vos efforts aux endroits oil aura lieu le denombrement.

Participant a la discussion : Jim Ward, Jim Ward Associates

Dans toute etude que nous entreprenons, nous devons distinguer les itinerants des sans-abri. 
Lorsque nous parlons d'itinerance, nous voulons vraiment parler des sans-abri. Peu importe la 
fagon dont le denombrement est execute, je recommande qu'il ennuie le moins possible les gens et 
que les methodes utilisees ne causent aucun prejudice aux sans-abri. Je recommande egalement 
que les recenseurs soient des gens desinteresses, c'est-a-dire qu'ils ne tirent aucun avantage ou 
gain de la realisation de 1'etude. II est extremement important que les denombrements soient 
exacts, sinon les mesures sociales en decoulant se reveleront inefficaces.

Participant a la discussion : Boh Yamishita, Ville de Toronto

Nous devons nous assurer de nous pencher sur la question de 1'objectif du denombrement. En 
outre, nous devons assurer une intervention libre de prejuges. Je souleve de nouveau la question 
de la protection de la vie privee des sans-abri qui, selon moi, est une question cruciale. Peut-etre 
devons-nous envisager une panoplie de methodes de recherche differentes.
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Participant a la discussion : John te Linde, Ville de Calgary

A mon avis, il importe que toute tentative de denombrement ou de sondage des sans-abri 
s'accompagne de la participation des fournisseurs de services aux etapes de la conception et de la 
mise en oeuvre de la recherche. Pour ce faire, on pourrait, entre autres, former des groupes de 
discussion composes d'intervenants de premiere et de demiere ligne. La retroaction et la 
collaboration des fournisseurs de services sont essentielles.

Participant a la discussion : Terry McCullum, Anglican Howes

Je m'inquiete du peu de donnees disponibles sur les sans-abri. Nous avons besoin d'un 
denombrement realiste. Les methodes de denombrement me laissent toutefois sceptique. Selon 
mes observations, au moins 50 % des jeunes de la rue a Toronto proviennent de 1'exterieur. II 
s'agit d'une population tres mobile. De plus, la fa^on dont nous estimons si un logement est de 
qualite convenable ou non est tres subjective.

Participante a la discussion : Susan Miner, Street Outreach Services

Ma principale remarque, c'est que nous devons nous demander si nous sommes obliges de poser 
la question suivante : Avez-vous un lieu de residence?

Participante a la discussion : Ruth Mott, Central Neighborhood House

Je voudrais souligner quelques points : (1) Nous devons etre conscients de la vie privee et de la 
protection des renseignements personnels des clients et en tenir compte. (2) Nous devrions songer 
a compenser les sans-abri pour leur participation a I'etude. (3) Nous devrions presenter les 
resultats pour qu'ils soient faciles a comprendre et les transmettre aux clients. (4) Nous devrions 
former des groupes de discussion composes des fournisseurs de services et des depositaires 
d'enjeux afm d'en savoir davantage sur les sans-abri (leurs allees et venues, leurs activites, les 
endroits ou nous pouvons les trouver, leurs besoins, etc ). (5) Nous devons poser aux 
fournisseurs de services les questions suivantes : Comment pouvons-nous rendre cette etude plus 
accessible? Que devons-nous prendre en compte? Quelle collaboration attendez-vous de nous?
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Annexe D : Liste des participants a 1'atelier 
Liste des participants (par ordre alphabetique) a 
1'atelier sur 1'evaluation de 1'itinerance

Ed Adlaf, Ph.D.
Research Scientist 
Addition Research Foundation 
33 Russell Street 
Toronto, Ontario M5S 2S1 
(416)595-6925 
Internet cadlaf@arf.org

Eileen Ambrosio, RN, Ed.D.
Street Health 
315 Dundas Street East 
Toronto. Ontario M5A 2A2 
(416)863-1610

Margot Breton, Ph.D.
Faculty of Social Work 
University of Toronto 
246 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M5S 1A1 
(416) 978-3263
Internet: mbreton@fsw.utoronto.ca

Martha Burt, Ph.D.
The Urban Institute 
2100 M Street, N.W.
Washington. D C. 20037
(202)857-8551
Internet: mburt@ui.urban.org

Tom Carter, Ph.D.
Institute for Urban Studies 
The University of Winnipeg 
346 Portage Avenue 
Winnipeg. Manitoba R3C 0C3 
(204)982-1144
Internet: tom@coned.uwinnipeg.ca

Anetta Clark
U.S. Bureau of the Census 
Population Division 
Room 2324, Building 3 
Washington, D.C. 20233 
(301)457-2378

Dennis Culhane, Ph.D.
University of Pennsylvania 
3600 Market Street, Room 716 
Philadelphia, PA 19104-2648 
(215) 349-8705
Internet: dennis@server.section.upenn.edu

John England
Societe canadienne d'hypotheques et de logement
Division de la recherche, piece C7-315
700, chemin de Montreal
Ottawa, Ontario K1A 0P7
(613)748-2393

Louise Fournier, Ph.D.
Centre de recherche Philippe Pinel 
10905, Henri-Bourassa est 
Montreal, Quebec H1C 1H1 
(514) 648-8461 ext. 576 
Internet: foumil@ere.umontreal.ca

Phil Giles
Enquete sur la dynamique du travail et du revenu
Direction des enquetes des menages et du travail
Edifice Jean Talon, 1 le etage. Section D
Ottawa, Ontario K1A 0T6
(613)951-2891
Internet: giles@statcan.ca

David Hulchanski, Ph.D.
Faculty of Social Work 
University of Toronto 
246 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M5S 1A1 
(416) 978-1973 
Internet: jdh@fsw.utoronto.ca
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(416) 926-0744
Dianne Kinnon
Organisation nationale anti-pauvrete 
256, avenue King Edward 
Bureau 316
Ottawa, Ontario KIN 7M1 
(613) 789-0096

Paul Koegel, Ph.D.
Rand Corporation 
1700 South Main Street 
Santa Monica, California 
90407-2138
(310) 393-0411 ext. 6203 
Internet: paul_kocgclfflirand.org

Ann Longair
Municipality of Metropolitan Toronto 
Metro Community Services 
55 John Street
Station 1121, 12th Floor, Metro Hall 
Toronto, Ontario M5V 3C6 
(416)392-5417

Terry McCullum
Anglican Houses
205 Richmond Street West
Suite 301
Toronto, Ontario M5V 1V3 
(416) 979-1994

Lynn McDonald, Ph.D.
The Centre for Applied Social Research 
Faculty of Social Work, University of Toronto 
246 Bloor Street West 
Toronto. Ontario M5S 1A1 
(416)978-5714
Internet: lynnm(a)fsw.utoronto.ca

Susan Miner
Street Outreach
622 Yong Street, 2nd Floor
Toronto, Ontario M4Y 1W5

John Miron, Ph.D.
Centre for Urban and Community Studies
University of Toronto
455 Spadina Avenue
Toronto, Ontario M5S 2G8
(416) 978-6251
Internet: miron.epas.utoronto.ca

Alex Murray, Ph.D.
York University 
4700 Keele Street 
North York, Ontario M3J 1P3 
(416) 736-2100 ext. 22629 
Internet: es05004@orion.yorku.ca

David Northrup, Ph.D.
York University 
4700 Keele Street 
North York, Ontario M3J 1P3 
(416) 736-5467
Internet: northrup@vml.yorku.ca

Tracy Peressini
Centre for Applied Social Research 
University of Toronto 
246 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M5S 1A1 
(416) 978-6314

Chris Ringwalt, Ph.D.
Research Triangle Institute 
3040 Cornwallis Road 
Research Triangle Park, NC 27709 
(919)541-7136

Sue Ruddick, Ph.D.
Department of Geography 
University of Toronto 
100 St. George Street 
Toronto, Ontario M5S 1A1
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(416)978-1589
Internet: ruddick@geog.utoronto.ca

Sharon Stuckless
Ministry of Housing 
Housing Policy Branch 
111 Bay Street, 2nd Floor 
Toronto, Ontario M5G 2E5 
(416)585-6475

John te Linde
Research Director
Social Services Department
The City of Calgary
P.O. Box 2100. Postal Station M
Calgary, Alberta T2P 2M5
(403)268-5111

Jim Ward
Jim Ward Associates 
35 Browning Avenue 
Toronto, Ontario M4K 1V8 
(416) 463-1661 
Internet: fmch@web.apc.org
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Annexe E : Description du projet ANCHoR 

Resume du projet

Les ministeres Housing and Urban Development (HUD) et Health and Human Services (HUS) 
aux Etats-Unis ainsi que la Fannie Mae Foundation, en collaboration avec 1'universite de 
Pennsylvanie, se sont unis pour mettre au point un logiciel visant I'amelioration de la gestion des 
services ofFerts aux sans-abri : I'Automated National Client-specific Homeless services Recording 
System (ANCHoR). Cclui-ci mettra a la disposition des foumisseurs de services et des administrations 
locales et de I'Etat un systeme d'information assurant un continuum dans les soins aux sans-abri. Le 
principal objectif de cc systeme est de favoriser la coordination et la prestation en temps opportun de 1'aide 
offerte aux utilisateurs de services destines aux sans-abri. A cette fin, le systeme offrira aux organismes 
des fonctions permettant revaluation normalisee des besoins des beneficiaires, la creation de regimes de 
service pcrsonnalises et I'cnregistrement de I'utilisation du logement et des services.

Des representants des groupes d'interct public et d'action sociale et des administrations federale, locales et 
des Etats s'affairent presentement a dresser la liste du materiel requis et a concevoir les divers modules du 
logiciel. Dans le cadre de ce processus, on a examine les systemes d'information sur les services aux 
sans-abri presentement utilises dans 16 sccteurs de competence et mis au point une serie complete de 
formulaires d'evaluation et de planification des services. Ces formulaires ainsi que la version pilote du 
logiciel seront soumis a des essais pilotes dans plusieurs municipalites au cours de 1'automne. Des 
observatcurs designes. dont des representants des gouvemements, des foumisseurs de services et des 
utilisateurs, survcillcront le deroulcmcnt des essais et determineront s'il est possible de diffuser ce logiciel a 
plus grande echelle 1'an prochain.

Pour optimiser 1'utilitc du logiciel aux yeux des utilisateurs et des foumisseurs de services, on prevoit en 
mettre au point une version bon marche fonctionnant sur des ordinateurs personnels autonomes ou en 
reseau. Les foumisseurs de services pourront eux-memes mettre a jour la base de donnees sur leurs 
beneficiaires et echangcr des donnees avec un organisme de coordination (administration locale ou de I'Etat 
ou organisme sans but lucratif). Le logiciel permettra de produire des rapports standard, y compris des 
denombrements agreges sur I'utilisation des programmes, des evaluations personnalisces des besoins des 
beneficiaires et dcs regimes de service pcrsonnalises.

La premiere version du logiciel renferme les modules Outreach (services d'approche), Assessment 
(evaluation), Residential Services (services residcnticls) et Service Planning (planification des services). Le 
module Outreach permet 1'evaluation rapidc des besoins des occupants d'endroits publics et I'cnregistrement 
des ententes conclues avec ces occupants pour une periode donnee. Le module Assessment comprend une 
fonction d'evaluation dcs besoins complete et personnalisee des personnes et des families qui demandent des 
services destines aux sans-abri. On peut regler les parametres de ce module pour que 1'ordinateur demande 
regulierement a 1'utilisateur s'il veut mettre a jour les donnees sur 1'evaluation des beneficiaires. Le module 
Residential Services consigne la joumce ou chaque personne utilise des services residcnticls, des donnees 
sur le renvoi des personnes et sur le loyer (le cas echeant) et des indicateurs de base sur les besoins 
particuliers et I'aiguillagc des beneficiaires. Le module Service Planning (gestion des cas) permet aux 
gestionnaires de cas de degager et de decrire les besoins particuliers des beneficiaires en matiere de services 
et leur foumit un agenda pour enregistrer les donnees sur 1'aiguillage, les dates ou les beneficiaires leur ont 
ete confics, les dates de suivi et le degre de reussite dcs interventions. Ce module comprend egalement un 
ensemble de renscigncmcnts periodiques pour mesurer le degre de satisfaction des beneficiaires et des 
formules d'auto-evaluation du progres accompli.
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On prevoit lancer une version ameliorce du logiciel au cours de la deuxieme annee du projet, version qui 
renfermera les modules Mental Health Services (services de sante mentale), Substance Abuse Services 
(services d'aide aux toxicomanes), Primary Care Clinics (centres de soins primaires) et Vocational Services 
(services professionncls).

Ohjectif du projet: Ameiwrer la coordination des services de logement et d'aide destines aux 
beneficiaires

Le logiciel ANCHoR a etc congu pour mettre a la disposition des beneficiaires, des foumisseurs de 
services, dcs organismes d'action sociale et des organismes gouvemementaux des outils leur permettant 
d'organiser de maniere plus efficace la prestation des services aux sans-abri. A 1'heure actuelle, ces services 
ont tendance a etre reactifs, fragmentes et mal coordonnes, d'oii le dedoublement des efforts, les lacunes et 
les mesures inefficaccs dans la prestation. L'etablissement d'un systeme d'information sur les clients, a son 
niveau le plus elemcntairc. permettra aux foumisseurs de services de savoir quels sont leurs beneficiaires et 
les besoins de ces demiers, leur donnant ainsi des renseignements analogues qui leur permettront de 
coordonncr la prestation dcs services directs. Grace a runiformisation des methodes d'evaluation et a la 
mesurc de I'utilisation dcs programmes dans I'ensemble du systeme de services, I'information permettra 
egalcmcnt d'evalucr I'cfficacite avec laquelle le systeme de prestation dcs services repond aux besoins des 
beneficiaires de maniere opportune et pertinente.

L'etablissement d'un systeme d'information sur les clients aidera egalement les collectivites a preparer les 
services qu'elles offriront a la population dans un milieu social en evolution. Parmi les modifications, 
encore a I'etudc. que le gouvemement federal compte apporter au financement qu'il consacre aux services 
destines aux sans-abri, le financement de certains programmes pourrait etre consolide sous forme d'une 
subvention globalc dont les administrations locales et de chaque Etat devront faire la demande. En vertu de 
la proposition actuelle de consolidation de la subvention globale de McKinney, les municipalites et les Etats 
doivent soumettre des plans d'etablisscmcnt d'un continuum de soins aux sans-abri. Ce plan doit presenter 
les niveaux actuels de service, les lacunes dans la gamme de services et les mesures proposees pour les 
comblcr. Malheureuscmcnt. les sources de donnees necessaires pour assurer 1'efficacite de la planification 
sont, la plupart du temps, rares, voire incxistantes. Le logiciel ANCHoR donnerait aux collectivites les 
donnees cruciales dont cllcs ont besoin pour demontrer, documents a 1'appui, aux foumisseurs de fonds et 
au grand public les besoins de logement et de services dans leurs collectivites.

Solutions touchant !e transfert de donnees

Les foumisseurs de services seront en mesure d'utiliser des formulaires de papier pour enregistrer les 
clients et I'utilisation dcs services par ces demiers. Les donnees ainsi recueillies pourront alors etre saisies 
directemcnt et sur place dans leur poste ANCHoR et/ou transmises au serveur ANCHoR d'un centre de 
saisie de donnees dans I'organismc de coordination. Chaque poste ANCHoR pourrait regulierement 
echangcr dcs donnees avec le serveur ANCHoR au moyen de rapports sur papier, du transfert de donnees 
sur disquettes ou d'un modem.
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Protection des renseignements personnels

La protection des rcnseignements personnels sera tout d'abord assuree en ne permettant le transfert des 
donnees que dans une direction, soil des postes ANCHoR vers le serveur ANCHoR. Cette restriction 
s'impose. car le serveur renferme des donnees issues de nombreux postes. II incombera a chaque 
municipalite d'etablir les modalitcs de I'echange des donnees entre les postes et de celles du serveur vers les 
postes. Par cxemple, les collectivites devront determiner si les gestionnaires de cas d'un organisme auront 
acces a I'information rccucillie par un autre organisme. Dans le meme ordre d'idees, il faudra determiner les 
organismes qui auront acces aux donnees sur les services offerts a des clients d'un autre organisme. On 
produira un guide pour aider les collectivites a peser le pour et le centre de I'echange des donnees et a 
determiner dans quelle mesure dies 1'autoriseront. Ce guide traitera des formulaires de consentement (et en 
donnera des excmplcs) et des procedures de protection des rcnseignements personnels a suivre lorsque 
ceux-ci sont echanges aux fins d'unc recherche. Les secteurs de competence devront aussi respecter les 
reglements locaux et les lois de 1'Etat regissant I'echange de rcnseignements confidentiels.

Le systeme ANCHoR assurera la protection des rcnseignements personnels et preservera 1'anonymat des 
beneficiaires par 1'etiquetagc des enregistrements a 1'aide d'identificateurs de beneficiaire, indicateurs qui 
seront generes et encodes au hasard par 1'ordinateur. Ces identificateurs seront crees sur place par chaque 
poste ANCHoR et seront propres a chaque poste. Le serveur ANCHoR tiendra une liste de controle de tous 
les identificateurs de beneficiaire issus des divers postes ANCHoR faisant partie du systeme ANCHoR. 
Tout poste ANCHoR ne pourra reconnaitre que les enregistrements dont il a genere les identificateurs. 
Aucun poste ANCHoR n'aura acces a la liste de controle du serveur ANCHoR.

Exigences relatives au systeme

Les secteurs de competence devraient obtenir 1'appui des participants eventuels au systeme en leur faisant 
miroiter les bienfaits que tireront les collectivites et les beneficiaires de sa mise en oeuvre. Ils devraient 
egalement verifier si les ressourccs neccssaires, qu'il s'agisse des ordinateurs en service ou du materiel a 
acheter, seront disponibles. Les collectivites devront egalement designer un administrateur du systeme 
ANCHoR (ASA) qui veillera a la mise en oeuvre du systeme, a la mise a jour du serveur ANCHoR et au 
soutien et a la formation des foumisseurs de services et qui assurera la liaison entre les collectivites et les 
coordonnateurs du projet de 1'universite de Pennsylvanie. Les ASA devraient connaitre a fond les 
ordinateurs personnels. I'environnement Windows et, le cas echeant, la maintenance des reseaux. Voici les 
caracteristiques techniques dcs ordinateurs :
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Ordinatcur compatible IBM 386 (486 rccommandc) 
Memoire vive d'au moins 8 Mo (16 Mo rccommandc) 
Windows 3.1
Souris ou numeriseur graphique 
Ecran VGA ou de qualitc superieurc 
Coprocesseur mathematique (facultatif)

Calendrier de mise en oeuvre propose

Approbation des formulaires dc saisie : 
Version pilotc du logicicl :
Retroaction au sujet dc la version pilote : 
Debogagc:

Rapports aux foumisseurs de fonds :

Juin 1995 
Janvier 1996 
Fevrier et mars 1996 
Avril et mai 1996

Pour plus de details, s'adresser a :
Dennis Culhane, Ph.D.
Center for Mental Health Policy & Services Research
University of Pennsylvania
3600 Market Street, Room 716
Philadelphia, PA
19104-2648

courrier electronique : dennist^server.section.upenn.edu
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Evaluation

Ohjet: Recucillir des donnees sur toutcs les personnes utilisant un refuge d'urgence, le jour de leur 
admission ou dans une periode etablie suivant leur admission. Les donnees d'evaluation comprennent 
I'historique des lieux de residence, les antecedents professionnels, les etudes, les indicateurs de sante et les 
renseignements sur la famille. Ces donnees sont recueillies pour aider les gestionnaires de cas a planifier les 
services et les planificateurs de systemes a concevoir des systemes.

Emplacements pour la saisie des donnees : Centre d'evaluation autonome ou local designe dans le refuge 
d'urgence. Les municipalites peuvent decider de ne recueillir qu'un sous-ensemble des donnees plutot que 
I'ensemble complet des donnees. Les membres d'une famille, a 1'exception du chef de famille, peuvent faire 
remplir leurs formulaires ou une partie de ceux-ci par quelqu'un.

Planification des services

Objet: Aider les gestionnaires de cas a enregistrer les donnees sur I'aiguillage, les dates ou les beneficiaires 
leur ont ete confies, les resultats des interventions, les dates d'evaluation des resultats, la duree ou la fin 
d'un service. Ce module comprendra une fonction de rapport pour permettre aux gestionnaires de cas 
d'assurer le suivi de tous les clients dont les donnees sur I'aiguillage n'ont pas ete encore obtenues. Ce 
module renferme des sections oil les gestionnaires de cas peuvent saisir des remarques.

Emplacements pour la saisie des donnees : Organisme autonome de gestion des cas ou local d'evaluation 
ou du refuge d'urgence, ou encore autre organisme s'occupant de gestion des cas pour les clients d'un 
service destine aux sans-abri, dont les marginaux des rues ou les personnes ou families itinerantes clientes 
d'un refuge.

Resume des modules du systeme ANCHoR

Services d'approche

Objet: Enregistrer les contacts ctablis avec les clients par des equipes d'approche dans la rue. Ce module 
permet I'cnregistrement de la source d'aiguillage, de I'emplacement, des renseignements sur le client, des 
indicateurs et des dispositions, et il renferme un champ pour la saisie de remarques sur le cas.

Emplacements pour la saisie des donnees : Les intervenants enregistrent sur des formulaires partages les 
renseignements sur les clients au moment de leur rencontre et saisissent plus tard ces donnees dans le 
systeme informatique.

Services residentiels

Objet: Enregistrer les jours oil les clients avaient 1'autorisation d'utiliser un refuge et les jours oil ils les ont 
utilises. Ce module comprcnd une section permettant la saisie des sources d'aiguillage et de quelques 
donnees limitees sur le suivi. II permet aussi d'enregistrer le loyer ou la quote-part du loyer et les periodes 
visees ainsi que des codes sur la periode d'essai et sur 1'interdiction d'accepter un client.

Emplacements pour la saisie des donnees : Sur place, au refuge d'urgence ou a d'autres services 
residentiels.
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Annexe F : Outil de preselection et de sondage 
Calgary Survey of the Homeless (1991)

QUESTIONNAIRE D'EAST VILLAGE A LTNTENTION DES SANS-ABRI
Calgary, Alberta

Juin 1991

Date

Heure de I'entrevue

Emplacement
Secteur

Sexe du repondant 1. Homme

2. Femme

Refus

Duree de I'entrevue

Nom de I'intervieweur

(raison, le cas echeant)

REMAKQUES A L'INTENTION DE L'INTERVIEWEUR : Les questions qui suivent visent a 
determiner qui est sans-abri et qui ne Test pas. Si le repondant repond par NON a la Question I, 
il est sans-abri et, par consequent, admissible au sondage.

Si le repondant repond par OUI a la Question I, passez a la Question II. Si le repondant repond 
par NON a cette deuxieme question, il est sans-abri et, par consequent, admissible au sondage. 
S'il repond par OUI a la deuxieme question, il n'est PAS SANS-ABRI et vous devez cessez 
1'entrevue immediatement, remercier le repondant et denicher un autre repondant.

96



I. Avez-vous prcscntcment unc chambre, un appartemcnt ou une maison dont vous assumez les frais pour
1'habitcr?

1. NON
OUI

(PASSEZ A LA Page 2.)

II. Avez-vous habile cet endroit AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS?

1. NON
OUI

(PASSEZ A LA Page 2.)
(METTEZ FIN A L'ENTREVUE.)

Remerciez le repondant de vous avoir accorde du temps et denichez un autre repondant.

PRESENTATION : Bonjour, je m'appcllc (nom de 1'intervieweur) . Je realise une etude pour le compte de la 
ville de Calgary au sujet des modes de vie des habitants d'East Village. Vous comptez parmi les 100 personnes 
auxquellcs nous parlcrons au cours des prochaines semaines. Tout ce quo vous direz sera garde confidentiel. Les 
resultats de notre etude portcront sur la totalite des repondants et non sur votre seul temoignage. Nous ne nous 
interessons qu'aux comportcmcnts globaux.

Je vais vous demandcr de parler de vous-meme, de me dire ce que vous ressentez du fait de vivre ici et de me 
souligner les changements qui devraient ctre apportes a cette collectivite pour que ce soil un endroit ou il fasse bon 
vivre. Aux questions qui nc vous concerncnt pas ou que vous ne souhaitez pas repondre, soyez bien a 1'aise de faire 
comme bon vous scmblc. Nous apprecions vraiment votre aide.

A. LOGEMENT

ENTREE EN MATIERE DE L'INTERVIEWEUR : Tout d'abord. j'aimerais vous poser quelques questions sur 
1'endroit ou vous mangez et dormez et sur les raisons pour lesquelles vous n'avez pas de lieu de residence 
permanent que vous paycz pour I'habitcr.

1. Au cours des 7 derniers jours, avez-vous dormi :

a) dans un refuge?

b) dans un abribus ou une 
gare?

c) dans la rue?

d) sur la berge d'une riviere?

e) chez des proches?

f) chez des amis?

g) ailleurs? Precisez :

Remarque a /'intention de 1'intervieweur : Le total des categories doit s'e/ever a 7 nuits.

Non Qui Si OUI, combien de nuits? 

Nombre de nuits
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2. Au cours des 7 derniers jours, avez-vous mange :

Non Oui Si OU1, combien de fois?

Nombre de fois
a) dans une soupe populaire?

b) dans un centre de jour?

c) au Single Men's Hostel?

d) a I'Alpha House?

e) a la Salvation Army Soup 
Line?

g) ailleurs? Precisez :

3. Vous considcrcz vous commc un sans-abri a 1'heure actuelle? Oui Non 
Expliquez pourquoi :

4. Avez-vous deja eu un lieu de residence permanent?

1. Non Pourquoi? (PASSEZ A LA QUESTION 8)
2. Oui Oil etait-ce? (parents, conjoint, etc.)

5. A partir de quand. pour la PREMIERE FOIS, avez-vous cesse d’avoir un lieu de residence permanent?
(Anncc)

6. Quel age environ avicz-vous quand vous avez cesse d'avoir un lieu de residence permanent?
Age

7. Combien de fois, y compris maintenant, avez-vous ete sans lieu de residence permanent?
Nombre de fois

8. A quand remonte la dernierc fois oil vous avez eu un lieu de residence permanent?
Annecs
Mois
Scmaines

9. Scion vous. pourquoi n'avez-vous pas de lieu de residence permanent a 1'heure actuelle?
(Remarque a /'intention de I'intervieweur : C'est une question a reponses multiples.)

Oui Non

a) Pas d'argent

b) Pas d'emploi

c) Pas d'aide sociale

d) Pas de prestations de chomage

e) Pas de prestations d'accident au travail

f) Crise familiale

98



g) Problemes de sante ou de sante mentale

h) Pas de competences

i) A cause de 1'economie
j) Pas de logements abordables

k) Je ne connais personne suffisamment bien pour 
cohabiter

l) Autres raisons (precisez) :
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10. De toutcs les raisons pour lesquelles vous n'avez pas de lieu de residence permanent, quelle est la 
principale a votre avis? (a a 1)

11. La dernierc fois oil vous avez eu un lieu de residence permanent, payiez-vous un loyer?

Non Pourquoi?

Oui Combien environ pas mois?

12. Pourquoi avez-vous quitte ce dernier lieu de residence permanent?

a) Je ne pouvais plus payer le loyer.
b) L'immcuble a ete demoli. ravage par les flammes ou declare inhabitable.
c) J'ai etc evince.
d) Conflits ou violence de la part d'un membre de la famille ou d'un camarade de chambre.
e) Jc n’avais pas de camarade de chambre avec qui partager les frais.
0 Autrcs raisons (precise/.) :

13. Qu'est-cc qui vous empeche presentement de trouver un lieu de residence permanent?

a) Je ne peux pas payer le depot en cas de dommages.
b) Je ne peux pas payer le loyer.
c) Jc ne peux payer ni le loyer ni le depot en cas de dommages.
d) Je n'en veux pas.
e) Autres raisons (precisez):

14. Si vous aviez assez d'argent, quel genre d'endroit aimeriez-vous habiter?
(Remarque a 1'intention de I'intervieweur : Proposez des reponses : appartement, maison, refuge, nulle 
part, etc.)

15. Avez-vous unc famille?

Oui Non

a) Parents

b) Conjoint

c) Enfants

d) Freres ou soeurs

e) Tantes ou oncles

f) Autres (precisez) :
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16. Si vous cn avicz 1'occasion. habitcriez-vous avec des membres de votre famille? Oui Non

17. Votre famille voudrait-cllc quc vous habitiez avec elle? Oui 

Si NON. Pourquoi?

18. Depuis combicn dc temps etes-vous a Calgary ? Annees ou mois

19. Combicn d'endroits autres que Calgary avez-vous habites?
(Nombre)

Non
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B. RELATIONS SOCIALES

ENTREE ENMATIERE DE LTNTERVTEWEUR : J'aimerais vousparler un peu au sujet des gens que vous 
connaissez et de ce que vous fades la journee.

(Remarque a /'intention de Tinten’ieweur: Ajoutez autant de categories qu'il le faut.)

1. Pourriez-vous me dccrire une de vos joumees habituelles en commcn^ant par votre lever le matin jusqu'a 
ce que vous vous couchiez le soir?

a. Oil allcz-vous (dresscz la liste des endroits)?

b. Que faites-vous a chaquc endroit (manger, jouer aux cartes, travailler, etc.)?

c. Pourriez-vous me dire a qui vous adressez la parole habitucllement a chacun de ces endroits?

2. Quelqu'un est-il proche de vous?
1. Non (PASSEZ A LA QUESTION 3)
2. Oui Si OUI.

a. Combicn de personnes sont proches de vous a votre avis?

b. S'agit-il d'amis, de membres de votre famille, d'itinerants, de travailleurs sociaux, etc.?

Pcrsonnc 1. 
Personne 2. 
Pcrsonnc 3.

Nombre d'entretiens par semaine 
Nombre d'entretiens par semaine 
Nombre d’entretiens par semaine
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3. Si vous aviez un grave prob!6me, a qui ou a quel endroit vous adresseriez-vous pour obtenir de 1'aide?

4. Y a-t-il des gens auxquels vous venez en aide parfois?

1. Non (PASSEZ A LA QUESTION 1 de la section suivante)
2. Oui Si OUI.

a. A combicn de personncs venez-vous en aide par semaine? (nombre)

b. S'agit-il d'amis. de parents, d'itinerants?

Personnc 1.
Type d'aide offerte 
Personnc 2.
Type d'aide offerte

5. Faites-vous panic d'un groupc de gens qui ont 1'habitude de se tenir ensemble?

1. Non (PASSEZ A LA QUESTION 1 de la section suivante)
2. Oui Si OUI, oil rencontrez-vous habituellement ces gens?

(bibliotheque, centre de jour, Devonian Gardens, mairie, etc.)

C. DONNEES DE1MOGRAPHIQUES

ENTREE EN MA TIERE DE L 'INTER VIE WE UR : Main tenant, j'aimerais vous poser quelques questions au sujet 
de vous-meme et de vos etudes, de votre age, etc.

1. En quelle annee ctes-vous ne? 19 (annees)

2. Oil etes-vous nc?
(ville, province, pays)

3. De quel groupc cthnique faites-vous partie, le cas echeant? (deux groupes seulement)

4. Quel cst votre ctat civil?
a) Cclibatairc qui nc s'est jamais marie
b) Marie
c) Separc
d) Conjoint de fait
e) Divorce
f) Veuf/veuve
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5. Avez-vous des enfants encore en vie?

1. Non (PASSEZ A LA QUESTION 6)
2. Oui

Si OUI, depuis quand avez-vous vu 1'un de vos enfants?
(jours, mois, ou annees)

6. Quel est le niveau dc scolarite le plus eleve que vous avez atteint?

7. Avez-vous deja suivi une autre formation (certificats ou diplomes)?

1. Non (PASSEZ A LA QUESTION 8)
2. Oui Si OUI, quel type de formation avez-vous suivi?

8. Avez-vous deja fait partic d'unc armee?

1. Non (PASSEZ A LA QUESTION 9)
2. Oui

Si OUI, etes-vous un ancien combattant?

1. Oui
2. Non

9. Vous a-t-on deja arrete pour un delit au cours de votre vie?

1. Non (PASSEZ A LA QUESTION 10)
2. Oui

Si OUI,

a) Combicn d'accusations a-t-on porte centre vous? (nombre)

b) Pourriez-vous me decrire ces accusations?

Condamnation Duree de I'emprisonnement

Nature de 1'accusation Oui Non (s'il y a lieu)

1. Accusation

2. Accusation

3. Accusation

4. Accusation
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c) Avez-vous deja fait appel a un avocat pour vous defendre contre ces accusations?

1. Oui
2. Non

Si NON. croyez-vous quc vous aviez bcsoin d'un avocat?

1. Oui
2. Non

10. Avez-vous etc eleve par vos parents? Oui Non

Si OUI,
a) Combien dc temps avez-vous habite avec vos parents (p. ex. jusqu'a quel age)?

b) Pourquoi avez-vous quitte le foyer parental?
Si NON,
Qui vous a eleve (p. ex. grand-parents, proches, famille d'accueil)?

11. Que fait votre perc pour assurer sa subsistance?

12. Que fait votre mere pour assurer sa subsistance?

13. Quel est le niveau dc scolarite le plus eleve qu'a atteint votre pere?

14. Quel est le niveau dc scolarite le plus eleve qu'a atteint votre mere?

15. Occupcz-vous un cmploi remuncrateur presentement?

1. Oui (PASSEZ A LA QUESTION 16)
1. Non (PASSEZ A LA QUESTION 17)
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16. a)

b)

17. a)
b)

Quel genre de travail faites-vous?

Etes-vous employe : 1) a temps plein?
2) a temps partiel?
3) de fagon saisonniere?

A quand remonte votre dernier emploi?
Avez-vous cherche du travail depuis? Oui Non

c)

d)

Si OUI, 1) Combien de temps avez-vous cherche du travail?
2) Quels problemes rencontrez-vous quand vous cherchez du travail?

Si NON, 1) Pourquoi ne cherchez-vous pas de travail presentement?

Etes-vous retraite? Oui
Non (PASSEZ A LA QUESTION 17 d)

Si OUI. cn quelle annec avez-vous pris votre retraite? 19 
Avez-vous cu du travail au cours de I'annee precedente? Oui

Non (PASSEZ A)
Si OUI, 1) Combien de fois avez-vous eu du travail?

2) Quel genre d'cmplois avez-vous fait?
3) Combien de temps ont dure ces emplois?
4) S'agissait-il d'emplois : a temps partiel?

a temps plein? 
saisonniers?

18. L'an passe, a combien s'elcvait votre meilleur salaire hebdomadaire?

19. Presentement. quelle cst votre source de revenu? Combien d'argent en tirez-vous par mois?

Source $/mois

a) Revenu d'emploi

b) Allocation d'ancien combattant
c) Aide sociale

d) AISH

e) Securite de vieillesse

f) Supplement de revenu garanti

g) Prestations d'assurance-chomage

h) Indemnites d'accident du travail

i) Prestations du Regime de pensions du Canada

j) Prestations du Regime de pensions du Canada (pour 
invalidite)
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k) Vente de bouteilles vides

l) Mendicite



20. En moyennc. dc combien d'argent disposez-vous pour vivre par semaine?

21. a) Compte tcnu de votre revcnu actuel, quel montant de loyer seriez-vous en mesure
d'assumer par mois?

b) Croyez-vous que vous pourriez trouver un logement a ce prix-la? Oui Non

c) Si vous pouvicz trouver un logement a ce prix-la ailleurs, quitteriez-vous le quartier?
Oui Non

D. DONNEES SER LA SANTE

ENTREE EN MAT I ERE DE L'INTERVIEWEUR : Maintencmt, j'aimerais vous poser quelques questions 
au sujet de votre sante et des services que vous utilisez.

1. Presentemcnt, comment est votre sante a votre avis?

a) Exccllentc
b) Tres bonne
c) Bonne
d) Acceptable
e) Mauvaisc

2. Votre ctat dc sante a-t-il change depuis que vous n'avez plus de lieu de residence permanent?
Oui Non

Si OUL s'cst-il : amcliore? aggrave?

3. Presentemcnt, etes-vous traite par un medecin pour une maladie?
Oui Non
Si OEI. pour quelle maladie?

4. Avez-vous cu un accident ou une maladie au cours du mois precedent? Oui Non 
Si OUL quel genre d'accidcnt ou dc maladie avez-vous eu?

5. Dcmicremcnt,
Jamais Parfois Tres 

souvent

a) avez-vous manque d'appetit au point de ne vouloir rien manger?

b) vous etes-vous senti fatigue et creve au point de ne prendre 
plaisir a rien?

c) vous etes-vous senti deprime?

d) avez-vous ete mecontent de votre situation?

e) avez-vous ete decourage ou inquiet de votre avenir?

f) vous etes-vous senti seul?
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g) avez-vous pense au suicide?



6. Avcz-vous dcja ete admis a un hopital psychiatrique?

7.

8.

1)

2)

3)
4)
5)
6) 

7)

1. Non (PASSEZ A LA QUESTION 7)
2. Oui Si OUL

a) Pourquoi ct combien dc fois?
Raison Nombrc de fois

1.
2.

3.
4.

b) Quand a cu lieu le traitement medical?
1) avant dc devenir itinerant
2) apres ctre dcvenu itinerant
3) avant ct apres

Avez-vous deja ete traite pour un probleme de toxicomanie (drogues ou alcool)?
1. Non (PASSEZ A LA QUESTION 9)
2. Oui Si OUL

a) Combien de fois avez-vous ete traite? (fois)

b) Pour quel genre de probleme de toxicomanie avez-vous ete traite?
(sorte de drogue et/ou alcool)

c) Quand a cu lieu ce traitement?
1) avant dc devenir itinerant
2) apres etre devenu itinerant
3) avant et apres

a) Au cours de I'annee precedente, quels services medicaux ou dentaires avez-vous utilises? 
{Remarque a /'intention de I'intervieweur : cochez toutes les reponses a lapartie b.)

b) Comment evaluez-vous le service que vous avez re^u?

Excellen Tres Bon Acceptabl Mediocr
t bon e e

Service d'urgence d'un centre hospitalier

Service d'urgence psychiatrique

Clinique medicale

Medecin

Psychiatre

Soins communautaires 

Services dentaires
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8) Services aux alcooliques et aux toxicomanes
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9. Je vais vous lire la liste des divers organismes de services sociaux auxquels vous pouvez vous 
adresser a Calgary Pourriez-vous me dire si vous avez utilise ces services au cours du mois 
precedent et votre degre de satisfaction a leur egard?

Nombr Tres Satisfai
TOUS LES REPONDANTS e satisfai t

de fois t

a) Drop-in Centre

b) Alpha House

c) Salvation Army

d) Overcomers

e) Mustard Seed Church

f) YMCA

g) AADAC

h) CUPS

i) OPECS

j) Services sociaux de la municipalite

k) Alberta Family and Social Services

l) Hopital general
m) Indian Friendship Centre

n) Societe d'aide aux immigrants 

p) Sunrise Residence 

HOMMES SEULEMENT

r) Single Men's Hostel 

FEMMES SEULEMENT

s) Discovery House

t) Sheriff King Centre

u) Sunshine Centre

v) Refuge d'urgence pour les femmes

w) YWCA

JEUNES DE MOINS DE 19 ANS

x) Avenue Fifteen

y) Exit Community Church

z) Exodus I

aa) The Back Door 

bb) Autres services

Tout a 
fait

insatisfait
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10. Certains services dont vous aviez besoins faisaient-ils defaut?

1. Non (PASSEZ A LA QUESTION 12)
2. Oui Si OUI,
a) Pourricz-vous les nommer? 1.

2.

3.

b) Pourquoi ccs services n'etaient-ils pas offerts?

11. Quels genres de problemcs rcncontrcz-vous tous les jours?

12. Veuillez m'indiqucr a quel point vous approuvez ou desapprouvez chaque enonce ci-apres.

Approu Approu Desapprou Desapprou 
ve ve ve ve

forteme un peu un peu fortement 
nt

a) Je me sens parfois inutile.

b) J'ai peu de maitrise sur ce qui m'arrive.

c) J'estime avoir certaines bonnes qualites.

d) Parfois, je me sens bon a rien.

e) Je ne vois pas comment je peux regler mes 
problemes.

f) J'estime etre une personne digne ou au moins 
d'egal merite par rapport aux autres.

g) Je peux faire aussi bien que les autres.

h) Tout bien considerer, je crois etre un rate.

i) J'ai tres peu de pouvoir sur de nombreux aspects 
importants que je voudrais changer dans ma vie.
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E. DONNEES SUR LE MILIEU

ENTREE ENMATIERE DE L'INTERVIEWEUR : Presentement, Calgary compte apporter certaines 
ameliorations dans le quartier, comme I'etablissement de nouveaux types de logements, de nouvelles 
entreprises et de nouveaux services. J'aimerais vous poser quelques questions au sujet des ameliorations 
que la ville compte apporter.

1. Si la ville dccidait d'apportcr ccs changements (nouveaux logements, entreprises, services, etc.) :

a) voudriez-vous continuer d'habiter ce quartier? Oui Non

b) vous sentiriez-vous a 1'aise avec les nouveaux habitants et les nouvelles entreprises du
quartier? Oui Non

c) iriez-vous vivre ailleurs? Oui
Non (PASSEZ A LA QUESTION 2)

2. Si la ville demenagcait les services se trouvant presentement dans le quartier (centre de jour, soupe 
populaire, etc.) vers un autre quartier:

a) continueriez-vous a vivre dans le present quartier? Oui Non

b) iriez-vous vivre oil se trouveraient desormais ces services? Oui Non

3. Si les services etaient demenages, oil souhaiteriez-vous qu'ils se trouvent dans la ville?

4. Si vous avicz la chance de parlcr au maire au sujet de vos conditions de vie et de vos besoins 
actuels. que lui diriez-vous?

5. Quels changements aimericz-vous que la ville apportc au quartier d'East Village?

a) Nouveaux logements ou quartiers residentiels : Non Oui

Si OUI,

1. Quel type de logements voudriez-vous que ce soit?

2. Oil voudriez-vous qu'ils soient situes dans le quartier d'East Village?
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b) Nouvcaux immeubles commerciaux : 
Si OUI.

Non Oui

1. Quel type d'immeubles voudriez-vous que ce soil?

2. Oil voudriez-vous qu'ils soient situes dans le quartier d'East Village?

c) Nouveaux immeubles recreatifs : Non Oui
Si OUI,

1. Quel type d'immeubles voudriez-vous que ce soit?

2. Oil voudriez-vous qu'ils soient situes dans le quartier d'East Village?

d) Nouveaux logements a prix modique et pour les personnes a faible revenu :
Non Oui
Si OUI,

1. Quel type dc logements voudriez-vous que ce soit?

2. Oil voudriez-vous qu'ils soient situes dans le quartier d'East Village?

c) Amelioration des services existants :

1) aux personnes agees.
Si NON, pourquoi?
Si OUI.

1. Quel type dc services voudriez-vous que ce soit?

2. Oil voudriez-vous qu'ils soient situes dans le quartier d'East Village?
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2) aux sans abri. Non Oui

Si NON. pourquoi?
Si OUI.

1. Quel type dc services voudriez-vous que ce soit?

2. Oil voudriez-vous qu'ils soient situes dans le quartier d'East Village?

6. Lorsque vous songez a votre situation actuclle, comment vous sentez-vous?

a) Tres insatisfait
b) Insatisfait
c) Un peu satisfait
d) Tres satisfait

INTERVIEW FAIR : REMERCIEZ LE REPOND ANT DE SON AIDE.
NOTEZ LA DUREE DE LENTREVUE.

Voila qui met fin a notre entrevue. II m'a fait plaisir de vous parler et j'aimerais vous remercier de votre 
participation a notre etude. Sans votre collaboration et votre aide, nous ne pourrions pas realiser cette 
etude.
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EVALUA TION DE L 'INTER VIE WE UR

1. A quel point 1c rcpondant a-t-il compris les questions?

2. Dans quel etat se trouvait le repondant (ivre, deprime, isole, etc.)?

3. Evaluation dc la sante mentale du repondant:

4. Remarques dc 1'intervieweur sur 1'entrevue et le questionnaire :
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Evaluation de I'itinerance

1. Cette notion cst analogue a la notion canadicnne des besoins imperieux de logement. En somme, les 
besoins imperieux de logement sont determines en deux etapes. Dans la premiere, on determine si le 
menage cst confronts a 1'un des trois problemes fondamentaux de logement: taille, qualite et 
abordabilite du logement. Dans la seconde, si 1'un des problemes de la premiere etape se pose, on se 
demande si le revenu du menage est suffisant pour le resoudre, e'est-a-dire si le menage peut se 
trouver un logement de qualite convenable pour moins de 30 % de son revenu (SCHL, 1994a, 1994b 
et 1991, Mcdonald & Percssini, 1991, Murray 1990). Selon la SCHL (novembre 1994), un peu moins 
de deux millions de menages habitaient un logement de taille ou de qualite insuffisantes et environ un 
million de menages eprouvaient des besoins imperieux de logement en 1991. Selon la definition de 
I'itinerance adoptee par les Nations-Unies, environ 4 % des Canadiens etaient exposes a devenir 
sans-abri en 1991.

2. Cc systeme automatise de reperage des clients n'est pas le premier du genre; plusieurs villes 
amcricaincs et canadienncs ont mis en place des systemes analogues. Voir, entre autres, ceux de la 
Municipalite de la communaute urbaine de Toronto, du Metro Community Service, des Hostels 
Services ou du Maricopa County Social Services Department a Phoenix (Arizona). Le logiciel 
ANCHoR est toutefois le dcmicr-ne des systemes automatises de reperages de clients, et il a ete mis 
au point a 1'intention des refuges destines aux sans-abri.

3. Le cout reel de la Chicago Homeless Study, du debut a la fin, s'est eleve a 580 000 dollars U.S. 
(Rossi, 1989, p. 61).

4. Remarque de I'auteur.

5. Les methodcs traditionnellcs d'cchantillonnage reposant sur les menages ne peuvent s'appliquer aux 
sans-abri, ccux-ci n'ayant pas d'adresse permanente et formant une population extremement mobile.

6. Pour plus de details sur le logiciel et les modules des services, voir 1'Annexe E a la fin du present 
rapport.

7. Le logiciel permet d'attnbuer un numero d'identification a chaque nouveau client recevant des 
services. Ce numero peut aussi etre utilise pour eliminer les doubles comptes. Toutefois, compte tenu 
des lois sur la confidentialitc et la protection des renseignements personnels, bon nombre de 
foumisseurs de services hesitent a utiliser de telles methodes d'identification.

8. Pour les exigences relatives au materiel informatique, voir I'Annexe E.

9. Pour un expose dctaillc de I'atclicr et dc ses resultats, voir les annexes A a C. Ces annexes renferment 
les rapports detailles des activites et des resultats de chaque joumee de I'atelier. Pour plus de details, 
voir McDonald, P.L.. Percssini, T.L. & Hulchanski, Workshop on Estimating Homelessness: 
Towards a Methodology for Counting the Homeless in Canada, Toronto, Centre de recherche 
sociale appliquee, Universite de Toronto, 1995.

10. Culhane, D.P., E.F. Dejowski, J. Ibanez, E. Needham & I. Macchia, "Public Shelter 
Admission Rates in Philadelphia ans New York City: The Implications of Turnover for 
Sheltered Population Counts", Housing Policy Debate, Vol. 5(2), 1994, pp. 107 a 140.
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11. Le propos de ce chapitre est tire des sources suivantes : Bentley, 1995; Dennis, 1993 et 
1991; Dennis & lachan, 1993 et 1992; Burt, 1993 et 1991; Taeuber, 1991; Burnam &
Koegel, 1988.

12. Les lieux de rassemblement sont des endroits exterieurs ou les sans-abri ont I'habitude de se 
rassembler le jour. Les campements de plein air, par contre, sont des lieux tels que les pares, 
les terrains de camping et les terrains vacants ou les sans-abri non seulement se rassemblent 
mais vivent (p. ex. villages de toile ou campements de squatters).

13. La Calgary Survey of the Homeless a ete realisee dans le cadre d'un projet de recherche mene 
par L. McDonald de janvier 1990 a 1991 pour le compte de la ville de Calgary. Pour plus de 
details sur le sondage et le plan de sondage, voir McDonald & Peressini, 1991.

14. Le probleme du double compte ne se pose qu'avec les plans qui prevoient un denombrement 
se deroulant au cours d'une periode prolongee (plus d'une nuit). Pour les plans autres que les 
sondages eclairs d'une nuit, il faut mettre au point un identificateur unique pour determiner si 
des personnes ont ete denombres plus d'une fois au cours de la periode de denombrement.

15. Criteres adaptes tires de : lachan, R. & M L. Dennis, "A Multiple Frame Approach to 
Sampling the Homeless and Transient Population", Journal of Official Statistics, Vol. 14(5), 
1993, p. 3.
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