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AVANT-PRO POS 

i.e Symposium 92 a etC Ic neuvième d'une sCrie de conferences annuelles parrainées par Statistique Canada, 
portant sur des questions methodologiques. Chaque symposium a porte sur un sujet particulier; celui de 1992 
avait pour theme Ia conception et l'analyse des enquêtes longitudinales. 

Le Symposium 92 a réuni plus de 400 personnes venant de neuf pays. Rassemblées pendant trois jours au 
Centre de conferences Simon Goldberg a Ottawa, ces personnes ont écouté le point de vue d'univcrsitaires et 
de spécialistes d'organismes gouvernementaux et du secteur privé. En tout, 31 communications onE Cté 
pré.sentées. Ii s'agissait uniquement de confCrenciers invites. Nous nous soinmes charges de Ia traduction et de 
Ia mise en page des communications reproduites dans cc recueil. 

Les organisateurs du Symposium 92 tiennent a exprimer leurs remerciements aux nombreuses personnes qui onE 
contribué a Ia réalisation de cet ouvrage. 

Ii convient, naturellement, de remercier les conférenciers pour avoir pris Ic temps de wettre leurs idées par écrit. 
La publication de cc recueil a aussi nCcessitC le concours de nombreuses autres personnes. i.e traitement des 
manuscrits a CEC exécuté habilernent par Christine Larabie et Carmen Lacroix, aidCes de Myra Kent. La 
traduction des communications a etC confiée a Michel Charuest, Pierre Desautels, Maryse Montpctit et JosCc 
René de Cotret. La correction des épreuves a Cté effectuée par de nombreux mCthodologistes, donE 
Yanick Beaucage, Jean-René Boudreau, René Boyer, Marcel Bureau, James Croal, André Cyr, Sylvie DeBlois, 
Johanne Denis, Johane Dufour, Gerrit Faber, Lyne Guertin, Michel Hidiroglou, Wisner Jocelyn, Guy Lallamme, 
Danielle Lalande, Normand Laniel, Danielle Lebrasseur, Josée Morel, Christian Nadeau, Stephen Rathwdll, 
Martin Renaud, Laurent Roy, Craig Seko, Michelle Simard, Hélène St-Jean, Pierre St-Martin, Alain ThCberge, 
Brad Thomas, Jocelyn Tourigny et Johanne Tremblay. Christine Larabie a vu a la coordination de la production. 

i.e dixieme symposium annuel de Statistique Canada, qui a pour theme les enquêtes auprCs des établissemcnts, 
s'est tenu du 27 au 30 juin 1993 a Buffalo, New York. i.e onziCme symposium aura lieu a l'automne de 1994 
et portera sur Ia restructuration pour les organismes stat.istiques. 
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Recueil du Symposium 92 de Statistique Canada 
Conception et analyse des enquêtes longitudinales 
Novernbre 1992 

ALLOCUTION D'OUVERTURE 
GJ. Brackston& 

Au nom de Statistique Canada, je vous souhaite Ia bienvenue au Symposium 92. Bienvenue a Ottawa et, pour 
plusieurs d'entre vous, bienvenue au Canada. II s'agit du neuvième de Ia série de symposiums annuels de 
Statistique Canada traitant de questions méthodologiques. Dans la preparation de ces symposiums, nous avons 
généralement bénéficié de l'aide et de l'appui d'autres organisations. Cette année, nous avons accueilli avec 
grand plaisir Ia participation du Laboratoire de recherche en statistique et probabilité de l'Université Carleton 
et de 1'Universit6 d'Ottawa, ainsi que de la Direction d'hygiène du milieu de Sante et Bien-être social Canada, 
qui parrainent avec nous ce symposium. 

Comme je l'ai mentionné, c'est le neuvième d'une série de symposiums qui ont traité d'une vaste gamme de 
sujets qui intéressent les mCthodologistes d'enquete, les analystes statistiques et les statisticiens des 
gouvernements. La liste complete des sujets des symposiums précédents est incluse dans Ia brochure; j'omettrai 
donc de vous en faire Ia lecture. Le sujet du symposium de cette année est "Ia conception et l'analyse des 
enquêtes longitudinales". Avant de faire quelques observations sur les raisons du choix de cc sujet, je voudrais 
vous expliquer brièvement les objectifs que nous visons en parrainant de telles conferences. 

Ce que nous voulons, c'est offrir une tribune permettant la discussion et l'échange d'idees; contribuer a Ia 
discipline de Ia methodologie d'enqu&e en favorisant Ia cooperation professionnelle; réunir des praticiens et des 
théoriciens de milicux varies, qui abordent des problèmes d'intérét commuxi selon des experiences et des 
perspectives différentes. Et encore bien d'autres choses. En bref, notre but est I'avancement de Ia science 
statistique et de Ia prat.ique des enquêtes. Tout cela est parfaitement vrai; ce sont là des objectifs admirables 
et nous souhaitons que ce symposium nous aidera a les atteindre. Mais soyons honnétes au sujet de nos 
motivations: nous n'agissons pas par pur altruisme; nous voulons aussi, dans une grande mesure, servir nos 
propres intéréts. 

Prcmièremeni, nous faisons face a des problèmes et a des défis concrets dans Ia réalisation des programmes de 
Statistique Canada, et nous voulon.s obtenir I'aide des experts les meilleurs et les plus expérimentés en Ia matière. 
Et je constate avec joie que bon nombre des spCcialistes les meilleurs et les plus expérimentCs du domaine des 
enquetes longitudinales sont avec nous cette semaine. Nous sommes trés reconnaissants envers ceux d'cntre vous 
qui, venant parfois de trés loin, se sont déplacés jusqu'ici pour partager leurs experiences avec nous. Je sais que 
nous allons en profiter; et j'espère qu'il en sera de méme pour vous. 

Deuxièmement, ces symposiums servent aussi nos intéréts du fait qu'ils permettent a une grande partie de nos 
employés d'amCliorer et d'élargir leur comprehension des questions reliées a leur travail. Nos specialistes 
peuvent venir ici écouter des experts de classe mondiale en bien plus grand nombre qu'ils ne Ic pourraient s'ils 
devaient assister a des conferences professionnelles tenues ailleurs. 

C'est done en grande partie dans notre propre intérét que nous organisons ces symposiums, mais a en juger par 
le soutien et Ia participation que nous obtenons toujours, je suis convaincu que de nombreux autres participants 
en tirent avantage. Le temps est maintenant venu d'aborder le sujet de cette conference, soit "Ia conception et 
I'analyse des enquetes longitudinales". 

GJ. Brackstone, SLatisticien en chef adjoint, Secteur de I'informatiue ct de Ia mIhodoIogie, 26-J. Immeuble R.H. Coats, Parc Tunney, 
Statistique Canada. Ottawa (Ontario). Canada K1A 0T6. 



Le sujet de l'an dernier &ait les "questions spatiales li&s aux statistiques". Nous sommes donc passes de la 
dimension spatiale a Ia dimension temporelle. L'an dernier, nous nous sommes intéressés aux structures 
géographiques, aux aspects touchant les distributions dans l'espace. Nous avons centre notre attention sur les 
latitudes et les longitudes. Cette année nous ne nous concentrons que sur les longitudes - ou du moms sur les 
enquôtes longitudinales. Nous nous donnons toutefois beaucoup de latitude dans l'interprétation du mot 
"longitudinal". 

D'une certaine facon, Ic present symposium peut être considérC comme le troisième volet d'une série de 
conferences sur des sujets connexes. La série s'est amorcéc en 1986 a Washington avec Ia conference sur les 
enquétes par panel. Un livre de Ia série Wiley stir les enquétes par panel fut produit suite a cette conference. 
Trois ans plus tard, en 1989, le symposium tenu ici portait sur i'analyse des données dans le temps" et présentait 
beaucoup de travaux relies aux enquêtes longitudinales. Maintenant, trois ans plus Lard, nous revenons aux 
enquétes longitudinales. Nous avons perdu certains participants en cours de route, mais je constate que de 
nombreuses personnes qui assistaient a Ia conference de 1986 sont encore presentes parmi nous, et nous feront 
encore profiter de leur experience. 

Les plans d'enquête consistant a effectuer des mesures stir le méme échantillon a des moments différents ne sont 
pas nouveaux. Les échantillom chevauchants font partie du plan des enqu&es répétées depuis de nombreuses 
années. L'utilisation des échantillons chevauchants a été motivée par Ic besoin de disposer d'estimations efficaces 
du changement et par des considerations opérationneiles telles que le coüt de l'ajout de nouveaux répondants 
a une enquéte. 

Ces dernières années, un intérêt de plus en plus marqué s'est manifesté a ['egard des plans d'enquéte dans 
lesquels Ia mesure répétée de caractéristiques du même ensemble d'unités est tin objectif de l'enquete en soi, 
plutôt qu'un choix exercé seulement pour les besoins du plan. Si un tel intérCt a été soulevé, c'est notamment 
parce qu'on s'est rendu compte que de nombreuses questions importantes en matière de politique économique 
et sociale exigent la cueiilette de renseignements stir les consequences de processus dynamiques pour des 
personnes ou des entreprises individuelles, et pas seulement sur les effets géneraux ou globaux de ces processus. 
Parmi les principaux exemples, sur lesquels nous en apprendrons davantage au cours des prochains jours, notons 
La pauvreté et l'état de sante, pour lesquels, aux fins de l'élaboration des politiques et des programmes, II est 
probablement beaucoup plus important de savoir comment et pourquoi les gens entrent dans ces états ou en 
sortent que de simplement connaitre les variations du niveau global de pauvreté ou de mauvaise sante de La 
population. La comprehension de telles dynamiques exige que des inesures soient faites sur les inémes unites 
pendant de longues périodes. 

De teiles mesures exigent, semble-t-il, soiL une enquête longitudinale qui permettra d'obtenir des réponses des 
mêmes unites a différentes occasions, soiL une enquéte retrospective. En fait, toute enquêtc longitudinale 
comporte un certain Clement rétrospectif, si bien qu'en pratique, les plans d'enquéte doivent trouver un 
compromis entre ces deux rnéthodes, par le choix d'une periode optimale pour laquelle les enquétés doivent se 
rappeler des données. Mais II ne faut pas oublier qu'il existc aussi un troisième moyen important d'obtenir des 
données longitudinales: le couplage longitudinal de dossiers administratifs. Nous avons tine certaine experience 
de cette méthode a Statistique Canada. 

Au cours des dix dernières annCes, des enquêtes longitudinales de vaste envergure, a plusieurs vagues, portant 
sur les conditions socio-Cconomiques et Ic comportement des ménages ont ete mises sur pied dans plusieurs pays 
europCeris. Au.x Etats-Unis, on a commence en 1983, dans Ic cadre de I'enquête <Survey of Income and Program 
Participation (SIP?), a recueillir des données relatives au revenu, ainsi qu'a l'admissibilité et a Ia participation 
a divers programmes de soutien du revenu. 

Ayant eu Ic privilege de siéger a tin comité consultatif du Census Bureau sur l'enquete SIPP, en compagnie de 
notre conférencier qui prononcera Ic discours-programme, j'étais en bonne position pour apprécier les énormes 
défis se dressant devant Ic Census Bureau dans cette entreprise. Presomptueusement, j'osais affirmer que nous 
n'étions pas conirontés a cc genre de problèmes a Statistique Canada. Mais maintenant nous le sommes, et c'est 
en partie pourquoi Ic present symposium a lieu. J'espère que nous avons appris beaucoup des travaux d'avant-
garde accomplis par Ic Census Bureau pour les besoins de l'enquête SIP?. 

4 



Nos premiers efforts, modestes, dans le domaine des enquêtes longitudinales, se sont amorcés avec l'Enquéte 
sur l'activité a la fin des années 1980. Une enquête plus ambitieuse, l'Enquêtc sur la dynamique du travail et 
du revenu (EDTR), sera Iancée l'an prochain. Dans cette enquête, nous suivrons des personnes et des familles 
pendant cinq ou six ans, en recuelilant des renseignements sur l'expérience du marché du travail, le revenu et 
La situation familiale. 

Nous planifions également une importante enquéte longitudinale sur Ia sauté, dout Ia premiere vague de collecte 
de données aura lieu sur le terrain en 1994. L'enquCte vise a fournir de I'information sur les effets, dans le 
temps, des conditions socio-économiques et du mode de vie sur le bien-&re des individus et le recours au 
système de soins de sante. 

Les enquêtes longitudinales souIèvent de noinbrcuses questions méthodologiques. Le programme qui a &é 
élaboré pour les trois prochainsjours reflète La diversitC de ces questions, ainsi que l'intérêt manifestC, a l'óchdlle 
internationale, envers les enquêtes longitudinales. Les communications aborderont les questions de La collecte 
des données, de Ia selection et de Ia pondération des échantillons, de Ia non-réponse, de l'analyse des données 
longitudinales (domaine qui ouvre Ia voie a des méthodes qui ne sont pas traditionnellement utilisées dans les 
enquêtes), et de La qualité des données provenant des enquCtes longitudinales. Nous assisterons aussi a des 
presentations sur des applications des méthodes propres aux enquêtes longitudinales. 

Au programme, nous avons des conférenciers du Royaume-Uni, de La France, de l'Allemagne et du Luxembourg, 
ainsi que du Canada et des Etats-Unis. Le secteur privé, les milieux universitaires et les services 
gouvernementaux sont tons représentés. 

Bref, je vous remercie encore d'être venus partager vos connaissances et votre experience avec nous. J'espère 
qu'à Ia fin du symposium, vous aurez l'impression d'en avoir tire le même profit que nous, a Statistique Canada, 
allons certainement en tirer. 

5 
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ENQUIETES PAR PANEL AJOUT D'UNE QUATRIEME DIMENSION 

G. Kalto& 

RÉsuMÉ 

Lea enqute.s qui consistent a recucillir des donn4es dana Ic temps peuvent viscr de nombreux objectifs. Dans Ia 
premiere moitie de Ia presente communication, nous examinons diverses options de plans d'enquCte - enquCtes a 
passages r6pét6s, enquCtes par panel, enquCtes par panel avee renouvellement et enquCtes a panel fractionn - pouvant 
permettre d'atteindre ces objcctifs. La deuxième moitid est axes sur lea cnquCtes par panel. Nous y traitons des 
decisions qui doivent Ctre prises au moment de Ia conception dune enquCte par panel, des problImes poses par Ia 
non-reponse aux diff&entes vagues, du biais dc conditionnement et de l'cffet de lisiCre, ainsi quc de ccrtaincs 
mCthodes permettant l'analyse longitudinale des données d'enquCte par panel. 

MOl'S-CLES: EnquCtes par panel: enquCtes par panel avec renouvellcmcnt; enqu&es a passages répétés: Crosion du 
panel; biais de conditionnement; effet de lisiCre; analyse longitudinale. 

1. INTRODUCTION 

Lea populations visées par les enquôtes changent constamment dans le temps, aussi bien parce que lcur 
composition évolue qu'eo raison de modifications des caractéristiques de leurs membres. Des changements de 
composition surviennent quand des menibres entrent dana Ia population au moment de Ia naissance (ou de 
I'atteinte de l'âge adulte), ou encore lorsqu'ils immigrent ou qu'ils sortent d'une institution (si La population 
étudiée ne comprend pas les personnes en institution); de méme, les décès, l'émigration et l'entrée en institution 
sont des causes de changement. Les caracteristiques changent, par exemple, Iorsque des personnes mariées 
divorcent, ou lorsque Ic revenu mensuel d'une personne passe de $2 000 a $2 500. Ces changements touchant 
Ia population sont a l'origine de toute tine série d'objectifs des analyses de l'évolution des données d'enquête en 
fonction du temps. La présente communication passe en revue les plans d'enquête qui produisent les donnes 
nécessaires a l'atteinte de ces divers objectils. 

Cette communication se divise en deux parties. La premiere présente les aspects généraux de Ia réalisation 
d'enquêtes longitudinales, notamment les objectifs de ces enquétes et les types de plans d'enquête possibles. Cet 
examen fait l'objet de Ia section 2. La deuxième partie, qui est le corps principal de Ia présente communication, 
s'intéresse au cas particulier des enquêtes par panel, qui consistent a suivre Ic méme échantiilon d'unités au fit 
du temps. Lea différents aspects de la conception, de l'exécution et de l'analyse d'une enquête par panel sont 
exposés a Ia section 3. La section 4 présente quelques remarques en guise de conclusion. 

2. ENQUETES LONGITUDINALES 

La présente section décrit de façon generale les objectifs analytiques propres aux données qui évoluent dans le 
temps, les plans d'enquête qui conviennent a ces données et Ia inesure dans laquelle les différents plans peuvent 
satisfaire aux divers objectils. L'exposé s'inspire fortement de celui de Duncan et KaJion (1987), qui contient 
un traitement plus détaille de ces questions. 

L'évoluiion des caractéristiques et de La composition de la population dana Ic temps est a Ia source de toute une 
gamme d'objectifs ayant trait aux enquêtes longitudinales. Ces objectifs sont, notamment: 
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l'estimation des paramètres de Ia population (p. ex. Ia proportion de Ia population vivant sous Ic seuil de 
Ia pauvreté) a divers points dans le temps; 

l'estimation des valeurs moyennes de paramètres de la population clans le temps (p. ex. moyenne annuelle 
de la consommation quotidienne de fer); 

l'estirnation de variations nettes, c'est-à-dire de variations a des niveaux d'agregation élevés (p. ex. variation 
de Ia proportion de chômeurs d'un mois a l'autre); 

l'estimation de variations brutes et d'autres facettes de changements touchant les individus (p. ex. 
proportion de personnes qui étaient sons le seuil de la pauvreté une année et qui ne I'étaient plus l'année 
suivante); 

l'agrégation stir une certaine période de données relatives aux individus (p. cx. sommation des revenus de 
douze mois pour obtenir Ic revenu annuel); 

I'obtention de données sur des évéuements qui se produisent au cows d'une pé.riode donnée (p. cx. tomber 
en chomage) et sur leurs caracteristiques (p. ex. durée des périodes de chômage); 

l'accuinulation progressive d'échantillons, notamment des échantillons de populations rares (p. ex. les 
femmes qui deviennent veuves); 

Ia tenue a jour d'un échantillon de membres d'une population rare observe a un moment particulier (p. ex. 
scientifiques et ingeuieurs relevés dans une enquête a grande échelle a un moment donnC). 

Un certain nombre de plans d'enquete ont éte mis au point pour la collecte des données nécessaires a l'atteinte 
de ces objectifs. En void une liste: 

• Enquêres a passages répétés. Une enquête a passages rép&és est une série d'enquetes transversales distinctes 
réalisées a différents moments. On me cherche audunement a s'assurer que les éléments de l'échantillon 
soient les mémes d'un passage a l'autre. Les éléments de l'échantillon sont tires d'une population définie de 
Ia méme manière a chaque enquête (p. cx mêmes frontières géographiques et lirnites d'ãge) et les questions, 
pour une bonne part, sont identiques d'un passage a l'autre. 

• Enquêtes par panel. Une enquête par panel consiste a recueillir des données, a différents moments, auprs 
du même échantillon de répondants. 

• Enquête par panel a passages repetes. Une enquête par panel a passages répétes est formée d'une série 
d'enquêtes par panel ayant chacune une durée fixe. II peut n'y avoir aucun chevauchement des périodes 
visées par les différents panels, par exemple si un panel ne commence qu'au moment oü Ic precedent se 
terinine (ou plus tard), ou encore ii peut y avoir un chevauchement, si deux panels ou plus couvrent 
partiellement Ia méme periode. 

• Enquête par panel avec renouvellement. A strictement parler, une enquête par panel avec renouvellement est 
équivalente a une enquete par panel a passages répetés dams laquelle il y a tin chevauchement. Dans les dew 
cas, Ia durée d'un panel est lixnitée, et deux panels ou plus sont en cours d'examen au méme moment. 
Toutefois, il est utile de faire une distinction entre ces deux plans, car iLs me visent pas les mémes objectifs. 
Les enquôtes par panel avec renouvellement sont largement utilisées pour produire uric strie d'estiinations 
transvcrsales et d'estimations de variations nettes (p. cx. taux de chomage et evolution de ces taux), tandis 
que Ies enquêtes par panel a passages répétés avec chevauchement accordent en outre beaucoup d'iinportance 
a des mesures longitudinales (p. cx durée des périodes de chomage). Par consequent les enquétes par panel 
a passages répétés ont tendance a &re de plus longue durée et a comporter moms de panels en cows de 
traitement a un moment quelconque que les enquêtes par panel avec renouvellement. 

Enquête a panel fractionné. Une enquête a panel fraciiomié est la combinaison d'une enquête par panel et 
d'une enquête a passages répétés ou d'une unquéte par panel avec renouvellement. 
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Le choix du plan dans une situation particulière depend des objectils que l'on veut atteindre. Certains plans sont 
supérieurs vis-a-vis de certains objectifs, mais moms performants a d'autres égards. II y a des plans qui ne 
satisfont aucunement a certains objectils. Pour un examen détaillé, voir Duncan et Kalton (1987). 

Le principal atout d'une enqu&e a passages répétés est qu'elle comporte le prélèvement d'un nouvel échantiiion 
a chaque passage, de sorte que chaque enqu&e transversale se fonde sur un échantillon probabiliste de Ia 
population qui existe a ce moment précis. Une enquéte par panel se fonde sur un échantillon tire de Ia 
population qui existait au debut du panel. Bien que, parfois, des efforts soient faits pour ajouter a un panel des 
Cchantillons de nouveaux membres a des stades ultérieurs, une telie mise a jour se révèle généralement difficile 
et est empreinte d'iniperfections. Dc plus, les pertes dues a Ia non-réponse qui sont enregistrées a mesure qu'un 
panel vieiffit accentuent le problème du biais de non-rCponse dont sont entachées, a des points ultérieurs, les 
estimations de paraniètres tirées du panel. Pour ces raisons, les enquôtes a passages répétés sont supérieurcs 
aux enquêtes par panel pour produire des estimations transversales et des moyennes de ces dernières 
(objectils (a) et (b)). Dans Ic cas des moyennes d'estimations transversales, un autre facteur a prendre en 
consideration est Ia correlation qui existe entre les valeurs des variables de l'enquête pour Ia méme personne 
a différents moments. Si cette correlation est positive, comme c'est Ic cas généralement, ii en résulte tin 
accroissement des erreurs-types des moyennes des estimations transversales provenan d'une enquête par panel. 
Ce facteur joue donc aussi en faveur des enquôtes a passages répétCs par rapport aux enquêtes par panel, 
lorsqu'on s'intéresse a des moycunes d'estixnations Lransversales. 

La representation plus fidèle des échantillons d'une enqu&e a passages répétés a des stades ultérieurs semblerait 
aussi favoriser cc type d'enquêtes par rapport aux enquêtes par panel pour I'estimation dc la variation nette (en 
supposant qu'on veut mesurer cette dernière en tenant compte des changements touchant aussi bien la 
composition que les caractéristiques de Ia population). Toutefois, dans cc cas, les correlations positives des 
valeurs des variables de l'enquôte pour Ia méme personne au fil du temps ont pour effet de diminuer les 
erreurs-types des estimations de Ia variation nette établie d'apres une enquête par panel. Par consequent, Ia 
presence de ces correlations joue en faveur de l'enquête par panel pour in mesure de Ia variation nette. 

Las avantages principaux des enquêtes par panel resident dans leur capacitC de mesurer in variation brute, ainsi 
que de permettre l'agrégation, au fil du temps, de données stir les membres de I'échantillon (objectifs (d) et (e)). 
1_es enquêtes a passages répétés tie peuvent répondre a ces objectifs. L'énorme potentiel d'analyse offert par 
la mesure de variations touchant les mimes personnes est Ia principale raison incitant a recourir a tine enquete 
par paneL 

Las enquétes a passages répétés pcnnettent de recueillir des données sur des événements qui surviennent au 
cours d'une période donnée, ou encore sur la durée d'événements (p. ex. des périodes de maladie) au moyen 
de questions retrospectives. Toutefois, les questions portant stir Ic passC, parce que les répondants éprouvent 
de La difficulté a se souvenir des dates, engendrent souvent un important problème d'erreur de réponse et font 
naltre Ic risque d'un biais de télescopage. Une enquéte par panel utiuisant, pour les événements a Ctudier, tine 
période de rCférence correspondant a l'intervalle entre les vagues de collecte des donnécs peut éliminer Ic 
problème du télescopage, en utilisant I'interview précédente pour delimiter les événements (ainsi, on tie tiendra 
pas compte d'une maladie déclarée au cours de in présente interview si In méme maladie avait eté dCclarée a 
l'interview precedente). Dc méme, une enquéte par panel peut permeure de determiner Ia durée d'un 
événement d'après les vagues successives de collecte des données, en iimitant in période de référence a 
I'intervalle entre les vagues. 

Des collectes de données répétées au Ill du temps peuvent étre l'occasion de constituer progressivement tin 
échantillon de membres d'une population rare, par exemple des personnes ayant une maladie chronique rare ou 
des personnes ayant récemment vécu un deuil. Las enquêtes a passages répétés peuvent être uiilisées a cette 
fin et permettre de créer des échantillons de toutes sortes de populations rares. Las enquêtes par panel, 
toutefois, ne peuvent permettre d'accumuler que des événements rares nouveaux (p. cx. des deuils) et non des 
caractéristiques rares stables (p. cx. des personnes ayant une maladie chronique). Si tin échantillon de membres 
ayant tine caractéristique rare stable (p. cx. personnes ayant un doctorat) a déjà éte Ctabli, une enquete par panel 
peut être utile a La tenue a jour de cet Cchantillon, grace a tin apport approprié de nouveaux membres au 
moment de vagues ultérieures (voir, par exemple, Citro et Kalton 1989). 
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Les enquêtes par panel avec renouvellement visent principalement l'estimation des niveaux courants et de Ia 
variation nette (objectifs (a) et (c)). Dans de telles enquêtes, les éléments font genéralement partie du panel 
pendant une courte période seulement. Par exemple, les membres de l'échantfflon de l'enquete mensuelle sur 
La population active du Canada demeurent dans l'échantillon pendant une période de six mois seulement. Par 
consequent, Ia mesure dans laquelle on peut Cvaluer les changements individuels et obtenir une agregation des 
données dans le temps est limitée par La courte durée des panels. Une caractéristique speciale des enquétes par 
panel avec renouvellement reside dans La possibilite de recourir a l'estimation composite pour améliorer Ia 
precision taut des estimations transversales que des estimations de Ia variation nette (voir Binder et Hidiroglou 
1988). 

Une enquéte a panel fractionné, parce qu'elle est une combinaison d'une enqu&e par panel et d'une enquête 
a passages répétés ou d'une enquête par panel avec renouvellement, peut offrir les avantages de chacune. 
Toutefois, si un plafond est impose aux ressources globales disponibles, la taille de I'échantilon de chaque 
composante sera nécessairement plus faible que si une seule composante était utilisée. En particulier, les 
estimations des variations brutes et d'autres mesures des variations individuelles provenant d'une enquéte a panel 
fractionné se fonderont sur un échantillon plus petit que cc n'aurait eté le cas si toutes les ressources avalent 
été consacrées uniquement a l.a composante xenqu&te par paneb. 

Lorsqu'on compare différents plans d'enqu&es longitudinales, les coüts doivent être pris en consideration. Par 
exemple, les enquêtes par panel permettent d'éviter les coüts de la selection répétée d'échantiilons qu'exigent 
les enqu&es a passages répetés, mais comportent des coüts pour le dépistage et Ic suivi des déplacements des 
membres de l'échantillon, et parfois aussi pour l'offre d'incitatifs destinés a s'assurer Ia fidelite des membres du 
panel (voir La section 3). Si deux plans peuvent l'un et l'autre répondre aux objectils de J'enquête, les coüts 
relatifs pour des niveaux de precision donnés des estimations de l'enqu&e doivent être examines. 

3. ENQUETES PAR PANEL 

Les rnesures répétCes portant sur Ic méme échantiilon que permettent les enquôtes par panel conferent a ces 
enquêtes u.n avantage clé, sur le plan de l'analyse, par rapport aux enquétes a passages répétés. Les mesures 
de la variation brute et d'autres composantes de La variation individuelle qu'on peut extraire des données d'une 
enquéte par panel sont Ia source d'une bien meilleure comprehension des processus sociaux que celle que peut 
procurer une série de clichés transversaux indCpendants. Le potentiel des données longitudinales tirées des 
enquêtes par panel est depuis longtemps reconnu (voir, par exemple, Lazarsfeld et Fiske 1938; Lazarsfeld 1948) 
et, depuis de nombreuses années, des enquétes par panel sont réalisées clans de nombreux domaines. Les sujets 
suivants, par exemple, ont fait l'objet d'enquétes par panel: croissance et développement humains, délinquance 
juvenile, consommation de drogues, victimisation, comportement des électeurs, etudes de marketing sur les 
dépenses de consommation, choix d'études et de carrières, retraite, sante, frais mCdicaux. (Voir Wall et Williams 
(1970) pour un examen d'études par panel réalisées il y a longtemps sur la croissance et le développement 
humains, Boruch et Pearson (1988) pour des descriptions de certaines enquétes par panel menées aux Etat-Unis, 
et Ic Subcommittee on Federal Longitudinal Surveys (1986) pour des descriptions d'enquetes par panel fédérales 
américaines.) On a pu constater ces derniêres années un important gain d'intérêt pour les enquétes par panel 
dans de nombreux secteurs, notamment dans Ic domaine de l'information economique sur les menages. 
L'enquête permanente américaine Panel Study of Income Dynarnicso a commence en 1968 (voir Hill 1992, pour 
use description de La FSID) et des enquêtes par panel de longue durée du méme genre ont été amorcées dans 
de nombreux pays européens au cours de La dernière décennie. Le U.S. Bureau of the Census a lance l'enquete 
Survey of Income and Program Participation* (SIPP) en 1983 (Nelson et coil. 1985; Kasprzyk 1988; Jabine e 

coil. 1990), et Statistique Canada a introduit l'Enqu&e sur La dynamique du travail et du revenu (EDTR) en 
1993. L'intér& accru manifesté a l'égard des enquétes par panel s'est aussi accompagné de La parution d'un 
nombre croissant d'ouvrages sur Ia methodologic de teiles enquêtes; citons, a titre d'exemples récents, Kasprzyk 
et coil. (1989), Magnusson et Bergman (1990) Ct Van de Pol (1989). 

La presente section décrit les principaux aspects qui interviennent dans la conception et l'analyse des enquêtes 
par panel. Nous nous intéressons principalemeut aux enqu&es par panel a passages répétés de durée fixe, 
comme L'enquôte SIPP et l'enquete EDRT, mais l'essentiel de notre examen s'applique, de facon generale, a 
toutes les formes d'enquétes par panel. 
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3.1 Plan d'une enquéte par panel: les choix it faire 

La dimension <4emps> est une dimension de complexite additionnelle que possède tine enquête par panel par 
rapport a une enqu&e transversale. En sus de toutes les decisions qui doivent être prises dans le cadre de Ia 
planification d'u.ne enquête transversale, une vaste gamme de choix additionnels doivent être faits pour tine 
enquête par panel. Void les principales decisions a prendre: 

Durée du panel. Plus le panel est de longue durée, plus grande est Ia richesse des données pour les fins de 
l'analyse longitudinale. Par exemple, plus le panel durera longtemps, plus II y aura de périodes de chômage 
commençant pendant Ia durée du panel qui se termineront avant Ia fin du panel, et donc plus l'estimation 
de Ia fonction de survie pour de telles périodes sera precise. En revanche, plus le panel est de tongue durée, 
plus ii est difficile de garder tin échantillon transversal représentatif aux vagues finales du panel, en raison 
aussi bien de l'érosion de l'échantillon que des difflcultés de mise a jour de I'échantillon en fonction des 
nouveaux venus dans Ia population. 

Ii peut parfois être benéfique de faire varier Ia durée du panel selon divers types de membres. Ainsi, lorsque 
les objectils de l'analyse l'exigent, les membres du panel ayant certaines caractéristiques (p. ex. les membres 
d'une minorité) ou qui vivent certaines événements au cours de Ia durée du panel normal (p. ex. tin divorce) 
peuvent être gardés dans le panel pour des périodes d'observation plus longues. 

• Durée de la pCriode de reference. La fréquence de collecte des données depend de Ia capacite des répondants 
de se souvenir de l'information demandée. Ainsi, la PSID, qui comporte des vagues annuelles de collecte 
des données, exige des répondants qu'ils se souviennent des événements survenus au cours de l'année civile 
précedente, tandis que l'enquCte SIPP, avec des vagues de coilecte des données aux quatre mois, exige que 
l'on se souvienne de cc qui s'est passé au cours des quatre mois précédents. Plus la période de rCférence 
est longue, plus le risque d'erreur de mémoire est élevé. 

• Nombre de vagues. Dans la plupart des cas, le nombre de vagues de collecte des dormées est déterminé par 
Ia durée dii panel et Ia durée de Ia période de référence. Plus il y a de vagues, plus on risque de subir une 
erosion du panel et des effets de conditionnement, et plus lourd est le fardeau impose aux répondants. 

Panels chevauchants ou non chevauchants. Dans le cas d'une enquête par panel a passages répétés de durCc 
fix; tine decision doit We prise quant an chevauchement des panels. Prenons le cas, par exemple, d'une 
proposition d'un groupe d'étude du National Research Council selon lequel l'enquête SIPP devrait comporter 
tin panel de quatre axis (Citro et Kalton 1993). Une possibilite est d'avoir un panel de quatre ans, et de 
commencer un nouveau panel des que le précédent prend fm. On pourrait aussi établir des panels de quatre 
ans dont in nouveau serait ainorcé tons les deux ans. Autre possibilité, on pourrait avoir des panels de 
quatre axis, mais en commencer tin nouveau chaque année. 

Un plan comportant des panels non chevauchants a l'avantage d'être simple, car un seal panel a Ia fois est 
en cours de t.raitement. II produit aussi an vaste échantillon pour l'analyse longitudinale; par exemple, les 
panels non chevauchants peuvent être approximativement deux fois plus gros que ceux d'un plan comportant 
en tout temps deux panels chevauchants. Toutefois, cet avantage d'une tale d'échantillon plus grande 
qu'offrent les panels non chevauchants ne vaut pas pour les estimations transversales, car s'il y a plusieurs 
panels simultanés, les données qui concernent un moment précis peuvent être combinées pour les besoins 
de I'estimation transversale. En outre, les estimations visant des données transversales observées vers Ia fin 
d'un panel, clans le cas d'un plan sans chevauchement, sont davantage susceptible de souffrir d'un biais dii 
a I'érosion ou d'un biais de conditionnement, ou encore de ne pas tenir compte pleixiement des nouveaux 
éléments de Ia population, que cc n'est le cas pour un plan avec chevauchement, dans lequel l'un des panels 
est d'origine plus récente. En outre, le plan avec chevauchement permet l'examen de tels biais grace a tine 
comparaison des résultats des deux panels au cours d'une période donnée, cc que ne permet pas Ic plan sans 
chevauchement. Une autre limite du plan sans chevauchement est qu'il est susceptible de ne pas mesurer 
adéquatement l'effet d'événements comme des modifications législatives. Par exemplc, si de nouvelles 
mesures législatives entrent en vigueur au cours de la dei-nière année d'un panel non chevauchant, II y aura 
peu de possibilité d'évaluer leur effet en comparant les situations des mêmes persormes avant, et pendant an 
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certain temps après, l'instauration des nouvelles mesures. Avec des panels chevauchants, l'un des panels 
offrira une fenêtre d'observation plus large. 

• Taille du panel. Pour un niveau annuel donné de ressources, la taille d'échantillon de chaque panel est 
déterminée par les facteurs qui precedent. On petit obtenir tin panel de grande taille pour l'analyse 
longitudinale en allongeant la période de référence et en utilisant un plan sans chevauchement. Pour des 
estimations transversales, l'allongement de la période de référence peut permettre d'augmenter Ia taille de 
I'échantillon, mais le recours a tin plan sans chevauchement n'a aucun effet semblable. 

La liste ci-dessus determine les principaux parainètres d'un plan d'enquête par panel, mais II existe un certain 
nombre d'autres facteurs qui doivent aussi être examines: 

• Mode de collecte des données. Comme pour n'irnporte queue enquête, il faut decider si les données seront 
recueillies par des interviews stir place, par téléphone ou par tin questionnaire rempli par le répondant, et 
si l'on utilisera tine méthode assistée par ordinateur (IPAO -- interview sur place assistée par ordinateur ou 
ITAO -- interview téléphonique assistée par ordinateur). Dans le cas d'une enquête par panel, une telle 
decision doit ë.tre prise a l'egard de chaque vague de collecte des données, car on peut vouloir faire varier 
les modes de collecte (par exemple, interview stir place a Ia premiere vague pour établir tin contact et créer 
tin lien, et interviews par téléphone ou par questionnaire postal a certaines vagues subséquentes). Si le mode 
de collecte est susceptible de changer d'une vague a l'autre, il faut examiner Ia question de Ia comparabilité 
des données entre les vagues. Parfois, tin changement de mode petit entrainer tin changement d'interviewer, 
par exemple si l'on passe d'une interview sin place a tine interview teléphonique assistée par ordinateur, 
effectuée a partir d'un endroit central. Dans un tel cas, l'effet du changement d'interviewer sin Ia volonté 
du répondant de continuer de participer au panel et stir Ia comparabilite des réponses entre les vagues doit 
aussi faire l'objet d'un examen attentif. 

• Interview avec rétro-information. Dans les enquêtes par panel, ii est possible de rappeler aux participants les 
réponses données a des vagues antérieures. Cette technique d'interview avec rétro-information permet 
d'obtenir des réponses plus cohérentes entre les vagues, mais risque de produire tin niveau de coherence 
exagérement élevé. La facilité d'application de l'interview avec rétro-information depend de Ia durée de 
I'intervalle entre les vagues et du mode de collecte des données. Le traitement des réponses d'une vague de 
manière a pouvoir les rappeler a la vague suivante est plus facile a accomplir si l'intervalle entre les vagues 
est long et si des techniques d'interview assistée par ordinateur sont employees. 

• In cit atifs. De l'argent, ou encore d'autres types d'incitatifs (p. ex. tasses, calculatrices, sacs-repas) peuvent 
être offerts aux membres de l'échantillon pour qu'ils demeurent fidèles a l'enquête. Dans le cas d'une 
enquéte par panel, les incitatils peuvent servir non seulement a obtenir la participation initiale du répondant, 
mais aussi a s'assurer sa cooperation pendant toute la durée du panel. Le moment qui convient le mieux a 
l'offre d'incitatifs dans une enquête par panel (p. ex. a Ia premiere vague, a tine vague intermédiaire ou a la 
dernière vague du panel) est tine question qui rests a résoudre. Les chercheurs utilisant les enquCtes par 
panel envoient souvent aux répondants un bulletin périodique relatif a l'enquete, donnant les plus récents faits 
saillants des résultats, a Ia fois pour susciter leur bonne volonté a I'égard de l'enquête et pour maintenir tin 
contact avec eux (voir ci-dessous). L'envoi de cartes de souhaits an moment de l'anniversaire de naissance 
des répondants est un autre moyen frequemment employé. 

• Règles relatives aux répondants. Les données des enquêtes sont souvent recueillies auprès de répondants 
substituts lorsque les repondants devant étre interviewés ne sont pas disponibles. Dans le cas d'une enquéte 
par panel, il cat alors possible que les répondants ne soient pas les mémes d'une vague a l'autre, ce qui flint 
a Ia comparabilité des données entre les vagues. Les règles relatives aux répondants, dans tine enquête par 
panel, doivent tenir compte de cc facteur. 

• Plan d'échantillonnage. La nature longitudinale d'une enquête par panel doit être prise en consideration au 
moment de construire le plan d'échantillonnage visant Ia premiere vague. Un echantillonnage par grappes 
est souvent employé dans les enquêtes transversales avec interviews sin place, de facon a réduiLre les frais de 
déplacement et a limiter Le travail de construction de Ia base de sondage a l'établissement de Iistes d'unités 
de logement pour certains segments seulement. Ces avantages sont obtenus au prix d'un d'accroissement de 
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Ia variance des estimations de l'enquête, attribuable a l'utilisation de grappes. Le composition optimale des 
grappes depend des divers coüts en cause et de l'homogeneité des variables de l'enquCte a l'intCrieur des 
grappes (voir, par exemple, Kish 1965). Dans Ic cas d'une enquête par panel, l'utiisation et l'ampleur des 
grappes devrait être determmee en tenant compte du panel dans son ensemble et de toutes les vagues de 
collecte de données. En particulier, l'avantage d'une reduction des frais du travail sur place disparalt pour 
les vagues au cours desquelles l'interview telephonique ou le questionnaire postal est utilisé. Par ailleurs, La 
migration de membres du panel vers des endroits se trouvant a l'extérieur des grappes originales rCduit, aux 
vagues ultCrlew -es, I'avantage que procurait Ia formation initiale des grappes en termes de reduction des coüts 
du travail sur place. (Toutefois, certains avantages des grappes initiales demeurent valables dans le cas de 
Ia proportion élevée des personnes mobiles qui démenagent a l'intérieur de leur propre quartier.) 

Le suréchantillonnage de certains sous-groupes de Ia population est largement utilisé dans les enqu&es 
transversales, afin de fournir un nombre suffisant de membres de ces sous-groupes pour permettre des 
analyses séparées. Void des exeniples de tels sous-groupes: personnes a faible revenu, minorités, groupe 
d'ãge particulier, residents d'un certain secteur géographique. Un tel suréchantillonnage peut aussi être utile 
aux enquêtes par panel, mais ii faut se montrer prudent dans son application. Dans Ic cas des panels de 
longue durée, Ia prudence se justifie notamment par La fait que les objectifs de l'enquéte peuvent changer 
avec le temps. Le surechantillonnage visant a répond.re a us objectif énoncé au debut d'un panel peut se 
révCler nuisible aux objectifs qui s'imposeront plus tard. Un autre motif de prudence vient du fait que bon 
nombre des sous-groupes étudiés sont de nature transitoire (p. ex. personnes a faible revenu, personnes vivant 
dans an secteur géographique donné). Le suréchantillonnage de tels sous-groupes au debut d'un panel 
pourrait avoir une valeur [imitée lors des vagues ultCrieures: certaines personnes incluses dans tin tel 
suréchantillonnage sortiront du sous-groupe, tandis que d'autre exclues du suréchantillonnage y entreront. 
Troisièmement, Ia definition du sous-groupe désiré dans le contexte d'une analyse longitudinale dolt être prise 
en consideration. Par exemple, les données de l'enqu&e SIPP servent a estimer Ia dwée des périodes de 
participation a divers programmes sociaux. Puisque ces estimations se fondent habituellement sur de 
nouvelles périodes qui commencent pendant la durte du panel, il pourrait être inutile de suréchantillonner 
les personnes déjà bénéficiaires de programmes sociaux. Voir Citro et Kalton (1993) pour une analyse du 
sui-échantillonnage dans Ic contexte de l'enquêtc SIPP. 

Misc a jour de l'échantillon. Lorsque le scul objectif d'une enquête par panel est d'effectuer une analyse 
longitudinale, il peut étre suffisant de procéder comme pour use cohorte et de swvre simplement l'échantillon 
sélectionné au moment de Ia vague initiale. Cependant, si l'on veut aussi établir des estimations transversales, 
ii peut être nécessaire de mettre a jour l'échantillon a chaque vague afm de tenir compte des nouveaux venus 
dans La population. Une misc a jour reflétant tons les types de nouveaux venus est souvent difficile, mais II 
est parfois possible d'établir tine méthode assez simple pour incorporer certains types de nouveaux venus. 
Par exemple, dans us panel de personnes de tons ages, les bébés nés de femmes membres du panel une fois 
ce dernier amorcé peuvent être inclus comme membres du panel. La population d'infCrence de I'cnquête 
SIPP est formée des personnes âgées de 15 ans ou plus. En determinant, dans l'échantillon initial, Ies 
membres des ménages qui n'ont pas encore 15 ans mais qui l'auront avant [a fin du panel, en suivant ces 
derniers pendant Ia durée du panel et en les interviewant des qu'ils atteignent 15 ans, on peut effectuer tine 
misc jour d'un panel de l'enqu&e SIPP tenant compte de cette categoric de nouveaux venus (Kalton et 
Lepkowski 1985). 

Ii importe egalement de prendre en consideration les membres du panel qui sortent de la population a 
l'étude. Dans certains cas, Ic depart est irreversible (p. cx. décès), mais dans d'autres cas, II pourrait n'être 
que temporaire (p. cx. déménagement a I'étranger ou entrée en institution). Si I'on prend des mesures pour 
garder Ia trace des participants qui sortent du panel temporairement, ceux-ci peuvent Ctre réadmis des qu'ils 
réintègrent Ia population d'inférence. 

Dans des enquôtes par panel comme l'enquete SIPP et La PSID, des données sont recueillies non seulement 
sur les membres des ménages de l'échantillon initial, mais également sur d'autres personnes - non membres 
de t'échantillon - avec lesquelles ils vivent lors de vagues ultérieures. L'objectif principal de Ia collecte de 
données d'enquéte sur des personnes ne faisant pas partie de l'échantillon est de permettre de décrire Ia 
situation économique et sociale des membres de l'échantillon. Il convient, toutefois, de se demander si l'on 
devrait garder dans Ic panel use partie ou Ia totaiité de ces personnes non membres de l'échantillon 
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lorsqu'elles ne vivent plus avec les ménages du panel. Dans certains types d'analyse, il est utile de continuer 
de les suiwe, mais cela oblige a leur consacrer une part importante des ressources de l'enquête. 

Dépistage et suivi. Une dilliculté qui entrave La plupart des enquêtes par panel vient du fait que certains 
membres du panel ont démenagé depuis Ia dernière vague et ne peuvent pas étre retrouvés. Ii y a deux 
facons de traiter cc probléme. Premirement, on peut tenter d'éviter qu'iJ ne survienne en mettant sur place 
un processus de suivi des membres du panel entre les vagues. Une méthode largement utilisée, lorsqu'il y 
a un long intervalle entre les vagues, consiste a faire des envois postaux aux répondants entre les vagues, par 
exemple a leur envoyer des castes d'anniversaire ou des bulletins sur l'enquête, et a demander au service de 
La poste de fournir des avis de changement d'adresse, Ic cas échéant. Un autre inoyen consiste a demander 
aux répondants d'indiquer les moms, les adresses et les nurnéros de téléphone de personnes qw leur souL 
proches (p. cx des parents), qw sont peu susceptibles de demenager et qui pourront fournir leur adresse s'ils 
élisent domicile ailleurs. 

La deuxième façon de traiter les cas de répondants introuvables est de mettre en oeuvre diverses méthodes 
de dépistage pour tenter de les retrouver. Avec des efforts et de l'ingéniosité, on peut atteindre des taux de 
réussite élevés. Certaines méthodes de dépistage peuvent être propres a Ia population a l'étude (p. cx. 
sociétés professionnelles pour les personnes faisant partie de groupes professionnels), tandis que d'autres 
peuvent être plus générales, par exemple: annuaire téléphonique, recherche informatisée de nuniéros de 
téléphones, annuaires téléphoniques inverses permettant d'obtenir les nuxnéros de téléphone de voisins, suivi 
du courrier, registxes des actes de manage, immatriculation des véhicules, employeurs et services 
d'information financière. 11 peut se révéler utile d'examiner les registres des décs, notamment clans le cas 
des enquêtes par panel de longue durée. Les membres du panel qui sont décédés peuvent ainsi être classes 
de façon appropriée, plutôt que d'être considérés comme des non-répondants. L.es méthodes de dépistage 
sont examinées par Burgess (1989), Clarridge et coil. (1978), Crider et coil. (1971) et Eckland (1968). 

3.2 Problèmes des enquêtes par panel 

Las cnquêtes par panel sont confrontées, comme toutes les autres enquêtes, a une vaste gamme de sources 
d'erreur non due a l'échantillonnage. La prtsente section n'exainine pas toutes ces sources, mais en présente 
trois qui sont propres aux enquêtes par panel: la non-réponse de vague, Ic biais de conditionnement et l'effet 
de lisière. 

3.2.1 Non-réponse de vague 

La non-réponse enregistrée a Ia premiere vague des enquêtes par panel correspond a ceile qui s'observe dans 
les enqu&es transversales. Ce qui distingue les enquêtes par panel, c'est qu'elles font face a une non-réponse 
additionneile au moment de vagues subséquentes. Certains membres du panel qui deviennent des non-
repondants a uric vague particuJière me repondent plus ensuite a aucune autre vague, tandis que d'autres 
répondent a nouveau a certaines ou a La totalité des vagues subséquentes. Las premiers sont souvent appelés 
des cas d'érosion, tandis que les seconds sont appelés cas de non-Crosion. Les taux globaux de non-réponse de 
vague des enquêtes par panel s'accroissent au fur et a mesure des vagues, mais dans le cas des enquêtes bien 
gérées, le taux d'augmentation s'atténue nettement avec le temps. Par exemple, clans le cas du panel de l'enquete 
SIPP de 1987, Ia perte était de 6.7% a Ia vague 1, de 12.6% a La vague 2, puis dc a augmenté lentement jusqu'à 
19.0% a Ia vague 7 (Jabine et coil. 1990). La tendance de La non-réponse a s'atténuer aux vagues ultérieures est 
rassurante, mais Ic cumul de Ia non-réponse sur de nombreuses vagues produit néannioins des taux de non-
réponse élevés aux dernières vagues d'un panel de longue durée. Par exemple, en 1988, aprês 21 rondes 
annuelles de coilecte des données, Ic taux de non-réponse de I'enquête PSID pour les personnes qui vivaient clans 
les ménages de 1968 avait atteint 43.9% (Hill 1992). 

L.e choix entre les deux méthodes d'usage general qui permettent de traiter les données d'enquête manquantes 
- pondération et imputation. n'est pas immédiat dans Ic cas de Ia non-reponse de vague touchant les enquêtes 
par panel. Pour l'analyse longitudinale, La méthode de pondération consiste a laisser de côté tons les 
enregistrements ayant une ou plusieurs vagues manquantes et a essayer de compenser pour leur absence par des 
rajustements de pondération appliqués aux enregistrements restants. Cette méthode peut entrainer uric 
iinportante perte d'information bisque be fichier de domióes porte sur plusieurs vagues. Dans la méthode 
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d'imputation, en revanche, toutes les données déclaxées sont conservées, mais on doit faire des imputations a 
vaste échelle a titre de compensation pour les vagues manquantes. Un compromis est aussi possible: on peut 
utiliser l'imputation pour certains profils de non-réponse de vague (p. c)L ceux qui ne comportent qu'une seule 
vague manquante, et pour lesquels on dispose des données des deux vagues adjacentes), et Ia pondération pour 
d'autres (voir, par exemple, Singb et coil. 1990). Pour l'analyse transversale, des fichiers de données distincts 
peuvent étre créés a chaque vague. Ces fichiers peuvent comprendre tous les répondants a cette vague et utiliser 
soit des rajustements de pondération, soit des imputations, pour tenir compte des non-répondants a cette vague. 
Les méthodes de traitement de Ia non-réponse de vague sont examinóes par Kalton (1986) et Lepkowski (1989). 

3.2.2 Effet de conditionnemeat 

Le biais dü au conditionnement, ou effet lie au temps passé dans l'échantillon, est l'effet qui s'excrce sur les 
reponses d'un membre du panel a une vague donnée de collecte des données en raison de sa participation aux 
vagues précédentes. L'effet peut refléter simplement un changement de comportement a l'egard de la 
declaration. Par exemple, un répondant peut avoir remarqué dans une interview précédente que Ic fait de 
répondre <oui a une question entramne une série de sous-questions qui, en revanche, ne sont pas posées si la 
rCponse est non". Dans cc cas, Ic répondant peut répondre <non pour éviter d'avoir a répondre a ces 
questions additionnelles. Du côté positif, un répondant peut avoir constaté a des interviews precédentes qu'il 
fallait fournir des renseignements détaillés stir Ic revenu et se preparer aux interviews subsCquentes en amassant 
au préalable l'information nécessaire. L'effet de conditionnement peut aussi se traduire par un changement du 
comportement reel. Par exemple, tin répondant peut s'inscrire au programme des coupons alimentaires après 
avoir appris l'existence de cc programme grace aux questions posées a cc sujet a des vagues précédentes de 
collecte des données. 

Une récente étude expériinentale sur l'effet de conditionnement clans une enquête par panel de quatre ans stir 
les nouveaux manes a permis de déceler un lien entre la participation a I'enqu&e et l'harmonie du manage 
(Veroff Ct coil. 1992). Toutefois, Ceile étude s'est fondée sun des techniques d'interview en profondeur qui vont 
plus loin que celles utilisées clans [a plupart des enquétes. Un certain nombre d'études sur Ic conditionnement 
des panels ayant etC effectuCes dans des contextes d'enquete plus courants ont rCvéld que des effets de 
conditionnement se produisent parfois, mais qu'ils ne sont pas généralisés (Traugoit et Katosh 1979; Ferber 1964; 
Mooney 1962; Waterton et Lievesley 1989). 

Les enqu&es par panel avec renouveilement et chevauchement ont comme avantage de permettre Ia comparaison 
entre des estimations relatives a Ia méme période obtenues de panels différents. Dc telles comparaison out 
permis de détecter clairement Ia presence de cc qu'on appeile un Kbiais liC au groupe de renouvellemento dans 
les enquêtes sur Ia population active des Etats-Unis et du Canada (p. cx. Bailar 1975, 1989 et U.S. Bureau of 
the Census 1978 pour I'enquête 4cCurrent Population Surve américaine; Ghangurde 1982 pour l'enquéte sur 
Ia population active canadienne). Le biais lie au groupe de renouveilement peut Ctre Ic fruit d'un biais de non-
rCponse et d'effets de conditionnement. Dans des analyses comparant les panels chevauchants de 1985, 1986 Ct 
1987 de l'enquête SIPP, Penneil et Lcpkowski (1992) out observe peu d'écarts entre les résultats des différents 
panels. 

3.23 Effet de Iisière 

Dam de nombreuses enquêtes par panel, des données sont recueillies relativement a des sous-périodes de Ia 
période de réfCrence, a partir de Ia derniére vague de coilecte de données. Dam l'enquête SIPP, par exemple, 
des données souL recueiilies sun une base mensuelle a l'intérieur de la période de rCférence de quatre mois qui 
sépare les vagues. L'effet de Iisière correspond a cc qu'on observe souvent avec cette forme de collecte de 
données, c'est-a-dire que les niveau.x de changements déclarés entre des sous-périodes adjacentes (p. cx adherer 
a un programme social, puis cesser d'y participer d'un mois a l'autre) sont beaucoup plus élevés Iorsque les 
données des deux sous-péniodes proviennent de vagues diffCrentes que lorsqu'eiles viennent de Ia même vague. 
On a con.staté dam l'enquête SIPP un très vaste diet de lisière, ayant trait aussi bien a l'état de prestataire 
qu'aux montants des prestations (voir, par exemple, Jabine et coil. 1990; Kalton et Miller 1991). L'effet de lisière 
s'est Cgalement nianifesté dans l'enquéte PSID (Hill 1987). Murray et coil. (1991) décnivent des méthodes 
permettant de réduire I'effet de lisière dans l'enquête stir Ia population active du Canada. 
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33 Analyse longitudinale 

II existe une documentation abondante, qui ne cesse de s'accroitre, clans le domaine de l'analyse des données 
longitudinales, notamment plusieurs manuels qui en exposent Ia matière (j). ex. Goldstein 1979; Hsiao 1986; 
Kessler et Greenberg 1981; Markus 1979). La présente description ne peut être complete, et doit se limiter a 
quelques themes généraux. 

Mesure de la variation brute. Comme nous l'avons déjà signale, un avantage essentiel de l'enquéte par panel 
par rapport a l'enqu&e a passages répetés vient de la possibilite de mesurer Ia variation brute, c'est-à-dire 
la variation enregistrée an niveau individuel. La méthode de base pour mesurer la variation brute est de 
dresser un tableau comparatif des réponses fournies a une vague par rapport a ceiles fournies a la même 
question, lors d'une autre vague. Cette sorte d'analyse souffre toutefois d'une contrainte importante; en effet, 
les variations de l'erreur de mesure d'une vague a l'autre peuvent engendrer un biais prononcé dans 
l'estimation de la variation brute (voir Kalton et coil. 1989, et Rodgers 1989, pour un examen plus détaillé). 

Relation entre les variables dans le temps. Les enquétes par panel permettent de recueillir les données 
nécessaires a l'étude des liens qui existent entre des variables mesurées a différents moments. Par exemple, 
a partir de données recueiliies sur la cohorte britannique des naissances de 1946 clans le cadre de Ia National 
Survey of Health and Development, Douglas (1975) a constaté que les enfants qul étaient hospitalises pendant 
plus d'une semaine on qui subissaient des hospitalisations répétees entre les ages de 6 mois et de 3 1/2 ans 
affichaient un comportement plus problematique a l'école et avaient des notes de lecture plus faibles a is ans. 
En principe, les enquCtes transversales peuvent utiliser des questions retrospectives pour recueilhir les données 
nCcessaires a ce genre d'analyse. Cependant, les réponses a de telles questions sont souvent entachées par 
un niveau élcvé d'erreur de mémoire et sont parfois empreintes de distorsions systématiques influant sur Ia 
relation étudiée. 

• Regression avec ternies de difference. Une regression dont les coefficients sont exprimes sons forme de 
differences peut permettre d'éviter tin certain type d'erreur clans Ia specification d'un module. Supposons que 
le modèle de regression approprie pour la personne i au temps t soit 

Y. =a+flxb +lzU +eU  

øü x est use variable explicative dont Ia valeur change avec le temps et z est une variable explicative qui est 
constante clans le temps (p. ex. sexe, race). Supposons en outre que zE:  ne soit pas observée, par exemple 
qu'elle soit inconnue. Alors 13 peut encore étre estinié, mais d'apres use regression avec termes de 
difference: 

Y101)  - Y (r) 	48 	+ = 	XE:) 	i(f.1) 
—c k  

(Rodgers 1989; Duncan et Kalton 1987). 

Estimation des dwées des pénodes. Les données recueilhies dans les enquêtes par panel peuvent servir a 
estimer la distribution des durées d'événements comme le fait de participer a us programme de protection 
sociale. Dans des enquêtes par panel comme l'enquete SIPP, certaines personnes se trouvent déjà clans une 
période de participation an debut du panel (periodes tronquées an depart), certaines personnes amorcent tine 
période de participation durant le panel, et certaines périodes se poursuivent après Ia fin du panel (pCriodes 
tronquées a droite). Par consequent, les périodes ne sont pas toutes observées au complet. La distribution 
des durées des périodes pent être estimée en appliquant des méthodes d'analyse de survie, par exemple la 
mCthode d'estiination de Kaplan-Meier fondée sur tine limite de produit, a toutes Ies nouvelles périodes (y 
compris ceiles qui sont tronquées a droite) qui commencent pendant l.a durée du panel (p. ex. Ruggles et 
Williams 1989). 

• Modeles a equations structurelles avec e,rewr de mesure. La sequence de coilecte des données dans tine 
enquête par panel se traduit par une mise en ordre claire des variables de l'enquCte, dont I'analyse se préte 
bien a I'utilisation de modèles a equations structureiles. Cette forme d'analyse peut prendre en consideration 
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les erreurs de mesw-e et, grace a plusieurs mesures répétées, peut traiter des structures d'erreur corrélées 
(p. ex. Joreskog et SOrbom 1979). 

4. CONCLUSION 

Les ensembles de données construits a partir d'enquêtcs par panels offrent habituellement uric grande richesse 
de contenu pour l'analyse. us contiennent des mesures rpétées pour certaines variables observées plusieurs fois, 
et des mesures d'autres variables qui sont exaznines a une seule vague. I_es interviews répt&s du méme 
chantillon donnent l'occasion de recueilhir des données stir de nouvelles variables a chaque vague, cc qui produit 

des données sur toute une gamme de variables observées sur plusieurs vagues. Les données d'un panel peuvent 
étre sournises aussi bien a une analyse longitudinale qu'à une analyse transversale. Les mesures thpétées peuvent 
permettre d'examiner les profils de thponse individuels dans Ic temps et peuvent aussi étre reides a d'autres 
variables. Les variables mesuróes a uric vague unique peuvent être analysées a Ia lumière d'autres variables 
observées a cette vague, ainsi que de variables mcsuróes a d'autres vagues. 

La richesse des données d'un panel n'est mise a contribution que si les données sont effectivement analysees, 
et si des le sont dans les délais les plus brefs possibles. Mettre en oeuvre une enquete par panel, c'est comme 
faire tourner une immense roue: les étapes de Ia conception du questionnaire, de Ia collecte des données, du 
traitement et de l'analyse doivent étre reprises a chaque vague successive. II y a un reel danger que I'équipe de 
I'enquête soit submergee par cc processus, et que les données ne soient pas pleinement analyses. Pour éviter 
us tel écueil, II faut mettre en place Ic personnel adequat et construire tine organisation bien intCgrée. 

II est souhaitable, par ailleurs, de preserver la simplicité du plan de l'enquête par panel. Le plan devrait être 
élaboré a la lumière d'objectifs clairement définis. Un bon sens critique doit Ctre exercé au moment d'ajouter 
au plan des éléments de complexité visant a accroitre la richesse des données du panel pour en élargir les 
applications. Bien que des arguments persuasifs puissent souvent être invoqués en faveur de tels ajouts, cewc-ci 
doivent être rejetés s'ils menacent l'exécution ordonnée de n'importe quelle étape du processus d'enquête. 

Comme II a été indique plus haut, les erreurs de mesure ont des effets particuliCrement néfastes sur l'analyse 
des variations individuelles révélées par les données d'une enquête par panel. L'affectation d'une partie des 
ressources de l'enquête a Ia mesure de l'ampleur de ces erreurs est donc uric decision judicieuse (Fuller 1989). 
I_es erreurs de mesure peuvent ètre étudiées soit par des etudes de validité (c.-à-d. par uric comparaison des 
reponses de l'enquête avec des valeurs kvraies* tithes d'unc source externe), soit par des etudes de fiabilité 
(p. cx. etudes fondées sur des réinterviews). Les rê.sultats de telles etudes peuvent ensuite étre utilisés dans Ic 
processus d'estimation et permettre d'effectuer des rajustements tenant compte des erreurs de mesure. 
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RESUMÉ 

Lenquête aMedicare Current Beneficiary Suivey (MCBS) est une enquãte permanente par panel portant star Its 
bénficiaires du programme Medicare+ aux Etats-Unis. Au aythmc de trois interviews par annee, on recueille des 
donnécs sur l'utilisation et Ic coüt des services de sante. Toutes lea interviews a domicile sont effectuCes en personnc 
avec l'aide d'un systmc d'intcrviews sur place assistecs par ordinateur (IPAO). Outre les ClCments habituels d'une 
interview assistéc par ordinateur, Ic systeme IPAO de Ia MCBS utilise largement des listes, d'oa lea interviewers 
extraaent de I'information, auxquelles us ajoutent des elements ou dont us se servent pour corriger lea reponses de 
l'intexview en cours ou d'unc interview pr&édcntc. Lc systeme IPAO dc Ia MCBS utilisc Cgalement l'information 
antCrieure a diverses autres fins: (I) presenter ces renseigncments pour aider a delimiter Ia périodc de rCférence ou 
rappeler des details a Ia mCmotre du répondant, (2) offnr ces renseignements comme donnecs de base et s'enquCrir 
des changements survcnus entre-temps er (3) demander des précisions sur des dCtailsjusquc-là non disponibles. Bien 
que cette mCthode n'ait pas Cchappé a certains problImes, die s'est révClCe fructueuse pour Ia coliectc de donndes 
longitudinales relatives i un comportement compiexe. 

MOTS-CLES: IPAO; interview aver retro-iniormation; enquete sur lea soins de sante. 

1. INTRODUCTION 

1.1 Questions méthodologiques propres aux enquétes Iongitudinales 

Les enquêtes longitudinales, on enquêtes <par panelu, se caractérisent par toute une gamme de problèmes 
méthodologiques lies au fait que plusieurs interviews sont réalisées avec les mémes rCpondants. Parce qu'il n'y 
a pas toujours uniformité des réponses d'une étape ou d'un volet a l'autre d'une enquéte longitudinale, Ia 
correction d'erreurs et I'analyse doivent surmonter des difficultés comme celle de determiner laquelle de deux 
valeurs d'une variable statique obtenues dans deux interviews différentes est exacte, ou de savoir si une 
modification apparente d'une variable dans Ic temps représente un reel changement ou seulement une facon 
diffCrente de dire in même chose. Les euqu&es longitudinales portant stir le comportement obligent aussi Li 
determiner si un événement particulier s'est produit au cours de Ia pCriode de référence courante de l'enquête, 
ou s'iI s'agit d'un événement déjà signalC au cours d'une interview précddente. 

Neter et Waksberg (1964), dans u.ne recherche méthodologique relative a Ia xConsumer Expenditure Survey 
des E.-U., ont constaté que Ia <<déliniitation* d'une pdriode de référence avec des renseignements déjà déclarés 
réduisait l'erreur due au ot6lescopagev., c.-à-d. l'attribution a la période de référence d'événements qui n'en font 
pas partie. D'autres enqu&es longitudinales ont utilisé les renseignements déjà déclarés pour réduire l'effet 
de 6iôre, ou Ia tendance des enquêtes longitudinales a surestimer les changements survenant a Ia 1isière*, ou 
limite, des périodes de référence entre les interviews du panel. (L'aeffet de lisière est décrit, par exemple, dans 
Moore et Kasprzyk 1984). Lorsque des donnée.s recueillies précddemment sont utilisCes dans une interview, on 
pane souvent d'interview avec rétro-informationa. 

W.S. Edwards, S. Sperry Ct B. Edwards, Westat, Inc., Rockville (MD), E.-u. 
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L'usage d'inlormation recueillie au cours d'une interview précédente a généralement été entravé, jusqu'ici, par 
les obstacles techniques de conception du questionnaire et Ia difficulté pour les interviewers de faire une 
interview avec rétro-information clans le cadre d'un questionnaire structure. Las interviews avec rétro-
information exigent habituellement au moms deux documents distincts; une lisLe, ou un guide, énonçant les 
questions, et un relevé de données recueiilies précédemment. Les références de l'un a l'autre de ces documents 
sont souvent peu commodes et exigent une certaine créativité de Ia part de l'interviewer pour que des phrases 
ou des questions corn préhensibles puissent être formulées. 

11 Avantages possibles des interviews assistées par orthuateur dans les enquétes longitudinales 

Comme le signale Saris (1991), l'interview assistée par ordinateur (lAO) offre Ia possibilite de faire un usage 
beaucoup plus grand de renseignements recueilhis précédeniment que ne Pont penis jusqu'ici les interviews 
menées avec crayon et papier. Saris énoncc les avantages suivants de l'IAO: 

- 	des verifications d'étendue et de coherence peuvent étre incorporées a tine interview (Ia 
coherence pouvant être vérifiée aussi bien a l'inténieur de l'interview en cours que d'une 
interview a l'autre); 

- 	une correction d'erreur peut être effectuée, grace a l'affichage d'information cumulative sun 
des écrans xde sommaire et de correction, comme les désigne Saris, comprenant des données 
aussi bien de l'interview en cours que d'interviews precédentes; 

- 	l'IAO permet d'inclure des questions au sujet d'ëvénements peniodiques d'après l'information 
relative aux intervalles prévus; 

- 	l'LkO permet, dans des enquêtes portant sun La vie entière de la personne, d'utiliser des 
données anténieures pour rappeler des details a la mémoire du répondant; 

- 	l'IAO peut servir a rappeler au.x répondants des réponses précédentes, afin de delimiter la 
période de référence. 

13 But de Ia présente communication 

De nombreux avantages de I'interview assistée par ordinateur dans les enquêtes longitudinales out été mis a 
contribution clans Ia conception de La scMedicare Current Beneficiary Surve (MCBS), une enquête par panel 
menée auprès de bénéficiaires de *Medicare* aux Etats-Unis, dans laquelle on utilise les interviews sun place 
assistées par ordinateur (IPAO) pour recueiilur Ia majorité des données. La presente communication vise a 
décrire certains aspects du plan de la MCBS qui mettent en evidence l'utilisation de renseignements recueillis 
antérieurement. 

2. VUE D'ENSEMBLE DE LA <<MEDICARE CURRENT BENEFICIARY SURVEY> 

La MCBS est une enquôte par panel permanente, menée auprès de bénéficiaires de Medicare>> par Westat, inc., 
pour le compte de la HCFA (Health Care Financing Administration), l'organisme du gouvernement fédéral 
responsable de l'adniini.stration de Medicare. Cette enquête permet de recueillur des renseignements sun 
l'utilisation et le coüt des soins de sante, sur les regimes d'assurance-maladie et sur d'autres questions liées a 
la sante. L'échantillon comprend en tout temps environ 12 000 personnes, sélectionnées a partir des dossiers 
de Medicare, dont environ 11 000 vivent a domicile et 1 000 dans des centres d'hébergement ou d'autres 
établissemencs. Toutes les interviews a domicile souL effectuées sun place par des interviewers utilisant Ic système 
JPAO de Westat. 

2.1 La programme Medicare 

Medicare est un programme d'assurance-maladie fédéral couvrant la plupant des personnes de 65 ans et plus et 
certaines personnes handicapées aux Etats-Unis. Le programme comprend a la fois une assurance-hospitalisation 
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et une assurance médicale. II couvre une grande partie, mais pas Ia totalité, des frais de soins de sante des 
bénéficiaires. Ceux-ci doivent payer des franchises et une co-assurance pour de nombreux services couverts, et 
doivent assumer le coüt entier des services non couverts. La plupart de médicaments d'ordonnance, Les soins 
dentaires et les soins a long terme en centre d'hébergement ne sont pas couverts par le programme Medicare. 
Les bénéficiaires peuvent avoir d'autres assurances publiques ou privées couvrant une partie ou Ia totalité des 
frais non couverts par Medicare. 

2.2 Objectif de Ia MCBS 

Les volumineux dossiers de reclamations tenus a jour dans Ic cadre du programme Medicare peuvent servir a 
analyser I'ampleur de I'utilisation des services par les bCnéficiaires et l'importance des montants verses en 
prestations. Les dossiers de Medicare, toutefois, contiennent des données limitées sur les caractéristiques 
demographiques et l'état de sante, comportent très peu d'information sur Ia facon dont les bénéficiaires paicnt 
les franchises, la co-assurance et d'autres frais relatifs aux services couverts, et ne renferinent aucune donnée 
sur I'utilisation et le coüt des services non couverts par Medicare. La MCBS vise a fournir aux analystes cette 
information manquante aIm de permettre une meilleure gestion du programme, a évaluer les effets sur les 
bénéficiaires de modifications du programme et a modéliser les effets de changements proposes. 

23 Complexité du financement des soins de sante aux Etats-Unis 

Aux Etats-Unis, l'obtention de soins mCdicaux et Ic paiement des frais connexes peuvent être des activités 
complexes. Les gens peuvent se rendre chez plusieurs médecins ou autres dispensateurs de soi.ns différents, dont 
les services peuvent être organisés de facons très diverses. Un événement medical unique, notamment lors d'une 
hospitalisation, peut faire intervenir plusieurs services inédicaux différents, plusicurs dispensateurs et plusieurs 
factures distinctes. A l'inverse, de nombreu.x services peuvent être reçus d'un même dispensateur Ct inclus sur 
une seule facture. Comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, ii se peut qu'en fin de compte Ic paiement 
d'un compte medical particulier soit partagé par plusieurs sources différentes. Toute cette complexité rend 
difficile Ia tâche de concevoir une enquéte permettant de décrire I'utilisation, Ic coüt et les modes de paiement 
des services de sante. 

2.4 L'interview de Ia MCBS 

La MCBS coniprend trois interviews de chaque répondant par annCe. Chaque interview couvre Ia période 
écoulée entre l'interview actuelle et I'interview précédente. L'interview de base, effectuée a chaque reprise, 
comprend des questions su.r Ia composition du ménage, sur les regimes d'assurance-maladie, sur I'utilisation 
d'une vaste gamme de services médicaux, et sur les frais ainsi que les sources et les montants payés pour ces 
services. Chaque interview comprend aussi des questions supplémentaires sur toute une variété de sujets. 

3. ASPECTS TRANSVERSAUX DU SYSTÈME IPAO DE LA MCBS 

La présente section décrit les caracteristiques du système IPAO de la MCBS qui ne sont pas directement liCes 
a Ia nature longitudinale de l'enquéte, mais qui sont des composantes essentielles des fonctions propres aux 
interviews menées auprès du panel. 

3.1 Caractéristiques de base du système IPAO 

La questionnaire de Ia MCBS comporte lcs caracteristiques habituelles de I'interview assistCc par ordinateur 
(lAO): branchements automatiques d'après les réponses aux questions précédentes; choix automatiques de mots 
comme I'insertion du nom de Ia personae, l'usage de pronoms adaptes a Ia personne, I'insertion de noms de 
dispensateurs de soins, etc.; verifications d'étendue pour des données numériques ou d'autres valeu.rs aim de 
réduire les erreurs de saisie au clavier. 

En outre, Ic système IPAO de la MCBS repose largement sur I'emploi de ((Iistes>> relatives a des categories 
particulieres traitCes au cours des interviews. Ii comprend notamment des listes de personnes (p. cx. personne 
interviewée, membres du ménage, personnes a contacter), de dispensateurs de soins (p. cx. médecins, hôpitaux, 
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agences de soins a domicile), de regimes d'assurance-maladie (p. ex. Medicare, Medicaid, Blue Cross/Blue 
Shield), de dates de visite a chacun des dispensateurs de soins, et de sources de paiement pour les soins 
médicaux (p. ex. regimes d'assurance, famille, bureau oü travaille Ia personne). Les listes sont tenues a jour par 
l'interviewer an cours de l'interview. Elles sont affichées automatiquement au moment approprié d'une interview, 
ou encore elles peuvent &re appelees en tout temps par l'interviewer pour consultation. En general, les 
interviewers peuvent sélectionner un élément figurant déjà dans Ia liste, ajouter des éléments a la Jiste ou encore 
y apporter des corrections. 

3.2 Details sur les listes de Ia MCBS 

La figure 1 présente un écran du système IPAO de Ia MCBS -- tine demande de précisions sur les regimes 
d'assurance-maladie privés. L'écran corn prend des numéros d'identification au sommet, une question devant étre 
lue par I'interviewer et des categories de réponse a Ia partie inférieure. L'interviewer entre Je numéro de Ia 
réponse appropriCe (le curseur se trouve a I'intérieur des parentheses situées au-dessus des categories de 
réponse) et appuie stir l.a touche -(Enter>> pour enregistrer Ia réponse. 

Figure 1: Ecran du système IPAO de l.a MCBS - Demande de précisions sur l'assurance-maladie. 

3.17 H117B 	 10000027 9112181803 911219 

J'ai une question au sujet des autres types d'assurance-rnaladie. 

En tout temps depuis le 20 aoüt 1991, avez-vous étè protégé par Un régime 
d'assurance-maladie privé, c'est-à-dire un régime couvrant les frais 
d'hospitalisation ou les services de médecins, ou encore le coüt des 
médicaments d'ordonnance? 

OUI 
NON 

Si Ia réponse a in question de Ia figure 1 est oui*, Ic programme IPAO affiche La liste des regimes d'assurance-
maladie présentée a Ia figure 2. 

Figure 2: Ecran IPAO de Ia MCBS - Liste des regimes d'assurance-maladie. 

3.200 11120 	 10000027 9112181803 911219 

Quel est le nom de chacun des autres regimes qui vous offrent tine 
assurance médicale? 
[ENTRER TOUS LES REGIMES PRWES] 

POUR EFFACER UN X, APPUYER SUR LA BARRE D'ESPACEMENT. 
POUR AJOUTER UN PLAN, APPUYER SUR CTRL/A. 
POUR QUITIER L'ECRAN, APPUYER SUR ESC. 

NOM DU REGIME ------------------------ ETAT ----------------- I 
I MEDICARE 	 COURANT 	I 

MEDICAL ASSISTANCE 	 COURANT 	I 
I MARYLAND PHARMACY ASST. 	ARRETE 11/30/91 I 
I THE RAINBOW COVERAGE PLAN AJOUTE 	I I --  - - 	- - 

------- ---- - ------------------------------ ------ I 
A Ia figure 2, on peut voir in liste des regimes d'assurance-maladie a I'intérieur du rectangle. Le texte de Ia 
question est affiché au-dessus du rectangle en minuscules, tandis que les instructions pour l'interviewer sont 

LK 



affichécs en majuscules. L'interviewer peut sélectionner un régime déjà entré en plaçant un <<X a gauche du 
nom du régime, ajouter un régime ou corriger le nom d'un régime existant. Dans l'exemple de Ia figure, 
l'interviewer ajoute le régime <<The Rainbow Coverage PIan. Appareniment, Ic répondant a indique auparavant 
que Ia protection en vertu du régime <<Maryland Pharmacy Assistance>> avait pris fin. Après cci écran, le 
programme présentera des questions visant a obtenir des details sur le <<Rainbow Plan'>. 

Les figures 3 a 5 présentent d'autres exemples de l'utilisation de listes pour Ia MCBS. La figure 3 illustre une 
demande de précisions au sujet des consultations de médecins au cours de Ia pCriode de rCfCrence (du 20 aoüt 
1991 a Ia date de l'interview). 

Figure 3: Ecran IPAO de Ia MCBS -- Demande de précisions sur les consultations de médecins. 

10.991 MP1 	 10000027 9112181803 911219 

Depuis le 20 aoüt 1991, 
avez-vous fait des visites 
chez des mCdecins? 
[INCLURE TOUTE VISITE POUR DES TESTS OU RADIOGRAPHIES] 

OUI 
NON 

Si La réponse a la question de La figure 3 est <<oui*, le programme IPAO affiche Ia liste des dispensateurs de 
soins, comme a Ia figure 4. L'inter'iewer sélectionne tin dispensateur flgurant déjà dans Ia liste ou en introduit 
tin nouveau, comme pour Ins regimes d'assurance-maladie a Ia figure 2. Une fois qu'un dispensateur de soins 
médicaux a éte sélectionné, Ic programme IPAO présente La liste des visites faites a ce dispensateur, comme a 
la figure 5. 

Figure 4: Ecran IPAO de Ia MCBS - tAste des dispensateurs de soins. 

10.992 MP2 	 10000027 9112181803 911219 

Qui avez-vous vu? 
[INTRODUIRE UN SEUL DISPENSATEUR.] 

POUR SELECrIONNER UN D!SPENSATEUR, UTILISER LES TOUCHES 
nEcHEES, APPUYER SUR X, APPUYER SUR ENTER. 

POUR EFFACER UN X, APPUYER SUR LA BARRE D'ESPACEMENT. 
POUR AJOUTER UN DISPENSATEUR, APPUYER SUR CFRL/A. 
POUR QUITFER L'ECRAN, APPUYER SUR ESC. 

J--- NOM DU DISPENSATEUR 
I SARA DALE 
I BOB DALE 
I ROCKVILLE CENTER 
I DR JOE MARTIN 

A la figure 5, l'interviewer a ajouté six dates auxquelles le Dr Joe Martin, le dispensateur sélectionné dans la liste 
precedente, a éte visité au cours de La période de référence. Le programme IPAO affichera ensuite une série 
de questions sur chacune des visites. Les rectangles contenant les listes aux figures 2, 4 et 5 permetteut un 
defilement vets le haut ci vers Ic bas, afin de permettre l'entrée et la consultation d'un grand nombre d'élCmcnts. 
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Figure 5: Ecran IPAO de Ia MCBS - Liste des visites. 

10.997 MP6 	 10000027 9112181803 911219 

Quand avez-vous vu 
le DR JOE MARTIN? 
Veuillez me donner toutes les dates 
depuis le 20 aoüt 1991. IENTRER TOUTES LES DATESI 

POUR EFFACER UN X, APPUYER SUR LA BARRE D'ESPACEMENT. 
POUR AJOUTER UNE DATE, APPUYER SUR CTRL/A. 
POUR QUITTER L'ECRAN, APPUYER SUR ESC. 

I--- MM--JJ--AA--I 
IXIO 1 91 I 

X 10 5 91 I p x 10 10 91 I 
I X 10 15 91 
I X 10 20 91 I 
I X 10 25 91 I 

33 Résumé des avantages de I'IPAO pour les aspects transversaux de Ia MCBS 

La présente section a présenté quelques exemples de Ia façon dont I'IPAO permet a une structure de 
questionnaire complexe de recueillir des details sur le comportement complexe consistant a obtenir des services 
médicaux et a en acquitter les frais. Comme dans la plupart des systèmes d'IAO, le programme IPAO de la 
MCBS comprend des options complexes de choir de mots a l'intérieur d'une question, permettant notaniment 
l'insertion du nom de la personne interviewee, du nom des dispensateurs de soins et d'autres éléments tires des 
listes, ainsi que l'utilisation d'uae période de référence distincte pour chaque interview. 

Au coeur du programme IPAO de Ia MCBS se trouve le système de listes, qui peuvent être mises a jour a jour 
pendant l'interview et dan.s lesquelles I'intei-viewer petit sélectionner des éléments qui réapparaItront plus Lard. 
Le programme IPAO de Ia MCBS permet de suivre des liens complexes entre les éléments d'une liste et ceux 
d'une autre liste. Dans les exemples montrés ci-dessus, un régime d'assurance-maladie se trouvant dans Ia lisLe 
de la figure 2 pourrait être tine source de paiement pour une visite mentionnée dans Ia [iste de Ia figure 5, faite 
a un dispensateur de soins faisant partie de La liste de Ia figure 4. 

Enfin, tin important avantage du système IPAO est Ia possibilité d'employer des schémas de branchement 
interdépendants complexes, grace auxquels plusieurs éléments de données différents peuvent être exaniinés avant 
qu'on passe au point suivant de l'enquéte. Par exemple, l'emploi des listes déclenche géneralement un detour 
vers une série de questions. Dans l'exemple de Ia figure 5, le programme présenterait une série de questions 
stir chacune des visites inscrites dans Ia liste, demanderait ensuite s'il n'y aurait pas eu d'autres visites au méme 
dispensateur de soins, puis demanderait s'il n'y aurait pas d'autres dispensateurs de soins a introduire. Si 
d'autres visites ou dispensateurs étaient mentionnés, les series de questions recommenceraient. 

4. CARACTERISTIQUES LONGITUDINALES DU SYSTÈME IPAO DE LA MCBS 

4.1 Vue d'ensemble 

Comme ii a été mentionné plus haut, Ia MCBS est tine enquête longitudinale. De nombreuses caractéristiques 
décrites a Ia section précédente ont des applications longitudinales. Ainsi, les listes sont tenues a jour aussi bien 
d'une interview a l'autre qu'à l'intérieur de la même interview, de facon que, par exemple, un dispensateur de 
soins mentionné a tine interview apparaisse dans Ia liste des dispensateurs au moment de l'interview suivante. 
Certaines Iistes contiennent une colonne additionndlle dans laquelle est indiqué a quelie ronde d'interviews 
I'élément a été déclaré. Au nombre des autres éléments couramment reportés d'une interview a I'autre figurent 
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la composition du ménage, Ic nom du répondant et, s'il s'agit d'un remplaçant, son lien avec le membre de 
l'échantillon, ses coordonnées, etc. 

D'une certaine manière, ces applications constituent des éléments d'une <'interview avec r&ro-information., 
c.-à-d. I'utilisation dans une interview de renseignements recueillis dans des interviews antérieu.res. Toutefois, 
l'interview de Ia MCBS comporte d'autres caractéristiques d'une <'interview avec rétro-information, qui mettent 
a contribution de façon encore plus évidente les données obtenues précédemment. Ces caractéristiques sont 
décrites dans les sections qui suivent. 

4.2 Interview avec rtro-information <'passive 

Les données d'interviews précddentes peuvent étre utilisées dans la MCBS d'une premiere facon, que nous avons 
appelée interview avec rétro-information <'passiVe". II s'agit d'une utilisation passive parce que I'information est 
sournise au répondant, mais que Ic questionnaire ne contient aucune question particulière au sujet des données, 
cC que les données ne soot pas utilisées explicitement dans des questions visant a obtenir de l'information 
additionndlle. La presentation a la forme d'un calendrier annotC, avec des symboles représentant les visites chez 
le médecin, les séjours a l'hôpital et ins achats de fournitures ou d'appareils médicaux et d'articles ou de services 
connexes. 

En présentant Ies données ainsi, on vise a (1) réduire le <'télescopage>, c.-à-d. la  declaration d'événements 
mCdicaux survenus en dehors de Ia période de référence courante cC (2) rappeler des details a la mémoirc du 
répondant -- II se peut que le membre de l'échantillon nit vu le méme dispensateur de soins ou acheté Ic inême 
médicament pendant Ia période courante que pendant la période précédente. Le répondant est invite a examiner 
attentivement le sommaire CC a Ic consulter au cours de l'interview. 1.c questionnaire IPAO ne demande pas 
d'ajouter des données au sommaire ou d'y apporter des corrections, mais Si le répondant signale des ajouts ou 
des modifications, l'interviewer peut les enregistrer. Su.r plus de 110 000 ëvCnements médicaux dCclarés a Ia 
premiere ronde de I'interview de base, tout juste plus de 1 000, ou environ un pour cent, ont été supprimés au 
cours de l'intervicw suivante. Par ailleurs, 768 événements médicaux additionnels, reprCsentant 0.7 % du total, 
ont été ajoutés durant l'interview suivante. 

43 Changements par rapport a des <'données de base'. 

L'une des deux techniques d'interview avec rétro-information <'active* utilisées dans La MCBS consiste a 
presenter des renseignements recueillis antérieurement sous forme de *cdonnées de base pendant I'interview, 
et a demander s'iI y a eu des changements. Cette méthode est app[iquee a l'information a caractère permanent., 
comme Ia composition du ménage, les regimes d'assurance-maladie et les soins de sante a domicile. 

Figure 6: Ecran IPAO de Ia MCBS - Verification des données de base 
sur les regimes d'assurance-maladie. 

3.01 H1S1 	 10000027 9112181803 911219 

Vous étiez bCnCficiaire de Medicare, 
et vous étiez aussi couvert par (LIRE LES NOMS DES PlANS CI-DESSOUS) 
le 19 février 1992. 
Est-ce exact? 

MEDICARE CONNPACE 
BLUE CROSS BLUE SHIELD 

OUI, TOUT EST EXACT TEL QU'INDIQUE 
NON, IL MANQUE UN REGIME 
NON, UN NOM DE REGIME EST INEXACT 
NON, UN REGIME DOlT ETRE SUPPRIME 
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Dans le cas des regimes d'assurance-maladie, l'interviewer présente le sujet et remet an répondant un sommaire 
imprimé des regimes en vigueur au moment de l'interview precedente. L'interviewer vérifie ensuite Ia situation 
courante, a l'aide de l'écran présenté a la figure 6. 

Contrairement a La presentation 'passive' de l'information, l'intcrviewer demande ici explicitement si des 
corrections doivent être apportées a l'information antérieure. La raison d'une telle demande est d'empêcher que 
des corrections de l'information déjà recuelilies soient confondues avec des changements. Des 11 804 regimes 
d'assurance-maladie autres que Medicare déclarés au cours de Ia premiere interview de la MCBS, 308 (2.6 %) 
ont eté supprimés au cours de l'interview suivante. En outre, 298 regimes (23 %) Ont été ajoutés dans Ic cadre 
de cette verification. Dans d'autres conditions, ces corrections auraient Pu être considérées comme des 
changements survenus entre les deux interviews. 

La suite de l'interview consiste a demander, pour chacun des regimes (saul Medicare) déclaré comme étant en 
vigueur au moment de I'interview précédente, si cc régime est encore en vigueur. Sur environ 10,950 plans en 
vigueur a la fin de La premiere ronde d'interviews, 358 (3.3 %) avaient pus fin au cow -s de La periode de 
référence de Ia deuxième ronde. Par ailleurs, 849 regimes (7.8 % de ceux en vigueur a Ia premiere ronde) ont 
été ajoutés au moment de la deuxième ronde. Ces modifications devraieut représenter des changements reels, 
contrairement aux corrections apportees a Ia réponse précédente. 

4.4 Recherche de renseignements nouveaux 

Bien que Ia plupart des événements médicaux aient une durée d'un jour ou moms (les séjours en centre 
d'hébergement et a l'hôpital constituant des exceptions notables), le processus de paiement relatif a un 
événement medical exige souvent plusieurs mois. Par consequent, pour de nombreux événements médicaux 
déclarés dans l'interview de Ia MCBS pour Ia période de référence d'environ quatre mois, Ic répondant ne peut 
fournir tons les details concernant la source et le montant du paiement. La structure de l'interview tient compte 
de ce délai. Par exemple, si le membre de I'échantillon n'a pas reçu de relevé de Medicare (habituellement Ia 
premiere source de paiement), mais en attend tin, l'interviewer ne pose aucune autre question sur les frais ou 
Ic paiement. On peut ainsi gagner du temps et sans doute éviter d'ennuyer le répondant avec des questions dont 
II n'a pas la réponse. Dans d'autres cas, une source peut avoir fait le paiement, mais une autre non, ou encore 
le membre de I'échantilion peut avoir payé Iui-mme et attendre un remboursement de Medicare ou d'une 
assurance privëe. 

Dans de tels cas, le questionnaire de Ia MCBS reporte l'information d'une interview a l'autre, et reprend là o 
II y avait tine information manquante Ia fois précédente. Dans ce genre de situations, Ia question de base est 
<<Le savez-vous mainteuant?> Si, par exemple, un relevé de Medicare relatif a un événement particulier était 
attendu au moment de la premiere interview, tin indicateur est place dans la base de données de manière a cc 
qu'on s'arréte de nouveau a cet événement dans La section aSommaire des frais/paiements de I'interview 
suivante. Toutefois, avant qu'on en arrive a cette section, I'interviewer demande au répondant si des relevés de 
Medicare ou d'une autre assurance out etC reçus depuis I'interview précédente, et introduit les données sur les 
frais et les paiements connexes. II se peut qu'un événement portant us indicateur soit couvert de cette facon, 
auquel cas I'indicateur est enlevé avant qu'on passe a Ia section du sommaire. Pour les événements qui restent, 
us écran d'interrogation apparalt dans La section KSommaire des frais/paiements'; dans l'exemple présenté a 
La figure 7, II s'agit d'un <Cvénement* constitué de trois achats du médicament Percodan. 

Si un relevé a été reçu, Ic programme demande ensuite l'information au sujet des frais et des paiements; des 
écrans differents peuvent apparaltre scion que le relevé est disponible ou non. Si le répondant n'a pas recu Ic 
relevé, La question suivante serait <Prévoyez-vous encore recevoir tin re1evé ... ? Un événement pourrait étre 
encore reporté a La ronde su.ivante si tin relevé était toujours attendu. 

Des 19 031 <<relev6s attendus> au moment de Ia premiCre interview de base, 26 % out été couverts par La 
question précédant le Sommaire des frais/paiements. Une proportion additionnelle de 11 % out etC récupCrés 
(relevés reçus et disponibles) par Ia question montrée a La figure 7, et 32 % out óte enregistrCs dans Ia catégorie 
.relevé reçu, non disponibIe. 11 est clair que cette méthode permet de recueillir des renseignements 
additionnels qui, sans cela, tie seraient pas connus aussi précisCment (si I'on suppose que les relevCs fournissent 
des données plus exactes que celles dont pourraient se souvenir les répondants). Toutefois, ii est evident que 
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certains des cas de Ia catgorie <relevé recu, non disponible>' n'étaient pas de <créels> ,  cas de <<relev6s attendus 
au moment de l'interview précédente. Pour le moment, il if est pas clair s'il est préférable, d'une part, de gagner 
du temps et d'alleger le fardeau du répondant en retardant les questions sur les frais et les paiements tout en 
améliorant l'exactitude des données déclarées ou, d'autre part, de retarder des questions qui exigeront des 
répondants un effort pour se rappeler de faits passes. 

Figure 7: Ecran IPAO de Ia MCBS - Question de suivi sur un retevé attendu. 

15.01 CPS1 	10000027 9112181803 911219 
EVENEMENT: Vous avez obtenu trois fois du PERCODAN 

Maintenant, j'aimerais vous demander des renseignements sur des 
soins médicaux dont nous avons park dans une interview 
précédente. 

INTERVIEWER: IL Y A 19 EVENEMENTs OU GROUPES 
POUR EXAMEN SOMMAIRE 

Voyons d'abord [LIRE L'EVENEMENT CI-DESSUSJ. 

Au moment de la derniêre interview, vous attendiez de recevoir un 
relevé de Medicare ou du régime d'assurance. Avez-vous reçu un 
relevé depuis cc tcmps? 

RELEVE REU ET DISPONIBLE 
RELEVE REcu, NON DISPONIBLE 
RELEVE NON REU 

5. ANALYSE -- LEONS TIREES DE LA MCBS 

5.1 Obstacles 

Cette communication n'a présenté qu'un aperçu de Ia complexité de la structure du questionnaire IPAO de Ia 
MCBS. Bien que nous soyons convaincu que l'observation d'un comportement complexe exige un plan complexe 
et que l'IPAO a grandement facilité Ia réalisation d'un tel plan pour Ia MCBS, des obstacles importants se sont 
dresses sur notre passage. 

La conception de la MCBS a duré un an, depuis ]'attribution du contrat jusqu'au debut de I'essai préliminaire, 
soit une période beaucoup plus longue qu'on ne I'avait initialement prévu. Le travail de conception a aussi exigé 
I'intégration de compétences qui, tradirionnellement, sont distinctes dans les activitCs d'enquête, c'est-à-dire la 
conception du questionnaire et Ia conception de la base de données. Les concepteurs du questionnaires devaient 
comprendre la structure complexe de Ia base de données, et les concepteurs de Ia base de données devaient 
comprendre les objectifs et les techniques de Ia conception du questionnaire. Des spécialistes de ces deux 
domaines ont travaillé en commun a Ia programmation du système IPAO. 

Comme nous en avons fait état ailleurs (Edwards et coil. 1992), les interviewers se sont bien habitués a utiliser 
l'IPAO. Toutefois, les interviewers n'ont pas tous maltrisé l'ensemble des facettes de La structure du 
questionnaire. La formation des interviewers a été longue (seances de sept jours sur place avant les rondes 1 
et 2, et cinq jours avant Ia ronde 3, celle-ci étant Ia premiere a inclure les caractéristiques Iongiudinales 
complexes) et a ete axée stir La resolution de problèmes ansi que sur le déroulement de l'interview proprement 
dite. Contrairement a une enquête faite avec crayon et papier, dans laquelle Ies interviewers peuvent contourner 
les problémes en écrivant de longues notes et en trouvant Ia prochaine question pertinente, ou aux interviews 
tClCphoniques assistées par ordinateur (ITAO), au cours desquciles Ic surveillant du groupe peut être appelé en 
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cas d'impasse, une étude IPAO exige des interviewers qu'ils résolvent un problème de Ia bonne façon pour 
pouvoir continuer l'interview. La MCBS, comme nous l'avons signale, tente de recueillir des données sur un 
comportement complexe souvent étayé par des documents sur papier qui sont compliqués. Bien que Ic recours 
a l'IPAO ait rendu plus facile la réalisation de l'interview, ii n'a pas nécessairement levé l'obstacle de Ia difficulté 
du sujet, tant pour l'interviewer que pour le répondant. 

Enfin, I'usage abondant de données recueillies antérieurement fait que Ia base de données est en constante 
modification pendant de longues périodes au moment des interviews en personne. La conception d'une telle 
application doit inclure des contrôles stricts quant aux données qu'un interviewer peut inclure ou non dans [a 
base. Par exemple, les regimes d'assurance ou les événements médicaux que nous avons décrits comme etant 
<supprimés>> dans la réalisation des interviews avec rétro-information étaient en fait seulement marques d'un 
indicateur de suppression. L'information n'est pas réellemeut retranchée de Ia base de données. 

5.2 Avant.ages de l'IPAO pour les enquétes longitudinales 

Malgré les obstacles mentionnés ci-dessus, l'IPAO offre de nombreux avantages dans Ia conception d'enquêtes 
longitudinales complexes, le plus manifeste étant l'emploi d'une rétro-information. D'abord, grace a un 
programme IPAO, les interviewers peuvent examiner, corriger et enrichir l'information recueillie antérieurement 
avec une relative facilité, pen importe qu'il s'agisse de données venant de I'interview courante ou d'une interview 
antérieure. Dans [a conception de cc genre d'application, d'importantes decisions doivent We prises, notainnient 
pour determiner si des corrections et des suppressions seront autorisées et, si out, a quel moment, quel genre 
de contraintes imposer a ces interventions et comment manipuler les anciennes et les nouvelles entrées dans Ia 
base de données. 

Une deuxième utilisation des données recueillies antérieurement dans une structure IPAO consiste a programmer 
des branchements précis et complexes d'apres les réponses précédentes. Encore ici, il pent s'agir de réponses 
de l'interview courante ou d'une interview antérieure. Une troisième possibilite est de formuler des questions 
précises d'après les réponses antérieures, notaxnment en insérant des noms, des pronoms adaptés a Ia personne, 
des inontants, etc. Cette caracteristique peut comprendre des calculs ou un autre traitement de réponses 
anttrieures, comme (dans l'exemple de la MCBS) Ic calcul du montant d'une facture qui reste a payer une fois 
effectué le total de plusieurs paiements on le classement d'événements en ordre chronologique. 

Ces exemples n'épuisent certainement pas les possibilités offertes par I'utilisation de l'IPAO dans les enquétes 
longitudinales. La structure de Ia MCBS montre que, grace a l'IPAO, les interviewers peuvent manipuler des 
données d'urie interview précédente presque aussi facilement que des donnécs de ['interview courante. 
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UNE METHODE <<COGNfl1VE>> D'INThRVIEW POUR L'ENQIIETE 
<<SURVEY OF INCOME AND PROGRAM PARTICIPATION>>: 

ELABORATION DES PROCEDURES ET RESULTATS 
DES ESSAIS INITIAUX 

J.C. Moore, K. Bogen et 1(11. Marquis' 

IEsui4E 

La prscntc communication dcrit I'laboration et l'essai initial de procedures expnmentales de collecte des données 
pour l'enquête *cSurvey of Income and Program Participation (SIPP). Les nouvelles procdures découlent d'une 
recherche antrieure qui a r&616 des niveaux graves d'erreur de mesure pour certaines statistiqucs dc base de Ia SIPP, 
les implications importantes des erreurs pour les utilisations analytiques courantes des donncs et qui a laiss6 supposer 
que lea erreurs av5ient des fondements cognitifs. Lea principales caractéristiques de ces nouvelles méthodes 
constituent un message clair et coherent a tous lea participants quc l'exactitude des réponscs eat cc qui COmpte avant 
tout et un accent sur l'utilisation de dossiers pour aider a declarer Ic revenu. Les r6sultats initiaux d'essais a petitc 
Cchelle des nouvelles procedures montrent un taux Clevé d'utilisation de dossiers pour dCclarer les mouvements de 
revenus et une erreur de reponse moindre (Lelle qu'indiquCe par une reduction dana les erreurs de sous-dCclaration 
et dans Ic .biais do a La lisiêre); ii y a eu des Clémenls négatifs, lea taux de non-réponse ont &6 considerablement 
plus eleves pour lea essais initiaux que pour La SIPP courante Ct il Sc pcut que lea CoOts par cas ajent augmentC. 

MOTS CLES: Recherche cognitive; erreur de mesure; conception de questionnaires; utilisation de dossiers; biais dO 
a Ia Iisiêre. 

1. INTRODUCTION 

1.1 L'enquête Survey of Income and Program Participation 

L'enquête Survey of Income and Program Participation (SIPP) est un important programme d'enquête 
démographique permanente du Census Bureau des E.-u. ainsi qu'une source importante d'indicateurs sociaux 
et économiques des pour les Etats-Unis. Cette enquête a grande échelle fount les renseignements les plus 
complets jam ais assembles sur Ia situation financière des personnes et des families aux Etats-Unis. Les données 
de l'enquête SIPP sont utilisées pour tine gainme étendue de decisions strategiques - assurance-maladie et 
protection en matière de pensions, réforme fiscale, coüts de [a sécurité sociale, efficacité des programmes 
d'assistance fédéraux et des Etats, etc. 

Dans Ia conception actuelle de l'enquête, un nouveau panel de l'enquête SIPP est introduit chaque année et ii 
est conserve dans 1'enqute pendant environ 2½ années; les menages dans chaque panel sont interviewés huit fois 
a des intervalles de quatre mois. Toin les membres des ménages âgés de 15 ans et plus sont admissibles a 
l'interview. Au cours de chaque interview (ou xcycle>>) on recueille des données mensuelles pour les quatre mois 
civils qui précèdent le mois de l'interview. L'auto-déclaration est le mode de declaration préfére, mais les 
reponses par personne interposée sont acceptées pour les personnes qui ne sont pas disponibles au moment de 
Ia visite de I'intervieweur. Jusqu'a récemment, toutes les interviews de l'enquête SIPP étaient réalisées par visite 
sun place. Depuis février 1992, toutefois, les interviews 3, 4, 5, 7 et 8 sont des interviews télephoniques. 

J.C. Moore, K. Bogen et K.H. Marquis, Center for Survey Methods Research, U.S. Bureau of the Census, Washington (DC), E-u. 
20233-4700. 
Lea opinions cxprimées sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement lea opinions officielles du Census Bureau. 
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1.2 Aperçu de Ia communication 

Cette communication présente un rapport provisoire sur un programme de recherche qui se poursuit. Elle ddcrit 
le projet de recherche cognitive pour l'enquéte SIPP (SIPP Cognitive Research Project (SIPP-CR)), dont le but 
est d'élaborer et de faire l'essai d'autres procedures de mesure pour Ia SIPP afin de réduire des erreurs de 
mesure importantes. Dans La section 2, on présente une breve description de Ia recherche précédente qui a 
mené a l'étude actuelle. Dans La section 3, on décrit les principales caracteristiques des nouvelles procedures 
et comment elles different de celles de Ia SIPP courante. Dans La section 4, on décrit sommairement Le pLan 
de recherche pour Le projet SIPP-CR et dans Ia section 5, on resume les résultats des essais preliminaires qui 
utilisent les nouvelles procedures. La section 6 renferme quelques brèves concLusions et pensées a propos des 
prochaines étapes. Des renseignements additionnels sur ces sujets sont présentés dans Marquis, Moore et Bogen 
(1991). 

2. RECHERCHE ANTERIEURE SUR LES ERREURS DE MESURE 
POUR L'ENQUETE SIPP 

2.1 Le obiais dü a Ia lisiêre 

La recherche réalisée auparavant a révéLé des probLèmes importants d'erreur de mesure dans La SIPP. Dans une 
des premieres etudes, Burkhead et Coder (1985) ont signalé tin <biais dC a Ia IisiCre>> dans Ia mesu.re du 
changement d'un mois a l'autre a I'aide des données de la SIPP. Le biais dü a la lisière est Ia tendance pour 
tin nombre beaucoup plus considerable de changements (par exemple, du passage de la participation a Ia 
non-participation a un programme de transfert) a apparaItre entre les mois adjacents a Ia 4isière>> entre deux 
cycles d'interview qu'entre deux mois adjacents dans la période de référence d'un seuL cycle d'interview. Aucu.n 
scenario raisonnable expliquant le changement veritabLe d'un mois a l'autre ne pouvait laisser prévoir ce genre 
de comportement; le blais dC a Ia lisière indique donc cLairement que Ia mesure du changement dans le cadre 
de La SIPP comporte des problémes. 

2.2 L'étude de verification de dossiers pour l'enquéte SIPP (L'étude de verification de dossiers pour l'enquéte 
SIPP) 

L'étude de verification de dossiers pour l'enquête SIPP (Moore et Marquis (1989), Marquis et Moore (1990)) 
a ete réalisde afin d'étudier la nature et la portée de I'erreur de réponse dans Ia SIPP et, plus particuuièrement, 
pour mieux comprendre la nature du biais dti a Ia lisiëre et ses causes. Pour l'étude on a utilisé un processus 
complet de verification de dossiers afin d'évaluer [a qualité des mesures pour les rapports stir la participation 
a huit programmes de transfert gouvernementaux et stir les revenus découlant de ces programmes, dans quatre 
Etats, pour Les deux premiers cycles du panel de 1984 de Ia SIPP. 

L'étude de verification de dossiers a montré que les erreurs de declaration dans La SIPP sont très rares; 
globalement, on a trouvé que moms de 2% des declarations relatives a Ia participation a des programmes ou a 
des changements dans la participation a des programmes étaient erronées. L'étude a aussi démontré, toutefois, 
que méme de faibles niveaux d'erreur de réponse peuvent avoir des effets graves stir des estimations importantes, 
tant des estimations a u.ne variable que des mesures d'association. Pour les taux de participation aux 
programmes, Marquis et Moore (1990) signalent des sous-estiniations nettes allant de 10 a 40%. La 
sous-estimation des taux de changement dans Ia participation aux programmes est encore plus considerable dans 
un cycle (pas a La Iisière), alors que les taux de changement a Ia Iisière de I'interview souL considCrablement 
surestimés. 

Bien que la recherche portant stir la verification des dossiers ait permis d'obtenir des descriptions détaillées des 
erreurs de réponse a l'enquete SIPP, elle s'est révélée beaucoup moms utile pour en determiner les causes. 
Marquis et Moore (1990) ont examine plusicurs des hypotheses traditionnelles relatives aux causes des erreurs 
de répouse a des enquétes - oubli, affaiblissement de Ia mémoire, confusion, biais dü a la réponse par personne 
interposée, etc. - et trouvé que les données disponibles n'apportaient un appui sérieux a aucune de ces 
hypotheses. 



23 Recherche cognitive exploratoire pour l'enquéte SIPP 

En cherchant davantage pour obtenir tine meilleure comprehension intuitive causale, le Census Bureau a rCalisé 
un projet de recherche cognitive exploratoire a petite échelle aIm de chercher des indices des difficultés liées 
aux erreurs de réponse a l'enquête dans la comprehension qu'ont les répondants des tâches et des questions 
relatives a l'enquete SIPP et darts leurs processus de pensée quand us répondent a ces questions. Des employes 
de l'administration centrale du Census Bureau out reçu une formation en techniques d'interview cognitive et 
accompagné des intervieweurs expérimentés de l'enquête SIPP alors que ces derniers réalisaient l'interview de 
l'enquête SIPP courante. Les observateurs pouvaient lancer des questions pour savoir comment le repondant 
interprétait tine tâche générale ou une question particulière, comment ii formulait une réponse, etc., ou ils 
pouvaient simplement observer l'interaction entre l'intervieweur et le répondant. Ce projet ainsi que ses résultats 
sont résumés dans Marquis (1990). 

La recherche cognitive exploratoire a permis de comprendre plusieurs aspects importants de La dynamique de 
l'erreur de réponse lors de l'interview de l'enqu&e SIPP. Un de ces aspects des était le role limité que La 
mCmoire joue clans Ia soi-disant o6vocatiow, que font Les répondants de leur revenu pendant La période de 
référence. A Ia place d'une evocation détaillée directe de l'histoire des paiements pendant quatre mois, les 
répondants ont tendance a s'en remettre a des règles très siinples, combinées avec quelques faits dont ils se 
souviennent pour construire une histoire plausible (bien que pas nécessairement exacte) a propos de leur revenu. 
De plus, cette stratégie abrCgée de fabulation semble être non seulement tolérée par les procedures actuelles 
de l'enquete SIPP, mais encouragée de façons subtiles mais importantes. Par exemple, les evaluations du 
rendement des intervieweurs sont surtout basées sur leurs taux de réponse et sur leur efficience. Cette façon 
d'agir peut nuire a La qualité des réponses, parce qu'elle peut decourager les intervieweurs d'insister davantage 
pour obtenir des réponses exactes, soit par le recours a des dossiers, soit par des strategies d'évocation difficiles 
et plus complexes (faire un suivi quand on répond je ne sais pas> et Iorsqu'on refuse de répondre a une 
question, ou réagir aux elaborations des répondants suite a des réponses trop siniples ou méme reconnaitre ces 
situations). L'environnement dans lequel se fait i'évaluation peut aussi encourager les intervieweurs a se 
dépécher pour réaliser l'interview et méme a aider activement les répondants a trouver des approximations faciles 
a tine vérité complexe. 

La recherche cognitive a aussi attire l'attention stir de nombreuses façons par lesqudlles le questionnaire de 
l'enquéte SIPP courante cause des problémes au niveau de La qualité des réponses. Dans de nornbreux 
domaines, le questionnaire présente des exigences du point de vue mémoire qui soft tout simplement 
déraisonnables (par exemple, le fait de demander des details très peu réalistes ou des renseignements qui 
n'auront vraisemblablement jamais été mémorises); darts d'autres domaines, on ne donne effectivement pas aux 
rCpondants l'occasion de declarer des données avec exactitude en vue d'améliorer l'efficience du traitement (par 
exemple, I'obligation de declarer tout le revenu en blocs mensueis, méme un revenu qui est verse scion un 
calendrier qui ne peut &re exprimé facilement en tunis). Ces lacunes empêchent les répondants de repondre 
avec exactitude et les incitent a ((fabuler)>. De plus, le questionnaire de l'enquéte SIPP n'est pas a la hauteur, 
car ii ne fournit pas aux répondants des renseignernents clairs et cohérents a propos de la nature de leur tâche. 
Las observateurs des interviews cognitives ont souvent trouvé que les répondants ne comprenaient pas l'objet 
d'une série compLete de questions. CeIa était parfois dâ au manque d'énoncés explicat.ifs de transition entre des 
domaines importants; dans d'autres cas, le défaut est clairement imputable a Ia complexité de l'instrument, avec 
sa niyriade de questions de selection et de postes réservés a l'intervieweur (que ce dernier lit souvent a haute 
voix, perturbant davantage le cheminement des questions et le contexte du questionnaire). De plus, L'instrument 
ne fournit pas des renseignements adéquats ou cohérents a propos du niveau d'exactitude ou d'effort attendu 
de Ia part des répondants. 

3. UNE AUTRE CONCEPTION DES MESURES POUR L'ENQUETE SJPP 

La recherche cognitive exploratoire a permis de comprendre plusieurs aspects importants des causes probables 
des problemes de l'enquéte SIPP pour ce qui est des erreurs de réponse et a mené directement a us bon nombre 
des changements incorporés darts tin ensemble d'autres procedures de mesure pour l'enquéte. Voici queUes sont 
les principales composantes des nouvelles procedures: 
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La pierre angulaire des nouvelles procedures de mesure est l'accent mis sur l'utilisarion de dossiers sur le 
revenu personnel par les répondants pour aider ces derniers a declarer leur revenu. II est habituellement 
ti-es difficile, et méme virtuellement impossible, de se remémorer avec exactitude l'ensemble des revenus 
pendant tine période de quatre mois; les procedures révisées reconnaissent cc fait explicitement. Elles 
tentent d'enlever complètement Ia tâche de declaration de Ia tête des répondants (et ne sont donc pas 
réellement cognitives>) en insistant plutôt pour que pour les répondants utilisent leurs dossiers personnels 
pour declarer lear revenu, afin de les empécher d'employer des strategies de réponse ti-op simples et 
d'assurer l'exactitude des réponses. Les intervieweurs sont aussi charges de montrer aux répondants 
comment interpreter leurs dossiers et comment les tenir a jour pour Ia prochaine interview. Cela cornprend 
le fait de remettre aux répondants une chemise pour conserver leurs documents entre les interviews et, pour 
un revenu qui n'est pas accompagné d'un document, tine feullie sur laquelle ii faut inscrire les details 
pertinents a propos de ce revenu (date, montant, source et bCnéficiaire). 

En l'absence de dossiers sur le revenu, les intervieweurs sont formés pour reconnaltre les strategies abrégées 
inacceptables et pour guider les répondants afm que ces derniers utilisent des strategies d'évocarion plus 
réalistes. Dans de telles circonstances, on demande tout d'abord aux répondants de décrire La distribution 
chabituelle> des dates et des montants des paiements puis de dresser Ia liste des facteurs qui peuvent avoir 
tine incidence sur les dates ou les montants des paiements; ensuite, de considérer si l'un quelconque des 
facteurs de vchangement.,o possibles s'est produit pendant La période de rCférence et, dans l'alfirmative, 
quand; et finalement, a partir de cet ensemble complexe de renseignements, de reconstruire ce qui s'est 
effectivement produit pendant la période de référence. 

Pour éviter cde se faire conter des histoires*, pour renforcer le message que I'exactitude est le but premier 
de l'enquéte et pour faciliter l'utilisation des dossiers, La nouvelle procedure recueille chaque paiement de 
revenu wau cent prês, et non des totaux mensuels. Peu importe le nombre de fois oü les répondants 
reçoivent un revenu d'une source particulière, les intervieweurs recueillent les dates et les montants pour 
chaque paiement. Les totaux mensuels soct produits par ordinateur, pas dans La tête des répondants. 
Même clans le cas des sources de revenu pour lesquelles les utilisateurs des données peuvent ne pas avoir 
besoin des montants exacts, on recueille les renseignements avec le mêrne degré de precision afm de 
s'assurer qu'un message uniforme est transmis aux répondants a I'effet que I'exactitude est essentielle et que 
des estimations ne sont pas acceptables. 

Les nouvelles procedures utiisent des techniques d'interview non norm alisées pour la collecte de 
renseignements sur le revenu. L'autre interview de I'enquête SIPP commence avec une section a 4<rappel 
libre>> au cours de laquelle on tente d'établir clairement les buts de Ia section, on permet ensuite aux 
répondants de determiner dans une large mesure comment us déclareront leur revenu pour la periode de 
référence. Cette partie de l'interview est structurée - les buts visés par La collecte des renseignements sont 
explicites et le mécanisme de saisie des données donne des indications claires a propos des données précises 
requises. C'est le texte inviolable, avec des questions établies a ['avance dans tin ordre prédéterminé qui 
manque. Cette façon d'agir peut presenter de nombreux avantages. Le fait de permettre aux repondants 
de declarer des renseignemeuts importants a propos de tear revenu sans ti-op de retard, dans I'ordre le plus 
naturel, sans avoir a entendre de longues series de questions inapplicables ou qui semblent hors de propos, 
laisse les répondants participer inimédiatement a l'interview et a La production de bons renseignements. 
Cette facon d'agir donna aussi a l'interview Ia flexibilité nécessaire pour traiter La grande complexité et Ia 
diversité considerable de situations relatives au revenu des personnes. Moore, Bogen et Marquis (1992) 
fournissent tine description complete de cet aspect des procedures révisées de l'enquete SIPP. 

Les nouvelles procedures tentent de simplifier le plus possible les tdches de declaration, et expliquent 
clairement aux répondants les desseins et les buts de chaque section. L'ordre des questions a ete modiflé afin 
de rendre les sections du questionnaire plus cohérentes. Cc changement, ainsi que les procedures de 
Krappel libre> décrites plus haut, out éliminé Ia nécessité d'employer un bon nombre d'instructions <<passez 
a complexes, cc qui permet aux intervieweurs de se concentrer sur lear tâche essentielle, qui n'est plus de 
lire des questions, mais de résoudre des problèmes. Dans certains cas, on a choisi pour le questionnaire 
révisé de poser des questions a m univers de repondants tin peu plus grand que nécessaire, aim d'éliminer 
les questions de selection qui précédaient ces questions. Un autre changement est l'ajout de brefs énoncés 



de transition entre les principales sections du questionnaire, afm de fournir aux répondants une indication 
de ce qui va suivre. 

Pour La premiere interview, les nouveiles procedures insistent stir I'autodéclaration, de preference cde style 
fwniliaA, dans un cadre d'inreri'iew qui favorise la concentration. Ces composantes de I'interview révisée ont 
pour but a la fois de renforcer le message que L'enquête cherche des renseignements de Ia plus haute qualitC 
et de fournir un milieu qui est le plus propice a atteindre tine qualité élevée. Dans les interviews ultéricures, 
si le ménage dispose dc dossiers, on peut assouplir les règles relatives a l'autodéclaration et a l'interview de 
groupe; l'objet initial de ces regles est de s'assurer que tons les membres du ménage comprennent les buts 
et l'importance de l'enqu&e, de permettre a ceux-ci de s'entraider pour determiner les sources de revenu 
et les details pertinents et aussi de fournir une approbation implicite au.x membres du ménage pour que ces 
derniers se partagent des renseignements sur le revenu, préparant ainsi Ia voie pour La collecte de 
renseignements de qualité par personne interposée (a l'aide de dossiers, bien entendu) au cours des 
interviews ultérieures. 

Pour s'attaquer directement au biais dü a La lisière, en particulier a Ia surdéclaration du changement a Ia 
lisière, les procedures révisées utilisent des périodes de reference qui se chevauchent avec rapprochement de 
renseignements divergents, tine technique adaptée de Murray et coil. (1991). Contrairement a La situation 
pour L'enquéte SIPP courante, la période de reference pour chaque cycle s'étend jusqu'a La date de 
l'interview, plutôt que de se terminer Le dernier jour du mois complet précCdant l'interview. Puisque Ia 
période de reference pour l'intervicw suivante commence au debut du mois au cows duquel l'interview 
précCdents a eu lieu, pour les interviews qui suivent La premiere il y a tine période de chevauchement visée 
tant par l'interview courante que par I'interview précédente. Lors de Ia deuxième interview et de ceiles qui 
suivent, l'intervieweur recueiile tout d'abord des renseignements sur le revenu indépendants de ceux fournis 
lors de L'interview précédente, puis II revise Les renseignements avec les répondants en tenant compte des 
renseignements déjà fournis. Cette revision comprend deux Ctapes. Premièrement, l'intervieweur résout 
tout probleme lie a des écarts dans les sources de revenu, vérifiant toutes les sources de revenu déclarées 
dans tine interview mais pas dans l'autre au cas oii ii y aurait eu des omissions. Après cela, les intervieweurs 
révisent les données pow-  les deux cycles au cas oü il y aurait des renseignements divergents sur Le revenu 
déclaré pendant Ia période de chevauchement et us résolvent, avec I'aide des répondants, tons les cas de 
divergences. 

Un ensemble de critéres révisés pour l'évaluation des inter'ieweurs constitue un élément essentiel des 
nouveiles procedures, ces critéres out pour but d'encourager les intervieweurs a rechercher tin reudernent 
base stir La qualité. Selon les procedures révisées, l'accent principal et presque exciusif n'est plus mis sur 
des taux de réponse élevés et tine efficience élevée, mais on ajoute de nombreux indicateurs de La mesure 
dans laquelle le rendement des intervieweurs est compatible avec les buts principau.x en matière de qualité 
et on accorde Ia prioritC a ces indicateurs. C'est l'examen d'un échantiilon d'interviews enregistrées stir 
bande magnétique (toutes les interviews sont supposées être enregistrées) dans des domaines tels que 
l'obtention d'interviews de groupe et d'autodéclarations, Ic fait de persuader des répondants d'utiliser des 
dossiers, de reconstituer les details du revenu en l'absence de dossiers a l'aide de strategies d'évocation 
complexes, de fournir de Ia rétroaction aux répondants, de reconnaltre et de résoudre les difficultés des 
répondants, etc., qui constitue Ia principale forme de rCtroaction. 

4. LE PLAN DE RECHERCHE 

Le Census Bureau a concu un programme de recherche, dont la réalisation sur Le terrain est présentement en 
cours, afm d'évaluer et d'améliorer les procedures cognitives>> révisées. Ce programme comprend deux petits 
essais préliminaires, tine étude complete d'évaluation de Ia qualité des mesures (qui est actuellement réalisée 
sur le terrain) Ct un panel pour la recherche stir La mise en application afin de s'attaquer aux questions 
opératiormeLles. 
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4.1 Essai prliminaire 1 

I.e premier essal préliminaire a eté réalisC a Milwaukee, WI, d'aoCit a novembre 1991. Les interviews du 1 cycle 
ont ete réalisées en aoüt et en septembre, avec une période de référence normale de quatre mois; les interviews 
du 2' cycle, avec une période de référence réduite de settlement deux mois2, ont ete réalisées en octobre et en 
novembre dans les ménages qui avaient participe a l'interview initiale deux mois auparavant. L'échantillon etait 
compose de 130 adresses choisies au hasard. L'objet du premier essai préliminaire etait d'évaluer Ia faisabilité 
des nouvelles procedures et des nouveaux instruments utilisés sur le terrain et de les améliorer, au besoin. 

4.2 Essai préliminaire 2 

Pour le second essai préliminaire, on a utilisé Ia même conception génerale que pour le premier: deux mois 
dinterviews du 1" cycle en décembre 1991 et en janvier 1992, avec tine période de référence de quatre mois et 
deux mois d'iiiterviews du 2' cycle en février et en mars 1992, avec tine période de référence de deux mois. 
L'échantillon utilisé pour le 2' essai préliminaire était compose de 130 particuliers (et des membres du menage 
dont us faisaient partie), qul habitaient Milwaukee et qul avaient éte repérés dans les systèmes de dossiers 
officiels comme ayant reçu un revenu d'une des cinq sources suivantes Aid to Families with Dependent Children 
(aide aux families avec enfants a charge) (AFDC), Food Stamps (coupons alixnentaires), assurance-chômage, 
Supplemental Security Income (revenu supplémentaire de sécurité sociale) (SSI) ou des gains provenant d'un 
employeur déterminé de in region de Milwaukee. L'objet du second essai prélizninaire était de faire l'essai des 
procedures utilisées pour effectuer l'échantillonnage et l'appariement a l'aide de dossiers administratifs et 
d'employeurs; d'élaborer des strategies et des programmes pour la saisie des données, Ia gestion des bases de 
données et l'analyse des données et de faire un essai plus poussé des procedures et instruments révisés et 
d'améliorer ces procedures et instruments. 

43 L'étude d'évaluation 

L'étude d'évaluation est actuellement en cours, aussi a Milwaukee. Quand elle sera terminée, elle comprendra 
deux cycles d'interviews, chacun avec tine période de référence complete de quatre mois. Les interviews du 
1' cycle ont commence en septembre 1992 et se poursuivront jusqu'en janvier 1993; les interviews du 2' cycle 
seront réalisées de février a mai 1993. Comme pour le second essai préliminaire, les cas dans l'échantillon sont 
composes de particuliers (et des membres du ménage dont ils font partie) tires des systèmes de dossiers d'une 
parmi cinq sources de revenus. Le but visé est de réaliser environ 350 interviews du 2' cycle selon deux 
méthodes attribuées aléatoirement: procedures de mesures de l'enquête SlIP courante Ct procedures révisées. 

L'objet de l'étude d'évaluation est de fournir une comparaison directe de Ia qualité des mesures entre Les deux 
méthodes, a l'aide de dossiers administratifs et d'employeurs utilisés comme principaux critères pour évaluer La 
qualité. La participation aux programmes (ainsi que l'emploi) et les montants tels que déclarés par les 
répondants seront compares aux <vrais renseignements figu.rant dans les dossiers. De plus, des comparaisons 
des ëléments de coüt (temps de déplacement, durée des interviews, temps de contrôle, etc.) seront faites entre 
les deux méthodes afin d'évaluer les coüts des nouvelles procedures et de determiner les causes de tout écart 
entre les coüts. Finalement, en plus d'une simple comparaison des tau.x de non-réponse, les données dans les 
dossiers permettront d'effectuer certaines comparaisons des caracteristiques des non-répondants selon les 
méthodes utilisées, ce qui pourra fournir tine indication des écarts clans le biais dü a Ia non-réponse entre les 
deux méthodes. 

4.4 Recherche sur La mise en application 

Si les renseignements obtenus a La suite de l'étude d'évaluation montrent que les nouvelles procedures permettent 
d'apporter des ameliorations considérables a la qualité, avec des coüts et tin taux de non-réponse raisonnables, 
des recherches additionnelles seront réalisées afin d'étudier les nombreuses questions opérationnelles qui 

2 Dans les deux essais prtiminaires, Ia périodc tic rférencc du 2' cycle a 46ti rduite afin de permeitre au programme de recherche tie 
respecter lea dates hmites du calendner tie remaniement dc I'enquête. Cet aspect tie Ia conception des essais prliminaircs pcut avoir 
cu une incidence sur des rsultats principaux, particuliêrement ceux relatifs a Ia rduction apparente du biais dO a Ia lisière (voir Ia 
Section 5.2). 
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resteront inévitablement a régler (par exemple, la possibilite d'étendre Ia méthode a d'autres lieux, La 
collaboration des répondants pendant plusieurs cycles, l'utilisation de I'interview sur place ou de l'interview 
télephonique assistée par ordinateur, les effets dilférentiels sur les sous-groupes, les coüts et l'incidence sur Ia 
qualite des réponses des composantes particulières des nouvelles procedures, etc.). La conception et les but.s 
exacts de cette recherche sur la misc en application (ou opérationndlle) restent encore a préciser. 

5. RESULTATS DES ESSAIS PRELIMINAJRES 

L'objet principal du premier essai préliminaire et aussi tin but important du second, était de faire l'essai sur Ic 
terrain des nouvelles procedures et des nouveaux instruments et de determiner et corriger les probièmes les plus 
évidents. Bien qu'aucu.ne des caracteristiques de base des nouvelles procedures se soh révélée irréalisable sur 
le terrain (et que plusieurs aient eu u.n succès surprenant), pendant tous les essais préliminaires, de nombreuses 
ameliorations ont été apportées aux procedures et aux instruments a Ia suite de situations rcncontrées sur Ic 
terrain et des observations des intervieweurs. La second essai préliminaire a eté ties instructif a propos de 
l'échantilionnage a partir des divers systèmes de dossiers, comme essai de ces procedures pour l'étude 
d'évaluation. La frequence avec laquelle Ia liste des ménages pour l'adresse fournie par l'organisme ou 
l'employeur n'incivait pas Ia personne cible dans l'échantillon est tin résultat important de 1'essai3 . Pour 
expliquer ceuc attrition, on a choisi un plus grand nombre de cas dans i'échantillon pour Ic 	cycle de l'étude 
d'évaluation. Un autre but du second essai préliminaire était de faire I'essai des procedures de saisie des 
données. Cet exercice, aussi, a été ties instructif, faisant ressortir le besoin d'apporter des modifications 
importantes pour la prochai.ne phase de Ia recherche. 

La reste de Ia présente section résunie les résuitats des essais préliminaires dans trois domaines: Ia misc en 
application rèussie des nouvelles procedures sur le terrain qui visent la qualite, les indicateurs de Ia qualité 
améliorée des mesures avec les nouvelles procedures et les domaines qul nécessitent manifestement des 
ameliorations - les taux de non-réponse et les coflts. 

5.1 Mise en application des procedures visant Ia qualité 

Enregistremeut sur bande magnétique. Las intervieweurs ont eu u.n succès raisonnable pour cc qui est 
d'enregistrer sur bande magnétique les interviews des essais préliminaires, bien que des ameliorations puissent 
certainement étre apportées. Dans chaque essai, environ 75% de toutes les interviews réalisées ont etC 
enregistrCes sur bande magnétique. II vaut Ia peine de remarquer que, scion Ies rapports des intervieweurs, 
seulement tin ou deux des cas oü tin enregistrement n'a Pu être réalisé étaient attribuables aux r6pondants 4 . 

Dans presque tous les cas, Ic fait que I'enregistrement n'a pas été réalisé était dü a une défaillance mécanique, 
a une erreur de l'opérateur, ou a cc que i'intervieweur n'avait pas demandC au répondant s'il pouvait enregistrer 
I'interview (cc qui s'est produit souvent dans les cas de conversion de refus). Ces résultats prouvent de facon 
assez convaincante que i'enregistrement sur bande magnCtique ne constitue pas tine question importante pour 
les répondants. 

Par contre, Ic système d'évaluation et d'amélioration du rendement des intervieweurs, dans son ensemble, La 
raison pour laquelle les enregistrements étaient effectués, n'a pas donné de très bons résultats lors des essais 
préliminaires. Las données objectives sont peu abondantes, mais II semble que des problèmes importants se 
soient produits lors de La conversion des rCsultats de I'examen des bandes en rétroaction utile pour cc qui est 
du rendement des intervieweurs. La dólai d'exécution qui était souvent beaucoup trop long, constituait un 
problèxne. Une difficulté plus fondamentale et pour laquelle aucune solution opCrationnelle n'est inimédiatement 

' Las taux d'apparicment observes - Ic taux auquel Ia peisonnc cible dans I'écliantillon était trouv6c dans Ia liste des membres du mCnagc 
pour les mCnages inteiviewes bra du 11  cycle - allaient d'un minimum de 68% pour La AFDC 196% pour les echantilbons de I'emptoycur 
Ct de l'assuzancc-chômagc (Unemployment Compensation). 

La fait que La non-rCponae au r cycle était plus Cleve dana lea essais prCliminaires de Ia SIPP-CR que ce n'est gCnCralement be cas pour 
Ia Si?? couranic (voir La Section 53) pourrait laisser supposcr une reaction nCgative de Ia part des repondants au 1 cycle aux nouveUcs 
proredures, y compris, peut-être, be besoin d'enregistrer lea interviews. Toutefois, ii n'y a aucune mention cxplicitc d'un problme retatil 
aux cnregistrements sur bande magnCtique dana aucun des rapports de non-interview pour Ic 2 cycle. 
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apparente, est celle des thactions negatives des intervieweurs a l'examen des bandes. Nous visions a fournir un 
système continu de formation en cours d'emploi qui aiderait les intervieweurs a améliorer leur rendement; 
toutefois, les intervieweurs ont eu tendance a ne voir aucun aspect positif dans cette facon de procéder. Certains 
estirnaient que le système ne tenait pas compte de toutes les interactions au cours des interviews qui ne se 
prétent pas a un enregistrernent audio et considéraient cet enregistrement surtout comme une facon de compter 
et d'étayer leurs erreurs. Les intervieweurs ont toutefois admis que les formules de contrôle communiquaient 
très clairement les buts de l'interview qui étaient prioritaires ainsi que les comportements qui nous intéressaient 
le plus. 

Interviews de groupe et autodéclaration. 11 semble que in mise en application des procedures d'interview de 
groupe et d'autodéclaration ait été couronnée de succès lors du essai prélixninaire (les données pour le 2G essai 
préliininaire ne sont pas encore disponibles). Les trois quarts de tons les adultes interviewés qui faisaient partie 
de ménages comptant plusieurs adultes ont participé a une interview de groupe et 92% de tons les adultes 
interviewés ont fourth leurs réponses par autodéclaration. Les procedures pour l'enquête SIPP courante donnent 
généralement tin taux d'autodéclaration d'environ 65%. (L'enqu&e SIPP courante ne permet que d'interviewer 
des particuliers, on ne dispose donc pas de chiffres pour les interviews de groupe qui permettraient d'effectuer 
des comparaisons.) 

5.2 Indicateurs de Ia qualité améliorëe 

Les preuves les plus concluantes de Ia qualite des données découlent, bien entendu, de l'appariement des 
données d'enquête avec les dossiers administratifs et des employeurs. Un ensemble limité de tels résultats 
appariés enqu&e/dossiers est actuellement disponible a partir des données du 20  essai préliminaire. Ces 
résultats, ainsi que dens autres ensembles d'analyses tires des dens essais préliminaires - l'utilisation que font 
les répondants des dossiers ainsi qu'un biais dâ a Ia lisière réduit - laissent supposer que les procedures révisées 
permettent effectivement d'améliorer Ia qualité des données. 

Utilisation de dossiers. L'utilisation qu'ont fait les répondants de dossiers au cours des essais préliminaiies a 
de loin dépassé nos attentes. Au niveau des ménages, 87% de tous les ménages (pour les dens essais 
préliminaires combines) ont présenté au moms tin document pour aider a declarer le revenu, avec trés peu de 
difference entre le cycle et le 2G. Le tans d'utilisation de dossiers au niveau des sources de revenu était de 
72% - c'est-à-dire que pour 72% des sources de revenu dëclarées par les répondants, au moms un document a 
éte utilisé pour justifier la date et le montant d'un paiement. De méme, au niveau des paiements, les rCpondants 
ont utilisé des dossiers pour declarer 63% des paiements qu'ils ont reçus. Le tans d'utilisation des dossiers au 
niveau des paiements pour le 2' cycle &ait de 74%, comparativement a 57% pour le 1°' cycle, ce qui laisse 
supposer, a nouveau, que, bien qu'on puisse apporter encore beaucoup d'a.méliorations, les intervieweurs ont 
réussi a former les répondants a la tenue de dossiers entre les interviews5 . 

Les procedures de l'enquête SIPP courante encouragent aussi les intervieweurs a demander au.x répondants 
d'utiiser des dossiers. Selon les résultats résumés par Singh (1991, 1992), le tau.x d'utilisation des dossiers au 
niveau de La source de revenu était d'environ 20% dans les premiers cycles du panel de 1991 de l'enquête SIPP. 
Le succès plutôt limité de l'enquête SIPP courante a cet égard petit We attribuable en partie au fait que les 
intervieweurs craignent que s'ils demandent Ia production de dossiers, cela irritera les répondants, entralnant des 
ruptures et par la suite une non-réponse et que cela augznentera aussi la durée des interviews, diminuant ainsi 
leur efficience. 

Biais dü a La lisière. Une analyse du biais dü a Ia lisière faiL ressortir des preuves plus directes de Ia qualite 
améliorée avec Les procedures révisées de l'enquete SIPP. Le tableau 1 montre un <<indice global du biais dü 
a Ia lisière. - le rapport entre le nombre xnoyen de changements d'un mois a l'autre a la lisiére et le nombre 
moyen de changements ailleurs qu'à la Iisière - pour chaque essai préliminaire, groupés pour tons les genres de 

Un test t simple fait avec l'hypothêsc d'indpendance des échantillons cat significatif. Le tail de tenir compte de Ia correlation entre lea 
obseivations du 1 cycle et celles du ? cycle ne change pas Ia conclusion qui d6coule du test original. Puisque certaines personnes ne 
figurent que dana un des cycles, nous avona rd-estimi lea proportions d'utilisation des dossiers en n'incluant que Ics personnes qui 
faisaicnt partie des deux cycles. Lea rsu1Lats sont fort semblables, nous concluons donc que l'utilisation de tous lea cas disponibles ne 
cause pas de distorsion importante dana Ia conclusion qu'il y a différence. 

42 



revenus. Un indice dont Ia valeur est 1.0 montre qu'il n'y a pas de biais dii a la lisière; c'est-à-dire que l'indice 
est 1.0 si le nombre de transitions mesurées a Ia lisière est identique au nombre de transitions dans une paire 
de mois moyenne ailleurs qu'à La lisière. Pour le icr  essai préliminaire, l'indice global du biais dii a La lisiêre est 
.95; pour le 20  essai preliminaire, cet indice est legèrement plus élevé (1.55), ce qui est encore beaucoup plus 
faible que les résultats déclarés par Burkhead et Coder (1985) pour l'enquête SIPP courante 6. 

Nous pouvons nous interroger sur les raisons pour 	Tableau 1: Résultats relatifs au biais dü 
lesquelles les nouvelles procedures de l'enquiite SIP? 	a Ia lisière pour les essais prCliminaires 
semblent mieux répartir le changement déclaré. 	de La SIPP.CR et La SIPP courante. 
Marquis et Moore (1989) out montré que le biais dii 
a La lisière est le résultat net a Ia fois d'une 	INDICE DU BIAJS DCJ A LA LISIERE: 
sous-dCclaration des change ments lors d'une interview 
(ailleurs qu'a Ia lisière) et d'une surdéclaration des 	SIPP-CR icr  essai préliminaire: 	0.95 
changements entre les interviews (a La lisuiire). i.e 	SIPP-CR 2' essai préliininaire: 	155 
fait que, dans les nouvelles procedures, on mette 
l'accent sur chaque paiement peut encourager les 	Indices représentatifs du biais dii a La lisière 
repondants a declarer le revenu touché dans tous (ou 	pour l'enquête SIP? (Burkhead et Coder 1985): 
du moms dans Ia majorité de) ses details cornpliques. 	Assurance-chômage: 	 1.9 
Les procedures courantes de l'enquiite SIP?, parce 	Gains: 	 2.2 
qu'elles se concentrent stir des agrégats mensuels, 	Coupons alimentaires: 	 35 
eloignent les répondants des details Ct les incitent a 	Sécurité sociale: 	 3.9 
conter une breve histoire plausible. 	Lors de 	A1I)C: 	 4.9 
l'interview suivante, ii se peut que les répondants 	Pensions de sources privées: 	63 
content tine histoire plausible Legerement differente; 
ce processus peut donc permettre de minimiser Ic 
changement au cours d'une interview et le forcer a 
paraitre a Ia lisière. D'autres modilications aux procedures qui peuvent aussi avoir contribuC a La reduction du 
biais dii a Ia lisière sont l'utilisation de périodes de référence qui se chevauchent, Ia solution des probLèmes lies 
aux écarts entre Les sources de revenu d'une interview a l'autre et Ia solution des problèmes lies aux écarts dans 
le revenu qu'on declare avoir touché pendant La periode de chevauchement. 11 faut aussi remarquer que La 
reduction du biais dii a la lisière est, dans tine mesure inconnue, un artefact de Ia conception des essais 
préliminaires, pour lesquels on a utilisé tine période de référence réduite de 2 mois lors du 2e cycle plutôt que 
Ia période de référence de 4 mois utilisée pour L'enquéte SIPP courante. 

Erreurs de sous-déclaration. Comme nous l'avons mentionné plus haut, les données tirées des dossiers 
administratifs et des empLoyeurs disponibles lors du 2e essai préliminaire renferment tine preuve directe des effets 
des erreurs de mesure des procedures de la SIPP-CR. Jusqu'ici, les données décLaróes dans le cadre de I'enquête 
par Les participants connus aux programmes ont été évaluées en les coniparant a une vérité basée sur des 
dossiers pour deux programmes, les coupons alimentaires (Food Stamps) et le revenu de sécurité sociale 
(Supplemental Security Income) (SSI). 

Le tabLeau 2 présente les taux d'erreur lies a La sons-declaration de Ia participation mensuelle aux programmes 
- c'est-à-dire, la proportion de mois au cours desquels les répondants ont 4<v6ritablement> participé aux 

' Les rsuttats relatifs au biais dO ala lisire pour Ia SI?P-CR sont bases sur des donnCes provenant de bus lea ménages pour lcsquels 
des interviews completes ont Cté rCalisées au cours des deux cycles d'inteMew 74 Ion du 1 essai prélirninaire et 79 lois du 2. Lea 
données mentionnees par Burkhead et Coder sont tirées des trois premiers cycles d'interview du panel de 1984 de Ia SIPP, qui eat 
compose d'cnviron 20 000 mCnagcs. 
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programmes alors qu'ils n'ont rien déclaré a ce sujet 
dans le cadre de 1'enquête7. Comme la taille de 
Péchantillon utilisé pour le 2' essai préliminaire est 
petite et a cause des differences considérables au 
niveau conceptuel entre les essais préliminaires et 
l'enquête SIPP courante, nous n'avons pas tenté 
d'effectuer de tests statistiques et ne pouvons donc 
faire aucune affirmation concernant la signification 
statistique des differences observées. Néanmoins, les 
données limitées dont nous disposons laissent 
supposer, a nouveau, que les procedures révisées vont 
dans Ia bonne direction pour ce qui est d'apporter 
des ameliorations importantes a Ia mesure de 
statistiques des de l'enquête SIPP. 

53 Domaines qui nécessitent des ameliorations - 
Non-réponse des inénages et coüts 

Les essais préliminaires n'étaient pas concus pour 
fournir des comparaisons opérationneiles définitives 
avec les procedures de I'enquête SIPP courante. 
Toutefois, les données relatives aux essais 
nr4l;yn;nnnrae loccant c,,nnnear 	en nniit nnn 

Tableau 2: Sous-déclaration de Ia participation 
aux programmes pour les essais preliminaires 

de Ia SIPP-CR et Ia SIPP courante. 

SOUS-DECLARATION DE LA 
PARTICIPATION MENSUELLE AUX 
PROGRAMMES: 

% des ,nois de participation uvéritable  déclarés 
comme 'sans participation ": 

SIPP-CR 	SIPP 
courante 

Coupons alinientaires 9.7% 	23.7% 
SSI 	 11.1% 	23.2% 

(Les résultats pour Ia SIPP courante sont tires 
de Marquis et Moore 1990) 

(Résultats de l'enquê.te SIPP courante (Marquis et 
Moore 1990)) 

1' 	 .a fluJa.,..LaL 0 LifJfJa.A 9 Li £4 3.# }JL. ML 9 M', 

telles qu'elles sont conçues et mises en application 
actuellement, les nouveiles procedures donnent des résultats bien en-deçà du rendement de l'enquête SIPP 
courante dans deux domaines des - Ia non-réponse et les coüts. 

Non-réponse. Pour les deux essais préliminaires combines, le taux de réponse des menages du 1 0T  cycle (le 
nombre de menages interviewés divisé par le norubre de inénages adniissibles) était de 73%; pour Ic 2C  cycle, 
ce taux (base seulement sur les menages interviewés lors du 1 cycle) était de 87%, ce qui donne un taux de 
réponse longitudinal de 63%. Ce taux montre la proportion des ménages admissibles du 1" cycle qui onE éte 
interviewés lors des deux cycles. Pour l'enquête SIPP courante, on obtient tin taux de réponse au 1' cycle 
d'environ 92% et un taux longitudinal lors du 2' cycle d'environ 88%. Bien que les taux de l'enquête SIPP ne 
soient pas exactement comparables a ceux des essais préliminaires, a cause de differences dans les procedures 
(par exemple, pour I'enquête SIPP courante out suit les personnes qui demenagent, alors que cela n'était pas 
prévu dans les procedures appliquees pour les essais préliminaires de la SIPP-CR), ii est assez evident que les 
taux de reponse lors des essais preliminaires étaient beaucoup plus faibles des le debut du 1" cycle et que 
l'attrition a aussi vraisemblablement été plus élevée lors du 2' cycle. 

Nous avons examine les descriptions qu'ont fait les intervieweurs des circonstances entourant chaque 
non-interview a laquelle ils avaient fait face pour essayer de trouver des indications que les nouvelles procedures 
causaient le taux plus élevé de non-réponse. A une ou deux exceptions près, II n'y a pas suffisamment de preuves 
dans ces rapports qu'une non-interview quelconque résultait directement des nouvelles procedures. Les 
non-interviews causées par l'absence de répondants au domicile, qui représentaient entre 20 et 25% des cas de 
non-interviews, ne sont vraisemblablement pas dos a une procedure spéciale quelconque utilisée pour I'enquéte, 
certainement pas lors du 1 cycle d'interview. La majorité des non-interviews étaient des refus. Dans presque 
tous Ies cas, les refus lors du V cycle se sont produits avant que l'intervieweur alt même Pu commencer 0 

Lea personnes faisant partie de l'chantillon du 2 essai prliminaire de La SIPP-CR ont corinu 165 mois de participation veritable au 
programme des coupons atimentaires (Food Stamps), scion les dossiers administratifs pour lesquels elks ont dCclaré 149 mois de 
participation lors de l'interview de Ia SIPP-CR dana Ic cas du SSI, lea chiffres comparables sont de 135 mois de participation vntab1e 
dont 120 ont CtC d6ciar6s. Lea donnCes presentecs par Marquis ct Moore sont tirCes de l'Ctude de verification de dossiers de Ia SIPP 
(SIPP Record Check Study), qui faisait appel a un sous-ensemble de trois Etats pour lea deux premiers cycles d'inteiview du panel de 
1984 de La SIPP. Pendant cette p&iode, lea personnes admissibles de l'Cchaniillon de La SIPP ont connu 1 451 mois de participation 
veritable au programme des coupons alimentaires (Food Stamps), d'aprês lea dossiers administratifs, dont 1107 ont CiC dCclarCs lots 
de l'intcrview de Ia SIPP courante; pour Ic SSI, Its chifires comparables sont de 919 mois de participation veritable dont 706 ont CtC 
declares. 
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expliquer l'objet de l'euquête et ce que In collaboration a I'enquête entrainait. Bien que, par definition, les 
personnes qui oat refuse de répondre a l'interview lors du 2' cycle connaissaient ce que l'interview comportait, 
méme ces personnes, d'après les rapports des intervieweurs, n'ont pas mis en cause l'une quelconque des 
procedures cognitives pour expliquer leur refus de collaborer. Les personnes n'ont pas refuse dc participer parce 
qu'on leur a demandé d'obtenir des documents ou parce qu'on était pour enregistrer l'interview. II semble que 
les problèmes de non-réponse lors des essais préliminaires aient eté beaucoup plus de nature administrative; ii 
est arrivé souvent que les personnes qui pourraient éventuellement refuser de répondre et les répondants 
di.ffidiles a retracer n'Ctaient pas repérés assez tot pour que les mesures correctives appropriées puissent étre 
prises, ou, s'ils étaient repérés tot, ii est arrivé souvent que les mesures de suivi n'étaient pas prises 
immédiatement. 

Coats. Bien qu'il soit difficile de comparer directement les coOts des essais préliminaires de Ia SIPP-CR aux 
coüts de l'enquéte SIP? courante (a cause des tâches beaucoup plus petites dans l'enqu&e SIPP-CR, par 
exemple, et d'un plan d'échantillonnage comportant beaucoup de grappes pour l'enquête SIP? courante), II est 
evident que lors des essais préliniinaires de I'enquête SIPP-CR, les coüts sur Ic terrain oat été considérablement 
plus élevés que ceux associés a Ia réalisation courante de I'enquete, peut-étre jusqu'a 50% pIus élevés. Une 
hypothese évidente pour expliquer cette situation est le fait qu'on peut imputer les augmentations de coüts a 
certaines des caractéristiques des nouvelles procedures - le plus possible d'autodéclaration, des interviews de 
groupe, le fait d'insister pour disposer d'un cadre approprié dans lequel réaliser les interviews, l'utilisation de 
dossiers, etc., puisque ces procedures exigeaient de nombreuses visites additionnelles aux ménages, visites qui 
auraient ete évitées scion les procedures utilisées pour l'enquéte SIPP courante. 

Nous avons examine les rapports produits par les intervieweurs suite a leurs visites aux ménages pour le cycle 
du essai préliminaire, visites qui étaient toutes supposees avoir été enregistrées et rendu us jugement subjectif 
pour decider si chacune de ces visites aurait éte nécessaire selon les procedures de l'enquête SIPP courante ou 
s'il s'agissait d'une entrée en communication additionnel1e*, requise seulement pour appliquer les nouvelles 
procedures. Aucune des premieres visites, par exemple, n'était considérée une visite aadditionnelle; toutes les 
visites faites pour obtenir des documents manquants relatifs au revenu étaient des visites oadditionnelleso. Les 
données figurant dans le registre des visites pour le 1 essai prélixninaire ne montrent pas un nombre 
déraisonnabie de visites additionnelles aux ménages (les doanécs pour le 2' essai préliminaire n'ont pas encore 
ete analysées). Bien qu'il soit impossible de trouver le nombre exact de visites additionnelles, on peut en 
évaluer une limite supérieure; nous estimons qu'au plus 14% de toutes les visites sur place lors du 1 cycle atm 
d'interviewer des ménages étaient des visites oadditionnelleso. Méme si ces visites additionnelles (et les 
nombreux appels téléphoniques additionnels qui n'auraient pas été nécessaires selon les procedures de l'enquéte 
SIPP courante) oat contribué, sans aucun doute, aux coOts plus élevés des travaux sur Ic terrain, ii ne semble 
pas qu'il y en ait suffisamment pour justifier tout l'écart dans les coOts. 

Un autre élément qui contribue aux coOts plus élevés des nouvelles procedures est Ia durée effective de 
l'interview réalisée sur place. Pour le r essai pré[izninaire de Ia SIPP-CR, use interview du 1 cycle prenait, en 
moyenne, 71 minutes par ménage; pour l'enquete SIPP courante, Ia moyenne est d'environ 52 minutes par 
ménage. II se peut que cette difference soit attribuable au manque d'experience de l'intcrvieweur (tons les 
intervieweurs travaillant a Ia SIPP-CR effectuaient cc travail pour Ia premiere fois), ou elle peut être due aux 
procedures; dans l'un ou I'autre cas, il est peu probable que cette situation ait eu un effet considerable sur les 
differences de coOts observées. 

Le fait que les intervieweurs ont effectué de nombreuses visites improductives (Krasko 1992) est une cause 
majeure beaucoup plus évidente des coOts plus élevés du travail sur le terrain lors des essais préliminaires. On 
a manifestement évité de réaliser des interviews en soirée, les intervieweurs ont donc effectué, pendant Ia 
journée, des visites répétées qui n'ont pas permis d'entrer en communication avec des répondants éventuels. 
Puisque les coOts de déplacement sont use composante importante des coOts du travail sur Ic terrain, ces visites 
improductives oat certainement contribué aux coOts directs d'interview plus élevés. Ii se peut que Ic manque 
d'expérience des intervieweurs a titre d'intervieweurs travaillant a des enquêtes, que le fait qu'ils n'habitaient pas 
dans les secteurs qui leur avaient été conflés et qu'on n'avait pas mis l'accent sur les coUts et sur l'efficience (lors 
de la formation, dans la supervision et Ia rétro-information), expliquent tons pourquoi les intervieweurs oat 
effectuC un nombre si élevé de visites improductives. 
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6. CONCLUSIONS ET PROCHAINES ETAPES 

Bien que le travail stir les procedures révisées et <cognitives de l'enquête SIPP soiL encore loin d'être terminé, 
les renseignements recueillis dans le cadre d'essais préliminaires a petite échelle nous amènent a penser que les 
nouvelles procedures offrent La possibilite de réduire considérablement certains des problemes de mesure 
ixnportants lies a l'enquete. En méme temps, les difficultés opérationnelles rencontrées lors des essais 
préliniinaires - taux de non-réponse et coüts élevés - menacent manifestement Ia notion que ces procedures 
constituent une option viable pour tine mise en application effective a l'échelle nationale. 

L'étude d'évaluation actuellement en cow-s - une comparaison experimentale en parallele des nouvelles 
procedures et des procedures de l'enqu&e SIPP courante, dans laquelle on utilise des données tirëes des dossiers 
adniinistratifs comme critères de mesure - permettra d'obtenir des preuves sérieuses a propos des avantages 
qu'offrent les procedures révisées relativement aux erreurs de mesure. Si les résultats pour Jes erreurs de mesure 
se révèlent suffisamment positifs, le Census Bureau effectuera des recherches additionnelles afin d'étudier les 
nombreuses questions opérationnelles qui resteront a regler, y compris, bien entendu, comment ramener les taux 
de non-réponse et les coüts a des valew-s raisonnables, mais aussi la possibilité d'appliquer les résultats a d'autres 
lieux, la collaboration des répondants pendant plusieurs cycles, la meilleure facon d'utiliser l'interview sur place 
ou l'interview telephonique assistée par ordinateur avec les nouvelles procedures, les effets différentiels de Ia 
nouvelle méthode pour recueillir des données sur le revenu dans des sous-groupes (plus particulièrement les 
sous-groupes a revenu élevé) Ct de nombreuses autres questions. 

Deux de ces <'autres>> questions méritent tine mention spéciale. Une a trait au comportement des intervieweurs, 
que les nouvelles procedures mènent manifestement dans de nouvelles directions. Une interpretation raisonnable 
des résultats des essais préliminaires en ce qui a trait a Ia non-rCponse, est que, bien que les répondants soient 
peu enclins a ne pan collaborer quand les nouvelles procedures sont employees, il est fort possible que les 
intervieweurs manifestent tin certain manque d'enthousiasme pow- ce qui est de leur application. Notre examen 
des résultats de l'étude d'évaluation doit tenir compte des perceptions des intervieweurs: que trouvent-ils 
particulièrement diffidile, s'il y a lieu, a propos des nouvelles procedures et pourquoi? Nous devons aussi être 
préparés a accepter la possibilite que d'autres revisions et ameliorations doivent être apportées aux nouvelles 
procedures pour les rendre vraiment réalisables, II se peut aussi que de nouvelles méthodes de formation en 
classe et de nouvelles approches pour encadrer et surveiller les intervieweurs stir le terrain soient nécessaires. 

La deuxième question porte sur l'ensemble de procedures de l'enquête SIPP-CR elles-mémes. L'ensemble actuel 
de procedures a &é créé en tenant compte des échéances du calendrier de remaniement de l'enquéte SIPP. On 
tie nous a pan accordé de temps pour élaborer et améliorer les composantes individuellement, mais nous avons 
plutôt dâ utiliser tine méthode indiscutablement <globale>>. Bien que nous puissions faire des hypotheses, nous 
ne savons pan quelle partie de l'ensemble de procedures permet d'obtenir les gains véritables de qualité et øü 
les gains tie sont pan suffisants pour justifier La dépense additionnelle. Si des coüts accrus et des taux de 
non-réponse plus élevés continuent d'accompagner toutes les ameliorations de la qualité des réponses, ii sera 
essentiel que Ia prochaine étape des recherches s'intéresse au coCt discret et aux effets stir la qualite de chacune 
des composantes de cc qui constitue actuellement l'ensemble servant a effectuer des mesures dans le cadre de 
l'enquete SIPP-CR. 
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REPERAGE DES REPONDANTS A L'ENQUETE NLSY 
ET CONSERVATION D'UN TAUX D'ACHEVEMIENT DE 90% 

POUR 13 VAGUES ANNUELLES 

A. Schoua-Glusberg et E. Hunt' 

RESUMÉ 

L'enqute vNational Longitudinal Survey of Labor Market Experience - Youth Cohort (NLSY) existe depuis 1979. 
Parrarnée actuellement par It U.S. Bureau of Labor Statistics, cette enqute consiste a raliser annuellement des 
interviews directes avec chacune des personnes qui avaient dt6 intetviewes en 1979 (environ 9,800), saul Its membres 
de deux des &hantillons sur-reprsent& A Ia vague numéro 13, 98% des répondants avajent Pu étrc repérés et plus 
de 91% avaient pu âtre ,nterviewés. Dans cette communication, on analyse Its méthodes qui ont servi a retracer lea 
participants de cette enquête longitudinale annuelle. Le repérage efficace des répondants dans une enquête par panel 
eat une lacon de réduire au maximum l'érosion de l'échantillon. 

MOTS-CLES: Repérage; NLSY; enquétes longitudinales. 

1. INTRODUCTION 

1.1 L'enquéte National Longitudinal Survey of Labor Market Experience>> 

Je vous entretiendrai aujourd'hui des strategies et des méthodes que nous employons dans l'enquête eNational 
Longitudinal Survey of Labor Market Experience/Youth Cohort (N1SY)>> pour repérer les répondants. L'étude 
est parrainée par le Bureau of Labor Statistics du Department of Labor des Etats-Unis. La Center for Human 
Resource Research (CHRR) de I'Ohio State University est le fournisseur attitré, tandis que le National Opinion 
Research Center (NORC) est le sous-traitant charge de Ia collecte des données. 

I.e NLSY est une enquete annuelle menée auprés de jeunes adultes sur leur experience du marché du travail. 
Pour l'année de rëférence de l'enquete (1979), un total de 12 686 personnes dont l'âge variait entre 14 et 21 ans 
onE éÉé sélectionnées aim de participer a une enquôte parrainée par le Department of Labor et Ic Department 
of Defense des Etats-Unis. L'enquête devait, a l'origine, durer cinq ans, mais on a décidé de Ia poursuivre. Elle 
est raalisee chaque année et compte maintenant 13 ans d'existence. D'ici les deux prochaines semaines, nous 
allons terminer Ia collecie des données pour La quatorzieme vague, et nous sommes a preparer Ia quinzième. 

1.2 Taux d'achèvement du NLSY 

Au Lii des ans, les taux d'achèvement de l'enquête NLSY ont vane entre 90% et 96% du nombre reel de 
répondants de l'année de référence. II est devenu de plus en plus difficile avec les années d'atteindre des taux 
d'achèvement aussi élevés, bien que nous n'ayons pas nécessairem cot observe de diminution constants. Certaines 
années, le taux d'achèvement a baissé, puis a remonté par Ia suite. II y a de bonnes raisons qui expliquent cc 
phénomène. Ainsi, après avoir participé aux cinq premieres vagues, bon nombre de répondants estiniaient avoir 
rempli leur engagement initial de cinq ans et ne voulaient pas continuer a 6tre interviewés. 11 en est rtsulté une 
chute marquee du tau.x d'achèvement après Ia cinquième année. Autre exemple: dans La neuvième vague, La 
majorité des interviews ont éÉé menées par téléphone. Or, c'est Ia scule fois oC nous avons procedé de Ia sorte, 
et le taux d'achèvement a alors diminué. Mais il est remonté de nouveau dans Ia dixième vague des que nous 
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avons repris les interviews directes. Quoiqu'il en soit, nous avons toujours réussi a interviewer plus de 90% des 
répondants sélectionnés a l'origine. 

Nous explorons constamment de nouvelles facons de convaincre les personnes réfractaires de participer a 
l'enquéte; bien entendu, nous appliquons celles qui nous semblent les plus pratiques et les plus efficaces. Ii n'y 
a pas de doute que l'apritude a repérer les répondants au lii des ans constitue l'un de grands succès obtenus par 
l'enquête NLSY dans ses efforts visant a enipêcher l'érosion de l'échantiilon. 

2. REPERER LES REPONDANTS DE L'ENQUETE NLSY 

2.1 Categories de répondants suivis 

Quelles categories de répondants suivons-nous? Si nous reprenons les règles de suivi>> dont Graham Kalton 
nous a entretenus ce matin, nous cherchon.s en somme a retracer tous les répondants, sauf, bien entendu, les 
personnes décédées et ceiles appartenant a La catégorie dite des <<refus agressifs>> (c'est-à-dire les répondants qul 
menacent d'appeler la police ou leur avocat, ceux qui accueillent nos intervieweurs a Ia pointe du fusil et les gens 
du même acabit). II y en a très peu. Nous suivons Les personnes qui vivent en établissement, du moment 
qu'elles sont capables de répondre a nos questions. Par exemple, nous interviewons chaque année un certain 
nombre de dCtenus. Nous suivons aussi les répondants qui vont s'établir a l'étranger; nous en interviewons 
certains au téléphone, d'autres en personne. Nous suivons, ou en tons cas nous essayons de suivre, les personnes 
dont le domicile est inconnu et nous tentons de joindre également celles qui n'ont pas répondu dans les vagues 
précCdentes. 

NORC a une tongue experience du reperage des répondants diffidiles a trouver. En particulier, nous travaillons 
depuis longtemps a reperer des jeunes en milieu défavorisé, une population qu'on retrouve d'ailleurs souvent 
dans les enquétes. Notre experience en ce domaine laisse généralement supposer qu'une approche souple et 
globale, qui tient compte des caractéristiques des diverses composantes de l'échantiilon, est essentielle lorsqu'on 
recherche des personnes difficiles a trouver. 

Penchons-nous maintenant sur les personnes introuvables. Qui sont-elles? A quoi ressemblent-elles? Nous 
entendons par introuvabIes> les répondants qui n'ont pas été retraces a is fin de Ia période d'enquête sur le 
terrain. (Les chiffres que je vais citer correspondent aux 12 premieres années de L'enquete, étant donrié qu'il 
s'agit IA des données officielles publiées jusqu'à present.) Précisons d'abord que parrni les 12 686 répondants 
constituant l'échantillon initial, seulement 1 190 ont été au moms une fois classes introuvables. De ceux-là, le 
quart ou 25% sont restés introuvables plusleurs fois et les trois quarts (75%) ne l'ont été qu'une seule fois, Landis 
que 81% l'ont été une fois ou deux. 

Au lii des ans, nous avons cherché a interviewer des échantillons de tailles différentes. Pendant les premieres 
années, nous avons cherché a interviewer Ia totalité des 12 686 répondants initiaux. Par Ia suite, après Ia sixième 
vague, nous avons éliminé l'écbantillon militaire sur-représenté. L'échantiilon global a ainsi été ramené a environ 
11 600 répondants. Ii y a deux ans, nous avons laissé Lomber l'échantillon sur-représenté compose de personnes 
de race blanche économiquement défavorisées, c'est-à-dire l'échantillon des <Blancs défavorisés>> (population 
d'ailleurs particulièrement facile A repérer et a interviewer). Nous nous intéressons ainsi a quelque 
9 800 personnes. De ce nombre, jamais plus de 2,5% ont été classées comme introuvables au terme d'une vague 
donnée. En chiffres absolus, le nombre le plus élevé d'introuvables au terme d'une vague a été de 293. 

2.2 Caractéristiques démographiques des introuvables 

Examinons les caractéristiques démographiques des introuvables. Sur le plan du sexe, 60% sont des hommes 
et 40%, des femmes, alors que les personnes des deux sexes étaient représentécs également dans l'échantiilon. 
S'agissant de Ia race et du groupe ethuique, on constate que les hispanophones sont les plus difficiles a trouver - 
ce qui n'est pas étonnant. En effet, ils forment 30% des introuvables, en regard de 15% de I'échantiilon. Dans 
notre échantiilon sur-représenté compose d'hispanophones, nous observoris beaucoup de mouvements de part 
et d'autre de Ia frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, avec us va-et-vient frequent de nombreux 
répondants. II nous arrive de retrouver ces personnes au Mexique et de les interviewer là-bas. Les Noirs 
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constituent 28% des introuvables et 25% de l'échantillon, tandis que les Blancs constituent 41% des introuvables 
et 59% de l'échantillon. 

23 Outils de reprage 

De quelles sources de renseignements disposons-nous pour le repérage? Chaque annéc, nous terminons les 
interviews en indiquant dans Ia dernière partie du questionnaire tons les renscignements utiles et récents 
permettant de localiser les répondants. Nous leur demandons chaque fois d'inscrire leur nom au complet, car 
ii arrive que le nom change. Nous leur demandons Ieur adresse complete et leur numéro de téléphone, leu.r lieu 
de travail et s'ils nous permettent de communiquer avec eux au travail. Nous demandons aux feinmes leur nom 
de jeune file. Nous demandons aux répondants leur numéro de perinis de conduire, s'ils comptent déménager, 
les noms des parents et amis susceptibles de toujours savoir oü iLs se trouvent. Que faisons-nous de tons ces 
renseignements? Chaque année, au moment oi nous nous apprétons a enquêter sur le terrain, nous incorporons 
tout nouveau renseignement dans une Fiche de localisation remise a l'intervieweur pour chaque cas qu'on liii 
confie. Au fil des ans, nous avons dü diminuer Ia taille du caractèrc d'imprimerie de cette Fiche de localisation, 
&ant donné que nous essayons de grouper sur une seule feuille tons les renseignements recueilhis d'une année 
a l'autre. Nous ne nous limitons pas aux renseignements les plus récents ou les plus utiles. Nous gardons aussi 
aprés chaque vague les coordonnées des personnes de référence, habituellement des parents et amis, dont les 
noms nous out été fournis par les répondants. 11 y a quelques années, nous avions décidé de supprimer de 
vieilles références contenues dans Ia Fiche de localisation pour faire place a de nouveaux éléments et produire 
ainsi Un document plus lisible. Cependant, les intervieweurs out jugé que l'initiative n'avait pas éÉé heureuse, 
parce qu'il arrive qu'une vieille référence s'avère utile quand toutes les autres pistes ne mènent nulle part. 

2.4 Repérage avant l'enquéte stir le terrain 

Nous ne nous contentons pas de recueillir des renseignemeuts que nous mettons a jour chaque année avec les 
répondants; nous suivons aussi d'autres pistes. D'une année a l'autre, nous perfectionnons et révisons 
constamment Ia marche a suivre en fonction des renseignements accumulés, en vue surtout de Ia consultation 
des bases de données. Permettez-moi de vous décrire notre démarche habituelle. Chaque année, avant même 
d'essayer de prendre contact avec tin répondant, le personnel du bureau central vérifie les bases de données 
électroniques, par exemple les bases de données National Change of Addressx.. Méme si on nous donne une 
nouvelle adresse postale, l'ancienne demeure stir Ia Fiche de localisation. L'expérience nous a enseigné que, 
parfois, les modifications ou les mises a jour dans les bases de données étaient incorrectes. Dans le passé, nous 
avons coinmis l'erreur de supprimer l'ancienne adresse pour la remplacer par Ia nouvdlle, supposément meilleure. 
Maintenant, nous gardons toujours I'ancienne adresse. Cette verification préLiminaire est a peu près tout ce que 
cons faisons avant de prendre contact avec les répondants. 

En mars, cons envoyons par Ia poste un premier avis auquel nous joignons un coupon sur lequel les répondants 
peuvent corriger ou modifier leur adresse existante. Les coupons retournés constituent le point de depart des 
actions ultériew-es entreprises par le bureau central. Dans les cas oü le coupon n'est pas retourné, nous 
supposons -- tine conjecture certes hasardeuse -- que l'avis a éÉé envoyé a Ia bonne adresse. Aucune autre action 
n'est donc entreprise en pardil cas avant l'enquête stir le terrain. Les coupons retournés peuvent être divisés en 
différentes categories. Certains établissent que I'adresse postale était effectivement correcte. (Nous ne 
demandons pas aux répondants de nous retourner le COUOfl Si l'adresse imprimée est correcte, mais ii y en a 
qui prennent Ia peine de nous le retourner en précisant que les renseignements que nous avons sur eux sont 
toujours corrects.) D'autres nous font part d'un changement d'adresse ou de numéro de téléphone. Nous 
recevons aussi quelques coupons du bureau de poste avec tine mention de nouvelle adresse: Ia lettre est livrée 
au répondant par le bureau de poste, lequel nous informe de Ia nouvelle adresse. Et enfin d'autres avis n'ont 
Pu être livrés a cause d'une adresse incomplete ou erronée. 

Examinons, a Litre d'exemple, ce qui s'est produit durant Ia douzième vague, année typique sur le plan du 
reperage. Si cons excluons ins orefus agressifs, nous avions mis a la poste plus de 10 500 avis. Dans environ 
Ia moitié des cas, nous n'avions rien recu en retour. Si on additionne tons Jes coupons que le bureau de poste 
ou les répondants nous ont retournés avec des corrections et les avis qui n'ont pu Ctre livrés, Ie tiers des avis mis a la poste comportaient un ou plusieurs changements. On voit donc que, d'une année a I'autre, beaucoup de 
répondants changent d'adresse. Bien entendu, ii est arrivé que des répondants nous signalent une correction due 
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a des erreurs produites a l'étape de Ia saisie. A Ia fin du premier envoi a la douzième vague, nous nous sommes 
donc retrouvés avec 783 répondants dont nous ne connaissions pas l'adresse et que nous devious retracer d'une 
façon ou d'une autre. Ce qui veut dire que nous avons pu retracer environ les deux tiers des répondants dont 
l'avis n'a pu être livré. On notera que cette proportion reste a peu près la méme d'une vague a I'autre. 

2.5 Repérage durant Ia collecte des données 

Une autre facon de considérer le problème des répondants introuvables est de surveiller, d'une semaine a I'autre, 
l'évolution des cas durant Ia période d'enquete sur le terrain, laquelle commence a Ia fin de mai et se termine 
a La fin d'octobre. Au pire moment, entre 5% et 7% des répondants de l'échantillon sont introuvables. A La 
fin de La collecte des données, nous sommes en general capables d'en retracer les deux tiers. Ainsi, an terme 
de la collecte des donnCes de la douzième vague, seulement 246 répondants sont restés introuvables. 

Une fois que les résultats du premier envoi postal sont totalisés et que les adresses sont révisées, on procède 
a l'enquête sur le terrain. Les intervieweurs passent par plusieurs étapes pour retracer les cas qui leur sont 
conflés. Voulant entrer en contact par téléphone avec certains répondants, us se heurtent a toutes sortes de 
difficultés, notamment des lignes débranchées. us se rendent a Ia dernière adresse connue du rCpondant sans 
arriver a le retracer, on encore us tombent sur un cas de répondant introuvable que les avis n'avaient pas décelé. 

Les intervieweurs out recours a tin certain nombre d'outils connus: assistance-annuaire, répertoires télephomques, 
registres des statistiques de I'état civil, annuaires croisés et annuaires d'adresses permettant de prendre contact 
avec les voisins, changements d'adresse au bureau de poste local ou verifications des anciennes adresses, 
verifications au Department of Motor Vehicle des renseignements sur le permis de conduire que nous recueillons 
chaque année, recensements des électeurs, registres des répartiteurs (ixnpots). Voilà donc autant de méthodes 
courantes qu'adoptent les intervieweurs. Leurs superviseurs, de Ieur côté, peuvent consulter des bases de 
données informatisécs a cette étape, par exemple celles des agences d'évaluation du credit et des compagnies 
de téléphone, comme quelqu'un Ic mentionnait cc matin. 

Quelques répondants ne peuvent être retraces par les moyens que je viens de décrire; ii faut alors jouer au 
detective dans l'entourage du dernier domicile ou suivre d'autres pistes que nous aurions Pu obtenir dans les 
années antérieures. L'intervieweur commence son travail de repérage en utilisant certains outils propres an cas 
qui l'occupe et recueille Ic plus de renseignements possibles dans le secteur géographiquc de l'ancienne adresse. 
II pane aux voisins que le répondant aurait Pu donner comme références ou s'entretient avec les commerçants 
du secteur. Nous n'insistons pas sur l'emploi de ces méthodes, mais elles sont parfois tout cc qui nous reste et 
donnent de bons résultats. 

A quoi attribuons-nous Ic succès de nos efforts de repérage? Nous le devons en grande partie a la persistance 
des intervieweurs et a leur connaissance de L'échantillon. Les parents des répondants font preuve d'une bonne 
collaboration. Comme l'age des jeunes variait entre 14 et 21 axis au moment oü nous avons commence a les 
interviewer, nous avons cix de frequents contacts avec les parents au Iii des axis. En general, les intervieweurs 
ont une attitude trés positive a I'égard de l'échantillon, et c'est une question d'hoaneur pour eux de retrouver 
les jeunes visés par l'enquête. 

De nombreuses anecdotes nous ont eté racontées. Ainsi, un intervieweur a parcouru les champs de laitue de 
Ia Californie a la recherche de répondants qui manquaient a l'appel et qu'il a fini par retrouver. Dans les villes, 
II y a cette intervieweuse qui s'est rappelé que tel repondant aimait le jazz. Elle a visité tous les magasins de 
musique du quartier jusqu'a ce qu'elle tombe stir quelqu'un qui l'a mise sur Ia bonne piste. Une autre 
intervieweuse a découvert que le répondant qu'elle cherchait était devenu un sans-abri et habitait dans un boise. 
Elle a parcouru le boise a pied en appelant a haute voix le répondant jusqu'à cc qu'elle le trouve. Voilà autant 
d'exemples de persistance et d'ingeniosité. 
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3. CONCLUSION 

Le coüt de nos efforts de repérage doit We pris en compte. Bien que nous ne tenions pas un compte distinct 
de nos activités de repérage, contrairement a d'autres activités propres aux interviews, nous pouvons afftrmer 
que le rapport entre Ia durée de l'interview et le nombre total d'heures consacrées a un cas dans le cadre de 
l'enquéte NL.SY n'est pas beaucoup plus élevé que pour bien d'autres de nos enquêtes a petit budget. Par 
consequent, nous estimons que nous ne passons pas beaucoup de temps a faire du rerage. Très peu de ens 
nous obligent a sortir tout l'arsenal. Si on répartit ces activités de reperage sur un échantillon aussi vaste, on 
constate que le coüt par cas n'est pas élevé. 

Un dernier point: II ne faut pas abandonner la recherche des personnes introuvables. Nous avons note qu'à In 
fin de Ia douzième vague, sur 246 personnes classées introuvables, seulement 60 n'avaient Pu être retracées d.ans 
les deux vagues précedentes. Voyant comment les répondants deviennent des introuvables et comment nous les 
retraçons, nous constatons qu'ils essaient plutot de nous éviter. D'autre part, lorsque nous les retrouvon.s, Ia 
majorité de ces personnes (environ 75%) deviennent par Ia suite de véritables répondants et cessent de jouer 
a cache-cache. La solution consiste donc a toujours poursuivre les recherches, car, des que nous retraçons les 
introuvables, ils sont habituellement fidèles. 
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TERAGE COORDONNE D'ECHANTILLONS STRATIFIES 

F. Cotton et C. Hesse' 

RÉSUMÉ 

Ce papier dcrit un système de tirage coordonn d'échantillons stratifies utilisC a l'INSEE depuis quelqucs annees 
pour lea enquètes annuelks d'entreprises. Ce système repose sur l'affectation aux unites de Ia base de sondage de 
numCros aléatoires variables, recatcules apres chaque tirage selon une formule simple qui depend du type de 
coordination desire. On peut avec cette niCthode coordonner simplement des tirages stratifi6s suivant des critCrcs 
diffCrents, ou même portant sur des unites diffCrentes mais liCes: un exemple de ce dernier type d'application, portant 
sur des entreprises et leura Ctablisscments, eat décrit en detail, ci quciques simulations soft presentees pour donner 
un aperçu des effets de coordination obtenus. 

MOTS CLS: Coordination; Cchantillons stratifies; numéros aleatoires; enquêtes d'entreprises. 

1. INTRODUCTION 

L'enquete annuelle d'entreprises réalisée par le système statistique d'entreprises français est en fait une 
juxtaposition de plusieurs enquêtes, menées conjointement par divers organismes: 

- des services statistiques de ministères (enquêtes sur l'industrie, les industries agricoles et alimentaires, 
le bâtinient, les transports); 

- deux départements de l'INSEE (enquétes dans le commerce et les services, enquête sur les très petites 
entreprises industrielles). 

Les entreprises enquétées sont sélectionnées par tirage aldatoire simple stratifié (TASST). Au-dessus d'un seuil 
de taille qui vane selon le secteur d'activité, les enquêtes sont exhaustives. La gestion de Ia base de sondage et 
le tirage des échantillons sont effectués a I'INSEE (Institut National de la Statistique et des Ludes 
Economiques), qui dispose du repertoire central des entreprises et des établissements (Sirène) a partir duquel 
est obtenue Ia base de sondage. 

Ce système d'échantillonnage a fait l'objet d'une refonte informatique et méthodologique en 1989. A cette 
occasion., de nouvelles techniques statistiques ont été adoptees, en particulier une technique de tirage et de 
coordination d'échantillons par attribution de nurnCros aléatoires, technique qui faiL l'objet de ce papier. 

2. TIRAGES AVEC AITRJBUTION DE NUMEROS ALEATOIRES 

On considère une population U composée d'individus i, i =1, ...,N. Cette population est partitionnee en strates 
{ U, }h.,,,,  en fonction d'un critère connu pour tous les individus. L'objectif est d'effectuer dans cette 
population des tirages aléatoires simples stratifies (TASST), définis ici comme des juxtapositions de tirages 
aléatoires simples indépendants dans chaque strate. 

Pour commencer, on ne considérera que le tirage de deux échantillons s, et s2 , sans changement intermédiaire 
de la population ni de la stratification. Notons n (respectivement n) le nombre d'unites que l'on souhaite 
sélectionner dans Ia strate h pour s, (respectivement s,). 

C. Hcssc est responsable de Ia cellule mCthodologie a Ia Direction des Statistiques Economiques de l'INSEE (France). F. Cotton 
travaile au DCpartement des Projets de 1'INSEE, 15, boulevard Gabriel PCri, F-92245 Malakoff Cedex. 
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On attribue indépendamment a chaque individu i un numéro w, tire selon une loi uniforme sur [0,1[. 
(Wl,...'WN) suit donc tine loi uniforme sur fl = [0,1[N• Une manière simple de procéder au tirage de s 1  (figure 
1) consiste a ordonner dans chaque strate les individus selon les w croissants, a se fixer pour chaque strate, 
indépendamment des w, ,  une origine Clh  E[O, 1[, puis a sélectionner dans Ia strate h les nIh  premiers individus 
dont le numéro aléatoire vérifie w > c. On raisonnera modulo 1 partout dans ce papier, c'est-à-dire en 
l'occurrence que si l'on arrive a la fm de la strate avant d'avoir sélectionné n Ih  unites, on retourne vers I'origine 
des w1 , et donc on sélectionne en complement les premiers individus tels que w + 1> CIh.  Une telle sequence 
d'unités rangées selon les w sera appelée une fenêtre d'interrogation. 

Figure 1: Tirage stratiflé par attribution de numéros akatoires. 
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Chaque ligne hoi-izontale reprsente une strate, Ct chaque point une unite, 
les unites Ctant rangécs scion icurs numCros aleatoires. Lea unites 
entourees sont selectionnees bisque l'on applique Ia technique decrite 
ci-dessus. 

II est évidemment possible de sélectionner <<vers Ia gauche>> de c 1 , c'est-à-dire dans le sens des w1  décroissants: 
on prend alors les n derniers individus tels que w, < c a ,, (toujours modulo 1). Saul mention explicite du 
contraire, on considérera ici que les échantillons sont tires avers Ia droites. 

On procédera pour s2  comme pour s 1 , en sélectionnant les unites a partir d'un ensemble d'origines { c, }h.Ifl• 
On peut obtenir des effets de coordination entre s , et s, en jouant sur les CIa  et les css,  ou sur le sens de Ia 
selection (vers la gauche ou vers Ia droite). Supposons, pour illustrer ce point, que les c i ,, sont tons nuls et que 

est tire vers Ia droite: cela n'entramne aucune perte de généralité. 

On peut coordonner S, et s2  de façon positive, c'est-à-dire en reprenant dans s2  le maximum d'un.ités deja tirées 
par s 1 , en choisissant c =0 pour tout It. 11 n'est d'ailleurs dans ce cas pas nécessaire que Ia stratification de 
s 1  et celle de s 2 soient identiques. 

Pour obtenir une coordination negative, ii faut décaler les fenêtres d'interrogation entre le tirage de s et celui 
de s2 . Les figures 2 et 3 décrivent deux méthodes possibles. On voit que celle de Ia figure 2 résiste mal a tin 
changement de stratification entre s 1  et s2 , puisque I'on <<désynchronise> les origines des fen&res d'interrogation. 
Dans I'exemple de la figure, Si la dernière unite sélectionnée pour s dans Ia strate 1 passe dans la strate 2 avant 
le tirage de s.,, elle sera de nouveau sélectionnée pour s,: La coordination negative ne sera pas maximale. Au 
contraire, le choix, dans chaque strate, de Ia fenétre constituée des n derniëres unites de La strate conduit a 
une coordination negative maximale entre les deux échantiilons. Cette situation est illustrée dans Ia figure 3, oü 
le second échantillon est tire avec des fenêtres de mémes origines que le premier (nulles, en l'occurrence), mais 
dans le seas des w1  décroissants. 
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Figure 2: Coordination negative de deux échantillons. 
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Lc premier échantiUon 6tant tir6 avec des origines nulles (traits picins), on 
peut coordonner négativement un second ichantillon en utilisant des 
lenétres d'interrogation dont I'originc se situe aprcs Ia dcrnière unit 
sIcctionnée Ion du premier tirage (poinhitl6s). 

Figure 3: Coordination negative de deux échantillons. 
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Le premier dchantillon &ant tir6 avec des ongines nulles (traits pleins), on 
peut coordonner ngativement un second échantillon en utilisant des 
fenétres d'intcrrogation sicuées en fin de strates (pointill6s). 

3. RENUMEROTATION DES UNITES 

Considtrons maintenant deu.x TASST pouvant adopter des stratifications différentes. Lorsque Pon recherche 
une coordination negative, on peut, plutôt que de changer Ia fenêtre d'interrogation entre les deux tirages, garder 
Ia fenétre fixe mais bouger les unites en changeant leurs numéros aléatoires w,. 

Notons a, (j), j E { 1 ..... Nh ) Ic j -ième numéro aléatoire, par ordre croissant, dans Ia strate It du premier tiragc: 
c'est Ic numéro aléatoire w 1  d'un individu i , oi I peut étre spCciflé en fonction de j et h. On a, les numéros 
aléatoires étant presque sürement tous différents: 

a,,3 (1) < ... < a (Nh ). 
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On a sélectionné pour s 1  les individus tels que j = 1,...,n 1 , et on cherche un procédé de renumérotation: 

__+ [Q, i[h 

CI hi 	hi 

associant a l'individu i de numéro 	(j)  uxi nouveau numéro I3 . (j), de telle façon que le classement selon 
ce nouveau numéro rejette les individus tires par s 1  en fin de strate. Le choix de 1'INSEE s'est porte sur Ia 
transformation v,,: 

fihI(j) 	= hJ(J) + 	hi(Nh) - ahJ(nh,) I < 	 (1) 
= cxhJ(j) - 	M(hJ) I > 

D'autres specifications sont possibles, notainment Ia transformation vP, par permutation des numéros: 

= cr1( + Nh 	hJ) 	 (2) 
= a5J( - '1 k!) 	 1 > '1k). 

L'ëchantillon s2  s'obtient en sélectionnant les unites dont les nouveaux numéros sont au debut des strates de s2 . 

La figure 4 fournit une illustration de cette méthode de coordination avec renumérotation. 

Figure 4: Renumérotation des unites. 
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Ce graphique illustre l'évolution clans Ic temps de Ia repartition des unites 
clans tine strate h. Les unites sétectionnCes clans le premier échantillon 
(en has) Loin rejetCes en fin de strate par La renumCrocation, tandis que 
ceties qui n'ont pas &6 tirees sont dCcakes vera Ic debut de Ia strate, cc 
sont donc selectionnees prioritairement lots du second tirage (en haut). 

Notons qu'il est possible, par renumérotation, de ne rejeter en fin de strate qu'une partie des individus 
sélectionnés pour le premier échantilon: ii suffit de remplacer, dans la formule (1), n 1  par un entier plus petit. 
Cela permet d'obtenir des effets de coordination partielle entre les échantillons. 

La transformation v. possède de bonnes propriét6s 2. En particulier, elle ne modifie pas Ia loi de probabilité 
sur Il. De plus, le tirage joint p(s 1 ,s2 ) selon cette méthode est identique a celui qui consiste, sans changer les 
numéros, a utiliser pour s les fenétres situées au debut des strates (de s 1 ), et pour s, les fenétres situées a la 
fin des strates (de s,). On obtient donc Ia coordination negative maximale des deux TASST. 

La méthode de tirage avec renumérotation se généralise aisément au cas oii le nombre d'échantillons a tirer 
dépasse 2. Elle permet en particulier la rotation maximale des unites dans des TASST successifs, avec 
changements de la stratification. Ii suffit d'euchaIner les sequences: 

2  Voir Tirages coordonnés d'échantillons. F. Cotton, C. Hesse, document de travail INSEE n E9206. 
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- tirage (Ia premiere fois) ou renumérotation des ; 

- restratilication de Ia population; 

- échantillonnage des unites au debut des strates. 

Dans le cas oü le nombre d'échantillons est supérieur a 2, Ia renumérotation prend l'avantage sur la technique 
de selection de s2  en fin de strate de la figure 3: avec cette dernière, on ne salt en cffet pas trop queUes fen&res 
utiliser pour s3  afm d'assurer une coordination negative avec a la fois s 1  et s2 . 

4. APPLICATION: TIRAGE D'UNITES DE NWEAUX DIFFERENTS 

On peut réaliser de multiples effets de coordination entre échantillons par sun pie manipulation des numéros 
aiéatoires associés aux unites, a condition de ne pas modifier la distribution uniforme de ces nuxnéros. 

Illustrons ce point dans une autre situation: considérons une base de sondage contenant deux types lies d'unités, 
par exemple des entreprises et leurs établissements. II peut parfois être intéressant de coordonner des tirages 
portant sur ces deux types d'unités, notamment dans une optique de repartition de la charge statistique stir les 
enquétés. 

Supposons qu'un tirage p 1  a été effectué sur les entreprises en utilisant La méthode de renumérotation linéairc. 
On souhaite maintenant procéder a un tirage p2  stir ins Ctabiissements, mais en évitant si possible de sélectionner 
des établissements appartenant a des entreprises tirées par p 1 . De [cues entreprises ont, après renuinérotation 
des w1  plutôt élevés. Ii faut que leurs établissements aient également des numéros aléatoires élevés pour tie pas 
être sélectionnés au debut de leur strate par p2 . L'idée est donc de relier le numéro de l'entreprise et le plus 
petit des numéros de ses établissements. 

Si au contraire p 1  portait stir les établissements, on peut chercher, dans un tirage p2  d'entreprises, a éviter celles 
dont des établissement Ont été sélectionnés par p 1 . On souhaite en consequence, bisque i'un des numéros 
d'établissements est ékvé, que be nuxnéro de l'entreprise be soit aussi, ce qui fait donc penser a un lien entre cc 
dernier et le plus grand des numéros des établissements de l'entreprise. 

Ce lien dolt preserver l'uniformité des distributions des nuniéros w, d'entreprises et desnuméros w u  d'établissements. A cette fn, on utilise Ia propriCté que Si F(x) est la fonction de repartition d'une variable 
aléatoire X, F(X) suit la boi uniforme stir [0,1[. Soit n le nombre d'établissements de I'entreprise i (pour We 
tout a fait correct, ii faudrait indicer n par I , le nombre d'étabbissements pouvant varier selon les entreprises). 

Dans le sens établissements -, entreprise, pour calculer initialement les numéros d'entreprises a partir de ceux 
des établissements, ou pour répercuter stir les entreprises tine renumérotation des établissements, on peut poser: 

= [max(W 17 ,,..,w)J, ou : 	 (3) 

1 - (1 - min(w....,w)). 	 (4) 

On parlera respectivernent de lien par le max et de lien par le mm. 

On utilisera Ic sens entreprise -+ établissements pour répercuter par exemple tine renumérotation des 
entreprises sur les étabiissements. On peut ainsi maintenir le lien par le min en attribuant a I'Ctablissement 
ayant initialement le plus petit numéro Ia nouvelle valeur 1 - (1 -w), dont Ia loi est celle du minimum de n 
reels tires scion une loi uniforme dans [0,11. 

Pour attribuer les nouveaux numéros des autres établissement.s de l'entreprise, on utilise Ia propriété que, 
conditionnellement au minimum des w, les w supéricurs doivent suivre également one loi uniforme entre cc 
minimum et 1, pour que ieur loi marginale soit uniforme. On peut don; soit tirer ces numéros scion unc boi 
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uniforme entre ce minimum et 1, soit les répartir dans cet intervalle avec des écarts proportionnels a ceux de 
leur distribution précédente (supposée We déjà uniforme). 

Le lien entreprise - établissements par le max se fait en attribuant a l'établissement ayant initialement le plus 
grand numéro le nouveau numéro w', et en procédant de manière symétrique a ce qui précède pour le calcul 
des nouveaux numéros des autres établissements. 

Les figures 5 et 6 présentent des simulations dans des cas siinples, qui permettent de visualiser les effets de 
coordination obtenus. 

Dans la figure 5, on considère tine population non stratifiée de 10 000 entreprises de deux établissements. Les 
établissements se voieut affecter un numéro tire au hasard entre 0 et 1. Le numéro aléatoire de l'entreprise est 
calculé en fonction des numéros d'établissements par tine des formules ci-dessus. On procède ensuite a un 
sondage aléatoire simple sur les entreprises puis a u.ne renumérotation sur ces entreprises. Le numéro des 
établissements est ensuite recalculé en utilisant là encore u.n lien par le min ou par le max. 

Figure 5: Simulations sur 5 000 entreprises de deux établissements. 

EFFET SUR LE NUMERO DETABLISSEMENT DUN TIRAGE D'ENTREPRISES (TAUX 1/5) 

On a trace sur la figure Ia correspondance entre l'ancien numéro des établissements et le nouveau pour chacun 
des liens possibles (mm-mm, mm-max, max-min et max-max). Chaque établissement est représenté par un point 
d'abscisse son ancien numéro et d'ordonnée son nouveau. Les quatre figures sont composées de deux ensembles 
de points: le premier, situé plutôt en haut et a gauche, correspond aux établissements dont l'entreprise a été 
tirée; le second, plutôl en bas et a droite, aux établissements dont l'entreprise n'a pas été tirée. La distinction 
est particulièrement nette dans le cas des liens min-min et max-max. On constate que les établissements dont 
l'entreprise a été tirée voient leur numéro augmenter, c'est-à-dire leur probabilité de selection dans le prochain 
tirage d'établissement diminuer. L'effet est inverse pour les établissements dont I'entreprise n'a pas été tirée. 
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Le choix du lien a utiliser depend de l'effet de coordination que l'on desire. Dans le cas du lien mm-mm, tous 
les établissements dont l'entreprise a &é tirée ont un nouveau numéro élevé (II est aisé de calculer qu'il est 
supéricur a 1 - oi r est le taux de sondage, 115 dans notre exemple), ce qui assure une bonne coordination 
negative avec le prochain tirage. En revanche, La coordination avec un évcntuel tirage précédent sur les 
établissement est moms bonne, puisque certains &ablissements d'abscisse élevée volent leur entreprise 
sélectionnCe. Inversement, avec le lien max-max, La coordination negative est bonne avec le tirage precedent, 
mais moms bonne avec le tirage suivant, puisque certains établissements dont l'entreprise est tirée onE un 
nouveau numCro proche de l'origine. Le lien max-min assure une bonne coordination avec a la fois le tirage 
suivant et Le tirage precedent, mais présente d'autres désavantages, en particulier celui de modifier de façon plus 
importante Les numéros des établissements dont I'entreprise n'est pas tiréc. 

Dans La figure 6, stir Ia méme population que précédemment, on simule cette fois un tirage d'établissements, 
qui modifie donc par renu.mérotation les nurnéros de ces établissements. Chaque point représente tine 
entreprise: son abscisse est le numéro initial de I'entreprise, calculé a partir des numéros de ses établissement 
avant Ic tirage, et son ordonnée est 1e numéro de l'entreprise recalculé sur les nuxnéros d'établissements après 
tirage. Chaque image est constituée de trois zones, qui sont alternativement des courbes et des nuages de points, 
correspondant aux entreprises dont les deux établissements ont éÉé tires (en haut a gauche), a celles dont tin seal 
établissement a été tire, et enfin a celles dont aucun établissement n'a eté tire (en bas a droite). 

On note sur la figure que les entreprises dont les deux établissements ont éÉé tires subissent une forte 
augmentation de leur numéro, et donc leur probabilitC de selection ultérieure est largement diminuée. i.e méme 
effet, moms fort, est observe sur les entreprises dont u.n seal établissement est tire. Les autres entreprises voient 
leur numéro dizninuer. Là encore, on peut comparer les ava.ntages et les inconvCnients des différents liens 
possibles, Ic meilleur compromis semblant cette fois être le lien mm-max. 

Figure 6: Simulations sur 5 000 entreprises de deu.x établissements. 
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SELECTION ET MISE A JOUR D'UN ECHANTILLON 
PERMANENT HAUTEMENT STRATEFIE 

J.L. Czajka et A.L. Schirm' 

RÉsUMÉ 

L'lntcrnai Revenue Service des E.-u. a pricv 90 000 declarations d'imp& sur Ic revenu des paruculiers paimi son 
Cchantjllon de 1987 pour constituer un panci annuci. Cet Cchantilion est fortement stratifiC scion Ic rcvcnu, lea thus 
de sondage variant de 0,02% a 10017o. Les donnCes des trois prcmiâres annCcs permcucnt de constater que ics 
mouvements interatrates ont modifiC sensibiemcnt Ia composition de l'&hantillon. Dans cette communication, on 
Ctudic Ics questions que soulève Ic comportement dynamique d'un échantitlon permanent hautcmcnt stratifiC, 
notamment lea consequences pour I'&hantillonnagc, I'Claboration de poids pour l'estimation transversaie et 
Iongitudinaie, lea m6thodes d'Clargisscment de l'Cchantillon ci lea cffcts I long terme de cc comportement dynamique 
sur Ia prCcision des estimations calculCes I partir de I'échantitlon. 

MOTS CLES: Revenu; stratification a posteriori; pondCration. 

1. INTRODUCTION 

Cette communication examine un problème dont on a pane très peu jusqu'a maintenant dans Ia littérature 
statistique et qui a trait a Ia conception et a I'analyse de panels ou d'échantillons permanents. Ce problëme vient 
de l'emploi de Ia stratification dam le prélèvement d'un panel, plus précisément de [a combinaison de deux 
facteurs: 

stratification selon des caractéristiques (par ex.: le revenu) qui varient dans Ic temps; 

probabilités d'echantilonnage très variables. 

Dans ces circonstances, la composition d'un panel n'est pas fixe par rapport aux variables de stratification. I.e 
comportement dynamiquc du panel influe stir La qualite des estimations calculées a partir des données de panel 
et aitribue a la conception de panel une complexité que n'ont pas les échantillons transversaux. 

Nous avons éprouvé ce problême en utilisant un échantillon permanent de declarations de revenus des 
particuliers des E.-u. (par opposition aux declarations de revenus des sociétés) concu par la division des 
statistiques du revenu (Statistics of Income Division - SOl) de L'Internal Revenue Service (IRS) des E.-u. Cet 
óchantillon, formé de 90 000 unites de declaration, est três fortement stratifié, l'intervalle des taux de sondage 
couvrant quatre ordres de grandeur. En nous servant de cet échantillon comme exemple, nous allons examiner 
quelques-uncs des consequences d'une modification de Ia composition de l'échantillon permanent et voir 
comment cela peut influer stir l'élaboration du plan d'échantillonnage. 

Le plan de cette communication est Ic suivant. Dam Ia section 2, nous énumérons divers usages des donnécs 
fiscales provenant de panels et nous décrivons le panel de declarations de revenus de particuliers de [a SO!. La 
section 3 porte sun les changements qui peuvent survenir au fll des ans dans Ia composition et les caractéristiques 
du panel. Dans Ia section 4, nous expliquons comment ces changements peuvent influer sur la precision des 
estimations calcul&es a partir de l'échantillon. Ensuite, nous examinons deux méthodes générales - repondération 
et augmentation de l'échantillon - pour compenser les effets d'une modification de Ia composition de 

J.L Czajka ct A.L Schirni, Mathcmatica Policy Research Inc., 600 ave. Maryland, S.-O., pièce 550, Washington (DC), .-U. 20024-2512. 
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l'échantillon. Dans Ia section 6, nous &udions des m&hodes de conception de panel qui situent l'echantillonnage 
dans une perspective longitudinale. Enfin, la section 7 renferme nos conclusions. 

2. PANEL DE LA STATISTICS OF INCOME DIVISION (SOl) 

Pour évaluer toutes les consequences que peut avoir une modification de Ia composition du panel pour La 
conception et l'ana]yse d'enquêtes longitudinales, II est important de savoir non seulement comment sont 
recueillies les données de panel, mais aussi a quels usages elles sont destinées. Pour les besoins de Ia 
communication, nous énumérons ici des usages possibles des données fiscales provenant de panels, puis nous 
décrivons comment est conçu le panel de La SO!. 

2.1 Usages des données fiscales provenant de panels 

Les données de panel tirées de declarations de revenus peuvent servir a de nombreux usages auxquels les 
données transversales ne conviennent pas. Voici des exemples de questions auxquelles on peut tenter de 
répondre avec des données fiscaies de panel. 

De quelle manière l'éclatement de Ia famille influe-t-il sur le revenu et le statut de déclarant des anciens 
membres? 

• Quel est l'aspect de Ia courbe de revenu a différentes étapes du cycle de vie? Et comment cet aspect 
varie-t-il selon les grandes categories de revenu? 

Comment le revenu relatif de différents segments de population a-t-il évolué pendant tine certaine 
période? 

Quelle est I'évolution a long terme de Ia réalisation de gains en capital? 

Dans quel délai les contribuables peuvent-ils utiliser les pertes reportées a des exercices ultérieurs? 

• Comment les dons de charité varient..ils en fonction du revenu ou du taux d'imposition marginal? 

Comment les contribuables se prevalent-us du credit d'impat accordé pour une perte nette d'exploitation: 
l'utilisent-lls pour des années d'imposition antérieures ou ultérieures? 

• Dans queues conditions deux personnes formant un couple choisissent-elles de produire chacune une 
declaration de revenus? 

Certaines applications consistent dans l'analyse de phénomènes qui sont longitudinaux par essence (ex.: variation 
du revenu durant le cycle de vie). D'autres applications supposent des etudes de corn portement qui peuvent étre 
faites a l'aide de données transversales mais pour lesqudlles des données Longitudinales sont beaucoup plus 
appropriées (ex.: réponse a une modification des taux d'imposition). D'autres applications encore consistent dans 
l'étude d'événements transversaux (ex.: l'utilisation d'un credit d'iinpôt particulier) pour lesquels on peut trouver 
des variables explicatives des dans les années antérieures. 

Evidemment, les donnCes de panel peuvent servir tout aussi bien a des applications de nature transversale, 
surtout lorsque d'importants élërnents d'information sont recueiilis uniquement auprès d'un échantillon 
permanent. Bien que ce ne soit pas le cas actuellement du panel de Ia SOT, car II existe tin échantillon 
transversal annuel de taille comparable, d'autres panels ont été enrichis de données qui ne proviennent pas de 
I'échantillon transversal, et on projette de faire Ia méme chose pour le panel de La SO!. 

2.2 Caractéristiques de l'échantillon permanent de Ia SOl 

A chaque année, Ia division des statistiques du revenu (SOT) préleve un échantillon de declarations de revenus 
des particuliers dans la population des declarations qui sont traitées cette année-là. L'échantillon aléatoire 



stratifie est très gras, son effectif dépassant souvent 100 000 declarations. Avec l'année d'ixnposition 1987, la SOl 
a constitué un panel de prés de 90 000 unites de declaration. L'échantillon de l'année de réfCrence a été prClevé 
dans l'Cchantillon transversal de 1987 et il est représentatil des declarations de revenus de personnes non a 
charge, traitées par I'IRS en 1988. Les declarations produites par les membres du panel ont ete prélevées a 
chaque ann&e depuis Ia formation du panel. 

A l'image de i'échantillon transversal duquel il est issu, I'échantillon permanent de i'année de référence est 
caractérisé par des probabilités d'échantillonnage trés différentes scion Ia strate. L'échantiflon est stratiflé scion 
Ic type de declaration et Ic niveau de revenu. II existe sept types de declaration définis de facon hierarchique, 
c'est-à-dire qu'une declaration est classée dans Ia premiere categoric donE elle répond aux critéres. Les types 
de declaration Ct les numéros de strate correspondants sont listés ci-dessous: 

28 	revenu élevé, non imposable; 
38 	bénéfice net ou perte nette éievés (entreprises); 

	

80-84 	revenu gagné de source étrangère (formule 2555); 

	

90-94 	credit pour iinpôt étranger (formule 1116); 

	

60-68 	entreprise individuelle, commerciale (Annexe C); 

	

50-58 	entreprise individuelle, agricole (Annexe F); 

	

40-48 	revenu ne provenant pas d'une entreprise, commerciale ou agricole (toutes 
les autres declarations). 

Les declarations des deux premieres categories sont échantillonnées a 100%. Dans Ic cas des autres categories, 
les taux de sondage sont fonction du revenu ou (pour les declarations d'entreprises commerciales ou agricoles) 
des recettes totales. Ii existe cinq classes de revenu pour les declarations de l'<étranger> et neuf classes pour 
les autres types de declaration. Si I'on prend, par exemple, les declarations qui ne viennent ni d'une entreprise 
commerciale iii d'une entreprise agricole, Ia strate 40 comprend les declarations qui indiquent des revenus 
inférieurs a $25 000; le tau.x de sondage appliqué a ces declarations Ctait de 0.04%. La strate 48 comprend les 
declarations qui indiquent des revenus de $5 millions ou plus; ces declarations ant été échantillonnées avec une 
probabilité egale a 1. Pour une description complete des strates de panel, se rCférer a Schirm et Czajka (1992). 

3. EVOLUTION DE LA COMPOSITION DE L'ECH4NTILLON 

3.1 Variation nette 

Nous nous intéressons maintenant a la variation nette de la composition de l'échantillon par rapport aux variables 
qui out servi a dCfinir les strates d'échantillonnage. Autrement dit, Si nOUS devions prélever un nouvel échantilJon 
une ou deux années après l'année de reference de l'échantillon permanent et que nous devions utiliser les mêmes 
definitions de strate en tenant compte toutefois du revenu de l'année courante, dans queUes strates se 
trouveraient désormais les membres du panel? 

Le tableau 1 donne, pour l'année de reference et les deux ann&es suivantes (1988 et 1989), Ia distribution des 
declarations de revenus des membres du panel scion la strate d'échantillon (membres choisis dans l'annCe de 
référence comme personnes non a charge). Les deux dernières colonnes du tableau indiquent pour 1988 et 1989 
la variation en pourcentage par rapport a l'année de réfCrence. 

Nous observons dans la partie superieure du tableau de fortes variations nettes du nombre de declarations pour 
certains types de declaration. Le nombre de declarations indiquant un revenu élevé non irnposabie (strate 28) 
diminue de 70% au bout d'un an et de 75% au bout de deux ans. Le nombre de declarations indiquant un 
bénéfice net ou une perte nette élevés (strate 38) chute de 41% au bout d'un an et de 56% au bout de deux ans. 
En revanche, Ic nombre de declarations qui indiquent un credit pour impôt étranger (strates 90 a 94) augmente 
trés sensiblement en deux ans, Ic taux d'augmentation variant de 54 a 442%, scion Ia categoric de revenu. 

Dans Ia partie inférieure du tableau, nous observons de fortes variations pour les niveaux supCrieurs de revenu. 
Le nombre de declarations indiquant des revenus de $1 million ou plus (numéros de strate se terminant par un 
6, un 7 ou un 8) chute de 40% en règie générale au bout de dewc ans, tandis que Ic nombre de declarations 
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indiquant des revenus de $500 000 A $1 million (numéros de strate se terminant par tin 5) augmente de 50 a 
60%. 

Tableau 1: Declarations de revenus de l'échantillon permanent 
selon Ia strate d'échantillonnage, 1987-1989: 

membres du panel choisis comme personnes non a charge. 

Nombre de declarations 	 Variation par rapport A 1987 
Strate 

1987 1988 1989 1988 1989 

Total 89 755 86 353 87 318 -3.8% -2.7% 

28 873 259 220 -70.3 -74.8 
38 9 590 5 635 4 202 -41.2 -56.2 

80 29 37 48 27.6 65.5 
81 7 29 42 314.3 500.0 
82 120 158 158 31.7 31.7 
83 167 101 79 -39.5 -52.7 
84 39 29 16 -25.6 -59.0 

90 50 96 141 92.0 182.0 
91 55 171 298 210.9 441.8 
92 531 992 1 345 86.8 1533 
93 957 1 222 1 656 27.7 73.0 
94 747 1 083 1 149 45.0 53.8 

60 3 089 2 901 3 651 -6.1 18.2 
61 3 527 3 557 3 959 .9 12.2 
62 3 763 3 779 3 707 .4 -1.5 
63 2 291 2 517 2 595 9.9 13.3 
64 1 896 3 208 3 529 69.2 86.1 
65 1 078 1 678 1 734 55.7 60.9 
66 1 732 1 514 1 483 -12.6 -14.4 
67 1 684 1 350 981 -19.8 -41.7 
68 985 812 609 -17.6 -38.2 

50 259 301 495 16.2 91.1 
51 493 517 619 4.9 25.6 
52 374 375 396 3 5.9 
53 177 227 315 28.2 78.0 
54 337 363 373 7.7 10.7 
55 198 288 320 45.5 61.6 
56 554 331 331 -40.3 -40.3 
57 626 370 267 -40.9 -573 
58 176 121 104 -313 -40.9 

40 19 548 17 523 19 321 -10.4 -1.2 
41 10 757 11 635 12 395 8.2 15.2 
42 7 909 8 728 7 669 10.4 -3.0 
43 2 559 3 176 3 059 24.1 19.5 
44 3 176 3 417 3 299 7.6 3.9 
45 1 415 2 141 2 187 51.3 54.7 
46 3 343 2 211 2087 -33.9 -37.6 
47 2 939 2 135 1 487 -27.4 -49.4 
48 1705 1 366 990 -19.9 -41.9 



Tableau 2: Pourcentage de membres du panel ayant change 
de strate depuis l'annCe de référence. 

Strate de 
l'année de 
référence 1988 1989 

Total 37.7% 48.9% 

28 79.5 87.3 
38 43.4 59.7 

80 29.6 60.0 
81 57.1 57.1 
82 32.7 57.4 
83 48.4 66.0 
84 48.6 78.4 

90 45.5 63.3 
91 69.1 66.7 
92 52.4 61.6 
93 55.4 62.8 
94 50.0 53.8 

60 35.0 40.3 
61 41.6 54.6 
62 40.8 57.1 
63 48.6 63.2 
64 49.2 64.0 
65 64.5 76.6 
66 69.4 78.6 
67 63.5 79.6 
68 57.2 70.8 

50 29.2 28.1 
51 34.5 41.4 
52 44.5 62.8 
53 52.4 69.1 
54 50.5 69.9 
55 60.2 77.2 
56 66.7 79.0 
57 62.5 75.9 
58 71.4 81,4 

40 13.5 14.4 
41 26.3 35.8 
42 26.7 45.8 
43 46.1 63.1 
44 46.8 60.9 
45 59.9 71.9 
46 65.7 74.5 
47 62.2 76.7 
48 53.4 65.5 

3.2 Variation brute 

Les variations nettes que l'on observe dans le tableau 1 peuvent être rattachées a des variations brutes beaucoup 
plus grandes. Le tableau 2 indique pour chaque strate de l'année de référerice le pourcentage de inembres du 
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panel qui se trouvaient dans tine autre strate en 1988 et en 1989. Globalement, 38% et 49% des declarations 
n'étaient plus dans leur strate originale en 1988 et en 1989 respectivement. Parmi les dóclarations 
échantillonnées en 1987 qui indiquaient un revenu élevé non imposable, 80% n'étaient plus dans cette strate en 
1988 et 87% tie l'étaient plus en 1989. Dc mettle, 60% des membres du panel qui avaient ddclarë en 1987 tin 
benefice ou une perte nets élevés tie faisaient plus partie de cette strate en 1989. Si l'on regarde maintenant les 
trois derniers groupes de strates, on constate que Ia probabilité de changer de strate depend fortement du niveau 
de revenu en 1987. Par exeniple, plus de 60% des declarations qui étaient a l'origine dans l'une ou l'autre des 
strates n 43 a 48 avaient change de strate en 1989, alors que seulement 14% des declarations qui appartenaient 
a Ia strate 40 en 1987 n'étaient plus dan.s cette strate deux ans plus tard. 

Le tableau 3 sert a ventiler les effectifs des strates de 1987 en fonction des strates de 1989 pour les membres 
du panel échantillonnés dans les strates 40 a 48 (c.-à-d. declarations indiquant un revenu qui ne provient ni d'une 
entreprise commerciale ni d'une entreprise agricole) et qui sont demeurés dans cette série de strates. A cause 
des ties grosses differences de taux de sondage entre les categories de revenu, on observe beaucoup plus de cas 
de recul que de cas de progression. Ainsi donc, tandis que des membres du panel échantillonnés a l'origine dans 
Ia strate 48 (revenu de $5 millions et plus) se trouvent répartis dans les sept strates inférieures en 1989, ties peu 
de membres des strates inférieures - si ce n'est des trois qui précèdent immédiatement La strate 48 - sont passes 
a Ia strate 48 entre 1987 et 1989. En règle générale, les hausses de revenu qui permettraient aux membres de 
l'échantillon permanent de faire un bond de plus de deux categories de revenu sont rares. 

Tableau 3: Mobilité interstrates entre 1987 et 1989: strates 40 a 48. 

Strates de 1989 
Strate de 

1987 
	40 	41 	42 	43 	44 	45 	46 	47 	48 

40 14 833 1 381 135 11 * * * * * 
41 2 361 6 940 622 18 5 * * * * 
42 396 2 292 4 362 210 14 * * * * 
43 79 159 881 951 153 10 * * * 
44 54 93 280 803 1 242 175 30 5 * 
45 26 26 69 101 387 396 120 17 4 
46 43 39 116 192 399 674 848 247 31 
47 44 41 85 101 235 293 562 692 198 
48 23 12 23 36 113 89 119 250 594 

L'effectif par cellule est de trois ou moms. 

4. PERTE DE PRECISION 

Si l'on fait abstraction des questions de couverture de Ia population, le panel de la SO! produira des estimations 
non biaisées de moyennes et de totaux si les enregistrements du panel sont pondCrés par l'inverse de leur 
probabilité de selection pour l'année de référence. Or, un accroissement de La variance intrastrate cause par une 
modification des caractéristiques des membres du panel entraIne une perte de precision par rapport a l'année 
de référence (ou a un échantillon transversal de taille équivalente pour l'année courante). Cette perte de 
precision sera observée pour toute caractéristique qui a rapport a Ia stratification originale. 

Le tableau 4 donne, pour l'échantillon permanent et l'échantillon transversal de Ia SOl, les coefficients de 
variation (CV) des estimations de totaux pour certaines variables de Ia declaration de revenus pour les années 
1988 et 1989. Les CV relatifs aux échantilons transversaux de 1988 et de 1989 ont été rajustés en fonction de 
Ia taille et de la composition par strate de I'écharitillon permanent de I'année de référence. 
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Tableau 4: Coefficients de variation (en %) des estimations de totaux pour 
certaines variables de Ia declaration de revenus, 1988 et 1989. 

1988 Panel de 1988 Panel de 1989 
Echantillon (stratifié) Echantillon (stratilió) 

transversal de transversal de 
1988 strates de stratiuié a 1989 strates de stratiflé a 

Item 1987 posteriori 1987 posteriori 
seulement selon 1988 seulement selon 1989 

RBR ou deficit 
Revenu .15 31 .15 .15 .44 .21 
Deficit 2.28 2.95 2.60 2.47 3.17 2.75 

Salaires et traitements .27 .29 .24 .28 .37 .25 

IntCr& imposable 1.19 1.00 .97 .99 .99 .95 

Dividendes 1.72 2.81 1.76 1.55 1.72 1.52 

Revenus de pension 1.73 1.47 1.41 139 3.20 1.44 
ou de rente (dans le RBR) 

BCnéfice net ou perte 
nette (entreprises) 
Bénéfice 136 1.46 1.24 1.29 1.58 1.28 
Perte 3.24 3.47 3.17 3.16 3.77 3.46 

Gain ou perte 
en capital nets 
Gain 1.08 3.18 1.98 1.20 4.93 3.61 
Perte 2.79 2.16 2.24 2.40 2.15 2.28 

Gain ou perte supplCmentaires 
Gain 4.93 6.67 5.98 5.29 6.01 5.67 
Perte 7.56 9.24 9.11 7.75 8.99 835 

Revenu ou perte nets 
selon l'annexe E 
Revenu 1.42 2.72 1.83 1.53 3.62 1.79 
PerLe 1.63 1.78 1.65 1.74 2.67 2.02 

Deductions détaillées - total .60 .53 .51 .55 .87 .55 

Impôt total a payer .24 56 .26 .27 .73 37 

Si nous comparons les CV de l'échantillon transversal a ceux de l'échantillon permanent pondéré en fonction 
de Ia stratification de 1987 seulement (poids du plan de sondage), nous constatons que pour les deux années 
étudiées, le CV pour l'échantillon permanent est presque deux fois plus élevé et même trois ou quatre fois plus 
élevC que le CV pour l'échantillon transversal pour cinq variables de Ia declaration de revenus. Notons plus 
particuliërement qu'en 1988 le CV d'ëchantiilon permanent pour le RBR (revenu brut ajustC), notion qui se 
rapproche sensiblernent de Ia notion de revenu utilisée dans le plan de sondage de Ia SO!, est plus de deux fois 
superieur au CV d'échantiUon transversal pour Ia méme variable. En 1989, le CV d'échantillon permanent est 
trois fois plus élevé que Ic CV d'échantilon transversal pour Ia méme variable. On observe des rapports 
semblables pour [a variable <Impôt total a payer. 
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5. METhODES POUR COMPENSER L'EFFET D'UNE MODIFICATION 
DE LA COMPOSITION DU PANEL 

Deux méthodes génerales peuvent être utilisées pour compenser après coup les effets d'une modification de Ia 
taille et de La composition d'un échantillon permanent. La premiere méthode consiste a repondérer les 
observations du panel et La seconde, a augmenter l'échantillon en y ajoutant de nouvelles observations. 

5.1 Repondération 

La stratification a posteriori est un moyen de corriger les poids de l'échantillon permanent dans le but de 
compenser les effets d'une modification de la composition de l'échantillon. En ce qui concerne le panel de Ia 
SOl, nous observons d'importants transferts d'unités entre les categories de revenu d'oü ont ete tirées an depart 
les declarations de L'échantillon permanent et Les categories de revenu dans lesquelles ces declarations seraient 
classées pour le tirage d'un échantillon transversal dans les années subsequentes. On peut accroItre La precision 
des estimations transversales en stratifiant a postenori sur l'appartenance aux strates selon l'année courante, a 
t'aide de chiffres de population que l'on peut aisément obtenir. 

Les CV qui figurent dans les troisième et sixième colonnes du tableau 4 sont le résultat d'une stratification a 
posteriori de l'échantillon permanent en fonction des chiffres de population de I'année courante (ceux-là méme 
qui sont utilisés pour La pondération des estimations de I'échantillon transversal). La stratification a posteriori 
a pour effet de réduire sensiblement le CV estimé pour chaque variable pour Laquelle nous avons observe 
auparavant un large ecart entre Ic CV pour l'échantillon transversal et le CV pour L'échantillon permanent. Dans 
le can du RBR, des dividendes et de l'impôt total a payer, en 1988, et dans le cas des revenus de pension ou de 
rente, en 1989, Ia stratification a posteriori raméne le CV pour l'échantillon permanent au même niveau que Ic 
CV pour l'échantillon transversal. Les résultats sont presque aussi probants dans le cas du revenu net selon 
l'annexe E pour les deux années. 

Bref, méme La forme très élémentaire de stratification a posteriori qui a eté exécutée ici compense largement 
l'effet négatif d'une modification de Ia composition de l'échantillon sur la precision des estimations transversales. 
Lorsque de fortes differences subsistent, on peut arnéliorer davantage Ia precision en effectuant une stratification 
a posteriori en fonction de nouveaux chiffres de popuLation. Si cela ne suffit pan, ii faudrait envisager des 
méthodes d'estimation davantage basées sur des modèles. 

5.2 Augmentation de l'échantillon 

Certains plans d'echantillonnage prévoient I'aj out d'observations dans le but de tenir compte de La croissance 
inexprimée de [a population cible. Une m&hode plus courante est de remplacer purement et simplement tin 
panel par un autre. Dans Ia Survey of Income and Program Participation par exempLe, Ia durée d'un panel est 
de 2 ans et demi et de nouveaux panels sont introduits a chaque année. La question du fardeau de réponse et 
celle de l'attrition sont probablement plus importantes que La question de Ia couverture. En revanche, dans Ic 
cas d'un panel de dossiers administratifs, le fardeau de réponse n'est generalement pan une question pertinente 
et l'attrition se limite principalement aux unites qui quittent Ia population cible. Compte tenu de Ia durée 
virtuellement plus longue du panel de dossiers administratifs, Ia question de la couverture prend de l'importance 
et nous sommes d'avis qu'il en va de même des méthodes qui servent a compenser les effets d'une modification 
de Ia composition de I'échantillon. 

Une méthode genérale destinée a cette fin pourrait consister a eLargir le panel a des intervalles précis afin de 
compenser Ia perte d'observations qui présentent des caractéristiques particulieres. En ce qui concerne le panel 
de Ia SQl par exemple, on pourrait coinpenser Ia perte de decLarations qui indiquent des revenus élevés en 
mtroduisant dans Ie panel a chaque année ou a tous les deux ans de nouvelles unites d'observation a revenu 
élevé. Dans un ouvrage antérieur, nous avons mis en doute I'efficacité de cette méthode pour ce qui a trait a 
l'amélioration du taux de couverture offert par un échantillon permanent, en faisant valoir notamment qu'il est 
trés difficile de sonder efficacement les segments qui manquent (Czajka et Schirm 1992). En revanche, si 
l'augmentation de l'échantiLlon a pour but d'ajouter des observations dans des segments bien définis comme des 
strates d'échantillon, Le rernplacement peut se faire efficacement (en reprenant simplement les méthodes 
d'Cchantillonnage originales avec les caractéristiques de l'année courante). 
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Le fait de recueillir des données des annes précedentes stir ces nouvelles unites d'observation aura deux 
avantages pour le panel. Premièrement, il sera possible d'utiliser ces unites d'observation pour accroItre le degré 
de représentativité de l'échantillon par rapport aux transitions vers le haut. Deuxièmement, l'analyse d'un 
échantillon permanent a durées de panel différentes posera moms de difficultés. 

6. CONSIDERATIONS RELATIVES A LA CONCEPTION DE PANELS 

Les méthodes exposées ci-dessus servent a résoudre les problèmes que crée une modification de la composition 
de l'échantillon permanent. Comment concevoir un échantillon permanent qui soit stratiflé selon les exigences 
et soit en méme temps plus a l'abri des effets d'une modification de Ia composition? 

6.1 Echantillonnage en fonction de Ia mi-durée 

Une solution qui ressort de notre analyse est de former un panel de manière a ce que celui-ci ait telle 
composition a Ia mi-durée et non a I'année de référence. II y a diverses manières d'y arriver. L'une d'elles 
consiste a tirer l'échantillon permanent dans l'année médiane de sa durCe de vie prévue. Une fois cette 
operation accomplie, on pourrait recueillir des données rétrospectivement jusqu'à un point déterminé dans le 
temps puis prospectivement. Cette méthode permettrait l'étude des transitions d'une strate a l'autre. i.e 
Département du Trésor des Etats-Unis a constitué us panel de cette manière a partir de données de declarations 
de revenus (Hubbard, Nunns et Randolph, 1992). Une autre méthode consiste a determiner la composition que 
devrait avoir Ic panel a Ia mi-durée et a définir a partir de cet objectif, en se servant des probabilites de 
transition estixnées, l'échantillon qui devrait étre formé a l'année de référence et dont Ia composition initiale 
évoluera vers Ia composition sou1ait6e a Ia mi-durée. Le succès de cette m&hode depend de deux choses: 1) 
Ia connaissance des probabilités de transition pertinentes et 2) l'élimination des faibles probabilités par 
l'introduction de conditions. Dans Ic cas du panel de Ia SOl par exemple, si l'on voulait quc ce panel ait Ia 
composition souhaitée a Ia mi-durée pour, disons, Ia strate 28, ii faudrait des probabilités de transition trés 
faibles, donc des échantillons énormes dans l'année de référence. Pour obtenir l'effectif voulu pour Ia strate 28, 
II nous faudrait définir des sous-strates avec des probabilités de transition beaucoup plus élevtes, de sorte que 
nous puissions procéder a tin surCchantillonnage. II arrive trop souvent que nous ignorions les conditions qui 
s'appliquent ou que nous ne soyons pas capables de les reproduire a l'aide des données dont nous disposons pour 
Ia stratification. 

6.2 Conception de panel dans une perspective longitudinale 

L'approche dont nous venons de parler est encore de nature essentiellement transversale. II existe d'autres 
approches qui permettent d'envisager le problérne de la conception de panel dans une perspective longitudinale; 
cela signifie essentiellement que l'on ajoute tine dimension temporelle a Ia population dans laquelle nous 
souhaitons prélever tin échantillon. Si, au moment de la conception d'un panel, nous disposions de données 
longitudinales sur les unites d'échantillonnage éventuelles, comment concevrions-nous l'échantiilon? 

Si l'on considère quelques-uns des usages des données fiscales longitudinales dont nous avons pane plus haut, 
on peut envisager diverses variables de stratification pour obtenir un échantillon longitudinal ideal de declarations 
de re.venus. Retenons-en trois: le revenu cumulatif, les transitions d'une categoric de revenu a l'autre (ou, de 
façon plus générale, d'un *état>> a l'autre) et les événements>> observes (par exemple, l'utilisation de credits 
d'ixnpôt ou La decision par les membres d'un couple de remplir chacun de leur côtC tine declaration de revenus). 
Une enquéte retrospective permettrait de tirer tin échantillon en fonction de ces caractères, mais les coüts de 
selection préliminaire seraient exorbitants, et on connalt bien, en outre, les [unites des données d'enqu&es 
retrospectives. Et si on optait pour un échantillon de dossiers adniinistratifs? Les données couplées nécessaires 
pourraient tie pas exister ou ii pourrait être impossible de créer des couplages. Quelles autres solutions s'offrent 
a nous? Considérons quelques avenues pour chacun des trois types de variable longitudinale. 

6.21 Echantillonnage du revenu cumulatif 

On peut prélever un échantillon scion le revenu cumulatif en tentant de prévoir Ia valeur de cette variable a 
partir de données transversales sur Ic revenu. Cela peut se faire en calculant le revenu cumulatif prévu comme 
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Ia somme pondérée de composantes de revenu multiples, les composantes plus <stables>> étant plus fortement 
pondéres que les composantes moms stables. On retrouve quelque chose de semblable dans La notion de 
<revenu permanent>> qu'utilisent les économistes; leur approche prend souvent la forme d'une prediction par 
regression du revenu a l'aide de plusieurs variables ayant trait au capital humain et autres variables. 

L'utilisatiou du revenu cumulatif comme variable de stratification presente des avantages et des inconvénients. 
Un des avantages est Ia sous-pondération des composantes de revenu instables. II se peut que des composantes 
instables comme les gains en capital ou le revenu d'une société de personnes aient éÉé a l'origine de l'inclusion 
d'unités de declaration a revenu élevé dans l'échantillon de I'année de référence, mais ces unites seraient passées 
par Ia suite a des niveaux de revenu beaucoup plus bas. Un autre avantage de l'emploi du revenu cumulatif 
comme critère de stratification est le fait d'utiliser des variables de stratification comrne des prédicteurs du 
revenu cumulatif qui prCvoient aussi le changement ou le déterminent. 

Parmi les inconvénients, notons In relative incapacite de prévoir les cas de personnes qui jouissent de nouvelles 
sources de revenu ou qui subissent de fortes variations de revenu (surtout positives). Un deuxième inconvenient 
est Ia possibilite que de bons prédicteurs du revenu cumuLatif ne puissent servir a La stratification. En ce qui 
concerne le panel de La SO!, le fait de devoir s'en tenur aux prédicteurs qui figurent dans Ia declaration de 
revenus est évidemment très restreignant; ii n'existe pas de mesure directe du capital humain. 

6.2.2 Echantillonnage des transitions 

Nous avons remarque que Ia stratification du panel de Ia SOl entraIne tine forte surreprésentation des cas de 
transition vers les categories de revenu inférieures par rapport aux cas de transition vers les categories de revenu 
supérieures et ce déséquilibre est d'autant plus marqué que Ia transition est grande. La stratification d'un panel 
devrait refléter l'importance relative de divers types de transition pour les chercheurs qui se serviront des 
données. Plus l'intérêt pour les transitions sera grand, moms II sera indique d'effectuer tine stratification globale. 

Pour suréchantillonner efficacement des types particuliers de transition, ii faut generalement connaltre les 
facteurs qui déterminent ces transitions. Par exemple, quels contribuables a faible revenu sont susceptibles de 
faire partie du groupe de ceux dont le revenu connaltra une forte croissance? Si l'on veut suréchantiflonner des 
cas de transition d'un niveau de revenu faible a un niveau de revenu élevé, ii faut pouvoir distinguer les unites 
de declaration en fonction de Ia probabilité qu'elles connaissent tine forte hausse de revenus. Si nous avions 
cette capacité, nous deviendrions probablement nous-mêmes millionnaires! 

6.23 Echantillonnage des événements 

Nous avons montré que Ia stratification du panel de Ia SOI produit beaucoup plus d'unités de declaration a 
revenu élevé non ixnposable et d'unités de declaration avec bénéfice net ou perte nette élevës dans l'année de 
référence que dans les années suivantes. Nous pouvons nous servir de ces dewc types de declaration pour 
illustrer les difficultés que pose la representation d'événements>> dans le temps avec tin panel. Les besoins de 
la recherche pourront exiger tine representation relativement uniforme de ces événements dans le temps. Pour 
aueindre cet objectif, ii faut pouvoir determiner les segments de population d'oü proviendront dans les années 
a venir les rares groupes de contribuables a revenu élevé non imposable ou ceux avec bénéfice net ou perte nette 
élevés, de sorte que ces segments puissent faire l'objet d'un suréchantillonnage. Cela nous ramène a Ia 
connaissance que nous avons (ou que nous n'avons pas) des variables qui prédisent ou dCterminent le 
changement et a Ia possibilité (ou l'impossibilité) de les utiliser comme critères de stratification. 

7. CONCLUSION 

Si Ia stratification d'un échantillon permanent comporte des variables qui ont des valeurs non fixes, alors tine 
variation des caractéristiques de I'échantillon peut avoir pour effet de réduire Ia precision des estimations a long 
terme et de diminuer sensiblement le nombre d'observations qui pourraient servir a I'étude de comportements 
susceptibles d'intéresser l'analyste. Nous avons montrC qu'en effectuant une stratification a posteriori en fonction 
des valeurs <courantes>> des variables de stratification originales, on pouvait accroItre sensiblement, dans les 
années qui suivent l'année de référence, Ia precision des estimations de caractéristiques transversales calculées 
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a partir d'un échantillon permanent. Nous avons avanc l'idéc qu'il pouvait être nécessaire d'elargir l'échantilon 
initial en vue d'accroItre Ic degré de représentalion de certaines caractéristiques courantes si l'on voulait obtenir 
des échantillons d'une certaine taille dans les années qui suivent l'année de référence. Nous avons aussi soulig.ié 
l'importance d'envisager Ia conception de panels dans une perspective longitudinale et nous avons fourth des 
exemples qui montrent comment aborder La question sous cet angle. Pour élaborer un échantillon permanent 
dans une perspective longitudinale, ii faut définir un ordre de priorité pour les objectifs des analystes qui 
utitiseront les données. Les plans de sondage varieront scion l'ordre de priorité. 

En prolongement de notre analyse, nous sommes d'avis que l'exposé que nous venons de faire suppose certaines 
conclusions quant a la durée d'un panel. Méme si l'érosion d'un panel n'est pas tine question importante ici, 
l'incapacité de compenser certains des effets négatifs d'u.ne modification de la composition de i'échantillon (ou 
['incapacité de réaliser l'échantillon ideal) limitera a certains egards Ia durée de vie du panel. Or, cette remarque 
peut ne pas s'appliquer a tons les segments du panel. C'est pourquoi nous proposons d'envisager des panels a 
durées multiples: certains segments du panel initial servent pendant de longues périodes tandis que d'autres ne 
durent que Ic temps de trois périodes d'observation. Les premiers répondraient a certains objectifs de recherche 
et les seconds, a d'autres objectifs. Par exemple, l'étude de phénoinènes du cycle de vie nécessiterait 
l'observation d'un panel pendant une période relativement longue tandis que l'étude des transitions d'un .Kstatut 
de d6claranto a un autre s'accommoderait bien d'un panel d'une durée relativement courte (ou serait 
probablement plus efficace avec un panel de ce genre). 
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METHODES DE PONDERATION POUR 
L'ENQUIETE SUR LA DYNAMIQUE DU TRAVAIL ET DU REVENU 
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REsUME 
En 1994, Statistique Canada réalisera pour Ia prcmirc fois unc enquëte par panel a grande 6chellc auprès des 
mnages. L'enquête sur Ia dynamique du travail et du revenu (EDTR) portera sur les particuliers Ct lea mnages et 
servira a obseiver dana Ic temps leur activité sur Ic marchi du travail ainsi quc lea changements touchant leur revenu 
CL leur situation familiale. En plus de fournir des données longitudinales, l'cnqute pernlettra de produire des 
estimations transversalcs. Nous commencerons d'abord par ddcrire le plan de sondage tie I'EDTR. Dcuxièmcmcnt, 
nous discuterons de Ia cMtermination des poids de base qui correspondent, pour Ia plupart des particuliers, a l'inversc 
des probabiIits de slection. Troisièmement, nous examinerons lea rajustements cffectués pour Ia non-rponsc Ct 
Ia post-stratification qui sees utilise pour I'EDTR Nous terminerons notre communication par une breve conclusion 
et un aperçu de projeta futurs. 

MOTS CLES: EnquCte longitudinale, estimation transversale, probabilités de selection, post-stratification. 

1. INTRODUCTION 

En 1994, Statistique Canada lancera une enquête par panel a grande échelle aupres des mnages. L'enquéte 
sur Ia dynamique du revenu et du travail (EDTR) portera sur les particuliers et les ménages et servira a observer 
dans le temps leur activité su.r Ic marché du travail ainsi que les changements touchant leur revenu et Ieur 
situation familiale. L'enquôte vise d'abord a fournir des données longitudinales. Des estimations annuelles 
(souvent appelées estimations transversales) seront aussi produites. 

Dans La présente communication, on aborde le problême de Ia représentativité de l'échantillon longitudinal de 
I'EDTR pour l'&ablissement des estimations transversales. Pour atteindre ce but, il faut élaborer un plan de 
ponderation approprié. II s'agit de concevoir La meilleure méthode de pondération possible, c'est-à-dirc une 
méthode a Ia fois efficace et realisable sur le plan opérationnel et possédant en plus Ia propriété de ne pas 
introduire de biais. En dépit du faa que l'on s'intéresse surtout ici a l'estimation transvcrsale, ii faut garder a 
l'esprit que les etudes longitudinales donnent géneralement une representation transversale de I'année de 
selection de leurs échantillons longitudinaux. Par consequent, Ia présente communication examinera, d'une 
certaine manière, Ia pondCration longitudinale et Ia pondération transversale. 

Puisque de nombreuses enquêtes sont de nature transversale, ii est souvent question de La pondération 
transversale dans les ouvrages sur l'échantillonnage. Toutefois, dans Ic cas present, l'aspect longitudinal de 
l'enquéte complique légerement Ia situation. L'échantillon n'est pas resélectionné de facon indépendante a 
chaque vague d'interviews; ii ne fair l'objet d'aucune misc a jour importante et se compose d'unitCs qui, pour 
Ia plupart, onE Cte choisies lors d'occasions précédences. II faut donc tenir compte de certains aspects particuliers 
en raison de Ia nature longitudinale de I'échantillon. 

Nous commencerons d'abord par décrire le plan de sondage de I'EDTR. Deuxièmement, nous discuterons de 
Ia determination des probabiliés de selection. Troisièmemeut, nous examinerons les rajustements faits pour La 
non-réponse et Ia post-stratification. Enfin, l'exposé se terminera par une breve conclusion cC un aperçu de 
projets futurs. 

P. L.avallCe et L. Hunter, Division des mCthodes d'enquCtes sociales, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), Canada KIA CTF6. 
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2. PLAN DE SONDAGE 

La population cible de L'EDTR comprend toutes les personnes, quel que soit leur age, qui resident dans les 
provinces du Canada, a l'exception de ceiles qui vivent dans les territoires, les établissements institutionnels, les 
reserves indiennes et les camps militaires. 

L'échantillon de PEDTR de 1993 sera tin sous-échantillon de l'enqu&e canadienne stir La population active 
(EPA). L'EPA permet de produire des estimations mensuelles de l'emploi total, du travail autonome et du 
chômage total. Elle fait appel a un plan de sondage stratifiC a plusieurs degrés qui est fondé sur une base 
aréolaire oü les logements constituent les unites finales d'échantillonnage. Toutes les personnes appartenant aux 
ménages qui occupent les logements choisis font partie de l'échantiilon de I'EPA. Pour constituer l'échantiilon, 
on a recours a un plan avec renouveilement selon lequel chaque mois, un de six groupes de renouvellement est 
remplacé après avoir fait partie de l'échantillon pendant six mois. Chaque groupe de renouvellement contient 
environ 10 000 ménages, cc qui représente a peu près 20 000 personnes. Pour plus de details au sujet du plan 
de sondage de l'EPA, voir Singh et coil. (1990). 

Pour 1993, l'échantillon de l'EDl'R proviendra de deux groupes de renouvellement qui sortent de 1'EPA. Par 
consequent, II constituera tin sous-échantillon de I'EPA. Cet échantillon, ou panel, contiendra environ 20 000 
ménages. En 1996, Un deuxième panel de 20 000 ménages sera choisi pour former tin échantillon total de 40 000 
menages. 

L'EDTR suivra les particuliers dans le temps, mais s'intéressera aussi aux caractéristiques des ménages. Toutes 
les personnes appartenant aux ménages qui occupent les logements sélectionnés seront choisies au debut de 
l'enquête pour faire partie de l'échantillon de 1'EDTR. Lors d'interviews ultérieures, les personnes vivant avec 
les particuliers compris dazis l'échantillon initial seront aussi interviewees afin que des données puissent étre 
obtenues pour le menage an complet. Ces personnes reprCsenteront soit des nouveaux entrants, soil des 
cohabitants. Les nouveau.x entrants sont les personnes qul se joignent a Ia population cible et sont choisies pour 
faire partie de l'échantillon de I'EDTR. us sont représentés par irs lettres H et I dans Ia figure 1. Par exemple, 
tin nouvel entrant pourrait être un enfant né en 1994 ou une personne venue d'un pays étranger. Las cohabitants 
sont les personnes qui sont choisies pour faire partie de l'échantillon de I'EDTR, mais ne sont pas de nouveaux 
entrants dans Ia population cible. En fait, un cohabitant est tine personne qui faisait partie de la population cible 
des Ia premiere année, naais n'avait pas été choisie a ce moment-Là. Par exemple, un cohabitant pourrait être 
tine personne qui s'est mariée a un membre de l'échantillon de 1'EDTR aprés la selection de I'échantillon initial. 
Dans la figure 1, les lettres C et G représentent des cohabitants. Les personnes qui quittent Ia population cible, 
correspondant aux lettres B et D dans Ia figure 1, sont des sonants. 

II faudra tenir compte des nouveaux entrants et des sortants pour conserver Ia representativite transversale. 11 
convient de signaler que la composante longitudinale de 1'EDTR ne sera pas mise a jour après sa selection. 
Tous les nouveaux membres (ajoutés, par exemple, parce qu'ils vivent avec des personnes de Ia composante 
longitudinale) tie seront pris en consideration qu'à des fins transversales. 

Un des problèmes que posent les nouveaux entrants a trait a la facon dont ils seront indus dans l'échantillon. 
Certains nouveaux entrants seront échantilonnés parce qu'ils se joindront a tin ménage longitudinal. On 
considère qu'un ménage est longitudinal s'il contient au moms une personne qui fait panic de l'échantillon 
longitudinal. Toutefois, cette méthode n'inclut pas les inénages tie comptant que de nouveaux entrants. On 
prévoit sélectionner les ménages contenant des nouveaux entrants au moyen d'un échantillon de logements 
obtenus de l'EPA. Notons que l'échantiilon de 1'EDTR, qui est un sous-échantillon de I'EPA, a été tire 
initialement d'un échantillon de logements. Les logements utilisés pour Ia selection des nouveaux entrants 
pourraient être les logements ayant servi a l'origine a Ia selection du premier échantillon ou tin nouvel ensemble 
de logements choisis indépendamment chaque année a partir de groupes de renouvellement sortant de l'EPA. 
Le fail de choisir de nouveau ou non des logements n'influe paz sun les caractéristiques statistiques de 
l'échantiilon, mais a une incidence certaine sun les coüts d'exploitation. L'utilisation de l'échantillon de logements 
initiaux est coCteuse parce qu'il faut alors visiter chacun des logements chaque annCe pour trouver de nouveaux 
entrants. Si les logements échantillonnés proviennent de ceux qui sortent de L'EPA pan renouvellenient, le 
depistage des nouveaux entrants peut étre fait directement au cours des interviews de L'EPA. Toutefois, pour 
simplifier La discussion, nous supposerons que les logements choisis initialenient serviront a Ia selection des 
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Figure 1: Interview des particuliers dans les ménages. 

Année I 	 Année 2 	Année 3 

nouveaux entrants. 

3. PONDERATION DE BASE 

La determination despoidr de base est un des points lies a la pondération de l'échantillon de l'EDTR. Pour Ia 
plupart des personnes, ces poids correspondent a l'inverse des probabilités de selection. Les poids de base sont 
en fait les poids a utiliser dans le processus d'estimation avant tout rajustemeut ou toute post-stratification. La 
determination des poids de base est compliquee par le fait que les cohabitants et les nouveaux entrants peuvent 
faire partie de l'échantillon a n'importe quelle vague d'interview en se joignant a tin ménage Longitudinal. 

La premiere année, les personnes sont choisies au moyen d'un échantillon de logements thés de la base aréolaire 
de l'EPA. On attribue alors a chaque personnej du logement choisi d Ia probabilité de selection 7r, . Au cours 
des années suivantes, les personnes choisies initialement conservent les probabilités de selection attribuées Ia 
premiere année. Pour chaque personne j, nous avons donc la probabilité de selection ir° egale a ire . 
Pour les besoins de l'estimation transversale, l'échantillon sera mis a jour par suite de Ia presence des nouveaux 
entrants et des cohabitants. Les nouveaux entrants qui se joignent a I'échantillon par l'entremise d'un logement 
initial d auront Ia probabilité de selection ir du logement. C'est exactement comme si les nouveaux entrants 
avaient été choisis au moment de la selection initiale. Ii faut signaler que si an nouvel entrant est échantillonné 
du fait qu'il s'est joint a un ménage longitudinal qui occupe un logement initial d, on liii attribuera aussi la 
probabilite de selection 7r, du logement. En fait, les logements initiaux peuvent être considérés comme des 
fenêtres' permettant d'entrer dans l'échantillon, comme le montre La figure 2. Las personnes échantillonnées 

par l'intern-iCdiaire de ces fenêtres" reçoivent Ia probabilite de selection lr d  du logement d et peuvent donc étre 
considérées comme ayant ete échantillonnées de facon légitime. Elles seront designees par l'expressionpersonnes 
légitimes (personnes initialement choisies et nouveaux entrants vivant dans tin logement initial). 

Au cours d'une année aprês la selection initiale, prenons tin logement initial qui est maintenant occupe par tin 
ménage longitudinal. 11 est possible que ce menage comprenne des cohabitants et (ou) des nouveaux entrants 
en plus des membres longitudinaux. Du fait qu'ils onE été choisis Ia premiere année, ces derniers out assurément 
des probabilités de selection (voir les lettres A et F de Ia figure 2). On attribue aux nouveaux entrants Ia 
probabilité de selection du logement étant donné que le menage occupe un logement initial (voir les leflses G 
et H de Ia figure 2). Par ailleurs, les cohabitants n'ont pas la probahilité de selection du logement parce qu'ils 
ne proviennent pas de I'échantillon initial, même s'ils occupent maintenant un logement initial (voir Ia lettre D 
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de Ia figure 2). Quiconque appartient a la population cible peut entrer dans I'échantillon par une "fenêtre" 
seulement au moment oii l'échantillon initial est preleve; seuls les nouveaux entrants dans Ia population visée 
peuvent eritrer dans l'échantlllon par une "fenêtre" lors de vagues subsequentes. Par consequent, dans le cas d'un 
inenage échantillonné occupant un logement initial, les personnes longitudinales et les nouveau.x entrants sont 
les seuls a être considérés des personnes légitimes. 

Figure 2: Selection des personnes it travers des "fenétresTM. 

Annóel Ann6e2 

fldç 

0 --TE:  

Q — fonôtre' nd - prob. de sélec. dii logement d 

Prenons maintenant un ménage longitudinal qui n'occupe pas un logement initial. Là encore, ce menage peut 
comprendre des cohabitants on des nouveaux entrants, en plus des membres longitudinaux. Comme le ménage 
ne reside pas dans tin logement initial, on n'attribue pas aux nouveaux entrants la probabilite de selection du 
logement. Quant aux cohabitants, us n'ont pas Ia probabilité de selection du logement parce qu'ils ne faisaient 
pas partie de l'échantillon initial. Lorsqu'un ménage longitudinal n'ocdupe pas tin logement initial, seuls ses 
membres longitudinaux sont considérés des personnes légitimes. 

Les probabiités de selection des personnes illégitimes ne sont pas faciles a determiner. Lorsque de nouveaux 
entrants s'ajoutent a tin ménage longitudinal qui n'occupe pas tin logement initial, on ne sait pas au juste quelles 
probabilités de selection leur attribuer. Dans le cas des cohabitants, l'attribution de probabilités di selection pose 
aussi tin problme, étant donné que Ia seule raison pour laquelle ils sont ajoutés a l'échantillon est parce qu'ils 
se sont joints a un ménage longitudinal, même si ce ménage reside dans tin logement initial. 

En raison de son appartenance a Ia population cible des Ia premiere année, chaque cohabitant a, en théorie, une 
probabilité de selection. Toutefois, cette probabilité est habituellement inconnue. L'exemple suivant nous 
permet d'illustrer cette situation: dans un plan de sondage a plusieurs degrés, les cohabitants auraient Pu faire 
partie d'une unite primaire d'échantillonnage (UPE) non incluse dans l'Cchantillon. Comme on ne se rend 
géneralement pas dans les UPE non choisies, les probabilités de selection des personnes dans ces UPE 
demeurent inconnues. Ii faut mentionner que même si les probabilites de selection des cohabitants pouvaient 
&re établies avec precision, ii serait nécessaire de mettre a jour les probabilitCs de selection de toutes les 
personnes échantillonnées afin de rendre compte du fait que l'échantillon compte maintenant de nouveaux 
mernbres. Ce processus s'avérerait complexe et coCteux. Par consequent, les cohabitants sont toujours 
considérés comme des personnes illegitimes. 

Deux méthodes ont ete proposées pour regler le problème de l'attribution des probabilités de selection (ou poids 
de base) aux nouveaux entrants ne résidant pas dans un logement initial de méme qu'aux cohabitants. La 
premiere méthode, que nous appellerons Ia méthode du partage des poids, a été décrite en partie par Ernst 



(1989). La pondération pour l'Enquéte Survey of Income and Program Participation.. (SIPP) s'inspire de cette 
méthode. La deuxièine méthode, celle qui est proposée par J.N.K.Rao, est fondée sur I'estimation composite. 
Ces deux méthodes sont présentées ci-après. 

3.1 Méthode du partage des poids 

En gros, cette méthode s'inspira.nt de Ernst (1989) attribue a chaque personne illégitirne choisie un poids de base 
établi a partir de La moyenne des poids calculée pour chaque ménage. Unpoids initial qui correspond a l'inverse 
de Ia probabilité de selection est d'abord obtenu pour chaque personne légitime. Deuxièinement, unpoids initial 
de zero est att.ribué a chaque personne illégitime. Le poids de base est ensuite obtenu en calculant Ia moyenne 
des poids initiaux au niveau du ménage. Enfm, le poids final est assigne a tous les membres du ménage. II faut 
signaler que le fait d'attribuer Ic rnême poids de base a toutes les personnes présente l'avantage non négligeable 
d'assurer Ia coherence des estimations des particuliers et des mCnages. 

Pour presenter de facon stricte Ia méthode du partage des poids, il faut considérer deux cas distincts. 

Cas 1: Ménages occupant un logement initialement choisi d. 

Supposons que le ménage choisi i de l'année 2 occupe un logement initial d. Posons que Ic ménage i contient 
M/°)  personnes choisies durant l'année 1 (c.-a-d. les personnes longitudinales initiales), Mf° cohabitants et M 
nouveaux entrants. Comme nous l'avons indique précédemment, on attribue aux nouveaux entrants Ia probabiité 
de selection du logement d. On attribue a chaque membre j du menage i du logement initial d le poids initial 

pour j=1,...,M 0 ' 

w = 	0 	pour 	 (1) 

l/ç pour j=(M,(0)+(O+ 1),...,(M(0 ) +M(C) +M, N)) .  

Puis, Ic poids de base w1  du ménage i est obtenu par 

w,=_Ly2w41', 	 (2) 
ii.' 

oti M=M1  +M ) +M () . La poids de base w, est finalement attribué a chaque membre du mCnage. 

Cas 2: MCnages n'occupant pas tin logement initial. 

Prenons le niénage choisi i qui n'occupe pas tin logement initial. Nous attribuons a chaque membrej du ménage 
i le poids initial 

1/x° 	 pour 

	

w = 0 	pour 	 (3) 

	

0 	pour j=(J (0) +M1(O +1),...,(M, (0) +M (O+M (N)). 
La poids de base w du ménage I est obtenu au moyen de l'équation (2). Là encore, Ic poids de base w1  est 
assigné a chaque membre du ménage. 

L'estimation > de Ia population totale Y est finalement obtenue par 

(4) 
.l f-I 

oü n est le nombre total de ménages choisis et w = w pour tous les membres j du i menage choisi. En 
procédant comrne Ernst (1989), on peut démontrer que cette estimation est sans biais. 
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32 Méthode de l'estimation composite 

La m&hode de l'estimation composite proposée par J.N.K. Rao est axée davantage sur l'établissement d'un 
estimatew-  que sur Ia pondération de chaque personne choisie. En fait, elle fait appel a la modélisation pour 
l'établissement d'un estimateur relatif aux personnes illégitiines. Brièvement, les personnes choisies sont 
réparties en deux ensembles, DL  et D selon qu'elles sont Iégitimes ou non. Un estimateur de Ia population 
totale Y est ensuite produit a partir de chacun des deux ensembles. On obtient l'estimation a partir de 
I'ensemble D de personnes illégitimes en supposant que ces dernières sont choisies selon u.n plan 
d'échantillonnage aléatoire simple stratiflé. Un estimateur composite est finalement créé a l'aide des deux 
estimations pondérées par Ic nombre relatif de personnes dans chaque ensemble. 

L'établissement de l'estimateur composite repose sur le raisonnement suivant: en temps normal, on tiendrait 
uniquement compte des personnes légitimes pour l'estimation de quantités transversales telles que Ia population 
totale Y. Toutefois, étant donné que tons les membres des ménages sont interviewés pour obtenir les estimations 
des menages, le fait de ne pas compter les personnes illégitimes équivaudrait a ne pas considérer une partie de 
l'information. II s'agit donc de tenir compte des personnes illégitimes, mais seulement en proportion de leur 
importance relative. 

Ensemble DL:  personnes legitimes 

Chaque personne j de l'ensemble DL  se fait attribuer un poids qui correspond a l'inverse de sa probabilite de 
selection w. Une estimation 	de la population totale Y est ensuite calculée de la facon suivante: 

(5) 
JED 

Ce résultat correspond sixnplement a l'estimateur de Horvitz-Thompson. 

Ensemble DNL: personnes illégitimes 

On suppose que l'échantillon de l'ensemble D correspond a un échantillon aléatoire simple stratiflé tire d'une 
superpopulation qui pourrait étre décrite au moyen du modèle suivant: 

Y =;.i,  + si jch 	 (6) 

oü E(e) =0, Var(e) =o et Cov(1, ,) =0 pour j#j'. On suppose que les strates h correspondent a un niveau 
agrége comme par exemple celui des provinces. 

Une deuxième estimation 	de Ia population totale Y est alors calculée de Ia façon suivante: 

	

M 	M.J 

NL=E hE 

	

k-I ?fl17, 	
Y1 (7) 

oü Mh est le nombre de personnes dans Ia strate h, m est le nombre de personnes iliégitimes échantillonnëes 
dans Ia strate h et H est Ic nombre total de strates. 

L'estimation finale de Ia population totale Yest finalement établie a partir d'un estimateur composite de Ia forme 
suivante: 	 1 9= 	('n9+m 	, 	 (8) 

(mL+m) L L fr.L 

oü ML  et ni représentent le nombre de personnes dans DL et D respectivement. 

L'estimateur composite i attribue un poids initial a chaque personnej du menage i de la façon suivante: 



	

PilL 	1 

	

I 	 pour JED, 

	

(m+m 	 (9) 
w' =1 

	

cill 	ni 	MI.NL 	 pour jED, et jEh I 
Ces poids pourraient servir directement a l'estimation de différentes caractéristiquesy. Toutefois, pour assurer 
Ia coherence des estimations des personnes et des ménages, ii est préférable d'avoir un seul poids par ménage. 
Par consequent, on propose donc de faire Ia moyenne des poids initiaux wb  pour chaque menage afm d'obtenir 
les poids de base. 

Al 
= 1 Ew' 	 (10) 

d 

Puis, cc poids est assigné a chaque persoane, légitime ou non, qui appartient au ménage i. 

En fin de compte, l'estirnateur composite i> est biaisé en fonction du plan. Ce biais provient de 	en grande 
partie parce que l'échantillon tire de D n'est pas un échantillon aléatoire simple stratiflé. On peut aussi 
alléguer Ia possibilité que Ia deuxiême estimation Y n'est pas vraiment representative de Ia population actuelle 
Yparce que les personnes iilëgitiines forment une population de personnes "sociables" du fait qu'eiles font partie 
de l'ensemble D,,,, seulement parce qu'elles se sont jointes a un ménage non vide. Autrement dit, les personnes 
"non sociables" qui ne vivront jamais avec d'autres personnes n'ont aucune chance d'être comptées parmi les 
personnes illégitimes. Si eiles agissent différemment des personnes légitimes, tin biais peut alors être introduit 
dans l'estimation. II faut mention.ner que le biais de Y, sera vraiscmblablement faible a cause de la taille 
relativement petite de I'Cchantiilon m mais prendra de l'importance avec le temps a mesure que m 
augmentera. 

3.3 Résultats de simulations 

II a etC nécessaire d'effectuer des simulations afin de determiner laquelle des deux mCthodes Ctait Ia meilleure, 
celle du partage des poids ou de l'estimation composite. Heureusement, le plan d'echantillonnage et les 
questions stir Ic travail de 1'EDTR sont semblables a ceux d'une enquete déjà existante, l'Enquête sur l'activitC 
(EA). Par consequent, on a utilisC les données de 1'EA pour faire les simulations. 

L'EA a poi-tC su.r deux panels et pour chacun d'entre eux, l'Cchantillon Ctait compose de cinq groupes de 
renouvellement de I'EPA. Le premier panel a ete interviewC pendant une période de deu.x ans (1986-1987) et 
le deuxième, pendant une période de trois ans (1988-1989-1990). Pour le panel de trois ans, des renseignements 
ont aus.si été recueilhis auprès des nouveaux entrants et des cohabitants, tout comme on projette de le faire pour 
I'EDTR. Toutefois, a la difference de I'EDTR, le plan de sondage de l'EA prCvoit des Cchantillons distincts, 
mais chevauchants, pour sa composante transversale et sa composante longitudinale. Pour l'échantillon 
longitudinal, les personnes CchantillonnCes Ia premiere année ont etC retracées et rémterviewées Ia deuxième 
(et troisième) année. Dans Ic cas de I'Cchantillon transversal, les logements choisis initialement oat ete visitCs 
de nouveau Ia deuxième (Ct troisième) annCe, et toute personae dans le champ de I'enquête qui y vivait Ctait 
interviewee. Par consequent, les personnes choisies initialement qui n'ont pas demenagC oat fourth des donnCes 
tant longitudinales que transversales, et celles qui ont démenagC n'ont fourth que des dounCes longitudinales; 
les personnes qui n'ont pas eté choisies Ia premiere année, mais qui se sont installées dans un logement initial 
n'ont fourth que des dounCes transversales. Selon Ic raisonnement a la base des rajustements pour pondCration 
faiLs dans le cadre de I'EDTR, plutôt que d'avoir an Cchantillon transversal distinct, II est possible d'atteindre 
le méme degre de représentativité a l'aide des personnes longitudinales et de leurs cohabitants. On s'est fondt 
sur les donnCes du deuxieme panel de l'EA pour tester cette hypothese. 

Pour commencer, les données des deux premieres années (1988-1989) oat ete utilisCes. Chaque personae 
appartenait a tine de trois categories: personne longitudinale initiale, nouvel entrant dans la population cible ou 
cohabitant. Chaque mCnage Ctait rCparti selon qu'iI occupait tin logement initial ou un Iogement non 
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échantillonné, on non initial, par suite du déménagement d'une personne longitudinale. D'après le fichier de 
l'EA de 1989, ii y avait 49 874 personnes a la fois dans l'échantiilon longitudinal et dans l'écbantillon transversal; 
8 016 d'entre elles étaient des répondants longitudinaux seulernent, 14 874 étaient uniquement des répondants 
transversaux et 2 355 étaient des cohabitants qui vivaient avec des répondants longitudinaux seulement. Des 
60 245 personnes dans l'échantillon longitudinal, 82.8% faisaient aussi partie de l'échantillon transversal. 

Tableau 1: Comparaison des estimations nationales, rpondants de 25-64 ans, EA 88-89 
(post-stratification scion Ia province, I'âge et Ic sexe). 

Fichier transversal 
(1989) 

Partage des 
poids 

Estimation 
du fichier 

 longitudinal 

Estimation composite 
Estimation du fichier longitudinal 

estimation C.V. (°') Poids dont on n'a 
pas fait Ia moyenne 

Poids dont on a 
fait Ia moyenne 

Nombre moyen scm. travail 38.0 03 383 38.4 383 

Nombre moyen scm. chômagel 2.0 2,7 1.9 2.0 2.0 

Nombre moyen scm. inact. 12.7 13 12.2 123 12.4 

Scm. travail = 0 (%) 193 1.4 183 183 18.4 

Sem. travail 	1-26 8.2 2.7 8.1 8.2 8.2 

Scm. travail = 27-48 10.8 2.2 10.8 10.9 10.9 

Scm. travail = 49+ 613 0.7 62.6 62.3 62.2 

Scm. chomagel = 0 (%) 88.0 03 885 88.3 88.3 

Scm. chomagel = 1-26 9.1 1.9 8.8 9.0 8.9 

Scm. chômagel = 27-48 23 4.4 2.4 2.4 2,4 

Scm. chômagel = 49+ 0.4 15.7 03 03 0.3 

Scm. macc. = 0 (%) 64.4 0.1 65.2 65.0 64.9 

Scm. inact. = 1-26 123 6.7 12.6 12.7 12.6 

Scm. inact. = 27-48 5.0 17.1 4.8 4.9 4.9 

Scm. inact. = 49+ 18.1 10.7 17.4 17.4 17.6 

Nombre d'emplois = 0 (%) 193 1.4 183 183 18.7 

Nombre d'emplois = 1 663 0.5 69.7 69.5 69.4 

Nombre d'emplois = 2 11.4 2.1 9.8 9.9 9.9 

Nombre d'emplois = 3+ 23 4.4 2.0 2.0 2.0 

EM = marie (%) 74.6 03 76.8 76.6 773 

EM = cIibataire 15.7 2.3 13.6 13.7 12.9 

EM = veul/veuve 2.0 4.9 2.1 2.1 2.1 

EM = spar(c)/divorc(c) 7.7 3.0 73 7.6 7.6 

PA=population active, EM=ftat matrimonial 

Un poids de depart a été attribué a chaque personne longitudinale d'après la probabilité de selection établie en 
fonction du logeinent occupé par cette personne la premiere année. On a ensuite procédé a un rajustement par 
quotient dans les composantes des strates afm de compenser Ia non-réponse aux interviews de la deuxième 
année. Ces poids corrigés en fonction de la non-réponse ont été employés comme poids initiaux pour les 
différentes méthodes de ponderation décrites en 3.1 et en 3.2. Pour la méthode de l'estiniation composite, on 
a suppose que Ia stratification pour les personnes illégitimes se fais.ait an niveau provincial. Une post- 



stratification finale a W effectuée selon chaque méthode en fonction des effectifs du recoupement des provinces, 
des groupes d'âges et des sexes. Des poids finaux ont W calculés d'apres les méthodes proposées pour les 
personnes longitudinales et leurs cohabitants qui ont participd a l'enquête en 1989. Les estimations ont ensuite 
eté établies a l'aide de ces poids et ont été comparées aux estimations de l'EA fondées sur les données 
transversales de 1989. 

Des estimations de proportions de Ia population ont été calculées selon l'état matrimonial, le nombre d'emplois 
tenus en 1989, le nombre de semaines de travail, de chômage et d'inactivité en 1989 ainsi que le nombre moyen 
de sernaines de travail, de chomage et d'inactivité. Les résultats sont présentés au tableau 1. De facon générale, 
la méthode de l'estimation composite a donné d'aussi bons résultats que Ia méthode du partage des poids en cc 
sens que les estimations se rapprochaient des estimations transversales réelles. On a observe trés peu d'écart 
entre les résultats obtenus au moyen des deux versions de Ia méthode d'estimation composite (utilisation de poids 
différents et identiques pour différents membres dii ménage). En raison de La propriété qu'eile a de ne pas 
introduire de biais, Ia méthode du partage des poids pourrait alors étre préférable a La m&hode de l'estimation 
composite. 

4. RAJUSTEMENTS EN FONCTION DE LA NON-REPONSE 
ET POST-STRATI FI CATION 

La présente section porte sur les corrections qui seront apportées aux poids de base afin d'améliorer les 
estimations. Ces corrections correspondent a un facteur multiplicatif que l'on appeile poids-g (voir Sãrndal et 
coil. (1992)). Autrement dit, pour chaque personne j du ménage i, le poids de base w, est multiplié par un 
certain facteur de correction afm d'obtenir le poids final Habituellement, le poids-g g  , est fonction 
de La méthode de pondération et des échantillons sélectionnCs. Maiheureusement, Les résultats des simulations 
ne sont pas encore disponibles. 

4.1 Rajustements pour Ia non-réponse 

Comme toutes les enquétes, I'EDTR aura a faire face au problème de La non-réponse. Nous pouvons nous 
attendre a un certain taux de non-réponse a une ou a plusieurs questions ou au questionnaire en entier, de méme 
qu'a des non-répondants a une vague donnée ou a des non-répondants irréductibles. En outre, ii peut y avoir 
des donnCcs manquantes stir des membres d'un ménage ou stir le ménage au complet. Des mesures correctives 
devront donc étre prises pour résoudre ces cas complexes de non-réponse. 

Dans Ia mesure du possible, on aura recours a l'imputation pour régler les cas de non-rCponse. Pour effectuer 
l'imputation, Ia principale exigence est qu'au moms un membre faisant partie du ménage au moment de 
I'interview alt répondu au questionnaire. Par consequent, ii est peu probable que l'on fasse appel a cette 
mCthode si tons les membres d'un ménage sont des non-rCpondants. A titre d'exemple, un nouveau ménage 
formé par tine personne ayant quitte tin ménage choisi ne fera pas L'objet d'une imputation si cette personne est 
un non-répondant parce que nous ne possédons aucun renseignement stir La composition actuelle de son ménage. 
Lorsque l'imputation ne peut pas être faite, une correction pour tenir compte de Ia non-réponse sera apportCc 
aux poids de base. 

Le rajustement d'un poids en fonction de Ia non-réponse petit We effectué en établissant un modèle de réponse 
(ou de non-réponse). Avec Ia modélisation de La réponse, on fait un ensemble de suppositions portant sur le 
veritable mécanisme de réponse de l'enquete; ce mécanisme nous étant généralement inconnu. La méthode de 
regression logistique s'avère alors particulièrement pratique (voir Little (1986) et Hunter, Michaud et Torrance 
(1992)). La fonction de réponse logistique multiple est Ia suivante: 

E(R,Ix)=[1+exp(-'x)]' , 	 (11) 

oü R1  est La variable dépendante, g est le vecteur-colonne des paramètres de regression et x ,  est un vecteur de 
variables indépendantes disponibles pour tons les ménages. La variable dépendante R1  egale 1 si le ménage I 
est un répondant; autrement, elle égale 0. Par consequent, E(R1  Ix) petit être considérC comme La probabiliC 
de réponse O, , , qui peut dCpendre de l'échantiilon s. 
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Après avoir fait l'estimation de B selon La m&hode du maximum de vraisemblance, nous obtenons une 
probabilite de réponse estimée pour Un ménage ayant Ia valeur : 

	

+exp(-x)J 
	 (12) 

Aprés avoir corrigé le poids de base w, du menage i, le poids de base corrigé W A  est donné par: 

	

W14 = w x ,... 	 (13) 
l's 

II faut mentionner que les probabilités de réponse estimées peuvent servir a former des groupes de réponse 
homogene (GRH) dans lesquels on suppose que tons les éléments échantillonnés out la méme probabilité de 
réponse. Ceile-ci est alors siinplement estimée an moyen du taux de réponse dans chaque GRH (voir Sarndal 
et coil. (1992)). 

L'utilisation d'un modêle de réponse pour l'EDTR pose un problème, soit celui de Ia disponibilité des variables 
auxiliaires a employer comme variables d6pendantesx. avec La fonction de réponse logistique (11). Comme les 
ménages qui feront l'objet d'un rajustement pour non-réponse seront ceux dont on n'a obtenu aucune réponse 
des membres actuels dii ménage, ii est probable qu'il n'y aura presque aucun renseignement stir le mCnage 
actuel. Par exemple, il serait inutile d'utiliser les regions et (ou) La taille des ménages comme variables 
auxillaires dans le cas des ménages que l'on a pas retrouvés. Par consequent, les corrections faites pour teolt 
compte de la non-réponse des ménages a l'aide d'un modèle de réponse ne semble pas une solution pratique 
pour l'EDl'R. On espère en faiL que le problème de Ia non-réponse des ménages pourra être reglé en grande 
partie par la post-stratification. 

4.2 Post-stratirication 

Dans les enquetes par échantiilonnage, on a recours a la post-stratification pour deux grandes raisons. 
Premièrement, cette méthode sert a corriger Ia sons-representation de certaines sous-populations dans 
l'échantillon. Par exemple, cette sous-représentation peut We imputable a Ia non-réponse. Plus 
particulièrement, si les probabilités de réponse 9 obtenues au moyen de I'équation (11) reposent sur les mêrnes 
variables utilisées pour définir les post-strates, la post-stratification corrigera de facon implicite la non-réponse 
(voir Särndal et coil. (1992)). Deuxièmement, si I'on constate que les variables d'intérêt sont homogènes dans 
certaines categories (ou post-strates), la post-stratification selon ces categories permettra d'arnéliorer Ia precision 
des estimations. 

Etant donné que l'échantillon de 1'EDTR est un sous-échantillon de PEPA, ii convient, pour des raisons d'ordre 
pratique, de prendre en consideration au moms les mêmes variables employees par l'EPA pour La post-
stratification. Ii est cependant possible d'accroitre cet ensemble de variables utilisées pour Ia post-stratification 
en y ajoutant d'autres variables pertinentes. Les estimations de I'EPA sont présentement post-stratifiées en 
fonction des regions et des groupes âge-sexe (voir Singh et coil. (1990)). Cette post-stratification est effectuée 
au niveau des particuliers, mais selon une approche intégrée qui donne un poids égal a tons les membres d'un 
ménage (voir Lemaltre et Dufour (1987)). 

Les variables de post-stratification que l'on pense utiliser pour I'EDTR sont La region, l'âge, le sexe, le revenu 
et Ia mobilité interprovinciale. Ces variables tie seront pas toutes recoupées parce que les effectifs de population 
ne sont pas disponibles et qu'un tel recoupement produirait un grand nombre de ceilules, y compris de 
nombreuses ceilules sans unites échantiilonnées. Deux ensembles d'effectifs de population sont mis a i'essai: 
pour un de ces ensembles, on recoupe les regions, les groupes âge-sexe et les categories de revenu, et pour 
l'autre, on recoupe les provinces, les groupes âge-sexe et Ia mobilité interprovinciale. 

La post-stratification en fonction du revenu vise principalement a corriger la sous-représentation des ménages a faible revenu et a revenu élevé. D'une part, il apparalt que les menages a faible revenu ont tendance a avoir 
une pins grande mobilité que les menages a revenu moyen ou élevé, ce qui les rend plus difficiles a retracer. 
Une fois retraces, ils sont davantage endlins a ne pas coilaborer, particu.iièrement lorsque les questions portent 
sur des sujets de nature delicate comme le revenu. D'autre part, use bonne proportion des ménages a revenu 
élevé sont des non-répondants parce qu'ils refusent de fournir les renseignements requis ou bien parce qu'ils en 
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soot incapables (par cx., leurs affaires sont gérées par un comptable). Pour faire Ia post-stratification en fonction 
du revenu, il faudra établir des categories de revenu qui seront déterminées a l'aide de simulations bathes stir 
les données de l'EA, avec l'ajout d'une variable revenu correspondant a Ia variable "revenu sujet a imposition" 
de l'Enquéte sur les finances des consommateurs. Les effectifs de population qui seront utilisés pour [a post-
stratification proviendront des données fiscales de Revenu Canada - Impôt. Les nombres tires des données 
fiscales seront rajustés pour tenir compte des problèmes relatifs au champ d'observation qui soot causes par Ic 
fait que les particuliers ne remplissent pas tous uric declaration de revenus. 

En effectuant Ia post-stratification selon Ia mobilité interprovinciale, nous supposons qu'il y a une difference 
entre le comportement des personnes qui déménagent et celles qui ne demenagent pas. Cette post-stratification 
vise surtout a améliorer Ia precision des estimations. II faut noter qu'elle peut aussi servir a corriger la 
non-réponse des ménages qui est imputable a des problèmes relies au dépistage des ménages. La post-
stratification scion la mobilité peut être difficile a réaliser si ins post-strates soot déterminées en recoupant 
l'ensemble compiet des provinces d'origine et des provinces de destination. Nous pourrions alors penser a établir 
les post-strates uniquement selon La province de destination. Dans le cas de La post-stratification de Ia province 
du Manitoba, par exem pie, Ia settle distinction qui serait faite au niveau des particuliers serait entre les personnes 
qui viennent de s'installer dans Ia province (personnes ayant demenage) et les autres (personnes n'ayant pas 
démenagé). Cette post-stratification est beaucoup plus simple que le recoupement de l'ensemble complet des 
provinces d'origine et des provinces de destination, mais n'est peut-être pas aussi efficace si les personnes ont 
tin comportement passablement different selon leur province d'origine. Les effectifs de population utilisés pour 
Ia post-stratification selon la mobilité peuvent étre obtenus aupres de Ia Division de la demographic de 
Statistique Canada. 

Une fois que Les variables utilisées pour La post-stratification auront été déterminées, on procCdera a Ia misc en 
oeuvre en se fondant soiL sur l'approche intégrée de Lemaitre et Dufour (1987), dont on se sert actuellement 
pour I'EPA, soiL sur les estimateurs par calage sur marges développés par Devilie et Särndal (1992). Ces 
estimateurs tiennent compte de l'approche integrée de Lemaltre et de Dufour (1987), mais permettent d'exercer 
u.n certain contrôle sur les poids afin d'éviter les valeurs negatives. L'utilisation des estimateurs par calage sur 
marges dans Ic cadre de l'EPA a été étudiée par Stukel et Boyer (1992). 

5. CONCLUSION ET PROJETS FUTURS 

Dans Ia présente communication, nous avons examine deux méthodes servant a ponderer l'échantiilon de i'EDTR 
en vue d'obtenir les meiileures estimations transversales possible. D'après les résultats obtenus, ii semble que 
Ia méthode du partage des poids constitue Ic meilleur choix en raison de la simplicité des suppositions qu'elle 
comporte et de Ia propriété qu'elle a d'être sans biais. 

Nous avons aussi décrit l'utilisation des variables employees pour Ia post-stratification afin de corriger les 
problèmes de sous-représentation et d'améliorer La precision des estimations. Des etudes sont en cours pour 
determiner dans queUe mesure Ic revenu et (ou) Ia mobilité interprovinciale constituent des variables utiles pour 
la post-stratification. 
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RÉSUMÉ 

Dans Ia prdscnte communication, on utilise des renseigncments provenant dun suivi, effectui quatre annes plus Lard, 
des enfants de 4 a 12 ans ayant particip a l'Enqute sur Ia santi des jeunea Ontariens (ESJO) en 1983 afin de 
prscnter une procdure a variables multiples pour ivaluer lea effets de l'rosion de I'chanti1lon. La pmcdure 
comporte quatre parties: (1) modélisation statistique de l'érosion de l'échantillon a l'aide de données du 1 cycle; 
(2) production de probabililes a partir d'un modele de pr6diction dc l'ërosion d'un chantillon pour tous lea membres 
de l'&hantillon; (3) 6valuation du besoin de construire des poids unitaires pour rcprscnter lea effectifs perdus pour 
l'enquêtc; Ct (4) evaluation de l'incidenee des poids au moyen d'une comparaison des estimations statistiques de Ia 
vraisemblance d'une issue dCIavorabte (trouble mental) basecs sur des analyses non ponderees Ct pondCrCes. Let 
résultats laissent supposer que lea effets de l'erosion de l'&hantillon dependent de variables. L'utilisation de poids 
a Cu une incidence sur certaines des hulL variables incluses dana l'analyse, réduisant, pour deux de ces variables, Ic 
degre d'association (risque relatif) avec unc issue dCfavorable de 6.87 a 4.35 Ct de 5.05 1 335. 

MOTS CLES: Erosion de l'Cchantillon; enquêtes de suivi; troubles de l'enfancc. 

1. INTRODUCTION 

1.1 Description du probtème 

Les etudes longitudinales sont vulnérables aux effets défavorables de l'Crosion de l'échantillon ou de la perLe 
d'effectif de l'échantillon. Les pertes d'effectif dans le temps peuvent se produire a cause d'un décès, d'une 
migration, d'une impossibilité de retracer ou d'un refus. La non-participation pour ces raisons augmente 
invariablement avec chaque pdriode de collecte des données, elle diminue Ia precision des estimations statistiques 
et peut mener a des distorsions systématiques ou biais parce que l'échantillon devient non représentatif. On ne 
doit pas négliger Ia possibilité que [a perte d'effectif invalide les conclusions d'Ctudes longitudinales portant sur 
des enfants. Pour les etudes longitudinales de troubles mentaux chez les enfants, II n'est pas rare que de 20 a 
30% des sujets soient perdus pour l'étude a partir du premier suivi. Cela s'est produit dans le suivi pour ['lie 
de Wight (Schachar, Rutter et Smith 1981), pour l'étude de suivi dans les quartiers intermédiaires de Manhattan 
(Gersten, Langner, Eisenbcrg, Simcha-Fagan et McCarthy 1976) et pour l'Enquête sur Ia sante des jeunes 
Ontariens (Offord et coil. 1992). Dans des études de la consommation d'alcools et autres drogues chez les 
adolescents, des pertes d'effectifs de 20 a 55% lors du suivi ne sont pas rares (Johnston, O'Malley et Eveland 
1978; Donovan, Jessor et Jessor 1983; Kandel et Logan 1984; O'Malley, Bachman et Johnston 1984; Brook, 
Whiteman, Gordon et Cohen 1986; Ncwcomb et Bentler 1988). 

Peu d'études empiriques ont etC effectuées pour Cvaluer les effets des pertes d'effectif sur l'exactitude des 
estimations statistiques et de Ia validitC des inferences provena.nt d'études longitudinales menCes auprès d'enfants. 
GCnCralement, on ne tient pas compte de Ia question (p. cx., Schachar et coil. 1981) ou You s'y attaque en 
comparant les caractéristiques des participants et des non-participants et en soutenant qu'il n'existe pas d'Ccarts 
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Department of Sociology, University of Toronto, Toronto (Ontario), Canada. G. Catlin, Division des enquêtes spdciales, Statistiquc 
Canada, Pare Tunney, 24-0, Edifice R.H. Coats, Ottawa (Ontario). Canada. 
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importants pour les variables étudiées une a Ia fois (p. ex., Gersten et coil. 1976; Johnson et coil. 1978; Kandel 
et Logan 1984; Brook et coil. 1986) ou dans diverses combinaisons (p. ex,, Newcomb et coil, 1986; Macera, 
Jackson, Farach et Pate 1988). On peut se demander si ces méthodes sont adéquates pour détecter un biais 
attribuable a l'érosion de l'échantillon. A l'aide de documents portant sur les essais cliniques, on a Pu démontrer 
que, même avec un échantiilonnage aléatoire, des differences qui ne sont pas statiquement signilicatives dans 
les caractéristiques de groupes peuvent mener a des estimations biaisées des issues du traitement (Altman 1985). 

1.2 Objectifs de Ia communication 

En 1987, une étude de suivi relative a l'Enquéte (initiale) sur la sante des jeunes Ontariens (ESJO) a été réalisée 
afln d'évaluer l'issue de certains troubles de l'enfance, de determiner les variables qui predisent la persistance 
des troubles (pronostic) et d'évaluer le risque de troubles, au fil des ans, parmi les enfants classes, a l'origine, 
comme ne souffrant pas de troubles mentaux (Offord et coil. 1992). Les pertes d'effectif lors du suivi de I'ESJO 
out fourni Ia motivation nécessaire pour décrire Ia nature de cette perte et pour en évaluer l'incidence sur 
diverses estimations statistiques afin de quantifier l'issue, le pronostic et le risque (Boyle, Offord, Racine et 
Catlin 1991). 

La présente communication prolonge, de plusieurs façons importantes, les analyses antérieures de l'érosion de 
l'échantiilon. Tout d'abord, une vaste étendue de données sur les eufants, les parents et Ia famille sont utilisées 
pour étudier les ecarts entre les participants et les non-participants lors du suivi. Les analyses déjà rCalisées se 
concentraient seulement sur les troubles de l'enfance, le revenu familial et le dysfonctionnement familial. 
Deuxièmement, des méthodes a variables multiples soot utilisées pour modCliser Ia participation et pour calculer 
des poids d'ajustements afm de compenser les écarts entre ks participants et le.s non-participants. Les premieres 
analyses se basaient sur des méthodes bidimensionnelles et stir Ia stratification pour le calcul des poids 
d'ajustements. La présente communication commence par une breve description de l'ESJO initiale et de son 
suivi pour ensuite se concentrer stir l'érosion de I'échantillon. 

2. METhODES DE RECHERCHE UTILISEES DANS L'ESJO 

2.1 L'ESJO initiale 

La méthodologie utilisée dans I'ESJO initiale est décrite en detail ailleurs (Boyle et coil. 1987). Brièvement, Ia 
population cible comprenait tous les enfants nés entre le janvier 1966 et le 1 janvier 1979, dont le lieu de 
residence habitue! Ctait tin logement occupé par un ménage en Ontario. L'unité d'échantiilonnage etait le 
logement occupé par tin ménage; Ia base de sondage était le recensement de 1981 et le choix de l'échantillon 
s'est fait par échantilionnage aléatoire stratiflé par grappes a partir du fichier des logements occupés par tin 
ménage produit pour le recensement. La base de sondage excluait seulement trois groupes d'enfants 
représentant 3.3% de la population des enfants âgés de 4 a 16 ans: les enfants vivant dans des reserves indiennes; 
ceux qui vivaient dans des logements coilectifs, comme les établissements institutionnels et ceux qui habitaient 
des logements construits aprês le r juin 1981 (jour du recensement). La coilecte des données a été effectuee 
entre janvier et mars 1983. I.e taux de participation obtenu était de 91.1% des ménages adinissibles et 
seulement 3.9% de ces mCnages ont refuse de participer. Las autres cas de non-participation étaient düs a des 
raisons teiles que Ia maladie et l'impossibilité d'entrer en communication avec Ic ménage. 

21 Suivi de I'ESJO 

bus les enfants et toutes les families qui ont participé a I'ESJO initiale étaient admissibles a I'étude de suivi; 
ces personnes out été retracées en octobre et en novembre 1986. La Division des enquêtes spéciales de 
Statistique Canada a recueiili les données sur les participants au suivi en avril et en mai 1987. Las méthodes 
utilisées pour mesurer Ia gravite des troubles mentaux chez les enfants de 8 a 16 ans en 1987 étaient ceiles qui 
avaient éte employees pour les enfants de 4 a 12 am en 1983. Très brièvement, la mesure de Ia gravité de 
chaque trouble mental inclus dam les analyses présentées ici (trouble des conduites, hyperactivite et trouble 
caractériel) était basée sur Ies crieres de diagnostic figurant dam Ic DSM - III. La liste de contrôle du 
comportement des enfants (Child Behaviour Checklist (CBCL) (Achenbach et Edelbrock 1981) a fourni 
I'ensemble de base des éléments utilisCs pour mesurer les critères de diagnostic et des Cléments additionnels onE 
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éte créés quand on jugeait que les elements de la CBCL ne décrivaient pas tin critre particulier de façon 
adequate. Pour les enfants de moms de 12 ans, des rCsultats ont été établis a l'aide de listes de coutrôle remplies 
par les parents et les enseignants des enfants pour tvaluer les troubles chez I'enfant. Pour les adolescents, 
enfants de 12 ans Ct plus, cc sont les parents et les enfants eux-mêmes qui ont complete les listes de contrôle 
pour évaluer les troubles. Les résultats attribués aux troubles de comportement ont éte additionnés afln d'établir 
certains echelons de classification. Les unites établies pour classifier chaque trouble comme ótant present ou 
absent étaient les echelons qui établissaient le mieux tine distinction entre les diagnostics poses independamment 
par des pédopsychiatres pour tin échantillon aléatoire stratiflé d'enfants (N = 194) qui avaient participe a I'ESJO 
initiale. Des details additionnels stir la classification des troubles sont présentés clans un autre document (Boyle 
et coil. 1987). Un nouvel instrument a été tlaboré afin d'évaluer les troubles mentaux chez les personnes de 17 
a 20 ans en 1987. Ce groupe fera l'objet d'un rapport distinct. 

23 Erosion de i'échantillon lors du suivi de i'ESJO 

23.1 Portée de i'erosion de i'échantillon 

Dans la présente communication, l'évaluation de l'érosion de l'échantillon lors du suivi est limitée aux enfants 
igds de 4 a 12 ans dans I'ESJO initiales qui étaient ãgés de 8 a 16 ans lors du suivi. Dans Ia communication, 
on ne tient pas compte des données sur les evaluations faites par les enseignants, ce qui donne un échantillon 
plus considerable pour les analyses que celui qui était disponible lors des etudes de 1983 (étude initiale) et de 
1987 (etude de suivi). Quatre-vingt-onze pour cent des ménages avaient accepté de participer a l'ESJO initiale, 
mais des renseignements manquants sur les questionnaires de 1983 out réduit l'échantillon disponible pour 
l'analyse de 2 279 a 1 843 enfants. Lors du suivi, il y avait 1 402 enfants avec données completes tant pour 1983 
que 1987 et 441 enfants avec données completes en 1983, mais pour lesquels certaines données manquaient en 
1987. Les analyses presentées dans cette communication sont limitées aux détériorations de l'&thantillon qui se 
sont produites lors du suivi. 

231 Caractéristiques des participants et des non-participants an suivi 

L.es participants et les non-participants en 1987 ont ete compares a l'aide de trois ensembles de variables évaluées 
en 1983: 

mesures des troubles mentaux chez l'enfant - Ic centre d'intérêt principal du suivi de l'ESJO; 

les caractéristiques socio-démographiqucs des enfants et des families qui pourraient permettre de distinguer 
les participants des non-participants; et 

des variables, dont on sait qu'eiles sont en correlation avec des troubles mentaux chez l'enfant dans des 
analyses transversales, qui pourraient étre examinées en perspective aim d'évaluer leurs risques potentiels. 

I..es trois ensembles de variables, accompagnés de bréves definitions, sont regroupds au tableau 1, sons les 
caractéristiques des enfants et des parents/dc La famille. 

Avant de tester l'importance statistique des écarts entre les participants et les non-participants par rapport aux 
variables définies au tableau 1, on a examine ins structures d'association entre les mesures ordinales Ct par 
intervalles (c.-à-d., nombre de frères et soeurs, dysfonctionneinent familial, revenu familial, nombre de confidents 
et scores négatifs associés aux troubles affectifs) et le statut du participant a ete examine pour trouver des cifets 
non linéaires. Scion Ia structure d'association observée, les variables out été codées a nouveau afm de distinguer 
de facon maximale entre les participants et les non-participants. 

Le tableau 2 montre les résultats de Ia comparaison des participants et des non-participants par rapport aux 
variables définies au tableau 1. La variable chi-carré (X 2) est utilisée pour tester les écarts statistiquement 
significatifs entre les groupes. Parmi les vingt comparaisons, II y a dix variables qui permettent de faire tine 
distinction entre les groupes pour tine valeur-p inférieure a .05. La grandeur des écarts dépasse 10.0 pour cent 
pour trois comparaisons: enfants âgés de 9 a 12 ans (46.6 par opposition a 603), residence urbaine (59.3 par 
opposition a 69.6) et tin score de 12 a 20 pour le dysfonctionneinenc familial (50.5 par opposition a 37.9). La 
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grandeur des écarts statistiquement significatils entre les participants et les non-participants par rapport aux sept 
autres variables ne dépasse pas 7.5 pour cent (tableau 2). Si l'on utilise la signilication statistique et la grandeur 
de l'écart comme critères, nen ne prouve que, pour les troubles mentaux chez l'enfant, II existe une distinction 
entre les participants et les non-participants (tableau 2). 

3. METHODES D'EVALUATION DE L'EROSION DE L'ECHANTILLON 

3.1 Renseignements généraux 

Les conditions pour qu'il yait erosion selective de l'échantillon ont été décrites ailleurs (Greenland 1977; Criqui 
1979; Kleinbaum, Morgenstern et Kupper 1981; Boyle et coil. 1991). Brièvement, ii y a trosion selective 
accompagnée d'un biais lorsque les pertes d'effectif dans les categories de risque ne sont pas reparties 
uniformément parmi les categories d'issue possibles. Le sens et l'importance du biais dependent de la repartition 
des pertes d'effectif dans les cellules d'un tableau de classement du risque en fonction des issues possibles. Pour 
quantifier exactement l'ixnportance du biais attribuable a l'érosion selective de l'échantillon, ii faut disposer de 
renseignements sur l'issue pow les non-participants, obtenus dans une étude distincte. Comme les etudes de 
ce genre sent dispendieuses et difficiles a entreprendre, les chercheurs disposent rarement de données stir l'issue 
relatives aux non-répondants. 

Tableau 1: Definition des variables. 

Enfant 

Trouble de compoitement: Caractérisé par de la violence physique contre les personnes ou les biens et (ou) par 
tine infraction grave aux normes sociales. 

Hyperactivité: Caractérisée par l'inattention, l'impulsivité et l'activité motrice. 

Trouble affectij Caractérisé surtout par des sentiments d'anxiété et de depression. 

Au moms un trouble: Au moms tin trouble parmi les suivants: trouble de comportement, trouble entrainant un 
deficit de la capacité d'attention et trouble affectif. 

Difficultes dans les relations interpersonnelles: Un enfant a été classé comme ayant des difficultés dans les 
relations interpersonnelles si J'un des parents a indique, sur une écheile de cinq points, que l'enfant ne s'entendait 
<<pas trIs bien, souvent des problèmes., option de réponse 4, ou que l'enfant ne s'entendait *cpas bien du tout, 
toujours des problImess, option de réponse 5, dans une ou plus des trois circonstances suivantes: avec d'autres 
enfants comme ses antis ou ses camarades de classes, avec les enseignants a l'école ou avec les membres de sa 
famille. 

Requirn une aide professionnelle: Un enfant a ete classé comme requérant tine aide professionneile si l'un des 
parents a répondu de façon positive a deux questions: KAu cours des six derniers mois, pensez-vous qu'il(eile) 
a eu des problèmes émotifs ou de comportement?* et 4cCroyez-vous qu'il(elle) a ou avait besoin de l'aide d'un 
professionnel pour régler ces problèmes?. 

Echec scolaire antérieur L'un des parents a déclaré que l'enfant a échoué ou redoublé une année a un moment 
quelconque pendant ses etudes. 

Incapacités fonctionnelles: L'un des parents a déclaré que, depuis au moms six mois, l'enfant souffrait d'une 
incapacité sur le plan de l'activité physique, de [a mobilité, pour assurer son entretien personnel ou qu'il a de 
Ia difficulté a jouer son role. 

Parents/famille: 

Famille monoparentale: II n'y a que le père ou Ia mere qui habite le domicile. 
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Residence urbaine: La residence est située dans une region urbaine comptant au moms 1 000 habitants avec une 
densité de 400 habitants ou plus au kilometre carre (Statistique Canada 1982). 

Famille nombreuse: La famille compte au moms quatre frères ou soeurs âgés de 4 a 16 ans. Pour comparer les 
participants et les non-participants, Ic nombre de frères et de soeurs a été recode a deux niveawc (1) au moms 
trois frères ou soeurs et (2) 0,1 ou 2 frères ou soeurs. 

Domicile surpeuplé: Un rapport entre le nombre de personnes et Ic nombre de pièces 2 1.0. 

Famille mobile: La famille a demenage au moms deux fois au cours des deux dernières annCes. Pour comparer 
les participants et les non-participants, Ia mobilité a été recodée a deux niveawc (1) au moms trois 
déménagements et (2) 0,1 ou 2 déménagemeuts. 

Dysfonctionnement fwniliaL D'aprCs les renseignements fournis par Pun des parents, cette personne a obtenu 
un score compris entre 27 et 48 (parmi les valeurs possibles de 12 a 48) sur l'échelle générale de fonctionnement 
a 12 questions tirée de l'instrument d'évaluation du fonctionnement de la famille de McMaster (McMaster 
Family Fonctioning Assessment Device) (Byles, Byrne, Boyle et Offord 1988). Le fonctionnetnent de Ia famille 
est évalué par rapport a six dimensions: solution de problèmes, communication, roles, capacité de repondre aux 
besoins affectifs des membres, participation a Ia vie affective de Ia famille et encadrement. Pour comparer Ics 
participants et les non-participants, on a recode Ic dysfonctionnement familial a trois uiveawc (1) scores de 12 
a 20; (2) scores de 21 a 25 et (3) scores supérieurs a 25. 

Troubles nerveux chez les parents: L'un des parents dédare avoir été traité ou que son conjoint a été traitC, a un 
moment quelconque, pour troubles nerveux. 

Revenu familial < $10 000: Le revenu familial total au cours de l'année précédant l'euquéte (1982) était 
<$10 000. Pour comparer les participants et les non-participants, nous avons recode le revenu familial a 
trois mveawc (1) moms de $10 000, (2) de $10 000 a $39 999 et (3) $40 000 ou plus. 

Absence de confident: L'un des parents declare n'avoir aucune personne a qui confier ses difficultés ou ses 
problèmes personnels. Pour comparer lea participants et les non-participants, nous avons recode le nombre de 
confidents a deux niveawc (1) de 1 a S confidents et (2) 0,6 ou 7 confidents. 

Score négazif associé aux troubles affectifs: L'un des parents a obtenu un score de 5 ou plus (gamme de valeurs 
allant de 0 a 10) pour l'échelle negative des troubles affectifs a 5 questions élaborée par Bradburn. 

Bien que des données stir l'issue ne soient pas disponibles pour les non-participants lors des etudes de suivi, tous 
les renseignements recueilJis lors des evaluations antCrieures peuvent être utilisés pour distinguer les 
caractéristiques spéciales des non-participants qui pourraient rendre l'échantillon non representatif. Cette 
evaluation, effectuée une variable a Ia fois, eat présentée an tableau 2 et on l'a mentionnée dans Ia section 
précedente. Compte tenu du fait qu'un certain nombre de variables du tableau 2 qui permettent de faire une 
distinction entre les participants et les non-participants lors du suivi peuvent aussi être des facteurs de risque 
pour les troubles chez l'enfant, ii existe des raisons de supposer qu'il y a eu erosion selective de l'échantillon et 
introduction d'un biais. 

95 



Tableau 2: Rpartition en pourceutage des caractéristiques 
de 1983 selon l'état pour le suivi en 1987. 

Etat pour Ic suivi en 1987 

Participants 	Non-participants 

Caract6ristiques de 1983 	N = 1 402 	N = 441 	X3(dl) 	valeur p 

Estfant 

Dc scxe masculin 51.1 50.6 0.02(1) ND 
Age de 9 112 ans 46.6 60.3 24.79(1) 0.00 
Au moms un trouble 6.9 5.7 0.66(1) ND 
Troublcs de comportement 0.9 1.4 0.27(1) ND 
HyperactrvitC 1.9 2.0 0.00(1) ND 
Troubles affectifs 5.5 4.8 0.23(1) ND 
Difficultes dana lea relations interpersonnelles 2.4 5.0 6.64(1) 0.01 
Rcquiert unc aide professionnelle 2.4 4.1 2.78(1) ND 
Echec scolaire antCricur 7.3 10.7 4.49(1) 0.04 
Incapacites fonctionnelles 4.0 5.9 2.42(1) ND 

Parents/famille 

Famille monoparentale 8.9 8.6 0.01(1) ND 
Residence urt,aine 5923 69.6 14.76(1) 0.00 
Au moms 3 frêres et soeurs 29.3 35.8 6.37(1) 0.02 
Domicile surpeuplC 13.7 17.7 3.96(l) 0.05 
Au moms 3 dCménagemcnts 1.7 3.6 4.93(1) 0.03 

Dysfonctionnement familial 
score entre 12 Ct 20 503 37.9 26.65(2) 0.00 
score entre 21 et 25 37.2 42.4 
score > 25 12.3 19.7 

L'un des parents (ou lea dcux) a (ont) 213 19.3 0.91(1) ND 
etC traitC(s) pour troubles ncrvcux 

Revenu familial 
<$10 000 5.7 9.3 10.70(2) 0.01 
$10 000439 999 663 683 
$40 000 ou plus 28.0 22.4 

Dc 1 a 5 confidents 11.8 18.8 13.40(1) 0.00 
Score nCgatif associC aux troubles affectifs 13.1 17.9 6.11 0.02 

31 Corrections par pondération 

Une méthode recominandée pour faire un test afm de savoir s'il y a eu ou non erosion selective de l'échantillon 
et introduction d'un biais consiste a élaborer des poids d'ajustement visant a compenser les erosions de 
l'échantillon beaucoup trop élevées parmi les répondants que l'on considére a risque d'avoir des issues 
défavorables. L'élaboration de poids d'ajustements bases sur des analyses bidiinensionnelles a été présentée dans 
un article déjà publié (Boyle et coil. 1991). La méthode utilisée ici est basée sur des procedures 
multidiinensionndlles et s'inspire du travail de Aneshensel, Becerra, Fielder et Schulrer (1989). Void les étapes 
qui sont suivies: 

estimation d'une equation de regression logislique basée stir les données de l'évaluation de 1983 afin de 
prédire la perte d'effectif dans l'échantiilon en 1987 sous forme de variable binaire; 

utilisation de l'équation pour produire des probabilités d'érosion pour toutes les personnes clans I'échantillon 
de suivi; 

evaluation du besoin de stratilier les repondants selon la probabilité de perte d'effectif lors du suivi et 
d'élaborer des poids qui reflètent l'importance de l'érosion de l'échantillon dans chaque strate; et 
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(4) elaboration de poids pour Ics répondants, défmis comme étant le rapport entre le nombre de répondants 
en 1983 et le nombre de répondants en 1987 pour chaque strate définie par Ia probabilité de perte d'effectif 
lors du suivi en 1987. 

3.2.1 Etapes I et 2 

Nous avons utilisé des analyses de regression logistique multiple ascendante, établies a I'aide du logiciel SPSS, 
pour construire une équation afin de prédire Ia perte d'effectif dans I'échantillon en 1987 a partir des données 
de I'Cvaluation de 1983. Les variables ótudiées étaient cdlles qui, dans le tableau 2, out un critère X 2  supérieur a 130. En plus des variables choisies pour l'évaluation, trois interactions out etC prCcisCes: dysfonctionnement 
familial et revenu, domicile surpeuplé et 3 déménagements ou plus et de 1 a s confidents et score negatif associCs 
aux troubles affectifs. Les critères stat.istiques utilisés pour Claborer in modèle comprenaient une probabilitC 
pour l'inclusion d'une variable fixée a 0.10 et une probabilitC pour l'exclusion d'une variable fixée a 0.15. On 
a utilisC des critères statistiques larges afin de maximiser l'exactitude predictive du modèle. Le modèle final 
comprenait les effets principaux suivants: description de l'enfant: âgé de 9 a 12 ans et qui Cprouve des difficultés 
au niveau des relations interpersonnelles; description des parents/de Ia famille: residence urbaine, au moms 
trois frères ou socurs, au moms trois déménagements et dysfonctionnement familial et deux interactions: 
dysfonctionnement familial et revenu et de 1 a 5 confidents et score nCgatif au chapitre de l'affect. A l'aide des 
coefficients de regression et des valeurs observées pour les caractéristiques de 1983, on peut estimer Ia 
probabilité d'érosion pour tout répondant en 1983. 

3.2.2 Etape 3 

L'etape 3 comporte une evaluation du besoin de stratifier les répondants selon leur probabilité d'érosion lors 
du suivi et de construire des poids qui refiètent l'importance de La diminution de l'échantillon dans chaque strate. 
Les preuves pertinentes pour cette evaluation comprennent: 

Ia mesure dans laquelle Ia probabilité d'érosion lors du suivi permet d'effectuer une distinction entre les 
participants et les non-participants en 1987; et 

Ia mesure clans laquelle les estimations do risque d'issue défavorable en 1987 parmi les participants varient 
selon la probabilité d'érosion. 

Ces deux conditions doivent exister, dans une certaine mesure, pour que tout système de pondération base sur 
les probabilites de diminution de l'échantillon alt une incidence. 

Pour examiner La mesure dans laquelle Ia probabilité d'érosion lors du suivi permet de faire une distinction entre 
Les participants et les non-participants en 1987, nous avons effectuC un test t qui portait sur les probabilites 
d'érosion estimées a partir de Ia regression logistique calcuiée a l'étape 2. Pour determiner Ia mesure dans 
laquelle les estimations do risque d'issue défavorable en 1987 sont modifiCes par Ia probabilité d'érosion, les 
répondants du suivi out ete divisCs en deux strates selon leur probabilite d'érosion: probabilite élevée, définie 
comme une probabilite d'Crosion >25% et faible probabilité, définie comme une probabilite d'érosion 525%. 
Nous avons ensuite calculé des estimations, propres a chaque strate, do degre d'association (risque relatif) entre 
les facteurs de risque potentiel évalués en 1983 et au moms un trouble mental CvaluC en 1987. Nous avons utilisé 
Ic test d'homogeneite de la variable X2  avec tin degre de liberté (voir Schesselman 1982), pour évaluer si les 
estimations propres a chaque strate étaient significativement différentes entre elles. 

Tel que prévu, les non-participants en 1987 avaient une probabilite d'érosion plus ClevCe (M = 0.281) que les 
participants (M = 0.226), t(1 841) = 1037, p< .000. De plus, II existe des données qui montrent que, dans 
certains cas, le risque d'issue défavorable est modiflC par Ia probabilité d'érosion. 

Le tableau 3 renfei-me les risques relatifs propres aux strates, entre les facteurs de risque potentiel Cvalués en 
1983 et au moins un trouble évalué en 1987. Pour deux des variables - .<difficuitCs clans les relations 
interpersonnelles>> et <<incapacités fonctionnelles> - Ic risque relatif d'une issue défavorable vane selon Ia 
probabilite d'érosion. Par exemple, la variable <difficultés daus les relations interpersonnefles>> évaluée en 1983 
est une variable de prediction pour Ia variable au moins tin trouble>) évaluée en 1987. Parmi les personnes avec 
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une faible probabilité d'érosion, le risque relatif est de 19.57; parmi les personnes avec une probabilité d'érosion 
élevée, le risque relatif est de 3.12. De même, La variable xincapacitds fonctionnelles>> évaluée en 1983 est une 
bonne variable de prediction pour la variable au moms un troubLe>> en 1987 parmi les personnes avec une faible 
probabilité d'érosion (risque relatif de 6.02), mais pas parmi les personnes avec tine probabilité d'érosion élevée 
(risque relatif de 0.72). 

3.23 Etape 4 

Au cours de l'étape 4, on élabore des poids pour Les répondants lors du suivi. Afin de produire ces poids, on 
stratifie tous les répondants et non-répond.ants lots du suivi selon leur probabilité d'érosion - une estimation 
produite plus tot a I'aide du modèle de regression logistique. On additionne les répondants et les 
non-répondants dans chaque strate et ce total est divise par le nombre de répondants afm d'obtenir tin poids 
unitaire dans chaque strate. Ce poids unitaire est alors divisé par une constante afm que la somme des poids 
soit égale a Ia taille de I'échantillon lors du suivi: 1402. 

Tableau 3: Risque relatif entre les facteurs de risque potentiel évalués en 1983 
et an mains un trouble évalué en 1987, selon La probabilité d'attrition en 1987. 

Probabilit d'aurition 
Facteurs de risque potentiel 	 25% ou moms 	>25% 	Homogënité 
en 1983 	 N = 963 	N = 439 	X2 (ldl) 	valeur p 

Eafant 

Au moms un trouble 9.03'" 8.30" 0.03 	ND 
Difficults clans les relations interpersonncues 19.57" 3.12 5.00 	 .05 
Requiert une aide professionnelle 4.80' 4.75" 0.00 	ND 
Echec scolaire antiieur 1.22 1.47 0.07 	ND 
Incapacités fonctionnelles 6.02'" 0.72 5.80 	 .02 

Parnts/familIe 

Dysfonctionnement familial 	 2.55 	 2.67' 	 0.01 	Ni) 
L'un des parents (ou les deux) a (ont) 

traité(s) pour troubles nerveux 	 1.73 	 135 	 0.05 	ND 
Score négatif associé aux troubles affectifs 	3.20' 	 1.48 	 231 	ND 

Tableau 4: Risque relatif non pondiri par opposition a pondéré entre les facteurs 
de risque potentiel en 1983 et Ia variable au moms un trouble>> en 1987. 

Facteurs de risque potentiel en 1983 
Risque relatif 

Non pond6r (1) 	Pondr 	(2) 
A 

(1)-(2) 

F.nfant 

Au moms Un trouble 8.96"' 8.35" 0.61 
Difficults dans les relations interpersonnelles 6.87" 4.35" 232 
Requiert unc aide professionnelle 5.05" 335" 130 
lchec scolaire ant6rieur 1.44 1.63 -0.19 
tncapacits fonctionnelles 2.64' 2.49' 0.15 

Pareiits/fainllle 

Dysfonctionnement famiLial 2.82' 2.72" 0.10 
L'un des parents (ou lea deux) a (ont) 

trait(s) pour troubles nerveux 1.71' 1.65' 0.06 
Score négatif associd aux troubles affectifs 2.27" 2.46" -0.19 

p <.05, "p <.01, "p <.001 
A risque relatif non pond6rd moms risque relatif pondér 

Le tableau 4 montre cc qui arrive au degré d'association entre les facteurs de risque potentiel évalués en 1983 
et Ia variable <<au moms tin troubles. évaluée en 1987 quand les poids sont appliqués a l'échantillon du suivi. Les 
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écarts ent.re les estimations non ponderées et pondérées du risque relatif vont de -0.19 ((<échec scolaire 
antérieur>, <<score négatif au chapitre de I'affect*) a 232 (<<difficultés darts les relations interpersonnelles). 
Selon les données du tableau 4, le sens predominant du biais attribuable a l'érosion de l'échantillon s'éloigne de 
zero et est plutôt considerable pour deux des variables étudiées (c.-à-d., <cdifficultés dans les relations 
interpersonnelleso et <<requiert une aide professionnelle). 

4. DISCUSSION 

Bien que la recherche longitudinale offre des possibilités d'accroItre nos connaissances des troubles mentaux chez 
l'enfant, des considerations d'ordre méthodologique, comme l'érosion de l'échantillon, sont des facteurs 
importants pour determiner l'utilité des données. Dans la présente communication on s'est concentré stir tine 
procedure a variables multiples pour évaluer les effets de l'érosion de i'échantillon lors du suivi afin de 
determiner s'il s'était produit ou non une perte selective et tin biais. L.a procedure comportait (1) Ia modélisation 
statistique de l'érosion de l'échantillon a l'aide des données existantes; (2) la production de probabilités a partir 
d'un modèle de prediction de l'érosion pour tons les membres de l'échantillon; (3) l'évaluation du besoin 
d'élaborer des poids unitaires et (4) i'évaluation de l'incidence des poids (si nécessaire) par La comparaison 
d'analyses non pondérees et poriderées. Dans la présente étude, les données disponibles laissaient supposcr que 
l'élaboration de poids était justifiée. L'évaluation de l'incidence des poids montre que cela n'était pas uniforme. 
Pour deux des variables relatives aux eufants étudiées - <<difficultés dans les relations iiiterpersonnelles et 
<<requiert tine aide professionnelle>> - les écarts dans Ic risque relatif étaient de 2.52 et de 1.50, respectivement. 
Le sens du biais s'éloignait de zero. Pour les autres variables étudiées, l'utilisation de poids d'ajustements n'a 
eu que peu d'incidence stir les estimations statistiques. 

La procedure décrite dans Ia présente communication pour évaluer l'érosion de l'échantillon lors d'études de 
suivi est relativement simple a utiliser; cependant, elle donne tine analyse beaucoup plus complete de l'érosion 
de l'échantillon que de simples comparaisons des répondants et des non-répondants pour des variables 
pertinentes. II est toutefois important de remarquer que les procedures donnent de meilleurs résultats quand 
le modèle statistique utilisé pour prédire l'érosion de l'échantillon est spéciflé correctement. Si, pour toutes les 
variables pertinentes, on ne petit faire de distinction entre les répondants et les non-répondants, ii n'existe alors 
rien stir quoi on peut se baser pour prédire leur probabiJité d'érosion. De plus, on suppose que les rCsultats du 
suivi seront les mmes pour les répondants et les non-répondants qui out Ia même probabilité d'érosion. 

Comme nous nous tournons de pins en plus vers Ia recherche longitudinale pour trouver des réponses a propos 
de La nature de Ia psychopathologic infantile, les méthodes utilisées pour évaluer l'incidence de l'érosion de 
l'échantillon lors d'un suivi ainsi que les corrections appropriées a ce problême devraient prendrc tine plus 
grande importance. La pondération utilisée comme procedure pour évaluer l'incidence de l'érosion de 
l'échantillon est assez prometteuse comme moyen de determiner si l'érosion de I'échantillon a introduit ou non 
un biais dans tine analyse. Ii faut effectuer d'autres travaux pour determiner les conditions et les circonstances 
darts lesqudlles l'utilisation de poids d'ajustement compense effectivement les distorsions introduites par l'érosion 
selective de l'échantillon. 
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RÉSUMÉ 

Statistique Canada lancera en 1994 une importante enquête par panel s'adressant aux ménages. Dans Ic cadre de 
lenquête sur Ia dynamique du travail Ct du revenu (EDTR), les répondants seront interviewés pendant une période 
de six ans, a raison de deux inteMews par année. La non-réponse et lérosion de l'échantilton sont considérées 
comme deux aspects cruciaux a examiner dans Ia planification de l'enquéte La présente communication examine des 
méthodes qui sont actuellement évaluécs en vue de compenser Ia non-réponse dans I'EDTR une méthode de 
modélisation permettant de compenser Ia non-réponse par un rajustement de pondération, et I'imputation des vagues 
manquantes de données. 

MOTS-CLES: Non-réponse; enquête longitudinale; modélisation; imputation. 

1. INTRODUCTION 

Statistique Canada lancera en 1994 tine importante enquCte par panel menée auprès des ménages, appelée 
enquête sur La dynamique du travail et du revenu (EDTR). Darts cette enquéte, les personnes et les families 
seront suivies pendant six ans, et l'on recueillera des renseignements sur leurs experiences du marché du travail, 
leur revenu et la situation familiale. L'EDT.R s'appuie sur de solides fondements a Statistique Canada. Ses 
origines se situent dans plusleurs enquêtes, notamment l'enquéte stir la population active (EPA), I'enquête sur 
les fmances des consommateurs (EFC) et l'enquête sur l'activité. L'EPA et l'EFC sont deux enquetes 
transversaies. A ce titre, elles offrent une série de clichés et sont des outils utiles et efficaces pour suivre des 
tendances a l'échelle globale. L'enquête sur l'activité est a Ia fois tine enquête longitudinale et une enquêtc 
transversale. Deux panels ont ete traités jusqu'ici, soit un panel de deux axis (1986-1987) et un panel de trois 
ans (1988-1990). Pour chaque panel longitudinal, les personnes participant a la premiere vague étaient 
mterviewées et Pont veillait a garder leurs coordonnées. Toutes les personnes vivant avec ces personnes, lors 
des vagues subséquentes, étaient aussi interviewees (mais ne faisaient pas l'objet du méme suivi). 

Puisque I'EDTR comporte des interviews des mémes personnes pendant six axis, a raison de deux interviews par 
année, les taint de non-réponse et l'érosion de l'échantillon sont considérés comme des aspects cruciaux a 
examiner dans Ia planification de l'enquête. Des etudes sont actuellement menées sur différents aspects de La 
non-réponse touchant l'enquête sur l'activité, dans I'espoir de trouver des approches qui minimiseront les 
repercussions de La non-réponse stir les données de I'EDTR. Dans La prCsente communication, nous 
examinerons certaines des etudes qui sont actuellement réalisées afm de minimiser l'impact de La non-réponse; 
ces etudes portent sur (a) La possibilite d'ajuster tin modèle ou des modèles permettant de compenser la non-
réponse par tin rajustement de pondération et (b) des essais de méthodes d'imputation pour compenser une 
vague de données manquante. Dans La section 2, nous donnerons d'abord plus dc details sur le plan d'enquête 
de I'EDTR; nous consacrerons Ia section 3 aux modèles examines en vue d'apporter des rajustements de 
pondération aux fichiers longitudinaux la section 4 présentera Ia stratdgie d'imputation, tandis que La section 5 
exposera d'autres plans aptes a contribuer an traitement de Ia non-réponse, ainsi que les futurs travaux envisages. 

S. Michaud et L Hunter. Division des méthodes d'enquêtes sociales, Statistique Canada, Ottawa (OnLano), Canada, K1A (ff6. 
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2. PLAN D'ENQUETE DE L'EDTR 

Bon nombre d'enquêtes longitudinales ont 06 effectuées aux Etats-Unis et clans d'autres pays. Lepkowski a 
mentionné des facteurs qui pourraient influer sur Ia strategic de traitement de Ia non-réponse dans un contexte 
longitudinal: Ia forme de l'analyse (données recueillies surtout pour dresser des comparaisons longitudinales, ou 
pour établir des estimations transversales, ou encore pour examiner une accumulation longitudinale de données); 
Ic type de données recueillies (continues, par categories ou conditionneiles); et Ic profil de non-réponse de vague 
(erosion et non-erosion). L'EDTR comporte certaines autres caracteristiques qui influeront sur Ia formulation 
de la stratégie: les données de l'EDTR seront recueillies dans des interviews différées; I'EDTR comporte deux 
unites d'analyse, c.-à-d. que les données doivent être établies tant au niveau individuel qu'au niveau des ménages; 
et, enfin, une certaine partie des données recuelilies se chevauchent Iegerement a Ia lisière. 

2.1 Donuées recueiflies et interviews différées 

Comme ii a été mentionné ci-dessus, I'EDTR est une enquéte longitudinale. Un échantillon de ménages sera 
préleve en janvier 1993 a méme l'échantillon de I'enquête sur Ia population active. A compter de janvier 1994, 
les personnes sélectionnées dams l'écbantillon de I'enquête sur la population active de 1993 seront interviewees 
deux fois par année pendant six ans. 11 y aura une interview en janvier, qui visera a recueillir de l'information 
sur I'activitC de l'année precddente (aussi appelée année de référence). L'interview permettra d'obtenir des 
données comme les dates de debut et de fin des emplois occupés, des details concernant jusqu'a trois 
employeurs, les periodes sans travail et les absences du travail, ainsi que certains renseignements sur l'incapacité. 
L'interview de mai visera a recueillir des renseignements sur le revenu et certaines données sur (a richesse, pour 
les personnes qui se trouvaient dans I'échantillon de janvier. L'information sur Ic revenu concernera la méme 
pCriode de référence que l'information sur I'activité (c.-à-d. l'année civile précédente). Ii sera plus facile, 
croit-on, d'obtenir des données sur Ic revenu vers Ic mois de mai, au moment oü les gens remplissent (cur 
declaration de revenu. L'interview de mai peut ètre considérée comme une interview différée se rattachant a 
l'Cchantillon de janvier, puisque l'information est recueillie auprés des mêmes personnes, pour Ia méme periode 
de référence. Un fichier réunissant ('information sur l'activité et le revenu sera diffuse chaque année. Le 
principe de l'interview différée, dans laquelle on recueille une information différente de celle de I'autre interview, 
ajoute une nouvelle dimension a Ia definition de Ia non-réponse. Habituellement, on considére comme une non-
réponse complete Ic fail de ne pas répondre a une interview. Dams le cas ott une interview différée est utilisée, 
méme s'il manque une interview, I'information recueillie ne concerne qu'une partie des données diffusées 
annuellement. Par consequent, une interview manquante peut Ctre considérée comme une non-réponse partielle. 

2.2 Unites d'analyse de I'EDTR 

L'EDTR comportera des interviews de personnes, et une grande quantité d'information sera recueillie et ana]ysée 
au niveau individuel. Toutefois, les mesures relatives a Ia pauvreté et certaines etudes sur Ic revenu exigent de 
l'information a l'échelon des ménages. Puisquc les ménages ne sont pas une unite stable dans le temps, II a été 
décidé que I'EDTR suivrait des personnes (plutôt que de tenter de suivre des ménages). Des caractéristiques 
relatives aux ménages et aux families économiques seront établies tous les axis en janvier et seront rattachées 
aux personnes a titre de caractéristiques de ces derniéres (p. cx. Ic répondant vit dans une famille de trois 
personnes, dont le revenu du ménage est scx*). Ainsi, Ia non-réponse peut être traitée différemment, si au moms 
une personne du ménage répond, comparativement au cas ott Ic ménage au complet ne répondrait pas. 

23 Chevaucheinents entre les p&iodes de collecte 

Dans Ia composante de I'EDTR relative a I'activité, les données sont recueillies pour (a période allant du premier 
janvier de l'année de référence jusqu'à Ia date de I'interview (qui peut avoir lieu aussi tard qu'en février de 
l'année suivante). IIy aura donc un chevauchement d'environ un mois entre des vagues consécutives d'interviews 
relatives a l'activité. On disposera ainsi d'outils additionnels pour l'imputation. 

2.4 Non-réponse 

Pour les fins de l'analyse d'un échantillon longitudinal, Kalton a divisé Ia non-réponse en deux categories: 
l'érosion et la non-erosion. On cit qu'il y a erosion Iorsqu'une personne ayant répondu a tine ou plusieurs vagues 



au debut de l'enquête ne répond plus a aucune vague subsequente. Par exemple, clans un panel de trois ans, 
les personnes qui ne répondraient ni a la deuxième, ni a la troisième vague constitueraient des cas d'érosion. 
Les cas de non-erosion sont ceux de personnes qui ne répondent pas a une ou plusieurs vagues, mais qui 
reprennent plus tard leur participation a l'enquête. 

L'examen du panel de trois ans de l'enquéte sur l'activité révèle qu'une proportion de 16% de In non-réponse 
était due a l'érosion, tandis qu'une fraction de 4% était formée de cas de non-erosion. Les observations faites 
dans le cadre d'autres enquêtes montrent que le rapport entre tes cas d'érosion et les cas de non-erosion diminue 
avec le temps (un panel de tongue durée a un rapport non-érosion/érosion plus élevé qu'un panel de courte 
durée). 

L'évaluation du fichier de l'enquête sur l'activité a permis de constater que La non-réponse variait beaucoup entre 
certains groupes: 

- Les personnes ayant démenagé affichaient tin taux de non-réponse (incluant les cas de répondants 
introuvables) de près de 20%, tandis que Ia non-réponse des personnes n'ayant pas demenage était d'environ 
2%. La variable démenagement/non-demenagement est in caractCristique causant, de loin, Ia variation Ia plus 
forte, 

- stir Ia base des caracteristiques observées a Ia vague 1, Ia non-réponse était supérieure parnli les personnes 
qui étaient sans emploi a Ia vague 1, 

- stir la méme base, Ia non-réponse était plus éievée pour le groupe de personnes qui n'étaient pas mariées a 
Ia vague 1, 

- les personnes qui vivaient en region urbaine a Ia vague 1 affichaient aussi tin taux de non-reponse plus élevé 
après trois ans, 

- tes cas de non-erosion semblent aitribuables a des personnes ayant des types d'emplois différents de ceux des 
répondants. 

Les differences de caractéristiques entie les repondants et les non-répondants laissent entrevoir quelques 
possibilités. Premièrement, le rajustement actuel visant a compenser Ia non-réponse, qui utilise uniquement de 
l'information relative au plan de sondage (essentiellement certaines données geographiques), n'est peut-êLre pas 
Ic meilleur qui soit. Une technique qui tiendrait compte d'autres caractéristiques en se fondant sur les données 
d'années antCrieures pourrait douser de meilleurs résultats. Deuxièmement, on dispose de beaucoup plus 
d'information dans le cas de Ia non-réponse formée de cas de non-erosion. Puisqu'il semble y avoir de 
nombreuses differences dans les types d'emplois occupés par les répondants et les non-répondants, l'imputation 
pourrait &re us meilleur outil de rajustement visant a compenser Ia non-réponse, notamment clans les cas de 
non-erosion. Si Ia collecte des données se fait sur use longue période, il pourrait étre plus avantageux d'imputer 
Ies réponses dans les cas de non-erosion que de supprimer l'enregisirement et de faire tin rajustement de 
pondération tenant compte de Ia non-réponse, en particulier s'iJ y a peu de vagues manquantes. Toutefois, ii 
a eté constaté dans d'autres enquétes que I'irnputation longitudinale peut ètre tin processus difficile, vaste et 
coüteux. Afin de determiner la meilleure stratégie de traitement de Ia non-reponse dans I'EDTR, certaines 
etudes d'Cvaluation ont été entreprises. 

3. MODELES 

Deux approches possibles ont etC envisagées pour la compensation de Ia non-rCponse au moyen de rajustements 
de pondération: rajustements s'appuyant sur des quotients propres a des sous-groupes de Ia population, et 
determination de modéles de regression. L'approche fondée sur les modétes a eté retenue parce qu'on croyait 
que les travaux ainsi réalisés pourraient également servir a d'autres fins. En particulier, ii y a deux usages 
possibles d'un modèle de non-réponse dans Ic contexte dc notre étude longitudinale: La prevision de Ia non-
réponse et l'obtention d'un rajustement de pondération tenant compte de Ia non-réponse. Bien qu'iI soit 
probable qu'un seW et même modèle ne puisse pas convenir a ces deux usages, nous espérions qu'un ensemble 
de base de variables communes aux divers modèles pourrait étre déterminé, Landis qu'un petit groupe de 
variables additionnelles répondraient aux besoins propres a chacun des modèles. Par exemple, Ia caractéristique 
Ia plus corréiée a la non-réponse est Ia variable a déménagé/n'a pas démenage depuis Ia derniCre interview 
(la non-réponse étant en I'occurrence attribuable a l'impossibilité de retrouver les repondants); de toute evidence, 
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cette information pourrait être utilisée dans le modèle servant a la pondération, mais elle ne serait pas disponible 
au moment de l'interview précédente (car l'événement, a ce moment, n'a pas encore eu lieu). Au mieux, nous 
pourrions espérer trouver, pour les besoins du modèle de prevision, une variable ou un ensemble de variables 
corrélé avec les deménagements subséquents. 

3.1 I.e modèle 

Une regression logistique a été utilisée pour créer le modèle. Nous avons choisi ce type de modle parce que 
Ia non-réponse est tine variable dépendante dichotomique. La rágression logistique a été préféréc a l'analyse 
discriminante du faiL qu'elle comporte moms d'hypothèses et qu'elle est, essentiellement, aussi efficace que 
l'analyse discriminante (Harrell 1983). 

La fonction de réponse logistique multiple est 

EY I X} = [1 + exp(_TX)J_L , 	 (1) 

oü Y est la variable dépendante, 
fi est le vecteur colonne des paramètres de regression, 
X est la matrice n x (p-i) des variables indépendantes. 

En développant l'equation (1), on obtient 
E(YI X} = [1 + exp(-$0 -flX ---- -fl 1X 1)]'. 	 (2) 

La variable dépendante, Y, dans cette analyse, indiquait site IC répondant a l'enquête de 1986 était devenu un 
non-répondant a l'enquete de 1987. Par consequent: 

= 1 si la IC personne n'a pas répondu en 1987, 
= 0 si Ia IC personne a répondu en 1987. 

Selon le modale de regression logistique multiple, les Y1  souL des variables aléatoires de Bernoulli indépendantes 
pour lesquelles 

E{Y. I Xj = [1 + exp( - T )Q ] 
	

(3) 

oü X est le vecteur des p-i variables indépendantes associées a Ia IC personne. 

Si P(Y= 11 X) est dénoté par w(X), la transformation logit est définie par 

g(X) = In I ir(X) 1
1 -(X)j 

=fl0 +8X +fl 2 +... 

3.2 Les données 

Le panel de 1986-1987 de l'enquête sur l'activité a été utilisé pour ajuster et évaluer les modéles de non-réponse. 
L'ensemble de données était constitué de 66,817 personnes, dont 3,385 (5%) étaient des non-répondants a 
l'interview de 1987. Des variables démographiques susceptibles d'&re reliées a Ia non-réponse ont été choisies 
dans le fichier principal de l'enquéte stir l'activité de 1986, a titre de variables indépendantes possibles pour le 
modèle. Une variable additionnelle a été recueiilie en 1987 pour toutes les personnes, c'est-à-dire qu'on a 
déterminé si Ow ou non elles avaient change d'adresse depuis l'interview de 1986. 
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3.3 Las variables 

Les variables examinées en vue d'une inclusion dans le modèle de non-réponse étaient les suivantes: 

Information géographique: 	 Province et type de region (urbaine/rurale) a l'interview de 1986; 

Information sur le menage/le logement: Taille du ménage, type de logement (maison, autre), mode 
d'occupation (propriétaire, locataire) a l'interview de 1986; 

Information démographique: 	Sexe, age, état matrimonial, frequentation scolaire (a plein temps, a 
temps partiel, aucune), niveau de scolarité a l'interview de 1986; 

Caracteristiques de l'activité: 	Toute période d'emploi, Loute période de chômage, toute période 
hors de Ia population active, nombre d'emplois, tout emploi de courte 
durée (< 2 ans), tout emploi de longue durée (2 ans ou plus), toute 
absence du travail, secteur d'activité de l'empioi ou des emplois, 
revenu hebdomadaire moyen (pour i'ensemble des emplois), toute 
période de prestations d'assurance-chomage, toute période de 
prestations d'aide sociale en 1986; 

Déménagement/non-demenagement: 	Y a-t-il eu déménagement? (changement d'adresse entre l'interview 
de 1986 Ct celle de 1987). 

Les variables formées de categories ont été analysées et traitCes de façon que Ia representation finale de cette 
information comporte des groupes de variables binomiales (0-1). Les differences entre les répondants et les non-
répondants vis-à-vis des variables indépendantes ont été analysees. Nous avons examine les correlations entre 
toutes les paires de ces variables aim de détecter toute multicolinéarité possible. 

3.4 I.e fichier échantillon 

La procedure PROC LOGIST du SAS a servi a ajuster le modéle de regression logistique. En raison de La taille 
de l'ensemble de données, le processus exigeait une quantité imposante de ressources informatiques. Par 
consequent, II a été décidC de sélectionner un échantillon parmi les ménages du fichier original en vue de i'étape 
de construction du modèle. Le flchier écbantilon était constitué de tons les menages comportant un non-
répondant, et d'un nombre égal de ménages formés de répondants seulement, sélectionnés au hasard. Ce genre 
d'échantillon etait preferable a un échantillon aléatoire simple, car ii était plus facile de determiner les variables 
associées a Ia non-réponse en utilisant toute l'informaiion disponibie sur Ia non-réponse. Les paramêtres du 
modèle de regression ont été estimés a l'aide de l'ensemble de données complet. 

35 Méthodes de regression 

En premier lieu, unc méthode de regression iinéaire pas a pas a été utilisée pour repérer des variables 
susceptibles d'étre utiles a Ia modélisation. Cette diminution du choix de variables a permis de réduire le 
nombre de variables devant être introduites dans le processus logistique et, ainsi, de réaliser une importante 
economic de ressources informatiques. 

Las variables données par Ia procedure STEPWISE onE été introduites dans Ia procedure PROC LOGIST du 
SAS, avec les options BACKWARD et FAST. Ces options ont permis a la procedure LOGIST d'utiliser une 
méthode d'Climination retrograde approximative pour Climiner les variables non significatives. Différents 
modéles de regression logistique ont éte ajustés en fonction de l'ensemble de données complet, au moyen de 
combinaisons des variables les pins significatives obtenues a partir du fichier échantillon. L'un des critères du 
choix du modèle était le nombre de variables. On voulait que Ic modCle se liinite a quelques variables afln qu'il 
soit simple a utiliser. 

I.e recours a un modèle de non-réponse dans une enquéte longitudinale vise a permettre de rajuster les poids 
des répondants Ia dewcième année (1987). Pour cc modèle, Ia variable dépendante était Ia non-réponse totale, 
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tandis que les variables indépendantes étaient des caractéristiques observées l'annee précédente (1986), plus 
l'information de l'année couiante (1987) sur les déménagements. 

L'option BACKWARD de Ia procedure PROC LOGIST a été appliquée au fichier échantiflon, cc qui a permis 
de determiner hwt variables liées a La non-réponse. 

Homme (MALE) 
Célibataire (SINGLE) 
Locataire (RENT) 
Tout emploi (ANYEMP) 
Scolarité = secondaire (EDUCSEC) 
Déménagement depuis I'interview de 1986 (MOVED) 
Taille du ménage (E*IS) 
Age (AGE) 

Avant d'ajuster le modéle en fonction de I'ensemble de données complet, on a examine, pour les deux variables 
continues (taille du ménage et age), Ia presence d'une linéarite dans Ic logit. Le trace des courbes des deux 
variables a révélé que ni l'une iii l'autre ne semblait linóaire. La non-réponse était élevée pour les ages 16-24, 
cUe était faible pour les ages 25-54, et elle s'élevait quelque peu pour les ages 55+. Nous avons tenté de faire 
certaines transformations, mais sans succès. Nous avons plutôt décidé de créer des groupes d'âge, et de 
remplacer La variable continue de l'age par deux variables binomiales (AGE1, AGE2). Parce que peu de 
personnes appartenant a l'échantillon venaient de ménages de trés grande taille, ii a etC décidé de regrouper les 
mCnages de 8 membres ou plus et d'attribuer Ia valeur 8 a la variable ainsi modiliCe. Un trace de Ia non-
rCponse en fonction de La nouvelle variable Ktaille du mCnage* a révClC une distribution essentiellement en forme 
de V. La transformation ABS(HHS - 4.5) a etC utilisée pour linCariser Ia variable. La variable c<taille du 
mdnageo transformée a etC appelCe HHSTRANS. 

Tableau 1: Estimations des paramètres pour le modèle final de poudération. 

Variable A Erreur-type 

ORDONNEE A L'ORIG. -3.81 0.14 702.59 

HHSTRANS 013 0.06 4.97 

MALE 0.25 0.04 41.98 

RENT .23 0.04 29.14 

SINGLE 0.11 0.16 0.43 

MOVED 231 0.04 3,065.95 

AGE1 

AGE2 

-0.15 

-0.19 

0.17 

0.15 

0.75 

1.65 
AGE1*1lHSTRANS 

AGE2*HHSTRANS 

0.02 

0.05 

0.07 

0.06 

0.07 

0.55 

AGE1*SINGLE 

AGE2*SINGLE 

0.13 

0.11 

0.18 

0.17 

0.52 

0.40 

Quatre inodèles out Cté ajustCs en fonction de I'ensemble de donnCes complet, d'apres: (1) les huit variables; 
(2) toutes les variables sauf RENT; (3) toutes les variables sauf EDUCSEC; (4) toutes les variables saul 
EDUCSEC et AGE. Méme si les huit variables Ctaient toutes significatives au moment de l'utilisation du fichier 



échantillon, certaines n'apparaissaient plus importantes lors de l'ajustement en fonction de l'ensemble de données 
complet. Toutefois, II a été décidé de les conserver quand mime dans les modéles. Les statistiques permettant 
d'évaluer Ia qualite des ajustements out révélé peu de differences entre les quatre modèles. Les graphique des 
résidus de Pearson en fonction des valeurs ajustées ont éÉé traces et examines. Les résidus du modèle (3) out 
indiqué un ajustement légerement meilleur comportant moms de valeurs extremes. Encore tine fois a l'aide du 
fichier échantillon, nous avons examine les données pour voir s'il existait des interactions bidirectionnelles entre 
les variables du modèle. Deux ensembles d'interactions ont &é ajoutés au modèle: (AGE1 
AGE2)*HHSTRANS et (AGE1 AGE2)*SINGLE.  Un somniaire des valeurs ajustées pour cc modèle est 
présenté ci-dessus. Ii est a remarquer que les variables ãge> et ccélibataire>', ainsi que leurs interactions, ne 
sont pas statistiquement significatives. Néanmoins, nous avons constaté que lorsqu'un modèle était ajusté sans 
ces variables, les résidus comportaient davantage de valeurs extremes. 

Au moyen des estimations des paramètres du modèlc final, des probabilités prévues de non-réponse ont éÉé 
calculées pour tous ins répondants a l'interview de 1987. Le rajustement de pondération visant a compenser Ia 
non-réponse a été obtenu en divisant le poids initial de 1986 par (1 - probabilité prévue). On disposait ainsi de 
poids rajustés pour 1987. Une stratification a posteriori a ensuite été effectuée afin de rajuster les poids par 
rapport a des totaux de contsôle de Ia population. A cette fin, tin rajustement par quotient a été appliqué aux 
poids a l'intérieur de categories sprovince-sexe-groupe d'âge, ce qui a donné les poids finals de 1987. 

3.6 Evaluation des poids 

L'enquête sur l'activité étant une enquête longitudinale, les mCmes personnes sont présentes dans l'échantillon 
pour les deux années. La seule difference entre la composition du fichier de 1986 et celle du fichier de 1987 tient 
au fait qu'il manque certaines personnes dans le fichier de 1987 en raison de la non-réponse. Si le rajustement 
de pondération visant a compenser Ia non-réponse est adéquat, ii ne devrait pas y avoir de difference entre les 
estimations obtenues pour les répondants de 1986 et celles obtenues pour les répondants de 1987 lorsqu'on faiL 
des totalisations selon les caractCristiques de 1986. Un certain nombre de caractéristiques démographiques et 
liées a l'activité ont ete évaluées. Les estimations out éte faites d'apres les poids de 1986, les poids de 1987 
rajustés selon le modèle et des poids de 1987 normaux (Ia non-réponse étant compensée par tin rajustement par 
quotient a des niveaux géographiques peu élevés). Pour chaque caractéristique, tin intervalle de confiance a 95% 
a été calculé pour les estimations d'aprês les poids de 1986. Les deux estimations de 1987 out été comparées 
a celles de 1986 et entre elles, pour évaluer les écarts. Le tableau qui suit montre certains des résultats. 

Pour toutes les caractéristiques comparées, seulement une estimation de 1987 se situait en dehors de l'intervalle 
de confiance de 1986: 49-52 semaines d'emploi scion la pondération normale. Une tendance, toutefois, 
apparaissait clairement. Les estimations fondées sur les poids rajustés selon le modèle étaient réguliérement plus 
proches des estimations de 1986 que cdlles fondées stir Ia méthode de pondération normale. Les deux 
estimations de 1987 ont également eté comparées d'après les sous-poids (avant le rajustement de la stratification 
a posteriori), ainsi qu'au niveau des provinces et du pays clans son ensemble. En gCnéral, les éts entre les 
estimations de 1987 étaient plus élevés lorsqu'on utilisait les sous-poids plutôt que les poids finals. Les écarts, 
en outre, Ctaient plus prononcés pour les caractéristiques liées a I'activité que pour les caractéristiques 
démographiques; les Ccarts étaient plus grands dans le cas des variables incluses clans le modèle de non-réponse; 
les écarts étaient plus grands a l'échelon provincial qu'au niveau national. Bien que les écarts soient de faible 
ampleur, ii semble que Ia méthode fondée stir le modCle donne de meilleurs résultats. On croit qu'avec une non-
réponse s'étendant sur tin plus grand nombre d'années, les gains seront encore plus appréciabies. 
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Tableau 2: Comparaison des estimations fondées sur les poids finals, d'aprês les caractéristiques de 1986. 

Estimation de 
1986 

hit. de coni. a 95% 
pour l'estimation 

de 1986 

Estimation de 
1987 fondée 

sur le modèle 

Estimation 
normale de 

1987 

Etat matrimonial 
Marié(e) 64.6% (64.1,65.1) 64.8% 65.1% 

Célibataire 26.7% (263,27.0) 26.6% 26.4% 

Veuf(ve) 3.1% (2.9,33) 3.0% 3.0% 

Divorcë(e) 5.7% (5.4,6.0) 53% 5.4% 

Scolarité 
0-8e année 14.7% (14.2,15.2) 14.7% 14.6% 

Secondaire 50.3% (49.7,50.9) 50.0% 50.1% 

Postsecondaire partiel 10.1% (9.8,10.4) 10.2% 10.2% 

Cert./dipl. postsecondaire 12.9% (12.5,133) 13.0% 13.0% 

Diplôme universitaire 12.0% (11.6,12.4) 12.1% 12.1% 

Activité 
Tout emploi 77.2% (76.8,77.6) 77.3% 77.6% 

Toute période de chomage 173% (16.9,17.7) 17.1% 16.9% 

Toute période hors de Ia 
population active 

403% (40.0,41.0) 403% 40.1% 

Semaines d'emploi en 1986 
0 semaine 22.8% (22.4,23.2) 22.7% 22.4% 

1-26 semaines 12.0% (11.7,12.3) 11.8% 11.8% 

27-48 semaines 12.2% (11.9,123) 12.1% 12.1% 

49-52 semaines 53.0% (52.4,53.6) 53.4% 53.7% 

4. IMPUTATION 

L'iinputation est souvent Ia solution de rechange aux rajustements de pondération pour compenser la non-
réponse. Même si I'EDTR est avant tout tine enquôte longitudinale, des estimations transversales seront aussi 
produites. Ces deux besoins différents se répercutent sur Ia strategic d'imputation. 

Selon les plans actuels, un fichier transversal sera produit tons les ans. Les fichiers transversaux ne seront pas 
raccordCs, de sorte qu'iI n'y aura pas d'obligation d'assurer la coherence longitudinale avec l'année précédente. 
Ii suffit donc que la méthode d'imputation assure Ia coherence interne. Le fichier transversal sera principalement 
formé de répondants longitudinaux, mais il pourra aussi inclure de nouvelles personnes s'étant jointes au ménage. 
La catégorie du répondant (nouveau membre du ménage ou répondant longitudinal) influera sur l'infoi-mation 
disponible pour les fins de I'imputation. 

Un fichier longitudinal sera publié a Ia fin du cycle (sauf peut-être pour Ic premier panel, a I'égard duquel les 
responsables de I'EDTR diffuseront vraisemblablement des fichiers longitudinaux tons les ans jusqu'a ce qu'un 
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panel complet soit terminé). Le fichier longitudinal constituera un dossier raccordant l'information sur les 
répondants longitudinaux pour toute Ia durée du panel. Dans le cas de l'enquête sur l'activit, tin important 
nettoyage a été effectué dans Ic fichier des répondants pour assurer une certaine coherence dans l'information 
longitudinale. Les exigences imposées par Ia coherence se répercutent sur les méthodes d'imputation. Même 
si l'information longitudinale est susceptible de produire tine imputation plus robuste, elle rend aussi l'imputation 
beaucoup plus difficile. Puisqu'une enquéte longitudinale est souvent axée stir des mesures de caracteristiques 
en evolution, Ia méthode d'iinputation doit être mise en oeuvre d'une façon qui minimise les changements 
artificiels. 

4.1 Analyse des non-répondants longitudinaux 

Des cssais ont etC faits au moyen des uichiers longitudinaux de l'enquCte sur I'activité. Le panel de deux ans et 
celui de trois ans ont tous deux etC utilisCs pour évaluer Ia possibilitC de recourir a l'iinputation dans une enquête 
longitudinale. Void tin sommaire des résultats obtenus: 

- La plupart des non-rCpondants appartenaient a un ménage entièrement non-rCpondant la premiere année. 
La deuxième annCe comportait aussi tin taux de non-réponse relativement élevC, principalement attribuable 
a des personnes introuvables, 

- les variables se chevauchant a Ia lisière (dates de fin de certains emplois) donnaient de puissants prCdicteurs 
de l'activité globale au cours de l'année, 

les comparaisons entre les repondants au cycle de trois ans et les cas de non-erosion (personnes ayant 
répondu la premiere et la troisième annCe, mais non Ia deuxiéme année) ont révélC des differences dans les 
types d'emplois occupés par les personnes des deux groupes. Le tableau 3 montre tin exemple des résultats 
obtenus de Ia comparaison des types d'emplois occupés la premiere et Ia troisième année du cycle. Un 
emploi longitudinal est un emploi qui était occupé a Ia fois l'année 1 et l'annCe 3 (méme cmployeur et mCme 
profession), 

parmi les rCpondants, pour les emplois longitudinaux, les caractCristiques de l'ernploi (comme J'appartenance 
a tin syndicat, Ia catégorie de travailleur) présentaient une tiCs forte correlation entre deux annécs. Les 
variables cornme Ic traitement/salaire ou les heures travaillées sont davantage touchées par l'erreur de 
reponse, de sorte qu'elles n'étaient pas aussi corrélCes que prCvu entre deux années. La correlation entre 
deux années consécutives de variables comme les interruptions d'emploi, les mises a pied ou les absences 
était beaucoup plus faible, 

- les comparaisons entre les repondants au cycle de trois ans et les cas de non-Crosion, pour des questions non 
liées a I'activitC (comme l'incapacité ou l'état de sante), ont révélé que ces caracteristiques étaient assez 
stables. 

Tableau 3: Comparaisons de I'activité générale, pour les réporidants au cycle de trois ans 
de l'enquête sur I'activité, par rapport aux cas de non-erosion. 

RCpondants Cas de non-Crosion 

Pas d'emploi I'année 1 et l'année 3 18% 16% 

Emplois l'année 1 mais pas l'annCe 3 6% 12% 

Emplois I'année 3 mais pas l'année 1 4% 4% 

Emplois I'annCe 1 et I'année 3, mais pas 
d'emploi longitudinal 

27% 49% 

Emplois l'année 1 et l'année 3, au moms tin 
emploi longitudinal 

45% 19% 
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41 Strategie d'tmputation 

D'après ces résultats, La stratégie d'iniputation expérimentée sur les données de l'enquête sur l'activité a été Ia 
suivante: 

- Nous avons exclu de l'imputation les enregistrements qui représentaient des non-répondants complets clans 
l'enquéte sur l'activité. II en est résulté une diminution de plus de 50% de Ia quantite d'imputations a faire, 

- nous avons divisé les enregistrements exigeant une imputation en deux groupes: les enregistrements ne 
comportant pas d'information longitudinale et les enregistrements comportant une information longitudinale. 
Pour les eni-egistrements sans information longitudinale, tine imputation hot-deck a été effectuée pour toute 
l'information relative a l'activité. Les classes d'imputat.ion out éte établies d'après l'information 
démographique propre a Ia personne, ainsi que certaines données de base stir le ménage, 

- l'imputation relative aux enregistrements comportant tine information longitudinale a été plus coinplexe; tin 
equilibre a dü être trouvé entre la coherence interne et Ia coherence longitudinale. Une stratégie de 
compromis a éte testée; les variables exigeant une imputation ont été divisées en trois categories: 
(1) caractéristiques de La personne (p. ex incapacité et sante), (2) information sur I'activité exigeant tine 
coherence longitudinale et (3) autre information sur l'activité, 

- les caractéristiques de La personne (1) ont été imputées d'apres les réponses de l'année précédente (ou des 
deux annëes pour les cas de non-erosion), 

- pour l'information sur l'activité, une imputation hot-deck a été effectuée. Les variables utilisées pour former 
les dasses d'imputation comprenaient a Ia fois des variables n&cessaires pour assurer Ia coherence de 
l'information longitudinale (p. ex. si  un emploi devait &re occupé au debut de I'année, et certaines 
caracteristiques globales de cet emploi) et d'autres variables prédictives comme le groupe d'âge, le sexe, 
l'état matrimonial, le nombre d'emplois occupds l'année précédeute, etc., 

- l'information stir le donneur a été urilisée pour attribuer les composantes de l'activité a L'année manquante 
dans le cas de l'information (2) et de I'information (3); Ia coherence interne de l'enregistrement a ainsi été 
assurée, 

- l'information sur l'activité exigeant une coherence longitudinale (2) a éÉé imputée de nouveau a l'aide des 
données longitudinales (p. ex le nom de I'employeur, le secteur d'activité détaillé et Ia profession qui avaient 
ete imputes d'aprls les valeurs du donneur ont été remplacés par les valeurs de l'année précédente relatives a cet emploi longitudinal). On a ainsi maintenu au minimum le nombre de changements artificiels qui 
auraient &e introduits par le report des valeurs du donneur clans des zones de données devant afficher une 
coherence longitudinale. 

Des essais sont toujours en cours. II a faJlu beaucoup de temps pour élaborer le processus d'imputation. Méme 
lorsque les classes d'imputation sont relativement larges, tine quantite appreciable de fusions est nécessaire pour 
permettre que tons les non-répondants fassent l'objet d'une imputation. L'information sur les cas de non-erosion 
offre de nombreux outils pour l'imputation, et I'analyse initiale laisse entrevoir des résultats prometteurs. 
Toutefois, La stratégie mise au point ne donne pas de bons résultats dans les cas peu nombreux caractérisés par 
une evolution trés complexe de La situation sur le marché du travail. II faudra peut-être examiner une stratégie 
d'imputation différente pour ce petit nombre de cas. 

5. STRATEGIE GLOBALE ET TRAVAUX FUTURS 

Le dilemme entre Ia pondération et I'imputation pour traiLer Ia non-réponse est tine question avec laquelle ont 
dü composer les responsables de plusicurs enquétes. Stir Ia base des etudes qui sont actuellement en cours, le 
traitement de Ia non-réponse dans 1'EDTR sera formé d'une combinaison de m&hodes de ponderation et 
d'imputation. La non-réponse a Ia totalité des vagues sera compensée par tine pondération. La non-réponse a une interview diffCrée (réponse a I'interview stir l'activité mais pas a celle sur le revenu, ou vice-versa) fera 
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l'objet d'une imputation. Jusqu'ici, ii est propose de traiter les cas de non-erosion par l'iinputation. Quant aux 
cas d'érosion, le choix entre Ia pondCration et l'imputation sera probablement effectué quand on saura (1) si Ic 
non-répondant fait partie ou non d'un ménage qui est entièrement non-répondant, (2) le nombre d'années de 
données obtenues jusqu'à ce moment et (3) les taux de non-rCponse. 

L'imputation longitudinale n'est pas une tâche évidente. Les analyses effectuCes jusqu'ici montrent qu'il n'cxiste 
pas de méthode unique qui soit la meilleure pour iinputer en même temps toutes les variables. L'imputation 
de vague exige le recours a des modéles différents pour des ensembles de variables diffCrents. Jusqu'a 
maintenant, l'iinputation a été limitée aux données stir l'activité. II s'agit d'une simplification du processus qui 
devra être mis en oeuvre dans I'EDTR, car lorsqu'une seule des deux interviews (activité ou revenu) sera 
manquante, il s'agira d'une non-réponse 44 des questions particu1ires. Puisque les donnCes de I'EDTR scront 
recucillies par des interviews assistées par ordinateur, nous espérons que si une interview stir l'activité est 
manquante, une information minimum stir l'activité pourra étre demandée au moment de I'interview stir le 
revenu, afin de rendre plus robuste l'ixnputation. Si l'interview stir le revenu est manquante, on envisage in 
possibilité d'établir tine correspondance avec des sources adxninistratives comme les dossiers fiscaux, afm de 
faciliter le processus d'imputation. 

Rao a propose d'utiliser us estimateur de variance jacknife dans le cadre d'une imputation hot-deck. Ainsi, on 
pourra examiner l'impact de l'imputation sur les estimations. La technique d'imputation sera par ailleurs évaluée 
au moyen d'Ctudes additionndlles effectuant Ia comparaison des taux de transition pour les cas de non-erosion. 

Les modèles de pondération semblent très prometteurs. Méme si les differences obtenues avec Ia m&hode des 
modèles étaient faibles dans le cas de notre étude de Ia non-réponse ayant porte sur tin intervaile d'un an, nous 
nous attendons I ce que les gains soient supérieurs sur une période plus longue. Le plan des travaux a venir 
comprend des essais sur Ia stabilité du modèle pour le panel de trois ans de l'enquCte sur l'activité. Certains 
aspects opérationnels doivent être examines si la compensation de Ia non-réponse due I l'érosion est faite au 
moyen d'un rajustement de pondCration. Par exemple, lorsque Ia troisime année de données sera ajoutée, il 
n'y aura pour certains des non-répondants que les données de Ia premiere année, tandis quc pour d'autres, on 
disposera des données des deux premieres années. La facon exacte dont on procédera pour intégrer ces aspects 
complexes au modCle n'a pas encore éte décidée. I_es essais a cc sujet devraient porter stir le panel de trois ans. 
Un estimateur jacknife pour l'évaluation du modèle est egalement élaboré, afi.n de permettre des evaluations 
appropriées des estimations fondées stir le modèle. 

Dans la présente communication, nous avons examine Ia non-réponse du point de vuc dc Ia reaction au fait 
accompli. L'eqwpe de I'EDTR effectue également des recherches sur la facon de réduire le fardeau de rCponse 
et d'obtenir Ia cooperation des répondants. On tente egalement de mettre en oeuvre une stratégie de depistage, 
afin de réduire au minimum La perte de rCpondants. 
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RÉSUMÉ 

Quand des participants a une enqute longitudinate ne répondent pas bra dune vague, on peut compenser pour Ia 
non-rponse a l'aide d'imputations fades a partir de donnes provenant des mmes, ou d'autres participants. On a 
simul6 Ia non-rponse de vague parmi lea personnes qui ont rpondu a l'ensemble des sept vagues du panel SIPP de 
1987. Les vagues de donnces manquantes simulées ont iti remplacáes a I'aidc dune méthode simple et d'une 
méthode modiIiée d'imputation par report, ainsi que de mthodes chot-deck>, bongitudinales. Des comparaisons 
direcces des valeurs imputees Ct des valeurs réellcs sont effectuées, et l'effet de I'imputation sur l'estimation de Ia 
durée des pth-iodes de participation aux programmes est examine. 

MOTS-CLES: Hot-deck; report; donnees manquantes simulees; estimation tie Ia duree des periodes. 

1. INTRODUCTION 

La non-réponse de vague est une forme étendue de Ia non-reponse a des questions particulières, en vertu de 
laquelle une unite de l'échantillon ne répond pas a une ou plusieurs vagues du même panel. Trois méthodes 
de base permettent de compenser pour Ia non-réponse de vague: la pondération, l'imputation et une combinaison 
des deux (Kalton 1986; Lepkowski 1989). La pondération consiste a appliquer des rajustements compensatoires 
pour Ia non-réponse de vague aux unites de l'échantillon tie comportant pas de vagues mariquantes. Un poids 
unique peut être attribué aux unites de l'échantillon répondant a toutes les vagues de l'enquête (comme on le 
fait dans l'enquête SIPP), a titre de compensation pour toute unite de l'échantillon qui ne répond pas a tine ou 
plusieurs vagues. On peut aussi attribucr plusieurs poids a titre de compensation pour des profils particuliers 
de non-réponse de vague. Par exemple, des poids peuvent être attribués afin de compenser pour Ia non-réponse 
due a I'érosion a chaque vague. Ainsi, une enquéte par panel a sept vagues comporterait sept poids, un pour 
Ia non-réponse de Ia premiere vague, et six autres poids pour compenser les pertes enregistrées a chaque vague 
successive. Des plans encore plus complexes pourraient être imagines, mais l'utilisation d'un poids unique est 
favorisée, car elle simplifie Ia manipulation des données pour l'analyste. 

L'imputation consiste a remplacer une vague manquante entière par des doanées provenant soit de La même 
unite de l'échantiilon, soit d'une autre unite. Des nombres élevés de vagues peuvent faire l'objet d'une 
imputation pour certains profils de non-réponse de vague, de sorte qu'il se petit que Ia majorité des données 
soient imputées pour un sujet particulier. Des combinaisons de l'imputation et de Ia pondération sont possibles; 
ainsi, on petit compenser pour tine bonne partie, mais non Ia totalité, des vagues manquantes par une imputation, 
et pour le reste des vagues manquantes par l'attribution de poids. En procédant ainsi, on évite d'avoir a 
appliquer des poids multiples et a imputer une grande quantité de données pour un sujet particulier. 

L'enquéte SIPP est une enquête par panel permanente menee auprés de Ia population civile amëricaine ne vivant 
pas en institution (Short 1985). Un nouveau panel est créé chaque année, et les membres des ménages de 
L'échantillon original sont suivis pendant sept ou huit interviews réaLisées tous les quatre mois. Les interviewers 
du Bureau of the Census recueillent des données, a chaque vague, sur tin nornbre important de sources de 

J.M. Lepkowski et D.P. Miller, Institute for Social Research, P.O. Box 1248, Ann Arbor (MI), E.-u. 48106. G. Kalton, Wcstat, Inc., 
Rockvjlle (MD), E.-u. It. Singh, U.S. Bureau of the Census, Washington (DC), E.-u. 
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revenus. Le panel de 1987, sur lequel porte Ia présente recherche, a couvert sept vagues de collecte de données 
qui ont servi a produire 28 rapports mensuels consécutifs sur les revenus et Ia participation aux programmes pour 
les membres de l'échantillon ayant participé a l'ensemble des sept vagues, et qui oat procure des données en 
moms grand nombre pour les personnes n'ayant pas répondu a une ou plusieurs vagues. Lorsqu'un panel prend 
fin, un ficbier longitudinal liant les interviews individuelles d'une vague a l'autre est créé; c'est ce fichier qui a 
constituó Ia source de données de la présente étude. 

Notre recherche s'intéresse principalement a l'estimation de Ia durée des périodes de reception de prestations 
du programme AFDC stir Ia période de 28 mois couverte par le panel de 1987. Plus précisément, Ia présente 
communication examine Ia nature des profils de non-réponse de vague pour les répondants ayant répondu a Ia 
totalité et a une partie des vagues du panel, ainsi que les méthodes permettant de compenser pour Ia non-
réponse de vague (Kalton 1990; Lepkowski 1989). La présente communication décrit des travaux en cours de 
réalisation. Elle examine l'exactitude relative de plusieurs techniques d'imputation simple.s pour Ia non-réponse 
de vague. Elle tie traite pas des questions liées a Ia non-répon.se dont on doit tenir compte (Fay 1986 et Fay 
1989), et se limite aux méthodes de compensation qui conviennent a Ia non-réponse donE on peut tie pas tenir 
compte. 

L'enquête SIPP se fonde actuellement sur tine stratégie d'analyse longitudinale qui utilise un poids longitudinal 
unique. Toutes les unites de l'échantiilon ayant une ou plusieurs vagues de non-réponse sont incluses dans 
I'ensemble de données, mais se voient attribuer tin poids de zero. 1_es autres répondants, qui oat répondu au 
panel entier, reçoivent tin poids longitudinal non nul qui compense pour les unites exclues. Cette méthode a été 
critiquée do fait qu'elle exclut une quantité iinportante de données recueillies auprès de personnes ayant fourth 
win réponse partielle. Par exemple, les unites de l'échantillon affichant une non-réponse provisoire touchant tine 
seule vague sont exclues, malgré Ia presence de six des sept vagues de données. 

1_es profils de La non-réponse de vague sont examines dans Ia prochaine section. Une méthode de simulation 
de ces profils utilisant les répondants au panel entier est décrite a la section 3, tandis que les méthodes 
d'imputation utilisées dans riotre recherche sont décrites a la section 4. La section 5 présente les résultats de 
l'imputation dans le cas de la participation au programme AFDC, y compris ['impact de l'imputation de vague 
sur l'estimation du nombre de périodes de prestations et de la dorée des périodes. La section 6 décrit 
brièvement des recherches additionnelles portant stir I'imputation des montants de prestations. 

2. NON-REPONSE DE VAGUE DANS L'ENQUETE SIPP DE 1987 

Le tableau 1 présente les profils et les fréquences de Ia non-réponse (et de Ia réponse) de vague dans l'enquéte 
SIPP de 1987. Près de 80% de toutes les personnes faisant partie de I'échantillon (l'unitC d'analysc dans Ia 
présente étude) ont répondu a l'ensemble des sept vagues, ou a toutes les vagues pour lesquelles elles étaient 
des membres admissibles de Ia population d'inférence. Un faible pourcentage (2.6 %) des membres du panel 
sont devenus inadmissibles a tine vague particulière du panel et sont demeurés inadmissibles pour toutes les 
vagues subsequentes. Le taux d'inadmissibilité est relativement constant d'une vague a l'autre, les pertes 
attribuables au décès, a I'entrée dans les forces armées ou en institution, ou encore au demenagement a 
I'etranger etant a peu prés égales a chacune des vagues. Les cas affichant une non-réponse a tine vague 
quelconque ou comportant des vagues inadmissibles sont écartés dam la pondération longitudinale de l'enquête 
sIPP. 

Parmi les profils de non-réponse de vague, les plus frequents sont ceux lies a l'érosion, reprCsentant les trois 
cinquiemes de toute Ia non-réponse de vague. L'érosion la plus forte survient a la deuxième ou a la troisiëme 
vague. Un peu plus du quart de Ia non-réponse de vague est formée de profils de non-réponse provisoire, dam 
lesquels une vague caractérisée par tine non-réponse est précédée et suivie d'une vague ayant obtenu tine 
rCponse. La majorité de la non-réponse provisoire concerne une seule vague, bien qu'on note quelques cas qui 
peuvent atteindre quatre vagues de non-réponse provisoire. 

Une non-réponse de type Z est enregistrée lorsque des données tie peuvent être obtenues d'une personne de 
l'échantillon faisant partie d'un inénage dans lequel d'autres personnes de l'échantillon ont répondu. L'analyse 
qui suit se unite aux personnes qui ont répondu a la premiere vague do panel de 1987. Toutefois, II existe tin 
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certain nombre de personnes de l'échantillon ayant affiché tine non-réponse de type z a Ia premiere vague. 
Nous les avons incluses dans le tableau méme Si, a des fins de siruplicité, elles ont été exclues des operations de 
simulation et d'imputation. Enfin, un petit nonibre de personnes de l'échantillon ont eu tine non-réponse de 
vague avant de devenir inadmissibles. Par souci d'exhaustivité, Ia recherche inclut les profils de non-réponse de 
vague pour ces personnes dans les operations de simulation Ct d'imputation. 

3. SIMULATION DE LA NON-REPONSE DE VAGUE 

3.1 Modète de selection de l'échantillon pour tes repondants au panel entier 

Kalton et Miller (1986) ont simulé des profils de non-réponse de vague parmi les répondants qui ont répondu 
en entier aux trois premieres vagues du panel SIPP de 1984. Its ont employé un algorithme SEARCH qui, grace 
a tin algoritlinie de separation binaire (Sonquist, Baker et Morgan 1973), a identifié des sous-groupes de 
personnes de l'échantillon a l'intérieur desquels U existait une variation importante des profils de non-reponse 
de vague. Its ont ensuite préleve, dans ces sous-groupes, des sous-échantillons de répondants au panel entier. 
Cette méthode pemmettait le prélèvement d'un pourcentage minimal (61.6%) de répondants au panel entier dans 
chaque groupe. Les répondants au panel entier ont éte sélectionnés, pour les besoins de Ia simulation, selon une 
méthode reflétant Ia distribution de Ia population d'oü its provenaient. 

Tableau 1: Profits et fréquence de Ia non-réponse de vague 
dans l'enquCte SIPP de 1987. 

Profil de non-réponse Fréquence % 

Echantillon total 30 769 100.0 

Membres du panel 24 448 79.5 
Ayant répondu aux 7 vagues (1111111)' 23 653 76.9 
Non-réponse pour cause d'inadinissibilité 795 2.6 

Déces 357 1.2 
Entrée en institution 167 0.5 
Entrée aux forces armées 62 0.2 
Démenagement a I'étranger 206 0.7 
Raison non mentionnée 3 0.0 

Non-membres du panel 6 321 20.5 
Non-réponse due a l'érosion 3 887 12.6 

1222222 1 453 4.7 
1122222 713 2.3 
1112222 571 1.9 
1111222 480 1.6 
1111122 338 1.1 
1111112 332 1.1 

Non-réponse provisoire 1 714 5.6 
Une seule vague (e.g., 1211111; 112111) 1 323 4.3 
Deux vagues (e.g., 1221111; 1122111) 298 1.0 
Trois vagues ou plus 93 0.3 

Non-réponse provisoire et due a l'érosion 373 1.2 
Non-interview de type Z a Ia vague 1 271 0.9 
Vagues de non-réponse et inadmissibles combinées 76 0.2 

'1 = répondant a la vague, 2 = non-répondant a la vague 

Ii serait difficile de reprendre cette méthode dans une étude portant sur sept vagues de données. En outre, 
l'approche de Kalton et Miller utilise tin échantillon de tons les non-répondants de vague, ce qui diminue Ia 
precision des analyses subséquentes. Nous avons mis au point une méthode alternative utilisant les poids 
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transversaux existant.s de Ia vague 1 de l'enquete SIPP et les poids longitudinaux pour <sélectionner> les 
répondants au panel entier. La figure 1 présente un échantillon hypothétique pour illustrer le mode de selection 
ayant servi a la simulation. Supposons qu'un échantillon de a = 24 sujets a été prélevé selon le tauxf = 1/100, 
et que Ia population et I'échantillon sont formés a moitié de femmes. Chaque personne de l'échantiilon a un 
poids de base W1  de 100. Seulement huit des 12 hommes répondent, tandis que 10 des 12 femmes le font (le 
faitderépondreétantreprésentéparl'indicateurR, = 1). Plusprécisément,Pr(R 1  = i 1 X, = H) = 0.67,tandis 
que Pr[R1  = 1 1 Xj  = F] = 0.83. Pour retrouver Ia distribution originale de la population (et de l'Cchantillon), 
des poids compensatoires rajustés pour Ia non-réponse (4 2) sont calculés, et l'on obtient 150 pour les hommes 
et 120 pour les femmes. 

La non-réponse de vague peut être traitée de façon semblable en vertu d'une hypothèse de réponse manquante 
au hasard. Supposons que F1  = 1 denote Ia réponse a toutes les vagues du panel. Parmi les personnes de 
l'échantillon ayant répondu, Pr(F1  = 1 I R1  = 1) = 13/18. Encore une fois, le taux des répondants au panel 
entier diffère entre les hommes et les femines, et des poids compensatoires, W3 , de 240 et de 150 sont calculés 
pour les hommes et les femmes respectivement. En vertu d'une hypothèse de réponse manquante au hasard, 
Ia non-réponse a la vague 1 et la non-réponse de vague sont compen.sées par des poids qui varient selon des 
sous-groupes affichant des taux de réponse différents. 

La poids transversal de Ia vague 1, W,, et le poids du panel entier, H'3 , peuvent étre utilisés pour trouver une 
méthode de simulation fondée sur la pondération comme solution de rechange a la stratégie de simulation 
foudée sur l'echantiJlonnage employee par Kalton et Miller. Un modéle de Ia non-réponse pour le panel entier, 
étant donné un ensemble de caractéristiques X, est donné par 

Pr(F = 1R1  = 1,X) = exp{0 + 	fiJ k 1 ) I[1+exp{o + 

Cette probabilité conditionnelle peut être estimée pour chaque répondant au panel entier, et son inverse peut 
étre utilisé a titre de compensation pour Ia non-réponse du panel entier parmi les personnes de l'échantillon de 
Ia vague 1. 

Malheureusement, [a présente recherche ne disposait pas des ressources nécessaires au développement d'un tel 
modèle. En remplacement, nous avons tire parti de l'Ctude de Ia non-réponse pour le panel entier menée 
précédemment par le U.S. Bureau of the Census en vue de l'&ablissenient des poids du panel entier. Nous 
avons fait l'hypothèse que le rapport entre le poids transversal H'2  et le poids du panel entier H'3  est Ia probabilite 
conditionnelle de la réponse au panel entier qui est nécessaire a une pondération appropriée. Plus précisément, 
nous soutenons que pour W2  = Pr(R 1  = 1 I X)' et W3  = Pr(F1  = 1 I R1  = 1, X)', Ia probabilité conditionnelle 
de Ia réponse au panel entier est W2 / W3 . Ainsi, un poids compensatoire pour la réponse au panel entier, en 
cooditionnant (dans notre cas) selon le X inconnu, est donné par W3  / W2. 

Nous utilisons, pour les besoins de la simulation, le rapport W. / H'2  comme poids pour les répondants au panel 
entier. Des profils de non-réponse de vague sont attribués aux répondants au panel entier de façon aleatoire, 
selon la distribution observée dans les données. Afm de retrouver Ia distribution échantillonnale des 
caracteristiques X ayant servi a la -s6lection>> des répondants au panel entier, et d'autres caractéristiques Z 
n'ayant pas servi a cette selection, nous attribuons auxrésultats un poids de 11 - W3 /W,J'. Cette méthode n'est 
pas sujette a des pertes de precision attribuables a la selection de l'échantillon (comme dans les travaux de 
Kalton et Miller 1986), bien qu'une certaine perte de precision due a Ia pondération Soit enregistrée. 
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Figure 1: Echantillon hypothetique illustraut Ia non-réponse 
pour tes unites et le panel entier. 

X R j  fj  

Poids de 
base 
W 

Poids 
transversal 

W2  

Poids du 
panel entier 

W3  

1 H 1 1 100 150 240 
2 H 1 1 100 150 240 
3 H 1 1 100 150 240 
4 H 1 1 100 150 240 
5 H 1 1 100 150 240 
6 H 1 0 100 150 0 
7 H 1 0 100 150 0 
8 H 1 0 100 150 0 
9 H 0 ... 100 0 0 

10 H 0 ... 100 0 0 
11 H 0 ... 100 0 0 
12 H 0 ... 100 0 0 
13 F 1 1 100 120 150 
14 F 1 1 100 120 150 
15 F 1 1 100 120 150 
16 F 1 1 100 120 150 
17 F 1 1 100 120 150 
18 F 1 1 100 120 150 
19 F 1 1 100 120 150 
20 F 1 1 100 120 150 
21 F 1 0 100 120 0 
22 F 1 0 100 120 0 
23 F 0 ... 100 0 0 
24 F 0 .. 100 0 0 

Total -. 18 13 2 400 2 400 2 400 

'Sans objet 

3.2 Attribution des profils de non-réponse de vague 

Chaque répondant au panel entier s'est vu attribuer au hasard un prolil de non-réponse de vague. L'attribution 
n'a Pu être faite entièrement au hasard, car les inembres du panel ayant des périodes d'inadmissibilité se sont 
également vus attribuer des profils. De nombreux profils de non-réponse de vague ne peuvent être attribués a 
des membres du panel ayant des périodes d'inadmissbilité. Soit 0,, = Fr{la personne de I'échantillon ayant le 
i-ième profil de réponse reel a le j-ième prom de non-réponse de vague). Les valeurs 0. ont pu être calculées 
d'après un modèle d'indépendance entre le profil de réponse au panel en entier et le profti de non-réponse de 
vague, sauf pour La presence de <zéros structurels, correspondant a des combinaisons de profils de réponse et 
de profils de non-réponse de vague qui sont impossibles. La figure 2 illustre le probleme. Supposons que 0 
représente l'inadmissibilité a une vague donnée. La profil de non-réponse de vague correspondant a une erosion 
a la vague 2, 1222222, peut être attribuC a n'importe quel prom de réponse du panel, étant donné que lors d'une 
periode de non-réponse de vague, une personne de l'ëchantillon pourrait devenir inadnissib1e a notre insu. En 
revanche, le profil de non-réponse de vague 1122222 ne peut étre attribué au prom de réponse du panel 1000000, 
étant donné que nous ne pouvons attribuer un profil qui comporte Ia réalisation d'une interview a Ia vague 2 a 
une personne dont on connaissait l'inadmissibilité au moment de cette vague. 
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Figure 2: Attribution de profits de non-réponse de vague 
aux prolils de réponse du panel entier. 

Profil de 
non-réponse 
de vague 0) 

n 
Profil de réponse du panel (i) 

1111111 1000000 1100000 . 	 . 	 . 1111110 

1222222 1 453 0.047 oil 021 031 71 

1122222 713 0.023 012 0  032 •.. 072 

1112222 571 0.019 013 0  0 •. 473 

Total 6321 1.000 )3. 7. 

Un modèle de quasi-independance (Agresti 1989) permet Ic calcul d'estimations des probabilités conjointes pour 
chaque combmaison de profil de non-réponse de vague et de profil de réponse du panel. Une fois les 
probabilités conjomtes 0,, calculées d'après le modèle de quasi-indépendance, des profils de non-réponse de 
vague ont été attribués au hasard aux répondants au panel entier et aux autres membres du panel. La 
distribution pondérée des profils de non-réponse de vague simulés correspondait a celle observée pour l'ensemble 
de l'échantillon et pour environ 20 sous-groupes (p. cx. femmes ãgées de 18 a 24 ans). 

4. METHODES D'IMPUTATLON 

4.1 Méthodes d'imputation par report 

Une méthode simple d'estiination par report consi.ste a répéter, pour Ic méme enregistrement, les valeurs des 
mois non manquants a titre d'imputation pour les mois manquants plus tard dans Ia période de 28 mois. Puisque 
tous tes cas de non-réponse a la vague 1 ont ete exclus de Ia présente analyse (y compris Ia non-réponse de 
type Z a Ia vague 1), l'imputation par report simple commence a la vague 2. Si Ia vague 2 est manquante, la 
valeur du mois 4 (c.-à-d. le dernier mois de Ia vague 1) est reportée pour les quatre mois de la vague 2. Si la 
vague 3 est manquante, Ia vaJeur du mois 8 (c.-à-d. le dernier mois de la vague 2) est reportée pour les quatre 
mois de Ia vague 3. Si les données de Ia vague 2 servant a l'imputation de la vague 3 étaient le résultat d'une 
imputation d'apres le mois 4, les données des quatre mois de La vague 3 sont celles du mois 4. Le processus est 
répété séquentiellement pour toutes les vagues qui restent. L'iinputation par report simple n'introduit aucun 
changement dans l'état de participation aux programmes. Les mois de toutes les vagues de non-réponse 
reçoivent la méme valeur, cdlle reportée du dernier mois de Ia dernière vague non manquante. 

Une autre méthode, utilisant aussi bien Ic report prospectif que Ic report rétrospectif, a été appliquée a la non-
réponse provisoire. Un nombre aléatoire était choisi entre un et Ic nombre total de mois devant faire l'objet 
d'une imputation. La selection aléatoire n'était pas uni.forme; dc accordait plutôt des probabilités plus élevées 
(d'après La distribution empirique des mois auxquels le changement survenait) aux mois terminant une vague. 
Ce processus reflétait bien Ic problème de la <<Lisi&re>> (voir, par exemple, Singh, Weidman et Shapiro 1989; 
Coder et Ruggles 1988; on Murray, Michaud, Egan et Lemaitre 1991) dans les données imputées. Tons les mois 
suivant Ic mois choisi an hasard faisaient I'objet d'une imputation par report rétrospectib d'après le premier 
mois de la vague non-manquante suivante, tandis que tons les mois allant jusqu'au mois choisi, inclusivement, 
étaient soumis a une imputation par report Kprospectif* d'après Ic dernier mois de Ia dernière vague non 
manquante. 
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4.2 Méthodes tongitudinales 

Une méthode d'imputation 'hot-deck> longitudinale de base a été utilisée. Les données onE été triées selon sept 
variables: sexe, age (cinq categories), race (quatre categories), origine hispanique ou non, rapport entre le revenu 
familial et le seull de pauvreté a Ia premiere vague (cinq categories), strate d'échantillonnage et code de demi-
échancillon. Une matrice triangulaire supérieure de valeurs hot-deck a été créée (voir figure 3) a partir de 
laquelle jusqu'à 24 mois pouvaient faire l'objet d'une imputation pour une personne de l'échantillon. Selon la 
vague a laquelle commençait Ia non-réponse (p. ex. vague 2, vague 3, etc.), les valeurs hot-deck étaient obtenues 
de Ia vague correspondante de Ia matrice. 

Deu.x valeurs de l'enregistrement receveur onE été examinCes: I'&at de participation au premier mois (par 
exemple, bénéficiaire de coupons alimentaires au mois 1) et l'état de participation au dernier mois précddant 
la non-réponse de vague. La combinaison de ces deux étéments pour le donneur était appariée aux valeurs du 
receveur pour Ia vague devant faire l'objet d'une imputation. Ainsi, les dons onE été faits a partir de personnes 
de I'échantillon semblables aux receveurs en ce qul a trait aux variables de tn, avec lesquelles ii y avait une 
correspondance exacte du mois visé (c.-à-d. de la vague), de l'dtat de participation au premier mois et de I'état 
de participation au dernier mois. Pour l'attribution initiale des valeurs de Ia matrice, avant que n'ait lieu 
I'imputation, les données ont été soumises au processus d'imputation dans l'ordre inverse, sans que des dons 
soient faits, remplissant les cellules de Ia matrice avant l'imputation. 

Figure 3: Caractéristiques d'appariement d'un processus hot-deck 
longitudinal propre a un programme, et valeurs hot-deck hypothCtiques. 

Caractéristiques 
d'appariement 

Valeurs hot-deck a imputer pour chaque mois 
Coupons 

alimentaires 
Vague 

Mois Mois 
1 t-1 5 6 78 9 10 11 12 ... 25 26 27 28 

2 Oui Oui X X X X 0000 ... 0000 
Oui Non 0000 0000 ... 0000 
Non Oui X X X X X X X X ... 0000 
Non Non 0000 X X X X ... X X X X 

3 Oui Oui (Sans X X X X ... X X X X 
Oui Non objet) 0000 ... XXOO 
Non Oui XXOO ... 0000 
Non Non 0 0 0 X ... X 0 0 0 

7 Oui Oui (Sans objet) (Sans objet) ... X X X X 
Oui Non ... 0000 
Non Ow ... 0000 
Non Non ... X X X X 

Deux autres méthodes hot-deck onE aussi éte utllisées. Dans I'une d'dlles, l'état de participation au premier et 
au dernier mois a l'egard d'un programme était utiisé pour établir un appaniement exact dans Ia matrice, mais 
les valcurs imputées visaient un autre programme. Par exemple, les donneurs et les receveurs étaient appariés 
selon qu'ils étaierit bénéficiaires ou non de coupons alimentaires au premier et au dernier mois, mais I'état de 
participation au programme AFDC pour les mois manquants était impute du donneur au receveur. Cette 
méthode a permis d'étudier Ia qualite des appariements pour le genre d'imputation conjointe ou sixnultanée qul 
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caractérise les applications <hot-deck> dans lesquelles des variables multiples sont imputées simultanémeut 
d'après un processus unique de tri et d'appariement. Dans Ia deuxième m&hode, Ic mode d'appariement a été 
modifié, c'est-à-dire qu'on a tenu compte de l'état de participation a I'égard de deux programmes simultanément. 
L'état de participation au dernier mois pour chaque programme a servi a obtenir un appariement exact dans la 
matrice. On pane dans ce cas d'une méthode chot-decko conjointe, car celle-ci depend de Ia distribution 
conjointe des états de participation pour les deux programmes faisant simultanément I'objet d'une imputation. 

Ainsi, pour Ia participation au programme AFDC, des imputations out été faites selon trois méthodes hot-deck 
longitudinales. Le hot-deck AFDC a permis une imputation selon un appariement base sur l'état de participation 
au programme AFDC au premier mois et au mois le plus recent. Le hot-deck des coupons alimentaires a permis 
une imputation selon un appariement base sur Ia reception de coupons alimentaires au premier et au dernier 
mois. Enfin, le hot-deck conjoint a utilisé un appariement base sun la participation au programme AFDC et Ia 
reception de coupons alimentaires au dernier mois. 

5. IMPUTATION DE L'ETAT DE PARTICIPATION AUX PROGRAMMES 

5.1 Imputation des mois 

La figure 4 définit la notation permettant de comparer les valeurs réelles Ct les valcurs imputées pour chaque 
mois. Par exemple, oao désigne le nombre de mois pour lesquels Ia valeur imputée concorde avec Ia valeur 
réelle lorsque cette dernière est <oui. La proportion a/(a+c) est le taux d'exactitude parmi les mois cu il y 
a participation au programme (<oub>), tandis que Ia proportion d/(b+d) donne l'exactitude pour tes inois de 
non-participation (<non>). 

Figure 4: Relation entre les vateurs mensuelles réelles et imputées. 

Valeur imputee 

Valeur réelle 

Total Oui Non 

Oui 
Non 

a 
c 

b 
d 

a+b 
c+d 

Total a+c b+d h 

Le tableau 2 indique l'exactitude des imputations pour les cinq méthodes d'imputation, séparément pour les mois 
de participation (oui) et de non-participation (non) au programme AFDC, ainsi que Ia proportion des mois 
auxquels les valeurs <oui>' ou nori auraient éte imputees correctement par chance seulement (en vertu d'un 
modèle simple d'indépendance entre les valeurs imputées et les valew-s réelles). Les estimations sont présentées 
seulement pour le nombre total de mois faisant I'objet d'une imputation. Les mois dont les données étaient 
manquantes en raison d'une non-réponse due a l'érosion a compter de la vague 2, d'une non-réponse provisoire 
d'une seule vague et d'autres profils de non-réponse de vague ont aussi été examines, mais les résuitats ne sont 
pas présentés ici car its &aient essentiellement les mémes. 

La probabilité d'obtenir une imputation exacte par chance seulement est élevée quand Ia valeur rëelle pour le 
mois est coub. Pourtant, chaque méthode d'imputation produit de meilleurs résultats que Ia chance, traitant 
correctem cut dans tons les cas sauf un (le hot-deck des coupons alimentaires) plus de la moitié des imputations. 
Par contre, Ia probabilite de prédire la non-participation (<<non) par chance seuiement est très faible. Toutes 
les méthodes d'imputation ont un pouvoir de prediction de loin supérieur a la chance. La méthode simple et 
Ia méthode modifiée d'iniputation par report donnent les meilleurs résultats, et ont des rendements qui se situent 
a peu près a égalité. Les méthodes hot-deck offrent un rendement considérablement inférieur et, encore une 
fois, c'est le hot-deck des coupons alimentaires qui a Ic niveau d'exactitude le plus bas. 

II est clair que l'ixnputation de l'état de participation au programme AFDC est la moms exacte quand Ia 
reception de coupons alimentaires est le critère d'appariement. En outre, puisque le hot-deck conjoint donne 
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des résuliats presque aussi bons que le hot-deck AFDC, ii sernble que Ia caracteristique critique d'appariement 
soit le dernier mois (qui est utilisé a Ia fois dans le hot-deck AFDC et le hot-deck conjoint) plutôt que Ic premier 
mois. 

Tableau 2: Probabilité d'imputation exacte selon La méthode, 
pour l'état de participation an programme AFOC. 

Pr{exactloui} Pr{exactlnon} 

Méthode d'imputation Ecart par Ecart par 
a/(a + c) rapport a d/(b + d) rapport a 

La chance la chance 

Tous les mois 

Chance/esperance 0.957 - 0.043 - 

Report simple 0.987 + 0.030 0.868 +0.825 
Report modilié 0.988 +0.031 0.867 +0.824 
Hot-deck AFDC 0.988 + 0.031 0.701 + 0.658 
Hot-deck coupons aIim. 0.974 + 0.017 0.489 +0.446 
1-lot-deck conjoint 0.987 +0.030 0.697 +0.654 

5.2 Imputation du nombre de periodes de participation 

La méthode d'imputation par report ne crée pas de périodes de participation. La figure 5 présente une 
comparaison sommaire des nombres de périodes réelles et imputécs pour chaque personne. Nous nous 
attendons a ce que, par chance seulement, Ia plupart des personnes se situent dans La cellule A (concordance 
dans le cas oi ii n'y a réellexnent aucune période de participation), ou La plupart des gens ne sont pas des 
prestataires du programme A.FDC. Les méthodes ne varient sans doute pas beaucoup, par ailleurs, pour cc qw 
est de leur capacité de produire une imputation exacte lorsqu'iJ y a réellement des periodes de participation, 
c.-à-d. dans le cas reprdsenté par les celluies de type D (concordance dans le cas øü II y a réellement une ou 
plusieurs pdriodes). Les méthodes d'imputation par report omettent des périodes, n'imputant aucune période 
lorsqu'il en existe réellement, comme dans le cas représenté par les cellules de type B (périodes omises dans Ic 
cas oU ii y a réellement une ou plusieurs périodes), ou imputant nioins de périodes qu'il n'en survient réellement, 
comme dans le cas représenté par les cellules de type F (périodes omises dans Ic cas ou II y a réellement deux 
periodes ou plus). En revanche, les méthodes d'imputation par report ne peuvent créer des périodes, et ne 
peuvent contenir des personnes dans les cellules de type C (périodes créées dans le cas øü ii n'y a réellement 
aucune période) ou de type E (périodes créées dans le cas oui ii y a réellement une ou plusieurs périodes). 
Puisque ces méthodes ne ciéent pas de périodes, on peut s'attendre a cc qu'elles sous-estiment le nombre total 
de périodes. 

Figure 5: Nombres de périodes reels et imputes: classification des cellules 
pour l'ëtat de participation an programme AFDC par personne. 

Nombre impute 
de périodes 

Nombre reel de periodes ______ 

0 1 2 3 4 

0 A B 

1 

c 
D 	 F 

D 

E 	D 

D 

2 

3 

4 
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Le tableau 3 présente les taux de ces divers types de concordances du noinbre de périodes, de periodes omises 
et de périodes créées. Bien que Les imputations par report présentent des taux plus élevés en ce qui touche les 
concordances, dies sont biaisées du fait de leur incapacité a créer de nouvelles périodes. Les imputations par 
report omettent complètement les périodes de courte durée (c.-à-d. celles qui durent moms d'une vague), et ne 
créent aucune autre période pour compenser. Par contre, les imputations hot-deck omettent certaines périodes 
de courte durée, en reperent d'autres, et peuvent aussi créer des périodes pour compenser Ia perte de périodes 
de courte durée. L'effet net devrait être une exactitude supérieure des méthodes hot-deck, dans I'ensemble, en 
ce qui touche le nombre de périodes, car ces méthodes sont capables de créer des périodes, ce qui n'est pas le 
cas des méthodes d'ixnputation par report. 

Tableau 3: Nombres de périodes reels et imputes pour la participation 
au programme AFOC, selon Ia métbode d'imputation. 

Concordance J Concordance Pcriodes Priodes Périodes Priodes 
Méthode 0 priode 1 pr. ou + omises I cr6es cr6es omises 

d'imputation 1 pr. ou + 1 pr. ou + 2 pr. ou + 
(A) (D) (B) (C) (E) (F) 

Tous les membres de l'chanti1ion 

Report simple 0.967 0.018 0.013 0.000 0.000 0.002 
Report modiui 0.967 0.018 0.013 0.000 0.000 0.002 
Hot-deck AFDC 0.956 0.019 0.010 0.013 0.001 0.002 
Hot-deck coup. aIim. 0.932 0.019 0.009 0.034 0.014 0.002 
Hot-deck conjoint 0.954 0.020 0.009 0.013 0.002 0.002 

Le tableau 4 presente plusieurs taux sommaires des divers types d'erreurs. Les méthodes d'imputation par report 
ne peuvent pas, par definition, comporter d'imputations cfausses positives* ou de periodes créées, mais elles 
comportent des imputations fausses negatives et des périodes omises. L'effet net est que les imputations par 
report sous-estiment le nombre total de périodes. Les imputations hot-deck comportent environ le méme taux 
d'imputations fausses positives et fausses negatives, mais un leger excédent de periodes omises. Don; 
contrairement aux attentes, les méthodes d'imputation hot-deck ont tendance cUes aussi a sous-estinier le nombre 
de périodes. Compte tenu du faible nombre de périodes de participation au programme AFDC concernées, Ic 
degré de sous-estimation pour les deux types d'imputation devrait vraisemblablement étre faible. 

Tableau 4: Taux d'erreur pour les imputations du norubre de périodes de participation au 
programme AFDC selon Ia méthode d'imputation: tous les membres de I'Cchantillon. 

Fausses Fausses Périodes Périodes 
Méthode positives negatives omises I créées 

d'imputation C/ B/ 1 per. ou + (C+E)/ 
(A+C) (A+B) (B+F)/ (C+E+D+F) 

(B + F + D + E) 

Report simple 0.000 0.013 0.443 0.000 
Report modifié 0.000 0.013 0.443 0.000 
Hot-deck AFDC 0.012 0.010 0.264 0.545 
Hot-deck coup. aIim, 0.036 0.010 0.164 0.779 
Hot-deck conjoint 0.013 0.010 0.247 0.562 

La sous-estimation du nombre de périodes par les méthodes d'imputation par report est également apparente 
dans Ic tableau 5, qui présente Ia distribution du nombre de périodes pour les données completes (c.-à-d. les 
données réelles pour les répondants au panel entier) et par méthode d'imputation. Les rnéthodes d'imputation 
par report montrent une tendance marquee a sous-estimer le nombre total de périodes; elles ont un nombre de 
personnes plus élevé dans le cas d'une seule période et un nombre de personnes moms élevé dans le cas de deux 
périodes que les données completes. Le hot-deck AFDC et le hot-deck conjoint présentent une distribution des 
périodes qui s'approche davantage de celle des données completes. 
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53 Estimation de Ia durée des périodes 

La capacité d'estimer avec exactitude le nombre total de périodes est liée a un autre problème d'estimation, celui 
de Ia durée des périodes. Le tableau 6 présente les estimations de Ia durée des périodes pour les données 
completes et pour chaque méthode d'imputation. On peut y voir les estimations de Kaplan-Meier de Ia durée 
des périodes de participation au programme AFDC obtenues a I'aide des poids appropriés (voir Miller, 
Lepkoswki et Kalton 1992, pour iine discussion sur Ia méthode d'estixnation). Les estimations de Kaplan-Meier 
relatives aux données completes représentent les <<valeurs non biaisées>> qui doivent &re estirnées a l'aide de 
données obtenues par les diverses méthodes d'iniputation. Les résultats sont conformes a ceux présentés dans 
La dernière section. Les méthodes d'imputation par report montrent une tendance a surestimer La durée des 
périodes. Par exemple, la proportion réelle de membres de l'échantillon ayant des périodes AFDC qui ont duré 
plus de six mois est de 0.539. Les deux méthodes d'imputation par report donnent des estimations superieures 
des proportions ayant des périodes plus longues. Par contre, les méthodes hot-deck donnent des estimations qui, 
a six mois, sont légerement inférieures a la valeur réelle. II y a, tout au plus, une légére tendance des méthodes 
hot-deck a sous-estinier Ia durée des périodes. La sons-estimation caractérisant les méthodes hot-deck ne semble 
pas aussi prononcée que Ia surestimation attribuable aux méthodes d'imputation par report. 

Tableau 5: Distribution en pourcentage des périodes de participation 
au programme AFDC, selon Ia méthode. 

Nombre de périodes 
Méthode 

1 2 3 4 d'imputation 

Données completes 79.1 17.7 2.7 0.5 

Report simple 81.2 16.0 2.2 0.6 
Report modiflé 81.2 16.0 2.2 0.6 
Hot-deck AFDC 783 183 2.7 0.5 
Hot-deck coup. aIIm. 76.1 20.6 3.0 0.5 
Hot-deck conjoint 78.7 18.3 2.5 0.5 

Tableau 6: Estimations de Kaplan-Meier de Ia durée des périodes de 
participation au programme AFDC, selon Ia méthode d'imputation. 

Pourcentage des pCriodes de participation au 
Méthode programme AFDC durant plus de 

d'imputation 
1 3 6 12 24 

mois mois mois mois mois 

Données completes 85.4 74.0 53.9 35.6 27.2 

Report simple 85.6 75.0 55.2 38.2 31.4 
Report modifié 85.4 74.7 54.8 38.2 31.5 
Hot-deck AFDC 85.9 75.0 52.7 35.4 26.5 
Hot-deck coup. aIim. 87.9 78.1 52.0 35.5 26.6 
Hot-deck conjoint 86.0 76.0 52.9 36.3 27.5 

6. CONCLUSION 

Les operations d'imputation dorit il a été fait état s'inscrivent dans une recherche en cours portant sur I'emploi 
de méthodes d'imputation longitudinales simples pour compenser I'absence de vagties entiéres dans une enquéte 
par panel. Le travail s'est unite a l'imputation de données relatives a la reception de prestations d'un petit 
nombre de programmes. Les résultats indiquent que les méthodes d'imputation par report sont meilleures pour 
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l'imputation de l'état de participation a chacun des mois, mais qu'en raison de leur incapacité a créer des 
périodes, elles sont biaisées en ce qui a trait a I'estimation du nombre de périodes et de la durée des périodes. 
Les méthodes hot-deck affichent de piètres résultats pour ce qui est de l'imputation de l'état de participation 
mensuel, mais sont un peu meilleures quant a l'imputation du nombre de pCriodes et de Ia durée des périodes. 

Aprs s'&re intéressée a la participation, Ia recherche se tournera vers les montants reçus. Nous nous proposons 
d'imputer les montants en utilisant une méthode semblable a cdlle illustrée a La figure 3, en faisant un 
appariement d'après les categories de revenus pour le premier et le dernier mois. L'appariement a des fins 
d'imputation conjointe se fera selon les categories de revenus, et peut-étre les categories de revenus pour un 
programme et 1'&at de participation pour un autre. Des mesu.res comme les écarts quadratiques moyens et Ia 
difference entre les données completes et les données imputées pour ce qui est du revenu annuel total serviront 
a évaluer l'exactitude. Des correlations produit-moment simples seront utilisées pour examiner l'atténuation des 
associations. 
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LISSAGE LONGITUDINAL DE VARIANCES D'LNI)ICES DE PRLX 

R. Valliant' 

RESUME 

Dana Is pr&nte communication, nous élaborons des vanances généralisées pour des indices de prix cn appliquant 
des méthodes non paramétriques de lissage de nuagcs de points a des series chronologiques d'estimations ponctuclies 
de variance. I.e but visé eat de formuler des variances Iis.sées qui sont approximativement sans biais, qul produisent 
des couvertures acceptables des intervalles de confiance Ct qui sont plus stables que lea estimations ponctuelles de 
variance. Des mCthodes de lissage sont appliquCes a des series chronologiques d'estimations ponctuclles dc variance 
dana une Ctudc de simulation qui fait appel S des donnees obtenucs dana Ic cadre du programme de I'indicc des prix 
S Ia consommation des Etats-Unis. 

MOTS CLES: Fonction de variance génCralisée; indice de prix de Laspeyres; estimateur de variance par 
Iinéarisation; Ioess: <<super smoother,. 

1. INTRODUCTION 

Les indices soot caractérisés par des fluctuations saisonnières et irrégulieres qui s'ajoutent aux tendances 
fondamentales. La literature statistique regorge de méthodes permettant de décomposer et de lisser de telles 
series chronologiques. Les estixnateurs ponctuels de variance, obtenus par linéarisation, par répétition ou par 
tine autre méthode, pcuvent être I'objet des mémes types de variations saisonnières Ct irr&gulières que les indices 
eux-mémes. La nature variable des estimations ponctuelles de variance a éé illustrée par Leaver (1990) dans 
Ic cas des indices. Dana la présente communication, nous examinons la possibilité d'Claborer dcs variances 
généralisées pour les indices de prix, en appliquant des méthodes non paramCtriques de lissage de nuages de 
points a des series chronologiques d'estimations ponctuelles de variance. Le but visé eat de formuler des 
variances lissécs qui sont approximativement sans biais, qui produisent des couvertures acceptables des intervalles 
de confiance et qui, surtout, sont plus stables que les estimations ponctuelles de variance. 

La m&hode utilisée ici est quelque peu différente de celle qui est parfois employóe dans les enquétcs sur les 
ménages pour estiiner des fonctions de variance généralisées (FVG). Cette mCthode est décrite dans Woitcr 
(1985), et certains élénients théoriques sous-jacents soot présentés dans Valliant (1987). L'idée générale est 
d'utiliscr des modèles pour obtenir une approximation des variances. Pour un ensemble donné de variables 
d'enquête dont les variances suivent toutes le méme modèle, les paramètres du modèle sont estlinés par Ia 
méthode des moindres carrés. Lea estimations des paramètres soot abcs fournies aux utilisateurs au lieu des 
estimations individuelles des variances, cc qui permet de condenser 1es publications contenant les résultats des 
enqu&es. IdCalement, les modèles produiront aussi des estimations plus stables de Ia variance. Des applications 
des FVG dans deux enqu&es particulières soot présentées dans Hanson (1978) et Johnson et King (1987). Dans 
be cas des indices de prix, II peut étre diflicile de trouver plusieurs indices dont les variances obéissent au naéme 
modèle. Toutefois, le lissage des variances d'un indice particulier dans le temps eat une solution de rechange 
pratique. Pour un indice donné, II s'agit d'un processus en deux étapes, qui consiste a estimer Ice variances a 
un certain nombre de points du temps et a lisser in série des estimations ponctudiles de variance. Comme nous 
allons be montrer, cette méthode permet d'obtenir des estimations de variance plus stables, qui soot 
approximativement sans biais et qui produisent des couvertures d'intervalles de confiance voisines du niveau 
théorique. 

R.. Valliant, U.S. Bureau of Labor Statistics, Room 4915,2 Massachusetts Avenue N.-E., Washington (DC), E.-U. 20211 
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Dans La section 2, nous définissons l'indice de prix de Laspeyres d'une population, une classe d'estimateurs 
d'indices et un modle de superpopulation qui sert a étudier la variance des estimateurs d'indices. A la section 3, 
une approximation de Ia variance d'un estimateur des variations de prix a long terme est examinée. La section 4 
présente les méthodes qui ont été testées pour l'estimation des variances généralisées. Une étude de simulation, 
décrite a [a section 5, a été réalisée a l'aide des données de l'indice des prix a la consommation des Etats-Unis, 
pour évaluer Ia performance des estimateurs de variance proposes en situation pratique. Enfm, les conclusions 
sont énoncées a Ia section 6. 

2. ESTIMATEURS D'INDICES ET MODELE DE SUPERPOPULATION 

La population est divisée enHstrates, et Ia strateh contient N établissements. L'établissement (hi) contient MM  
articles, et le nombre total d'articles dam l'ensemble des établissements de la strate h est M,, = ' M. Au 
temps t le prix de l'article j dans l'établissement (hi) est p,,, et le prix relatif entre le temps t Ct le temps 0 de 
Ia période de base est r 0 p 1p La quantité de l'article (hi]) achetée au cours de Ia période de base est q,,. 
La valeur, pour une population finie, de l'indice de prix de Laspeyres a base fixe a long terme comparant Ia 
période t a la période 0 est 

	

N M. 	 H 

= 
lu-I 	I f-I 	h-I e- 	j-i 	 (1) 

= h F, E, W1,q? i.0 

oü W,, = p,, q,, 	p,, q,, est La fraction de la valeur ou du coUt total de la période de base représentée 
par l'article (hi]). 	Pour référence future, II est egalement utile de définir l'indice de strate 

= E ' / W, oü W,,° = W,. Stir la base d'indices a long terme, l'indice a court terme 
de Ia population permettant de comparer les périodes r2  et t 1  (z 1  <t2 ) est défini comme I' =JO/Jt. Les 
variations mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles sont couramment publiés dam le cadre des 
programmes d'établissement des indices. 

Afin d'analyser les propriCtés des estimateurs d'indices, nous allons considérer le modèle de superpopulation 
défuii ci-après, qui a aussi été utilisé dam Valiant (1991). 

=+ w + € tJIU 
(2) 

= Ph€tIJuj + ethJ 

oü E (w) = E (Ww, 1 ,) = 0 pour tous les r, h, i, et (I  hi) * (t,h 'i'); E(w) = 	; E (e,,) = E(Eu,J,) = 0 
pour tons les t, h, i,j et (t 1hij)* (c2h 'i'j'); E() =°h; et -1<p<1. Par convention, défmissons zn 1 et 
cow  0. Si l'on rem onte dam le temps uniquement jusqu'à Ia période de base et pas au-delà, (2) signilie que 
C,U = Si l'on utilise cette expression et les propriétés de e U , Ia structure de covariance qu'entramne 
le modèle (2) est 

cr+(1 -p) 	12  =r,h =h',i =i',j =j' 

2:, 	, 
5.O t,.0 	I i 	(i-pa ) Ah 

cov(r  
I c 

10 

< c2 ,h =h ",i =i',j 

t2 =h 1 ,h =h',i=i'j*j' 

dam les autres cas 

(3) 

oii s = o h /( 1  - p). L'expression (3) signifie que les prix relatifs pour un article particulier sont corrélés dans 
Ic temps. A une période donnée, les articles d'un établissement particulier sont egalement corrélés, tandis que 
les autres articles ne le sont pas. 
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Le plan d'échantilonnage exaniiné ici est celui d'une enquête a groupe de renouvellement dans laquelle les 
établissements sont sélectionnés a litre d'unités du premier degre. Les établissements demeurent dans 
l'dchantillon pendant une période donnée, puis us en sont retires et sont remplacés par de nouvelles unites. A 
chaque temps t(t=1,...,T), nous avons un échantillon Sth  de nh  établissements parmi les N établissements de 
la strate It et un échantilon s de m articles parrni les items MhZ  articles de l'établissement sélectionné (thi).id  
Un plan d'Cchantillonnage a deux degrés, qui est souvent l'objet d'une approximation en pratique, est un plan 
dans lequel les établissements sont sélectionnés avec des probabilités proportionnelles a W,°  = W,. Les 
articles des établissements sont ensu.ite sélectionnés avec des probabilités proportionnelles a W. bes mesures 
substituts de la taille, jugees étroitement reliées a Who  et a 

 hY 
comme les valeurs des ventes ou les nombres 

d'emplois courants, sont souvent utilisées en pratique. A chaque période, Ia taille totale de l'échantillon 
d'établissements est supposee constante a n = 	n le nombre total d'articles sélectionnCs dans Ia strate h étant 
mh  = 	rn,,. A chaque période, une proportion 5 des établissements est retiree de l'échantillon dans Ia strate 
It, et un iombre égal d'établissements est ajouté. La taille du chevauchement, s,, 	des échantillons 
entre le temps r et le temps u(r ~tu) est max{O,n h {1_(t_u)6h ]}. 

La classe d'estimateurs considérée ici a ete présentée dans Valliant et Miller (1989) pour l'échantillonnage a tin 
seul degré et généralisée dans Valliant (1991). Pour l'indice a long terme, définissons 

(4) 
1. 	L' 

oü = 	.A,rk !, r = 	r °  /m,, pour k=u ou u+1 (u=1,...,t-1) et 	est un nombre reel. La terme)hy  
est un coeffient qui ne dépenJ pas des variables aléatoires du modèle rz  Pour le plan a deux degrés avec 
probabilités proportionnelles ala taille mentionné ci-dessus, par exemple, on a A ,,  = Wh°/nk . Nous limitons notre 
analyse aux cas oii 

= 

pour lesquels on a alors E ( - WI,°) = 0. Quand les échantillons d'établissements de chacune des strates sont 
tous de grande taille, J '° 

est approximativement non biaisé selon le modèle, en vertu de (2). Les estimateurs 
a court terme sont définis sous forme de quotients des estimateurs a long terme. La variation de prix entre les 
temps t et r2 (t 1  <t,) est estimée par 1" =I0/I0. 

Un certain nombre d'estimateurs de la classe (4) sont énumérCs dans Valiant (1991). Trois présentent u.n 
intérét particulier. Si y 	1, l'expression (4) donne l'estimateur produit, qw peut être exprimé sons Ia forum 

':,°=n [;T.  

avec 	1. Si 	0, l'expression (4) se réduit a l'estimateur d'indice simple 

= 

Une troisiéme possibilite pour 'y'  est la valeur qui réduit au minimum Ia variance approximative de I '° en vertu 
du modéle (2). L'optimum est tine expression complexe en gCnéral, mais dans le cas special oi ii y a un nombre 
constant d'articles sélectionnés par établissement, m, = mh , et oü AhZ  est tine constante pour tons les 
établissements sélectionnés de Ia strate It, l'optimum se réduit a 

*== 	pti 11 - 	 1 
2cx h 

 [ 	
h 

th 
 

pour 1 <U <t -1 et gh = a2  i[, + (1 _p)]. 
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3. VARIANCES APPROXIMATIVES EN VERTU DU MODELE 

Quand Ia taille de l'échantillon d'établissements nh  est élevée dans chaque strate, I'estixnateur de l'indice a long 
terme peut être approché, comme II est démontré dans l'annexe A de Valliant (1991), par l'expression suivante 

I 	tl 
I-  

	

40 L 	+ 	± E vs (z N  

	

h 	,,_ 

Avant que nous présentions Ia variance de cette approximation, ii est instructif de comparer I'expression (5) a 
une expression sernblable visant les estimateurs composites. Dans les enquêtes a passages répétés, une forme 
courante d'estixnateur composite (Cantwell 1990) est donnée par 

= (1 -k)2, + 	+ 

oi 1 est l'estimateur composite an temps t d'un total, k est un coefficient de pondération situé entre 0 et 141' 
est un total estimatif base sur l'échantillon au temps t seulement, et -, =2, -2,' est une estimation de Ia 
variation entre t-1 et t d'après les unites appartenant a l'échantillon au.si bien au temps I qu'au temps t t-1. 
Une substitution répétée donne 

	

= 	+  

= (1 -k)2; + 	. Ainsi, l'estimateur composite peut étre exprimé sous forme d'un estimateur i an 
tern ps r, plus une somme d'estimateurs de 0. Si l'on en juge d'aprês l'expression (5), il en va a pen prIs de 
méme pour un estimateur de Ia classe 'y.  Par consequent, Ia méthode de lissage des variances examinée plus 
bas devrait aussi s'appliquer a certains types d'estiniateurs composites. 

En utilisant (5) et les résultats énoncds dans I'annexe de Valliant (1991), nous pouvons exprimer Ia variance 
approximative de I'estimateur a long terme de Ia facon suivante 

 
var(1' ° ) - 	a(t')2 + 2E 	+ cth 

oü 	
LIIII=

CE lot, =  E(I,"°) /E(I:'° ), 

= ()2 [ 

m 	
+ 

kC_  

b = p(1-p") IE - 	- 	--], m, 	ks, •  m, 

= E ± Cth 	±Vthi , 

oü v,,, = v,[1 + (m -1)g, v 	a = 	+ (1 -p'),  C =s,, 	c.-à-d. Ia partie de s,,, qui n'est pas contenue 
dans s.. Jh 7 et D, 	-s. 

Une expression semblable a celle présentée en (6) peut aussi être obtenue pour Ia variance approximative de 
l'estimateur d'indice a court terme / ". 
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4. FONCTIONS DE VARIANCE GENERALISEES POUR DES INDICES 

D'après I'expi-ession (6), Ia variance approximative est un polynôme du deuxième degre en t', soit les indices 
a court termes de superpopulation des strates. Cette relation est analogue a celle qui existe entre tin estimateur 
T du total de Ia population T, dans un échantillonnage a deux degrés, et sa variance approximative établie dans 
Valiant (1987) pour tine classe particuliere de modèles dans lesquels Ia variance d'une unite était tine fonction 
quadratique de Ia moyenne de l'unité: 

var(i) aE(7) 2  + bE(7). 	 (7) 

Les termes a et b sont des coefficients qui dependent de diverses quantités, notamment les correlations 
intra-grappes, Ia taille de La population et le nombre d'uziités sélectionnées a l'intérieur des grappes, et les 
coefficients de l'estimateur 1'. Pour ajuster le modCle de fonction de variance généralisée (FVG) dCfini par (7), 
Ia méthode habituelle consiste a sélectionner un groupe de variables qui onE toutes les mmes coefficients a et 
b, a calculer des estimations ponctuelles de variance pour chacune des variables, puis a estimer a et b par un 
processus quelconque des moindres carrés. L'application de cette démarche a l'expression (6) se heurterait a 
d'importantes difficultés pratiques. Dans (7), ii n'y a que deux coefficients de regression a estimer: a et b. Dans 
(6), il y en a 2(t -1) + 1. Le nombre de coefficients augmente donc avec t. Les composantes des coefficients, 
a,,,, b,, et cth,  soft dies aussi complexes, de sorte que la determination de différents indices obéissant tous au 
modèle (6) poserait des difficultés. 

Une autre méthode consiste a travailler avec un indice particulier et a tenter de modéliser Ic comportement de 
sa variance dans le temps. Si t' est une fonction lisse du temps, p. cx. tin polynôme en t-u, Ia variance (6) sera 
aussi tine fonction lisse du temps, disons f(t). Si un estimateur de variance sans biais, ou approximativement 
sans biais, est utilisé pour 1' ° , son espérance peut aussi We décrite par f(t). Avec I'accumulation des donnCes 
au fil du temps, tine série chronologique d'estimations ponctuelles de variance est constituée et Ia fonctionf(t) 
peut être ajustée par une méthode de lissage de nuage de points, sans qu'on alt besoin de savoir Ia forme 
explicite de la fonction. Un certain nombre de telles méthodes de lissage sont disponibles, Ct nous en 
examinerons deux qui se sont révélées utiles dans d'autres situations. 

Les deux méthodes de lissage utilisées ici sont le '<super smoother (Friedman 1984) et le 4doess* (Cleveland 
1979, Cleveland, Cleveland, McRae et Terpenning 1990). La description détaillée des deux algorithmes est 
relativement complexe, de sorte que nous nous contenterons id d'en tracer les grandes lignes. 1..es deux 
méthodes utilisent des ajustements linéaires locaux dans des voisinages entourant chaque point t. Un paramètrc 
crucial des deux algorithmes est l'étendue, c.-a-d. Ia taille du voisinage autour de z, qui sert a estimer 1(t). Dans 
le ens du 4oess>, l'étendue est fi.xe, tandis que Ic <super smoother)> peut utiiser des étendues variables. Le 
4oess> incorpore explicitement des caracteristiques visant a réduire les effets des valeurs extremes et, des deux, 
il est celui qui a tendance a produire Ia courbe d'estimations apparaissant Ia plus lisse. Les étendues variables 
utilisées par Ic super smoother permettent a ce dernier de s'adapter plus fadilement aux variations de Ia 
courbure de 1(t). Le <<super smoother>> a aussi l'avantage d'exiger moms de temps de calcul que le <Ioess'. 

5. UNE ETUDE EMPIRIQUE 

Une étude de simulation, utilisant une population formée par Ic I3LS a partir de données recueillies dans Ic cadre 
du programme de l'indice des prix a Ia consommation des Etats-Unis, a été r&alisée pour évaluer l'utilité de Ia 
méthode proposée de calcul des FVG. La population, composée d'Ctabiissements et d'articles, a été décrite en 
detail dans Valiant (1991). Nous ferons ici un bref rappel de ses principales caractéristiques. Les 659 
établissements formant Ia population ont etC divisés en cinq strates. Chaque Ctablissement contenait un nombre 
moyen d'articles tout juste inférieur a dix, et l'on disposait du prix de chaque article pour 42 inois consCcutifs. 
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Deux ensembles de 500 échantillons stratifies a deux degres ont ete prélevés, le nombre d'établissements 
sélectionnés attribués a chaque strate étant grosso inodo proportionnel a W.I. Les taifles globales des 
échantillons d'établissements dans les deux ensembles étaient respectivement n = 50 et 100. Les échantillons 
ont été prelevés de telle façon que 20 % des établissements de l'échantillon étaient renouvelés a chaque période 
de 12 mois. A cette fin, on prélevait d'abord un vaste échantillon systématique, a origine choisie au hasard, 
d'établissements dans chaque strate avec probabilités proportionnelles a W. Pour les échantillons de taille 
n = 50, Ia taille du grand Cchantillon initial était de 84, tandis que pour les échantillons de taille n = 100, elle 
était de 168. Ces échantillons initiaux étaient de taille suffisante pour couvrii l'ensemble de Ia période de 
42 mois, en tenant compte du renouvellement des établissements. L'échantillon initial de chaque strate était 
ensuite trié selon Un ordre déterminé au hasard. Pour tine periode particulière r, l'échantillon d'établissements 
de la strate était formé des établissements 1 +(t - l)nk rSk,...,n,, + (t -1)nh 6k , oi 6 était la proportion des 
établissements renouvelés au cours d'un mois. Tant pour le cas n = 50 que pour le cas n = 100, 6" = 1/60 ce 
qui correspondait a tin renouvellement annuel de 12(n h /60) = n h /S établissements, ou 20 %. De chaque 
établissement de I'échantillon, i =2 articles étaient prélevés systématiquement avec probabilité proportionnelle 
awIj . 

Pour chaque échantillon, les estimateurs produits a long terme l'° (t=1,...,42), et les estimateurs a court terme 
de la variation sur I mois et de Ia variation stir 12 mois ont Cté calculés. Le cas special de A, = W ° /nh  a eté 
utilisé, ce qui produit un estimateur non biaisé selon le plan, pour le plan d'échantillonnage appliqué a l'étude 
de simulation. Des résultats plus détaillés de cette simulation sont fourths dans Valliant (1992). 

Les estimations ponctuelles de variance ont été obtenues par Ia méthode de linéarisation, et ont été décrites en 
detail dans Valiant (1991). II convient de souligner que les résu.ltats présentés ici ne dependent pas de l'emploi 
d'une méthode particuliêre d'estimation ponctuelle de variance. Les estimations obtenues par Ia méthode BRR 
(balanced repeated replication), le jackknife ou tine autre méthode conviendraient tout aussi bien, pourvu que 
ces estimateurs de variance soient convergents ou approximativement sans biais. Chaque échantillon a fait l'objet 
d'une estimation de variance par Ia méthode de linéarisation pour chacune des estimations des indices a long 
terme et a court terme et pour chacune des périodes mentionnées ci-dessus. Deux FVG - usuper smoother>> et 
cloess= - ont ensuite été calculées pour chaque série d'estimations d'indice. Par exemple, pour l'estimation 

produit de I'indice a long terme, tine sCrie de 42 estimations ponctuelles de variance a été produite pour chaque 
échantiilon. Les valeurs du xsuper smoother>' et du <loess>> ont ëté calculées pour chaque échantillon, par 
l'application de ces méthodes a Ia série de 42 estimations par linéarisation correspondant a chaque estimation 
d'indice. Les calculs de simulation ont éte exécutés en double precision a l'aide du Turbo Pascal de Borland. 
Les FVG out été calculées a l'aide du logiciel S-Plus for DOS de Statistical Sciences Inc. 

Des statistiques sommaires out ensuite été calculées pour l'ensemblc des 500 chantillons. L, 2racines carrées 
des erreurs quadratiques moyennes empiriques ont éte calculées sous Ia forme IE (1 _I)2 /5001 , Ia sommation 
portant sur les 500 échantillons, I représentant l'un des estimateurs a long terme ou a court terme et I étant 
l'indice de Ia population défini a Ia section 2. Les racines carrées de la moyenne des estimations de variance 
ont ott calcultes pour chaque ptriode sons Ia forme ry oü = v/500 et v, est I'un des trois types 
d'estimation de variance (linéarisation, <super smoother>> ou doess>>) a tine période particulière pour l'échantillon 
s. Cette operation a ttO effectuée séparément pour les estimations produits visant les variations de prix a long 
terme et sur 1 mois. 

Des résultats sommaires pour l'ensemble des échantiilons et des ptriodes sont présentés au tableau 1. Les 
rapports (en pourcentage) entre la racine carrée de l'estimation moyenne de variance et la racine de l'erreur 
quadratique moyenne (RMSE) empirique sont quelque peu inférieurs a ioo dans tons les cas, c'est-à-dire 
qu'aussi bien l'estimation ponctuelle de variance (3) que Ia FVG sont des sous-estimations, mais le problOme 
est minime. Dans tous les cas, les FVG sont plus stables que Q. Par exemple, au tableau 1, l'Ocart-type de Ia 
FVG du osuper smoother>> correspond a 61 % de celui de Q pour Ia variation stir 1 mois quand n =100. Pour 
Ic même cas, Ia FVG du loess>> a tin Ocart-type représentant 57 % de celul de Q. Les plus grands gains de 
sabilité sont obtenus pour les variations de prix sur 1 mois, tandis que les gains les plus faibles se produisent 
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dans le cas de la variation a long terme. Les estimations du <doess' sont généralement plus précises que celles 
du <super smoother>, tandis que l'amélioration par rapport a l'estimation par Iinéarisation est un peu inférieure 
pour Ia plus grande taille d'échantillon. Le tableau 1 indique aussi les couvertures empiriques des intervalles 
de confiance a 95 % pour i'ensemble des 42 périodes. Des intervalles de confiance d'approximation normaux 
ont été calculés de Ia facon habituelle, sous Ia forme 1± 1.96c oa 1 est l'indice a long terme ou a court terme 
et v est I'une des estimations de variance. Bien que toutes les estimations de variance donnent une couverture 
inférieure au niveau theorique de 95 %, le plus petit pourcentage figurant au tableau 1 est 92.0 %, et les FVG 
soutiennent trés bien Ia concurrence de P. 

Tableau 1: Résultats de Ia simulation pour I'estimateur produit, d'aprês 500 écbantillons 
par grappes avec moyenne établie sur 42 périodes. Tous les chilTres sont des pourcentages. 

0 désigne l'estimation de variance obtenue par linéarisation. 

Vc/RMSE Ecart-type (GVF) Couverture des IC 
/Ecart-type (0) a 95% 

C' Supsmu Loess Supsmu 	Loess 0 Supsniu Loess 

fl 

LT 99.5 99.0 98.0 90.8 	86.8 93.7 93.1 92.8 

1-mois 993 99.4 96.8 56.8 	50.8 933 93.6 92.9 

12-mois 95.0 94.8 93.9 743 	71.0 92.0 92.3 92.1 

n=100 

LT 99.8 99.2 98.5 96.1 	92.1 94.2 93.4 933 

1-mois 99.3 99.8 98.1 61.0 	57.0 93.8 93.6 933 

12-mois 96.1 95.8 96.0 79.1 	79.6 93.2 93.4 933 

La figure 1 présente des graphiques de staristiques sommaires pour les 500 échantillon.s, scion les périodes, pour 
n =100. Les graphiques ne sont fournis que pour l'estimateur produit des variations sur 1 mois. Le graphique 
supérieur gauche de Ia figure présente les erreurs quadratiques moyennes (RMSE) enipiriques et la racine carrée 
de Ia moyenne de chaque FVG en fonction du temps. Les FVG sont beaucoup plus lisses que 0, comme on 
pouvait s'y attendre. Bien qu'aucune méthode de lissage ne subisse démesurément l'influence des valeurs 
extremes parmi les 0, le <<super smoother>> suit de plus pres que le doess> les fluctuations des courbes C', Ii 
s'ensuit que le <super smoother>' présente en général un écart-type plus élevé que Ic <<bess>>, comme le montre 
le graphique supérieur droit de la figure. Le graphique inférieur gauche montre be rapport entre l'écart-type des 
FVG, pour les 500 échantillons, et l'écart-type de V. Encore une fois, on constate que les deux FVG sont plus 
précises que l'estimation par linéarisation, les gains étant particulièrement élevés pour Ia variation sur 1 mois. 
Le graphique inférieur droit de Ia figure montre Ia couverture des intervailes de confiance A 95 % en fonction 
du temps. Les FVG produisent des couvertures raisonnablement bonnes, presque égales a celles des estimations 
ponctuelles de variance. Les périodes pour lesquelles les FVG donnent une couverture notablement plus faible 
que C' sont celles pour lesquelles les fonctions de lissage ne suivent pas étroitement les fluctuations vers be haut 
de V. 

La modélisation des series chronobogiques est un domaine qui est l'objet de nombreux travaux, et ii existe de 
nombreux autres choix de méthodes de lissage de series chronologiques qui pourraient fonctionner tout aussi 
bien que celles examinées ici. Une analyse récente est présentée dans Koha, Ansley et Wong (1992). Une 
autres possibilité, que nous n'avons pas explorée, serait de calculer une moyenne pondérée d'une variance lissée 
et de i'estimation ponctueUe de variance a chaque période. Cette solution pourrait Ctre avantageuse si l'on croit 
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que les estimateurs ponctuels de variance sont davantage exempts de biais que les estimations Lissées, en raison 
de l'incapacité de La variance approximative (6) d'être tine fonction lisse du temps. 

Figure 1: Traces sommaires des resultats de Ia simulation pour I'estimateur produit 
de Ia variation sur 1 mois, d'après 500 échantillons de taille n=100 ëtablissements. 

La légende du graphique superieur gauche s'applique a chacun des autres graphiques. 
v désigne l'estimateur par linéarisation; supsmu désigne le <super smoother>>. 
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6. CONCLUSION 
Dans les enquêtes perrnanentes qui produisent des series chronologiques d'estimations, les m&hodes étudiées 
ici pour Ic lissage d'estimations de variance apparaissent ties utiles. Dans le cas des enquêtes permanentes oü 
le plan d'echantillonnage et la taille de l'échantillon demeurent les mémes pendant de tongues pdriodes, les 
utiisateurs s'attendent a ce que les variances suivent des courbes lisses dans le temps, caracteristique que n'ont 
pas, en general, les estimations porictuelles de variance. Un tel souhait des utilisateurs peut sembler, au premier 
abord, ddraisonnable du point de vue statistique, car les erreurs quadratiques moyennes rdelles peuvent varier 
avec le temps. Toutefois, pour les indices de prix, nous avons montré, en utilisant Ia théorie des grands 
dchantiUons et des simulations connexes, qu'on peut obtenir des estimations de variance lissées, 
approximativement sans biais, qui sont plus stables que les estimations ponctuelles de variance pour les variations 
de prix aussi bien a court terme qu'â long terme, et qui donnent par ailleurs des couvertures d'intervalles de 
confiance voisines des niveaux theoriques. Par consequent, dans Ia situation étudiée ici, les variances lissées ont 
tine justification statistique, et sont en outre beaucoup plus attrayantes du point de vue de Ia presentation aux 
utilisateurs des données. Par consequent, les variances lissées méritent d'être prises en consideration, tant pour 
l'analyse interne que pour la publication de données. 
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Les opinions exprim&s dans cette communication sont celles de l'auteur et n'engagent en rien le Bureau of 
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NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS DANS L'ESTLMATION COMPOSITE 
POUR L'ENQUETE CURRENT POPULATION SURVEY* 

P.1 Cantwell et L.R. Ernst' 

RÉsUMÉ 

En janvier 1994, Ic Bureau of the Census des E.-u. apportera pIusieurs modifications a l'cnquéte Current Population 
Survey (CPS). Ces changements risquent dinllucnccr Ic calcul de Ia valeur des caractéristiques de I'activité ou encore 
Ia structure du biais rattachéc aux huit groupes dc renouvellement. Nous nous proposons ici d'examincr s'il eat 
souhaitabie ou nécessaire de modifier I'estiniateur composite actuel. Nous traitons plusicurs questions des qui 
concernent i'estimatcur 1) Quel eat Ic cmeiUcum estimateur pour janvicr 1994 Ct les mois suivants? 2) Devrait-on 
changer de plan de renouvellemcnt plus tard? 3) QueUe fonne dcvrait avoir l'estimateur composite a longuc 
échéance? En considCrant des mesures d'errcur appropriées, nous soumcttons des recommandations a I'Cgard des 
deux prenueres questions. Quant a Ia troisiIme, nous examinons bnvement une mCthode scion laquelle des 
estimatcurs composites distincis sont Claborés pour diffCrentes caractCristiques sans nuire a Ia coherence des totaux 
pour les sous-groupes. 

MOTS-CLES: Situation vis-â-vis de l'activitC; plan de renouvellement; estimateur composite AK biais de 
conditionnement; totaux de contróie dCmographiqucs. 

1. INTRODUCFION 

1.1 Modifications a Ia CPS et cadre de cette communication 

L'enqu&e KCuffent Population Survey (CPS)a, parrainée par le Bureau of Labor Statistics et exécutée par le 
Census Bureau, sert a mesurer Ia situation vis-a-vis de l'activité aux Etats-Unis. A l'heure actuelle, environ 20% 
des interviews sont réalisées a I'un ou l'autre des deux centres d'interview telephonique assistée par ordinateur 
(ITAO). Ceue proportion est censée augmenter d'ici l'an 2000. Le reste des interviews (environ 80%) sont des 
interviews papier et crayon effectuócs dans les regions. 

En janvier 1994, on prévoit éliminer la formule classique cpapier-crayon> et la remplacer par Ia formule de 
l'interview personnelle assistéc par ordinateur (IPAO), avec ordinateur portatif. I_c questionnaire dolt aussi être 
entièrement révisé. Le nouveau questionnaire permettra d'Cvaluer plusicurs nouvclles caractéristiques et de 
redéfinir celles déjà existantes. La modification des procedures risque d'influencer de diverses manières le calcul 
de Ia valeur des caractéristiques de l'activité. Pour se preparer a ce changement, Ic Census Bureau a commence 
a utiliser en janvier 1992 un groupe expA-riniental  de ménages appelé *cpanel de chevauchement 1TAO-IPAO 
(CII). Ce panel sera en fonction jusqu'en décembre 1993. 

Exception faite des modifications requises, l'instrument du panel CII est Ic méme que celui qui sera utilisC dans 
La CPS réguliere en janvier 1994 et dans les mois suivants. En outre, Iorsque le panel CII sera entiêrement en 
fonction, les 15 000 ménages de I'échantillon seront interviewés (chaque mois) selon le méme plan de 
renouvellement que dans Ia CPS. Notons que durant sa p6riode d'opération., Ic panel CII est entièrement 
indépendant de l'enquéte regulière; aucune des données tirées de cc panel ne sert a l'établissement d'estimations 
ou n'est publiée et aucun des membres de cc panel ne demeurera dans l'échantillon en 1994. 

P. Cantwell, agent principal de recherche, et L Ernst, chef adjoint, Statistical Research Division, Bureau of the Census, Washington 
(DC). a-U. 20233. 
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Comme ces changements doivent se faire en une seule fois en janvier 1994, on étudie aussi Ia possibilité de 
modifier l'estimateur composite courant. Les sous-sections 1.2 et 1.3 contiennent des renseignements sur le plan 
de renouvellement actuel de La CPS et l'estimation composite. Dans la section 2, nous tentons de determiner 
quel serait le meilleur estiznateur pour janvier 1994 et les mois suivants. Nous étudions Ia variance et le biais 
de conditionnement rattachés a l'estimation de valeurs mensuelles et de variations d'un inois a l'autre selon trois 
scenarios: i) conserver l'estimateur composite AK habituel, ii) ne pas utiliser l'approche composite en janvier 
1994, et iii) utiliser l'approche composite avec le panel CII. 

Dans une perspective a plus long terme, la section 3 examine divers plans de renouvellement, selon lesquels les 
ménages sont interviewés durant une période de six ou huit mois consécutifs. Dans Ia section 4, nous 
considérons des changements plus profonds pow -  l'estixnateur. Nous examinons d'autres formes d'estimateur 
composite et décrivons une méthode (proposée par Fuller) qui definit des estimateurs composites différents pour 
chaque caractéristique et qui utilise les totaux de contrôle correspondants pour assurer La coherence des totaux 
entre les divers sous-groupes. 

1.2 Plan de renouvelleinent actuel de Ia CI'S 

Dans Ia CPS, les ménages échantillonnés sont interviewés quatre mois consécutifs, passent Ins huit mois suivants 
hors de l'échantillon, puis reviennent dans I'échantillon pour quatre autres mois. Pour plus de renseignements 
sur ce plan 4-8-4 ou stir La CPS en general, voir le document technique n 40, U.S. Bureau of the Census (1978). 
A titre de comparaison, ins participants a l'Enquéte sur La population active (EPA) de Statistique Canada 
demeurent dans l'échantillon six mois consécutifs avant d'en être retires. 

L'échantillonnage répété offre plusieurs avantages au point du vue du coflt. Certains frais generaux sont engages 
une seule fois pour chaque ménage; ins interviews téléphoniques -- beaucoup moms coüteuses que ins interviews 
sur place -- conviendraient mieux après le contact initial. Toutefois, notre attention porte uniquement sur les 
effets du biais et de La variance. Les coefficients de chevauchement des plans de renouvellement de la CI'S et 
de I'EPA -- 75 et 83% respectivement -- réduisent Ia variance des estimations de variation. 

13 Estimation composite 

Pour tirer profit davantage du chevauchement des ménages pendant des mois consécutifs, La CI'S utilise un 
estiinateur composite. Pour une caractéi-istique particulière, posons x comme le total estimé de cette 
caractéristique pour le mois h relativement au groupe de renouvellement qui est interviewé pour Ia i-ième fois 
ce mois-là. It y a huit estimations de ce genre a chaque mois. On définit une estimation par quotient simple 
au moyen de l'expression Yh  = (1/8) E x,. (II s'agit d'un estimateur par quotient car le poids rattaché a chaque 
répondant est calcuJé a La suite de plusieurs ajustements.) 

II y a une vingtaine d'années, La CPS utilisait a l'origine u.n cestimateur composite simpLe>>. Définissons 
= (1/6) {E x, - E x, } -- Ies sommations étant étendues aux groupes de renouvellement communs aux 

mois h et h-i -- pour estimer I'écart entre les mois. Au lieu de calculer l'estimation par quotient dii total pour 
le mois h, on peut aussi bien faire Ia somme du total estimé du mois precedent et de l'écart estimé A (c'est ce 
qu'on appelle ici tine >(estimation de variation>>). L'estimateur composite simple pour le mois h se défmit donc 
Yh ' = (1-K) Y, + K (Y,' + ), soit comme une combinaison linéaire de l'estimation par quotient simple et de 
l'estimation de variation pour le mois h. Auparavant, La CPS utilisait cet estimateur avec K = 0.5. 

Si on perfectionne l'estixnateur composite, en n'introduisant qu'un seul paramètre de plus, on obtient l'estimateur 
composite AK, élaboré par Gurney et Daly (1965). Soit fi = (1/8) { E x - (1/3) E ;, }, oü i = 1,5 et / = 
2,3,4; 6,7,8. L'estimateur composite AK est défini Y" = (1-K) Y+ K (Y,,,' + ) + A B. L'introduction du 
paramètre A a pour consequence de rapprocher les coefficients des groupes de renouvellement de ceux des 
estimateurs linéaires a variance minimum et d'auénuer Ins effets du biais de conditionnement (décrit dans Ia 
sons-section 2.1). La CPS a commence a utiliser cet estimateur, avec A = 0.2 et K = 0.4, vets le milieu des 
années 1980. 
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Pour en savoir davantage sur l'évolution de l'estimation composite, se rCférer a Gurney et Daly (1965), Wolter 
(1979), Kuniar et Lee (1983), Breau et Ernst (1983), Adam Ct Fuller (1992) ou encore, Yansaneh et 
Fuller (1992). 

2. QUEL ESTIMATEUR POUR JANVIER 1994? 

2.1 Modifications prëvues pour 1994 et autres considerations 

Nous avons expose dans la sous-section 1.1 plusleurs modifications implantées en une seule fois et qw doivent 
&re apportées a La CPS en janvier 1994. Quant aux modifications permanentes dont doivent faire l'objet les 
estimateurs, elLes seront apportées a une date ultérieure, probablement au debut de 1996. Nous espérons que 
le changement de questionnaire prevu pour janvier 1994 affectera le moms possible La série chronologique 
d'estimateurs mais nous sommes conscients que Ia nouvelle méthodologie peut provoquer une variation brusque 
a cc moment-là. 

Nous avons considéré trois estimateurs pour les besoins de cette communication. Ce sont les suivants: 

(El) Composite -- forme habituelle -- en janvier 94 et dans les mois suivants, avec A = 0.2 et K = 0.4. 

Estimation par quotient au depart (une simple moyenne des estimations tirées des huit groupes 
de renouvellement) en janvier 94; composite - février + janvier 94 (A = 0.2, K = 0.4); composite 
- mars + février + janvier 94; etc. 

Composite - janvier 94 + estimateur composite de décembre 93 tire du panel CII (A = 0.2 et 
K = 0.4); composite - février + janvier 94 (A = 0.2, K = 0.4); composite - mars + février + 
janvier 94; etc. Pour estimer La variation d'un mois a l'autre en janvier 94, soustraire l'estimation 
de dCcembre 93 tirée du panel CII de l'estimation de janvier 94. 

Plusieurs facteurs peuvent influer sur le choix de l'estimateur a utiliser en 1994. Premiérement, l'ancien et le 
nouveau questionnaires ne sont pas parfaitement compatibles, c'est-à-dire que de nouvelles questions seront 
ajoutées et Ic choix des réponses sera modifié dans certaines questions existantes. Ce facteur doit &re pris en 
consideration sérieusement si nous utilisons un estimateur composite qui intègre des données de 1993 et de 1994 
et Si flOUS nous intéressons a Ia variation d'un mois a l'autre en janvier 94. 

Deuxièmement, il est possible que la nouvelle méthodologie suscite uric variation brusque de Ia valeur des 
caractéristiques de l'activité, notamment du nombre de chômeu.rs (C), en janvier 1994. N'importe quel 
estimateur, y compris l'estiinateur par quotient simple, peut être biaisé. Cependant, méme s'il n'y a pas de 
variation réelle de valeur entre décembre 93 et janvier 94, l'application d'une nouvelle méthodologie peut 
modifier La valeur probable de l'estiinateur par quotient ou d'autres estimateurs. 

Troisièmement, nous avons des raisons de croire que la nouvelle mCthodologie amènera une modification de La 
structure du biais de conditionnement. Bailar (1975) défmit et analyse les effets qui dCcoulent du 
conditionnement du panel dans La CPS et que l'on désigne par l'appdllation veffet de conditionnement. Pour 
expliquer brièvement cet effet, disons que pour n'ixnporte quel mois donné et n'importe quelle caractéristique 
a estimer, les valeurs probables des estimations des huit groupes de renouvellement ne sont gCneralement pas 
egales mais reflêtent le nombre d'interviews antérieures ou d'autres facteurs. En reprenant La notation exposée 
dans Ia Section précddente, nous pouvons définir l'indice de blais pour Ic i-ième mois de presence dans 
l'échantillon pai l'expression E(x,,,) / E( E xhj18), de sorte qu'une valeur d'indice superiew-e a i suppose qu'il 
y a surestiination dans ce mois par rapport aux sept autres mois. Dans notre étude, nous supposons I'estimateur 
par quotient simple non biaisé pour créer un point de comparaison. 

Par unc analyse récente des réponses données dans La CPS entre 1980 et 1987, Adams (1991) a établi des 
estimations des indices de biais pour La population active en chômage (C) et Ia population active civile (PAC) 
suivant Ia méthodologie actuelle. Par ailleurs, dans tine analyse de Ia misc en application progressive de l'ITAO, 
Shoemaker (1992) obtient des indices très différents de ceux de Adams pour La population active en chômage. 
(II n'existe pas encore d'indices ITAO pour La PAC.) Coinme toutes les interviews seront assistCes par 
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ordinateur en 1994, il est très probable que les nouveaux indices se rapprochent de ceux calculés suivant Ia 
méthodologie de I'ITAO. 

De plus, le nouvel instrument d'enquête renlermera un certain nombre de questions qui seront posées chaque 
mois aux travailleurs découragés. On pense que ces questions ont généralement pour consequence d'accroItre 
legerement Ia valeur de C. Avant 1970, ces questions étaient posées uniquement aux 1 et 5C  mois de presence 
dans l'échantillon. Depuis 1970, elles sont posées aux 4C  et 8C mois. Bailar (1975) présente des estimations des 
indices de biais correspondants pour les deux périodes. Nous pouvons ainsi mesurer l'effet de ces questions sur 
le biais de conditionnement et prevoir in valeur des indices (appeles windices QTD, pour questions stir les 
travailleurs dCcouragés*) si ces questions reviennent a chaque mois. 

Le tableau 1 donne, pour les hint mois de presence clans I'échantillon, les indices de biais de trois types 
(courants, QTD et ITAO) pour C (population active en chômage) et les indices de deux types (courants et QTD) 
pour Ia PAC. 

Tableau 1: Indices de biais utilisés dans l'étude de divers estimateurs. 

Moisdeprésence dans 
2 3 4 5 J 	6 J 	7 8 

Population active en chomage 

Indices courants 1.070 1.004 .988 1.002 1.004 .956 .965 1.012 

Indices QTD 1.125 1.030 .993 .949 1.037 .987 .954 .925 

Indices ITAO .98 1.07 1.08 .98 .94 1.03 .96 .96 

Population active civile 

Indices courants 1.016 1.002 .996 1.002 .998 .992 .993 1.000 

Indices QTD 1.017 1.004 .999 .997 1.002 .994 .994 .993 

Notons que Ia misc en application de Ia nouvelle méthodologie créera tine combinaison exceptionndlle de biais 
pour les répondants de janvier 1994. Par exemple, tin groupe de renouvellement sera interviewé pour Ia 
quatrieme fois cc mois-là, mais ce sera la premitre fois avec le nouveau questionnaire. De fait, d'autres erreurs 
systématiques, que nous ne saurions mesurer a l'avance, pourraient survenir dans ces conditions. 

Quatrièmement, comme d'habitude, les trois quarts des ménages qui auront participé a Ia CPS de décembre 93 
demeureront dans I'échantillon en janvier 94. Un estimateur comme El peut ôtre amélioré par les estimations 
corrélées qui proviennent de groupes de renouvellement communs. En revanche, le panel de chevauchement 
ITAO-IPAO (CII), qui est en operation jusqu'en décenibre 1993, ne comptera aucun ménage clans I'échantillon 
en 1994. 

Enfin, Ia structure de correlation des groupes de renouvellement coinmuns peut changer. Si;, et x sont des 
estimations du même groupe de renouvellement a r mois d'intervalle, les valeurs sont corrëlées en fonction de 
r. En calculant C (population active en chômage) lors d'études antérieures (Breau et Ernst, 1983; Adam et 
Fuller, 1992), des coefficients de correlation d'environ 0.50 furent obtenus lorsque r = 1; ces coefficients tombent 
a environ 0.20 lorsque r = 15. Les valeurs correspondantes pour Ia PAC (population active civile) étaient 
beaucoup plus élevées; d'environ 0.80 au depart (r = 1), dIes tombaient a 035 (r = 15). Dans notre Ctude, nous 
nous sommes servis de coefficients legerement lissés par rapport a ceux calculés dans les ouvrages mentiounés. 

Comme Ic nouvel instrument d'enquête repose plus largement stir l'interview avec rétro-information, ii se peut 
que certains coefficients de correlation augmentent en 1994. Pourtant, nous avons suppose que les correlations 
inter-mensuelles pour 1994 ne varieraient pas avec l'introduction du nouveau questionnaire. Toutefois, Ia 
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correlation entre une estimation calculée en 1993 et une autre calculée en 1994, pour tin mime groupe de 
renouvellement, diminuera vraisemblablement -- ne serait-ce que légèrement -- a cause du changemeut de 
méthodologie. Dans notre analyse, nous avons suppose tine baisse de 10% des coefficients de correlation 
habituels dans ces conditions. 

2.2 Qualités des estimateurs 

Pour decider de l'estixnateur a utiliser en janvier 1994, les directeurs de l'enquete examincnt les estiinateurs en 
lice sons trois aspects: conditions d'utilisation; variance; et biais. En cc qui concerne le dernier aspect, nous 
avons calculé dans notre étude l'écart par rapport a la valeur probable de l'estimateur composite stationnaire 
(c.-à-d., de l'estimateur composite dans Ia fornie qu'il prend une fois que tons les effets de Ia transition se sont 
fait sentir). Comme nous l'avons déjà mentionné, l'application d'une nouvelle mCthodologie pourra entralner 
une variation exceptionnelle de Ia valeur des caracteristiques de l'activité. Puisqu'on ne connaitra jainais la valeur 
réelle de ces caractéristiques, ii est a espérer que cc changement se produira d'un seW coup (janvier) et que 
l'estimateur composite habituel prendra sa forme stationnaire le plus rapidement possible. Autrement dit, on 
recherche un estimateur dont le biais évoluera le plus rapidement possible vers celui d'un estimateur composite 
a long terme. 

Avant de presenter les résultats des calculs, examinons brièvement les trois estimateurs définis dans la sons-
section 2.1. L'estimateur El correspond a l'estiniateur composite habituel; ii combine des données de 1993 avec 
des données de janvier 1994 et des mois suivants. Comme ii tire profit* des correlations entre des groupes de 
renouvellement communs, ii devrait Ctre l'estimateur qui a la variance Ia moms élevée dans La plupart des cas. 
Cependant, combiner des données de questionnaires différents peut être complexe en pratique. En outre, les 
effets de conditionnement pourraient être instables pendant plusieurs mois en 1994 a cause du changement de 
m&hodologie. On pourrait ainsi se retrouver avec un estirnateur de la variation d'un mois a l'autre dont 
l'espérance est non nuile. 

Le deuxième estimateur, E2, est simple dans la pratique. En débutant avec un estimateur par quotient simple 
en janvier 1994, puis en enchainant avec tin estimateur composite pour les premiers mois de l'année seulement, 
on introduit une coupure nette par rapport aux effets de conditionnement de l'ancienne méthode. En revanche, 
en négligeant les groupes de renouvellement qui auront fait partie de l'échantillon a Ia fin de 1993, on renonce 
a une diminution probable de Ia variance. De plus, pour les trois series de structures de biais que nous 
considérons, il s'écoulera plusieurs mois avant que les nouveaux biais equivalent a ceux d'un estiniateur 
composite stationnaire. 

Dans le cas du troisiême estimateur, E3, qui combine des données de janvier 1994 avec des donnécs du panel 
CII, on se sert du méme instrument avant comme aprés le r janvier 1994. Le probléme de Ia compatibilite des 
questionnaires ne se pose donc pas. De plus, les nouveaux biais equivaudront presquc stir-Ic-champ a ceux de 
l'estimateu.r composite stationnaire. (Rappelons-nous cependant la remarque de La sons-section 2.1 sur la 
combinaison exceptionnelle de biais pour les répondants de janvier.) Maiheureusement, E3 présente deux 
inconvénients majeurs: i) l'effectif du panel CII équivaut a environ Ic quart de I'effectif de l'échantillon de 
l'enquéte réguliere, et ii) il n'existe aucun point de chevauchement entre Ic panel CII de 1993 et l'échantillon de 
Ia CPS de 1994. Ces inconvénients se traduisent par une hausse notable des variances pertinentes. 

23 Résultats des calculs pour janvier 1994 et les mois suivauts 

Pour simplifier l'ëtude, nous avons commence par comparer les variances des trois estimateurs en lice. Les 
problémes que pose E3 onE ete evoques dans Ia sous-section prCcédente. Dc fait, pour janvier 1994, cet 
estimateur a une variance d'environ 35% supCrieure a celle de l'estimateur composite stationnaire pour 
l'estimation de Ia valeur mensuelle de C (I'augmentarion est de 50% pour l'esrimation de la PAC) et tine 
variance environ 4 fois plus élevée (7 fois dans le ens de Ia PAC) que celle de l'estimateur composite stationnaire 
pour l'estimation de Ia variation d'un mois a l'autre. Compte tenu de ces chiffres, nous nous sommes limités 
a Ia comparaison de El et E2. 

Afui d'évaluer les estimateurs El et E2 pour les six premiers mois de 1994, nous avons calculé leurs variances 
respectives ainsi que I'écart entre leur valcur et la valeur espérée de l'estimateur composite stationnaire. Les 
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tableaux 2 et 3 présentent les variances et les ecarts quadratiques moyens (EQM = variance + carré de l'écart), 
chacune de ces valeurs étant divisée par la variance de I'estimateur composite stationnaire: deux colonnes pour 
Ia valeur mensuelle et deux autres pour la variation d'un mois a l'autre. Pour faciliter la comparaison, les valeurs 
pour El (continuer d'utiliser l'approche composite) sont placées au-dessus de celles pour E2 (estimateur par 
quotient en janvier 94) dans chaque ceilule. 

Pour tous les calculs, nous nous sommes servis des indices de biais courants pour les mois précédant 1994. 
Quant aux mois de 1994, nous avons utilise les trois types d'indices (courants, QTD, ITAO) pour examiner 
chaque cas. Pour les tableaux 2 et 3, nous nous sommes servis uniquement des indices QTD. 

Pour représenter l'effet de la nouvelle méthodologie de la CPS, nous avons suppose une hausse de Ia valeur des 
caractéristiques de l'activité pour janvier 1994. Dans les cas étudiCs, nous supposons que Ia valeur espérée de 
l'estimateur par quotient subit une hausse de 10% pour Ia population active en chomage (tableau 2) et de 1% 
pour Ia population active civile (tableau 3). Ces hausses>, &ablies d'apres des données provisoires, influent sur 
le biais et Ia variance. Nous n'avons pas suppose d'autres variations de valeur pour les autres mois de 1994. 

Les tableaux 2 et 3 montrent que l'estimateur El se compare favorablement a l'estimateur composite stationnaire 
(ECS) en ce qui concerne l'estimation de Ia valeur mensuelle; l'estimateur E2 cat un peu moms efficace par 
rapport a l'ECS (6% dans le tableau 2, 20% dans le tableau 3). En ce qui concerne Ia PAC (tableau 3), les deux 
estixnateurs étudiés sont beaucoup moms brillants par rapport a l'ECS pour I'estimation de Ia variation d'un mois 
a l'autre (hausses de 23 et de 30% respectivement). Cela s'explique par le fait qu'on suppose une baisse de 10% 
des coefficients de correlation courants entre décembre et janvier, alors que ces coefficients sont ordinairement 
élevés (80% pour deux groupes a un mois d'intervalle). Si nous utilisons d'autres types d'indices de biais ou 
d'autres pourcentages de variation pour notre analyse, la comparaison des variances des deux estimateurs s'en 
trouve peu modiflée. 

Tableau 2: Variances et écarts quadratiques moyens (par comparaison a 
l'estimateur composite stationnaüe) pour C - indices de blais QTD, 

variation de 10%; valeurs pour El au-dessus de celles pour E2. 

Valeur mensuelle Variation d'un mois a l'autre 

Mois Ecart Ecart 
Variance quadratique Variance quadratique 

moyen moyen 

Janvier 1.0154 2.0700 1.0283 2230 
1994 1.0673 2.8724 1.0087 24.99 

Février 1.0044 1.1731 1.0022 13097 
1994 1.0246 13134 1.0028 1.5292 

Mars 1.0011 1.0281 1.0008 1.0500 
1994 1.0087 1.0549 1.0014 1.0856 

Avril 1.0002 1.0045 1.0003 1.0082 
1994 1.0025 1.0099 1.0012 1.0147 

Mai 1.0000 1.0007 1.0001 1.0013 
1.0004 1.0016 1.0007 1.0029 t1994 

Juin 1.0000 1.0001 1.0000 1.0002 
1994 1.0000 1.0002 1.0001 1.0005 
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Tableau 3: Variances et écarts quadratiques moyens (par comparaison a 
l'estimateur composite stationnaire) pour PAC - indices de biais QTD, 

variation de 1%; valeurs pour El au-dessus de celles pour E2. 

Valeur mensuelle Variation d'un mois a l'autre 

Mois Ecart Ecart 
Variance quadratique Variance quadratique 

moyen moyen 

Janvier 1.0289 1.5145 1.2259 35.06 
1994 1.1966 2.4065 1.2962 40.85 

Février 1.0080 1.0857 1.0073 1.2477 
1994 1.0722 1.2657 1.0133 1.6122 

Mars 1.0020 1.0144 1.0026 1.0411 
1994 1.0234 1.0543 1.0114 1.1072 

Avril 1.0003 1.0023 1.0010 1.0071 
1994 1.0063 1.0113 1.0062 1.0215 

Mai 1.0000 1.0004 1.0002 1.0011 
1994 1.0010 1.0018 1.0032 1.0057 

LTIZ4 
1.0000 1.0001 1.0000 1.0002 
1.0001 1.0002 1.0006 1.0010 

Les écarts par rapport a l'estixnateur composite stationnaire sont tres élevés en janvier. Cela s'explique, dans 
le cas de Ia valeur mensuelle, par I'utiuisation d'indices de biais QTD dans les exemples des tableaux 2 et 3. De 
plus, dans le cas de Ia variation d'un mois a l'autre, s'ajoute I'effet de l'hypothese de Ia variation de Ia valeur 
espër&e de I'estiniateur par quotient -- 10% dans le tableau 2, 1% dans le tableau 3. (La variation d'un mois 
a l'autre eat supposée nufle dans Ic modèle stationnaire.) L.es écarts sont beaucoup plus faibles, dans le cas de 
la valeur mensuelle, si On utilise des indices de biais ITAO en 1994 (pour C) et sont presque nuls si on conserve 
les indices courants. Pour cc qui est de la variation d'un mois a l'autre, les écarts pour janvier 94 ne sont que 
ldgerement plus faibles si on utilise les indices ITAO ou ins indices courants a cause de Ia forte influence de Ia 
variation de valeur. 

I_es calculs que nous avons effectus avec d'autres ensembles de paraxnètres révèlent plusieurs tendances dignes 
d'intérêt. Mime si les variances et les écarts quadratiques moycns (EQM) calculés pour E2 sont généralement 
plus élevés que les variances et les EQM calculés pour El, l'ecart eat souvent mince. En outre, peu imports Ia 
valeur de Ia variance ou du EQM en janvier, les valeurs calculées pour février se rapprochent déjà beaucoup plus 
de celles pour l'estimateur composite stationnaire. Des mars ou avril, l'écart n'est plus que de 1 ou 2% en regle 
générale. Si nous pensons qu'il peut se produire un accroissement plus considerable des autres erreurs non dues 
a l'échantillonnage dans Ia pdriode de transition, les estimateurs El et E2 auront soinme toute tine influence 
mineure clans l'ensemble du projet. 

Compte tenu de ces observations, le choix de l'un ou l'autre de ces deux estimateurs reposera probablement plus 
sur des considerations pratiques ou des considerations relatives au traitement. Si tel est le cas, nous penchons 
actuelJement pour l'estiniateur E2: on ddbute avec tin estimateur par quotient simple en janvier et on reprend 
tin estimateur composite en février. Par surcroIt, il y aurait possibilité de modifier lea coefficients A et K de 
maniêre a ramener plus rapidement lea variances ou les EQM au niveau de ceux de l'estimateur composite 
stationnaire. 
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3. DEVRAJT-ON CHANGER LE PLAN DE RENOUVELLEMENT 

3.1 Interview des inénages sur 6 on 8 mois consécutifs 

Le plan de renouvellement actuel de Ia CPS (4-8-4), dont nous avons pane dans [a sous-section 1.2, a pour cifet 
de réduire la variance des estimations de Ia variation d'un mois a l'autre et d'une année a l'autre, cela grace au 
fait qu'environ 75% des ménages ayant participé a l'enquête dans un mois donné sont mterviewés de nouveau 
le mois suivant et 50% de ce mime groupe sont réintei -viewés un an plus tard. Quelle reduction de variance 
pourrait-on obtenir Si on interviewait les ménages sur six ou huit mois consécutifs par exemple? Dc passage an 
Census Bureau récemment, Wayne Fuller discutait des résultats que 1w et ses collègues, Adam et Yansaneh, 
avaient obtenus en examinant ces divers plans de renouvellement. Bien que le taux de chevauchement d'un mois 
a l'autre passerait a 83 ou a 87%, selon qu'on choisit Ic plan a six ou a hulL mois consécutifs, il n'y aurait pas 
de chevauchement entre lea mois a un an d'intervalle. Les comparaisons de Fuller supposent l'utilisation d'un 
estimateur linéaire a variance minimum. 

Dans noire analyse, nous avons compare les variances d'estimateurs composites AK en faisant varier plusieurs 
paramêtres. Trois plans de renouvellement ont éte analyses: Ic 448-4, le plan 16 mois consécutils et celui a huit 
mois consécutifs. Pour chacun d'eux, nous avons calculé la variance d'estiniateurs de Ia valeur mensuelle, de la 
variation d'un mois a I'autre et de la moyenne annuelle. Pour les caractéristiques étudiées -- le nombre de 
personnes en chômage (C) et l'effectif de la population active civile (PAC) -. nous nous sommes servis des 
mémes ensembles de coefficients de correlation que clans Ia section 2. Enfin., bien que nous ne nous soyons pas 
intéressés aux estiinateurs linéaires généraux dans notre analyse, nous avons calculé des variances d'estimateurs 
composites AK en faisant prendre a A et a K les valeurs 0, 0.1, 0.2, ..., 0.9. 

3.2 Résultats pour les trois plans de renouvellement 

Nous avons calculé le changement de variance qu'entramne pour des estimateurs composites AK I'utilisation d'un 
plan de renouvellement a six ou a huit mois consécutifs, en comparaison du plan actuel (4-8-4) avec A = 0.2 et 
K = 0.4. Les plans a six ou a huit mois consécutifs ont des effets mineurs sun la variance de l'estimation de Ia 
valeur mensuelle. En ce qui a trait a Ia caracteristique C, on constate une hausse de Ia variance de l'ordre de 
o a 10% pour la plupart des paires de valeurs A,K; quant a Ia PAC, Ies plans a six ou a huit mois consécutils 
peuvent amener tine reduction de Ia variance pouvant atteindre 11% avec des valeurs de A et de K voisines de 
0.7 ou 0.8. 

Un effet plus sensible des plans a six ou a huit mois consécutifs eat la reduction observée clans la variance de 
l'estimation de la variation d'un inois a l'autre lorsque les correlations sont plus fortes. Dana l'estimation de la 
caracteristique C, lea plans a 6 ou a 8 mois entrainent une reduction de Ia variance de l'ordre de 3 a 7% pour 
la plupart des paines de valeurs A,K. A cause de la correlation plus forte qui existe entre les groupes de 
renouvellement lorsqu'on estime Ia PAC, le taux de reduction de la variance grimpe a 23% avec le plan a 6 mois 
(26% avec le plan 18 mois) si K = 0.8 (mais A faible, 0.1 ou 0.2). 

II convient de mentionner ici que Ie fait de comparer des résultats optimaux pour lea plans a 6 et a 8 niois est 
injuste par rapport au plan 4-84. Apres tout, lea valeurs en usage actuellement (A = 0.2 et K = 0.4) sont un 
peu le résultat d'un compromis; des sont satisfaisantes pour C, passables pour PAC. (Voir l'analyse a Ia sous-
section 4.1.) Si nous estimions PAC en conservant Ic plan 4-8-4, nous pourrions réduire les variances de 
l'estimation de La valeur mensuelle et de l'estimation de Ia variation d'un mois a l'autre dana des proportions 
pouvant atteindre 12 et 17% respectivement en choisissant d'autres paires de valeurs A,K. 

Mallieureusement, Iorsqu'on opte uniquement pour tin plan a mois consécutils, on accroit sensiblement Ia 
variance de l'estimation de Ia moyenne armuelle. Mime avec Ia paine optimale de valeurs A,K, Ia variance 
s'accroIt de 14% pour C (de 18% pour PAC) scion le plan a 6 mois et de 28% (de 36%) selon Ic plan a 8 mois. 

Même si les estimations de Ia valeur mensueHe et de Ia variation d'un mois a l'autre sont toujours jugées plus 
importantes que lea estimations de [a moyenne annuelle, celles-ci onE de l'importance pour les 40 plus petits 

tats (y compris le District de Columbia). Tandis que les 11 plus grands Etats ont droit a des estimations 
mensuelles de [a population active, les 40 autres doivent se contenter d'estimations annuelles a cause de Ia faible 
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taille de leur échantillon mensuel. Selon les correlations qui peuvent exister, Ia taille effethve de l'échantillon 
est moms grande pour les plans a mois consécutifs que pour les plans 4-84 Iorsqu'il s'agit de calculer une 
moyenne pour 12 mois, si I'on tient compte du fait que les plans a mois consecutifs supposent un taux de 
chevauchement des ménages plus élevé que les plans 4-8-4. Comme le démontrent les calculs, cette situation 
amène une hausse de la variance. 

Comme les coefficients de variation des estimations de Ia moyenne annuelle pour les petits Etats sont plus élevCs 
que ceux des estimations mensudlles nationales, les autontés du Bureau of Labor Statistics et du Bureau of the 
Census ont jugé que l'administration d'interviews sur six ou huit mois consécutils aurait des consequences 
néfastes pour les estimations des Etats moms importants. On a donc décidé de conserver le plan de 
renouvellement actuel, soit le 4-8-4, pour les années 1990. 

4. QUESTIONS DE FOND SUR L'ESTIMATION COMPOSITE 

4.1 Choix des coefficients de l'estimateur composite 

Avant de modifier la formule de l'estimation composite, on &udiera des données de 1994 pour determiner Ia 
structure du biais qui découlera de La nouvelle méthodologie et évaluer les autres consequences possibles. Les 
paires de valeurs A,K optimales, ou les coefficients généraux optiniaux, varient scion I'ensemble de biais de 
renouvellement et de coefficients de correlation. Nous espérons pouvoir apporter des modifications a Ia formule 
vers 1996. 

Les coefficients utilisés actuellement dans l'estimateur de la CPS -. K = 0.4 et A = 0.2 -- sont quelque peu Ic 
résultat d'un compromis. Bien qu'ils soient presque des coefficients optimaux pour Ic calcul de C, on obtiendrait, 
pour des caractéristiques a correlation plus forte comme Ia PAC et la population active occupée, une plus forte 
reduction de Ia variance avec des valeurs de K voisines de 0.7 ou 0.8 et des valeurs de A aussi plus élevées. 
Cependant, la population active en chomage est souvent considérée comme Ia caractéristique la plus iniportante 
de toutes. D'autres facteurs influent aussi sur le choix des valeurs de K ct de A. Tandis que des valeurs de K 
éievées ont généralement us effet réducteur sur la variance dans l'estimation de Ia variation d'un mois a I'autre, 
des ont l'effet contraire dans l'estimation de Ia moyenne annuelle, qui est un paramètre important pour ics 
petits Etats (comme nous l'avons mentionné dans Ia sous-section 3.2). 

L'estimateur composite AK est lui-même le résultat d'un compromis sur Ic plan du stockage de données. 
L'estimateur par quotient simple utilise uniquement des données du mois courant. A l'inverse, l'estixnateur 
linéaire a variance minimum nécessite l'enregistrement de données de groupes de renouvellement de nombreux 
mois antérieurs. Bien que l'estimnateur AK utilise des données de nombreux mois antérieurs, ces données sont 
résumées dans I'estimateur composite du mois précédent. II suffit donc de sauvegarder les estimations de 
groupes de renouvellement de cc mois et du mois précédent, sans oublier l'estiniateur composite AK du dernier 
mois, pour produire Ic nouvel estimateur. 

L'utilisation d'un estimateur linéaire général est tine solution attrayante en ccci que, sons reserve de 
l'enregistrement obligatoire de données antérieures, nous pouvons chercher a obtenir un estimnateur a variance 
minimum. En outre, nous pouvons calculer les coefficients optimaux pour l'estimation de Ia variation par rapport 
au dernier mois en faisant Ia soustraction des coefficients optimaux pour les estimations du mois courant et du 
mois précédent, utilisant Ic plus grand nombre de mois possible pour chaque estimation. Toutefois, comme 
d'autres l'ont souuigne, II faudrait reviser les estimations de la population active du mois précédent. Le Bureau 
of Labor Statistics volt d'un mauvais oeil cette pratique parce qu'elle est diflidile a expliquer aux utilisateurs de 
données. 

Ii est possible d'améliorer Ia variance de l'estimatcur AK actuel sans accroItre pour autant Ies exigences de 
stockage de données. Breau et Ernst (1983) examinent des coefficients composites généralisés dans tin estimateur 
de Ia forme Y, = E ax 1  - K E b,x + K Y 1 . Dans leur résumé, us notent que l'utilisation de cet estimateur 
peut amener une reduction appreciable de la variance dans le calcul de la moyenne annuelle et tine reduction 
plus modeste dans le calcul de Ia valeur mensuelle et de la variation d'un mois a l'autre. Dc plus, cette reduction 
est presque équivalente a celle obtenue avec tin estiniateur Iinéaire a variance minimum. 
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En contrepartie, des etudes antérieures montrent que, comme on passe de I'estimateur composite AK a 
l'estimateur composite géneralisé a I'estiniateur linéaire a variance minimum, Ia reduction de la variance 
s'accompagne souvent d'une hausse du biais de conditionnement dans les estimations. Cet inconvenient explique 
le peu d'empressement que l'on met a proposer Ic remplacement de l'estimateur AK par Pun des deux autres 
estimateurs. Une fois que nous aurons évalué, en 1994, les effets de Ia nouvelle méthodologie sur l'évolution 
du biais, nous aurons peut-&re de meilleures raisons de modifier La forme de l'estiinateur. Entre-temps, comme 
nous cherchons particulièrement a limiter Ia variance des estimations de la moyenne annuelle, nous poursuivons 
notre étude de l'estimateur composite généralisé et de l'estiniateur linéaire a variance minimum. 

4.2 Des coefficients différents pour chaque caractéristique 

Une autre solution, examinée par Wayne Fuller au Census Bureau, pour ainCliorer les estimations de La 
population active consiste a utiliser des coefficients différents pour chaque caractéristique clé. Cette solution 
avait Cté écartée clans le passé a cause des problèmes de coherence de données. La rgle a l'heure actuelle est 
de produire des estimations de totaux qw concordent avec les composantes de ces totaux et gui soient cohérentes 
d'une pénode a l'autre. Far exemple, Ia somme de l'effectif de La population active occupée et de l'effectif de 
Ia population active en chômage doit correspondre a l'effectif de Ia population active civile; Ia valeur estiinée 
d'une moyenne annuelle doit être égale a La moyenne des valeurs estimées de ses composantes. 

Fuller a propose une nouvelle méthode par laquelle différentes paires de valeurs A,K ou différents coefficients 
permettent d'établir des estimations composites de totaux pour les principales caracteristiques de l'activité. Ces 
valeurs estimCes constituent alors un nouvel ensemble de totaux de contrôle, comme pour les classes 4<ãge-origine 
raciaLe-sexe>', qui servent au redressement par pondération. Une lois que tons les redressements ont été 
effectués, La somme des poids des individus dolt égaler l'estixnation composite du total de population active et 
équivaloir a l'agregat démographique pertinent. 

La méthode pourrait aller comme suit. Accomplir toutes Las étapes du redressement (non-réponse, totaux de 
contrôle demographiques, etc.). Determiner L'estimateur composite de C au moyen de La paire optixnale de 
valeurs A,K pour cette caractéristique. Determiner l'estimateur composite de EO (effectifs occupés) au moyen 
de Ia paire optiinale de vaLeurs A,K pour cette caractéristique. Additionner les estimations obtenues clans chaque 
cas pour calculer la valeur estiniée de PAC. Soustraire cette valeur des totaux de contrôle démographiques pour 
connaltre le nombre de personnes de 16 ans et plus gui sont inactives. Ces totaux de population active servent 
désormais de totaux de contrôle tout en demeurant compatibles avec les estimations de population active. A 
cc stade-ci., II convient d'effectuer a nouveau un redressement en fonction des totaux de contrôle 
démographiques, car Le recours a l'approche composite peut avoir modiflé quelque peu les chiffres. 

Cette méthode aurait plusieurs aspects intéressants. Les poids indus clans les fichiers de données renfermeraient 
Les effets de L'estiination composite. Las utilisateurs de données de La CPS pourraient ainsi reproduire des 
estimations fmales avant l'operation de désaisonnalisation, cc qui ne se fait pas actuellement. En outre, on 
n'aurait pas besoin de stocker autant de données. 

Plusleurs questions se posent. Premirement, pour quel couple de caractéristiques de I'activité devrait-on utiliser 
L'estimation composite (C et EO?), et quel couple de caractéristiques devrait-on estimer par deduction? La 
réponse a ces questions devrait-elle dépendre uniquement de l'iniportance des caractéristiques, ou devrait-on 
aussi prendre en consideration des aspects statistiques? 

Deuxièmement, a quel niveau devrait-on utiliser les totaux de contrôle gui proviennent des estimations de 
l'activité: totawc nationaux, frCquences marginales des classes démographiques (âge-origine raciale-sexe), ou 
cellules démographiques proprement cites (classement recoupC)? Si nous nous mettons a utiiser I'approche 
composite pour les cellules a faible effectif, nous sixnplifions Ic procédé de balayage mais en même temps, nous 
accroissons Ia variabilité des poids et Ic risque d'obtenir des frequences par cdllule negatives. 

Finalement, on choisirait les coefficients de l'esthnateur composite clans le but d'ainCliorer les estimations 
nationales de l'activité. Quel effet aurait cette action sur 1) les estimations relatives aux sous-groupes qui ne soft 
pas touches par l'approche composite (par cx., Ic nombre de Noirs occupés, si nous n'appLiquons pas l'approche 
composite pour Porigine raciale), 2) les estimations de I'activité an niveau de l'Etat et 3) Las variables autres que 
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la population active? Ces questions, ainsi que d'autres, doivent être approfondies avant que nous puissions 
recommander des modifications majeures pour Ic systeme d'estiination composite de Ia CPS. 
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ANALYSE DE DONES LONGITUDINALES DICHOTOMIQUES 

GA. Darlington' 

RESUME 

Lorsqu'on observe des rtponses dichotomiques dans Ic temps, on doit tenir compte de Ia dpendancc entre lea 
observations relatives a une personne. Deux mthodcs de modélisation s'appliquant a des donnée.s longitudinales 
dichotomiqucs soat examinécs. Chacune de ces mthodcs convicnt lorsqu'on cherche principalement a détermmcr 
Ia relation entre La probabilit6 marginalc d'un &dnement et un ensemble de variables explicativcs Ct lorsqu'on veut 
aussi &udicr Ia dépendance entre Ia structure de corrIation ct Its variabics explicatives. Lea méthodes de 
modlisation sont iilustrecs par dcs exemples. 

MOTS CLES: Données longitudinaics dichotomiques, variables explicatives, infection par Ic VIH. 

1. INTRODUCTION 

La regression logistique est couraniment utilisée pour modéliser Ia relation entre des réponses dichotomiques 
indépendantes et un ensemble de covariables (Cox 1970). Lorsque les réponses dichotomiques correspondent 
a des observations relatives a des personnes dans le temps, Ia dépendance entre les observations relatives a Ia 
même personne doit être prise en consideration. Par consequent, ii faut modifier Ia méthode de regression 
logistique pour tenir compte des réponses corrélées. 

D'ixnportants travaux initiaux sur l'analyse de donnécs longitudinales dichotomiques, utilisant des fonctions de 
vraisemblance de travail et des estimations robustes de Ia variance, ont èté réalisés par Zeger, Liang et Self 
(1985). Dans Ia présente communication, nous utiliserons Ia méthode de Zeger et coil. (1985) pour examiner 
des modèles destinés a des situations oü I'on s'intéresse principalement a Ia probabilité marginale de succCs, mais 
oü l'on veut aussi étudier Ia dépendance eutre Ia structure de correlation et les variables explicatives. 
L'introduction de paraniètres visant a tenir compte de Ia dependance entre les observations relatives a tine 
personne sera examinée aux sections 2 et 3. Des exemples numériques tires d'études sur le SIDA sont prCsentes 
a la section 4. 

2. MODELISATION DE L'AUTOCORRELATION COMME 
FONCFION DE COVARIABLES 

Soit Yu  une réponse dichotomique observée pour Ia personne i au temps t, i = 1, ..., K, t = 1, .., n 1 . Soit z1  le 
vecteur s x 1 des variables explicatives indépendantes du temps pour Ia personne i, et soit x, = Pr (Y, = liz). Zeger et coil. (1985) font d'abord l'hypothèse que logit (x) = fi' z, oü fi est un vecteur s x 1 de paramètres. 
us supposent aussi que corr (Y Y, 1z1 ) = p. Autrement dit, us supposent que l'autocorrélation avec decalage 
de un est constante. 

Pour de nombreuses etudes longitudinales, on s'attend a ce que p se situe dans l'intervalle 0 <p < 1. Cettc 
restriction permettra une representation logistique simple de I'autocorrélation avec décalage de un incluant une 
dépendance a I'égard de covariables. Supposons que 

l  GA Dartington, division dpidmioIogie Ct de statistique, Fondation ontanenne pour Ia recherchc en cancérologie et Ic traitcmcnt du cancer, 620 University Avenue. Toronto (Ontario), Canada, MSG W. 
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logit (p) = 

oü p, = corr (Y11 , Y I;) et r est un vecteur s x 1 de paramètres. Si l'on fail l'hypothèse d'une dpendance de 
Markov, Ia fonction de vraisemblance s'écrit 

r 
L(fi,r) = 	(1-J' II 	, 	 (2.1) 

' 	L 	 J 

- ____ 
=Pr(Y,=11z1) 

- 1+e 
_ 

 

F(Yir = 1 1Y 11 ,z,) = E(3,IY,, 1 ,z) 

= r+p(Y11 -) 

e 
I + 

Notons que Ia fonction de vraisemblance, telle qu'elle est formulée en (2.1), ne depend pas du modèle choisi. 
Notons en outre, d'après (2.1), que I'intervalle non restremt pour p  est 

max 	< 	< 1. 
1-; 

Rappelons que Ia fonction de vraisemblance (21) est fondee sur une hypothèse de dépendance de Markov. 
Compte tenu de Ia possibilité que Ia dépendance soit plus générale, nous appellerons cette fonction de 
vraisemblance, comme Pont fait Zeger et coil. (1985), Ia fonction de vraisemblance de travail, puisqu'elle suppose 
qu'on travaille avec une hypothèse de dépendance de Markov. Le logarithme de Ia fonction de vraisemblance 
de travail avec hypothese de Markov est donc donné par 

1()6,r) = E 

= E 1y 11  z 1  - log {1 + exp(fi'z,)} 	 (2.2) 

+ E (y,, log x, + (1 -y11 ) log (1 -x,,)}J. 

Les estimations des paramètres è et f peuvent être obtenues en maxmiisant ce logarithine de fonction de 
vraisemblance. Un processus itératif est nécessaire pour calculer ces estimations. 

Tester la constance de I'autocorrélation avec décalage de un équivaut a tester si toutes les composantes de r, 
sauf Ic terme constant, sont egales a zero. Comme dans Zeger et coil. (1985), les estimations fi et f sont, sons 
reserve de certaines conditions de régularité, convergentes pour 6 et r et asymptotiquement normales en vertu 
de conditions plus générales, puisque les 

K  81 
= 0 ao 

sort des equations d'estimations non biaisées, oü 9 = (fi', f)'. 

Ainsi, sons reserve de certaines conditions de régularité (Inagaki 1973), dans Ie cas oü Y, est une série 
chronologique dichotomique stationnaire teile que 

o1 

et 



1ogit[Pr(Y,,=1z,)] = 

et 
logit[corr(Y,, 1,gg, Iz,)] = r' 21, 

= 1,..., K, t = 1,..., n, 'zoo, lesrésultats d'Inagaki (1973) indiquent que si 0 = (',r')' et i = (,f')', alors 
/k(e -9) est asymptotiquement normal avec moyenne 0 et matrice de covariance W' VW' oü 

jr 
K - ' 	E ______ 	w 	 (2.3) 

T 3939J 

K 	Ii 811 I 	I
KEET 	° 1._i 1z1

1 	 (2.4) 
—'V, 

L1 	130 	'J 
Iorsque K -.. 00 et ET  (.) représente  1'esp6rance  par rapport a la vraie distribution sous-jacente. 

Des estimations robustes des erreurs-types des estimations des paramètres peuvent être obtenues de l'estimation 
de Ia matrice de covariance K' W V W -t  oü 

= 1 K 1 ai 1 
K,_, I 8989  I I 
	 (2.5) 

Ct 

. 	i 	81, 	81 	 (2.6) 

Notons que si I'hypothèse de dépendance de Markov est valide W' VW' devient -W, et donc des 
estimations fondées sur Ic modèle des erreurs-types des estimations des paramètres peuvent être obtenues de 

3. MODELISATION D'UNE PROBABILITE DE TRANSITION 

Dans le modèle de Zeger et coil. (1985), la distribution marginale de Y est donnée par logit (ir) = fi' z1 . 
Farewell (1982) utilise également cette specification marginale, mais plutot que de supposer une forme pour Ia 
correlation, il suppose que 

logit (F-(Y,, = fl Y,,, = 1,z)} = 

oü 'y est un vecteur s x 1 de paramètres. Notons Ia presence, dans Ia structure de dépendance, d'une asymétrie 
qui ne convient peut-étre pas a toutes les applications. 

Pour ce modèle, Ia fouction de vraisemblance de travail avec hypothèse de Markov est donnée par (2.1), oi, 
encore une fois, ru  = 1r,+ p,(Y1, -i,),  mais 

	

I;_ 	; 

p, = corr(Y,,, Y,1 , z,) = e 	e 

1 +e 

	

Puisque Ia fonction de vraisemblance dolt être maxiznisée aux valeurs 0 	<1 et 0 < <1, p1  est confine a 
l'intervalle 

,1 max[_ 	- ___ I <p <1. 
1-R•,' 	 J 
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Le Iogarithme de Ia fonction de vraisemblance de travail avec hypothèse de Markov est donné par (2.2). On peut 
obtenir les estimations des paramètres en maxmiisant cette fonction par rapport a fi et y. En vertu de 
l'hypothèse de dépendance de Markov, les résultats habituels de l'estimation du maximum de vraisemblance 
s'appliquent. Si I'hypothese de dépendance de Markov n'est pas valide, les estimations fi, I obtenues par Ia 
maximisation de (2.2) peuvent conserver une certaine valeur puisque les equations d'estimation sont non biaisées. 
Ainsi, sons reserve de certaines conditions de régularitéjirésentées par Inagalci (1973), Si 9 = ($, my' ) '  et si les 

sont bornés, I = 1, ...,K,, alors 9 est convergent et VK(8 -8) est asymptotiquement normal avec moyezme 0 
et matrice de covariance W VW, oa W et V sont donnés par (23) et (2.4) respectivement. L'estimation 
robuste de La matrice de covariance est donnée par K' 13' -' V W ', oü W et V sont présentes en (25) et en 
(2.6) respectivement. 

4. EXEMPLES NUME1UQUES 

4.1 Étude sur le SIDA de Ne,.', York 

Les résultats d'une étude ayant porte sur les facteurs de risque de I'infection par le VIH parmi les usagers de 
drogues intraveincuses a New York sont prCsentés par Des Jarlais et coil. (1987) et par Marmor et coil. (1987). 
Nous examinerons un sons-ensemble des données ayant produit ces résultats afm de determiner si l'usage de 
drogues intraveineuses diffère entre les personnes séropositives et les personnes séronégatives. 

Deux cent vingt-cinq hommes de New York faisant usage de drogues intraveineuses out ete interviewés tons les 
ans pendant unc ptriode de quatre ans. La fréquence mensuelle de consommation de drogues intraveineuses 
a éte déterminée. Toutes les personnes de ce sons-ensemble étaient soit séropositives, soit sCronégatives pendant 
toute Ia durée de Ia période de quatre ans. 

Les méthodes décrites aux sections 2 et 3 ont été utilisées pour examiner les changements de comportement lies 
au fait d'être seropositif on séronégatif. Ainsi, La réponse est définie comme ceci: Y,, = I si Ia personne 1, au 
temps t, faiL un usage frequent de drogues intraveineuses, oü i = 1, .., 225, t = 1, ..., nn, < 4, et ob <<usage 
frequent signifie plus de cinq injections par mois; dans Les autres cas, Y,, =0. La covariable, independante du 
temps, est un indicateur précisant si Ia personne i est séropositive (z, = 1) ou seronégative (z, = 0). 

Les résultats de l'ajustement du modèle décrit a Ia section 2 sont présentés an tableau 1. En comparant les 
estimations des paramètres aux estimations robustes ou fondées sur le modèle de l'erreur-type, on observe que 
l'autocorrélation avec decalage de us est constante et que La probabilité de faire us usage frequent de drogues 
intraveineuses est plus grande pour les personnes séropositives. 

Tableau 1: Rsultats des estimations pour le modèie 
qui suppose que 

	

logit [Pr(Y1 , = 1 hz,)] = 	+ fl,z, et 
logit [corr(Y,,Y, Izj] = r0  +r,z,. 

13  
Paramètre 	Estimation 	

E.-t 
 

	

estimc 	estisude 

Tableau 2: Rsultals des estimations pour Ic 
modIe simpJifzé qui suppose que 

logit IPr(Y,, = liz,)] = 480  +fl,z, et 
logil [corr (Y,,, Y, Iz,)J = 1. 

E.-t.,,' 
Par*wètre 	Estimation 

esüme 	estiinte 

-0.120 0.178 0238 fl -0.151 0i66 0.206 

0.879 0.279 0.411 48 1  0.927 0.244 0.257 

TO -0.494 0.487 0.653 r -0175 0.409 0.620 

T I 	-0.567 	0.818 	1.247 

D'apres I'estimation fonde sur le modêle de Ia matrice de 
covariance. 
D'aprs I'estimation robuste de Ia matrice de covariance. 

D'aprês l'estimation fonde sur Ic modlc de ]a matncc de 
covariance. 

2 Daprs I'estimation robuste de Ia matnce de covariance. 
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Puisquc l'autocorrélaiion avec décalage de un est constante, Ic modèle de Zeger et coil. (1985) cst mis en 
application. Les résultats de l'aju.stement de cc modèle scot présentés an tableau 2 et révèlent les mêmes 
conclusions globales que ceux de Ia premiere analyse. 

Le tableau 3 donne les résultats de l'ajustement du modele décrit a Ia section 3 en fonciion des données. On 
petit conclure de I'observation de cc tableau que Ia probabilité d'un usage frequent de drogues, s'il y avaiL déjà 
un usage frequent, ne diffère pas selon que les personnes sont séropositives ou séronégatives. Toutefois, on peut 
aussi constater quc Ia probabilité globale d'un usage frequent est plus élevée dans Ic cas des personnes 
séropositives. 

Tableau 3: Rásultats dos estimations pour Ic modèle Tiou 4: Rásultats dos estimations pour Ic modIe 
qw suppose que 

qw suppose pie 

logit [Pr(Y1  = liz)] = 60 +fiz  et logit [Pr(Y, =01z1)] = fi 	et 
logit [&(Y1, = fl 	1,z) j 	'1 + logit [Pr (Y 	= 01 	= 0,z,)] = + 

Param ètrc 	Estimation E.-t.,M ' E.-t.11  
estimée 	estimde inkalion 

estimee ostimée 

00 	 -0.120 	0.166 	0.169 0.120 	0.166 0.169 

0.879 	0.247 	0.255 ft 1 	 -0.879 	0.247 0.255 

0.712 	0312 	0.326 
-10 	 0.887 	0.237 0.234 

0.458 	0.414 	0.441 0377 0.403 

D'aprês I'estimation fondc sur Ic modile dc Ia matrice tic 
Dapres Iestimation fondéc sur Ic modêle de Ia matrice de 

covariance. 
covariancc. 

Daprts Iestimation mbuste tic Ia matrice tiC COkflflCC Daprès I'estimation robustc tic Ia mauicc de covariancc. 

Ce modèle a également été appliqué a Ia réponse définie comme tin usage non frequent de drogues, au lieu d'un 
usage frequent. Les résultats de I'ajustcment de cc modèle en fonction des données sur l'usage non frequent 
de drogues sont présentés an tableau 4. Les conclusions, d.ans cc cas, sont que la probabilite conditionneile d'un 
usage non frequent de drogues, s'il y avait déjà un usage non frequent, vane scion que Ia personne est 
séropositive ou séronégative; en effet, cette probabilité conditionneile est plus faible pour les personnes 
séropositives que pour les personnes séronégatives. Par ailleurs, la probabilité globale d'un usage non frequent 
de drogues est moths Clevée pour les personnes séropositives que pour les personnes séronégatives. 

II sembie qu'il soit tout a fait possible, par consequent, d'introduire tine dépendance vis-à-vis de covariabies dans 
la structure de correlation. L'asymétrie du second modèle est reflétée dans les conclusions différentes qui 
ressortent des tableaux 3 et 4. Chaque modéle particulier sera sensible aux relations particulières existant entre 
les covariables et Ia structure de correlation générale. Par exemple, seul le modéle du tableau 4 iilu.stre de facon 
évidente use dépendance vis-a-vis d'une covariable, méme si les modèles des tableaux 1, 3 et 4 donnent tous des 
ajustements identiques. H importe donc de tenir compte de Ia forme du modèle adopté et de son lien avec les 
aspects précis étudiés. 

4.2 Etude sur le SIDA de Toronto 

Les résultats d'une étude sur l'infection par Ic VIII parmi tine cohorte de contacts sexuels masculins de 
personnes atteintes du SIDA ou du para-SIDA sont présentés par Caizavara et coil. (1991) et par Calzavara et 
coil. (1993). Grace a u.n sons-ensemble de données tirCes de cette étude, nous avons examine si Ia fréquence 
d'un comportement sexuel a haut risque Ctait associée a la consommation de d.rogues a usage récréatif. Le sons-
ensemble de données contenait de I'information obtenue de 176 membres de Ia cohorte. L'information relative 
au comportement sexuel a baut risque a eté obtenue tons les trois mois pendant des périodes allant jusqu'à cinq 
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ans. Une cote a &é élaborée pour mesurer l'exposition a un comportement sexuel a haut risque (Caizavara et 
coil. 1993), en tenant compte aussi bien du type que de La fréquence des contacts sexuels. Dans le sous-ensemble 
de données, tine personne etait classée comme ayant une activité sexudlle I haut risque (a bas risque) si sa cote 
était superieure (inférleure) a Ia médiane. Des données stir la consommation de drogues a usage récréatif au 
moment de Ia visite initiale out également éte incluses. 

Les méthodes décrites aux sections 2 et 3 out été utilisées pour examiner Ia relation entre Ic comportement 
sexuel et la consommation de drogues a usage récréatif. La réponse est donc ainsi définie: Y,, = 1 si Ia cote 
de risque du comportement sexuel pour Ia personne i au temps t se situait au-dessus de Ia médiane, 

= 1, ..., 176, t = 1, ..., n,, n 1  20 (maximum de 4 observations par année pendant 5 ans); sinon, Y1 , = 0. La 
covariable est un indicateur précisant si Ia personne I consommait des drogues a usage récréatif (z, = 1) ou non 
(zg  = 0). 

Les résultats de l'ajustement du modèle d'autocorrélation de la section 2 sont présentés au tableau 5. Si l'on 
compare l'estimation de r 1  a l'estimation robuste de l'erreur-type, on peut conclure que l'autocorrélation avec 
décalage de un ne depend pas de Ia consornmation de drogues a usage récréatif. Si l'estixnation de l'erreur-type 
fondée sur le modèle est utilisée, on observe des indications d'une telle dépendance, ce qui met clairement en 
evidence Ia possibilité de conclusions erronées resultant de I'utilisation des estimations de I'erreur-type fondées 
sur Ic modèle. On peut aussi conclure que Ia probabilite marginale d'un comportement sexuel a haut risque est 
liée a Ia consommation de drogues a usage récréatif, c'est-à-dire que Ia probabilite d'un comportement sexuel 
a haut risque est plus élevée pour les personnes ayant des antécédents de consommation de drogues a usage 
récréatif, comparativement aux personnes n'ayant pas de tels antécédents. Puisque le résultat de l'estimation 
robuste ne permet pas de conclure a in presence d'une correlation non constante, Ic modèle de Zeger et coil. 
(1985) peut ëtre appliqué (résultats non présentés). 

Si Ia méthode de probabilité conditionneile de Ia section 3 est employee (tableau 6), les résultats suivants sont 
obtenus. Comme prévu, les conclusions relatives a Ia probabilité marginale d'un comportement sexuel a haut 
risque sont les memes que ceiles préseutCes plus haut au sujet du modèle d'autocorrélation. En cc qui a trait 
a Ia probabilité conditionneile, on peut conclure que Ia probabilité d'un comportement sexuel a haut risque, s 
Ia personne avait déjà tin tel comportement sexuel, est plus grande pour les personnes ayant des antécé.dents de 
consommation de drogues a usage récréatif que pour les personnes n'ayant pas de tels antécédents. 

Tableau 5: Résultats des esliinaüous 
pour le modele qui suppose que 

logit [Pr(Y, = 1 Iz,)J = fi0  fl; et 
logit [corr(Y,,Y111 1z.)] T0  +r 1Z1 . 

Paramètre 	Estizualiog 
estuue 	esthuée 

flo 	-1.069 	0.188 	0.211 

0334 	0.195 	0.273 

TO 	1.259 	0.207 	0.278 

T I 	0.240 	0.104 	0.151 

D'après Festimation fondée sur Ic modêle de Ia manice de 
covariance. 

2 D'aprè.s l'cstimation robuste de Ia matnce de covariance. 

Tableau 6: Résultats des estünations 
pour le modèie qui suppose que 

logit [Pr(Y,, = 1 Izj] = fi0  +8 1 z1  et 
logit [Pr (Y = 1 	1,z,)] = '1 + 

Parawètre Esima6oa 
estiniée 

E.-t.12  
esthnde 

00 -0.887 0.165 0.233 

P 1  1.444 0.198 0.27$ 

0.617 0.182 0.260 

1.117 0.210 0.298 

D'aprs I'estimation fond6c sur Ic modèlc de Ia matrice de 
covariance. 

2 D'après l'cstimation robuste de Ia matrice de covariance. 



Ii est a remarquer que le sous-ensemble de donnees comprenait aussi un indicateur précisant., pour chaque 
personne, si elle souffrait ou non d'une infection par le VIH. Lea modèles initiaux incluaient cette variable, mais 
les résultats de leur ajustement ne sont pas lucius, puisque cet indicateur V1H n'apportait pas de contribution 
significative a aucun des modèles, et que l'inclusion ou l'exclusion de cette variable n'avait pas d'effet sur les 
estimations des repercussions de la consommation de drogues a usage récré.atif. 

Les auteurs sont reconnaissants envers le Dr Vernon T. Farewell et le Dr Janet M. Raboud. Cette recherche 
a éte appuyée par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en genie du Canada, ainsi que par une 
subvention versCe au Societal Institute of the Mathematical Sciences (SIMS) par le National Institute on Drug 
Abuse (subvention NTDA DA-04722). Les données tirées de i'étude de New York a des fins d'illustration ont 
été recueillies par Les D Don Des Jarlais et Michael Marmor, ainsi que des collègues, sous le parrainage du 
National Institute of Drug Abuse (subvention NIDA DA-03574). Les données tirées de l'étude de Toronto a 
des fins d'illustration onE été recueillies par les Dt Randall A. Coates et Stanley E. Read, ainsi que des collègues, 
sous le parrainage du ministêre de Ia Sante de l'Ontario (subvention no 01184) et du Programme national de 
recherche et de développement en matire de sauté de Sante et Bien-être social Canada (subvention 
n° 6606-2587-54). 
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SUR LES ADMISSIONS DANS LES HOPITAUX 
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RÉSUMÉ 

Lea dIets nocils possibles de Ia pollution de Fair ambiant sur Ia sante sont examines par Ia relation cntrc les 
admissions quotidiennes dans des hôpitaux de soins actifs en Ontario pour des troubles respiratoires Ct lea niveaux 
d'ozone quotidiens. L'cnaemble de donnCcs est constituC de 197 series chronologiques de dCnombrcment parallèlc, 
correspondant aux 197 hôpitaux de soins actifs vises par l'analyse. Les estimations des niveaux d'ozone au voisinage 
de chaquc hôpital proviennent des mesures des stations de surveillance atmosphCrique exploitCes par Ic ministèrc de 
l'Environncmcnt de FOntario. Des mCthodes fondCcs sur des equations d'estimation SonS utiliaées pour examiner lea 
diets de l'ozone sur lea admissions pour troubles respinitoires, ainsi quc Ia nature stochastique des réponses. Lea 
donnCes sur lea admissions montrent peu d'indications de Ia presence d'une correlation sériale. Toutefois, lea taux 
d'admission vanent CnormCment entre les hôpitaux. Cette dernière source de variation doit être prise en 
consideration dans l'examcn des effets de Ia pollution atmosphCrique. 

Mots des: Equations d'escimation gCnCralisCcs; surdispersion; pollution atmosphCrique; troubles respiratoires; 
admissions dana les hôpitaux. 

1. INTRODUCTION 

On a souvent recours a des etudes épidémiologiques pour examiner les effe.ts nocils possibles de Ia pollution de 
['air ambiant (Office of Technology Assessment 1984). En raison des niveau.x relativement faibles de pollution 
atmospherique observes de nos jours dans Ia plupart des regions de l'Amerique du Nord., tout effet néfaste sur 
Ia sante est vraisemblablement subtil, de sorte que des échantillons de taille importante sont nécessaires pour 
qu'un tel effet puisse We détecté. Bon nombre des protocoles utilisés pour étudier les effets possibles de Ia 
pollution atmosphCrique sur Ia sante se fondent sur une forme quelconque d'échantillonnage en grappes et 
emploient des données longitudinales sur Ia sante et la qualite de I'air. 

Les dossiers administratifs de Ia sante, tels que les relevés quotidiens des décès ou les dossiers des hôpitaux sur 
Ia morbidité, ont éé utilisés comme indicateurs possibles des effets de Ia pollution de l'air ambiant sur Ia sante 
humaine. Bates et Sizto (1989) ont examine le lien entre les admissions quotidiennes darts 79 hôpitaux de soins 
actifs dans le sud-auest de ['Ontario et les niveaux quotidiens de pollution atmosphérique. Darts cette étude, le 
nombre total d'admissions quotidiennes pour des troubles respiratoires dans 79 hôpitaux a eté utilisé comme 
mesure de Ia réponse globale et mis en relation avec plusieurs polluants atmospheriques, notamment l'ozone, 
l'anhydryde sulfureu.x, Ic dioxyde d'azote et les sulfates. En raison de la nature longitudinale de ces données, 
une certaine forme de correlation sériale pourrait étre présente. Vu les tailles variables des hôpitaux et la nature 
de leur role dans Ia prestation de soins de sante, une variation appreciable des taux d'admission entre les 
hopitaux est également prévisible. II en résulte une correlation positive entre les observations venant du méme 
hOpital. Les etudes de cc genre comportent géneralement un grand nombre (plusieurs centaines ou plus) 
d'observations par hôpital. 

R. Burnett, S. Bartlett ci D. Krewsk.i, Direction d'hygiène du milieu, Sante et Bien-&re social Canada, Ottawa, (Ontario), Canada, 
KIA 01.2. G. Roberts, Division des mCthodes d'enqutes-entreprises, et M. Raad-Young, Division des méthodes d'enqu&es sociales, 
Statistiquc Canada, Ottawa, (Ontario), Canada. K1A 0T6. 
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L'élaboration de méthodes statistiques permettant d'analyser de telles données a faiL l'objet de nombreux travaux 
ces dernières années. Stiratelli et coil. (1984) ont utilisé une approche bayesienne ernpirique exigeant beaucoup 
de calculs pour analyser des dorinées binaires longitudinales provenant d'une enquête par panel relative aux effets 
de Ia pollution par les matières en suspension sul- les taux de crises d'asthme. D'autres méthodes, fondées sur 
des equations d'estimation généralisées, sont un peu moms exigeantes sur le plan des calculs (Liang et Zeger 
1986; Prentice et Zhao 1991; et Liang et coil. 1992). Toutefois, ces méthodes d'analyse ont été employees 
principalement dans des plans de recherche ne comportant que quelques observations par grappe. Or, cc qui 
nous intéresse ici, ce sont des grappes (hôpitaux) comportant des centaines ou des milJiers d'observations. Les 
méthodes existantes d'inférence statistique ne conviennent pas a des plans comprenant des grappes d'aussi grande 
taille. 

Dans Ia présente communication, quelques adaptations siinplifiées au niveau des calculs de l'approche des 
equations d'estimation de Liang Ct Zeger (1986) pour des modéles de regression avec données corrélées sont 
explorées dans le cadre de plans de recherche iinpliquant des grappes de grande taille. Nos méthodes sont 
élaborées de telle facon qu'elles puissent être appliquees a l'aide des logiciels statistiques d'usage courant. Les 
inéthodes proposées sont iilustrées en utilisant les données sur les admissions quotidiennes pour troubles 
respiratoires dans 197 hôpitaux de I'Ontario en relation avec les niveaux quotidiens d'ozone ambiant, au cours 
de Ia période 1983-1988. 

2. MODELES DE REGRESSION POUR DES 
DONNEES DE DENOMBREMENT LONGITUDINALES 

Soit y le nombre d'admissions en urgence pour des troubles respiratoires le t -ième jour dans le k-ième hôpital 
(t = 1,..., T; k = 1, ...,K). Considérons le modèle suivant pour des données de dénombrement longitudinales 

E(y I ek, 1) f ) = Al. ç17,, 

oü ) est l'espérance inconditionnelle de y, qui est fonction d'un vecteur (p x 1) de covariables Xk  par exemple 
des niveaux de pollution atmospherique ou des valeurs dlimatiques, avec le vecteur de regression inconnu P . 
Les € sont des variables aléatoires scalaires indépendantes avec esperance egale a l'unité et variance commune 
r, qui représentent l'effet aléatoire attribuable a l'hopital, et les i, sont des variables aléatoiies ayant une 
espérance égale a l'unité et une matrice de variance-covariance ql,  qui engendrent une correlation sériale dans 
les réponses. Ici, fl = ((ce)) est une matrice de correlation (Tx 7) dont les éléments sont dCterminés par un 
vecteur (s x 1) de paramétres inconnus, dénoté p. Par exemple, une structure de correlation AR[1] est obtenue 
en établissant 

(u(.s.l = p', 

(1=O,...,T-1;pI<1). 

Nous supposons en outre que Ia variance conditionnelle est donnée par 
Var(y,Jeti) =é).çi,, 

(8 > 0), avec 9 = 1, 9> 1, et 9 < 1 représentant les variations de Poisson, extra-Poisson et intra-Poisson 
respectivement. Pour des valeurs de e et j7, donnCes, Ia covariance conditionnelle entre les admissions 
quotidiennes dans le méme hôpital est supposée égale a zero. 

Si l'on fait Ia moyenne sur les q,, on obtient 

(yA:r  I £) = "ki k' 

Var(y I e) = 	Ak, e + (), e02 	vki, 
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Cov(y,y I ç) = 	AbEt 

et 
Corr(y,y 	E) = 	)t, e (b vb). 

Notons que Ia correlation sériale est une fonction de Ia période qui sécou1e entre les réponses et de I'espérance 
conditionnelle E(yb  ç) = La dépendance a l'egard de cette espérance conditionneile est minimale Si le 
nombre d'adrnissions quotidiennes est élevé. Dans ce cas, 0 A ki  E << 0 ()sç) 2 , et Ia correlation sériale pent 
étre obtenue approximativement par 

Corr(yb,yJ  I e) 

Si 0 est petit, on a 	 )2  et Ia correlation est donnée approximativement par 

Corr (y,y I £) 	( / 0) W. (.A, .A)4 Ek. 

Dans le cas øü 0 est petit, [a correlation peut aussi être faible méme pour des valeurs élevées de w. 

Si on fait Ia moyenne pour les ç, on obtient 

E(y) = .Ab. 

La matrice de covariance a l'intérieur d'un hôpital Cov(Y) V, 	= 	est définie par 

J'(r,,p) = 0 A k + A(rJ + 	+ 1)1)A, 	 (1) 

oü A = 	 et J  est une inatrice (Tx 7) dont bus les éléments sont des 1. 

Zeger (1988) a examine une seule série chronologique de données de dCnombrement avec covariance donnée 
par (1), en posant r = 0. Thall et Vail (1990) oat également utilisC Ia fonction de covariance (1) dans leur 
analyse de données de dénombrement longitudinales sans correlation sériale (c.-à-d. 4 = 0). Burnett et coil. 
(1992a) out examine des structures d'erreur semblables a celles proposées ici, en posant comme hypothèse 
additionnelle que les effets aléatoires e et P7, suivent tine loi normale logarithmique. 

Deux autres sources de variation dans les series relatives aux admissions sont évidentes. Les taux d'admission 
varient selon le jour de Ia semaine; les plus hauts taux sont observes les lundis, us baissent ensuite tout au long 
de Ia semaine pour atteindre leur plus bas niveau Ia fm de semaine. Les variations saisonnières des admissions 
sont également manifestes; les taux les plus é[evés sont observes pendant les mois d'hiver, puis sw -vicnt une 
baisse de mars a aoüt, suivie d'une augmentation au cours de I'automne. La composante déterministe Ab  du 
modèle peut tenir compte de ces variations dans le temps ainsi que de l'effet de Ia pollution atmospherique et 
du climat sur les taux d'admission si l'on pose 

= D, S, f(xA ,; ). 

Ici, (Di ; t = 1,..., T) est une série chronologique formée de sept valeurs uniques représentant le rapport du 
nombre moyen d'admissions en urgence a chacun des sept jours de la semaine sur Ic taux d'admission quotidien 
moyen. Le facteur S défini par 

= 
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est un filtre linéaire symétrique sur 19 jours concu pour supprimer les tendances temporelies et Ia correlation 
sériale a progression lente. Les poids (W0, ... , W9 ) sont donnés par (0.087, 0.086, 0.081, 0.073, 0.063, 0.052, 0.040, 
0.030, 0.020, 0.012), et est le nombre moyen d'admissions le t -ième jour dans l'ensemble des hôpitaux. La 
fonction f relie les variables environnementales x,,, a Ia série des admissions quotidiennes y après tin 
ajustement tenant compte des tendances selon les saisons et les jours de Ia sernaine. 

La but de Ia présente analyse est de nous permettre de faire des inferences quant au vecteur inconnu de 
paramètres de regression $ et d'obtenir des estimations du vecteur du paramêtre de correlation a = (r, 0, p, 9)' 
qui definit Ia structure de variance-covariance des données. 

3. ESTIMATION 

Puisque la distribution des données n'a pas été spécifiee, les m&hodes de vraisemblance d'inl&ence statistique 
ne peuvent être utilisées. Liang et Zeger (1986) proposent d'utiliser des equations d'estimation pour faire des 
inferences sur les paramètres de regression si Ia distribution conjointe des T observations de la k-ième grappe 
n'est pas spécifiée. 

Scion La méthode de Liang et Zeger (1986), Ic vecteur de paraniètres de répession P serait estimé de la facon 
suivante. Pour un estimateur convergent & de a, Ia nouvelle estimation 48 de 48 est donnée par 

48=48+ >x; vk x 	>Xk'J''(Y - )4k ), 
K 	 K 	

(2) 

oü X est la matrice (Txp) des dérivées de .X.,, par rapport a fi et A = 	 L'expression (2) est 
évaluée selon les estimations courantes des paramètres $ et a. 

La mise en oeuvre de cc processus d'estimation itératif exige Ia conception d'un logiciel informatique particulier; 
I'inversion de "k'  par ailleurs, peut poser des problèmes de calcul si les tallies des grappes sont élevées. 

La procedure NUN du SAS (SAS 1988) peut perrnettre d'obtenir des estimations des paramètres pour des 
znodè!es de regression non linCaires, par la méthode des moindres carrés repondérés itérativement. L'estimation 
48 de  48 est équivalente a l'estimation 48 a partir de (2) si V. est remplacée par Ia matrice de covariance 

= diag(v, ...,vkr),  le poids NUN pour y, étant donné par v;'. Dans Ia présente communication, nous 
utilisons les poids A;'. 

Pour illustrer nos méthodes, considérons une structure d'erreur AR[1] pour les t, avec le paramètre scalaire p. 
Si I'on a 48 comme estimateur convergent de 48, des estimateurs convergents de 4,, p et r sont donnés par 

el  = 	- c:'2 

- e I  -e2 	 (3) 
'- 

et 

dc2 	 (4) 
= (1 - 	+ 1)' 
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EK 
,•, ? 

ELI., 5 k,i-I 

(1 = 1,2,3), avec = (y - Ab) et .X1  = ex(x)). Un estimateur convergent b de 0 est donné par 

=-( +Q+1)) 

E.1 	Ak7 

S'il n'y a pas de correlation sériale (p  =0), r petit être estimé par 

= ak , (Sk2— 
r 	

) 
(2 

 — As)' 
(5) 

oil 	Pet Ok  = 	A 1 ,. (Notons que l'estimateur de f en (5) est base stir tous les produits croisés des 
résidus a l'intCrieur de chaque grappe, tandis que l'estimateur donné en (3) se fonde seulement sur les premiers 
et deuxièmes éléments non diagonaux de Ia matrice des produits croisés des résidus.) 

Si p = 0, une estimation de 0 ne peut étre obtenue a l'aide de (4). Dans ce cas, on peut obtenir les estimations 
aussi bien de 0 que de 9 en notant que si l'on a r = f et A,,  = 

Var(yk7 ) = 0
Ak7 + ( + (+1))A7,. 	 (6) 

On estime les paramtres 9 et 0 par regression linéaire simple qui utilise Ia partie a droite de l'égalité en (6) 
pour prédire les observations (k7 - 

La matrice de covariance de est donnée par 

	

K 	- 	K 	 K 

	

Cov() = > 	 V'XIC] 
[ 

x; 

(Liang et Zeger 1986). Une estimation de La covariance de fi est obtenue par I'évaluation de Cov() a (fi,&). 

La multiplication de matrices de très grande taille comme x1 	V i7  X peut poser des difficultés au langage 
matriciel de Ia procedure PROC IML du SAS, en raison des limites de mémoire vive des micro-ordinateu.rs. 
Toutefois, les multiplications de matrices en (7) peuvent être écrites sous forme de sommes de carrés. De cette 
facon, Ia multiplication de matrices requise peut étre exécutée par Ia procedure PROC CORR du SAS, qui 
calcule La matrice des sommes de carrés pour plusieurs variables. 

4. EFFETS DE LÀ POLLUTION ATMOSPHERIQUE 
SUR LES ADMISSIONS DANS LES HOPITAUX 

Bates et Sizto (1989) ont examine Ia relation entre les hospitalisations quotidiennes pour des problèmes 
respiratoires dans 79 hôpitau.x de soins actifs du sud-ouest de l'Ontario et Ia pollution de l'air ambiant au cows 
des mois de janvier, fëvrier, juillet et aoit, pour les années 1976 a 1983. Une étude subséquente (Burnett et coil. 
1992b) se fonde stir le nombre d'admissions quotidien.nes en urgence pour des troubles respiratoires dans des 
hôpitaux de soins actifs de l'Ontario au cows de Ia période du 1' janvier 1983 au 31 décembrc 1988, représentant 

oü 

CI  = 
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un total de 400 000 jours d'hopital. Nous avons Pu obtenir des estlinations raisonnables de l'exposition a l'ozone 
an voisinage de 197 hôpitaux. Puisque les observations a l'intérieur des hôpitaux sont ordonnées 
chronologiquement, Ia possibilit d'une correlation sáriale existe. 

Examinons, a des fins d'illustration, Ia relation entre les taux des admissions en urgence pour des troubles 
respiratoires (codes 466, 480-486, 490-496, 786 de Ia Classification intemationale des maladies) au cows des mois 
de mai a aoüt et le niveau maximum quotidien d'ozone moyen stir une heure x i,, en utilisant le modèle 

f(xb;9) = exp($0  + 	 (8) 

Puisque 	0, II y a peu d'indications de Ia presence d'une correlation senate. Les estimations de 0, de r, de /3 
et de l'erreur-type de fl pour les modèles de la moyenne de la population et les modèles propres a l'hdpital sont 
presentees au tableau 1 utilisant les données de l'Ontario globalement ou de Toronto seulement. (Les modèles 
de Ia moyenne de la population décrivent les variations des taux d'admission de l'ensemble de l'Ontario associées 
aux variations des niveaux d'ozone, tandis que les modelespropres a l'hopital decrivent ces variations dans chaque 
hôpital.) Puisque 8 1, ii y a peu d'indications d'une surdispersion ou d'une sous-dispersion par rapport a Ia 
variation de Poisson. Cela est attribuable au fait que les admissions dans les hôpitaux pow -  des troubles 
respiratoires sont des evenements rares, avec seulement 154 admissions quotidiennes au cours de l'&e en 
Ontario, comparativement a environ neuf millions de pensonnes susceptibles d'être admises a l'hôpital chaque 
jour. 

Tableau 1: Estimations des paramètres et erreurs-types pour les modèles de regression 
de Ia moyenne de Ia population et propres a l'hôpitaL 

Ontario 	 Toronto 
Pararnètre 	(197 hôpitaux) 	 (24 hôpitaux) 

(unites) 	Moyenne de Propre a Moyenne de Propre a 
Ia population 	I'hôpital 	Ia population 	l'hôpital 

0 
(adms2) 	1.04 	1.04 	1.08 	1.08 

(adms) 0.75 0 031 0 

P 1  x 10 -h 

(adms/ppb) 24.4 1.78 1.75 1.73 

e,-t.( 1)x 10 
(adms/ppb) 1.74 1.42 3.52 2.97 

x 10 
(adms/pp) 10.4 1.42 2.97 2.97 

Selon le modèle de la moyenne de la population pour l'Ontario, Ia variance entre les hôpitaux est i' = 0.75, et 
Ia correlation intra-hôpital est fX(1 + = 0.36, evaluee au taux moyen de ) = 0.78 admissions par jour. 
L'estimation fi = 24.4 x 10' du coefficient de regression pour l'ozone signifie qu'il y a 24.8 admissions 
quotidiennes de moins dans l'ensemble des 197 hôpitaux lorsque le niveau d'ozone tombe a 0 ppb, par rapport 
a sa valeur moyenne de 51.6 ppb. Ce résultat veut dire que I'ozone est associé a 24.8/154 = 16% de toutes les 
admissions en urgence pow des troubles respiratoires au cours de l'été en Ontario. 

Si les observations sont supposées indépendantes (r = 0), l'erreur-type de fl 1  est 1.74 x 10 (voir e. -t. (l)bW  au 
tableau 1), ce qui constitue une forte indication de Ia presence d'un effet positif de l'ozone. Toutefois, si r est 
suppose positif, l'erreur-type grimpe a 10.4 x 10 (e. -t. ($i ), au tableau 1). Cette multiplication par 6 de 
l'erreur est due a un effet de I'ozone lie aux écarts des taux d'admission entre les hôpitaux. Des niveaux d'ozone 
plus élevés sont observes dans Ia partie sud-ouest de Ia province, qui est plus densérnent peuplée que les regions 

166 



du nord Ct de l'est. Ces differences de densité demographique engendrent des écarts des taux d'admission qw 
affichent aussi tine correlation positive avec les niveaux d'ozone. 

Le but de Ia présente analyse est d'examiner les effets de courts episodes de pollution atmospherique stir les taux 
d'admission. Afin d'étudier adéquatement les fluctuations quotidiennes des admissions en relation avec Ia 
pollution atinospherique pour chaque hôpital, les écarts de taux entre les hôpitaux devraient étre suppriniés. On 
peut y arriver en examinant l'espérance conditionnelle 

E(y I 	= DS exp(80  + fl 1x) ek . 
 

Selon ce modèle, tin effet courant de la pollution atmosphérique, 81,,  fait I'objet d'une regression par rapport 
au ratio entre les admissions quotidiennes dans un hôpital donné, y, et l'effet correspondant attribuable a 
l'hôpital, y.  Une estimation de e est donnée par le rapport du nombre moyen d'admissions quotidiennes pour 
le k-ième hôpital sur le taux d'admission quotidien moyen pour l'ensemble des données. 

Bien que l'estimation de 8 selon ce modèle propre a l'hôpital soit la même que celle selon le modèle de Ia 
moyenne de Ia population, on a 0, ce qui indique que toute Ia variation des taux entre les hôpitaux a été 
supprimée. Ceue correction supprime tout effet transversal de Ia pollution atmosphérique sur les admissions, 
et ne laisse que l'effet longitudinal. L'estimation $1 = 1.78 x 10 selon le modèle propre a l'hOpiral est de 
beaucoup infCrieure a celle obtenue selon le modële de Ia moyenne de la population, ce qui indique qu'une 
grande partie de Ia relation entre Ia pollution atmosphérique et les admissions pour troubles respiratoires 
provient de la variation des taux entre les hôpitaux. 

Selon le modèle propre a l'hôpizal, 	0 et, par consequent, r se voit attribuer la valeur zero. En vertu de cette 
structure d'errcur, les deux formulations de l'erreur-type (md et DEp) soot équivalentes, puisque les donnécs soot 
indépendantes. Cette approche est avantageuse par rapport au modèle de la rnoyenne de Ia population du fait 
que des logiciels informatiques courants peuvent &re utilisés tant pour l'estiination que pour l'in.férence. Les 
estimations des erreurs-types fournies par Ia procedure PROC NLIN, par exemple, soot convergentes en vertu 
de Ia definition du modèle propre a l'hôpiral. 

II est bien connu qu'une analyse faisant appel au groupement offrirait tin meilleur pouvoir de detection des effets 
qui varient seulement a l'intérieur d'un groupe et équilibres d'un groupe a l'autre, comparativement a tine analyse 
supposant que les données sont indépendantes. En guise d'illustration, considérons les donnCes des 24 hôpitaux 
de soins actifs de Toronto. Dans cc cas, on suppose que les patients admis dans tons les hôpitaux de Toronto 
ont subi le méme niveau d'exposition a l'ozone troposphérique. Ainsi, cette covariable est commune aux 
hôpitaux et vane dans le temps a I'intérieur de chaque hôpital selon les modèles de la moyenne de la population 
et propres a l'hôpital pour Toronto. Les estimations de fl sont semblables et, fait intéressant, comparables aux 
résultats pour l'ensemble de Ia province selon le modèle propre a l'hôpital. L'erreur-type de fi 1 , en supposant 
des réponses indépendantes, est 3.52 x 10'. On obtient une reduction de 15% de 1'erreur(e.-t.(8 1 ) = 2.97 x 10) 
en reconnaissant Ia dépendance des observations a l'irtérjeur d'un hôpital. II ne s'agit que d'un gain modeste 
de pouvoir de detection, car Ia variation des taux entre les hôpitaux de Toronto (f = 0.31) est inférieure a celle 
observée entre l'ensemble des hôpitaux de I'Ontario (f = 0.75). Cela est attribuable a Ia gamme limitéc des 
tailles des hopitaux de Toronto. L'erreur-type de fi selon le modèle propre a l'hôpital est semblable a celle 
obtenue scIon le modèle de la moyenne de la population. 

5. ANALYSE 

Des mCthodes d'estimation et d'inférence, sixnples du point de vuc des calculs, sont presentëes pour des données 
de dénombrement longitudinales comprenant des grappes de grande taille. La forme de la structure de 
covariance tient compte de Ia variation dans les admissions quotidiennes entre les hôpitaux et de l'autocorrClation 
des données dans le temps. Le biais de I'estimation des effets de Ia pollution atmosphérique stir les admissions 
pour des troubles respiratoires, dans les hôpitaux attribuable a Ia relation positive entre Ia densité démographique 
et les niveau.x de pollution atmosphérique, peut être supprimC si l'on considère les modèles de régressionpropres 
a l'hôpital. Cette definition permet l'utilisation de logiciels statistiques courants pour I'estixnation ci I'inférence 
des paramttres de regression. 
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La méthode d'estimation des paraxnètres de surdispersion présentée a Ia section 3 est choisie en fonction des 
exigences de calcul. Bien que l'estimation de fi et de a avec des equations distinctes donne des estimations ties 
efficaces de $, une perte d'efficacité considerable est prévisible pour a. Liang et coil. (1992) montrent que pour 
des donnécs binaires corrélées, le fait d'estimer fi et a par des equations distinctes peut engendrer tine perte 
d'efficacitC aussi élevée que 50% pour ins estimations de a, corn parativernent a l'estimation conjointe de a et 
fi. Des equations d'estimation conjointes pourraient être utllisées pour éviter cette perte d'efficacité, bien que 
leur mise en oeuvre soit peu pratique dans le cas des grappes de grande taille. 
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L'ECHANTILLON DEMOGRAPIIIQUE PERMANENT: 
UNE EXPERIENCE FRANA1SE DE SUIVI DE PERSONNES 

M. Isnard' 

Des 1968, I'INSEE a mis en place un suivi longitudinal dc personnes: ii s'agissait d'appaner a un niveau individuel 
ks donnes issues des recensemcnts successifs et des bulletins statistiques de l'état civil. Le fichier, qui conticot plus 
de 700 000 individus, vivants ou dëcdës, peut &re utilisé pour des etudes différentielles (mobilité, mortalité), mais 
aussi des 6tudes mthodologiques, notamment sur certaines variables du recensement. En 1995, unc nouvelle gestion 
informatis6e remplacera Ia gestion manuelle actuelle, source de lourdeurs et derreurs. 

MOIS cLES: Recensemcnt bulletin de l'tat civil. 

1. INTRODUCTION 

La plupart des statistiques démographiques utilisent les recensements et l'état civil. La premiere source a 
l'avantage de fournir, sur Ia totalité de Ia population, un certain nombre d'informations a une date donnée (par 
exemple, le lieu de residence ou Ia catégorie sociale). On pourrait la comparer a une photographie ou a 
l'examen d'un stock. L'&at civil, quant a lui, s'intéresse plus aux flwc ii permet de mieux connaltre et 
comprendre les différents événements démographiques qui arrivent a l'intérieur d'une population. 

Ces deux sources complémentaires sont utilisées par le démographe en fonction du phénomène étudiC. 
Toutefois, ces données se révClent insuffisantes. Par exemple, pour mesurer Ia fécondité par milieu social, la 
méthode classique, utilisant l'état civil et les recensements, est inadaptee. En effet, la catégorie sociale est une 
caractéristique difficile a mesurer et, les conditions de relevé de l'information, tin même individu peut We classé 
dans des categories différentes. 

Par ailleurs, l'état civil et les recensem cuts ne détaillent pas l'histoire passée des individu.s, méme sur Ic seul plan 
démographique. Par exempic, une étude de Ia mobilité géographique ou professionndlle sur une vingtaine 
d'annécs est impossible a l'aide des recensements. Pow aller plus loin, ii est nécessaire d'utiliser des outils plus 
adaptés, tels que les enquétes retrospectives, oü l'on interroge les personnes sur leur passé, ou les spanelsa, 
c'est-à-dire des systémes d'information qui accumulent l'information par tin suivi individuel. 

Dans les enqu&es retrospectives, les réponses peuveut souffrir d'un défaut de mémoire. Certains évCnements 
sont purement oubliés ou passes sous silence, qu'il s'agisse de courtes d'interruptions d'activité ou méme de 
naissances d'enfants decedes en bas age. 

Pour ces diverses raisons, ainsi que pour mieux cerner la qualité des recensements, I'INSEE a mis en place un 
fichier longitudinal appele Echanrillon Déi'nographique Permanent (EDP). Ii s'agit d'apparier a un niveau 
indMduel les bulletins individuels des différents recensements depuis 1968 et les bulletins de l'état civil 
concernant le méme mdividu (Voir annexe 1: le contenu de l'EDP). Afin de permettre une identification plus 
facile des individus, le Repertoire National des Personnes Physiques (RNIPP) a été utilisé: tin numCro 
d'inscription au repertoire permet de suivre plus facilcmcnt chaque individu. 

M. Isnard, INSEE, 18 Bd Adoiphe Pinard, 75675, Paris Cedex 14. 
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2. L'ECHANTILLON DEMOGRAPHIQUE PERMANENT DE L'INSEE 

Un échantillon 

11 dtait difficile de concevoir un appariement entre les données de l'&at civil et du recensement pour la totalité 
de la population francaise, aussi a-t-il été décidé de ne conserver que pour tin sous-ensemble de la population. 
Afin d'obtenir tin taux de sondage voisin de 1%, 4 jours de naissance ont éte choisis et toute personne née tin 
de ces quatre jours fait partie de l'EDP des qu'un bulletin décrit en annexe et concernant cette personne a éte 
collecté. 

Démographique 

Le but de cet échantillon est de pouvoir mener des etudes demographiques. Le contenu du recensement et des 
bulletins de l'état civil differe de celui d'autres pays: aucune notion de revenu n'est, par exemple, prCsente dans 
le recensement et II est légalement interdit a l'INSEE de mener a bien des é.tudes prenant en compte des 
données médicales (causes de décès par exemple). Le but de ce fichier est plutôt de metier a bien des etudes 
demographiques ou sociologiques, qui nécessitent un suivi individuel. 

Permanent 

L'EDP a débuté en 1968 et son enrichissement se poursuit de nosjours. Actuellement, sont ajoutées les données 
provenant du Recensement de Ia Population 1990 et des bulletins de l'état civil des années 1982 a 1989. Un 
projet d'enrichissement continu est en cow-s d'élaboration: il devrait se terminer au cow-s du premier trimestre 
1994. 

3. LA GESTION DE L'EDP 

Créé en 1968, I'EDP se caractérise par tine gestion manuelle lourde et delicate a gérer. A chaque individu 
correspond une chemise en papier regroupant les différents bulletins in concernant. Ce dossier est stocké dans 
I'établissement regional de l'INSEE correspondant a son lieu de naissance. 11 y a, a l'heure actuelle, 711 038 
dossiers regroupant environ 3 millions de bulletins de tout type. L'insertion d'un bulletin dans un dossier est 
entièrement manuelle et est rendue possible grace a un classement ad hoc des dossiers. 1_c RNIPP n'est utilisé 
qu'en cas de problèmes d'identification. L'insertion des bulletins du recensement de 1990 et de l'état civil 
1982-1989 est en cow-s. Elle se terminera a Ia fin de l'année 1992 et sera suivie d'une phase de chiffrement, puis 
de saisie de l'information. Le fichier complet comprenant les bulletins des années 1968 a 1990 sera disponible 
vers Ia fin de I'année 1994. 

Toutefois, l'inforniation contenue dans les bulletins individuels du recensement est insuffisante. Aussi, a-t-il été 
décidé d'enrichir partiellement le fichier magnétique de l'EDP des informations concernant le logement et Ia 
famille de l'individu aux recensements de 1975 et de 1982. De même, les informations concernant Ic deces de 
l'individu ant éte récupérées au RNIPP. 

Bien entendu, l'information n'est complete que si l'individu se trouvait en France métropolitaine aux différents 
recensements, y a éte recensé et a précisé sa date de naissance. 

4. LES ETUDES MENEES A PARTIR DE L'EDP 

Malgré ces limitations, l'échantillon offre de multiples possibilités, surtout si Pan tient compte de l'information 
low-the par Pétat civil. A titre d'exemple, le taux de sondage de 1% rend possible l'étude de Ia mobilité 
résidentielle sur 4 recensements (1962, 1968, 1975, 1982) avec environ 315 000 individus, la presence du bulletin 
de manage permet de mettre en evidence l'influence du changement d'etat matrimonial sur cette mobilité. 
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De plus, Ia méthode de constitution de l'EDP évite tout effet du type ceffet de mémoire> et permet méme de 
le mesurer dans certains cas. Le champ des etudes réalisables est vaste et les indications données ci-après ne 
sont nullement exhaustives. Le lecteur trouvera, en annexe 2, une liste des etudes publiées utilisant le fichier. 

Las etudes démographiques différentielles 

Efles ont pour objet, par rapprochement des informations tirées de l'état civil et des recensements, de calculer 
des taux demographiques relatifs a La fécondité, Ia nuptialité ou Ia mortalité. En particulier, J'EDP permet de 
mieux mettre en evidence les liens entre La mobilité professionnelle (changement de profession) et Ia mortalitC. 
Les échantilons classiques de mortalité ne permettent pas de calculer ce type d'indicateurs. 

Cycle de vie, mobilité, migrations 

L'EDP permet de reconstituer une image du cycle de vie fainiliale et professionnelle des individus, notamment 
en relation avec leur mobilité spatiale. L'analyse des changements de situation des individus entre deux bulletins 
de recensement permet de dormer une mesure de Ia mobilité professionnelle ou géographique. L'utilisation des 
bulletins de l'état permet de mieux étudier le lien entre les deux fornies de mobilité et La nuptialité ou Ia 
fCcondité. 

Etudes méthodologiques 

L'EDP permet des etudes méthodologiques relatives a Ia qualité des recensements. Bien que ce champ reste 
grand ouvert, on peut citer des &udes d'omissions au recensement pour les personnes décédées peu avant ou 
peu après le recensement, des etudes sur les doubles cornptes, c'est-à-dire les personnes qw out été recensées 
a tort plusieurs fois (on possède alors plusieurs bulletins de recensement dans le dossier). La qualite des 
réponses a certaines questions (diplôme, nationalité) pour deux recensements successifs a pu être ainsi étudiCe 
(voir annexe 3: étude mC(hodologique sur les diplômes). 

Par ailleurs, le rapprochement de bulletins de recensement et de l'ótat civil permet d'étudier Ia coherence, entre 
ces deux sources, de variables cdClicates>> telles que Ia catégorie socioprofessionnelle ou la nationalitC. 

L'EDP comme base de sondage 

L'EDP a aussi ete utilisé comme base de sondage pour un certain nombre d'enquêtes organisées par l'INSEE: 

- L'enquête socio-demographique de Lorraine. 11 s'agit d'une operation rCgionale misc en place par Ia 
direction régionale de Lorraine avec Ia collaboration de l'Université de Nancy qui a pour objectif Ia 
description sociale et éconornique des ménages en Lorraine, ainsi que l'analyse de l'impact des politiques 
sociales sur les individus. L'échantillon a ete constitué d'individus tires au hasard dans l'EDP: l'intérét de 
cette base de sondage est de ne pas avoir a collecter les informations concernant La période 68-82. 

- Les etudes sur l'inscription sur les listes électorales et Ia participation aux elections. Ces etudes out eté 
menées sur des sous-échantillons de l'EDP, pour lesquels des caracteristiques du recensement de 1975 out 
Cté conservées. 

- L'enquCte Patrimoine au Décès. 11 s'agissait ici de mieux comprendre les comportements des individus en 
ce qui concerne la transmission du patrimoine au moment de leur décès. Un échantillon d'individus décédés 
en 1988-1989 a eté choisi dans I'EDP et une enquête a été menée dans les trésoreries generales. L'avantage 
de I'EDP pour cette enquéte Ctait de pouvoir bénéficier sans interrogation supplémentaire de Ia situation 
de 1'individu en 1908. c'est-â-dire cr1 période d'activité. 

- 	L'cnqutc N1ohi1it Socijic et Gographique. Le but de cette enquéte, actuellement sur Ic terrain, est de 
fuurnir une mesure de l'intCgration des immigrants a Ia société française. Afin de mieux mesurer l'effet 
deuxième génération, deux sous-échantillons out été tires: le premier est constitué d'individus tire du 

recensement de 1990 et nés a I'etranger aux alentours des années 1960 et ayant immigrC en France entre 
1952 ci 1990. Le dcuxiême tait constitué dindividus appartenant aux nitn1cs cr1ratit)flS, Iflais mis cn 
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France métropolitaine de père naturalisé ou de nationalité étrangère: seule une source comme I'EDP permet 
de les repérer. 

5. LA NOUVELLE GESTION DE L'EDP 

La gestion manuelle des 711 038 dossiers etait três lourde et pouvait générer des erreurs. A titre d'exemple, le 
chiffrement des bulletins de la période 1968-1982 a detnandé 700 000 heures, soit environ 460 années-personnes. 
Le chiffrement des bulletins, qui est en train de se dérouler, devrait consommer environ 100 000 heures. De 
plus, ii était difficile de condiier une alimentation continue et une telle manipulation des dossiers papier. Enfin, 
de plus en plus de bulletins de l'état civil parviennent a I'INSEE sous une forme magnetique et le stockage 
papier ne semblait pas étre une solution de long terme. 

Aussi, l'INSEE a-t-il décidé de concevoir tine nouvelle gestion beaucoup plus automatique de I'EDP. Cette 
gestion, qui sera mise en place a Ia fin du premier trimestre 1994, doit permettre tin enrichissement continu a 
l'aide des bulletins d'etat civil et tine alimentation automatique dans le cas des bulletins inlormatisés. Le principe 
est le suivant: II s'agit d'utiliser le RNIPP afm d'identifier un individu grace a l'état civil figurant sur le bulletin. 
Une fois l'identification faite, les informations seront directement récupérées dans les fichiers statistiques de l'état 
civil. Seuls les litiges d'identification ne pourront pas étre insérés immédiatement et devront faire l'objet 
d'enquêtes. 

II a été estimé que le temps nécessaire au traitement complet (litiges compris) d'une année de l'état civil serait, 
en régime courant, d'environ 15 000 h, chiffrement, saisie et traitement des litiges compris. Les bulletins d'une 
année ne devraient être intégrés avant Ia fin de l'année n+2. 
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ANNEXE 1 

LE CONTENU DE L'EDP 

Les bulletins collectés 

Les bulletins individuels des recensements de 1968, 1975 et 1982 ont ete collectés et insérés dams les dossiers, 
qu'il s'agisse de bulletins ordinaires ou de bulletins de personnes vivant en collectivité. 

Les bulletins de l'état civil suivants ont été insérés: 

- bulletin de mention en marge concernant un individu EDP; 

- bulletin de reconnaissance concernant soil un enfant EDP, soil un parent EDP; 

- bulletin de inort-né concernant un parent EDP; 

- bulletin de décès d'une personne EDP (avant 1974); 

- bulletin de naissance si l'enfant, le père ou la mere est EDP; 

- bulletin de manage pour lequel l'époux, l'épouse ou I'enfant légitimé est EDP. 

Ces mémes bulletins sont en cours d'insertion pour Ia péniode 1982-1990, de meme les bulletins individuels du 
recenseznent de 1990. 

Le fichier informatique 

Le fichier informatique contient, en plus des bulletins mentionnés ci-dessus, des informations concernant le 
logement de l'individu et sa famille pour les recensements de 1975 et 1982. Un appariement avec Ic RNIPP a 
permis de connaItre les dates de décès des personnes nées en métropole et décédées en 1990 ou avant. 

II est stocké sous Ia forme d'une base SAS contenant 1 295 variables. 

ANNEXE 2 

LISTE DES PRINCIPALES PUBLICATIONS CONCERNANT L'EDP 

Janvier 1987: L'échantillon déniographique permanent de l'INSEE. Courrier des Statistiqucs (0. SAUTORY, 
INSEE). 

1988: Participation électorale. Economic et statistique no 152, 165 et 178 (J. MORIN, INSEE). 

Février 1988: note interne. Etude sur les declarations des diplômes aux recensements de Ia population de 1975 
et 1982 (0. SAUTORY). 

Avril 1988: Economie et Statistique no 209. PIus de Ia moitié de Ia population a change au moms une fois de 
commune entre 1962 et 1982 (0. SAUTORY). 

Octobre 1989: Sème reunion du réseau CICRED (Paris): Mortalité dilférentielle (M. ISNARD). 

Septembre 1990: Congrés de l'ISI (Le Caire): La mobilité en France entre 1962 et 1982 (M. ISNARD). 
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Octobre 1991: Congrès européen de Démographie: Mobilité géographique d'après l'EDP (G. DESPLANQUES 
et M. ISNARD). 

En cours de publication: Mobilité Sociale (A. CHENU - CNRS/INSEE). 

En cours de publication: Les migrations des personnes en lie de France (F. CRIBIER Ct A. KYCH, CNRS). 

ETUDE METHODOLOGIQIJE SUR LES DIPLOMES 

Lors de Ia réalisation d'une étude différentielle, II est iniportant que les critères qui définissent les différentes 
sous-populations soient les plus fiables possible (et bien sür pertinents quant aux phénomènes étudiCs). 

Un critére explicatif classique des differences, en démographie et en sociologie, est le niveau de dipiôme. C'est 
une variable quasi fixe pour les personnes âgées d'au nioins de 25 ans. On a compare, grace a I'EDP, les 
declaration de diplômes de 56 000 individus aux recenseinents de 1975 et de 1982. 

Le tableau ci-dessus resume le niveau de dipiôme aux deux recensements pour les individus ayant répondu 2 fois. 
Seuls 85 % des declarations sont cohérentes. 

Catégorie de population 	dip75 = dip82 	dip75 > dip82 	dip75 < dip82 

Ensemble 84,8 % 7,5 % 7,7 % 

Hommes 82,7 8,5 8,7 
Femmes 86,7 6,6 6,7 

Age en 1975 
25-34 ans 77,9 11,7 10,4 
35-44 ans 83,0 8,8 8,2 
45-54 ans 86,0 6,8 7,2 
55-64 ans 87,9 5,0 7,0 
65 ans et + 93,0 2,7 4,3 

Nationalité en 1982 
Française 84,6 7,6 7,8 
Etrangere 92,2 3,9 3,9 

CS en 1982 
Agriculteurs 90,8 5,8 3,4 
Artisans, commerçants 78,4 10,2 11,4 
Cadres supérieurs 70,8 13,2 16,0 
Prof. intermédiaires 69,0 17,4 13,7 
Employés 79,5 10,5 9,9 
Ouvriers 88,4 5,8 5,8 
Retraités 90,2 4,3 5,5 
Autres inactifs 88,2 5,4 6,4 
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Recueil du Symposium 92 de Statistique Canada 
Conception et analyse des enquêtes longitudinales 
Novembre 1992 

EXPERIENCES METHODOLOGIQIJES RELATIVES A L'ENQIJETE 
'K SURVEY OF INCOME AND PROGRAM PARTICIPATION>> 

R.P. Singl 

REsuME 
L'enquôte Survcy of Income and Program Participation (SrPP). cst une enquêtc longitudinale menée auprcs des 
ménages par Ic Bureau of the Census des E.-u. Elk produit des donncs transversales et longitudinaics sur Ia 
population active, Ic revenu, les programmes gouvemcmcntaux et d'autrcs caractristiqucs des personncs et des 
mnages qul peuvent influer sur Ic bien-tre &onomique des individus. Lc Bureau of the Census des E.-U. a cr 
un vaste programme de rccherche et d'vaIuation pour I'enqute SIPP. Dana Ic cadre d.c cc programme, nous avons 
rdalM environ dix exprienccs méthodologiques touchant divers aspects d'une enquête: mode d'intcrview, collecte 
des donn&s manquantes dune vague, avantages offerts par l'employeur et cadeau offert aux rpondants. Cctte 
communication prsentc en bref ces expriences méthodologiques et lea rësultats obscrvs. 

MOTS-CLES: Taux de réponse; qualité des données; effet de lisière. 

1. INTRODUCTION 

Le Bureau of the Census realise des interviews pour l'enquete .Sw-vey of Income and Program Participation> 
(SIPP) depuis octobre 1983. L'enquéte SIPP est une enquete nationale visant a fournir de meilleurs 
renseignements sur Ic revenu et sur la participation aux programmes gouvernementaux de Ia population des 
Etats-Unis excluant les pensionnaires d'établissemeuts institutionnels. Avec l'enquéte SIPP on recueille aussi 
des renseignements sur les caracteristiques des personnes et des ménages qui peuvent avoir une incidence sur 
le revenu et sur Ia participation aux programmes. Ces informations sont esseutielles pour améliorer Ia capacité 
des organismes fédéraux a formuler et a évaluer leurs poliuiques et leurs programmes dans les domaines du 
revenu et du bien-é.tre social. 

L'enquête SIPP est Ia premiere enquête longitudinale a grande échelle du Bureau menée auprés des ménages 
et c'est une enquête très complexe. Le Census Bureau n'avait aucune experience avec une enqu&e de ce genre 
et un certain nombre de questions et de problèmes n'étaient pas résolus. Par consequent, en 1984, Ic Bureau 
a entrepris un important programme de recherche et d'évaluation afin de trouver les points forts et les points 
faibles de l'enqu&e SIPP. Ces travaux comprenaient également de La recherche sur les facons de réduire ou 
d'éliminer les faiblesses dans les données et de rendre l'enquéte SIPP plus efficiente. Dans le cadre de cette 
recherche, nous avons effectué des experiences méthodologiques portant sur l'enquéte S[PP. Cette 
communication présente un bref résumé de ces experiences et de levis résultats. 

Dans La section 2 de cette communication on présente le plan d'échantillonnage de l'enquête SIPP. Dans Ia 
section 3 on traite brièvement des experiences méthodologiques relatives a l'enquête SIPP. La section 4 
renferme un résumé et des conclusions. 

R Singh, Demographic Statistical Methods Division, U.S. Bureau of the Census, Washington (DC) 1.-U. 20233. Cettc communication 
préscnte lea résultats gn6raux d.c recherches entrepriscs par lea employs du U.S. Census Bureau. Lea opinions exprimcs sont celles 
de l'auteur et ne représcntent pas n6cessairement celles du Census Bureau. 
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2. PLAN D'ECHANTILLONNAGE DE L'ENQUETE sirp 
L'enquéte SIPP est une enqu&e pour laquelle on utilise un échantillon systématique stratiflé a plusieurs degrés 
de La population des Etats-Unis excluant les pensionnaires d'établissements institutionnels. Seules les personnes 
qui oat au moms 15 ans sont admissibles pour être interviewees, bien que certaines données sur les enfants 
soienr aussi recueillies a l'aide d'interviews par personae interposée. 

Au debut, tin échantillon d'unités d'habitation est tire dans des unites primaires d'échantillonnage (UPE) 
choisies. L'échantillon de l'enquête SIPP est divisé en quatre groupes de méme taille appeles groupes de 
renouvellement. Un groupe de renouvellement est interviewé chaque mois. En général, tin ensemble de 
quatre groupes de renouvellement interviewés l'un après l'autre pendant quatre mois est appelé un cycle. Les 
personnes dans l'échantillon sont interviewees une fois par période de quatre mois pendant 32 mois. La période 
de référence pour I'interview est Ia période de quatre mois qui précède le mois de l'interview. Les personnes 
de 15 ans et plus présentes, comme membres du ménage, au moment de Ia premiere interview font partie de 
l'enquéte pour toute Ia période de 32 mois. Avec certaines restrictions, nous suivons ces membres de 
l'échantiilon initial s'ils démenagent a une nouvelle adresse. Les mouvelleso personnes habitant avec des 
membres de l'échantillon initial font aussi partie de l'échantillon mais seulement pendant qu'elles habitent avec 
ces membres de l'échantillon initial. Pour plus de details sur le plan d'échantillonnage de l'enquéte SIPP, voir 
Nelson, McMillen et Kasprzyk (1985). 

Le questionnaire de I'enquêLe SIPP est long et complexe. On pose des questions a propos de l'actif et de 
l'activité sur le marché du travail et sur des genres particuliers de revenus monétaires et non monétaires selon 
les mois oü ces revenus sont reçus et les montants mensuels. Pour de nombreux genres d'éléments d'actif selon 
I'activitó sur le marché du travail ainsi que selon les revenus, des questions additionnelles sont posées aux 
répondants. Dans la majorité des interviews, les questionnaires comprennent aussi des questions additionnelles 
(modules specialisés) sur divers sujets. 

3. EXPERIENCES EN METhODOLOGIE 

A cause de Ia nature longitudinale de I'enquéte SIPP, les procedures qu'on emploie pour cette enquête different 
considérablement de celles utilisées pour les autres enquêtes du Census Bureau. Les résultats des experiences 
réalisées pour d'autres enquêtes ne pouvaient donc étre appliques directement a i'enquéte SIPP. C'est pourquoi 
nous avons concu et réalisé, pour cette enquéte, les experiences d'ordre méthodologique suivantes: 

Rdtroaction a propos de l'actif et du passif 	6. 
Avantages fournis par l'employeur 	 7. 
Cadeau au répondant 	 8. 
Maximisation des interviews teléphoniques 	9. 
Données manquantes pour tin cycle 

10 

Huitième interview 
Utilisation d'un agenda pour aider les répondants 
Recherche cognitive 
Participation de répondants a une séance de compte 
rendu 
Verification des dossiers - sommaire des sources de 
revenu (Income Source Summary (ISS)) 

Ci-dessous, je traite brièvement de ces experiences ainsi que de leurs résultats. Certains de ces derniers oat déjà 
éé présentés lors de diverses reunions de statisticiens. 

1. Experience de retroaction a propos de I'actif et du passif 

L'enquête SIPP recueille des données sur i'actif et le passif a cause de l'importance de ces élérnents pour La 
determination de l'adinissibilité a des programmes et l'évaluation de Ia situation financière des families. Les 
données sur l'actif et le passif ont &é recueilhies a l'aide des modules spécialisés des 4C  et 7C  cycles du panel de 
1984. Par consequent, cette experience était conçue pour determiner si un répondant déciarait des données de 
meilleure qualite iorsqu'on lui fournissait ies renseignements qu'il avait déclarCs l'année précédente stir son actif 
et son passif. La justification de I'expérience était le fait que l'on pensait que les répondants fourniralent des 
estimations plus fiables lors du 7  cycle si on leur rappelait tout d'abord les montants qu'iLs avaient déclarés lors 
du 4' cycle pour l'année précédente. Si un répondant connaissait le montant de Ia variation dans Ia valeur de 
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son actif, ii y aurait alors coherence entre Ia réponse lors du 7 cycle et le montant de la variation pendant 
I'anne. 

Pour I'expériencc, nous avons divis6 l'chantiilon en deux moitiés. Pour une moitié nous avons utilisd les 
procedures d'intcrview courantes. Pour I'autre moitié, l'intervieweur remettait a chaque répondant, au debut de 
la partie de I'interview portant stir l'actif et le passif, tine formule de rétroaction, produite par ordinateur, sur 
son actif. L'intervieweur lisait aussi une breve introduction dans laquelle on expliquait que le document produit 
par ordinateur renfermait des renseignements recueilhis a propos du répondant une annéc auparavant et que cc 
dernier devrait s'y reporter quand II répondrait a des questions semblables pendant l'interview. L'intervieweur 
aidait le répondant, au besoin, en se reportant a tin article sur la fonnule de rétroaction dans lequel on trouvait 
les renseignements correspondants fournis lors du 4C  cycle. Pour des raisons de confidentialité, les formules de 
rétroaction n'étaient utilisées que lorsque La ménie personne repondait lors des deux cycles. 

Pour évaluer l'expérience nous avons fait un test afin de verifier si Ins variations annuelles dans Ins valeurs nettes 
moyenne et médiane ci Ia correlation entre deux années différaient pour les deux groupes. Les analyses 
portaient sur des sous-groupes de Ia population. Les evaluations des variations pour ces estimations n'ont pas 
fourth de preuve statistique de I'existence d'écarts cohérents entre les deux groupes. Par exemple, Ia diminution 
estimée de La valcur nette médiane pour Ic groupe avec rCtroaction ci pour Ic groupe sans rétroaction était de 
$590 et de $860 respectivement. Ces variations n'étaient pas statistiquement significatives. Dc plus, l'analyse 
n'a pas fait ressortir d'accroissement statistique important dans les correlations pour les groupes de population 
étudiés (Lamas ci McNeil 1987; Weidman et coil. 1988). 

Bien que La procedure de r&roaction semblait réduire les estimations des variations et augmenter les correlations 
entie les estimations pour deux années, les résultats oft des implications analytiques négligeables. Cela petit être 
dü aux trés petites variations qui se produisent a court temme dans l'actif ci Ic passif. A cause du fardeau 
additionnel impose au rCpondant ci du fait que l'enquête SLPP ne permet pas de détecter des changements a 
court terme clans l'actif et Ic passif, la coilecte de teiles donnees, deux fois pendant Ia durée d'un panel, a été 
abandonnée. 

2. Experiences portant sur les avantages lournis par I'employeur 

Méme si, clans Ic cadre de l'enquéte SIPP, on recueiile une quantité considerable de données stir Ia population 
active, sur la source des revenus ci stir le montant du revenu scIon sa source, on n'obtient pas de données stir 
les contributions patronales pour les assurances, pour La retraite, etc. En 1986, le Bureau a étudié La possibilité 
de recueillir des données stir Ics contributions patronales aux regimes d'assurance-vie, d'assurance-maladie et 
de pension auprès de l'employeur du répondant. Des données de haute qualite tirées des dossiers de l'employeur 
compléteraient les donnëes de I'enquéte SIPP et seraient extrêmement utiles pour Les chercheurs ci les dCcideurs. 

Puisque I'enquête SIPP est trés complexe et qu'elle recueille des données de nature três delicate, l'ajout d'une 
autre demande de données qui pourrait étre de nature delicate mettait les repondants et les intervieweurs dans 
une situation plus difficile, cc qui aurait Pu entralner une augmentation du roulement des intervieweurs. Les 
intervieweurs s'attendent a des reactions negatives de Ia part des rCpondants quand les questionnaires sont plus 
longs et qu'ils component des parties de nature delicate. 11 se peut que la reaction negative ne soit pas Iimitée 
seulement aux questions additionneiles, cUe peut avoir une incidence stir le rendement global des intervieweurs. 
A cause de ces inquiétudes, I'expérience a etC conçue clans Ic but d'estimer le taux de rCponse pour obtenir, de 
l'employeur du rCpondant, des donnCes sur les avantages fournis par l'eniployeur plutôt qu'un taux de rCponse 
global. 

L'expérience a été rCalisée en aoüt 1987 et portait sur La moitiC de l'échantillon du 40  groupe de renouveilement 
du 80  cycle du panel de 1985. L'expénience ne visait que les personnes occupées, de 18 axis ou plus, qui avaient 
repondu au questionnaire de I'interview du 80  cycle. En tout, 1,352 personnes pouvaient participer a I'essai Lors 
du 80  cycle. 

Un fois I'interview pour le 80  cycle terminée, l'intervieweur dCterminait si Ic rCpondant pouvait participer a 
l'expérience. Si c'Ctait Ic cas, l'intervieweur demandait au répondant de signer une *Employer Questionnaire 
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and Authorization Forin (questionnaire et formule d'autorisation pour l'employeur) afin d'autoriser Ic Bureau 
a demander a l'employeur de fournir des renseignements portant sur les contributions aux regimes d'assurance 
et de pension. Au besoin, la formule était laissée a une personne interposee ou postee an répondant dans le 
cas d'une interview tClephonique. Nous n'avons pas effectué de suivi dans Ic cas des personnes qui n'ont pas 
retourné de formule. Lorsque nous avons obtenu tine autorisation, les questionnaires oat été postés aux 
employeurs. Nous avons effectué un suivi auprès des employeurs qui n'ont pas retourné tous leurs 
questionnaires. 

Seulement 40% des répondants adniissibles de l'enquête SIPP ont signe les formules d'autorisation. Un suivi 
auprès des répondants aurait Pu permettre d'accroItre cc taux. Les employeurs ont retourné 96% des 
questionnaires. Le taux de non-réponse partielle était généralement faible. La reaction des intervieweurs a aussi 
été très positive. Pour plus de details, voir Adams (1988). 

Experience avec remise de cadeau 

Comme l'enquête SIPP eat une enqu&e longitudinale, les taux de non-réponse pour cette enquête sont plus 
élevés que pour les autres enquêtes démographiques du Bureau. Dans une tentative visant a réduire le taux de 
non-réponse, nous avons donné un cadeau symbolique (une petite calculatrice a énergie solaire) immédiatement 
après que l'intervieweur alt prCsenté l'enquéte aux ménages du 1 cycle du 4  groupe de renouvellement du panel 
de 1987. Las membres des trois autres groupes de renouvellement n'ont pas reçu de cadeau. 

Les taux de non-réponse pour Ic groupe de renouvellement dont les membres ont reçu un cadeau ont été 
compares avec ceux des trois autres groupes de renouvellement et avec ceux des panels de 1984, 1985 et 1986. 
Les résultats des analyses laissaient supposer qu'il se peut que le cadeau aide a réduire Ic taux de non-réponse 
an niveau national. Toutefois, les taux d'accroissement d'un cyde a l'autre pendant Ia durée d'utilisation du panel 
pour le groupe de renouvellement dont les membres ont reçu tin cadeau Ct pour ceux dont les membres n'ont 
pas recu de cadeau ne différaient pas significativement (Butler 1991). 

Les résuitats obtenus pour les panels de 1988 et de 1989 oat iaissë supposer que l'intervention de la Field 
Division (division des travaux sur le terrain) réduisait autant le taux de non-réponse que Iorsqu'on donnait Un 
cadeau. Par exemple, pour Ic panel de 1988, Ic taux de non-réponse moyen pour les trois premiers groupes de 
renouvellement était de 7.71%. Avant Ia réalisation de l'interview pour Ic 4  groupe de renouvellement, Ia Field 
Division, préoccupée par les taux de non-réponse élevCs, a demandé aux bureaux régionaux les raisons qui 
expliquaient l'accroissement des taux de non-rCponse pour les panels déjà interviewés. Suite a cette demande, 
Ic taux de non-réponse pour le 4C  groupe de renouvellement a diminué pour atteindre 6.73%. Une situation 
semblable s'est produite dans le cas du panel de 1989. 

Le cadeau semblait avoir eu des effets positifs sur Ic taux de rCponse an debut de l'utilisation du panel. 
Toutefois, l'intervention de [a Field Division semblait Ctre tout aussi efficace pour cc qui est de diininuer les taux 
de non-réponse que le fait de donner un cadeau. II n'a pas été possible de determiner si l'intervention de Ia 
Field Division combinée avec Ia remise d'nn cadeau réduirait davantage les taux de non-réponse. Rien ne prouve 
que Ic cadeau alt en un effet après Ia premiere interview. II est possible que Ic fait de donner un cadeau plus 
d'une fois (de prCférence an milieu de la durée d'utilisation du panel) pourrait réduire le taux de non-réponse. 

Maximisation des interviews téléphoniques 

A cause de la complexité et de Ia nature delicate des données recueillies dans Ic cadre de l'enquôte SIPP ainsi 
que de la longueur de l'interview, on croyait généralement que l'interview sur place était Ic seul mode efficace 
de collecte des données. Mais, a cause de diverses compressions dans les dépenses engagées pour l'enquête SIPP 
ainsi que des efforts continus du Bureau pour rendre cette enquête plus efficiente, nous avons étudié I'emploi 
de I'interview télCphonique pour I'enquéte SIPP. L'objectif de l'expërience d'interview téléphonique était de 
determiner si les ménages visés par l'enquête SIPP pouvalent étre interviewés par téléphone avec une perte 
négligeable sinon nulle dans Ia qualité des données. 

Pour atteindre notre but, nous avons fait l'essai du mode d'interview téléphonique en deux étapes: une étude de 
faisabilité et un essai national. Tout cas faisant panic de l'ensemble des cas a interviewer par téléphone était 
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considtré être en mode d'interview téléphonique méme s'il avait fallu effectuer une visite sur place pour terminer 
l'interview. Nous avons appelé ce mode Ia maximisation des interviews téléphoniques (Maximum Telephone 
Interviewing (MTI)). 

Le Bureau a réalisé l'essai de faisabilité en juin 1985 pour VOU si les répondants a l'enquête SIPP pouvaient étre 
interviewés au téléphone sans accroItre le taux de non-réponse. Le taux de reponse pour Ic mode MTI était 
aussi élevé que pour le mode de maximisation des visites sur place (cMaximum Personal Visit (MPV)) (Durant 
et Gbur 1988). Globalement, l'essai &ait très encourageant. 

Nous avons effectué l'essai national pendant Ia durée du panel de 1986. Nous avons réparti approxunativement 
Ia moitié des ménages faisant partie de I'échantillon du panel de 1986 de l'enquête SIPP entre chacun des deux 
modes MTI et MPV par tout le pays. Une lettre de presentation inlormait les répondants que leur prochaine 
interview serait effectuée par téléphone. Les intervieweurs ont r6afis6 les interviews téléphoniques a partir de 
leur domicile. 

Les intervieweurs n'ont pas recu de formation spéciale en dasse pour utiliser le mode MTI mais ils out terminé 
un programme d'autoformation avant de commencer une tâche. Les intervieweurs ont effectué une premiere 
série d'interviews en mode MTI d'aoüt a novembre 1986 (période définie corn me la phase I) et une seconde série 
d'interviews de février a avril 1987 (periode défmie comme la phase II). Ces interviews out été réalisées pendant 
les 2 a 4C  cycles inclusivement. Ce plan de sondage permettait de faire des estimations pour les cycles et des 
estimations des transitions entre deux cycles consécutils. 

Globalement, Gbur et coIL (1989, 1990) out trouvé des effets minimaux pour les estimations transversales et des 
biais dans certaines estimations longitudinales. Void un résumé des résultats de leurs analyses: 

A l'échelle nationale, les taux de non-réponse des ménages étaient identiques pour les deux modes 
d'interview. 

• Le revenu familial median pour 1986 et 1987, selon les groupes démographiques et géographiques, était 
identique pour les deux modes. 

• Le rapport entre le revenu moyen et le seuil de Ia pauvreté ótait different pour les hispaniques mais pas pour 
les autres groupes. 

La taille moyenne d'un ménage pour l'Cchantillon a interviewer par téléphone (2.8 personnes) est inférieure 
a La taille de l'échantillon désigné pour visite sur place (2.9 personnes). 

• Le pourcentage d'autodéclaration pour le mode MTI (62.2%) est inférieur au taux de 64.7% pour les cas 
interviewés en mode MPV. 

• Les taux de participation aux programmes gouvernementaux et les montants reçus en vertu de ces 
programmes sont plus élevés, mais pas statistiquement différents, pour les cas désignés pour interview en 
mode MPV. 

• La nombre de transitions pour ce qui est de Ia reception des sommes versées dans Ic cadre des programmes 
(passage de bénéficiaire a non-bénéficiaire) différait pour seulernent 3 des 26 sources de revenus étudiées. 
La pourcentage des personnes qui deviennent pauvres est généralement plus faible parmi les cas interviewCs 
en mode MTI que pour les cas interviewés en mode MPV. 

Un plus fort pourcentage du nombre total de personnes et de sous-groupes choisis (race et sexe) out terxniné 
leur pénode de chômage clans Ic cas des personnes interviewees en mode MTI que parmi celles interviewees 
en mode MPV. 

Las taux de salaire horaire pour I'ensemble des répondants et pour les Noirs interviewés en mode MTI 
étaient plus élevés que pour les personnes interviewees en mode MPV. 

11 est arrivé souvent que les répondants en mode MTI n'utilisaient pas les cartes-questionnaires fournies 
comme aide a I'interview. 

La distribution du nombre d'enfants mis au monde par une femme différait selon le mode d'interview. 
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• Un pourcentage significativement plus élevé de répondants en mode MPV out déclaré que le deuxième et 
le troisième de leurs plus jeunes enfants frequentaient une garderie. 

Les deux derniers résultats sont tirés des données recueillies a l'aide du module spécialisé. La majorité des 
autres estimations étudiCes selon le mode n'étaient pas statistiquement différentes. 

McNeil (1989) a compare le revenu trimestriel, le fait de recevoir des sommes versées dans le cadre d'un 
programme ai.nsi que les estimations relatives a La population active pour tout le panel de 1986 avec des 
estimations semblables tirées du panel de 1985. II n'a pas trouvé de difference qui soit propre a Ia période 
pendant laquelle l'expérience d'interview télephonique a eté réalisée. 

Les estimations basées sur les interviews téléphoniques et sur les interviews sur place pour les années civiles 1986 
et 1987 out aussi été comparées aux estimations provenant de La CPS. Les rapports entre les estimations de Ia 
variation de 1986 11987 out aussi eté compares. Cette comparaison n'a pas fourni d'indication precise que les 
estimations basées sur des renseignements obtenus par téléphone étaient meilleures ou pires que cdiles fondées 
sur des renseignements recueillis lors d'interviews sur place. 

La comparaison des deux modes d'interview laissait supposer qu'il existe des effets minimaux stir les estimations 
pour La population totale. La majorité des écarts significatifs étaient concentrés clans les groupes a faible revenu. 
Toutefois, ces écarts étaieut peu élevés et ne devraient pas avoir d'effet significatif sur la réalisation des objectifs 
de l'enquete SIPP. Par consequent, le Bureau a décidé d'utiliser le mode de maximisation des interviews 
telephothques pour toutes les interviews sauf celles des 2e et 6 cycles. Las interviews sur place lors des i ,  
20 et & cycles aideront les intervieweurs a établir et a entretenir tin lien avec les rCpondants et, par consequent, 
a obtenir des taux de rCponse Clevés. 

S. Experience relative aux données sur un cycle manquant 

On considère qu'un ménage répond lors d'un cycle si au moms un membre du ménage répond. Las ménages 
peuvent &re classes en trois categories selon leur comportement en matière de réponse: 

ménages qui ne répondent a aucun cycle 

ménages qui ne répondent qu'à certains cycles et 

ménages qui repondent a tons les cycles. 

Nous avons recours a Ia pondération pour corriger Ia deuxième catégorie dans une estimation transversale. 
Toutefois, Les personnes dans cette catégorie peuvent étre traitées par imputation ou comme des cas de 
non-interview pour tine pondération longitudinale (Singh et coil. 1990). Cependant, compte tenu de L'importance 
analytique des transitions et de La durée des périodes de chômage, nons ne savons pas Si, dans Ic cas des 
questions pour lesquelles des réponses manquent, ii faudrait faire une imputation pour des menages complets. 

L'enquête SIPP permet d'obtenir des données retrospectives pour un cycle manquant si tine interview est réalisée 
au cours d'un cycle ultérieur. L'expérience stir les données pour un cycle manquant a donc été réalisée afm de 
voir si l'utilisation de données retrospectives sur les transitions pourrait aniéliorer considérablement l'imputation 
du revenu et Les procedures d'estimation longitudinale de l'enquete SIPP. 

La Bureau a recueiili des données sur le cycle manquant a [a fin de l'interview ordinaire a l'aide d'un 
questionnaire abrege intitulé (<Missing Wave Section>> (section sur le cycle manquant). Cette section renfermait 
un ensemble réduit de questions de base de l'enquête SIPP portant sur l'activité sur le niarché du travail touché, 
sur l'actif et sur Ia participation aux programmes. Comme Ia période dont l'enquéte doit se rappeler est plus 
longue et que cela pourrait avoir un effet négatif sur Ia qualité des données, on n'a utilisé le questionnaire pour 
Ic cycle manquant que clans Ic cas des personnes dont Ic cycle de réponses pendant trois interviews consécutives 
était: réponse-non-réponse-réponse. Cela limitait Ia durée de La période dont I'enquété devait se rappeler a un 
maximum de 8 mois. Nous avons utilisé Ia section sur Ia cycle manquant pour Ia premiere fois lors du 4C  cycle 
du panel de 1984. Las données tirées de La dernière interview réalisée pour chaque groupe de renouveilement 
du panel de 1984 out ete analysées afm d'évaluer I'utilité des données sur le cycle manquant. L.es analyses 
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portaient sur les transitions relatives au fait de toucher un revenu, a I'actif et a l'aide gouvernementale. Un bref 
résumë figure ci-dessous, pour Les details, voir Huggins (1987). 

Les questions de la section sur le cycle manquant n'ont permis de détecter qu'un petit nombre de changements 
lies au fait de toucher un revenu et dans l'actif. Cinq cent douze personnes etaient admissibles a repondre aux 
questions pour Ic cycle manquant. Trente-huit de ces personnes ont dédaré tine transition pour ce qui est de 
la reception d'un des genres de revenu et une personne a déclaré u.n changement pour deux genres de revenu 
reçus. Seulement deux Ct quatre changements relatifs aux sommes reçues dans le cadre de Ia AFDC et de Ia 
sécurité sociale, respectivement, ont été déclarés. Une personne a declare un changement dans les pensions 
alimentaires, 68 personnes ont déclaré une transition clans tin élément d'actif et tine seule personne a déclaré 
des transitions clans deux elements d'actif. Les transitions tirées des données inscrites sur la forniule pour le 
cycle manquant étaient beaucoup plus faibles que les données reperes estimées. 

Puisqu'elle a penis de trouver tin nombre proportionnellement faible de transitions relatives au fait de toucher 
tin revenu et a l'actif, Ia formule utilisée pour le cycle manquant n'améliorera pas considérablement notre 
imputation pour Ia pondération longitudinale. Dc plus, l'effet du nombre de transitions perdues parce qu'on n'a 
pas recueilli de donnees sun un cycle manquant pour l'iniputation et pour Ia ponderation devrait étre nCgligeable. 
Le Bureau a donc cessé, en 1988, de recueillur des données sur tin cycle manquant. 

6. Huitième interview 

Nous avons effectu& I'étude portant sun la huitième interview (aussi appelée Ic 80  cycle) en aoüt 1988 afm de 
determiner si nous pouvions réduire Ic problème de lisière dans l'enquete S!PP a l'aide d'autres procedures 
d'interview. Le problème de lisière consiste en tine surdéclaration des changements dans les sources de revenu 
et dans les montants des revenus entre des mois consécutifs visés par deux interviews consécutives et en tine 
sous-dédaration des changements entre d'autres mois consécutifs. 

Pour l'étude portant sur Ia huitime interview (Eighth Interview Study (EIS)) on a utilisC un sous-Cchantillon 
du 40  groupe de renouvellement dii panel de 1986 des ménages interviewés lors du 7 cycle. Les données pour 
l'étude devaient être recueilhies quand ces ménages Ctaient interviewés pour tine interview du 8C  cycle a l'aidc 
de Ia partie de base du questionnaire du 7 cycle. Les ménages clans Ia EIS ont été interviewés a l'aide d'une 
des trois procedures d'interview R, B, ou W. Les ménages visés par Ia procedure R ont été interviewés a l'aide 
de procedures d'interview courantes et ont été traités comme tin groupe témoin. Pour Ia procedure B, le 
répondant recevait tine formule de rétroaction sun laquelle figuraient les réponses, portant sun Ie montant de son 
revenu mensuel, fournies lors de l'interview du 7' cycle. Pour Ia procedure W, l'intervieweur encourageait 
fortement le répondant a utiliser des dossiers pendant toute I'interview. Nous croyions que les procedures B et 
W pourraient ainéliorer I'exactitude de La declaration dii moment oa des transitions se sont produites. 

L'analyse des données de Ia EIS n'a pas laisse supposer quc les procedures B ou W permettaient de réduire le 
problème de transition ou que ces dernières devraient étre appliquées. Nous nous attendions a ce que la 
procedure B penmette de diminuer l'écart entre Ies cycles, mais elle a entrainC un taux observe plus élevé que 
Ia procedure d'interview courante. Nous prévoyions que la procedure W augmenterait la variation a I'intérieur 
d'un cycle. Toutefois, Ic pourcentage de variation a l'inténieur d'un cycle obtenu a l'aide de La procedure w 
n'Ctait pas significativement différent des pourcentages correspondants obtenus avec les procedures R et B. 

Pour les procedures B et W on a obtenu des taux d'interview plus faibles que pour la procedure R (Gbur 1990). 
Toutefois, les tawc d'interview auraient Pu être différents si les intervieweurs et les repondants n'avaient pas 
connu les procedures courantes. Nous avons tenu des seances de compte rendu avec les intervieweurs afin de 
discuter de t'expérience portant sun le 8e cycle. Selon les intervieweurs, Ia procedure B (La procedure avec 
rétroaction) semblait améliorer Ia qualité des données (Singh 1988). Dans certains cas, cette procedure 
encourageait les repondants a verifier leurs dossiers et les aidait a foumnir de meilleures réponses. 

La reaction a Ia procedure W était tin peu désappointante parce que les intervieweurs considéraient que cette 
procedure ressemblait a cc qu'ils faisaient déjà pour l'enquête SIPP courante. II semblait que l'expérience n'avait 
pas éte réalisée de La facon dont nous le prévoyions. II se peut que nous aurions dü avoir recours a Ia formation 
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en classe plutôt qu'à l'autoformation pour insister davantage sur l'utilisation des dossiers par les répondants et 
pour faire ressortir les differences entre les procedures. 

Utilisation d'un agenda pour aider les repondants 

Cette experience est un prolongement de la procedure B de l'expérience portant sur le 8' cycle. Nous avons 
utilisé l'agenda (calendrier des événements) pour presenter les réponses, portant sur certains événements relatifs 
aux programmes gouvernementaux, fournies lors d'mterviews anterieures de l'enqu&e SIPP. Cette presentation 
aidera les répondants a se souvenir d'evenemeuts et a Les situer avec exactitude. Cela permettra alors de réduire 
le problème de lisière. 

Nous avons réalisé l'expérience au bureau regional (BR) de Chicago pendant les interviews effectuées auprs 
du panel de 1989. Pour l'experience, l'intervieweur donnait au répondant l'agenda de la personne pour laquelle 
ce dernier fournissait les rCpondes avant le debut de L'interview. L'intervieweur expliquait au repondant L'objet 
de l'agenda. Aprés chaque interview, l'intervieweur mettait I'agenda a jour afin que les renseignements qui y 
figurent quant au statut pour cc qui est de la reception de prestations et du montant du revenu selon Ia source 
correspondent a La situation pour l'interview qui venait d'être réalisée. 

L'analyse préliminaire (Kominski 1990) laisse entendre que l'agenda peut permettre de réduire le problème de 
Iisière. Kominski fait aussi remarquer que l'agenda facilitait Ia verification longitudinale et Ia correction des 
données soit pour le cycle courant, soit pour un cycle antérieur. Au debut de 1993, Ia recherche effectuée par 
Kominski fournira plus de résultats. Ces derniers nous aideront a determiner si l'on doit on non utiliser cette 
m&hode. 

Recherche cognitive 

Le problème de lisière a une incidence sur La majorite des estimations de Ia transition et de La durée des 
périodes de chômage obtenues dans Le cadre de l'enquete SIPP. Le Bureau a entrepris une recherche cognitive 
afin de réduire l'effet de Iisière. Dans Ic cadre de cette initiative, Cantor et coil. (1991, 1992) ont utilisé La 
méthode de <<pensée a haute voix* pour accueillir des renseignements a propos de Ia declaration des prestations 
ou de la rémunération touchées et des montants correspondants, ils ont demandé aux répondants de paraphraser 
les questions et de leur faire un compte rendu afm d'évaluer leur comprehension des termes techniques et des 
sigles (tels que AFDC, SSI) utilisés dans te cadre de l'enquéte SIPP et pour obtenir des renseignements plus 
détaillés par evocation. 

La recherche effectuée par Cantor a fourth une base pour Ia recherche cognitive du Bureau. Le Bureau a 
planifle sa recherche en trois phases. Moore et coil. (1992) ont présenté Ia recherche effectuée par Ic Bureau 
et je n'en parlerai pas dans Ia présente communication. La recherche prévue par le Bureau se poursuivra au 
cours des prochaines années. 

Participation de repondants a une séance de compte rendu 

Nous croyons qu'une collaboration accrue de La part des répondants et qu'une plus grande utilisation de dossiers 
pendant l'interview donneront des données exactes et, par consequent, que cela augmentera la qualité des 
données pour les estimations de petits domaines. Par consequent, en 1986, le Bureau a effectué une experience 
pour que les répondants lui disent: 1) pourquoi ils n'utilisent pas de dossier pendant les interviews de L'enquete 
SIPP, 2) les raisons qui expliquent leur collaboration et leur participation a L'enquéte SIPP, 3) comment ins 
connaissances acquises en participant aux interviews antérieures de I'enquête SIPP ont une incidence sur Ic 
cornportement des repondants au cows des interviews ultérieures. 

Dans le cadre du programme de contrôle de La qualité de l'enquéte SIPP, nous réinterviewons certains des 
répondants aprés chaque interview mensuelle. Pour cette experience, toutefois, nous avons eu recours a 
l'échantillon de reinterview de I'enquête SIPP prévu pour les trois derniers mois du panel de 1985 afm de réduire 
les coüts et d'obtenir les résultats plus rapidement. Un échantillon de 516 ménages était admissible pour 
répondre au questionnaire d'évaluation. Seulement une personne par menage échantillonné pouvait participer 
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a la reinterview. II se peut que Ia personne qui répondait a Ia reinterview ne soit pas ceile qui avait pris part 
a Ia dermère interview de l'enquête SIPP. 

En general, le taux de réponse etait élevé. Globalement, 89.5% des personnes ont répondu au questionnaire 
d'évaluation. Les répondants semblaient aimer participer au compte rendu. Approximativement 60% des 
répondants out déclaré utiliser des relevés bancaires et des talons de cheque de pale pendant les interviews. 
Environ le méme pourcentage de répondants out déclaré utiliser les formules d'impât W-2 et de 1986 pendant 
l'intcrview a laquelle us participaient. Ces taux d'utilisation de dossiers, dCterminés d'après les résultats des 
réponses aux questionnaires d'Cvaluation étaient beaucoup plus élevés que ceux calculés d'apres les interviews 
courantes (environ 30%) et nous out porte a nous interroger a propos de l'exactitude des réponses aux questions 
d'évaluation. Cet écart considerable entre les taux d'utilisation de dossiers déclarés lors du compte rendu et pour 
les interviews courantes pourrait être dü aux procedures différeutes utilisées ou peut-étre a tine interpretation 
des questions diffCrente de celle qui était prévue. 

Environ 2.2% des répondants (12% des bénéflciaires des programmes gouvernementaux) ont dédaré qu'ils out 
commence a participer aux programmes gouvernementaux aprés avoir appris l'existence d'un programme en 
prenant part a I'enquête SIPP. Le fait d'avoir appris que de tels programmes existaient a entralné tine 
modification du comportement des répondants et un biais positif dam nos estimations. 

Les raisons les plus fréquemment citées par les répondants pour justifier leur participation a l'enqué.te Ctaient 
<j'aime l'intervieweur (les intervieweurs)>> et (<par devoir patriotique>. 

Environ 80% des répondants qui n'ont pas utilisé de dossiers out dédaré qu'une des raisons principales pour 
lesquelles us n'utilisaient pas de dossiers était soit Kcela demande trop d'efforts, soit des dossiers n'étaient pas 
disponibles>., ou <<Je connaissais les renseignements sans avoir a consulter de dossiers*. Quatre-vingt pour cent 
dc ceux qui n'ont pas utilisé de dossiers out déclaré que rien ne pouvait les inciter a en utiliser. Pour plus de 
details, voir Petroni et coil., (1989). 

Les conclusions de l'expérience out mené a l'inclusion, dam Ia lettre de presentation qui est envoyée aux 
répondants avant chaque interview, d'une declaration qui invite ces derniers a cousulter leurs dossiers pour 
rCpondre aux questions. Ces conclusions ont aussi mené les intervieweurs a telephoner aux répondants avant 
l'interview pour leur demander de rassembler leurs dossiers et a Ia mise en oeuvre de Ia recherche cognitive. 

10. Verification des dossiers - sommaire des sources de revenu (Income Source Summary (ISS)) 

Les employés du Census Bureau qui travaillcnt stir le terrain croient que le fait d'inciter un répondant a utiliser 
ses dossiers pendant Ia premiere interview augmentera l'utilisation que cette personne (era des dossiers dam le 
cadre de l'enquete SIPP. Nous avons donc réalisé une experience dam le cadre de laquelle nous incitions les 
répondants a consulter davantage leurs dossiers pendant l'interview de l'enquete SIPP. 

Nous avons insisté, aupres des intervieweurs, sur l'iniportance de l'utilisation de dossiers pendant une formation 
de recyclage pour le cycle du panel de 1990 et nous leur avons demandé d'inciter les rCpondants a faire une 
plus grande utilisation de dossiers. Pendant le cycle, nous avons aussi demandé aux observateurs sur le terrain 
(généralement des intervieweurs principaux) de noter l'utiuisation de dossiers par les répondants pour certaines 
questions portant sur les programmes gouvernementaux et d'inscrire leurs observations sur Ia <SIPP Record Use 
Study Form>) (formule pour l'Ctude de l'utilisation de dossiers dans le cadre de l'enquéte SIPP). Au cours 
d'interviews ultérieures, les inter-vieweurs ont relevé l'utilisation de dossiers par source de revenu sur Ia page du 
questionnaire utilisée pour le ISS. Nous avons continue d'insister, auprès des intervieweurs, stir l'importance de 
I'utilisation de dossiers et nous croyions que l'inscription de tels renseignements sin' le questionnaire, en plus de 
fournir une meilleure estimation de l'utilisation de dossiers, constituerait un message encore plus clair aux 
rntervieweurs que I'utilisation de dossiers est un aspect important de l'enquête SIPP. Cela encouragerait aussi 
les intervieweurs a faire tin effort additionnel pour inciter, pendant l'interview du cycle, les repondants a 
utiliser des dossiers. 

L'évaluation des données a révélé que l'emploi de dossiers pendant le 1 cycle du panel de 1990 était faible 
(Kominski 1991). Les données recueillies lors des cydes ultérieurs oct montre que Ic taux d'utilisation de 
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dossiers etait a peu près au même niveau. Une evaluation plus récente (Lessard 1992), basée sur le 56  cycle du 
panel de 1990, a montré que le taux national moyen d'utilisation de dossiers par source de revenu était de 
21.44% et que le pourcentage des personnes qui utilisaient au moms un dossier était de 2233% a l'écheile 
nationale. Les taux pour les autres cycles et panels étaient semblables. 

Dans la recherche cognitive, environ 70% des répondants out utilise des dossiers par source de revenu. Ce taux 
est beaucoup plus élevé que celui observe pour l'interview de l'enquête S1PP courante. Puisqu'il est essentiel 
d'accroItre l'utilisation de dossiers dans le cadre de l'enquete SIPP, pendant les seances de formation et a l'aide 
de notes de service, nous rappelons continuellement aux intervieweurs d'encourager les répondants a utiliser des 
dossiers. Dans l'avenir, nous prévoyons analyser les taux an niveau des intervieweurs afin de fournir a ces 
derniers une rétroaction sur le taux d'utilisation de dossiers par les répondants auprès desquels ils travaillent. 
II se peut qu'une teile rétroaction favorise l'utilisation des dossiers. 

4. RESUME ET CONCLUSIONS 

Les experiences relatives a l'enquête SIPP ont contribué de façon importante a l'étude des problèmes éveutuels, 
fournissant des données a propos de questions particulières portant sur l'enquête SIPP et nous aidant a mieux 
cibler notre recherche. Nous contmuons d'analyser certaines des données expérimentales recueillies lors des 
recherches relatives a l'enquête SIPP. Les recherches réalisées par le Bureau constituent un apport considerable 
a Ia methodologie d'enquéte, particulièrement pour les enquêtes longitudinales. Ces recherches nous ont perniis 
de bien comprendre diverses questions liées aux etudes longitudinales et nous ont aides a améliorer les 
procedures et les questionnaires de l'enqu&e SIPP. Certaines de ces ameliorations et modifications out été 
mentioimées plus haut. 

L'experience de rétroaction a propos de l'actif a montré que le rappel de renseigneznents touchant les données 
recudilhies sur l'actif et le passif l'année précédente ne fournissait pas de résultats statistiquement différents de 
ceux tires des données recueiilies sans rétroaction. De plus, cette experience a laissé supposer que les variations 
dans l'actif et le passif étaient peu importantes a court terme. II faudrait effectuer des recherches afm de 
determiner 1) s'il vaut la peine de recueillir des données sur l'actif et Ic passif plus d'une fois pour un panel plus 
long. 2) si le fait de rappeler des renseignements améliorera la quahité des données pour les estimations du 
changement sur une période plus tongue. 

Pour l'enquéte SIPP, il est trés important de réduire l'effet de lisière. L'utilisation d'un agenda (Kominski 1990) 
et Ia recherche cognitive, Moore et coil. (1992), laissent supposer que l'on peut réduire Ic probléme de lisière. 
La recherche cognitive a pci -mis de determiner les concepts et tes questions que les rëpondants ont de Ia 
difficulté a saisir. Cette recherche a aussi démontré que l'on pent faire augmenter radicalement l'utihisation de 
dossiers par les répondants. Toutefois, les taux de réponse actuels pour la recherche cognitive sont de 80% ou 
moms pour le 1°' cycle, taux qul diminueront a mesure que la durée de la participation des membres du panel 
s'accroltra. Cela se compare au taux actuel de 93% pour Ic 1° cycle. Les résultats de Ia recherche cognitive 
pourraient avoir use incidence positive importante pour I'aniélioration de Ia qualite des données si Ic taux de 
réponse est beaucoup plus élevé que le taux actuel. Ii est donc important d'effectuer des recherches afm de 
determiner les elements particuliers (comme: une augmentation du taux de réponse, des interviews de groupe 
et une augmentation de l'utihisation de dossiers par les répondants) de la recherche cognitive qui permettent 
d'améliorer la qualite des données. fl faudrait aussi effectuer des recherches sur l'utilisation de Ia MTI dans Ic 
cadre de Ia méthode cognitive. 

Quatre-vingt-seize pour cent des employeurs onE retourné Ic cEmployer Questionnaire and Authorization Form>', 
alors que seulement 40% des repondants out signé Ia formule. Cette experience a permis d'obtenir le 
renseignement fort valable suivant, soiL que les personnes qui réalisent des enquetes peuvent obtenir des données 
additionnelles auprès des employeurs. Toutefois, II faut effectuer un effort additionnel pour amener les 
répondants a signer Ia formule. De plus, ii faudrait effectuer des recherches pour ajouter d'autres données tirées 
de dossiers administratils aux données d'enquête. I.e fait de recueillir des renseignements supplémentaires 
axnéliorera grandement la base de données en 1w ajoutant des données de qualité sans augmenter 
considérablement Ic fardeau de réponse. 
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Le don d'un cadeau symbolique a un effet positif sur le taux de rponse pour i'enquête SIPP. Toutefois, cet effet 
est faible et certaines mesures adniinistratives permettent d'obtenir le méme résultat. II faudrait róaliser des 
recherches afin d'évaluer l'effet que l'on obtiendrait si l'on donnait un cadeau plus dispendieux ou si l'on offrait 
des cadeaux deux fois ou plus. 

La recherche portant sur Ia MTI a montré qu'il est possible de mener a bonne fin tine enqu&e de nature 
complexe et delicate en maximisant I'interview téléphonique. La MTI a eu une incidence mininie sur les 
estimations traxisversales et iongitudinales. Pour l'enquête SIPP, on a commence a utiliser Ia maximisation des 
interviews télCphoniques en février 1992. Nous surveillons les données de près. Nous n'avons pas observe de 
problème important jusqu'ici, sauf que le taux d'utilisation des cartes questionnaires par les répondants a diminué 
de 100% a entre 20 et 30%. II faudrait effectuer des recherches en vue d'accroItre l'utilisation des cartes 
questionnaires et des dossiers dans le cadre de Ia MTL 

De plus, on devrait effectuer des recherches sur ia façon de réaliser I'interview téléphonique centralisée assistée 
par ordinateur pour rendre les operations de i'enquête SIPP pins flexibles sans réduire Ia qualite des données. 
La flexibilité aidera a gerer Ia charge de travail qui fluctue sur le terrain. 

La collecte de données pour tin cycle manquant lors d'une interview ultérieure était considérée une bonne 
méthode de remplacement, mais elle n'a pas permis d'obtenir des données de qualite dans le cas des questions 
pour lesquelles on a recueilli des renseignements, probablement parce que la période donE I'enquéte devait se 
souvenir était plus longue (de 5 a 8 mois). Nous devrions effectuer des recherches a l'aide d'autres méthodes 
avec plus de rétroaction ou en demandant plus de prCcisions. Une méthode pour laquelle ii vaudrait Ia peine 
d'effectuer des recherches consiste a recueilhir des données jusqu'au moment de l'interview et a utiliser ces 
données pour demander des précisions lors de l'interview suivante. Une autre méthode consiste a fournir pius 
de rétroaction a partir de Ia derniêre interview réalisée. L'interview sur place assistée par ordinateur (IPAO) 
constituera un veritable atout pour effectuer des recherches sur ces méthodes. La recherche dans ces domaines 
offrira aussi Ia possibilité de réduire l'effet de lisière. 

L'étude effectuée a l'aide des ISS a fait ressortir un taux d'utilisation des dossiers beaucoup plus faible pour 
l'enquête SIPP que pour la recherche cognitive. II faudrait effectuer des recherches afin d'étudier si tine 
augmentation de I'utilisation de dossiers améliore Ia qualite des données. Si c'est ie cas, ii faudrait effectuer des 
recherches portant sur I'utilisation d'autres moyens comme tine formation spéciale pour les intervieweurs, la 
modification de Ia norme de rendement des intervieweurs afin qu'elle comprenne I'utilisation des dossiers, 
I'acceptation d'un taur de réponse plus faible si ce dernier est accompagné d'une plus grande utilisation de 
dossiers, etc. 
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QUESTIONS METH000LOGIQUES RELATIVES 
A LA CONCEPTION DE L'ENQUtFE 

BR1TISH HOUSEHOLD PANEL STU1)Y 

P.C. Campanelli et L. Corti' 

4.J3l; 

On ne peut douter que les etudes par panel mernies aupres des ménages offrcnt des occasions uniques de Maliser unc 
gamme dc projcts de recherche mthodologiquc importants Ct innovatcurs. En mêmc temps, les tudcs par panel 
posent des dfis difliciles pour cc qui cat de Ia conception ainsi que de Is qualité et Ia nature complexe des donncs 
qu'clles permettent d'obtenir cre de nouvelles énigincs et de nouveaux problImes tant pour les cherchcurs dans lea 
domaines spcialiss quc pour tea mthodologistes. Dana is prtsentc communication, on d&nt comment pour 
l'enquêtc British Household Panel Study (BHPS), on a traisé de diverses questions relatives I Ia conception de l'6tude. 
L'cnqutc BHPS eat unc cnqute polyvalente I plusieurs cycles rcentc qui cat mense aupres de 5 000 mnages en 
Grande-Bretagne. On traite de d&isions prises par 1'6quipe qui dirige l'enquate BHPS pour cc qui eat du travail 
initial de conception, de questions courantes en matière de contrôle de Ia qualitd et du programme de recherche 
mthodoIogique. 

MOTS-CLES: Etudes par panel; cnquêtes; méthodologie. 

1. INTRODUCTION 

L'étude par panel polyvalente nationale menée auprès des ménages constitue un genre de plan de sondage 
longitudinal qui a connu une popularité croissante. Un exeinpie de cc genre d'étude est l'enquetc <Panel Study 
of Income Dynamics>> qui a été entreprise en 1968 a Ia University of Michigan (voir Morgan et Duncan 1986). 
Des etudes par panel nationales existent niaintenant ou sont en cours d'élaboration dans Ia majorité des pays 
europCens (y compris Ia Belgique, la France, l'Allemagne, Ia Grèce, Ia Hongrie, l'Irlande, le Luxembourg, les 
Pays-Bas, l'Espagne et Ia Suede). Toutes ces etudes ont des buts généralement semblabics sans étre identiques. 
L'enquête British Household Panel Study (BHPS) vient de s'ajouter a cet ensemble d'études nationales 
européennes. 

LI La British Household Panel Study 

L'equôte BHPS est le plus gros projet unique jamais finance par Ic Economic and Social Research Council 
(ESRC) du R.-U. et elle a été concue pour fournir des possibilités d'ana]yse uniques aux utilisateurs tant du 
milieu universitaire que de l'administration publique. L'enquéte est administrée a partir des beaux du ESRC 
Research Centre on Micro-Social Change sur le campus de la University of Essex, une equipe interdisciplinairc 
composée de 41 personnes travaille a sa réalisation. L.es interviews pour l'enquête ont commence en 1991 et 
devraient, en attendant une revue, se poursuivre par cycles annuels jusqu'à, au moms, 1998. L'échantillon 
probabiliste obtenu de 5 538 menages et de 10 303 personnes provient de partout en Grande-Bretagne. 
L'instrument d'enquête, qui est présenté a tons les membres adultes du ménage, comprend une interview en 
personne de 45 minutes avec chaque répondant, un bref questionnaire a remplir soi-même ainsi qu'un court 
questionnaire au niveau du ménage. Ces interviews et questionnaires portent sur divers domaines précis: Ia 
structure du ménage, le revenu et Ia richesse, I'expérience du marché du travail, les coüts et les conditions du 
logement, des questions de sante, le comportement en matitre de consommation, Ic mveau de scolarité et Ia 

P.0 Campancili et L Corti, The British Household Panel Study, ESRC Research Centre on Micro-Social Change, University of Essex, 
Colchcstcr. R-U. C04 3SQ. 
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formation ainsi que des valeurs socio-économiques. Les données sont structurées de façon a permettre aux 
chercheurs de décrire et d'analyser comment les particuliers, les families et les ménages vivent les changements 
dans leur milieu socio-économique et comment ils réagissent face a ces changements. On trouve plus de 
renseignements sur les objectifs de l'enquête BHPS dans Rose et coil. (1991). 

L'objet principal de Ia présente communication est de donner un aperçu de certaines des questions 
methodologiques fondamentales qui surgissent lors de Ia conception et de la réalisation d'enquêtes par panel 
menées auprès des ménages et de la façon dont on aborde ces questions dans le cadre de i'enqu&e BHPS 2 . 

La communication portera sur des questions méthodologiques et de conception dans un sens multidisciplinaire 
tres étendu avec des exemples tires de tons les aspects du processus d'enquéte depuis Ia conception initiale 
jusqu'à Ia diffusion inclusivement. La communication est divisée en trois sections: questions initiales, courantes 
et futures. 

2. QUESTIONS METHODOLOGIQUES INITLALES 

Le fait d'entreprendre une nouvelle étude par panel soulève plusieurs questions fondamentales qui découlent du 
but théorique de l'enquête et de considerations de coilt. Ces questions comprennent notainment quel genre de 
plan d'enquéte par panel devrait être adopte; quel sera l'intervalle entre les cycles, le mode de collecte des 
donnCes, les règles de conduite adoptees a l'egard des répondants, Ia taille de l'échantillon et le genre de plan 
d'échantillonnage; les sujets sur lesquels le questionnaire portera et comment nous nous y prendrons a ce propos; 
les methodes que nous utiJiserons pour régler les questions relatives a la non-réponse, etc. L'objectif général 
de l'enquete BHPS était de faire avancer noire comprehension du changement social et économique tant au 
niveau des particuliers que des ménages en Grande-Bretagne pendant les années 90. Pour Penquete BI-IPS, les 
decisions relatives a la conception, les buts de la recherche ainsi que les considerations de coilts ont interagi des 
facons suivantes: 

La genre de plan d'enquête par panel 

On peut utiliser plusieurs plans pour réaliser une enquête periodique portant sur des particuliers (voir Duncan 
et Kalton 1987; Kalton 1992). Ces plans comprennent le plan par cohortes, le plan avec renouvellement de 
panel, Ic plan a panel fractionné et les enquétes transversales périodiques ainsi que Ic plan d'enquete par panel 
classique compose d'un échantillon représentatif d'unités ou de particuliers qui sont suivis pour une série de 
cycles. L'enqu&e PSID et les etudes nationales européennes semblables tendent a We du dernier genre. Pour 
I'enquête BHPS aussi, nous avons adopté cc plan, ce qui nous a mis en conformité avec ces autres etudes par 
panel menées auprès des ménages et nous a permis d'atteindre nos objectifs de mesurer diverses composantes 
du changement au niveau des particuliers et de determiner des phénomènes transitoires ou persistants. 

Intervalle entre les cycles 

11 existe plusieurs raisons convaincantes pour réaliser les interviews a des intervalles de 12 mois (voir Rose, Buck 
et Corti 1991; van de Pol 1988). Des intervalles de moms de 12 mois signifient qu'il y a des cycles plus frequents 
cc qui augmente les coüts de la réalisation de l'enquéte sur le terrain et pent mener a une reduction dans la taille 
de l'échantillon pour compenser cette augmentation des coüts ainsi qu'à une augmentation du fardeau du 
répondant et du fardeau organisationnel. De méme, il se peut que l'utilisation d'intervalles plus courts ne laisse 
pas suffisamment de temps pour que certains changements se produisent. Par contre, des preoccupations a 
propos des erreurs de mémoire constituent des arguments contre l'utilisation d'intervalles plus longs (p. ex., tons 
les deux ans). La position de compromis de 12 mois présente l'avantage additionnel de correspondre a un 
concept de delimitation significatif pour le rCpondant. fl n'est donc pas surprenant que pour l'enquête BHPS, 
l'enquête PSID et plusicurs etudes européennes, on ait choisi un intervalle de 12 mois. 

On peut trouver des descriptions plus completes des questions et du travail relatits a Ia BHPS dans Rose, Buck et Corti (1991) et dana 
Rose, Campanelli, Corti Ct Taylor (1992) 
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Mode de collecte des données 

Des interviews en personne ont été réalisées pour Ic premier cycle de l'enqu&e. Plusieurs facteurs étaient 
implicites dans Ia decision de ne pas passer a l'interview télCphonique pour les cycles ultérieurs, en dCpit des 
tconomies qui pourraient être réalisées. Un passage a l'interview téléphonique aurait entrainé des modifications 
dans les procedures et dans les questionnaires ainsi que Ia possibilité d'introduire des effets de mode entre les 
cycles. De plus, le téléphone n'est pas un mode d'interview bien accepté pour Ia rCalisation d'enquétes en 
Grande-Bretagne. 

Rêgles de conduite adoptées a l'égard des répondants 

Les objectifs de Ia recherche visant a étudier les structures et les processus a l'intérieur des ménages, a examiner 
les valeurs et les attitudes par rapport au comportement, ainsi que Ia nature complexe de certaines des questions 
oat eu une incidence sur Ia decision de réaliser des interviews en personne avec chaque membre adulte du 
inénage, plutôt qu'avec seulement Ic chef du ménage comme cela est fait pour I'enquéte PSID et a n'accepter 
ins declarations par procuration qu'en dernier recours. Cette decision a eté considérée essentielle, en dépit de 
ses consequences financières linportantes. 

Taille de I'échantiflon 

On considérait que la taille minimum de l'échantillon devait étre de 5 000 ménages et de 10 000 personnes akin 
d'obtenir Ia precision désirée pour les estimations tant de la population dans son ensemble que de sous-groupes 
importants qui nous intéressaient tels que les families monoparentales et les personnes âgCes. Cet échantillon 
relativement considerable (selon les critéres des enquêtes réalisées par des universitaires) était aussi nécessaire 
pour qu'il se produise suffisamment d'Cvénements au fiJ des ans akin qu'on puisse effectuer l'analyse des 
transitions et pour tenir compte de I'attrition. 

Genre d'échantillon 

Les premiers travaux que nous avons effectués étaient dominés par Ic compromis entre les besoins du plan 
d'Cchantillonnage et les exigences liées a certains modCles longitudinaux. 11 y a eu discussion partisane parmi 
les membres de notre groupe consultatif sur les plans d'enquête par panel relativement a l'à-propos d'utiliser 
un plan de sondage en grappes a plusicurs degrés, certains Cconométres et statisticiens soutenant que pour les 
modèles statistiques qu'ils désiraient utiliser ii fallait employer un plan d'échantillonnage aléatoire simple (EAS) 
(voir Coxon 1992). Le fait que Ia dispersion des grappes dans le temps poserait des difficultés immenses pour 
Ia modélisation nous préoccupait particuliCrement. Les personnes qui connaissent bien les coüts de réalisation, 
sur Ic terrain, des enquêtes avec interviews sur place ne seront pas surprises d'apprendre que Ia mise en 
application d'un plan avec EAS, méme quand on peut disposer facilement du Postcode Address He (PAP) en 
Grande-Bretagne comme base de sondage, augmenterait les coüts du travail sur le terrain de 30 a 40 % 
uniquement a cause des déplacements des interviewers. Par contre, les avantages économiques considérables 
qui découlent de l'emploi d'un échantillon en grappes tie sont accompagnés que d'une petite perte dans 
l'efficacité de I'erreur-type. Dc plus, avec un budget fixe pour l'enquête BHPS, tin plan avec EAS aurait 
tellement réduit Ia taille de l'échantillon que, pour de nombreux genres d'analyses statistiques, cela aurait eu des 
consequences critiques. Ironiquement, II aurait été impossible de mettre en application un plan véritablement 
sans grappe> puisque le groupement dü aux intervieweurs et aux personnes dans les ménages existerait toujours. 

Quels sujets inclure et comment le faire 

Le contrat nous liant avec notre organisme de financement nous obligeait a inclure certains dornaines spécialisés. 
Toutefois, cela nous laissait encore une certaine latitude quant a Ia nature et au nonibre de questions a inclui-e 
pour chaque sujet. Quatre autres questions étaient considérées pertinentes: 

1) Le besoin de completer d'autres ensembles de données importants 

La reproduction de questions peut permettre d'effectuer des comparaisons avec d'autres ensembles de 
données a des fins de contrevalidation, ainsi que de faire tine analyse comparative, tant avec des données 
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transversales que des données longitudinales provenant d'autres pays. L'enquête BHPS a donc été conçue 
afin de maximiser la possibi1it d'apparier des données, tant avec cdlles provenant d'enquêtes universitaires 
et gouvernementales en Grande-Bretagne que des données d'autres etudes par panel menées auprès des 
ménages en Europe et aux 

Le besoin d'obtenir des mesures continues 

Une des caractéristiques précieuses d'une étude par panel est la possibilite que cette dernière offre de 
recueillir des mesures du changement de façon plus fiable qu'au moyen d'histoires retrospectives. Toutefois, 
de nonibreuses questions doivent porter sur les évCnernents qui se produisent entre les interviews et sont 
donc de nature retrospective. La collecte de telles mesures continues revêt tine importance capitale 
(Duncan 1992). Notre but était de produire des questions qui nous permettraient de construire des mesures 
continues du revenu, des antécédents de travail et de l'activité, de Ia structure des ménages et de Ia mobilitC 
résidentielle pendant le cycle de Ia vie. 

Le besoin d'une composante variable 

On ne peut poser toutes les questions souhaitables au méme moment. Le fait de diviser le questionnaire 
en tine composante <(principaleo et tine composante variable> permet d'ajouter plus de questions et, ce 
qui est plus important, nous donne une certaine flexibilité pour inclure, dans le futur, des questions qui 
peuvent être pertinentes aux besoins changeants tels qu'on les verra a cc moment. Cette facon d'agir 
soulève toutefois Ia question de determiner Ia fréquence appropriCe pour les questions posées a intervalle. 

I.e besoin d'avoir des caractéristiques spéciales pour le plan d'enquête 

La facon d'établir, de façon absolunient fiable, le lien entre tous les membres du ménage sans avoir a 
revenir a un plan matriciel complet (voir Brynin 1992) constitue un exemple d'une question spéciale reiée 
a la conception. 

Non-réponse 

Las biais dus a Ia non-réponse a tine question et a Ia non-réponse d'une unite sont des pré.occupations 
essentielles pour touts enquéte et prennent tine signification particulière dans le cas d'une étude par panel. Afm 
d'assurer une reprCsentativité continue, nous avons fait beaucoup d'efforts, clans le cadre de l'enquôte BHPS, 
afin d'obtenir tin taux de reponse élevC pour le premier cycle. Nous avons été assez chanceux pour obtenir des 
interviews (soiL directement, soit par procuration) avec TOUS les membres d'un ménage dans 69 pour cent de 
tons les ménages admissibles. Cela représente une réussite remarquable pour tine enqu&e non gouvernementale 
britannique, alors qu'un bon taux de réponse, pour obtenir tine interview avec AU MOINS UNE personne dans 
un ménage, s'établit aux environs de 65 a 70 pour cent. 

Nous nous sommes concentrés stir I'utilisation de méthodes de travail sur le terrain bien établies afin 
d'auginenter les taux de réponse et de motiver les intervieweurs ainsi que sur la conception du questionnaire et 
les strategies de dépistage des répondants afin d'aider a minimiser Ia non-réponse tant a une question que par 
tine unite. Citons comme exemple une experience a groupe fractionné avec recompense donnée au debut de 
l'étude et concue pour évaluer les effets du versement d'une recompense individuelle (Un bon-cadeau 
echangeable a un magasin a succursales national) sur la réponse initiale. A cause de variations au niveau des 
intervieweurs, il faut interpreter les résultats avec tine certaine prudence, mais il semble que la recompense alt 
eu tin effet positif sur Ia réponse. Ce résu]tat, plus les donnCes et recommandations provenant d'autres etudes 
(p. c)L, Department for Statistics of Income and Consumption 1984; Jean et McArthur 1987) ont suggéré 
l'adoption de récompenses remises aux répondants pour tout travail sur Ie terrain. Un autre exemple est Ia 
controverse, au niveau de Ia conception de l'enquéte, qui a entouré Ie probleme portant sur Ia facon de poser 
tin ensemble dCtaillé de questions sur le revenu des particuliers sans courir le risque d'une non-réponse a tine 
question ou par une unite. Après avoir consulté tin groupe d'experts nous avons, pour I'enquête BlIPS, choisi 

Tous ics dtails pertinents sur I'origrnc des questions, entre autres caractéristiques des questions, ont iti consigns. 
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tine option intermédiaire qui cherchait a dtablir un compromis entre l'étendue chronologique et le detail des 
renseignements sw la période la plus récente. Par exemple, les questions stir la richesse et les biens, considérées 
les plus délicates, seraient posées lors d'un cycle ultérieur quand les membres du panel seraient suffisamment 
engages dans l'enquête. De même, nous avons intégré des questions sur les gains a d'autres mesures de 
caracteristiques de l'emploi afin de les rendre moms importunes. Bien qu'une experience a groupe fractionné 
doive être réalisée pour évaluer ces méthodes, nous avons obtenu, clans le premier cycle, des taux de non-rCponse 
pour le revenu semblables a ceux des enqu&es gouvernementales, soit environ 10 pour cent. Ce chiffre est 
encourageant pour une enquéte universitaire. 

Réalisation de Ia collecte des données 

11 y avait aussi des questions portant stir Ia facon dont la collecte de nos données serait réalisée. Avions-nous 
les moyens de conslituer et d'entretenir notre propre equipe d'intervieweurs? Si nous avions recours a Ia sous-
traitance pour effectuer ce travail, comment pouvions-nous assurer Ia qualité du travail? La question de la 
qualite est devenue critique lorsque nous avons choisi tin organisme qui connaissait mieux les etudes de marché 
que Ia recherche universitaire pour effectuer le travail stir le terrain. Nous avons donc indus, dans le contrat, 
une série de procedures propres a l'enquéte afin d'assurer Ia qualité. Plusieurs de ces procedures souL d'usage 
courant dans le domaine des enquêtes, conime l'examen dCtaillé des intervieweurs, Ic fait de prévoir use 
formation particulière dans les domaines oa l'on pense que les intervieweurs pourraient avoir des points faibles, 
I'utilisation d'interviews fictives pré-é.tablies lors des seances de formation, le fait d'accompagner les intervieweurs 
quand ils commencent a réaliser les interviews, l'obtention, deux fois par semaine, de renseignements sur les 
progrès réalisés par les intervieweurs, des procedures de conversion des refus, des rCinterviews par Ia poste et 
par téléphone auprès d'un échantillon de répondants, etc. D'autres ótaient plus innovatrices comme l'utilisation 
de videos speciaux pour la formation (voir Smith 1992) et le fait de montrer a tons les intervieweurs comment 
adapter leur presentation initiale pour qu'elle réponde aux circonstances spéciales propres au répondant (voir 
Groves Ct Cialdini 1991). 

3. QUESTIONS METHODOLOGIQUES COURANTES 

Le deuxième cycle de travaux stir le terrain a amené de nouvelles questions portant stir Ia réalisation et le 
contrôle de Ia qualité. De plus, nous désirions établir Ia recherche méthodologique pour elle-même. 

3.1 Questions portant stir Ia réalisation 

Regles de suivi 

Pour la conception des etudes par panel classiques, II faut de bonnes régles de suivi afin de préciser quelles 
unites doivent &re conservées lors de chaque cycle, quelles nouvelles unites doivent étre ajoutées et queUes 
unites doivent être éliminées (Duncan 1992). En termes simples, nous voulions suivre les membres de 
l'échantillon original dans le temps méme s'ils allaient former de nouveaux ménages et nous désirions ajouter 
de nouveaux membres a I'échantillon a La suite des naissances et des manages, afin que l'échantillon conserve 
tine certaine représentativitC. Toutefois, La question se complique rapidement. Citons comme exemple le cas oü 
le statut de membre <dans l'échantillon et gnon dans 1'6chantWon>> est recoupé avec le fail que La persoane a 
été tin répondant ou tin non-répondant. Par exemple, remontons-nous a un ménage ott les membres qui nc 
faisaient pas partie de l'échantillon out collaboré, mais oü les membres de l'échantillon original ne l'ont pas fait? 
Ii y a aussi tine limite pratique quant aux membres de l'échantillon original qui peuvent We suivis. Nos règles 
pour le deuxième cycle n'excluaient que les membres de I'échantillon original qui avaient demenage a l'extéricur 
du pays (a la grande deception de nos intervieweurs trop consciencieux) ou qui ont etC envoyés dans des prisons 
ou admis dans des hôpitaux pour malades mentaux (les autres établissements institutionnels Ctaient inclus). 

Ii y a aussi la question du omftage par opposition a La famffle. Des economies peuvent étre réalisées si On 
liniite les interviews a tine unite .cfamiliale* a partir du deuxième cycle puisque les roles stnictement 
économiques, comme ceux de pensionnaire ou de chaxnbreur prCsentent peu d'intërêt pour la recherche. Pour 
ce faire, II faudrait Ctablir tine definition de Ia famille* qui est cohérente et utilisable sw Ic terrain. Toutefois, 
une telle definition semble poser des problèmes en elle-méme, car Ic critère pour l'inclusion dans une famille 
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devrait être Ia nature des relations courantes ainsi qu'une evaluation de leur permanence vraisemblable. Pour 
le deuxième cycle, nous avons employé Ia definition norma1ise d'un menage afin de determiner qul dolt être 
interviewé a une adresse oi l'on trouve des membres de l'échantillon original. Le concept dewfamilleo pourrait 
toutefois entrer en jeu dans les règles de suivi a partir du troisiIme cycle, puisque certaines categories de 
membres qui ne font partie iii de l'échantillon ni de la famille et qui sont partis pour former des ménages 
distincts pourront ne plus être suivis. 

Conception de Ia page cou'verture 

On a rencontré plusieurs problèmes iniprévus lors de Ia conception d'une page couverture pour le deuxième 
cycle. Le premier problème s'est pose parce que I'enquéte était réalisée par interview stir place: essentiellement, 
comment fournit-on physiquement les renseignements dont l'intervieweur qui réalisera I'interview cette annéc 
aura besoin, comme les adresses et les renseignements démographiques de base? Ces renseignements devraient-
ils figurer sur un document distinct, étre imprimés sur des &iquettes qw seront apposées sur La page couverture 
ou imprimés directement sur Ia page couverture elle-méme? Un deuxième probleme était le fait de determiner 
si l'on avait besoin de pages couvertures au niveau des particuliers ou des ménages. Toutefois, Ic concept d'un 
ménage longitudinal est futile, puisqu'à partir du deuxième cycle, l'échantillon est essentiellement un échantillon 
de personnes. Par contre, les intervieweurs s'occupent encore de ménages. L'utilisation de pages couvertures 
an niveau des particuliers aurait entrainé tine proliferation de documents pour les intervieweurs et les procedures 
nécessaires pour s'occuper des nouveaux entrants seraient devenues compliquées. Eventuellement, nous avons 
adopte tine page couverture au niveau des ménages. Un troisième problème portait sur Ia façon de designer 
les membres *prévus* de chaque ménage. Cela n'était pas toujours aussi simple qu'on le penserait. Par 
exemple, si tine carte de confirmation d'adresse nous permettait de découvrir qu'un couple s'est séparé, nous 
supposions alors que les enfants étaient allés avec leur mere et nous les inscrivions comme membres prévus du 
ménage de leur mere. Toutefois, si l'intervieweur coustatait qu'ils faisaient partie du mCnage de leur pêre, ils 
lui sembleraient de nouveaux entrants* parce qu'ils n'auraient pas déjà éte inscrits. Sans tin mécanisme special 
pour traiter de tels cas, des erreurs importantes pourraient être créées au niveau de I'appariement des donnóes. 

Rappel de renseignements déjà fouruis (interview avec rétro-information) 

Le faiL de simplement poser les questions a nouveau a chaque occasion petit entralner une surestimation du 
changement veritable. Prenons, par exemple, le changement illusoire bien connu relevé, dans le cadre de Ia CPS, 
a propos des flux bruts de données stir les professions et les branches d'activité (Collins 1975). 11 y a aussi les 
problèmes de frontiere entre les cycles embarrassants rencontrés avec les panels de la SIPP et de l'enquéte PSID 
(Moore et coil. 1992; Duncan et Mathiowetz 1985). II s'agit d'une tendance qu'ont les répondants a surdéclarer 
les changements clans l'état cc clans les montants reçus entre des mois civils adjacents inclus clans les périodes 
de référence correspondant a des interviews différentes, et a sous-déclarer les changements entre des mois qui 
font partie de la période de référence pour une seule interview, c.-à-d. une tendance qu'ont les changements a 
se grouper a La frontiere entre les cycles. Une procedure pour minimiser ces difficultés consiste a rappeler a 
un répondant la réponse fournie lors du cycle précédent puis a lui demander s'il y a eu des changements. 

Le rappel de renseignements prCsente de nombreux avantages, y compris Ic fait de réduire l'erreur de mesure 
cc Ic changement factice, d'allóger le fardeau du répondant et de l'intervieweur, de diminuer Les coüts suite a une 
reduction du temps d'interview et du codage, Ic fait de fournir une période de delimitation pour Ic rappel 
d'événements récents, ['aide pour stiinuler la mémoire et d'inciter les répondants a se remémorer avec plus de 
soin les événements passes. Par contre, cette facon d'agir comporte Ic danger de réduire les estimations du 
changement veritable (ii est facile de dire que rien n'a change); de donner l'illusion d'un non-respect de la 
confidentialite; d'une collaboration negative; et il y a aussi des questions de coüts et de complexité. Une 
discussion complete des questions et méthodes relatives au rappel de renseignements déjà fournis est présentée 
dans Corti et Carnpanelli (1992). 

Pour le deuxième cycle de I'enquCte BlIPS, nous avons decide de fournir une quancité Iimitée de renseignements 
déjà déclarés. Ces informations comprenaient des renseignements de base pour communiquer de nouveau avec 
un repondant, comme l'adresse de cc dernier; les feuliles de visits pour les menages oü il a fallu effectuer de 
nombreuses visites de rappel; et des listes de dénombrement avec des renseignements demographiques. Nous 
avons aussi inclus tine question spéciale de verification pour préciser si les renseignements fourths l'année 
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précédente étaient exacts ou non afin d'aider a expliquer toute incoherence entre deux années. Le coüt et Ia 
complexitC de Ia conception d'un questionnaire papier et crayon qui nous aurait permis de rappeler des 
renseignements aux membres de l'échantillon original ainsi que d'inclure de nouveaux entrants nous ont dissuade 
de rappeler des renseignemeuts relatifs aux sujets visés par l'enquête jusqu'à ce que nous passions a l'IPAO. 

II y a toutefois un chevauchement integre dans les pCriodes de référence de l'enquête BHPS. Par exemple, la 
période de travail sur le terrain tant pour le premier cycle que pour le deuxième dure essentiellement quatre 
mois (de septembre a décembre) et, dans chaque cas, on demande aux répondants s'il s'est produit des 
changements depuis septembre de l'année prCcédente. Ainsi, pour uii répondant qui etait interviewé en octobre 
les deux années, les renseignements de septembre sont dispombles avec une periode de rappel de 13 mois et 
rCpétés avec une période de rappel d'un mois. Ce chevauchement peut étre utilisé pour déméler des declarations 
en double. Dc méme, l'enqu&e BHPS comprend une verification intégréc portant sur Ia profession. Bien que 
l'on demande aux répondants leur profession lors de chaque cycle, on leur demande aussi quand its ont 
commence a travailler clans le poste qu'ils occupent au moment de l'enqu&e. Nous pouvons donc comparer leur 
conception de l'évolution ou de La non-evolution de leur emploi avec les differences clans les descriptions de leur 
profession, en éliminant Ja variation attribuable a des interpr&ations du codage. 

Codage des professions (essai du CASOC) 

Le CASOC ou Computer-Assisted Standard Occupational Coding (codage normalisé des professions assisté par 
ordinateur) a été élaboré récemment au R.-U. clans le cadre d'une collaboration des universités de Warwick et 
de Cambridge. Le logiciel CASOC peut étre utilisé pour effectuer le codage assisté par ordinateu.r et le codage 
automatisé et plusieurs fichiers utilitaires qui y sont associés permettent de recoder automatiquement les sorties 
détaillCes en fonction d'une gainmc étendue de classifications professionnelles et sociales. Nous avons rCalisé 
notre propre experience avec le CASOC afin de comparer le codage assisté par ordinateur au codage manuel 
des professions au niveau 3 chiffres tant pour cc qui est de la fiabilité que de Ia validité. Un échantillon aléatoire 
de 325 descriptions de Ia profession des répondants a été recode indCpendamment hint fois: le travail a été 
effectué quatre fois a la main par des codeurs possedant différents niveaux d'expérieucc, trois fois par les mémes 
codeurs a l'aide du logiciel CASOC en mode assisté par ordinateur et une fois par tin codeur qui a utilisé le 
Logiciel en mode entinrement automatisé. La dernière addition est tine colonne pour un <<codeur expert)> qui 
sera utilisée comme modéle de Ia vérité. L'analyse des données n'est pas terminée, mais certains résultats 
préliminaires laissent supposer une flabilitC assez élevée avec des taux de concordance moyens de 0,79 parmi les 
codeurs manuels comparativement a 0,82 en mode assisté par ordinateur. 

Questions relatives a Ia conception de Ia base de données, I Ia documentation et a Ia diffusion 

D'autres questions importantes ont trait au meilleur genre de conception de base de données, pour des données 
longitudinales, qui satisfera une liste de besoins contradictoires comme la facilité d'accès pour le traitemeut, Ia 
facilité de manipulation des données pour des genres particuliers d'analyses, l'efficacite du stockage, etc. Comme 
pour plusieurs autres etudes par panel portant sur des ménages, nous avons choisi Ic logiciel de base de données 
relationnelles Scientific Information Retrieval (SIR). 

Les usages relarifs a Ia documentation et a Ia diffusion peuvent aussi soulever des questions methodologiqucs. 
On ne dolt pas oublier Ia nécessité d'élaborer des facons d'aider les autres a utiliser et a exploiter les données 
recueillies au moyen d'un panel. Cela suppose tin besoin de méthodes, qui onE fait I'objet de recherches 
approfondies, en matière de documentation et de diffusion ainsi que de bonnes politiques de formation, 
particulièrement pour les jeunes chercheurs, puisque les ensembles de données considérables et complexes 
découragent souvent les utilisateurs I cause de leur complexite tant intrinseque que technique. Dans Ic cadre 
de cc processus, le Centre a élaboré tine banque de données stir les questions employees précédemment, des 
interfaces informatiques pour les utiuisateurs, a établi tine série de séminaires de fonnation (conjointement avec 
deux autres universités) et créé sa propre Research Resources Unit qui joue un role central clans la gestion de 
l'information au sein du Centre et qui fournit divers services au personnel de cc dernier ainsi qu'I l'ensemble 
des chercheurs. 
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31 Contrôle de Ia qualité et sources d'erreurs 

Le souci principal pour toute enquête dolt étre la qualité des données a toutes les étapes du processus d'enquete. 
Un souci plus général est celui d'étudier, quand cela est possible, I'iniportance de divers genres d'erreurs 
d'échantillonnage et non dues a l'échantilloimage afm que les utilisateurs ultérieurs puissent bénéficier des 
résultats de ces recherches. 

En plus de surveiller l'organisme qw effectue nos travaux a contrat, le Research Centre a partidpé a des projets 
réalisés avant et après l'enquête. Par exemple, en plus des techniques standard d'essais prealables, certains des 
essais préalables faisaient appel a des m&hodes spéciales comme le codage des interactions entre l'lntervieweur 
et le répondant (Canneil et coil. 1989), des etudes de compte rendu auprès des intervieweurs et sur le terrain 
auprès des répondants (Cainpaneili, Martin et Rothgeb 1991) CL des etudes avec des groupes fractionnés. 

On a aussi consacre beaucoup d'efforts pour nous assurer que Ia coilecte des données sur le revenu nous 
permettait d'obtenir les résultats les plus exacts. On a demandé aux répondants de consulter des documents 
quand cela pouvait se faire. Les codes fiscaux ont é.té recueillis quand les fiches de paie étaient disponibles atm 
de verifier l'exactitude des données déclarées par les répondants. De méme, nous avions des soucis particuliers 
a propos de Ia mise en application et de l'évaluation des procedures de rnise a jour des panels, de suivi ainsi que 
de depistage, et un programme inlormatique special a été ecrit pour aider a Ia réalisation de cette tâche. 

Une fois la coliecte des données du premier cycle terminée, nous avons aussi participé a plusieurs etapes 
courantes, bien que pas toujours simples, y compris des verifications de Ia qualité des processus de contrôle et 
de codage, l'épuration des données, l'élaboration de variables calculées, des problèmes de pondération et 
d'imputation ainsi que l'analyse de la non-rCponse. Dans le cadre de Ia collecte des données pour le deuxième 
cycle, nous tentons de convertir lcs refus clans les ménages et de trouver et d'interviewer les personnes avec qui 
nous n'avons Pu entrer en communication lors du premier cyde. Dans le cadre de l'analyse pour Ic deuxième 
cycle, nous étudierons les questions relatives a l'attrition des panels. 

Notre plan visant a mesurer Ia variance attribuable aux intervieweurs constitue un projet important clans le 
cadre de nos efforts pour determiner les sources d'erreurs. Un tel travail exige Ia randomisation de l'affectation 
des interviewés aux intervieweurs. C'est Mahalonobis (1946) qui a eté Pun des premiers a utiliser cette m&hode 
sous le nom d'céchantillon enchevêtré.. A cause d'exigences relatives au travail sur le terrain et des coüts de 
déplacement, nous avons adopte une forme de randomisation sous contrainte clans laquelle les adresses ont été 
attribuées aux intervieweurs de façon aléatoire dans des ensembles géographiques. Par exemple, toutes les paires 
d'UPE distantes de moms de dix kilomètres oct etC réunies en grappes d'une manière unique. Dans une grappe 
donnée, les adresses ont ete attribuCes de facon aléatoire aux intervieweurs. Nous avons l'intention de recueillir 
des renseignements sur l'importance de la variabilitC entre les intervieweurs et d'établir un rapport entre cette 
variabilitC et les caractCristiques des questions posées, les caractéristiques des intervieweurs eux-mêmes et, cc 
qui est le plus important, avec certains indicateurs de Ia mesure de I'erreur qui seront disponibles pour les 
données tels que les divergences dues a Ia mémoire. Comme cc travail a etC rCalisé dans le cadre du deuxième 
cycle, une composante implicite de l'essai sera l'analyse de I'effet dü a l'envoi du même intervieweur ou d'un 
intervieweur different chez un rCpondant lors de Ia dewdIme année d'une étude par panel. Nous attendons avec 
impatience l'occasion d'analyser ces donnCes Ic printemps prochain au moyen de modèles de composantes de 
Ia variance a l'aide d'un nouveau logiciel hiérarchique appelé M13, disponible an R.-U. (Goldstein 1991). 

33 Recherche en méthodologie 

Les projets traitCs clans Ia prCsente section représentent ceux qui, nous l'espérons, permettront de faire 
progresser notre connaissance des avantages et des limites des données obtenues clans le cadre d'enquêtes par 
panel et ils découlent surtout des points d'intérét de nos chercheurs. 

Contamination des réponses 

La presence de tiers a-t-elle une incidence sur les réponses a des interviews réailsCes dans Ic cadre d'enquétes? 
Par exemple, se pourrait-il qu'une épouse ne veuille pas parler de ses anciens petits amis et fournir des données 
exactes si son marl est present dans Ia pièce? Ce genre de contamination des rCponses est une preoccupation 
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ixnportante pour toutes les enquêtes, mais ii est particulierement pertinent clans le cas d'études menées auprès 
des ménages, oü il arrive souvent que d'autres membres du ménage soient presents quand les répondants sont 
interviewés. De méme, on pourrait aussi imaginer Ia situation d'une erreur de réponse qui vane dans le teinps 
puisque les tiers qui sont presents peuvent changer d'un cycle a l'autre. Le questionnaire de l'enquete BHPS 
permet d'effectuer ce genre de recherche car on trouve, a Ia fin de chaque section du questionnaire, une question 
réservée a l'intervieweur qui permet a cc dernier d'indiquer qui était present. Dans I'analyse de ces données 
provenant du premier cycle, Corti et Clissold (1992) onE trouvé certaines données qui laissent supposer que Ia 
presence d'autres personnes lors d'une interview peut effectivement avoir une incidence sun les réponses du 
répondant, particulièrement dans le cas de questions de nature delicate. 

Calendricrs et appel a Ia mémoire 

Comme nous l'avons déjà mentionné, le plan pour recueilhir des mesures continues du changement exige qu'un 
bon nombre des mesures recueillies clans le cadre de l'enquête portent sun des descriptions retrospectives du 
changement au cours de Ia dernière année, plutôt que sun Ia situation qui existe an moment de l'interview. La 
question de concevoir un questionnaire afln de saisir cc mveau de detail des données avec un degre de qualité 
acceptable a cause du souci et entraIné des discussions. Pendant les deux années de planification intense en 
prevision de l'enqu&e, un certain nombre d'enqu&es pilotes et d'essais préliminaires onE été réalisés pour faire 
l'essai de diverses facons de recueilhir cc genre de données faisant appel a la mémoire, y compris Ic fait de 
structurer le sens de l'appel a Ia mémoire de différentes facons, c'est-à-dire du passé an present ou du present 
au passé, l'utilisation de diverses aides visuelles visant a rafraichir Ia mémoire, l'integration de Ia collecte des 
données avec d'aut.res Cvénements de Ia vie ainsi que le fait de saisir des details du changement a l'aide de 
rappels libres mais chronologiques ou de l'emploi d'un caruet oà seraient consignés les renseigneinents mois par 
mois ou semaine par semaine, comme ceux utilisés clans le cadre d'autres enquétes par panel européennes (voir 
Corti 1992). 

Méthodes analytiques afin de tenir compte de Ia comptexité du plan d'enquête 

Les données obtenues au moyen de plans d'enquête par sondage complexes ont traditionnellement été analysées 
a l'aide de diverses méthodes (comme le développement en série de Taylor, Ia méthode BRR, les répétitions 
selon La méthode du jacknife) pour tenir compte des effets du plan sur les erreurs-types (you, par exemple, Kish 
et Frankel 1974). Récemment, on a propose des modèles a plusieurs niveaux comme autre cadre pour effectuer 
l'analyse de ces données (Goldstein 1991). Les modèles a plusieurs niveaux présentent l'avantage de permeure 
l'&ude explicite des elements essentiels de Ia structure hiérarchique des données-échantillons et us peuvent 
fournir des estimations plus efficaces que les méthodes traditionnelles. Taylor et Cainpanelli (1992) ont entrepris 
une comparaison empirique de ces deux méthodes pour des modèles de regression normale et logistique. Le 
but est d'évaluer les avantages et les inconvénients possibles lies a I'emploi de modèles a plusieurs niveaux plutôt 
que de techniques traditionnelles d'estiination de La variance. Un certain nombre de modêles dans lesquels on 
retrouve une gamme d'cffets du plan de sondage pour la variable dépendante ainsi qu'une gainme d'effets du 
plan de sondage pour les variables independantes onE eté étudiés. Les données préliminaires laissent supposer 
que les méthodes traditionnelles et a plusieurs niveaux donnent des estimations des résultats semblables tant pour 
les paramètres que pour les conclusions liées aux modles. 

Interviews qualitatives 

L'interview elle-môme est un domaine qui peut être etudie en soi. Un des principaux soucis du Centre est de 
11cr l'enquére a d'autres méthodes de collecte de données, comme des interviews qualitatives plus en profondeur. 
Un de nos associés de recherche entreprend actuellement une étude qualitative de Ia retraite portant sur des 
membres de notre enquéte-pilote par panel. Cette étude sera donc ties utile comme essai de Ia validité des 
mesures provenant de notre enqu&e comparativement a celles qui découlent d'une mCthode basée sun les cycles 
de vie. Dans une veine semblable, le projet des systèmes de repartition des ressources des ménages (voir, par 
exemple, Laurie 1992; Laurie et Sullivan 1991) combine une méthode qualitative avec Ins possibilités plus limitées 
mais plus representatives de l'étude par panel clans cc domaine. 
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3.4 Recherche méthodologique portant sur les sujets visés par l'enquéte 

Une autre stratégie relative an travail portant sur I'enqu&e BI-IPS a consisté a explorer des problemes 
méthodologiques en cifectuant de la recherche sur les sujets visés par l'enquéte. Deux exemples de cc genre 
de travail résultent de Ia participation de membres de notre équipe a la International Conference on Social 
Science Methodology qui s'est tenue récemment a Trente en Italie. Buck et Scott (1992), par exemple, out 
découvert certaines questions m&hodologiques importantes quand ils out utilisé des analyses des histoires des 
événements. Leur but était de modéliser les jeunes qw quittent le domicile familial. us out découvert que cela 
peut constituer un concept ambigu. fls out constaté que de légères variations thus la definition de leur variable 
dépendante menaient a des differences non négligeables dans leurs résultats a propos des sujets visés par l'étudc. 
Un autre exemple vient du travail de Dcx et Laurie (1992) qui out étudié diverses questions méthodologiques 
rencontrées lors de leur analyse trausnationale comparative du comportement des femmes sur le marché du 
travail. 

4. QUESTIONS METHODOLOGIQUES FUTURES 

Plusieurs nouveaux projets sont prévus et actuellement a i'étude: 

Test de Ia faisabilité de l'IPAO 

Dans l'avenir, nous étudierons I'utilisation de la méthode d'interview sur place assistée par ordinateur (IPAO). 
L'IPAO est maintenant utiliséc ou a l'essai pour de nombreuses etudes partout dans Ic monde, y compris 
certaines etudes très complexes (voir Costigan et Thompson 1992). Non seulement devrons-nous étudier des 
questions et des difficukés liées a la misc en application, il y a des questions de comparabilité des données. Dans 
quelle mesure les données recueillies dans Ic cache d'une enquête assistée par ordinateur sont-elles comparables 
aux données recueillies a I'aide de mCthodes plus traditionnelles? Un passage a l'IPAO au milieu d'une enqu&e 
par panel peut nous faire confondre Ic changement veritable avec un effet de mode possible (Olsen 1992). Par 
exempie, les répondants pourraient Ctre plus ouverts scion un mode d'interview (cc qui se traduirait par une 
difference dans les moyennes au fit des ans) ou les donnCes déclarées pourraient être plus exactes (cc qui 
pourrait mener a une reduction clans la variance). 

La fiabilité des données rtrospectives 

Les résultats de Ia recherche portant stir Ia qualité et Ia fiabilité des donnécs faisant appel a Ia mémoire sont 
disponibles (voir l'étude de Dcx 1992), mais pour les etudes par panel européennes, ils sont extrêmement limités, 
en partie parce que bon nombre des etudes par panel nationales menées auprs des ménages n'ont commence 
que depuis Ic debut ou le milieu des années 80. Pour l'enquete BHPS, nous espérons améliorer cette situation. 
I_es données offrent deux genres différents d'occasions d'estiiner l'importance de l'erreur de mémoire: 1) on 
demande des renseignements sur des événements du passé lointain clans deux enqu&es réalisées lors d'années 
diffCrentes et 2) comme on l'a décrit ci-dessus, il y a un chevauchement entre les cycles de l'enqu&e cause par 
la durée de Ia période de travail stir Ic terrain. Cela offre certaines occasions intéressantes de faire des 
comparaisons. Nous pouvons vow si les écarts dans les declarations varient selon Ic genre de question, Ic sujet, 
les difficultCs de Ia tâche de declaration, la pertinence probable des événements en question et diverses mesures 
des caractéristiques des répondants. Nous espérons aussi établir l'effet de telles erreurs sur les modèles reels 
et lier cc travail avec un projet semblable propose par d'autres chercheurs britanniques, a l'aide de données 
basées sur des rappels de mémoire portant sur une période de 10 ans. 

L'initiative d'analyse de grands ensembles de donuées considérables et complexes (KAnalysis of large and 
Complex Datasets*) 

i.e Economic and Social Research Council du R.-U. a récemment recu un appel de proposition pour un 
programme de recherche sur l'analyse de grands ensembles de données complexes. Le Centre espère participer 
a des projets rCalisés en collaboration clans le cadre de cc programme afin d'élaborer des lignes directrices 
pratiques a l'intention des spécialistes en sciences sociales qui désirent analyser des données d'enquéte complexes, 
des facons d'incorporer des <indicateurs d'imputation dans l'analyse des donnCes et accroItre les possibilites de 
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modèles de survie en temps discret pour englober des effets aléatoires a plusieurs mveaux. D'autres projets 
considérés comprennent l'utilisation d'une nouvelle technologie pour le codage de questions ouvertcs autres que 
ceiles portant sur la profession et pour une reconceptualisation radicale de Ia diffusion des données. 

5. CONCLUSIONS 

Plusieurs genres importants de projets n'ont pas été mentionnés jusqu'ici. Pour l'enquete BHPS, Ia priorité sera 
accordée a une étude de validation afin d'exaininer l'exaciitude des donnóes autodéclarées par les répondants 
et ensuite a du travail additionnel centre sur Ia non-réponse. De plus, il pourrait être intéressant d'ajouter un 
nouvel échantillon transversal afin d'examiner les effets de conditionnement d'un panel dans le contexie de 
l'enquête BHPS. 11 y a d'autres questions qui ne s'appliquent pas seulement a l'enqué.te BHPS. Comme 
inéthodologistes, nous voudrions voir des recherches portant sur les questions relatives a Ia conception des 
questionnaires clans un contexte longitudinal. Cela comprendrait le fait de determiner quelle est La veritable 
valeur d'une question longitudinale Ct d'élaborer des lignes directrices pour les concepteurs et les utilisateurs 
relativement a ce qui dolt être fait quand on découvre qu'une question du premier cycle ne donne pas les 
résultats escomptCs on a vu sa signification changer dans Ic temps. De méme, II faut effectuer du travail de 
conception dans le domaine des bases de données pour des genres particuliers d'analyses (p. ex., des analyses 
sur Ia chronologie des CvCnements). Nous voudrions aussi voir certains des outils plus récents disponibles pour 
l.a recherche portant sur des enqu&es comme les techniques d'interviews cognitives (Tanur et Fienberg 1992) 
et an codage détaillé des interactions entre les intervieweurs et les répondants (Canneil et coil. 1989) appliqués 
a certains des problèmes parliculiers de Ia collects de données longitudinales. Un précédent clans ce domaine 
est l'utilisation qu'ont fait Moore et ses collegues des interviews cognitives afm d'axnéliorer les procedures pour 
Ia SIPP (1992). Un autre exemple serait l'étude portant sur ce que les travaux de recherche cognitive en 
laboratofre et le codage du comportement pourraient nous apprendre a propos du fail que les répondants sont 
conditionnés* ou non et dans l'affirniative, comment et quand cela se produit. 

Nous espérons que cette communication vous a donné tine idée d'une partie du travail qui est présentement 
réalisé ou prévu dans le cadre de l'enquete BHPS. Comme il s'agit d'une enquete par panel relativement 
nouveile, nons n'aurions Pu aller aussi loin que nous l'avons fail sans les connaissances uniques acquises a partir 
d'autres etudes. Nous voulons exprimer notre vive gratitude a toutes les personnes qui nous ont aides ou qui 
nous ont donné des conseils et attendons avec impatience vos commentaires et suggestions. 

Nous reconnaissons avec gratitude l'appui tant du Economic and Social Research Council (R.-U) que de Ia 
University of Essex. Le travail mentionné dans Ia présente communication fait partie du programme scientifique 
du ESRC Research Centre on Micro-Social Change de Grande-Bretagne, 
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UNE ETUDE LONG1TUDINALE BASEE SUR UNE ENQUETE 
PERMANENTE NATIONALE: 

L'ENQUETE LONG1TUDINAL STUDY OF AGING 

M.G. Kovar' 

RESUME 

Un supplement a Ia National Health Interview Survey (enquête nationale sur Ia sante) (NHIS), une enquete 
permanente sur Ia population civile hors établissements institutionncls dcx tats-Unis, a CtC utilisé afin d'obtenir lea 
donnécs de réfCrence pour une étude longitudinalc. Dans cette Ctude, l'enquate cLongitudinal Study of Aging 
(LSOA), on a aussi tire ptofit d'appanemcnts avec des dossiers administratils pour Ciablir I'occurrence ella cause 
des dCccs ainsi que l'utilisation dcx soins médicaux dispenses aux malades hospitalisés. Dans La présentc 
communication, on deerit l'Ctude Ct on examine ccrtains dcx avantages et dcx inconvénients lies a I'utilisation d'une 
étude conçue a d'autrcs fins comme base d'une étude longitudinaic. 

MOTS-CLES: Vicillissement; longnudinalc; NHIS; LSOA. 

1. INTRODUCTION 

De nombreux pays, y compris le Canada, réalisent des enquêtes-échantillons nationales transversales basëes sur 
Ia population. De nombreux pays effectuent aussi des etudes longitudinales basées sur un échantillon de Ia 
population. Dc plus, tous les pays disposent de dossiers adniinistratifs renfermant des donnécs qui, du moms 
théoriquement, peuvent être couplées avec ces enquétes et etudes. Toutefois, Ia coordination entre les etudes 
transversales et les etudes longitudinales est rarement bien fake et les dossiers administratifs ne sont pas utilisés 
aussi souvent qu'ils pourraient l'ôtre. 

Dans La présente communication, on décrit une enquete transversale nationale utilithe comme La base d'unc 
étude longitudinale, dans le cadre de laquelle des données tirées de dossiers administratifs out été couplées avec 
les données de l'ëtude. 

L'étude est I'enquête LSOA, qui etait basée sur le supplement <Supplement on Aging (SOA) a l'enquéte NI-HS 
de 1984. Les enregistrements sur les participants a I'étude ont &é couples avec un fichier d'actes de décès et 
avec un fichier d'enregistrements sur les demandes liées aux sorns médicaux. En autant que je sache, il s'agissait 
de Ia premiere étude longitudinale qui avait été conçue pour é.t.re basée sur une enquete transversale nationale 
permanents et aussi pour tirer profit d'appariements avec des dossiers administratifs afin d'ajouter des 
renseignements aux réponses recueillies dam Ic cadre de l'enquête. 

Dam la presents communication, on décrit tout d'abord l'étude puis on examine certains des avantages et des 
inconvénients de cette méthode. 

M.G. Kovar, National Center for Health Statistics, Hyattsvifle (Maryland), E.-u. 20782. 
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2. L'ETUDE 

2.1 L'enquete de référence 

L'euquête LSOA était bathe sur l'enquête NHIS, une enquête transversale permanente portant sur Ia population 
civile hors établissements institutionnels des Etats-Unis. L'enquéte NHIS est composee d'un questionnaire 
principal, ou de base, qui est révisé environ une fois par décennie et de supplements portant sur des sujets 
spéciaux qui changent d'une année a l'autre. En 1984, il y avait deux supplements a l'enquéte NHTS, un 
supplement sur L'assurauce-maladie et le supplement SOA. Le questionnaire principal de l'enquête NHIS ainsi 
que les deux supplements ont fourni les données de référence pour l'enquête LSOA. 

Le supplement SOA a aussi fourni Ia base de sondage et il comprenait des questions qui ont éte posées dans 
les interviews de l'enqu&e LSOA réalisées ultérieurement. 

2.1.1 Le questionnaire de base de l'enquéte NHIS 

L'enquête NHIS est la grosse enquête permanente, réalisée par le National Center for Health Statistics (NCHS), 
qui est concue pour obtenir des renseignements sur les maladies chroniques et aigues dont souffre la population 
civile hors établissements institutionneLs de tons les ages vivant dans des ménages aux Etats-Unis. Cette enquéte 
receuille egalement des données sur les blessures subies par cette population et sur son utilisation des services 
de sante. 

Des details a propos de l'enquête, y compris le plan d'échantillonnage et les procedures utilisées en 1984, ont 
été publiés (Kovar et Poe 1985). II y a, cependant, certaines caractéristiques de l'enquête NHIS qui n'étaient 
pas cc que nous aurions choisi Si flOUS avions eu Ia haute main sur tout le processus. 

L'enqu&e NHIS est une enquête nationale, basée sur un plan d'échant.illonnage compiexe, avec des interviews 
réalisées dans des menages chaque semaine (les échantiulons hebdomadaires sont des échantillons nationaux 
indépendants). 

L'enquête est bathe sur des personnes qui répondent pour leur famille. Bien que l'on invite tons les adultes qui 
sont clans le domicile a participer a I'interview, tout adulte peut répondre pour tons les autres membres de Ia 
fanaille. 

L'enquête est conçue afm d'obtenir des estimations de ia prevalence et non pour étudier des relations entre 
variables. C'est pourquoi on utilise des sous-échantillons quand une fraction de l'échantillon suffit pour estimer 
Ia prevalence. Des sous-écbantillons sont utilisés, par exemple, pour fournir des estimations de Ia prevalence 
d'Ctats chroniques. Ii y a six listes d'états, chacune étant utilisée dans un sixième des ménages, 

2.1.2 I.e supplement sur l'assurance-maladie 

I.e supplement sur I'assurance-maladie renfermait des questions a propos de Ia protection offerte par l'assurance-
maladie tant publique que privée a tons les membres de Ia famille vivant dans chaque inénage. Ce supplement 
avait ete utiuisé auparavant clans I'enquête NHIS afm de surveiller les changements da.n.s la protection en matière 
d'assurance-maladie. i.e répondant pour la famille était aussi le rCpondant pour ce supplement. 

2.13 Le supplement .Supplement on Aging 

Le supplement Supplement on Agingo était un nouveau supplement. ii s'agissait de Ia premiere enquête 
nationa]e, aux Etats-Unis, conçue spécifiquement pour obtenir des renseignements aupres d'un échantillon 
representatif de personnes d'âge moyen et pins âgees vivant clans Ia collectivité. 

On peut considérer le supplement SOA comme une enquéte nationale indépendante réalisée auprès des 
Américains pins ãgés et les données peuvent être analysées comme si elles provenaient d'une enquête 
indépendante. Toutefois, les données fureut recueillies clans Ic cadre d'un supplement a une enquête permanente 
et les procedures ainsi que le questionnaire relatifs au supplement ont dâ &re intégrés a ceux qui étaient prévus 



pour le questionnaire de base de l'enquete NHIS. Les procedures ai.nsi que le plan d'échantillonnage utilisCs 
pour le supplement SOA out aussi éte publiés (Fitti Ct Kovar 1987). 

Le taux de réponse pour le supplement SOA était élevé; 96.7 % des personnes âgees de 55 ans et plus dans les 
menages visés par l'enquete NI-US out participé au SOA, soit en personne, soit par personne interposée. Par 
consequent, le taux de réponse effeciif pour le supplement SOA était de 93.2 %. 

2.2 Les interviews lougitudinales 

Les interviews longitudinales ne visaient que les participants au SQA ãgés de 70 ans et plus. Ces interviews 
étaient concues akin de mesurer le changement dans le statut fonctionnel et dans Ia situation des particuliers dans 
le ménage, y compris le fait d'entrer dans des maisons de soins infirmiers (et d'en sortir). Ces interviews étaient 
aussi concues pour être réalisées régulièrement a des intervalles de deux ans. On s'est conformé, avec une 
consistance remarquable, aux deux parties de la conception mais, pour les deux parties, on a aussi dü ceder a 
des pressions externes. Les details, y compris tous les questionnaires, out éÉé publiés (Kovar, Chyba et Fitti 
1992), mais je désirerais étudier certains de ces details ici. 

Deux changements importants out eté apportés entre l'enquête de référence et les interviews réalisées 
ultérieurement. L'un d'entre cur était le changement dans la taille de l'échantillon et l'autre le changement dans 
le mode d'interview. 

Le changement dans la taille de l'échantiilon constituait un changement important. 

Des 7 527 participants au SOA, âgés de 70 ans ou plus, seulement 5 151 étaient dans l'échantillon qui devait &tre 
interviewé en 1986. A cc moment, on avait pen d'argent a consacrer a un concept nouveau tel qu'une étude 
longitudinale réalisée par téléphone auprès des personnes plus ãgées. Heureusement, le National Institute on 
Aging était pr& a prendre tine chance, mais la scale facon de réaliser l'Ctude consistait a recourir a tin sons-
échantillon. Nous avons conçu Ic sous-échantillon de facon a maximiser les possibilités analytiques en incluant 
chaque participant au SOA qui était âgé de 80 ans ou plus, chaque participant de race noire ãgé de 70 ans ou 
plus ainsi que tous les membres de Ia famille des personnes faisant panic de ces deux groupes et Ia moitié des 
autres participants au SOA ãgés de 70 ans ou plus. 

Lots de la planilication de l'interview de 1988, il y avait plus d'intérêt pour les etudes longitudinales portant sur 
les personnes plus âgées et l'on disposait de plus d'argent pour réaliser l'interview. Par consequent, on a pu 
inclure tons les 7 527 participants au SOA ãgés de 70 a.ns et plus, cc qui a ajouté 2 276 personnes aux 
échantillons de 1988 et de 1990. A cause de Ia conception de l'échantillon de 1986, les personnes qui se sont 
ajoutées a l'échantillon étaient toutes âgées de 70 a 79 ans et ne vivaient pas avec une personne ãgée de 80 ans 
ou plus ou avec tine personne de race noire ágée de 70 ans ou plus. 

Le changement dans Ia taille de I'échantillon a créé des probImes analytiques. De plus, les taux de réponse des 
personnes ajoutées en 1988 étaient plus faibles que ceux des personnes qui faisaient partie de l'échantillon de 
1986. 

Le deuxième changement important avait trait au mode d'interview. 

Les interviews de référence ont ete réalisées sur place. Les interviews de suivi étaieut des interviews 
téléphoniques avec envoi de questionnaires par Ia poste aux personnes qui n'avaient pas Ic téléphone ou avec 
lesquelles on n'avait Pu cutter en communication par téléphone. 

Les interviews téléphoniques out ete réalisées a l'aide de Ia méthode d'interview téléphonique assistée par 
ordinateur (ITAO) a partir d'un centre téléphonique du Bureau of the Census des Etats-Unis. La decision 
d'utiliser l'ITAO plutot que de réaliser des interviews sur place était basée stir les coüts, mais on l'a prise 
seulement après qu'une étude de faisabilité a démontré que I'interview par téléphone était tine méthode pratique 
pour les personnes plus âgées (Fitti et Kovar 1985). Les intervieweurs qui ont rCalisé Les interviews 
téléphoniques étaient formés et us avaient suivi tine journée de formation pour cette enquete, en plus de 
participer a des interviews simulées et de pratique, avant de commencer a interviewer les participants a l'enquéte 
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LSOA. Cependant, us n'avaient pas les années de formation et d'expérience que possédaient tin bon nombre 
des mtervicweurs qui out travaillé a l'étude de référence. Toutefois, contrairement aux personnes qui out réalisé 
les interviews sur place, les personnes travaillant au téléphone out eu une surveillance constante, parce que les 
surveillants pouvaient suivre le déroulement de toute interview en tout temps et corriger les erreurs 
immédiatement. 

11 y a eu trois consequences remarquables découlant de I'utilisation du téléphone: les interviews devaient étre 
plus courtes que lorsque les intervieweurs étaient dans les maisons; les taux de réponse ont été plus faibles que 
pour les interviews réalisées stir place et nous étions moms en mesure de choisir qui répondait aux questions. 

Le contenu des interviews était limitC aux deux mesures qui nous intéressaieut principalement (les changements 
dans le statut fonctionnel et les changements dans in situation des particuliers dans le ménage) pour que les 
interviews soient les plus bréves possible. Les interviews portaient sur les mesures principales nécessaires aux 
fins de l'enquéte et obtenaient peu de renseignements sur les covariables sauf pour les changements dans les 
covariables de premiere importance. 

Farce que l'accent principal était mis sur le changeinent clans le statut fonctionnel, les batteries de questions stir 
les activités de Ia vie quotidienne (AVQ) et stir les activités instrumentales de Ia vie de tons les jours (AIVFJ) 
out éÉé posdes lors de chaque interview, sans modification. II y avait aussi une question additionnelle a la fin 
des questions pour chaque AVO et AIVTJ, laquelle visait a determiner s'il s'agissait d'un changement par 
rapport a Ia dernière fois oC nous avions parlé an répondant. Les questions de Nagi ont aussi été posées 
exactement comme elles I'avaient éÉé lors de I'enquéte de référence. De plus, II y avait des questions a propos 
des motifs du changement pour les deux problèmes les plus courants - Ia difficulté a marcher tin quart de mile 
et Ia difficulté a monter dix marches sans se reposer. 

Les questions stir Ia situation des particuliers dans le ménage ainsi que sur I'état matrimonial n'avaient pas a être 
rép&ées chaque fois pour determiner le changement parce que de tels changements sont très évidents et 
soudains, contrairement aux changements subtils dans l'habileté fonctionnelle. II y avait plutöt des questions 
simples stir Ic changement et stir Ia date des changements. 

Ainsi, les questions sur les deux points d'intérêt critique de l'étude longitudinale out etC traitées différemment. 
On n'a pas tentC d'obteuir La date du changement dans Ic statut fonctionnel parce que de tels changements sont 
souvent graduels, mais on a consacié beaucoup d'efforts pour détecter l'occurrence d'un changement de ce genre. 
Par contre, on a consacrC beaucoup d'efforts pour determiner in date du changement dans l'Ctat matrimonial 
ou dans Ia situation des particuliers dans Ic ménage, parce que de tels changements sont des discontinuitCs, mais 
on a eu besoin de pen d'efforts pour determiner l'occurrence d'un tel changement. 

Les taux de rCponse pour l'enqu&e rCalisée par téléphone et par Ia poste en 1986 sont demeurCs supCrieurs a 
90 pour cent méme si on a tenu compte des personnes que l'on savait décédées. Toutefois, les taux de réponse 
Ctaient inlCrieurs en 1988 et en 1990, en partie a cause de l'intervalle de quatre ans pour les personnes ajoutées 
en 1988. Les taux d'autodédaration Ctaient plus faibles pour les trois interviews de suivi parce qu'iI Ctait plus 
probable que les femmes repondent au téléphone et qu'il était moms probable que les personnes puissent 
répondi-e pour elles-niêmes plus cUes avançaient en age. 

Le plan d'échantillonnage prCvoyalt des interviews aux deux ans. Le 1 juillet 1986 survenait deux ans après que 
la moitié de la pCriode de l'Ctude de réfCrence Ctait Ccoulée. Toutefois, certaines personnes ãgCes démCnagent 
avec les saisons de sorte que Ic déroulement des interviews a etC prévu d'aoüt jusqu'a octobre afin d'augmenter 
La probabilitC d'atteindre les personnes. Tons les questionnaires expCdiCs par Ia poste, ceux adressés aux 
personnes qui n'ont pas fourni de numCro de téléphone et ceux adressCs aux personnes qui n'ont Pu être atteintes 
par téléphone, out CLé expédies après in fin des interviews télCphoniques. Par consequent, les rCponses a 
I'interview de 1986 étaient concentrées dans Ia pCriode allant d'aoüt a octobre, mais on a continue de recevoir 
des rCponses jusqu'a la fin de 1986. 

L.c calendrier pour 1988 était identique a ccliii de 1986. En 1990, cependant, le centre tCléphonique du Bureau 
of the Census Ctait requis pour des travaux relatifs au recensement en septembre et en octobre. Les interviews 
pour l'enqu&e LSOA devaient prendre fin au debut de septembre, de sorte que Ia periode d'interview a 

206 



commence en juillet. Par consdquent, les réponses a l'interview de 1990 étaient concentrees en juillet et en aoüt 
et l'on a recu des réponses aux questionnaires expédiés par la poste jusqu'à Ia fm d'octobre. Par consequent, 
il arrivait rarement que les interviews soient rCalisées a exactement deux années d'intervaiie. 

23 Enregistrements appariés 

23.1 Le National Death Index 

Le National Death Index (ND!) est un fichier informatisé constitué a partir des actes de deces qui est tenu a 
jour par Ic National Center for Health Statistics (NCHS). Toute personne qui desire utiliser ce repertoire a des 
fins de recherche (il DC peut étre utilisé a des fins de reglementation) doit presenter une demande a Ia Division 
of Vital Statistics, NCHS. Une fois la demande étudiée et approuvée, ses auteurs présentent un fichier 
d'enregistrements a apparier. C'est pour les fichiers renfermant les dix éléments suggérés dam le ND! Users 
Manual (NCHS 1981), ou Ia majorité de ces élCments, que l'appariement donne les meilleurs résultats. 

Parce que l'on avait prévu l'appariement avec le ND! quand l'enquête de référence a été planifiée, on avait 
demandé aux participants Ia permission d'effectuer l'appariement et les renseignements sur les dix élCments. 
Presque tous les participants (15,938 sur 16,148 pour le supplement SOA et 7,426 sur 7,527 pour l'enquete 
LSOA) ont fourni les renseignements demandés. 

L'appariement au NDI permet d'obienir une liste de tous les appariements possibles en ordre décroissant de 
probabilité. C'est le directeur de I'étude qui doit decider si I'appariement est exact. L'algorithme utilisC dans 
l'enqu&e LSOA pour prendre cette decision est décrit dans Kovar, Chyba et Fitti (1992). Quatre catCgories 
correspondant a la probabilite de I'appariement pour les décès de 1984 a 1989 sont sur la bande a grande 
diffusion. 

23.2 Cause du décès 

Le NCHS tient aussi a jour un fichier informatisé d'enregistrements avec causes multiples du décès qui comprend 
le nuniéro de l'acte de décès. Les agents de projet du NCHS qui désirent utiliser ce fichier doivent presenter 
une demande a la Division of Vital Statistics, NCHS. Une fois la demande étudiée et approuvée, ses auteurs 
présentent un fichier d'enregistrements a apparier2 . 

Parce que les enregistrements du SOA avaient été couples avec le ND! et que seulement les enregistrements 
pour lesquels nous étions certains ou presque qu'il y avait eu décs seraient présentés, Ia permission d'effectuer 
ce couplage a éÉé accordée. 

233 Enregistrements de Medicare (regime public d'assurance-maladie) 

La Health Care Financing Administration (HCFA) tient a jour un fichier de toutes les factures pour les services 
payés par Medicare. Les enregistrements de l'enquête LSOA sont couples avec ces enregistrements de Medicare 
seulement si le participant a donné sa permission et fourni un numéro qui pouvait &re utilisé pour effectuer le 
couplage - un numéro de sécurité sociale (Social Security), de pension de retraite des sociétés de chemins de 
fer (Railroad Retirement), ou un nuinéro de demande présentée en vertu de l'assurance-santé (Health Insurance 
Claims). Seul le numéro est envoyé a La Health Care Financing Administration akin de preserver Ia 
confidentialité. 

Las appariements avec les enregistrements de Medicare ont été plus compliqués que pour le ND!, parce qu'il 
était nécessaire, tout d'abord, d'effectuer un appariement avec le lichier des inscriptions akin de s'assurer que 
Ia personae était inscrite, puis de verifier l'enregistrement des inscriptions par rapport a I'enregistrement de 
I'euquête LSOA afm de s'assurer que l'appariement numérique correspondait effectivement a la personne dans 

2  L'accès k cc fichier est limité aux personnes qui réaliscnt des enqutes pour Ic compte du NCHS qui a cc privilege parce qu'il a un 
COMM avec chaque scrvtce d'enregistrcment. Cc.s contrats prévoicnt l'acquisition des donnécs nécessaircs pour publier Its statistiques 
nationales de Iftat civil Ct afin de tenir Ic ND! I jour. 
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L'échantillon. C'est seulement après ces étapes que le fichier des enregistrements de l'enquête LSOA était 
présenté a la HCFA afin d'obtenir les enregistrements d'utilisation du service. 

Les renseignements (y compris La date, les codes de diagnostic, les codes de l'acte et les frais), sont extraits des 
enregistrements sur les soins dispenses aux malades hospitalisés (*Medicare Part A>). Ii y a, sur La bande a 
grande diffusion de l'enquête LSOA, un enregistrement pour chaque hospitalisation clans ce fichier. Le lichier 
principal des personnes renferme un indicateur qui precise s'il y a aucun, ou au moms un, enregistrement pour 
cette personne dans ce fichier. 

Aucun renseignement détaillé n'est extrait des enregistrements pour Les autres services couverts par Medicare. 
II y a, toutefois, un fichier sur Ia bande a grande diffusion de l'enqu&e LSOA avec un indicateur qui precise s'il 
y a on non tine facture pour le service particulier an cours de chaque année civile. 

II y avait 11 497 personnes dans l'échantillon du SOA qui étaient âgCes de 65 ans ou plus; on a effectué us 
appariement pour les enregistrements correspondant a io 442 de ces personnes y compris 6 920 dans 
l'échantillon, de l'enquête LSOA, des personnes âgées de 70 ans et plus. 

3. AVANTAGES, PROBLEMES ET SOLUTIONS 

3.1 Avantages 

L'utilisation d'une enquéte permanente nationale aim d'obtenir des données de référence pour tine enquéte 
Iongitudinale présente l'avantage evident de r&luire le coIt. Puisque l'enquCte NI-HS aurait été réalisée de toute 
facon, il n'a pas éÉé nécessaire de payer pour tine enquéte de selection préliininaire aim de trouver les personnes 
âgées de 70 ans on plus. De plus, le questionnaire de base de l'enquete NHIS a permis d'obtenir des 
renseignements démographiques, sociaux et sur la sante qui sont nécessaires pour toute etude de ce genre. 

Les taux de réponse Clevés obtenus dans le cadre de l'enquéte NI-US ont fourni un autre avantage. Parce qu'il 
s'agit d'une enquéte permanente, les intervieweurs de l'enquête NHIS travaillent rarement a une autre enquête, 
ils suivent souvent des cours de recyclage et connaissent très bien le questionnaire de base. Les taux de réponse 
élevés sont un résultat de cette situation; en 1984, des renseignements ont été obtenus de 96.4 pour cent des 
menages choisis pour l'échantillon. Cela constituait un avantage reel découlant de l'utilisation de cette enquête. 
Nous n'aurions Pu embaucher et former des intervieweurs pour tine enquête unique et obtenir des taux de 
réponse aussi élevés. 

Le couplage avec les fichiers du ND! presente deux avantages, particulièrement pour une population plus âgée 
oü les taux de mortalité sont élevés. Cela a réduit Ia proportion des personnes qui auraient été considCrées 
comme wperdues pour un SuiVi* si nous n'avions pas eu ce couplage. Nous avons aussi Pu obtenir tine date de 
décès precise, ce qui est utile pour des etudes de survie. 

I.e couplage avec les fichiers de Medicare a fourni des renseignements que les répondants clans le ménage 
auraient eu de Ia difficulté a declarer d'une manière exacte. Les personnes ãgées ont de Ia difficulté a préciser 
exactement Ia date des événements et pen de personnes, quel que soiL leur age, peuvent declarer avec exactitude 
des diagnostics on des actes médicaux. 

3.2 Compromis 

I.e fait d'ajouter le supplement SOA a l'enqu&e NHIS a créé plusieurs problémes de procedure. Nous voulions 
une auto-declaration, nous voulions imposer des conditions pour tout le monde, nous voulions plus de details 
pour certains éléments qui faisaient partie de l'enqu&e de référence et nous voulions poser des questions qui 
avaient été utilisées dans d'autres enquétes. 

La solution a l'intégration a consisté a poser les questions du SOA après que le questionnaire de base de 
l'enquète NHIS et le supplement stir l'assurance-maladie aient été terminés et d'utiliser les mémes périodes pour 



lesquelles les répondants devaient se remémorer certains faits que pour Penqué.te NHIS, mais de changer les 
regles relatives awc répondants et d'ajouter une liste speciale d'états chroniques. 

Le fan de poser les questions du SOA apniis de nombreuses autres questions portant sur Ia sante peut avoir 
constitué tin avantage si cela permettait de mieux se souvenir des faits, puisque les répondants avaient cu 
l'occasion de penser a leur sante. L'utilisation des mémes périodes pour lesquelles les répondants devaient se 
remémorer certains faits que pour l'enquete NHIS (deux semaines, un an) nous a obliges a modifier cette 
période pour certaines questions adaptees a partir d'autres etudes (Fitti et Kovar 1987). 

Le fait de changer Ia règle utilisée pour I'enqu&e NHIS, qui permettait a tout adulte de répondre pour tous les 
autres membres de Ia famille, en une regle d'autodéclaration a donné des résultats tellement bons que 90 pour 
cent des participants au SOA qul avaient 70 ans et plus (par opposition a 80 pour cent pour l'enquête NHIS) 
ont repondu pour eux-ménies. Les personnes qui n'ont pas répondu pour elles-mémes étaient habituellement 
très âgees on en perte d'autonomie. Le fait d'ajouter une liste spéciale d'états chroniques élaborée a partir 
d'états donE Ia prevalence était élevée pammi les personnes âgées lors des réalisations antérieures de l'enquête 
NHIS signiflait que tout répondant devait mdiquer 4couio ou xnon>> pour chaque état sur La liste. 

33 Inconvénients 

Parce que nous désirions plus de details sur certains sujets qui faisaient partie du questionnaire de base de 
l'enquête NHIS, nous avons dii répéter certaines questions afm d'établir le contexte approprié pour les autres 
questions stir cc sujet. Par exemple, nous désirions des renseignements sur le rapport qu'ont les autres membres 
de Ia famille avec la personne âgée, ce qui signifie qu'il fallait retoumner a tin sujet déjà traité. Un autre exemple 
est le fait que nous voulions un échantillon complet pour une lisLe spéciale d'états chroniques dont nous savons 
que Ia prevalence est élevée chez les personnes ágées. Les questions a propos d'un sixième de ces états avaient 
deja été posées dans chaque ménage. 

Nous n'avons Pu employer des <batteries>> de questions ou les périodes pour lesquelles les répondants devaient 
se remémorer certains faits qui avaient été utilisées sum le questionnaire original pour les questions adaptées a 
partir d'autres etudes. C'est pour cela que certains critiques ont dit que les questions n'étaient pas calibrCes. 

L'enquéte de référence a eté réalisée au moyen d'interviews sur place. Les interviews de suivi ont été effectuées 
par téléphone. Le changement dans le mode d'interview peut avoir eu une incidence sur les estimations du 
changement dans le statuE fonctionnel entre l'enquéte de référence et le premier suivi. Peu de recherches ont 
été effectuées sum les effets du mode lorsqu'on interviewe des personnes plus ãgées. Des recherches onE 
démontré, toutefois, que I'autodéclaration et la declaration par personne interposée ne doiment pas les mémes 
réponses, et une proportion plus élevée de personnes interposées ont fourth les réponses lors des interviews 
téléphoniques. 

Le faiL que l'enquete NI-uS est réalisée pendant toute l'année signiflait que La premiere interview longitudinale 
ne pouvait être réalisée deux ans apniis l'interview initiale. Nous avons fait tin compromis, mais cela a rendu 
l'analyse de survie plus difficile. 

4. RÉSUMÉ 

L'enquéte LSOA a eu beaucoup de succès. 

On a pu réaliser cette enquête a m coin relativement faible parce que les interviews initiales sur place ont évité 
d'avoir a réaliser une selection dispendieuse pour trouver la population relativement rare des personnes âgées 
de 70 ans ec plus Ct parce que ces interviews ont permis d'obtenir beaucoup de renseignements qui étaient 
nécessaires pour réaliser I'étude longitudinale. Le fait que nous ayons utilise le téléphone pour effectuer l'étude 
de suivi., cc qw aurait été plus difficile si nous n'avions pas eu cc contact initial sur place, a aussi permis de 
limiter les coiits. 
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L'enquéte de référence a été avantagée parce qu'elle a eu, conime personnel sur le terrain, des intervieweurs 
du Bureau of the Census des E.-u. qui étaient extrémement bien formés a la façon d'obtenir des taux de réponse 
élevés et aux concepts de l'enquete. 

Toutefois, Ia raison principale pour laquelle nous jugeons que I'enquête LSOA a été couronnée de succès est 
que cette étude a été concue pour les chercheurs et que ces personnes l'ont utilisée. Elie a éÉé largement 
employee pour des articles clans des journaux avec evaluation par les pairs, clans de nombreux méinoires et 
theses ainsi que dans des documents de travail et elle a fourni des données nationales pour une politique de 
sante. 
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UNE ENQUETE LONGITUDINALE ET LA VERIFICATION 
DE LA REALITE SUR LA VALEUR 

DES AVOIRS FINANCIERS 

C.D. Cowan' 

RÉSUMÉ 

L'enqute aEstimated Cash Recovery Survcy* (ECRS) pr&nte toutes los caractéristiques d'unc enquêtc longitudinale 
polyvalente classique. Elk sert a estimer Ic revenu cspér6 de Ia vente d'institutions financiêres en faillite qui ont été 
mises sous s6questre par Ic gouverncment des Etats-unis. 

L'cnqute permet de determiner des valeuss de liquidation pour 17 cat6gorics d'actif, avec une stratification en 
fonction des regions Ct de Ia taille des institutions. La population des actifs vises change rapidement au fil des 
tnmestrcs a mcsure que de nouvelles institutions sont misc.s sous sequestre et que des actils financiers sont vendus 
et retires de Ia population. La valeur des actifs qui constituent l'echantillon change aussi au gre de Ia conjoncture 
&onomique. Tous ces facteurs - polyvalence de I'enquète, conjoncture Cconomique variable Ct variation de Ia 
composition de Ia population CtudiCe - font dc I'cnquête ECRS un cas complexe mais interessant au point de vue du 
plan de sondage et de l'analysc. 

MOTS CLS: Liquidation d'actifs Ct recouvrement; institutions sons séquestre. 

1. INTRODUCTION 

En juin 1991, Ia Resolution Trust Corporation (RTC) a procédé a une enquête sur les institutions financières 
qui out eté mises sous séquestre et qu'elle a prises en charge depuis sa creation en 1989. L'enquête, intitulée 
Estimated Cash Recovery Surveya (ECRS), devait servir a fournir au Congrès, a l'administration et au grand 

public une estimation trisnestrielle du montant qu'on espérait recouvrer de la vente des actifs détenus par les 
institutions d'épargne et de credit (aux Etats-Unis, les .Savings and Loan Institutions) en faillite. Pour chacune 
de ces institutions, un actif correspond a un prêt consenti a une fin precise (un prêt commercial ou de 
construction, par exemple), ou encore a un type de bien détenu ou recu par l'institution en garantie d'un prêt. 
L'enquête a porte sur 19 categories d'actif, dont Ia liste figure au tableau 1. 

Le montant du recouvrement escompté représente le recouvrement total en dollars, pour l'ensemble des 
19 categories d'actif. D'autre part, on porte tin intérêt presque aussi grand au taux de recouvrement, c'est-à-dire 
le montant total du recouvrement escompté, divisé par Ia valeur comptable actuelle des actifs en cause. Par 
valeur comptable actuelle, on entend la valeur initiale du prêt, moms les remboursements recus. Pour un prêt 
productif, c'est-à-dire qui fait toujours I'objet de remboursenients par I'entreprise ou le particulier a qui ii a été 
consenti, La valeur comptable diminue a mesure que le capital est remboursé. 

L'inte.rêt et Ia complexité de cc plan de sondage tiennent a plusieurs facteurs. D'abord, étant donné que Ic taux 
de recouvrement de chaque categorie d'actif suscite Un intérêt certain, le plan de sondage doit échanger 
I'estimation globale de l'ensemble pour une estimation distincte du total pour chaque catCgorie d'actif. Si I'on 
cherchait a optitniser l'échantillon pour répondre séparément a chacun de ces objcctifs, on obtiendrait deux plans 
de sondage fort différents. 

C.D. Cowan. Statisticien principal, Resolution Trust Corporation, Washington (DC), E.-u. 20434-0001. 
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Ensute, la population de cette enqu&e évolue très rapidement. Chaque trimestre, un certain nombre 
d'institutions souL dissoutes par l'Office of Thrift Supervision, un organisme de réglementation, puis confiées a 
Ia RTC pour mise sous sequestre. Les déposants de chaque institution souL des lors remboursés, et l'actif de 
l'institution est pris en charge par la RTC. 11 y a done un apport soutenu d'institutions et d'actifs dans Ia 
population. Parallèlement, la RTC procede a Ia vente de certains actils des institutions qu'elle a déjà prises en 
charge. Selon leur catégorie, les actils souL liquidés a des rythmes trés différents; par exemple, les préts relatifs 
aux maisons unifaniiliales se vendent beaucoup plus rapidement que les préts de construction. Par consequent, 
il existe egalement une sortie soutenue d'actifs, qui se fait a un rythnie bien different de celui de l'entrée d'actifs. 

Tableau 1: Categories d'actif utilisées dans l'estimation 
du recouvrement esconipté. 

Actifs visés par l'enquête 
Pr&s hypothecaires, 14 families - productifs 
Préts hypothécaires, 14 familles - non productifs 
Prêts hypothécaires, 5 families ou plus - productifs 
Pr&s hypothécaires, 5 families on plus - non productifs 
Terrain en friche - prCts productifs 
Terrain en friche - préts non productils 
Préts de construction - productifs 
Préts de construction - non productifs 
Hypothèques commerciales - productives 
Hypothéques commerciales - non productives 
Frets commerciaux - productifs 
Prêts commerciaux - non productifs 
Préts personnels - productifs 
Pr&s personnels - non productifs 
Biens immobiliers détenus 
Mobilier, agencements et materiel 
Avoirs subsidiaires 
Préts subsidiaires 
Autxes actifs 

Actifs non visés par l'enquête 
Obligations de pacotille 
Titres hypothécaires 
Autres titres garantis 
Jugements 
Radiations 

Enfin, les registres comptables de Ia RTC renferment des renseignements pouvant servir a des Ims estiznatives 
pour faire baisser Ia variance des estimations au moyen d'un estiinateur par quotient ou par regression. Le taux 
de recouvrement mentionné plus haut illustre bien le type d'estimateur par quotient susceptible d'être retenu. 
Cependant, a cause de Ia nature des procédés qui relient Ic recouvrement a Ia valeur comptable initiale de I'actif, 
il faudrait delimiter Ic taux de recouvrement par un plancher de zero et un plafond correspondant a l'unité. 
Nous pouvons réduire Ia variance des estimations en faisant appel au rapport entre Ia valeur de recouvrement 
escomptée et Ia valeur comptable (puisque celle-ci est counue pour chaque membre de la population), puis en 
Ijinitant les estimations entre zero et l'unité. 

Le present article expose les méthodes utilisées pour concevoir et réaliser I'enquête ECRS, tout en abordant les 
problèmes survenus au moment de Ia conduite de I'enquCte. II conclut en donnant des résultats provisoires de 
l'enquéte, recueillis au cours des quatre premiers trimestres. 

214 



2. METHODES 

Avant de dcrire Ic plan et l'analyse de l'enquête, ii serait utile de préciser comment on entend recueilhir les 
données, car cc facteur a une incidence économique (coüts a engager) sur le plan de l'&ude. 

On choisit d'abord un échantillon d'institutions et, au sein de chacune, un échantillon d'aciifs au moyen de la 
méthode d'échantillonnage décrite ci-dessous. Les actils de chaque institution sont évalués au moment de 
l'échantillonnage initial, puis ils sont successivement introduits dans I'échantillon et en sont supprimés par 
renouvellement scion un calendrier préétabli (qui est également décrit clans la section suivante). Le graphiquc I 
resume le processus. 

Graphique 2: Regions de Ia Resolution Trust Corporation. 

ws..ac.rc.i 

1 

/ 	 CEMR&NORD 

KYAHO 

Q L_4OM(0 
WY 	

tA 

- 	OUEST  / 

\ 	
/ 

I 

5 I 

KAWAS 

I 	
. 

j 1.sH  
CT 

Fe 

F45SlVN1t..) ..--.... IFIIIIM 

(II' 

50 

ESTMAa 

SUD-OUEST 	 - 
Une fois l'échantillon séiectionné, la liste des actils a évaluer est remise a un cabinet d'experts-comptables dont 
les services ont été retenus pour determiner le moment oa chaque actif sera vendu, de même que Ia somme que 
Ia RTC peut s'attendre a recevoir. Les comptabies calculent egalement l'apport de l'actif ou du bien au bénéfice 
d'exploitation, ainsi que les charges directes engagées pour Ia gestion de I'actif. 

L'information sur l'apport escompté au bénéfice d'exploitation, les remboursements du prêt et les charges 
directes soft comptabilisés sur tine base Lriinestrielle pendant les deux années qui suiveut la date de collecte, puis 
sur tine base annuelle au cours des trois années suivantes. Cette information trimestrielle favorise le 
*croulement des estimations an cours des trunestres subséquents, lorsque l'institution Sc trouve suppriméc de 
l'échantillon par renouvellement. 

L'autre grand volet de Ia collects consiste a determiner si un actif compris dans l'échantillon est vendu au cours 
des trimestres subsdquents. Dans l'affu-mative, l'actif ne (alt plus partie de l'enqu&e, car Ia RTC en a déjà 
rëalisé le recouvrement. Eu effet, l'enquête a pour but d'estimer le recouvrement a réaliser clans l'avenir, alors 
que nous savons le montant exact recouvré pour un actil vendu; II est donc inutile d'échantillonner les actils en 
question. Les spécialistes qui évalucnt les actifs sur le terrain sont aussi charges de signaler le prix obtenu pour 
les actifs veudus. 
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3. PLAN DE SONDAGE 

Le plan consistait a mettre au point, I l'échelle nationale, un échantillon d'envii-on 5 000 actifs que devaient 
évaluer les experts-comptables. Par souci d'efficacit, tant sur le plan de la variance que sur celu.i des coüts, on 
a cherché a obtenir un échantillon de grappes stratifié I plusleurs degr6s. De plus, chaque catgorie d'actif a 
été considérée comme une strate distincte lors de Ia deuxième étape de sIection. 

A la premiere étape, on a procédé I Ia stratification au moyen d'un tableau I double entrée des institutions, 
lequel évoluerait a chaque trimestre en fonction de l'augmentation du nombre d'institutions mises sons séquestre. 
Les variables de stratification étaient Ia region - Est, Centre-Nord, Sud-Ouest et Ouest (categories définies au 
graphique 2) - et la taille initiale de l'institution. Lea categories retenues pour Ia taille des institutions étaient 
lea suivantes: moms de 100 millions de doIlars, centre 100 millions et 500 millions de dollars'. et 'plus de 
500 millions de dollars. 

JUIN '92 SEPT. '92 Graphique 1: Nombre d'institutions 11 nouveiies 0 nouvelle 
comprises dens l'échantillon 
de I'enquête ECRS institutions; institution; 

total de 107 total de 107 
par trimestre. 	 P.1 A I C 101 - 

_ 	 rim HIII:J. 

Institutions ajoutées a 
l'échantillon 

Institutions reportées I tin 
trimestre ulténeur (le nombre 
d'actifs petit diminuer par 
suite d'une vente) 

Institutions échantillonnées a 
nouveau (le nombre d'actifs 
peut varier par suite d'apport 
complémentaire et de ventes) 

Institutions échantiflonnées a 
nouveau (sans apport 
complémentaire, le nombre 
d'actifs peut diminuer par 
suite de ventes) 

JUIN '91 
60 nouvelles 
institutions 
t5 

Les strates n'étaient pas équilibrées stir Ic plan de Ia taille des institutions, le nombre de petites institutions 
(selon Ia taille initiale) dépassant largement celul des grandes. Elles comportaient également us désequilibre 
sur le plan de Ia taille globale (définie par Ia valeur comptable) et le nombre d'actifs, mais en sens contraire, 
lea quatre strates ayant une taille imtiale superleure 1 500 millions de dollars comptant pour plus de Ia moitlé 
de l'actif total. 

Il fallait tenir compte de plusieurs facteurs incompatibles au moment de La stratification et de l'estimatiou: 

Ia distribution des actifs était fortement asym&rique vers lea grandes institutions; 

le nombre d'mstitutions était fortement asymétrique vers lea petites institutions; 

le principal objectif de l'enqu&e consistait I produire une seule estimation nationale de recouvrement; 
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toutes Les institutions ne détiennent pas toutes les catgories d'actif, de sorte qu'un échantillon 
d'institutions oii certaines strates sont faiblement reprsentes risque d'être completement dépourvu de 
certaines catégones d'actif; 

les taux de recouvrement par region, par taille d'institution et par catégorie d'actif étaient d'une 
importance égale et us suivaient de pies l'estimation nationale en ce qui concernait l'usage qu'on allait 
faire des données de lenquête. 

D'ordinaire, Ia méthode la plus efficace consiste a établir une fonction objective (de variance, par exemple) a 
minimiser étant donné un coüt fixe. Cependant, comme on ignorait presque tout du coat relalif occasionné par 
l'évaluation de l'actifet de Ia variation des estimations de recouvrement par strate, la mdthode La plus efficace 
consistait en l'occurrence a choisir tin nombre égal d'institutions par strate et un noznbre a peu près égal d'actifs 
pour chaque institution de l'dchantillon. Rétrospectivement, cette méthode s'avéra Ia bonne vu Ia difficulté a 
obtenir tine liste complete des actifs de chaque institution comprise dans l'dchantillon. Toute autre méthode 
faisant appel a des procédés d'échantillonnage de l'actif plus compliques aurait considérablement ralenti le 
déroulement de I'enquête. 

En juin 199 1,on a échantillonnC 60 institutions, soit environ cinq par strate (a cause de Ia repartition initiale des 
institutions, on a prélevé quatre institutions dans tine strate et, pour compenser, six clans une autre). Les 
60 institutions oat ensuite été réparties en quatre groupes de renouvellement, a raison de 15 par groupe, aux fins 
du suivi au cours des trimestres subséquents. La repartition cherchait a représenter chacune des 12 strates au 
moms tine fois par trimestre et a éviter que La meme strate soit représentée plus de deux fois par thmestre. On 
a obtenu pour chaque institution la liste de tons lee actifs clans les 19 categories en vue de I'echantillonnage a 
Ia deuxième &ape, stratiflée par catdgorie d'actif. On a ensuite choisi un échantillon d'au moms cinq actifs clans 
chaque catégorie qui en comptait au moms cinq. Lorsqu'une catCgorie comportait moms de cinq actifs, us 
étaient tons mcorporés clans l'échantillon. Les actifs étaient ordonnés par valeur comptable (taille) au sein de 
chaque categoric, pins échantillonnés systématiquement. 

En septembre 1991, le plan s'est compliqué. On disposait désormais de trois sources ou listes d'institutions. II 
y avait d'abord les institutions de l'échantillon initial de juin 1991, qu'iI fallait rejoindre en septembre afin de 
réévaluer lee actifs Cvalués en juin. En effet, la situation du prêt ou la conjoncture economique determinant Ic 
prix de vente oat pu avoir change clans l'intervalle, ou d'autres facteurs auraient pu avoir tine incidence stir 
l'évaluation du prêt. 

La deuxième source correspondait aux institutions échantillonnées a l'oi-igine, soit en juin 1991, mais qu'on 
n'allait pas rejoindre en septembre. Lee actifs de ce groupe d'institutions seraient reportés a tine date ulténeure, 
comine nous I 'avons vu plus haut. Las institutions incluses dans les deux premieres sources représentaient toutes 
les institutions dissoutes en date de juin 1991. 

En décembre 1991, nous nous retrouvions dans tine situation a peu près analogue, sauf que Ia premiCre source 
de données correspondait ddsormais aux 15 institutions du deuxième gI-oupe de renouveilement définien juin 
1991, plus les trois institutions affectées au deuxième groupe de renouveilement en septembre 1991. A paitir 
de la deuxième source de données, nous reportons les estimations des trois groupes de renouvellement restants 
de juin et septembre. La troisième source provenait encore tine fois d'un nouvel échantillon d'institutions 
dissoutes' entre aoüt et novembre 1991,l'actif6tant échantillonné de Ia même manière qu'en juin 1991. 

La démarche a été exactement La même en mars et en juin 1992, sauf qu'aucune institution ne s'est ajoutée en 
mars en raison du nombre insuffisant de nouvelles institutions dissoutes. En juin 1992, nous avons ajouté 
11 institutions, a raison encore d'une par strate. Aucune institution n'a eté échantiilonnée dans La strate 4, car 
aucune n'a été dissoute dane cette strate. 

Enfin, a chaque reprise de l'enquete, on a vdriflé chaque actif pour determiner s'ilavait éte vendu. On a procédé 
de Ia sorte pour tons lea groupes de renouvellement compris ou non clans I'échantillon, afin d'obtenir plus 
rapidenient des renseignements sur lee actifs vendus tout en compensant lee dventuelles distorsions découlant 
de La vente de groupes d'actifs a des taux différentiels. 
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4. ESTIMATION 

Le dernier élément du projet consiste en un sch&na d'estiination. Si on a employé des méthodes standard pour 
Ia plupart des estimations de i'enquête, ii a fallu adapter certaines m&hodes pour determiner les intervalles de 
confiance. 

Pour la plupart des estimations du taux de recouvrement, nous disposons de beaucoup d'information pouvant 
servir a calculer des estimateurs par quotient ou par regression. Plus prcisément, nous connaissons Ia valeur 
comptable de chaque actif et, pour les parties longitudinales de l'enquete, nous connaissons Ia variation de is 
valeur coniptable. A tout le moans, nous pouvons utiliser Ia valeur comptable pour tous Ies actifs de Ia 
population et de I'echantillon, et le recouvrement prCvu pour tous les actifs de i'échantilion, puis nous pouvons 
calculer l'estimateur par quotient stratiflé ciassique pour un échantillon de grappes I deux degres (Cochran 
1963). L'estimateur par quotient et l'estimateur par variance (pour le quotient) sont tons les deux bien définis 
et connus depuis un long moment. 

Etant donné que certains taux estimatifs de recouvrement sont exceptionnellement faibles ou Clevés 
(respectivement proches de zero ou de i'unité), ii s'avBre que ies queues des intervalles de confiance produits 
dans le cadre de Ia proc&Iure d'estimation de l'enquète sont inférieures I zero (ce qui suppose us recouvrement 
négatif) ou supérieures a l'unitd (Ce qui sous-entend un recouvrement supérleur I [a valeur initiale de l'actif). 
Bien que cela soit possible pour us actif donné clans des circonstances très exceptionnelles, c'est impossible 
lorsqu'il s'agit du taux de recouvrement pour i'ensemble de Ia population, I cause des méthodes retenues pour 
vendre les actifs. Cette restriction signifie que l'approximation normale, utilisde couramment pour Ia construction 
d'intervalies de confiance, convient a La présente enqu&e. 

Comme solution de rechange, nous avons fait i'essai d'une approche fondée sur La méthode de Bayes (Box et 
Tiao 1973). Ainsi, nous avons suppose que le taux de recouvrement était us paramètre tire d'une distribution 
antérieure, soit Ia distribution beta. Nous avons fait appal a la méthode des moments pour estimer les 
paramètres de la distribution beta, a partir de is moyenne et de Ia variance des estimations des taux de 
recouvrement provenant de l'échantillon. Enfin, nous avons déterminé, directement a partir de Ia distribution 
beta, les limites inférieure et supérieure de i'intervalie de confiance afin de disposer de Ia limite de confiance 
la plus étroite qui soit, compte tenu de is restriction voulant que lea limites inférieure et supéiieure se trouvent 
dans l'intervalle allant de zero a l'unité. Dans tons les cas, cette méthode a rétréci lea intervalles de confiance 
par rapport aux rdsultats du calcul fondé sur Ia distribution nonnale, mais elle n'a provoqué aucune variation 
de Ia moyenne ou de Ia variance de l'estimation. 

5. RECHERCHES COMPLEMENTAmES 

A l'inst.ar de tout bon programme statistique qui se prolonge indéfiniment, celui-ci a besoin d'autres recherches, 
plus précisément clans le domaine de La production d'estimations composites et de l'expioitation plus judicieuse 
du caractère longitudinal des données. Par ailleurs, ii faudra approfondir lea recherches pour savoir s'il eat 
possible d'améliorer Ia méthode de Bayes (fondée sur Ia distribution beta) en examinant La tendance descendants 
associde I La piupart des taux de recouvrement (en fonction du marasme global de l'économie). 
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PANELS D'ENTREPRISES ET CONFIDENTIALITE: 
LA METHODE DES PETITS AGREGATS 

D. Defays et P. Nanopoulos' 

RÉsUMÉ 

La nicessit6 de disposer dc reseaux de collcctc rapides Ct susceptibics de s'adapter facilcmcnt a des nouvdlles 
demandes dinformations s'impose de plus en plus au niveau europecn. 

Les collecteurs dinformations (Ics instituts nationaux de statistiquc, géncralement) ntant pas toujours en mesure 
dc communiquer des données individuelles, ii importe de proposer des mthodcs d'agrëgation de ccs informations, 
dc definition d'units virtuelles qui pr&zvent Ia confidentialit6 des données tout en maximisant I'inforrnation micro. 
économique fournie. 

Diffrcntes techniques sont examinées et les rsultats obtenus sont compares. 

MOTS LS: Confident ialitC; micro-agregation; composantes principales, mCthodc de groupement floue 

1. INTRODUCTION 

La ra1isation d'analyses &onomiques fondes uniquement sur des données macro-conomiques est, a tout le 
moins, problématique. Les tendances peuvent être difficiles I interpreter: des phénomènes de vaiiation survenant 
a un niveau micro-économique (qui sont souvent la source d'une information utile) sont masques par l'agrCgation 
des données, et les méthodes d'agrégation appliquées aux données peuvent determiner Ia nature des analyses 
qui peuvent étre effectuées, ainsi que Ia nature et le nombre des modles qui peuvent être testes. 

Ii est genéralement impossible, une fois qu'un ensemble de tableaux a été établi de manière definitive, de 
répondre a des questions exigea.nt u.ne exploitation de l'information sons des angles différents de ceux présentés; 
par exemple, lorsque des données sur les entreprises ont éte regroupCes selon des categories de tallies 
d'entreprise exprimCcs en nombres d'employés, ii est impossible de centrer l'attention sur une sous-population 
d'unités définies en termes de chiffre d'affaires. Les analyses exploratoires sont presque impossibles. Comment 
faire, clans cc cas, pour s'intéresser statistiquement a de petites entreprises innovatrices ou a des unites effect uant 
de la sous-traitance, si ces caractéristiques n'ont pas été incluses au moment de la dCfmiiion initiale des tableaux 
statistiques? 

Eurostat, le bureau statistique de Ia Communauté europdenne, manque actuellement de dounCes a caractère 
individuel sur les entreprises. Aim de résoudre cc problCme, un projet visant a créer un réseau de panels 
d'entreprises nationaux coordonnés a été amorcé. 

2. UN PANEL D'ENTREPRISES EUROPEEN 

Des specifications visant a adopter une approche européenne commune en ce qui concerne les panels 
d'entreprises sont actuellement préparées. L'objectif est d'aider les panels nationawc existants, en Europe, a 
converger vers des normes communes. Toutefois, avant qu'on puisse songer a mettre en oeuvre de telles normes, 
différents problèmes devront être résolus. L'un d'eux consistera I étudier les ajustements qui pourraient être 

D. Delays et P. Nanopoulos, Eurostat. 
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apportés aux panels existants pour les rendre conforines aux exigences de Ia Communauté. En effet, certains 
pays onE déjà des panels d'entreprises, et le problème sera de determiner dans queue mesure 1k sont compatibles 
avec les normes recommandées et d'examiner queUes modifications dcvraient Leur être apportées pour ainéliorer 
leur comparabilité avec les autres panels nationaux. Un autre probléme consistera a analyser les conditions dans 
lesquelles certains types de microdonnées pourraient être transmises a Eurostat. Les instituts nationaux de 
statistique (INS) des Etats membres de Ia Communauté européenne ne sont pas toujours en mesure de fournir 
des données sur des entreprises individuelles, car us sont tenus de protéger Ia confidentialité des données qui 
leur sont transmises par les personnes physiques et morales qui constituent leurs sources d'information. us ne 
transmettent que des tableaux de données agrégées, et les analyses effectuées a l'échelle européenne sont en 
general confinées a cette source de données. 

Le but de La présente communication est d'examiner comment nous pouvons maximiser la quantité de données 
transmises a Eurostat par les INS, tout en préservant le plus possible le caractère confidentiel des données. 

3. IA QUESTION DE LA CONFIDENTIALITE 

Le probleme, évidemment, n'est pas nouveau. Toutefois, certains aspects de La facon dont il se pose pour 
Eurostat méritent qu'on s'y arrête et justifient peut-être l'adoption d'une nouvelle approche methodologique. 
Premièrement, Ia gamme des usages que nous faisons des données transmises est particuiièrement vaste, et 
certainement plus large que cdlle des instituts de recherche tradilionnels, qui s'intéressent généralement a un 
type d'analyse bien précis. Deuxièmement, les données sur les entreprises ne doivent pas seulement répondre 
aux besoins de l'analyse économique, mais aussi aider Ia Commission a effectuer Ia gestion et le suivi de certains 
projets de la Communauté, ainsi qu'à évaluer l'impact de ses programmes. De tels besoins exigent., évidemment, 
une exploitation de l'infoz -matioa sons de nombreux angles différents. 

En outre, Ia preservation de Ia confidentialité exige le pré-traitement de grandes quantités d'information dans 
douze Etats membres. Ces activités doivent étre réalisées avec le maximum d'efficience. Enfin, puisque Ia 
preservation de Ia confidentialité est une question particulièrement delicate et parce que la transmission des 
données A Eurostat, qui est un organe interne de La Commission des Communautés européennes, est source de 
controverse, Ia méthode de protection des données doit étre simple, facile a comprendre et parfaitement étanche. 
II dolt être possible de l'expliquer a des non-spédalistes. 

La présente communication expose quelques résultats théoriques relatifs a I'agrégation d'unités dans des classes 
de tailles fixes et décrit une méthode simple d'agrégation minimale de données individuelles qui ne nuit pas aux 
analyses a effectuer, qui maximise l'infonnation transmise et qui assure Ia preservation de la conuidentialité 
statistique. L'impact de cette méthode sur l'analyse de données longitudinales est examine. Plusieurs simulations 
portant sur des données relatives aux entreprises out été effectuées et analysecs. 

4. ETAT DES CONNAISSANCES 

Comme nous l'avons déjà indiquC, la protection des données individuelles n'est évideminent pas Un problême 
nouveau. Diverses méthodes out été étudiées et utilisées A cette fin. Une analyse comparative est présentée, 
par exemple, dans G. Paass (1988). Ces méthodes existantes consistent a perturber les données en leur ajoutant 
tin <bruit, en constrwsant des unites par Ia permutation de blocs d'iiiformation (c.-à-d. de valeurs pour des sous-
ensembles de variables) entre les unites originales, ou en construisant des micro-agrégats selon des axes qui 
different, toutefois, de ceux proposes dans la présente communication. 

Las niéthodes classiques de protection des données individuelles ne conviennent pas, selon nous, a notre 
situation, pour diverses raisons. Las méthodes de perturbation n'offrent pas tine garantie adequate de 
confidentialité, notainment avec des distributions aussi asymétriques que ceiles traitóes dans le domaine des 
statistiques des entreprises. Elles sont en outre susceptibles d'entacher d'un biais l'estimation d'un certain 
nombre de paramètres (Adam et Wortmann 1989). L.eur application a l'analyse de données longitudinales peut 
également poser des difficultés. 
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La permutation de données permet Ia preservation de certaines caractéristiques de La distribution 
multidimensionnelle originale, mais I'application de ceue m&hode peut se reveler tres complexe. Elle semble 
offrir tine protection efficace stir le plan de Ia conlidentialité des données statistiques, mais son application a des 
analyses exploratoires comportant L'étude de Ia structure multidimensionndlle des données peut poser des 
problemes, car cette structure, forcément, a etC brisCe par Ia construction des unitCs synthC.tiques. Ii y a aussi 
tin risque que l'application de ce genre de mCthode a des données longitudinales n'introduise tin biais d'ampleur 
importante. 

En general, les règles permettent la transmission de donnCes agregées lorsque le nombre d'unités de l'agrégat 
dépasse tin certain seuil k (normalement, k = 2) et qu'aucune des unites me reprCsente La quasi-totalitC de 
l'agregat. Une application stricte de cette rêgle nous perinet d'obtenir, au lieu de donnCes individuelles, dc petits 
agrégats, ou encore les moyennes de ces micro-agrégats. Ceux-ci peuvent jouer le role d'unités fictives, que nous 
proposons de baptiser pivots.. 

Pour des populations présentant un degré élevé d'homogCnéité, les avantages de cette formule sent Cvidents. 
Par contre, la micro-agrégation aurait semble-t-il tin effet signiflcatif, dans certains cas, stir les propriétés 
statistiques des données. Elle oblige aussi a recourii a des méthodes de classification qui peuvent être coüteuses 
si elles visent de grands volumes de données. 

Eurostat a Cgalement Ctudié tine technique permettant la definition de prototypes (Bragard et coil. 1988). La 
mé.thode consiste, essentiellement, a prélever parmi uric population tin certain nombre d'unités virtuelles et 
réeiles considérées comme sreprCsentatives>> de Ia population. Les techniques utilisCes clans ces etudes 
s'inspirent d'une méthode de formation de grappes floues proposée par M. Roubens, qui consiste, 
essentiellement, a réduire les dimensions des données au moyen d'une analyse en composantes principales, puis 
a choisir des unites representatives en se fondant, entre autres, sur les grappes floues. Dans chaque classe, 
L'élCment ayant Ia fonction d'uappartenance* maximum est choisi comme prototype. Les degres 
d'appartenance>> sent ensuite utilisés pour estimer les paramWes de La population. Une simulation a deja 
produit des résultats prometteurs (mais non encore confirmes); toutefois, Ia méthode est relativement complexe 
et certains des critères de choix des prototypes demeurent plutOt arbitraires. 

5. EXEMPLES DE BESOINS 

Une question qui se pose souvent est celle de l.a definition de La taille d'une entreprise. Du point de vue 
administratif, Ia notion de 4aiJle> d'une entreprise est liée a la notion d'unité (unite juridique, ent.reprise, unite 
locale, etc.) et a La mesure de plusieurs variables pertinentes comme le onombre d'employés, Ic chiffre 
d'affaires* ou l'*actif linmobiIisé., ou encore d'autres types de variables liées aux intrants et aux extrants de 
l'imité. 

II existe plusieurs façons de tenter de répondre a cette question. Nous en donnons ici trois exemples. 

Dfinition de classes d'après les variables pertinentes 

Le problCme de cette méthode simple, c'est que l'utilisation de variables différentes produit des classifications 
différentes des unites. La façon normale de procéder, scion [a legislation de Ia CE, consiste a définir tin seuil 
pour Ia variable X = emploi>> ou Ia variable Y = chiffre d'affaires>>. Le problCme qui se pose alors est de 
coupler le seull X avec le seuil Y d'une façon raisonnable. 

L'analyse de ce problème exige que L'on dispose d'un échantillon de taille relativement élevée, qui permette de 
comparer des méthodes fondées stir les quintiles avec des méthodes basées stir des scores. 

MCthode des composantes principales 

Si l'on s'entend sur les variables a considérer comme importantes, uric façon raisonnable de résoudre cc 
problème est d'examiner Ia structure de correlation de ces variables stir les diverses sons-populations, de facon 
a éviter Les correlations faibles attribuables a des disparites entre les classes d'aciivité. 
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L'utilisation de Ia premiere composante principale apporte une solution objective raisonnable au problème. 
Puisqu'il est possible d'ordonner toutes les unites et de définir des seuil.s scion la premiere composante 
principale, ces méthodes n'exigent pas de données individuelles; toutefois, puisque des annulations doivent étre 
calculécs pour un grand nombre de sous-populations, des données individudiles comportant une information 
categorique se révèient plus commodes. 

c) Méthode des grappes 

Les algorithmes de formation de grappes, comme celui des k moyennes (Hartigan 1975) peuvent être utilisés 
pour produire des groupes d'entreprises censés correspondre a diverses cIasses de tailles. Une telle analyse 
ne pent se faire qu'à laide de données c(individuelles*. 

6. PRESENTATION THEORIQUE 

Théorie du probième général des petits agrégats 

Supposons que la population totale soiL formée de N unites. A chaque unite correspond un vecteur X formé de 
p variables. Le but est de répartir l'ensemble fl en n, (n = N/k), groupes de k points chacun, (GD ..., G,), de telle 
facon que les n groupes soient aussi homogènes que possible. 

Pour &re en mesure d'établir l'homogénéité des groupes, ii nous faut une notion de proximité ou de distance 
d(c.,') entre des points a l'intérieur de fl, qui doit dépendre des variables observées, et de distance connexe 
D(G,G') entre des groupes de points de 11. Théoriquement, Ia quantite que nous devons minimiser est une sorte 
de Kvariance intra-groupes: 

W(Gj,...,GN) = 	b(G,), 	 (6.1) 

o1 
= E P(w) D(w,G)2. 	 (6.2) 

Le problème de Ia repartition nxk diffère du problème classique et bien connu de formation de grappes 
(algorithme des k moyennes (cf. [3 ])), dans lequel ie but est de répartir l'ensemble de Ia population en un 
noinbre fixe de groupes. Dans cc cas, II n'y a pas de condition de cardinalité. 

I.e probième de Ia repartition uxk dans R 

Le cas le plus frequent et le plus important est celw oa I'espace des valeurs de X= (X1,...Xp) est I'ensemble des 
nombres reels etla distance est Ia distance euclidienne habituelle clans R. 

Les distances soot ansi définies: 

d(w,w') = II X(w) - X(w') 11 
D (G, G') = 1 m(G), m (G') 11 oü m(G) est Ia moyenne de X sur G. 

Dans ce cas, l'expression (6.2) devient: 

(G) = 	p(x)D(x,G)2 = Ep(x) II x -m(G) 11 2 , 	 (63) 
x.G 	 x.G 

ce qui, en termes de i'espérance conditionnelle du vecteur X sur Ic champ engendre par la repartition 
G = (G D ...,G,I) peut s'écrire 

W(G1,...,G,) =E(lI X-E(X/G)JJ2), 
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ou 
E(X/G) = E m(G)IG 	 (6.4) 

I étant la fonction indicatrice de I'ensemble G,. 

Supposons que le vecteur I soit centre (E(X) = 0) dans L,(fl,A,P). Le théorme de Pythagore donne Ia 
decomposition suivante: 

W (G 1 , ..., GA) = E( I - E(X/G) 11 2) 	
(6.5) 

= E(Il I 112) - E( II E(K/G) 112) 

Ct le problme prend La forme équivalente: 

Maximiser l'erpression 

E(IIE(X/G) 112), 	 (6.6) 

sous Ia contrainte P(GJ = k/N. 

Le problème de Ia repartition 2xk dans R' 

Dans le cas oü n = 2, Ia repartition G est engendrée par un sous-ensembleA, G = (A, Ac),  et Un calcul simple 
montre que La quantité a maxiiniser est donnée par: 

W(A) = II E(IX) 112, 	 (6.7) 

sous La contrainte P(A) = 1/2. 

Supposons d'abord que p = 1. La quantité en (6.7) devient alors: T(A) = ( JIA XdF)2 . 

D'après le lemme classique de Neumann-Pearson (voi.r [4]) stir La construction du test le plus puissant, 
I'ensemble produisant Ia maximisation est de La forme: 

A =(weO IX(w)?A}, 	 (6.8) 

pour une certaine constante A. 

11 en résulte, en pratique, que A • est compose des N12 éléments de 1 ayant les valeurs les plus élevées de I. 

Dans Ic cas general (p> 1) nous avons un résultat semblable: 

Lemme A 

Ii existe un vecteur c€R et une constante ) tels que La solution de (6.7) soit de Ia forme: 

= {WEI1 I cX(w) > 	 (6.9) 

L'hyperplan dans Ic problème de Ia repartition en 2 groupes 

Quelques autres aspects peuvent être abordés au sujet de La definition de l'ensemble optimal A 
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La tâche La plus difficile est de determiner le vecteur c car La constante A peut ensuite être facilement établie 
d'après la condition laterale IA I = N/i 

Lemme B 

Le vecteur c€R" qui défmit l'ensemble optimal A = {wEfl I E c1X(w) ~ A } clans (6.9) satisfait a La condition 

c = E(IAX). 	 (6.10) 

Un corollaire immédiat de la preuve est que, si IIOUS avons une repartition avec un ensemble A nous pouvons 
améliorer Ia valeur de it en remplaçant A par l'ensemble A = { Y(A) > A }, ot Y(w) = <X(w), E(IX) >. 
Cette operation peut étre répétée jusqu'à ce que A =A . 

En fait, il est démontré dans La preuve du lemme ci-dessus que 

'I'(A) = E[14Y(A)] E[14Y(A)] = E[14Y(A )] E[I4•Y(A  )]. 

Ces résultats nous permettent de proposer un algorithme pour le probleme général dans R. 

e) I.e probtème général dans R' 

Dans Ic cas général (a >2), ii est evident que clans chaque paire de groupes (G1 , G) ii dolt y avoir separation 
par un hyperplan., comme il a ete démontré clans la section précédente. Cet hyperplan peut étre choisi de facon 
a être perpendiculaire a La ligne joignant les barycentres des deux groupes. 

7. ALGORITHME PROPOSE POUR LE CAS GENERAL 

Les résukats établis an paragraphe précédent incitent a adopter l'algorithnie suivant. 

a) Algorithme pour Ic cas n = 2 

Commencer par effectuer toute repartition en 2 classes de mêmex taille satisfaisant La condition de 
separation par un hyperplan. 
Ordonner les projections des points X sur La ligne joignant les moyennes des deux classes. 
Prendre La nouvelle repartition définie par les premiers N12 points sur cette ligne et les derniers N12 points. 
Si cette repartition est identique a La premiere, arrêter; sinon, reprendre a 2. 

Ii est facile de voir que cet algorithine convergera, mais aussi qu'il pent é.tre piégé au niveau de minimums 
locaux, par exemple dans l'exemple ci-dessous, si Ia repartition de depart est Ia suivante: 
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b) Algorithnie pour le cas général 

Dans le cas général (n ~:2), l'algorir.hme doit être transformé de la facon suivante: 

Commencer avec toute repartition nxk satisfaisant a Ia condition de separation par un hyperplan. On peut 
le faire, par exemple, en déplaçant un hyperplan parallèlement a tin hyperplan fixe et en prenant des 
groupes de k points. 

Prendre successivement toutes les paires (G 1 , G) de groupes et optimiser cette repartition en deux groupes 
en suivant l'algorithme précédent. 

Reprendre a I'étape (2) jusqu'à ce qu'aucune modification supplémentaire ne soit possible. 

8. QUELQUES SIMPLIFICATIONS 

Dans notre introduction, nous avons mentionné le besoin d'utiliser une méthodc simple et peu coüteuse. La 
marche a suivre proposée jusqu'ici est peut-être encore tin peu complexe et pourrait être coüteuse a mettre en 
oeuvre. Certaines siinpliuications sont souhaitables. 

Nous proposons d'accroltre Ic nombre de contraintes clans Ia déuinition de in repartition G. D'abord, comme 
nous l'avons déjà indique, nous précisons que chaque classe doit contenir le même nombre d'éléments. Ensuite, 
pour simplifier Ia construction de G, nous iinposons Ia condition que cette repartition soit Ic fruit d'une simple 
mise en ordre des unites d'aprês tine variable unidimensionnelle Y, par le regroupement d'unités contigues. Plus 
précisément, nous dé.clarons qu'il existe une variable Y:f) -. R, et des bornes a 1, ides que 

we 	 a 1  < Y(w) < a11  

La repartition G est donc simplement définie en termes de Q (i/n) de Ia distribution d'une variable Y. 

II est a signaler que La condition que nous imposons ici revient a supposer que les hyperplans de separation 
obtenus clans le cas général soul bus parallèles. 

En fair, cette hypothèse nous raméne a une situation pratique simple. En effet, II a déjà etC propose que dam 
le cas des statistiques sur les entreprises, par exemple, les unites soient ordonnées d'après le nombre d'employCs 
et que G soil défini en formant des groupes consCcutifs de k entreprises selon l'ordre obtenu. 

Mais pourquoi choisir le nombre d'employes plutôt que le chiffre d'affaires? N'y a-t-iI pas, parmi les 
combinaisons linCaires des variables X, une combinaison qui minimise La perte d'information resultant du 
remplacement de tons les élCments d'une classe par leur moyenne? Quelle combinaison des valeurs X 
minimisera La perte d'information occasionnée par la formation de groupes consCcutifs de k ClCments d'après 
l'ordre dCfini par cette combinaison? 

Ce probleme constitue donc tine version simplifiCe de notre problème initial 

9. SIMULATIONS 

Plusieurs simulations nous out rCvClC l'importance du choix de cette variable unidimensionnelle servant a 
ordonner les unites. 

Les donnCes que nous avons analysées out Cté prClevees a méme un échantiilon d'environ 5 000 entreprises 
industrielles, caractCrisCcs par 11 variables économiques: effectif employC, chiffre d'affaires, ventes a l'exportation, 
investissements corporels, valeur ajoutée, rémunCration des employés, marge d'exploitation brute, montant de 
la sous-traitance confiCe a des tiers, dépenses de publicitC, nombre d'Ctablissements et nombre d'activités 
Cconomiques de l'entreprise. 

WR 



Les figures qui suivent présentent les principaux résultats des simulations: structure des donnécs, pertes 
d'information (en pourcentage) attribuables a la formation de classes de k unites, pour différentes valeurs de k 
et différents choix de Ia variable Y, mesurées par Ic coefficient défini par 

g(X/G) =E(ll X-E(X/G) 112) /E(lJ X 112) 
Ct indication quant a l'effet de Ia formation de groupes de 3 unites sur Ia structure interne des données. 

La figure 1 montre les données clans l'espace des deux premieres composantes principales. Environ 40 <<valeurs 
aberrantes>> ont Cté retranchées de Ia population afin d'éviter I'effet lie a I'asymétrie excessive des distributions, 
et toutes les variables ont été réduites (moyenne = 0 et écart-type = 1). 

Figure 1: Diagrammes de Ia premiere composante principale 
par rapport a Ia deuxième composante principate. 
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La figure 2 montre l'accroissement des pertes d'information mesurées par g(X/G) avec l'augmentation de k, 
c.-à-d. la  taille des groupes. Dans cette figure, les ent.reprises ont ete ordonnées selon leur nombre d'ernployes 
(qui joue donc ici le role de variable Y) et regroupés k par k Ic long de cette dimension. 



Figure 2: Rapport (en pourcentage) de l'iriformation intra-grappe 
sur J'informatiou totale (valeurs aberrantes suppnmées). 

% information intra-grappe/information totale 
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Classement selon le nombre d'ernployés (en ordre croissant) 

Les figures 3 et 4 sont semblables a Ia figure 2, sauf que Ia dimension (variable y) qui déflnit les groupes est 
respectivement Ia valeur ajoute et Ia premiere composante prmcipale. Ii convient de souligner que, comme 
prévu, les résukats obtenus avec Ia composante prrncipale sont supérieurs a ceux obtenus aux figures 2 et 3. 

Figure 3: Rapport (en pourcentage) de I'informatiou intra-grappe 
sur I'information totale (valeurs aberrantes suppnmées). 

% information intra-grappe/informatjon totale 
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Figure 4: Rapport (en pourcentage) de l'inlormation intra-grappe 
sur l'information totale (valeurs aberrantes supprimées). 

% in formation mt ra-gra ppe/information totale 
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La figure 5 présente les corr6lations entre les variables initiales et leurs versions correspondantes une fois qu'il 
y a eu agregation 3 par 3 le long de Ia premiere composante principale. Les valeurs indiquent principalement 
comment le processus d'agregation influe sur chaque variable. 

Figure 5: CorrIation entre les données par groupes de k units et les données originales. 

Variable: Correlation: 

Effectif Employe 0.94357 

CANT 0.96582 

Ventes a L'exportation 0.84760 

Investissements Corporels 0.81040 

VAHT 0.98181 

Frais de Personnel 0.96182 

EBE 0.86066 

Montant de Ia sous-traitance confiée 0.70223 

Dépenses de Publicité 0.65148 
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LA CONTRIBUTION DE L'INSTITUT DE RECHERCHE ECONOMTQUE 
11F0 A L'ETUDE DES DONNI%ES DE PANEL: 

LES TOUTES DERNIFRES INNOVATIONS EN RECHERCHE 
APPLIQUEE ET METHODOLOGIQUIE 

G. Nerb et H. Seitz' 

iEsui1E 
L'institut IFO realise sea enqutes-entreprises mensuelles depuis plus de 40 ans (environ 10 000 questionnaires remplis 
dana l'industric du commerce et de Ia construction). Outre lutilisation plus traditionnelle de cc genre de 
renseignements (systêmes d'indicateurs, inclusion dana des modèles conométriques), on a entrepris plusieurs projets 
de recherche visant a exploiter Ic contenu informalionnel des rnicro-données dana des etudes longitudinales. On a 
demontre, par exemple, quc lea ventes de produits industnels nc reagissent que très faiblement a des variations 
inattendue.s dans lea coGts alors que lea changements imprevus dans Ia demande amnent des ajustements signiticatifs 
a court terme dans Ia production. 

MOTS CLES: Donnees longitudinales; estimation par panel. 

1. INTRODUCTION 

Les données depanel, ou donndes longitudinales, sont un ensemble d'observations enregistrées pendant plusieurs 
périodes de temps stir tin nombre (habituellement) élevé d'unités, par ex.: des ménages ou des entreprises (le 
nombre de pdriodes étant normalement beaucoup plus petit que le nombre d'unités). La forme d'analyse 
économique qui utilise des données de ce genre est devenue trés populaire ces dcrniércs années. On peut 
expliquer l'intérêt grandissant que l'on porte a l'étude analytique des doniiées de panel ainsi que l'importance 
croissante de cc genre d'étude par le fait que dans des enquêtes comme l'enquete de l'IFO menée auprès des 
entreprises, on peut recuelilir des données sur des variables qui ne font pas l'objet de statistiques officielles, par 
exemple des donnécs sur les projets, les evaluations, les previsions, les innovations, etc.; voir, par exemple, Vogler 
(1977), Anderson et Strigel (1981), Oppenlander et Poser (1989). 

Las données de panel présentent des avantages évidents par rapport au.x données transversales ou aux données 
chronologiques; voir, par exemple, Hsiao (1986) ou Ronning (1991) pour unc analyse plus détaillée: 

- les series de données de panel renferment normalement tin grand nombre d'observations, ce qui accroIt 
considérablement l'efficience de l'estimation de paramer.res économdtriques; 

- le fait d'utiliser des données individuelles plutôt que des donnécs agregées élimine une bonne partie des 
problemes de multicollinéarité qui se posent ordinairement dans l'analyse économetrique; 

- comparativement aux données transversales, les données longitudinales permettent d'analyser les 
caractéristiques dynamiques du comportement des entreprises ou des ménages; 

- les données longitudinales favorisent l'exanien de problèmes économiques que fes données chronologiques 
ne permettent pas d'envisager, Si ce n'est avec des hypotheses a priori plutôt strictes, car les donnécs 
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longitudinales recueillies clans des enquêtes fournissent de l'information sur des variables qui ne font pas 
l'objet de statistiques officielles (par ex.: previsions); 

- grace aux données longitudinales, on peut eviter le problème d'agregation qui caractérise les etudes 
empiriques fondées exciusivement sur des données chronologiques; voir, par exemple, Seitz (1992); 

- en ce qui a trait a l'interdépendance de la théorie économique et de La recherche economique appliquee basée 
sur La theorie, les données longitudinales permettent d'examiner les theories économiques au niveau oil sont 
formulées ces theories, c'est-à-dire au niveau du ménage ou de I'entreprise pris individuellement; voir Nerlove 
(1983). 

2. METHODES DE MODELISATION POUR DONNEES DE PANEL 

Avant de faire tine breve analyse des méthodes de modélisation qui oat &é élaborées pour les données 
longitudinales, nous allons dCfinii sommairement les types de données qui sont recueillies dans des enquêtes. 
En pratique, toutes les données qui sont recueiliies clans les diverses enquétes de I'IFO, et dans d'autres enquêtes 
aussi, appartiennent a l'une ou l'autre des categories suivantes: 

i) 	Variables continues: La collecte de données continues clans des enquétes est plutot exceptionnelle. Voici 
des exemples de données continues recueillies clans les enquêtes de I'IFO: taux d'utilisation de Ia capacite, 
volume des stocks, carnets de commandes, etc. 

ha) Variables discrètes: variables dichotomiques (0,1): données dichotomiques ou binaires, par exemple les 
réponses que donnent les entreprises a des questions qui visent a determiner si elles ont mis au point un 
nouveau procéde ou tin nouveau produit, si cUes prévoient accroItre le nombre de leurs employés, etc. 

iib) Variables discrêtes: variables trichotomiques (+ , = ,-): Ia plupart des données recueillies par l'IFO, plus 
spécialement clans I'enqu&e menée auprils des entreprises, sont trichotomiques, c'est-il-dire que les 
entreprises indiquent si La valeur d'une variable particulière a augmenté (+), a diminué (-) ou est demeurée 
a peu prils la même (=) ou si elle est censée prendre I'une ou l'autre de ces directions. 

En fait, il existe plus que deux categories de variables discrètes mais La plupart des enquêtes mettent en evidence 
uniquement les variables binaires ou les variables trichotoiniques. 

2.1 Méthode de I'agrégation 

Dans cette méthode, les micro-données ne sont pas utilisées pour l'estixnatiou mais servent plutôt a constituer 
des series chronologiques agrégées. En cc qui concerne les données continues, on petit, par exemple, calculer 
des estimations du taux moyen d'utilisation de La capacité, du volume moyen des stocks, des carnets de 
commandes, etc. a I'aide des résultats de L'enquête de I'IFO menée auprils des entreprises. Les données binaires 
peuvent servir a établir des estimations de Ia proportion d'entreprises qui répondent soit vouio ou xnon>> a des 
questions particulieres, par exeniple la proportion d'entreprises qui out réussi a mettre au point un nouveau 
produit ou un nouveau procédé. En cc qui a trait aux variables trichotomiques, les notions les plus courantes 
sont celles de Ia Kfréquence marginaleo et de Ia 4r6quence de compensatiow*. La fréquence marginale est Ic 
pourcentage d'entreprises qui répondent '+', =' ou '-' a tine question particulière, tandis que Ia fréquence de 
compensation est simplement Ia difference entre la proportion d'entreprises qui out répondu '+' et La proportion 
d'entreprises qui oat répondu '-'. 

Las données trichotomiques sur les previsions et les projets relatifs aux activités de production, les variations de 
prix, etc. qui sont recueillies dam de nombreuses enquêtes de l'IFO servent a produire des variables 
instrumentales quantitatives pour des series chronologiques de variables de prevision. La méthode pertinente, 
appelée technique de quantification> (pour une analyse de cette méthode, voir Seitz, 1989a), a eté élaborée par 
Anderson et Theil dans les années cinquante; voir Anderson (1951, 1953) et Theil (1966). Elle a été modifiée 
récemment par Ronning (1986), Seitz (1987, 1988) et Tödter et Werfel (1988), pour n'en nommer que quelques-
uns qui l'ont ensuite appliqué a des données de panel de l'IFO. Par ailleurs, les données trichotomiques sont 
beaucoup utilisées pour Ia construction d'indicateurs de conjoncture avancCs; voir, par exemple, Dormayer et 
Lindlbauer (1984), Nerb (1989) et Entorf (1990, 1991). 
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21 Analyse de tableaux de contingence et naodèles probabilistes log-linéaires 

L'analyse de tableaux de contingence et l'estimation de modles probabilistes Iog-lineaires sont les premieres 
méthodes a avoir été élaborées pour tirer profit des micro-données qualitalives. Un tableau de contingence 
fournit simultanément Ia repartition des unites statistiques dénombrées suivant les modalités de deux variables 
discrètes ou plus. II existe des m&hodes statistiques qui permettent de calculer des mesw -es du degré 
d'association entre les variables qualitatives pertinentes; pour une étude approfondie des diverses mesures du 
degre d'association, voir Reynolds (1977). 

A une étape ultérieure de Ia recherche, on a améliorC l'analyse (descriptive) des tableaux de contingence par 
l'introduction de Pestimation de modèles probabilistes log-linéaires. Cette dernière mCthode sert a convertir les 
Cléments des tableaux de contingence en probabilites et a estimer des modèles parametriques afin d'expliquer 
Ia concomitance de variables parliculieres, par exemple La probabilité que les entreprises qui font face a tin 
accroissement de Ia demande augmentent le prix de leurs extrants de méme que le volume de leur production. 
Pour use presentation méthodique du modèle probabiliste log-linéaire, se référer aux monographies de Nerlove 
et Press (1976) et de Fienberg (1977), et pour une breve étude prélirninaire qui utilise des donnóes de l'enquéte 
de l'IFO menée auprès des entreprises, voir Particle de König, Nerlove et Oudiz (1982). 

23 Méthode d'estimation par panel (méthode des microdonnées) 

Comme on l'a montré plus baut, Ia méthode de l'agrégation enléve presque entièrement aux données de panel 
leur micro-caractCre et l'utiiisation des modèles probabilistes Iog-liueaires présente de sérieuses limites a l'égard 
de I'interprétation économique des résultats de l'estimation. La méthode d'estimation par panel est Ia seuie 
technique économétrique qui exploite entièrement Ic caractère longitudinal et I'individualité des données 
d'enquête. Elle permet d'envisager simultanément les effets propres a l'unité eLla dynaniique du comportement 
individuel. Grace aux recherches récentes en Ccouométrie, on a Pu créer us large éventail de techniques 
d'estiination qui utilisent des données de panel Lain pour des variables continues que pour des variables discrètes. 

3. RECHERCHE APPLIQUEE FAITE A L'AIDE DE DONNEES DE PANEL DE L'IFO 

11 existe us très grand nombre d'ouvrages oü l'on pane de recherche économique appliquée fondée sun des 
données de l'enquéte de l'IFO menée auprès des entreprises et de l'enquéte de l'IFO sun l'innovation. La liste 
suivante indique les grands themes sur lesquels portent les articles Ct les projets de recherche: 

- modélisation de previsions et de plans; 
- verification de theories économiques et exanien des réponses concernant les prix, Ia production et les stocks; 
• analyse des activités de R.-D. et de Ia structure du marché et evaluation des repercussions stir le marché du 

travail; 
- données de panel de l'IFO etla construction de méso-indicateurs. 

3.1 Modélisation de previsions et de plans 

II est indispensable de savoir comment se fail l'Claboration de plans et de previsions pour bien comprendre le 
fonctionnement du système économique, car les mesures pnises aujourd'hui dependent des previsions que I'on 
fait sur l'évolution des variables étudiées. Dans use série d'articles, König et Nerlove (1980, 1983) et Konig 
(1979, 1980) ont &tudié I'élaboration des previsions relatives aux prix en se servant de micro-données de l'enquête 
de I'IFO menée auprès des entreprises. Non seulement ces auteurs out cherché a determiner par quel 
mécanisme on peut le mieux décrire l'élaboration de previsions, mais aussi ils ont étudié I'élaboration combinée 
de previsions relatives aux prix et a Ia production, faisant ainsi du modèle d'élaboration de previsions a une 
variable us modèle multidimensjonnel. Zimmermann (1986, 1988) a lui aussi utilisé des micro-données pour 
étudier les propriétes intninsèques eLla rationalité des previsions des entreprises, et a établi use comparaison 
entre des entreprises françaises et des entreprises allemandes. Les résultats de ses etudes autorisent fortement a penser que les previsions des entreprises sont biaisées; de fait, des sont biaisées vers Ic bas, c'est-à-dire que 
les entreprises font des previsions trop pessimistes. 
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31 Verification de theories économiques et exainen des réponses conceruant les prix, Ia production et les stocks 

Bon nombre des variables que recouvrent les diverses enquêtes par panel de l'IFO fournissent de l'information 
stir les previsions, les plans et les jugements des entreprises, tous des éléments au sujet desquels les organismes 
de statistique ne recueillent pas de données. Voilà donc l'occasion de tester des theories économiques 
nouvellement óchafaudées, coinme les modèles de déséquilibre ou les modèles des anticipations rationnelles. 

Koriig et Zimmermann (1983) et Kawasaki, McMillan et Ziznmermann (1982, 1983) ont testé des theories 
moderues du comportement de l'entreprise qui tiennent compte de phenomènes de déséquilibre comme les 
restrictions du marché et l'inélasticité des prix. L'étude des theories du comportement de l'entreprise fondées 
sur le principe de désCquilibre nécessite des renseigneinents sur Ia condition des entreprises sur les marches des 
intrants et des extrants. Dans les articles mentionnés ci-dessus, les auteurs ont montré qu'il était possible 
d'obtenir de teLs renseignements a partir des données d'enquétes-entreprises et d'utiliser avec succes ces 
renseignements clans le processus d'estiination. 

Outre la verification d'hypothe.ses stir le comportement de l'entreprise, II s'est fait beaucoup de recherche 
appliquee stir les stocks. L'enquête de I'IFO mené.e auprès des entreprises comporte deux questions qui ont trait 
aux stocks. A chaque mois, on demande aux entreprises si elles considérent que leur stock du moment est trop 
élevé, raisonnable ou trop faible (question qualitative sur les stocks). En outre, depuis 1981 l'IFO demande aux 
entreprises d'indiquer a tons les trois mois le volume de leur stock de produits finis, exprimé en equivalents de 
semaines de production courante (question quantitative stir les stocks). Des questions semblables sont posées 
en cc qui regarde les carnets de comrnandes. On a utilisé amplement les deux types de variable, qualitative et 
quantitative, dans les etudes empiriques. A l'une des premieres étapes de Ia recherche, Konig et Nerlove ont 
i.ntroduit les deux types de variable dans des modèles probabilistes log-Iinéaires et onE ajouté les stocks et les 
carnets de commandes a Ia série d'instrwnents de réponse des entreprises; voir, par exemple, KOnig et Nerlove 
(1984, 1986). KOmg et Seitz (1989, 1991) onE estimé des modèles a effets fixes sirnultanés pour panel qui 
tiennent compte de Ia production (mcsurée par l'utilisation de La capacité), des stocks et des carnets de 
coinmandes (mesurés a l'aide des données quantitatives trimestridlles) et qui expliquent ces trois variables au 
moyen d'une série de variables exogènes et de caractéristiques dynamiques. 

3.3 Analyse des activités de L-D. repercussions sur Ia structure du marché et le marché du travail 

L'IFO recueille périodiquement des données stir les activités d'innovation des entreprises par tine enquéte 
speciale stir l'innovation mais aussi par l'enquete régulière menée auprès des entreprises. Ces données sont de 
plus en plus recherchées dans l'analyse des activités de R.-D. La plupart des articles dans lesquels on utilise les 
données de I'enquête de l'IFO sur l'innovation traitent notamment Ia question de l'incidence des activités de 
R.-D. stir l'emploi et la structure du marché; pour tin examen détaillé de l'utilisation des données de l'enquête 
de l'IFO dans les analyses portant sur l'innovation et l'emploi, voir Zimmermanu (1990). 

Konig et Zimmet-mann (1986) out fait tine analyse théorique et empirique des determinants de l'innovation et 
ont examine le rapport de cdlle-ci avec Ia taille de l'entreprise et le pouvoir de marché (mesuré par des indices 
de concentration ou l'indice d'Herfmdahl). Les résultats de leur étude revelent une forte correlation positive 
entre l'innovation et les indices de concentration ainsi qu'une correlation negative entre La taille de l'entreprise 
et Ia mise an point de nouveaux procédés. Cependant, I'étude de Konig et Zimmermann ne permet pas de tirer 
des conclusions sur le rapport qui peut exister entre Ia taille de l'entreprise et Ia creation de nouveaux produits 
car La méthode d'estimation utilisée par ces auteurs n'a pas permis de définir les paramètres qui décrivent cette 
relation. Laisney, Lechner et Pohlmeier (1992a) tiennent compte entièrement de l'aspect longitudinal. Ces 
auteurs considèrent un modèle d'activités d'innovation en se servant d'un panel équilibré a cinq cycles de 1325 
entreprises tire de l'enquete de l'IFO menée auprès des entreprises pour la période de 1984 a 1988. Dans leur 
article, Is examinent no estimateur probit transversal de méme qu'un estimateur probit longitudinal et us arrivent 
a Ia conclusion que le second surclasse le premier. 
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3.4 Méso-indicateurs économiques tires de données longitudinales de L'IFO 

Comme le fait La Banque mondiale (1989) pour les indicateurs sociaux, on peut calculer aussi des méso-
indicateurs a l'aide de données d'enqu&e. Les méso-indicateurs se rapportent a des groupes ou a des segments 
particuliers de Ia socióté ou de l'économie. 

Ii est possible de segmenter les entreprises selon une théorie quelconque et de construire les méso-indicateurs 
appropriós grace a des questions spéciales incluses dans l'enquête de l'IFO menée auprès des entreprises; voir, 
par exemple, Nerb (1992). Cette approche emprunte des concepts a La théorie du déséquilibre; voir, par 
exemple, Malinvaud (1980). La thëorie du desequilibre classe les entreprises en fonction d'une combinaison de 
situations auxquelles des font face sur les marches des intrants et des extrants, cc qui donne les types de régime 
suivants: le 'régime classique' (c'est-à-dire que Ia production n'est pas limitée par le niveau de La demande et les 
prix des intrants, par exemple les salaires reels, sont trop élevés pour stimuler La production); le 'régime 
keynésien' (La production est limitée par Ic faible niveau de La demande); le 'régime d'inflation latente' (La 
production est limitée par le caractère tendu des marches d'intrants -- par exemple, pénurie de main-d'oeuwe - 
- tandis que La demande de biens demeure excédentaire); et le 'régime de sous-consommation', plutôt improbable, 
(La production est limitée par Ic faible niveau de La demande et par une pénurie d'intrants). 

Les données qui sont recueillies dans l'enquête de l'IFO menée auprès des entreprises peuvent servir a élaborer 
une typologie des caractéristiqucs d'entreprises qui se rapprochent sensiblement de ces concepts de déséquilibre. 
A l'aide de données longitudinales, on peut suivre l'évolution des divers groupes tout Ic long du cycle économique 
et, par consequent, se faire une meilleure We de La nature des cycles économiques et dé.cider des moyens 
d'intervention a prendre pour combattre le chômage ou l'inflation. 

Eta.nt donné qu'a l'heure actuelle, la principale preoccupation économique de l'Etat allemand est le 
développement économique dans l'anciennc Allemagne de l'Est et que les économistcs du monde entier suivent 
de près cc développement, nous allons iUustrer brièvement les méso-indicateurs en comparant Ic développcment 
économique en Allemagne de PEst a celui en Allemagne de I'Ouest au moyen de mCso-indicateurs du 
désequilibre. Pour calculer ces indicateurs, nous créons les quatre grands groupes suivants, ainsi que six sons-
groupes pour l'Allemagne de I'Ouest seulernent: 2  

Groupe 1: Faiblesse de Ia demande*. 

Sous-groupe 1.1 Faiblesse temporaire de Ia demande. 
Sous-groupe 1.2 Faiblesse permanente de Ia demande. 

Groupe 2: 4tquilibreo, c'est-à-dire aucun obstacle du côté de l'offre ou de La demande. 

Sous-groupe 2.1 plus: situation économique considérée comme bonne ou acceptable. 
Sous-groupe 2.2 plus: situation économique considCrCe conime mauvaise. 

Groupe 3: 4cEngorgement de I'offre*. 

Sous-groupe 3.1 Engorgement teniporaire de I'offre. 
Sous-groupe 3.2 Engorgement marqué de l'offre. 

Groupe 4: wFaiblesse de la demande et engorgement de l'offre'. 

Les figures 1 et 2 présentent les résultats de cette classification. A ce jour, Ia situation économique dans les 
Neue Lander n'a connu qu'une légère amelioration. En juillet 1992,28% des entreprises industrielles ont indique 
que rien, du côté de l'offre comme du côté de Ia demande, ne faisait obstacle a leur production; cette proportion 
était de 4% en juillet 1990 et est passée a 17% en juillet 1991. La proportion des entreprises qui attribuent leurs 

2  Pour une description dtailléc de cette classification, se rfërer a Ia version intgra1e de cci articic, que l'on peut se procurer en 
s'adressant aux auteurs. 
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difficultés exciusivement au faible niveau de la demande est passée de 29% en juillet 1990 a ii % en juillet 1992. 
On observe tine tendance inverse chez le.s entreprises qui éprouvent des difficultés urnquement du côté de l'offre 
(20% en juillet 1990 contre 3 3 % en juillet 1992; les pnncipales sources de difficulté: programme de produits 
deficient, financement). Les entreprise.s qui formalent le plus gros groupe en juillet 1990— soit pies de la moitid 
de Ia population — étaient celles qui eprouvaient des difficultés aussi bien du cote de I'offre que du côtd de La 
demande; depuis, Ia proportion représentée par ce groupe est tombée a 28%. Une série aussi variée de réponses 
dans les enquêtes-entreprises n'est observée habituellement que pour les economies en voie de développement 
et les economies nouvellement industrialisées. Cela prouve que les problèmes économiques que connaIt 
actuellement l'ex-RDA sont plus structurels que cycliques. Dans ces circonstances, ii convient d'exclure l'idée 
d'un programme de relance classique. En ce qui concerne l'ancienne Allemagne de 1'Ouest, pies des trois quarts 
des entreprises font encore partie du groupe 2 (aucun obstacle a Ia production) malgré le ralentissement 
économique observe actuellement. Une inflnie proportion d'entreprises éprouvent de sérieuses difficultes du c&é 
de I'offre comnme du côté de Ia demande (moms de I % des entreprises Ouest-allemandes). La proportion 
d'entreprises Ouest-allemandes qui disent éprouver des difficultés du côté de l'offre est passée de 22% en juillet 
19901 5% enjuillet 1992,ce qw denote le fléchissement de La demande en Allemnagne de 1'Ouest. 

4. CONCLUSIONS 

Les données de panel, cornice les données de l'enquête de l'IFO menée aupres des entreprises ou celles de 
l'enquête sur l'innovation, sont un outil efficace pour Ia recherche éconornique appliquee. Des éconornistes du 
monde entier en viennent a reconnaitre les limites et les faiblesses des modCles chronologiques. Comme ce sont 
des individus et non tine entité fictive quelconque qui prennent des decisions économiques, nous devons intégrer 
l'individu — I'entreprise ou le menage - dans nos modCles de comporternent économique. L'évolution rapide 
des techniques de l'informatique et l'existence de logiciels conviviaux standard font que l'estimation de modèles 
a données longitudinales n'est pan plus coôteuse ni plus complexe que l'était ii y a quinze ans l'estimation de 
modèles chronologiques. Toutefois, quant a SaVoir si l'analyse de micro-données est utile pour l'évaluation des 
consequences sur La plan de l'action, beaucoup de recherches restent a faire dans tin proche avenir. 
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MESURE DE LA ROBUSTESSE DES BARRIERES A L'ENTREE 
J.R. Baldwin et M. Rafiquzzaman' 

RÉSUMÉ 
Des données longfludinales d'enquãte par panel provenant du secteur manufacturier canadien soft utilis6es pour 
rnodliser Ic processus d'entre et pour dvalucr Ia prdsence de barrières a l'entre. Dans cette communication, nous 
examinons Ia robustesse de rsultatsant&ieurs 1) en utilisant diverses rnéthodesd'cstimation, 2) en testant ditfrentes 
sp&irications de modêle et 3) en faisant varier les mesures utilisées pour ávaluer l'importance de l'entr&, 

MCi'S CLES: Barrières a 1'entre; donncs de dnombrement; 101 binomiale ngative. 

1. INTRODUCTION 

Depuis les travaux fructueux de Bain (1956) et de Modigliani (1958), une grande attention a é.té portée par les 
économistes a Ia question de l'existence de barrières a l'entrée. Les modéles les plus largement utilisés sont ceux 
fondés sur le vprix liinite>; ces modèles supposent que les niveaux de bénéfices audelà desquels l'entrée est 
favorisée varient d'une industrie a l'autre et sont fonction des barrières a l'entrée. Les entreprises en place, dans 
des secteurs oü les barrières sont élevées, peuvent hausser les prix sans favoriser l'entrée. Le nivcau de prix au-
dessus duquel ii se produit uric entrée est le prix limite. 

Le modèle du prix limite* suppose iniplicitement que Ia presence d'un entrant (nouveau venu dans une 
industrie) entralne une augmentation de La production existante. A I'oppose, Ia vision de l'entrée fondée sur un 
remplacement stochastique se fonde sur l'hypothèse que l'entrée est tin processus dynamique qui comporte 

le remplacement partiel ou complet d'entreprises existantes par des entrants (Baldwin et Gorecki, 1983). Cette 
perception axée sur le cremplacement>> suppose qu'il petit se produire une entrée même lorsque le prix est égal 
au coüt moyen a long terme et que les bénéfices de l'industrie sont nuls. 

Les modèles du prix limite prétendent confirmer l'existence de barrière a l'entrée et, par consequent, l'existence 
d'imperfections du marché 2. Dans les modèles qui conibinent Ic phénoméne du remplacement stochastique Ct 
celui du prix limite, toutefois, les barrières a l'entrée rcvêtent uric importance beaucoup moms grande (Baldwin 
et Gorecki, 1987). 

Comme c'est souvent Ic cas en économique appliquée, l'interprétation de l'iniportance de ces differences est 
rendue plus cornplexe par Ic fait que les etudes antérieures different non seulement dans Ic choix du modèle, 
mais aussi darts leurs méthodes de mesure de l'entrée -. unites d'observation, unites de mesure, type d'entrants 
et périodes. 

La présente communication cherche a determiner dans queue mesure l'importance observée des barrières I 
l'entrée depend de Ia façon dont l'entrée est rnesurée. A cette fin, on évalue jusqu'I quel point les techniques 
d'estimation, Ia specification du modèle et les mesures modifient la conclusion scion laquelle I'entrée est entravée 
par certaines caractéristiques structurelles de l'industrie. 

J.R. Baldwin et M. Rafiquzzaman, Division d'analyse des entreprises et du march6 du travail, Direction des &udes analytiqucs. 
Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada KIA C}T6. 

2 	Voir Cable Ct Schwalbach (1991) pour une revue des rsultats de modèles du type de celui dc Orr. 
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2. MESTJRE DE L'ENTREE 

L'entrée peut être délmie comme la naissance d'une unite de production -- une nouvelle usine ou une nouvelle 
entreprise. Dans le premier cas, tine entrée est délmie comme une nouvelle usine dans tine industrie 
particulière. Dans le second cas, elle est défmie comme tine nouvelle entreprise avec tine nouvelle unite de 
production -- une entrée entièrement nouvelle. L'entrée peut aussi être défmie comme Ia naissance d'une 
nouvelle personne juridique. Ii se peut que de nouvelles personnes juridiques scient associées a Ia naissance 
d'usines, mais ii se peut aussi que des entreprises entrent dans une industrie en faisant l'acquisition d'entreprises 
existantes. L'entrée peut être définie par une valeur brute ou par une valeur nette. Dans le premier cas, il s'agit 
du nombre total d'usines (ou d'entreprises) qui entrent dans tine industrie au cours d'une période donnée. Dans 
le second cas, c'est Ia variation du nombre d'usines (ou d'entreprises) observée entre deux périodes différentes. 

Dans Ia présente communication, nous utilisons une definition de l'entrée qui est implicite dans les travaux 
fondés stir le prix limite -- celle des entreprises entièrement nouvelles. Ii s'agit d'une catégorie relativement 
homogene. La definition utilise les entreprises entièrement nouvelles plutôt que la somme des entreprises 
entiérement nouvelles et des entreprises resultant de fusions, car ces dernières n'engendrent pas, initialement 
du moms, d'augmentation de La production. Elle est axée sur les mesures brutes, plutôt que stir les mesures 
nettes qui tiennent compte non seulement de l'entrée, mais aussi de la sortie d'entreprises. Elle mesure l'entrée 
en termes de nouvelles entreprises qui construisent de nouvelles usines et non en termes de nouvelles usines 
comme telles. Cette dernière catégorie englobe a Ia fois les entreprises entièrement nouvelles et les usines qui 
sont construites par des entreprises déjà en place. Si l'on omet de faire Ia distinction entre les nouvdlles 
entreprises et l'établissement de nouvelles usines par les entreprises déjà en place, on confond l'entrée avec les 
decisions d'expansion des entreprises en place. Des résultats (Baldwin et Gorecki, 1983, 1987) révèlent 
d'itnportantes disparites entre les facteurs determinants des entreprises entièrement nouvelles et de celles 
resultant de fusions, des entreprises entièrement nouvelles et du processus de creation d'usines par les entreprises 
existantes, et des mesures brutes er des mesures nettes de I'entrée. 

L'importance des entreprises entièrement nouvelles est mesurée ici aussi bien du point de vue de leur nombre 
que du point de vue de leur taille. L'intensité des forces concurrentielles liées a lentrée depend probablement 
a Ia fois du nombre d'entrants et de la part du marché saisie par les entrants. Le pourcentage des livraisons d'un 
marché saisies par les entrants est égal au nombre de nouvelles entreprises multiplié par la taille moyenne des 
entrants, par rapport a l'ensemble des livraisons. Afin de mettre a I'épreuve la robustesse des résultats, les trois 
mesures ont eté utilisées -- le nombre d'entrants, les livraisons des entrants et la taille moyenne des entrants --
comme variables dépendantes dans l'analyse de regression. 

L'impor[ance de l'entrée pour le processus concurrentiel et la performance du marché est egalement évaluée 
dans la présente communication aussi bien avec des données a court terme qu'avec des données a long terme. 
Les estimations a court terme ont ete établies en fonction de deux points du temps voisins l'un de l'autre, tandis 
que les estimations a long terme se fondent sur deux points du temps éloignés I'un de l'autre. L'entrée a court 
terme a été estimée pour chaque année entre 1970 et 1979, puis une moyenne a ete calculée. L'entrée a long 
terme a &é calculée sous forme du nombre d'entreprises existant en 1979 qui ont fait leur entrée dans l'industrie 
depuis 1970. II s'agit de Ia somme de toutes les entreprises ayant fait leur entrée chaque année a compter de 
1970, moms les sorties d'entrants survenues au cours de cette pCriode. Les entrées A court terrne et a long terme 
ont été estimées au niveau des codes de 4 chiffres de Ia Classification type des industries (CTI) pour le secteur 
manufacturier canadien, au moyen d'une base de données longitudinale reflétant l'évolution des entreprises et 
des usines entre 1970 et 1979. Une description du fichier est donnée dans Baldwin et Gorecki (1990). 

Enfin, une quatriême mesure -- le taux de succès des entrants -- a été calculée et soumise a une regression par 
rapport au même ensemble de variables explicatives que celles utilisées pour l'évaluation de l'entrée en termes 
du nombre d'entreprises, des livraisons et de la taille moyenne. Le taux de succès est défini comme la valeur 
de I'entrée a long terme divisée par la somme des valeurs de l'entrée a court terme. 11 s'agit de Ia proportion 
de tous les nouvelles entreprises ayant fait leur entrée sur une période de dix ans qui existent toujours a Ia fin 
de Ia période; c'est une mesure directe de la survie de Ia population ou tine mesure inverse de Ia disparition des 
entrants. 
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3. MODELES DE L'ENTREE 

Les modèles de l'entrée les plus courants se fondent sur les travaux antérieurs de Orr (1974), qui supposent 
qu'une entree se produira si les bénéfices sont supérieurs aux niveaux interdisant l'entrée. Sous l'angle adopté 
par Orr, Ic xnodèle s'exprime ainsi: 

E f(p_p*) , 	 (1) 

oü E. est I'entrée dans l'industrie i au ternps t , P est le bénéfice que l'entrant croit pouvoir réaliser après son 
entrée et 	est le niveau de bénéfice interdisant I'entrée dans I'industrie i au temps t. 

Le niveau de bénéfice interdisant I'entrée, P , depend d'un vecteur de barrières a i'entrée, B, et d'une variable 
de risque du marché, R. P' (sans indices lies au temps et a l'industrie) peut être écrit sous Ia forme 
P =h(B,R). Par consequent, le modéle de l'entrée présenté en (1) pour &re ainsi exprime 

E =f1 (P,B,R). 	 (2) 

L'on s'attend a cc que E vane positivement en fonction du bénéfice attendu, F, et negativement par rapport 
a chaque corn posante de B et de R. Ce modéle fait donc l'hypothèse que le bénéfice favorise l'entrée, tandis 
que les barriCres a I'entrée et Ic risque Ia réduisent. 

Dans notre estimation, Ia rentabilité attendue (Ps,) est representée par deux variables. La premiere (PR) est 
Ia rentabilité moyenne des entreprises qui se maintiennent. Puisque Ia moyenne n'indique rien quant a la 
tendance susceptible d'influer sur les attentes de bénéfices futurs, la croissance des bénéfices (GP) sur l'ensemble 
de Ia pCriode est également incluse. L'on s'attend a ce que l'entrée soit superieure sur les marches dont les 
bénéfices sont en croissance. 

Les variables représentant les barrières a l'entrée (B) sont les economies d'échelle (MES), Ia concentration 
(CON), Ic degré de publicité (AD) et l'arnpleur de Ia recherche et du dCveloppernent (RD). Le risque du 
marché (R) est représenté par Ia volatilité de Ia croissance du marché (VMG). 

L'équation (2) offre une description incomplete de l'entrCe, car dc ne tient pas corn pte des aspects stochastiques 
de l'entrée. Scion I'approche fondée stir le remplacernent stochastique, tine part importante de l'entrCe est 
simplement attribuable a tin remplacement des entreprises existantes, et survient mêrne si Ia rentabilité 
Cconomique est nuile. On suppose, selon cette approche, que Ic degre d'entrée dQ au remplacement est fonction 
de la taille du marché. Si l'entrée est mesurée en terme de nombre d'entreprises, Ia taile du marché (S) est 
considérée coinme étarit Ic nombre d'entreprises de l'industrie (N'). Si les livraxsons des entrants sont utilisées 
comme variable dépendante, la taille du marché est mesurée en termes du total des Iivraisons de l'industrie 
(TVS). L'effet de Ia variable exprirnant Ia taille du marché peut être mis en interaction avec les variables 
représentant les barrières a l'entrée, afin qu'on puisse determiner si l'ampleu.r du remplacement stochastique est 
modifiée par les barrières a l'entrée. 

Le nombre d'entrées devrait aussi dépendre de la facilité avec laquelle les entrants peuvent accéder a I'industrie 
et se tailler une part du marché. Un marché en croissance rapide se caractérise par un élargissement de Ia 
clientele, et donc par une plus grande probabilité que les nouvelles entreprises accroItront leur part de marchC. 
Par consequent, Ia croissance de l'industrie, G, est ajoutée a l'équation 2. ConformCment a l'approche de 
Baldwin et (3orecki (1983, 1987), tin modèle de I'entrée tenant compte a Ia fois de Ia vision du remplacement 
scochastique et de celle du prix limite peut être ainsi exprimé: 

E =g(S,G,P,B,R). 	 (3) 

S, G, et P sont des facteurs favorables a I'entrée, tandis que B et R ten dent a l'entraver. 
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4. METHODES D'ESTIMATION CONVENANT AUX DENOMBREMENTS 

Beaucoup d'études empiriques de l'entrée réalisées antérieurement ont estimé tine version linéaire et/ou 
log-linéaire de l'équation (3) ou tine expression voisine, et se sont fondées principalernent sur Ia méthode 
d'estimation des moindres carrés ordinaires (MCO). Puisque les données relatives a l'entrée sont des valeurs 
entières et s'écartent des hypotheses classiques de Ia regression, Ia specification statistique de l'entrée exige le 
recours a tine distribution de probabilité discrete. Pour répondre a cette exigence, nous définissons et estimons 
un modèle économétrique de I'entrée fondé d'abord sur l'hypothèse que chaque observation est tirée d'une 
distribution de Poisson, puis sur ceile d'un tirage d'une distribution binomiale negative. Notre méthode 
s'apparente a celles de Hausman, Hall et Griliches (1984), et de Cameron et Trivedi (1986), qui utilisent a Ia 
fois Ia regression de Poisson et Ia regression binomiale negative pour des dénombrements des demandes de 
brevets des entreprises et de Ia deinande de soins de sante des consommateurs, respectivement. Elle est 
également conforme a Ia démarche de Chappell et coil. (1990), Mayer et Chappeil (1992) et Papke (1991), qui 
utilisent des regressions de Poisson pour étudier le phénomène de I'entrée dans diverses industries aux 
Etats-Unis. 

Dans I'hypothèse oui les données sur I'entrée sont tirées d'une distribution de Poisson, la probabilité d'obtenir 
un nombre d'entreprises, E1 , reflétant l'entrée dans l'industric i est donnée par: 

Pr(E) = Exp( -A)A 1 /E1!, E1  = 0,1,2,..., 	 (4) 

La moyenne et Ia variance de E1  sont égales a ),. Pour incorporer les variables explicatives, X, qui influent 
sur I'entrée, le paramètre ) est ainsi défini 

A, = E(EIX) = E.p(X), 	 (5) 

oè X1  = (S,G,P,B,R) et fi est tin vecteur de parainètres devant être estiiné. La contrainte imposant l'egalite de 
Ia moyenne et de Ia variance en vertu de Ia Ioi de Poisson peut étre surmontée; ii suffit d'adopter Ia démarche 
de Gourieroux, Monfort et Trognon (1984a,b) et d'utiliser tine version particulière de Ia loi binomiale negative 3 . 

Initialement, les regressions des MCO, de Poisson et de Ia loi binomiale negative ont tontes eté estimées. Les 
résultats sont présentés an tableau 1. Las erreurs-types estimées en vertu des modèles de Poisson et binomial 
négatif sonc sensiblement moms élevées que ceiles resultant de Ia niéthode des MCO. Ces résultats sont 
conformes a ceux de Hausman, Hall et Griliches, ainsi que de Cameron et Trivedi. 

Bien que les estimations ponctuelles selon le modèle de Poisson et le rnodèle binomial négatif soient de signes 
et de grandeurs analogues, les erreurs-types estimées avec le modéle de Poisson soft sensiblement plus faibles. 

Pour tester I'hypothése nuile selon laquelle le modèle sous-jacent est tin modéle de Poisson par opposition a 
I'akernative selon laquelle le modèle répond a une loi binomiale negative, nous avons utilisé a la fois le test de 
Wald et le test du rapport des vraisemblances. Las statistiques des deux tests se sont révélées hautement 
significatives. Las données out également permis de rejeter l'hypothèse d'égalité de Ia moyenne et de Ia variance, 
qui est Ia caractéristique fondamentale du modéle de Poisson. En consequence, le modèle de Poisson a été 
rejeté en faveur du modéle binomial négatif. 

S. RESULTATS 

Dans la premiere section, nous examinons dans queUe mesure l'effet des barrieres a I'entree sur le nombre 
d'entrants est robuste selon que c'est le modèle du prix limite ou celui du remplacement stochastique qui est 
utilisé. La deuxième section presente une comparaison des effets des barrières a l'entree sur diverses mesures 
de I'entrée; quatre variables dépendantes différentes sont utilisées: nombre d'entrants, livraisons des entrants, 
taille moyenne des entrants et taux de succès des entrants. 

Nous utilisons unc forme particuliêre de Ia loi binomiak ngative, dont Ia moyenne est igale a Exp(XB) ci dont Ia variance eat égale 
a Exp(XB)[1 + a Exp(XB)J. Voir Cameron ci Tiivedi (1986) pour plus de dtaiIs. 
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Tableau 1: Comparison des rnthodes d'es(imation du modèle de l'entrée I ,  2 

MCO 

LONG TERME 

POISSON 
I3INOMIALE 
NEGATIVE MCO 

COURT TERME 

POISSON 
BINOMIALE 
NEGATIVE 

Constante - 	4.995 (0300) 3387 (0,000) 2.848 (0.000) - 	 73.218 	(0.338) 6308 (0.000) 6.005 (0.000) 
17.3801 (0.087] 0.327] (76.190) (0.022] [0.359) 

N 0.294 (0.000) 0.003 (0.000) 0.005 (0.000) 2.482 	(0.000) 0.001 (0.000) 0.003 (0.000) 
(0.015) 10.0001 10.0431 [0.066) [0.000) (0.0021 

PR 1.479 (0398) 0.121 (0.000) 0.094 (0.520) 9.946 	(0.744) 0.108 (0.000) 0.145 (0310) 
(2.795) 10.0251 (0.146) 130.3901 10.008J (0.221) 

GP 0.166 (0.911) - 	 0.045 (0.023) - 	 0.062 (0.372) - 	2398 	(0.872) - 	 0.054 (0.000) 0.080 (0.263) 
(1.480) (0.020] 10.0701 (16.030) [0.0051 (0.072) 

GS 0.883 (0.046) 0.083 (0.000) 0.090 (0.000) 14.653 	(0.002) 0.081 (0.000) 0.089 (0.000) 
(0.439) (0.006) 10.0221 [4.675) (0.002) (0.919) 

CON - 	0.074 (0.427) - 	 0.023 (0.000) - 	 0.018 (0.000) - 	 1.280 	(0.196) - 	 0.027 (0.000) - 	 0.030 (0.000) 
(0.093) 10.0011 (0.004J 10.9861 (0.000) (0.004) 

MES 1.466 (0.952) - 	 2.971 (0.000) - 	 2.038 (0.033) - 	 77.137 	(0.768) - 	 5.684 (0.000) - 	 2.158 (0.014) 
(24.0601 (0.490] (0.955) (260.718) (0.174) [0.8761 

RD 0.00004 (0.999) 0.006 (0.000) 0.005 (0.362) 1.191 	(0.141) 0.011 (0.000) 0.013 (0.005) 
(0.074) (0.0011 (0.006] 10.8061 (0.000) (0.005) 

AD - 	 77.680 (0.311) - 	 9.904 (0.000) - 	 3.080 (0.399) - 	 515.700 (0333) - 	 6.297 (0.000) - 	0.408 (0.902) 
1 76.3601 [1.357) 13.6491 [824.740) [0.335) [3.298] 

VMG 0.084 (0.018) 0.003 (0.000) 0.004 (0.012) 1.247 	(0.001) 0.003 (0.000) 0.003 (0.046) 
(0.035) 10.0011 [0.002] (0.382) [0.000] (0.002) 

Paramêtrc de 	 0.372 (0.000) 	 0.487 (0.000) 
variance a 	 (0.0431 	 [0.057] 
Adj R2 	0.81 	 0.93 
- Log L 

1016.099 	 591.998 	 8711.917 	997.528 

Les nivcaux de signification d'un test biIatraI visant a rejeter I'hypothêse nuile scion laquelie Ic coefficient est zro sont donns entre parentheses 
2  Ics erreurs-types assocics aux estimations sont indiquecs entre crochets. 



5.1 Comparaison entre les modètes du prix limite et du remplacement stochastique 

I.e choix de la regression binomiale negative plutôt que celle des MCO a permis de renverser des observations 
antérieures (Baldwin et Gorecki, 1987) selon lesquelles les barrières a l'entrée sont des facteurs determinants 
positifs, mais non significatifs, du processus d'entree. Avec un tel modle fondé sur des valeurs entières, l'effet 
des variables concentration>> et économies d'dcheUe>> presente un degré de signification sensiblenient plus 
élevé. 

La méthode des MCO produit trois variables significatives, taut a court terme qu'a long terme (voir le tableau 1). 
Le processus d'entrée est relié positivement au nombre existant d'entreprises (N), a Ia croissance des livraisons 
(GS) et au risque, mesuré en termes de volatilité de Ia croissance (VMG). Les autres variables ne sont pas 
statistiquement significatives. 

Chaque variable qui est significativement 4  différente de zero dans l'estiination des MCO est également 
significative, et de même signe, dans la regression binomiale negative. En outre, la regression binomiale negative 
comprend, parmi les barrières a l'entrée, deux variables ayant un coefficient significatif et négatif, tant a court 
terme qu'à long terme, lesquelles n'étaient pas significatives dans l'équation des MCO. II s'agit des economies 
d'échelle (MES) et de la concentration (CON). La recherche et développemeut a un effet positif sur l'entrée 
taut a long terme qu'à court terme, mais cet effet n'est significatif qu'à court terme. La publicité n'est pas 
significative, aussi bien dans Ia regression des MCO que dans le modèle binomial negatif. 

Ces conclusions ne changent pas même si l'on fait varier La specification du modèle. Trois variantes sont 
présentées au tableau 2. Comme au tableau 1, les colonnes 1 a 3 représentent les résultats a long terme, tandis 
que les colonnes 4 a 6 représentent les résultats a court terme. La premiere equation n'utilise que les variables 
provenant d'un modéle simple du type de celui de Orr, c'est-à-dire: rentabilité (PR), croissance de Ia rentabilité 
(GP), croissance des ventes (GS), concentration (CON), economies d'échelle (MES), recherche et 
développement (RD), degré de publicite (AD) et variabiLité de la demande (VMG). La deuxième formulation 
comporte en outre la taffle de I'industrie - nombre d'ent.reprises (N). Dans la troisième formulation, des termes 
d'interaction entre Ia taille de l'industrie et les barrières a I'entrée -- concentration (CON), degré de publicite 
(AD), ampleur de Ia recherche et développernent (RD) et economies d'échelle (MES) -- sont ajoutés. 

Les barrières a I'entrée dont I'effet est significatif dans le modéle simple du prix limite (colonnes 1 et 4) ont 
Cgalement un effet significatif dans les deux modéles incorporant le phénomène de remplacement stochastique 
(colonnes 2 et 3; colonnes 5 et 6). La concentration (CON) et les economies d'échelle (MES) ont un effet 
negatif sur l'entrée dans tous les modèles. 

Toutefois, en ce qui a trait a Ia concentration, le coefficient diminue d'environ 50 % lorsque le modèle de 
remplacement stochastique des colonnes 2 et 5 est utilisé. Dc plus, dans la troisième variante (colonnes 3 et 6), 
Ic fait que les economies d'échelle aient un coefficient positif lorsqu'elles sont mises en interaction avec Ie 
nombre d'entreprises signifie que l'effet des economies d'échelle diminue a mesure qu'augmente le nombre 
d'entreprises de l'industrie. En (nit, dans Ic cas des résultats a long terme, quand Ic nombre d'entreprises (N) 
est supérieur 130, les economies d'échdlle n'ont pas de repercussions negatives sur I'entrée. Si I'on fait Ic méme 
exercice pour la concentration, Ic point critique est d'environ 47 entreprises. Ces barrières jouent donc un role, 
mais pas quand Ic nombre d'entreprises est relativement élevé. 

Ii est intéressant de noter, par aifleurs, que Ia publicité est faiblement significat.ive lorsqu'elle est misc en 
interaction avec la taille d'une industrie. Le taux de remplacement stochastique est moms élevé dans les 
industries ayant des ratios publicité-ventes élevés. Ce résultat contraste singulièrement avec celui de Ia premiere 
colonne, oC I'on n'observe aucun effet significatif de cette variable, incluse pour représenter une barrière a 
l'entrée influant sur Ic niveau limits des bénéfices des entrants. 

Dana Ia prsente communication, S % est utilisá comme seuil de signification. 

248 



Tableau 2: Comparison de ditTrents modMes de ('entrée : Estimation de (a regression binomiale negative', 2 . 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Constante 4361 (0000) 2.848 (0.000) 2.498 (0.000) 7.944 (0.000) 6.005 (0.000) 5.409 (0.000) 

10.2921 (0.327) (0.257) 10.2841 [0.359] [0.303] 

PR 0.083 (0334) 0.094 (0320) 0.064 (0.626) 0.031 (0.846) 0.145 (0.510) 0.162 (0.389) (0.133] (0.146) 10.1311 [0.160] [0.2211 [0.188) 

GP - 	 0,107 (0.195) - 	 0.062 (0.372) - 	 0.071 (0.256) - 	 0.103 (0.220) - 	 0.080 (0.263) - 	0.073 (0.257) [0.0831 (0.070] (0.062) [0.084] (0.072) (0.065) 

GS 0.131 (0.000) - 	 0.090 (0.000) - 	0.056 (0.001) - 	 0.108 (0.000) - 	 0.089 (0.000) 0.052 (0.002) 10.0251 (0.022) [0.0171 (0.0221 10.192J [0.0161 

CON - 	 0.036 (0.000) - 	 0.018 (0.000) - 	 0.014 (0.002) - 	0.049 (0.000) - 	 0.030 (0.000) - 	 0.025 (0.000) (0.004] [0.0041 [0.005] (0.004] [0.004j (0.0041 

MES - 2585 (0.032) - 	 2.038 (0.033) - 	6.935 (0.000) - 	 2.160 (0.039) - 	 2.158 (0.014) - 	5.642 (0.000) [1.210] (0.9551 (1.414] (1.047] (0.8761 [1.0821 

RD - 	 0.009 (0.185) 0.005 (0,362) 0,005 (0.411) 0.016 (0.001) 0.013 (0.005) 0.005 (0.147) [0.006] 10.0061 [0.0061 [0.005] (0.005] (0.004] 

AD - 	 6.206 (0.116) - 	 3.080 (0.400) 0.356 (0.941) - 4352 (0.231) - 	 0.408 (0.902) - 	0.696 (0.882) 
13.9521 (3.649] 14.839] (3.803] [3.298] 14.6951 

VMG 0.002 (0.370) 0.004 (0.012) 0.004 (0.002) - 	 0.001 (0.471) 0.003 (0.046) - 	 0.004 (0.005) (0.021] [0.002] [0.001] (0.002] [0.0011 [0.0011 

N 0.005 (0.000) 0.004 (0.000) 0.003 (0.000) 0.002 (0.002) 
(0.001] [0.001] [0.0002] (0.00051 

CON X N 0.00003 (0.487) 0.00002 (0.368) 
(0.00005] [0.00002] 

AD X N - 	 0.076 (0.064) - 	 0.015 (0.636) 
[0.041] 10.0311 

RD X N - 0.0007 (0.313) 0.000003(0.967) 
(0.0007) (0.00008) 

MES X N 0.231 (0.000) 0.144 (0.000) 
[0.042] (0.024) 

Paramtre de 0365 (0.000) 0.372 (0.000) 0.201 (0.000) 0.713 (0.000) 0.487 (0.000) 0.311 (0.000) vaulance a [0.065] 10.0431 (0.026] 10.0861 (0.057] [0.0391 
- Log L 620.304 591.998 556.235 1033.470 997328 958.751 

Lea niveaux de signification d'un test biIatraI visant A rejeler I'hypothtse nulle scion iaquctIe Ic coefficient eat zro sont donns entre parentheses. 
Les erreurs-types associ&s aux estimations sont indiqu&s entre crochets. 



5.2 Autres mesures de l'importance de l'entrée 

Dans la section précédente, l'entrée est mesuree sous forme du nombre de nouvelles entreprises. Dans la 
presente section, on se demande si les variables déterminantes de I'entrée demeurent les mémes quand tine autre 
unite de mesure est utilisée pour définir l'entrée. Quatre mesures différentes de I'entrée sont utilisées pour 
comparer Ia robustesse de nos conclusions sur l'importance des barrières a l'entrée. Dans chaque cas, on 
examine aussi bien l'entrée a long terme que l'entrée a court terme. 

Ces mesures sont: 

le nombre d'entrants entièrement nouveaux (E), 

la quantité des livraisons des entrants (TVSE), 

la taille moyenne des entrants (ASE), et 

le ratio du nombre d'entrants a long terme au nombre d'entrants a court terme (RATIO). 

Chaque variable dépendante est soumise a une regression par rapport au même ensemble de variables 
explicatives, a tine exception près. La variable de normalisation pour le nombre d'entrants est le nombre 
d'entreprises de l'industrie (N); pour les livraisons des entrants (TVSE), c'est Ia valeur totale des livraisons de 
l'industrie (TVS); pour in taille moyenne des entrants (ASE), c'est la taille znoyenne des entreprises existantes 
(ASF); pour le taux d'entreprises qui se maintiennent (RATIO), c'est Ia taille moyenne des entrants par rapport 
a la taifle moyenne de l'industrie (RELSIZE). 

Le tableau 3 présente les résuitats relatifs a l'entrée a long terme. Les résultats sont qualitativement les mêmes 
pour l'entrée a court terme. L'estimation a été faite selon la loi binomiale negative dans le cas du nombre 
d'entrants, et selon les MCO dans le cas des autres variables 5 . 

Une comparaison des equations relatives au nombre d'entrants et aux livraisons de l'industrie révèle que la 
premiere comporte tin moindre pouvoir explicatif. Une regression simple des MCO visant le nombre d'entrants 
(non présentée ici) donne un R2  ajustC beaucoup plus élevé que la regression des MCO visant les livraisons --
.81 contre .41. La raison est que les variables explicatives parviennent mal a décrire Ia taille moyenne des 
entrants. Le R2  ajusté pour l'équation utilisant Ia taille moyenne des entrants comme variable dependante n'était 
que de 32. Malgré cette difference, la plupart des coefficients significatifs des equations relatives au nombre 
d'entrants et aux livraisons révèlent des effets analogues. L'entrée est reliée positivement a la taille et a in 
croissance des livraisons, et négativement a Ia concentration. 

Bien que ces variables aient essentiellement le méme effet sur le nombre d'entrants et les livraisons, cUes 
n'influent pas toujours de Ia même façon stir Ia taille moyenne des entrants (ASE). La croissance a un effet 
positif sur Ia taille moyenne des entrants (ASE) et le taux de succès (RATIO), main dans aucun des deux cas 
Ia relation n'est trCs significative. La croissance, par consequent, influe stir l'importance des entrants en raison 
de son effet sur le nombre d'entrants et non parce qu'elle facilite l'entrée d'entreprises de taille moyenne plus 
élevée. La croissance influe aussi positivement sur Ic taux de succès (RATIO), main le coefficient n'est pas 
significatif. 

La concentration a égaiement tin effet different sur le nombre d'entrants et sur Ia taille moyenne. Une 
concentration plus forte se traduit par tin nombre d'entrants moindre, main elle a tin effet positif, main non 
significatif, sur Ia taille moyenne des entrants. 11 y a donc moms d'entrants dans les industries concentrées, mais 
les entrants ont tendance a être de plus grande taille -. probablement parce que les inconvénients, sur le plan 
des coéts, de l'entrée d'entreprises de petite taille sont supérieurs dans ces industries. La concentration est 
également associCe a un effet positif significatif sur Ia variable RATIO -- Ic taux de succès des entrants. 

La rgression binomiale ngative a également dti utilisée pour lea livraisons, Ct une transformation logistique de Ia taitle relative et 
du taux de succes de Ia population a aussi &4 employe; dans tous lea cas, lea mmea rsultats qualitatils ont did obtcnus. 
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Tableau 3: Comparison de diff&entes mesures de l'entr&: A long terme', 2 . 

1VSE ASE RA11() 

Constante 2.923 (0.000) 19.207 (0.000) 8.837 (0.132) 0.051 (0.060) [0.280] 143291 [5.828] (0.027] 

PR 0.125 (0.411) - 0.863 (0.680) - 2314 (0.351) - 0.010 (0.383) 
[0.152) [2.090) [2.6861 [0.0121 

GP - 0.033 (0.602) • 2.348 (0043) - 2.854 (0.057) - 0.008 (0.246) 
10.0631 11.1521 11.4871 10.007] 

OS 0.082 (0.000) 1.024 (0.002) 0.621 (0.138) 0.003 (0.153) [0.018] 10.3271 (0,417] (0.0021 

CON - 0.018 (0.000) - 0.015 (0.015) 0.095 (0.249) 0.002 (0.000) 
10.004) 10.0621 [0.0821 [0.000] 

ML1S - 	1.806 (0.038) - 27.703 (0.127) - 45.760 (0.051) - 0.086 (0.406) 
10.8721 (18.060) 123.2041 [0.1031 

RD 0.004 (0.377) 0.094 (0.095) 0.168 (0.020) - 0.001 (0.032) 
[0.0051 10.0561 (0.0711 10.0001 

AD 3.103 (0.312) - 78.861 (0.166) - 55.002 (0.450) - 0.308 (0.335) 
(3.069] [56.700] 1723181 [0.318] 

VMG 0.003 (0.012) 0.006 (0.828) 0.007 (0.984) 0.0003 (0.096) 
[0.001) [0.027) (0.034] [0.000) 

N 0.005 (0.000) 
(0.00041 

TVS 

ASF 

RELSIZE 

R2  ajust 

F 

Degrs de libert 

0.000004 (0.000) 
(0.000) 

0.41 

13.35 

(9,148) 

0.0001 	(0.001) 
10.0001 

0.32 

9.32 

(9,148) 

• 0.00002 (0.195) 
10.0001 

0.25 

6.92 

(9,148) 

Les niveaux de signification d'un test bilaiifral visant a rejeter l'hypothêse nulle scion zro sont donns entre parcnthscs. 
2  Les erreurs-types associ&s aux estimations sont indiques entre crochets. 

Exclut toutes Its valcurs nuiles de Ia variable dpcndante. 



Bien que les bnéfices -- qu'il s'agisse de PR ou de GP -- soient rarement significatifs, les coefficients de cette 
variable sont de signes diff&ents dans l'quation visant le nombre d'entrants et dans celle visant les livraisons. 
Les bénéfices sont relies positivement au nombre d'entrants, inais negativement aux livraisons. Cela s'explique 
par le fait que des bénéfices plus élevés permettent a un plus grand nombre d'entrants d'accéder a une industrie, 
mais que ces entrants sont de plus petite taille. 

En bref, les barriêres a l'entrée qui ont été si souvent mises en evidence dans Ia littérature se revelent moms 
importantes quand l'impact sur l'entrée est mesuré autrement que par un simple compte des entrants. Il se peut 
qu'il y ait moms d'entrants dans les industries concentrées, mais que ces entrants soient de taille plus grande, 
de sorte que la concentration n'a pas un effet aussi grand sur les livraisons des entrants que sur leur nombre. 
Dc plus, les entrants des industries concentrées ont une plus grande capacite de se maintenir en exploitation. 
Le nombre d'entrants qui survivent est supérieur dans les industries concentrées. 

6. CONCLUSIONS 

Dans Ia présente communication, nous avons vérilié Ia robustesse de conclusions selon lesquelles certaines 
caractéristiques structurelles constituent des barrières a l'entrée. Comme c'est souvent le cas dans les tests de 
robustesse, nous avons appris non seulement l'effet de telle ou telle variable et l'existence de tel ou tel 
phénomène, mais aussi les circonstances dans lesquelles l'effet s'exerce. Nous avons constaté que lorsque not's 
utilisons une méthode d'estiination plus complexe -- regression pour des données de dénombrement -- l'effet des 
barrières a l'entrée est plus facilement isolé de celui d'autres variables. Nous avons vu également que l'utilisation 
d'un modèle élargi confirmait l'importance des barrières, mais limitait les conclusions au.x industries ne 
corn portant qu'un petit nombre d'entreprises. Cet exercice not's a donc permis de confirmer que les barrières 
ont Un effet non linéaire qui ne se reproduit peut-être pas d'une industrie a l'autre. Enfin, nous avons vu que 
les barriéres n'ont pas le méme effet sur le nombre d'entrants que sur in taille moyenne des entrants, et donc 
sur Ia part de marché qu'obtiennent les entrants. Certaines barrières structurelles réduisent le nombre 
d'entrants, mais parfois, ce nombre plus faible est compensé par une taille moyenne plus élevée des entrants. 

ANNEXE: DESCRIPTION DES VARIABLES 

PR 	Taux de rendement brut du stock de capital, défrni comme le total de la valeur ajoutée du secteur 
d'activité moms le total de Ia valeur des traitements et salaires du secteur d'activité, en 1970. 

GP 	Ratio (1979 par rapport a 1970) du taux pondéré des bénéfices des plus grandes entreprises (xnoitié 
supérieure en termes d'emplois), le taux des bénéfices étant défini comme le ratio pondéré 
m arges/ventes. 

GS 	Taux de croissance entre 1970 et 1979 de Ia valeur totale réelle des livraisons du secteur d'activité. 

CON 	Indice de concentration - 4 premieres entreprises 

MES 	Part de marché (en livraisons) de la plus petite entreprise nécessaire pour englober 50 % de 
l'emploi de l'industrie. 

RD 	Ratio entre le nombre de personnes travaillant en recherche et developpement et l'ensemble des 
salaries. 

AD 	Ratio publicité-ventes. 

VMG 	Volatilité de Ia croissance du marché, définie comme l'erreur-type des résidus provenant d'une 
regression du Iogarithme des livraisons par rapport au temps. 

N 	Nombre existant d'entreprises dans une industrie. 
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TVS 	Valeur de l'ensemble des livraisons de toutes les entreprises d'une industrie. 

ASF 	Taille moyenne de l'ensemble des entreprises d'une industrie, en livraisons. 

RELSIZE Taile moyenne des entrants par rapport a la taiUe moyenne de l'ensemble de l'industrie, en 
livraisons. 
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LE SUIVI D'ENFANTS DANS LE TEMPS: LE DEVELOPPEMENT 
DES ENFANTS ET SES LIENS AVEC L'EVOLUTION DE 

LELJR SITUATION FAMILIALE, SOCIALE ET EcoNoMIQu1 

P.C. Baker et FL Mott' 

REsUME 
A partir dc donn&s dc 1'enqute <cNational Longitudinal Survey of Youth, nous essayons de dtcrminer dans cette 
communication comment Ic faible revenu de Ia famille Ct l'emploi maternel peuvent influer sur Ic niveau des 
connaissances et Ic comportement d'un enfant. Pour l'analysc, nous avons recours a Ia mthodc de Ia mcsure du gain 
brut qui nous permet de comparer, dans un premier tcmps. les scores obtenus par lea enfants lors de tests menés a 
deux moments successils asses rappmchés (sOit 1986 Ct 1988 ou 1988 et 1990) Ct aussi de suivre I'évolution de Ia 
situation familiale au couzs de cat intervalle, en lonction des caractéristiqucs de depart des individus et des families. 
Lea résultats font cnsuitc l'objet d'une analyse sur une plus longuc periode, c'cst-à-dirc pour lea trois moments 
d'enquête de Ia période 1986-1990, et semblent indiquerque lea changements cognitifs Ct socio-cmotifs observes chcz 
lea enfants peuvent varier en fonction de Ia durée de lintervalle entre Ia mesure préliminaire et Ia mesure terminale 
Ct d'autres facteurs comme Ia race et Ic niveau de matuntC des enfants. 

MOTS CLES: Evaluation des enfants; changements familiaux mesure du gain brut. 

1. INTRODUCTION 

Dans le but de mieux óvaluer le lien entre Ia situation familiale et le développement de l'enfant, nous essayons 
dans cette communication de determiner dans queUe mesure les facteurs familiaux et socio-é.conomiques peuvent 
entrainer chez les enfants, des changements de comportement et de rendement a des tests courants d'aptitudc 
en mathematiques et en lecture. Nombreuses sont les etudes qui oct montré l'incidcnce des caractères qualitatifs 
des parents stir le développement de l'intelligence de leurs enfants et qu.i se sont intéressées aux effets des 
differences de caractéristiques des parents tout autant qu'à leur capacité variable de fournir les bases nécessaires 
a l'apprentissage de leurs enfants. Des recherches récentes semblent démontrer que les families qui peuvent 
fournir a leurs enfants une sécurité Ccouomique et un milieu de vie offrant des niveaux adequats de stimulation 
intellectudlle et de soutien Cmotif exercent tine influence sur le rendement a I'école et l'acquisition des aptitudes 
sociales de ces enfants (Parcel et Menaghan 1990). 

Si d'autres chercheurs ont déjà étudié les liens entre les caractères qualitatifs des families et les niveaux de 
rendement des enfants, peu oct tenté de determiner da.ns queUe mesure les conditions familiales sont liées aux 
changements du bien-étre des enfants. L'enquête wNational Longitudinal Survey of Youth* (NLSY) et les 
données d'évaluation d'enfants qui en découlent offrent des possibilites uniques d'analyse des relations dans le 
temps entre les caractéristiques familiale.s et maternelles et le développement des enfants ayant fait I'objet de 
l'enquéte. L'enquête NLSY est la source de mesures rCpétCes du niveau des connaissances et du bien-être 
socio-émotif d'un échantillon de grande taille de jeunes AniCricains, mesures recueillies a trois moments, soil 
en 1986, 1988 et 1990. L'analyse présentée ici est d'abord fondCe stir tin échantillon groupC afin que nous 
puissions évaluer les changements entre deux points successifs dans le temps (de 1986 a 1988 ou de 1988 a 1990) 
dans les scores obtenus dans des tests administrés aux enfants ainsi que les changements de niveaux de bien-être 
socio-économique survenus dans le même intervalle, après que nous ayons neutralisé I'effet des caractéristiques 
familiales de depart. D'autres résultats, fondés stir tin échantillon plus restreint et portant sur les données 

P.C. Baker et F.L. Mott, Center for Human Resource Research, 921 Chatham Lane, Suite 200, The Ohio State University, Columbus 
(Ohio), E.-u, 43-221-2418. 
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recueillies aux trois points de mesure dans le temps, soiL I'ensemble de Ia période 1986-1990, révèlent que les 
changements cognitifs et socio-émotifs observes chez les enfants peuvent varier en fonction de la durée de 
l'intervalle entre Ia mesiire préliminaire et Ia niesure terniinale et en fonction d'autres facteurs comme le niveau 
de maturite des enfants. 

2. METhODE 

2.1 Données sur les enfants recueillies grace it l'enquète NLSY 

Depuis 1979, l'enquête iNational Longitudinal Survey of Youth (NLSY) a permis de suivre Un échantillon 
national de plus de 12 000 personnes au moyen d'interviews annuelles poussées. La cohorte, répartie a pen près 
également entre jeunes des deux sexes, constitue un échantillon national probabiliste de la population hors 
institutions âgëe de 14 a 21 ans au cours de l'année de base. On a également constitué des échantillons 
superposes de jeunes militaires, de jeunes de race hispanique et de race noire et de jeunes blancs défavorisés 
6conomiquement 2 . L'enquête a permis de recueillir des données détaillées sur I'emploi, le niveau d'instruction, 
la formation et le vécu faniilial des répondants lors de leur passage de l'adolescence au monde adulte. 

A compter de 1986, les enfants des répondants de sexe féminin de I'enquête NLSY onE été interviewés a 
intervalle de deux ans afin qu'on puisse mesurer l'intelligence generale, le développement socio-émotif et le 
milieu de vie de ces enfants. Les mesures varient selon l'âge des enfants, lesquels, au moment de l'interview de 
1990, pouvaient être des nouveaux-nés aussi bien que des jeunes adolescents. I.e taux de réponse s'est maintenu 
a plus de 90% a chacun des cycles de l'enquête. 

2.2 Les échantillons utilisés pour l'analyse 

L'analyse est fondée sur deux types d'échantillon des enfants, un échantillon groupé pour étudier l'évolution des 
résultats aprés deux ans et un échantillon plus restreint pour suivre les enfants sur une période de quatre ans. 
L'échantillon groupé était constitué de 2 010 enfants ágés d'au moms cinq ans au moment de l'interview de 1986 
ou de 1988 et donE les scores aux trois tests menCs en 1988 ou 1990 étaient valides. L'échantillon restreint 
comprenait 930 enfants ágés d'au moms cinq ans en 1986 auxquels on a (ait passé les trois interviews, soit en 
1986, 1988 et 1990. Comme les enfants de l'échantillon superpose des enfants blancs défavorisés n'ont pas éte 
Cvalués en 1990, ils oft &e éliininés de l'analyse des donnCes fondées sur l'échantillon restreint de Ia période 
de quatre années. 

En 1986, les mères de I'échantillon étaient âgées de 21 a 28 ans et, en 1990, de 25 a 32 ans. Etant donné que 
les enfants compris dans l'écbantillon étaient âgés de 5 ans et plus en 1986, leur mere était relativement jeune 
au moment de leur naissance, soiL une moyenne d'environ 19 ans dans le cas des mCres noires et une moyenne 
de près de 20 ans pour les mères blanches. Les mères (et leurs enfants) nefonnentpas tout a fait un échantillon 
transversal des mères et de leurs enfants, mais constituent plutôt un échantillon national de mères relativement 
jeunes et de leurs enfants 3 . Toutefois, ces mères sont loin d'être des valeurs aberrantes de Ia population; elles 
représentent vraiment use section transversale de Ia population des mères et de leurs enfants a un moment 
donné dans le temps, plusieurs années après la naissance de ces derniers, soiL au moms sept au deuxième test. 

Des poids individuels ont ëtá calculés pour chaque annie d'enquâte afin de rendre l'&hantilon conforme aux totaus estimés de façon 
indpcndantc dana Ia population des personnes Lgcs dc 14 a 21 ans au Ijanvier 1979. Lea poids tiennent compte de Ia probabilité 
dc selection a Ia premiere interview, du taux de non-rëponsc bra de Ia mesure prliminaire Ct de Ia variation due a l'échantilbonnage 
alãtoirc. Lea poids permettent la production d'estimations groupies de Ia population dana lea totalisations. 

Lea poids des enfants sont fonds sur lea poids des mCres Ct nous avons applique un facteur d'ajustement pour tenir compte des divers 
taux d'inteiview des enfants dana chacun des categories d'âge, dc race et de sexe. A cette fin, nous utilisons lea chifires des enfants dont 
on connaissait l'existence de mCme que des estimations des taux de fCconditC des femmes sorties du champ de l'enquête. Cependant, 
en cc qui concerne lea enfants ne se trouvant plus dana Ia base de sondage, nous n'avons pas procCdC a un ajustement pour tenir compte 
des taux differcnts d'achCvement des tests. 
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23 Les mesures 

Trois evaluations des connaissances et du cornportement ont éÉé sélectionnées dans les données de l'enquête 
NLSY de 1986, 1988 et 1990: une échelle de comportement remplie par toutes les mères d'enfants âgés de 4 
ans et plus ainsi que deux tests de connaissances adrninist.res aux enfants de 5 ans et plus. Les problèmes de 
comportement ont etC mesurCs par 28 points sur une Cchelle remplie par Ia mere et concue pour l'Cvaluation 
de Ia nature et de Ia frCquence des problèmes de comportement observes chez les enfants dans les trois mois 
ayant prCcédC l'interview. Une augmentation des scores dans cette Cchelle est le signe de problèmes de 
comportement plus grands. On a également administré des sous-tests en mathematiques et en lecture du 
Peabody Individual Achievement Test (PIAT) [test de connaissances individuel de Peabody] pour Cvaluer les 
aptitudes des enfants clans ces domaines. Nous avons tenu compte de Ia difference de scores percentiles entre 
les deux points d'évaluation pour mesurer I'évolution des connaissances. Une augmentation des scores aux deux 
sous-tests PIAT témoigne d'un progres. Les taux de non-réponse aux trois evaluations vane entre 10% et 15%, 
selon l'ãge et Ia race ou I'origine ethnique des enfants (Baker et Mott 1989). 

L'ensemble de données de l'enquête NLSY contient plusieurs mesures utiles a La déftnition opérationnelle des 
facteurs socio-économiques ou lies a l'emploi maternel qui, comme nous le supposons, auraient un effet sun les 
résultats des ezifants. Le tableau 1 présente une liste de ces principaux facteurs et antécédents et des facteurs 
observes lors de Ia mesure préliminaire afin qu'ils servent de données de contrôle clans Ia determination des 
caractéristiques actuelles des enfants, des mères et des families. 

Le changement de situation économique des familles est mesuré par Ia moyenne des niveawc de faible revenu 
pour l'ensemble de Ia pénode a l'étude, d'un point d'évaluation a l'autre. La variable représente le rapport du 
revenu total de l'unité famille au seuil de faible revenu officiel, lequel est défini comme Ic revenu permettant 
de satisfaire aux besoins essentiels de Ia famille, en fonction de Ia taille de La famille et de I'âge du chef du 
ménage. L'importance de I'emploi maternel est détei -minée par Ia moyenne du total des semaines travaillées 
dans les années comprises entre la mesure préliminaire et Ia mesure terminale. Par exemple, nous nous sommes 
fondés sur Ic nombre de semaines pendant lesque[Ies les mères ont dCdaré avoir travaillC en 1987 et 1988 au 
moment des interviews dont cues ont fait l'objet pour calculer la moyenne dont nous nous sommes servis pour 
les enfants évalués pour Ia premiere fois en 1986 et ensuite en 1988. Nous avons étab[i trois categories: faible 
niveau d'emploi (moms de 20 semaines); niveau d'emploi moyen (de 20 a 39 semaines) et niveau d'emploi Clevé 
(de 40 a 52 semaines). La régime de travail a plein temps constitue Ia base de référence des equations. 

Les ressources intellectuelles de Ia mere sont déterrninées par son score au test AFQT (Armed Forces 
Qualification Test) [test d'adinissibilitC aux Forces armécs], une mesure de ses capacités (Profile of American 
Youth 1982). Le niveau d'instruction de Ia mere, mesuré par le plus haut niveau de scolarité atteint au moment 
de I'mterview de 1986, sert d'indicateur de la situation socio-économique antérieure de Ia famille. Des variables 
muettes, indiquant Si la mere avait consommé de I'alcool ou fume dans les douze mois ayant precede Ia naissance 
de l'enfant, représentent mm certain noinbre de caractéristiques de .cmatei-nage. L'âge de Ia mere (en années) 
au moment de l.a naissance de chaque enfant est Ia variable dont nous nous sommes servis pour rendre compte 
de caractIres qualitatifs antérieurs non observables. La poids de l'enfant a Ia naissance (en onces) est un 
indicateur du développement potentiellement compromis que Ia mere a pu signaler au cours de La premiere 
interview aprés la naissance de I'enfant. 

Deux mesures relatives a Ia composition des ménages ont été prises en compte: (1) le nombre d'années dans 
Ia période d'évaluation oü un grand-parent a été present dans le menage dans lequel vivait l'enfant; et (2) le 
nombre d'années pendant lesquelles le mari on Ic conjoint de Ia mere a Cté present. 

2.4 Modèle 

En ce qui concerne les trois variables dCpendantes, nous avons utilisé des modCles d'estimation simples dans 
lesquels les changements de résultats des enfants sont use fonction des niveaux de revenu de Ia faniiile et de 
l'emploi maternel dans Ia période intermédiaire, une fois neutralisé l'effet des caractéristiques des enfants et des 
mères observées lors de Ia mesure initiale (comme Ic poids a la naissance, les soins donnés par des personnes 
autres que La mere, Ie niveau d'instruction de Ia mere, I'âge a in naissance, les habitudes prénatales de Ia mere 
et Ia composition des menages). Las caractéristiques pré-ex.istantes de Ia famille oct ensuite Cté introduites dans 
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l'analyse pour neutraliser les effets de selection que pourrait entraIner le seul exanien des conditions familiales 
propres a Ia periode d'évaluation. 

Le choix du modèle le plus approprié a ce processus de changement posait des problèmes. Les caractéristiques 
d'un tel modèle ne satisfaisaient pas entièrement aux critères normalement associés au modèle de la mesure du 
gain brut, dans lequel Y2  - Y 1  fait l'objet d'une regression en X, pas plus qu'à ceux du modèle de la variable 
explicative, dans lequel Y. fait l'objet d'une regression en Y 1  et en X (Allison 1990). Afin d'éviter de surestimer 
les effets possibles des changements on encore de procéder a un sous-ajustement pour tenir compte des 
differences antérieures, nous avons décidé d'utiliser Ia méthode de Ia mesure du gain brut comme variable 
dépendante au lieu de Ia méthode fondCe sur le modèle de la variable explicative. S'il est vrai qu'il peut y avoir 
des relations causales entre Y 1  et Y2, rien ne nous oblige a supposer que les éléments caractérisliques de la 
période de Y 1  sont corrélés avec X. En posant comme hypothèse que les changements interniédiaires des 
conditions de la famille se sont produits après que la mesure préliminaire ait éte prise, nous devrions pouvoir 
atténuer le problème des erreurs de mesure en Y,. Enfm, comme un très grand nombre de recherches 
antérieures laissent supposer que l'évolution de la situation famuliale et son incidence sur le développement des 
enfants peuvent étre fort différentes selon qu'il s'agit d'enfants noirs ou d'enfants blancs, nous avons jugé ban 
de procéder a des analyses distinctes, après stratification de l'échantillon selon Ia race. 

3. CONSTATATIONS 

Le tableau 1 présente les caractéristiques moyennes de l'ensemble des variables explicatives et des variables de 
résultat.s utilisées da.ns l'analyse. En ce qui concerne les résultats en mathematiques comme les résultats de 
l'échelle des problémes de comportement, la variation nette du score moyen an cours des deux années est très 
faible, mais II reste que de faibles changements nets masquent le plus souvent des changements bruts iruportants, 
a [a hausse on a Ia baisse, au niveau individuel. En revanche, clans l'échantillon global et en particulier chez les 
enfants noirs, nous constatons une diminution substantielle des résultats des tests de reconnaissance en lecture, 
d'un point d'évaluation a l'autre. Compte tens du fait que ces résultats ont &.té compares a ceux d'un échantillon 
national américain, ce déclin laisse entendre que les enfants de l'enquête NLSY avaient dans tine certaine mesure 
perdu du terrain pendant leurs premieres années d'école par rapport a leurs aptitudes en lecture antérieures Ct 
après comparaison avec les résultats d'un échantillon national transversal d'enfants américains des mémes ages. 

Tableau 1: Moyennes des principales statistiques fondées sur les variables explicatives 
et les variables de résuitats, selon La race, 6chantillon groupé. 

NOIRS NON-NOIRS 

Diffrence de scores percentiles, test PEAT en lecture, mesure preliminairc et terminale -8.7 -3.1 
Ditfrence de scores percentiles, test PEAT en mathmatiques, mesure prliminaire ci terminate + 0.4 -0.9 
Diffrcncc de scores percentiles, problimes de comportemcnt, mesure prliminaire et terminate + 0.9 + 1.9 
% d'enfants n'ayant pea iti dievis par Ia mire, trois premlires annies de vie 0.5 03 
Poids a Ia naissance (onces) 108.7 116.6 
% de mires comptant moms de 12 annecs d'6tudes 39.6 46.2 
% de mires comptant 12 annes d'itudes 41.7 415 
% de mires ayant consomme de l'alcool pendant Ia grossesse 313 41.2 
% de mères ayant fait usage de tabac pendant Ia grossesse 32.1 42.1 
Age moyen de Ia mere a Ia naissance dc l'enfant 18.8 19.6 
% dc mires ayant obtcnu un score percentile infiieur a 50+ au test AFOT 91.7 70.2 
Points denquite moyens, presence d'un grand-parent a Ia maison, mesure prliminaire et terminale 03 0.2 
Points d'enquite moyens, presence du conjoint a Ia maison, mesure preliminaire Ct terminate 1.0 2.0 
% de families dont Ic ratio de pauvretC CLait infCrieur a 1, mesure preliminaire et terminate 48.1 25.1 
% de families dont Ic ratio de pauvretC se situait entre 1 ci 199, mesure preliminaire et terminate 25.3 30.8 
% de mIres ayant travaillC moms de 20 semaines par annCc, mesure préliminaire et mesure terminate 446 406 
°k de mires ayant travailk cntrc 20 et 39 semaines par annéc, mesure priliminaire ci mesure terminate 16.0 20.4 

TAJLLE DE L'ECHANIlLLON 744 1266 

Compte tenu de leur relativement jeune age, ces mères (et leurs familles) ont des caractCristiques qui ont pour 
effet de les désavantager dans une certaine mesure par rapport aux femmes axnéricaines d'un échantillon national 



transversal. A titre d'exemples, ces jeunes mêres avaient moms de chances d'avoir terminé leurs etudes 
secondaires et d'avoir fréquenté le college et risquaient davantage de vivre sous le seuil de La pauvreté. Les 
mères noires et leurs families étaient pour leur part nettement plus défavorisées a cet égard que les mêres 
blanches de l'étude. 

3.1 Niveaux et changements de uiveaux des résultats 

Nous mettons id l'accent sur l'examen des changements dans les niveaux des résultats par rapport a diverses 
variables explicatives, alors que Ia plupart des recherches a ce jour analysaient comment les nn'eaux des résultats 
étaient associés a divers facteurs faniiliaux et socio-économiques. Comme le montre le tableau 2, ces deux 
perspectives peuvent donner des résultats fort différents. L'équation relative aux niveaux> utilise comme 
variable de résultat le score (percentile) obtenu a Ia dernière evaluation, Landis que dans L'équation relative aux 
*changements>, le résultat correspond a La difference entre les deux scores percentiles (mesure préliminaire et 
mesure ternitnale). 

Comme des chercheurs ont déjà démontré qu'il est trés difficile d'établir un lien entre l'importance de l'emploi 
des mères et Ia réussite des enfants (Piotrkowski, Rapoport et Rapoport 1987), nous utilisons des variables 
muettes pour mesurer les deux facteurs en question et ainsi verifier l'hypothèse d'un rapport linéaire entre ces 
facteurs et les résultats obtenus. I_es categories de référence omises sont celles qui ont trait a des revenus plus 
élevés (au moms le double du seull de pauvreté fixé) et a un nombre de semaines d'emploi supCrieur (au moms 
40 semaines par année). Plutôt que de presenter tous les coefficients des equations completes, nous mettons 
I'accent sur les coefficients qui présenteut Un intérCt pour l'étude, c'est-à-dire uniquement sur les coefficients 
relatifs a la pauvreté et a I'emploi maternel, une fois éliminés les effets des variables explicatives énoncées 
ci-dessus. 

Tableau 2: Comparaison des effets de Ia pauvreté et de L'emploi maternel sur les niveaux 
et sur les cbangements de uieaux des résultats (scores percentiles) 

des enfants (moindres carrés ordinaires), ëchantilloo groupé. 

PIAT MATHEMATIQUES PIAT LECTURE PROBLENIES DE 
COMPORTEMENT 

Niveau Changement Niveau Changement Niveau Changement 

Nosrs 
Pauvreté 

Sous Ic scuil dc pauvret -3.6 (2.9) 1.4 (3.2) -50 (3.3) -3.4 (2.8) 3.6 	(3.1) 4.2 	(3.2) Pres do scull de pauvTet6 0.2 (2.7) 2.4 (3.0) -2.7 (3.1) -1.2 (2.6) 0.1 	(2.8) -3.6 	(2.9) 

Emploi maternel 
Mere travaillant moms de 20 semaines -3.1 (2.3) 2.1 (25) -1.3 (2.6) 48b (23) -2.1 	(2,4) -9.0' 	(23) par année 
Marc travaillant de 20 a 39 scmaines 2.1 (2.6) 7.4' (2.8) 3.4 (2.9) 7.2' (2.5) -3.9 	(2.7) -3.5 	(2.8) par annéc 

Non-Noirs 
PauvretC 

Sous Ic scuil de pauvret -7.3' (2.4) 0.6 (2.4) .8.9' (2.7) -2.0 (2.3) 8.7' 	(2.5) 1.2 	(2.2) 
Pres du scuil de pauvreté -63' (1.7) -0.1 (1.7) -7.0' (1.8) -1.3 (1.6) 4.8' 	(1.8) -0.8 	(1.6) 

Emploi maternel 
Marc travaillant moms de 20 semaines -2.0 	(1.6) 	-1.3 	(1.6) 	'.0.6 	(1.8) 	-1.3 (1.6) 	-3.2' (1.7) 	-1.1 	(15) 
par annie 
Mere travaillant de 20 a 39 semaines 	-5.4' 	(1.9) 	-5.5' 	(1.9) 	.0.4 	(2.1) 	3.2' (1.8) 	41 11  (2.) 	1.3 	(1.7) 
par annc 

Nota: Lcs effets des variables explicatives dnonL 6es dana Ic tableau I ont ofti Climinés pour lea variables relatives a Ia pauvret6 eta l'emploi. 
Lea variables relatives a Ia pauvrctC Ct i l'cmploi reprsentent des statistiquca moyennes de Ia periode d'Cvaluation. Nous avons 
exclu lea categories de réfrencc suivantes: ratio de pauvret ~.t 2.0 et emploi de Ia mere 40-52 semaines par annc. Le ratio de 
pauvrct désigne Ic rapport du revenu total de Ia famille au scull officiel de Ia pauvreté fixé, lequel cst fondé sur Ia taille de Ia famille 
et l'âge du chef do ménage). Lea donnécs sont tirées dCquations distinctes pour lea Noirs Ct pour lea Non-Noirs. 
a = coefficient significatif au niveau p :r. .01; b = :5 .05; c = :9 .10. 



Si nous examinons en premier lieu les liens entre la situation vis-à-vis de La pauvreté et les résultats des enfants, 
nous constatons, dans le cas des enfants noirs, qu'après avoir neutralisé l'effet de toutes les variables explicatives, 
le rapport entre La situation vis-a-vis de La pauvreté et les niveaux des scores pour tous les types de test est non 
significatif d'un point de vue statistique. Parallèlement a cette constatation, il ne semble pas que i'amélioration 
ou Ia détérioration des résultats de ces enfants au cows des dew an.nées de référence ait un lien avec Ia situation 
vis - à-vis de Ia pauvreté de La fainille de ces enfants. Par contre, dans Ic cas des enfants blancs, ii existe une 
association importante entre Ia pauvreté, d'une part, et les niveaux de connaissance des enfants de même que 
les problmes de comportement, d'autre part. Pour les trois types d'évaluation, nous remarquons des liens très 
iinportants entre le fait de vivre sons Ic scull de Ia pauvreté (ou prés de cc scull) et de faibles scores en 
mathémaliques ou en lecture ainsi qu'un nivcau de problèmes de comportement supérieur a Ia moyenne. 

Figure 1. 	 Cependant, comme pour les enfants noirs, nous ne 
pouvons démontrer qu'il existe un lien entre La 
situation vis-à-vis de Ia pauvreté et La détérioration 

k c.nscmce "I des r6pAlatz 	 des résultats dans le temps. Chez les enfants blancs 
(cou c8k) at UN FAIBLE NTVEAU DEMPLOI 	 I comme chez les enfants noirs, les changements a 

	

I 6 	 48 	 court terme relatifs aux connaissances ou au 
comportement semblent lies a des facteurs autres que

2-1 	 ceux reprCsentés par les variables de substitution clans 

	

I 2 	 nos equations4. H peut s'agir de facteurs relies au 

	

0 	 milieu comme les caractéristiques du voisinage, Ic 
groupe d'amis et les caractéristiques de I'école 
frequentee ou encore d'autres traits de caractére 
maternels ou fainiliaux non étudiés. 

-6 

-10 	 - 	 Le portrait de La situation change quelque peu 
lorsque nous passons de Ia pauvrete a l'emploi 

PIATUATH 	— rLAY 41CMAk 	— FROMLL~ De  M oaTrmwT 	maternel. Chez les enfants noirs, il n'y a pas de 
relation entre l'importance de l'emploi maternel et Ic 

(coreipercenki)cttJNN1VEAUDMpLOI MOYEN 	
niveau de bien-étre des enfants. Toutefois, comme on 

(grrp d t1rciwc • rnvc 'kW dempoó) 	 peut Ic voir clairement dans Ic graphique du bas de 
8 	 ,. 	 Ia figure 1, en cc qui concerne les dew résultats qui 
6 	 mesurent les connaissances, un niveau d'emploi 

moyen (de 20 a 39 semaines de travail par année) est 
associé a tine amelioration des scores au bout des 

2 	 dew années a l'étude. H est possible qu'on puisse 
o 	 -16 	 attribuer Ic phénomène a un v6quilibreo entre La 

-2 quantité et Ia qualite du temps qu'une mere consacre 
a son enfant. Nous pouvons établir tin lien entre Ic 
temps qu'une mere cousacre a son eniant et les 
capacites intellectuelles de l'enfant, d'autant plus si La 

— PIATMAI}4 	— I'LAT-LECTURE 	 mere possède les capacités intellectuelles nécessaires 
a une telle interaction. Les compétences qu'une 
mere acquiert dans son travail, qu'elles aient ou non 
un lien avec La lecture ou les mathématiques, peuvent 

améliorer sa capacité d'enseigner a son enfant. Plus cUe passe du temps avec son enfant, mieux dc est en 
mesure de fournir une telle formation. Dans Ic cas des families noises, tin niveau moyen d'emploi de La mere 
pourrait représenter I'équilibre optimal a atteindre a cet egard. La situation est toute autre dans Ic cas des 
résultats relatifs aux problemes de comportement, illustrée dans Ic graphique du haut de Ia figure 1. Il semble 

Soulignons que lea equations comprennent deux autres variables de substitution de Ia Camille, Ia premiere mesurant Ia presence du 
conjoint de Ia mCre dana Ia maison Ct Ia deuxiCme Ia prücnce d'un grand-parent. Ches lea enfants noirs, lea variables de composition 
du m6nage navaleat pas d'effct significatif dana aucunc des equations relatives aux changements chez lea enfants blancs. Ia presence d'un 
grand-parent eat aasociée a des scores plus 6 lev6s en mathmatiques. 

L'interaction entre Ia profession ou Ic niveau d'instruction et I'importance de l'emploi maternel pourrait permeltre de clarifier lea concepts 
distincts dc qualité Ct quantit6. 



que chez les enfants noirs, nous pouvons associer le fait qu'une mere consacre plus de temps a son enfant a Ia 
maison (parce qu'elle travaille moms de 20 semaines par année) a une amelioration substantielle des problèmes 
de comportement (baisse du score). Une lois éliminés l'effet d'autres facteurs connexes (comme Ic niveau 
d'instruction et Ia presence d'autres membres de Ia famifle), II semble que les enfants noirs dont la mere ne 
travaillent pas beaucoup sont ncttement plus favorisés émotivement que les enfants noirs dont la mere travaille 
Ia majeure partie de l'année. 

Aucun de ces effets dus a l'emploi n'est observe dans le cas des enfants blancs. En mathematiques, les enfants 
blancs sont désavantages (tant du point de vue du niveau des scores que du changement de niveau des scores) 
lorsque leur mere travaille un nombre moyen de semaines, comparativement aux enfants dont Ia mere a tin 
niveau élevé d'emploi (de 40 1 52 seniaines de travail). II est possible que cola soit attribuable a des biais de 
selection différents pour les femmes blanches et noires qui travaillent. De plus, s'il est vrai qu'un niveau moyen 
d'emploi de Ia mere est associé a l'amélioration des capacités de lecture des enfants noirs, aucune tendance du 
genre ne peut être degagee chez les enfants blancs. De plus, le fait que leur mere travaille mains influe ties peu 
sur le comportement des enfants blancs; l'effet est si faible qu'on ne remarque pas de lien significatif entre 
l'iinportance de l'emploi de la mere et l'évolution du comportement de ces enfants blancs. 

Des equations distinctes (non présentees ici) ant été utilisées pour évaluer I'effet de l'ensemble des variables de 
contrôle sur les coefficients des variables explicatives les plus importantes. Dans presque tous les cas, 
l'importance des coefficients ne change pas a Ia suite de I'inclusion (ou de l'exclusion) des variables de contrôle 
dans l'equation. Dans aucun des cas, I'ajout des variables de contrôle n'a eu pour effet de modifier de facon 
stalistiquement significative l'importance d'un coefficient. Par consequent, les changements de niveau des 
connaissances ou de comportement observes chez les enfants noirs dans le cas d'un niveau moyen d'eniploi de 
la mere semblent indépendants des autres facteurs compris dans l'equation (du mains sons Ia forme précisée). 
Apparemment, I'absence de lien, dans les equations comprenani des variables de contrôle, entre Ia situation 
vis-à-vis de Ia pauvreté et les changements du niveau des connaissances ou du comportement des enfants noirs 
comme des enfants blancs, ne masque pas d'effets qui auraient Pu se manifester entre deux variables dans les 
equations sans variables de contrôle. 

3.2 Age de l'enfant 

Les auteurs de nombreuses etudes sur le développemeut de l'enfant laissent entendre que Ia capacite d'un enfant 
d'acquérir des aptitudes particulières ou de reagi.r a divers stimuli est sans doute étroitement liée a son stade 
de développement psychologique et intellectuel, lequel depend a son tour de son age physiologique ou 
chronologique. Comme les résultats d'un enfant sont souvent influences par son age, nous avons utilisé des 
equations par age pour determiner dans quelle mesure le niveau de matw -ité des enfants pouvait influer sur les 
relations entre la situation familiale et les changements de scores des enfants. Les résultats (non illustrés ici) 
révèlent que comme c'était le cas des relations globales entre Ia situation vis-à-vis de Ia pauvreté et les 
changements de résultats des enfants, l'étude selon Page ne fait pas ressortir de lien signiflcatif. Pour les enfants 
blancs comme pour les enfants noirs, nous n'avons pas constaté de variation systématique selon l'ãge pour ce 
qui est de la probabilite d'un effet de Ia situation vis-a-vis de Ia pauvreté sur I'évolution des niveaux des 
connaissances ou des problêmes de comportement. 

En revanche, comme le montre le tableau 3, ii pourrait de fait y avoir des variations importantes selon I'age et 
Ia race en ce qui concerne I'influence de l'emploi maternel stir les changements de résultats des enfants 6. Chez 
les enfants noirs, le fait que la mere travaille très peu a I'extérieur est associé a tine amelioration des problèmes 
de comportement, quel que soit leur age 7. En outre, pour tons les enfants noirs sauf les plus ágés, le temps 
consaci-é a I'enfant a Ia maison est associé a tine amelioration des capacités en lecture. Par contre, la relation 
globule entre un niveau d'emploi maternel moyen (20.39 semaines) et l'amélioration des résultats en 

Cc n'cst qu'unc supposition étant donn6 que nous n'avons pas fait de tests pour determiner s'il existe des differences signilicatives du 
point de vue statistique cntre lea diverses catCgories d'âge Ct de sexe. 

D'autres analyses scraient n6cessaires pour pouvoir prëciser les relations de cause a cffct entre ces Iactcurs. II est fort possible que les 
mères d'enfants qui pr6scntent dc sericux probkmes de comportement aient moms tendancc a travailler (ou soicnt davantagc portCcs 
a réduire leur temps de travail), comparativernent aux autres mares. 
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Tableau 3: Liens entre I'emploi tuaternel et les changements de scores 
(tests de connaissances et problèmes de comportement), selon Ia race 

et l'âge (moindres can-es ordinaires), échantillon groupé. 

TRAVAIL DE LA MERE > 20 SEMAINES TRAVAIL DE LA MERE 20-39 SEMAINES 
PAR ANNEE PAR ANNEE 

FIAT FIAT ProblEsnes de FIAT PIAT Problèmes de 
math, lecture comportenient math, lecture comportement 

Noirs 
7-8 ans 6.2 	(4.1) 7,9b 	(3.8) _8.8b 	(3.7) 115' (4.5) 83b 	(4.1) -2.7 	(4.1) 
9-10 ans 43 	(43) 72' 	(3.7) .11.61, 	(5.4) 5.9 (5.2) 12.1' 	(4.5) -6.4 	(6.6) 
11 ans et plus 53 	(50) 2.4 	(4.2) •12.Ob 	(5.0) -1.8 (5.1) 43 	(4.3) -6.4 	(5.1) 

Non-Noirs 
7-8 ans 05 	(2.3) -2.2 	(2.4) 1.6 	(2.2) -3.9 (2.6) 3.1 	(2.7) 2.4 	(23) 
9-10 ans ,6.96 	(3.1) -2.1 	(3.0) -5.6' 	(3.0) -5.6 (3.6) 4.8 	(3.5) .4.6 	(33) 
11 ans et plus 0.8 	(3.4) 1.2 	(2.3) 4.2 	(2.9) -8.7 (4.1)b 33 	(2.8) 6.5' 	(3.5) 

Nota; Lea effets des variables explicatives enoncécs dans le tableau 1 ont été éliminés pour les variables relatives ala pauvreté et a l'emploi. 
Les variables relatives a Ia pauvreté ci a l'emploi représcntent des statistiques moyennes de Ia période d'évaluation. Nous avons 
exclu les categories de reference suivantcS: ratio de pauvretC zt 2.0 et emploi de Ia mere 40-52 semaines par annCc. Le ratio de 
pauvreté désigne Ic rapport du revenu total de Ia famille au seuil officiel de Ia pauvretC fixé, lequel est fondC sur Ia taille de Ia famille 
et l'âge du chef du mCnage). Lea doonCes sont tirécs d'équations distinctes pour les Noiss et pour les Non-Noirs. 
a = coefficient significatif au niveau p : s .01; b = :5 .05; c = :5 .10. 

Figure 2. 
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mathématiques des enfants nou's mentionnée ci-
dessus se traduit par un coefficient positif très 
important chez les plus jeunes. Cette constatation est 
conforme a I'hypothèse selon laquelle le maternage a 
d.avantage d'effets chez les jeunes enfants. Si nous 
passons aux enfants blancs, nous constatons que les 
effets faiblement négatifs observes clans le cas d'un 
niveau d'emploi moyen dans l'échantillon global se 
remarquent surtout chez les enfants plus ãgés. 

33 Résultats sur une période de quatre années 

I 	 Scorn en o..themcoqne. do. o.fo.ia n bI.ncn (eooyonrn). 
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II importe de souligner les contraintes associées a la 
durée tres courte de la période de référence de 
l'analyse effectuée jusqu'ici. i.e bien-ôtre d'un enfant 
pourrait être étroitement lie au nombre d'années 
pendant lesquelles Ia famille a vécu dans une 
situation donnée vis-à-vis de la pauvreté ou encore 
pendant lesquelles La mere a connu tel ou tel régime 
de travail. La figure 2 illustre cette probabilité en 
comparant les scores obtenus en matbematiques aux 
trois tests de Ia periode 1986-1990 par des enfants 
vivant clans diverses situations vis-à-vis de la pauvreté. 
Si ['on suit les enfants noirs de 1986 a 1988, on 
observe un certain elargissement des scores 
percentiles en mathernatiques, que les enfants vivent 
ou non sons le seuil ou près du seuil de la pauvreté. 
Toutefois, l'éca.rt entre les scores selon Ia situation 
vis-à-vis de la pauvretë s'accentue de facon 
considerable de 1988 a 1990. Par consequent, ii se 
pourrait que Ia durée du temps passé en situation de 
pauvreté stable on encore plus défavorable influe 
négativement et de facon progressive sur les résultats, 
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sans que des facteurs extérieurs comme un enseignement d'appoint y changent quelque those. Au contraire, 
chez les enfants blancs (donE les scores en mathéniatiques sont au depart nettement plus élevés) le portrait est 
très different. Les résultats des enfants dCfavorisés par rapport au seull de pauvreté diininuent au debut (de 1986 
a 1988) et connaissent ensuite un gain substantiel, peut-être en raison d'avantages connie de meilleures écoles 
ou tin meilleur milieu de vie. 

Pour mieux cornprendre les teudances associées a l'évolution a long terme des enfants, nous nous sommes sei-vis 
des résultats d'un échantillon plus restreint d'enfants évaluCs en 1986, 1988 et 1990 pour tenter de cerner les 
variables pouvant réagir a Ia durée du temps qu'un enfant passe dans tine situation donnée. Comme on peut 
le voir dans le tableau 4, l'analyse a plusieurs variables portant stir Ia période de référence plus longue fait 
ressortir des tendances que ne montraient pas les equations relatives aux résultats sur deux ans. Chez les enfants 
noiis vivant sons Ic scuil on près du seuil de la pauvreté, on observe tine baisse ixnportante des résultats en 
lecture et en mathematiques comparalivement aux enfants de families plus favorisées économiquement. Cette 
dernière constatation est conforme a Ia tendance décrite relativement a Ia figure 2. S'il est vrai que les enfants 
noirs dont Ia mere avait un niveau d'emploi faible ou moyen obtiennent un score en mathématiqucs plus Clevé, 
I'emploi maternel ne semble exercer que peu d'effet sur les scores en lecture. L'amélioration du comportement 
des enfants noirs dont Ia mere travaillait Un petit nombre de semaines durant l'année, déjà visible dans les 
equations pour deux années, s'accentue encore plus lorsque l'analyse porte stir une période de quatre années. 
Autre phénomène frappant que ne faisait pas ressortir les résultats sur deux années: t'effet négatif de Ia pauvrcté 
stir les problèmes de comportement chez les enfants noirs. Ce résultat petit nous inciter a conclure que Ia durée 
du temps passé en situation de pauvreté finit par avoir des consequences pour les enfants noirs, canine en 
témoigne I'augrnentation iinportante des problèmes de comportement associés a La pauvreté chez ces enfants, 
dans l'equation relative a La période de quatre années. Les changeinents déjà observes chez les enfants blancs 
dans les equations des résultats sur deux années demeurent relativement stables a plus long Eerie. 

Tableau 4: Liens entre I'emploi et La pauvreté et les changements de scores (percentiles), 
tests de connaissances et problCmes de comportement, selon Ia race, 
enfants évalués en 1986, 1988 et 1990 (moindres carrés ordinaires). 

PIAT PEAT PROBLEMES DE 
MATHEMATIQUE LECTURE COMPORTEMENT 

S 

Notrs 
Pauvret 

Sous Ic scull de pauvret -113k 	(4.6) -11. (43) 123' 	(4.7) Pris de scu'l de paUTet (39) -7.2' (3.8) .2 	(4.0) Emplol maternel 
Mire travaillarit moms de 20 semaines par annéc 79 .88 (3.7) -11. 	(3.8) Mire travaillant de 20 5 39 semaines par année 6.8' 	(3.9) -3.2 (3.8) -13 	(4.0) 

Noa-Noirs 
Pauvret 

Sous Ic seuil de pauvrcté 	 80 (4.4) .2 	(4.2) -3.8 	(4.0) 
Pris du scull de pauvret6 	 .4 (2.8) -43' 	(2.7) -23 	(2.9) 

Emploi matcrncl 
Marc travaillant moms de 20 semaines par ann4e 	-4.9' (3.1) 4.4' 	(3.0) 43' 	(2.9) 
Mire travaillant de 20 5 39 semaines par annéc 	-5.5' (3.1) -.9 	(2.9) 33 	(2.8) 

Nota: Les elEcts des variables explicatives énonces dana Ic tableau 1 ont &46 46limino6s pour les variables relatives a Ia pauvret ci S l'emploi. 
Lcs variables relatives a Ia pauvret et S l'emploi représentent des statistiques moyennes de Ia période d'évaluation. Nous avons 
exclu lea catégoncs de référence suivantea: ratio de pauvrcté ~t 2.0 et emplol de Ia mire 40-52 semaines par année. Ic ratio de 
pauvreté désigne Ic rapport du revenu total de Ia lamille au scull officici de Ia pauvreté Iixé, lequel eat fondé sur Ia taille de Ia famille 
Ct l'Sge du chef du minage). Les donnécs sont tirécs d'équations distinctes pour lea Noirs ci pour les Non-Noirs. 
a = coefficient significatif au niveau p s .01; b = :5 .05; c = S .10. 

3.4 Milieu de vie 

L'ensemble de données de l'enquête NLSY comprend plusieurs éléments d'information et résultats de tests 
psychométriques sur lesquels nous pouvons nous fonder pour interpreter certains des résultats relatifs a Ia 
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pauvreté et a i'emploi maternel de la pr6sente &ude. L'cheile HOME (milieu de vie) de l'enquete NLSY est 
une version abrégee et modifiée d'u.ne 6chelle d'utilisation ties repandue dont l'objet est de mesurer Ia nature 
des interactions mère-enfant etla qualite du milieu de vie (Baker et Mott 1989). L'ëchelle HOME permet 
d'évaluer a Ia fois La stimulation du développement cognitif (par exemple, stimulation du langage, diversité des 
experiences, encouragement et renforcement des résultats de I'enfant) et le soutien émotif (par exemple, 
réceptivité, chaleur, incitation a la maturité). Comme le montre le tableau 5, les scores des enfants a ces égards 
sont nettement influences par la situation vis-a-vis de Ia pauvreté de Ia farnille. II y a une relation étroite entre 
des scores élevés scion i'échelle globale HOME ainsi que selon les sous-écheiles de Ia stimulation du 
développement cognitif et du soutien émotif et le revenu de Ia famille, chez les enfa.nts blaucs coinme chez les 
enfants noirs. Bien que l'association soit moms grande, ii existe aussi un lien positif entre des scores élevés selon 
l'échelle HOME et un niveau d'emploi maternel élevé, en particulier chez les enfants noirs. Apparemment, 
d'autres facteurs propres au milieu de vie de ces enfants noirs, lesquels sont sans doute corrélés positivement 
a une meilleure acquisition des connaissances, sont aussi associés a un niveau élevé d'emploi maternel 8 . 

Tableau 5: Scores percentiles moyens HOME selon Ia situation vis-à-vis de Ia pauvret 
et l'importance de l'emploi materuel, enfants évalués en 1986, 1988 et 1990. 

Score Taille Sous-score Taille Sous-score Taille 
HOME de de de soutien de 

total l'échantillon l'échantillon l'chantillon émotif I'chantillon 

Noirs 36.9 404 43.1 393 37.0 350 
Situation vis-à-vis de Ia pauvret6 

Ratio de pauvreté 0-.9 29.2 176 33.4 169 34.0 146 
Ratio dc pauvret4 1-1.9 36.9 109 41.4 107 403 95 
Ratio de pauvmtd 2 et plus 49.8 85 59.1 185 393 77 

Emploi maternel 
< 20 semaines 33.1 161 38.7 154 33.3 139 
20-39 semaines 37.6 79 40.8 79 38.3 70 
40-52 semaines 40.3 164 48.4 160 40.0 141 

Non-Noirs 57.4 492 55.7 484 57.2 463 
Situation vis-à-vis de Ia pauvret46  

Ratio de pauvret 0-.9 34.6 79 35.7 79 39.1 75 
Ratio de pauvrct 	1-1.9 50.4 147 49.1 144 53.2 137 
Ratio de pauvreté 2 Ct plus 67.0 232 63.8 228 64.7 220 

Emploi maternel 
< 20 semaines 523 177 51.0 174 54.9 172 
20-39 semaines 56.6 115 52.0 112 59.1 106 
40-52 scmaincs 61.8 200 613 198 58.1 185 

Comme premiere mesure d'évaluation de L'importance en soi des variations observées relativement au milieu 
de vie des enfants, nous avons introduit dans les equations Ic score global obtenu a I'échelle HOME, a titre de 
variable explicative supplémentaire (les résultats de cette analyse ne figu.rent pas ici). Dans Ic cas des enfants 
noirs, Ia variable HOME ne modifle que très peu l'effet de Ia situation vis-à-vis de la pauvreté sur l'évolution 
des scores en lecture et ne renforce que légerement son effet sur les scores en mathématiques. Pour les enfants 
blancs, les coefficients de pauvreté et d'emploi maternel ne changent pratiquement pas a Ia suite de la prise en 
compte de Ia variable HOME dans Ic modèle. Dans l'ensemble, la variable a peu d'effet sur Ia valeur des 
variables d'emploi maternel. Elle peut vraiment aider a prédire les niveaux absolus des résultats, mais non pas 
Ia façon dont ces résultats peuvent évoluer. 

Cette échellc comprend des elements dune validitC sans doute plus ClcvCe que d'autres pour Ce qui est dc prCdire les compëtences en 
mathématiques et expression orale. Nous pr6voyons examiner Ia mesure dana laquelle ces ClCments, qui conticnncnt beaucoup de 
renseignements sur lea développement cognitil, pourraient aider a expliquer lea relations entre I'emploi maternel Ct. Cfl particulier, 
l'acquisition des compëtences en mathCmatiques des enfants noirs. 



4. CONCLUSIONS 

Les principales constatations de cette étude sont que les liens entre la situation familiale Ct les résultats que les 
enfants obtiennent peuvent varier en fonction de facteurs conime la race et, dans une certaine mesure, Ia durée 
de la période d'observation. Lorsque nous passons d'une période de référence de deux ans a quatre années de 
résultats, nous constatons que certaines des tendances observées a court terme s'accentuent, en particulier dans 
le cas des enfants noirs. Sur tine période de quatre ans, un grand nombre des enfants des ages a I'étude passent 
par plusieurs stades de développement, processus qui petit dépendre largement de Ia façon dont ces enfants 
réagissent a des stimuli de I'intérieur et de l'extéi-ieur de Ia famille. Si Ia période d'observation est plus longue, 
l'enfant a plus de chances de connaitre divers milieux de vie. Dans une certaine mesure, nous avons tenté de 
tenir compte dans nos analyses de changements qui concernent davantage da vie a Ia maison*, mais plus Ia 
période d'observation s'allonge, plus les facteurs -(inobservableso du milieu extérieur peuvent prendre de 
l'iznportance. Les caractéristiques du voisinage, de l'école, du groupe d'amis peuvent influer sur les relations 
entre les résultats observes chez les enfants et les variables a l'étude id. Dc telles influences peuvent étre 
particulièrement importantes dans le cas des enfants noirs dont Ia situation vis-a-vis de (a pauvreté de La fainille 
peut aussi se vivre au niveau communautaire, davantage que chez les enfants blancs dont Ia famille est egalement 
défavoriséc économiquement. 

Lorsqu'ils sont examines sur une plus longue période, les principaux facteurs a l'Ctude, soit Ia situation vis-à-vis 
de Ia pauvreté ct, dans une moms grande mesure, l'emploi maternel, semblent afficher tine plus grande variabilitC 
a long terme. On pourrait pousser encore plus l'étude de tels changements en exam inant Ia repartition dans Ic 
temps, c'est-à-dire a l'intCrieur de Ia période de référence, des situations Iiées a la pauvretC et a I'emploi 
maternei On pourrait aussi essayer de determiner dans quelle mesure Le degré de maturité et Ia race des 
enfants peuvent influer a Ia baisse sur Ia relation entre Ia repartition dans le teinps des facteurs a I'étude et les 
résultats observes chez ces enfants. Dans cette analyse, nous avons accordé la ménie importance a Ia variable 
de la situation socio-économique de La famille et a Ia variable de I'emploi matci-nel, mais ii existe peut-etre des 
differences sensibles entre les deux qui pourraient modifier les rCsultats que nous avons prCsentCs. 

Malgré les nombreuses questions sans réponse, cette analyse a aider a clarifier certains points importants: les 
enfants noirs réagissent différemment a certaines situations ou caractéristiques de la famille. Il ne faut pas 
sous-estimer I'importance de l'emploi maternel sur le développement d'un jeune enfant, mais surtout, il importe 
de se rendre compte que les effets d'un tel facteur ne sont pas uniloi -mes pour tons Les types de résultats 
mesurés. On ne comprend pas encore très bien comment Les avantages associés a un faible niveau ou a un 
niveau moyen d'emploi maternel peuvent &re relies a Ia quaiité de l'emploi de la mere. Le plus surprenant dans 
Ic cas des enfants noirs est de constater Ia faible relation directe entre Ia pauvreté en soi et Les niveaux ou les 
changements de niveaux des résultats a court terme des enfants sur le plan des connaissances ou du 
comportement. On assiste cependant a un revirement important de cette tendance Lorsqu'on passe d'une période 
d'observation de dens a quatre années. S'il est vrai que les effets du régime de travail de la mere sur les 
résultats des enfants restent stables dans l'ensemble dans Ic temps, les effets d'autres variables de La famile sur 
Ics résultats des enfants pourraient étre sous-estimés si l'on s'en tient exclusivement a des etudes a court terme. 
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UTILISATION DE L'ENQUETE SUR L'ACTIVITE 
POUR L'ESTIMATION DES ECARTS DE SALAIRES 

ENTRE GRANDES ET PETITES ENTREPRISES AU CANADA 

R. Morissett& 

RÉsuMÉ 

Mèmc en tenant compte des caractéristiques obseivables des travailleurs et des capacitds, constantes dana Ic temps 
Ct non obscrvéca, des hommes qui changent d'cmpioi, ii reste un écart de salaires considerable entre les grande.s et 
Its petitca entreprisea. Cc qui eat a Ia base de cet écart n'est pas dvident. L'&art de salaires obscrvd dana une 
equation de salaires a diff&encc premiere peut Ctre sujet a des problCmes importants d'autosélcction; cet écart 
pourrait simplement rel1ter des differences dana lea capacités de production propres a un sccteur (c.-à-d. propres a Ia tailic de l'entreprise). Par contre, scion lea modCles de salaires bases sur Ia rendernent, ii Sc pourrait que lea 
grandes entrcprises versent des salaires plus Clevés afin d'accroItre l'effort des travaitleurs ou pour réduirc Ic 
roulement du personnel. 

MOTS CLES: Salaires; tailic de i'entreprise; revenu; marchC du travail; cmploi. 

1. INTRODUCTION 

Scion Ia théorie du capital humain et la théorie des écarts compensateurs, les salaires sont déterminés 
uniquement par Ic capital humain des travailleurs et par des aspects non pécuniaires des emplois. Une fois que 
l'on tient compte de ces facteurs, les écarts de salaires devraient disparaitre. Un travail recent de Krueger et 
Summers (1988) sur les écarts de salaires entre les branches d'activité montre que ce n'est pas le cas; on trouve 
des écarts de salaires entre les branches d'activité méme après que l'on a tenu compte de ces facteurs. Tout 
comme la structure de Ia branche d'activité, II semble que Ia taille de l'employeur alt une incidence stir les 
salaires. Des etudes récentes réalisées aux Etats-Unis (Brown et Medoff 1989; Idson et Feaster 1990) laissent 
supposer que les grands employeurs onE tendance a verser des salaires plus élevés. L'objet principal de Ia 
présente communication est de determiner si l'on retrouve un tel rapport entre les salaires eLla taille des 
entreprises au Canada. 

Des données provenant de I'enquôte sur l'activité (EA) de 1986 nous out permis de constater que les grandes 
entreprises versent géneralement des salaires plus élevés a des travailleurs equivalents, scion nos observations. 
Cela laisse supposer qu'une partie de l'écart de salaires entre Ics travailleurs canadiens depend de facteurs qui 
ne sont pas lies aux attributs des travailleurs. 

La présente communication est structurée de Ia façon suivante: dans Ia section 2 nous présentons Ic modèle 
théorique. Dans Ia section 3 on montre que, même quand on tient compte des caracteristiques observables des 
travailleurs ainsi que des effets propres a Ia profession et a Ia branche d'activité, les grandes entreprises paient 
encore environ 20% de plus que les petites entreprises. Une partie de cet écart de salaires peut étre auribuable 
a des differences dans les capacités non observées des travailleurs. Nous utilisons des données longitudinales 
pour tear compte des Ccarts dans les capacités constantes dans le temps et non observées et nous obtenons 
quand méme un écart de salaires considerable pour les hommes qui changent d'einploi. Cela souligne Ic besoin 
d'autres explications du processus de determination des salaires. Ces explications sont étudiées brièvement dans 
Ia section 4. Las conclusions sont présentées après Ia section 4. 
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2. LE MODELE 

On suppose que les salaires dependent du capital huinain des travailleurs, d'aspects non pécuniaires des ernplois, 
de Ia taille de l'enu-eprise et d'autres facteurs: 

= W(HC,,, CDV,  SIZE,, OTHER S,, uu ) 	 (1) 

oi W est Ic salaire du travailleur i au moment t, HC est tin vecteur des caracteristiques observables du 
travailleur i qu.i accroissent Ia productivité de ce dernier, CD est un vecteur de caractéristiques des emplois qui 
out une incidence sur le niveau d'utilité du travailleur i, SIZER  est Un vecteur de variables qui mesurent la taille 
de I'entreprise, OTHERU  est tin vecteur d'autres facteurs qui pourraient avoir tine incidence sur les salaires 
(p. ex., le statuE syndical, i'&at matrimonial, la race) et ut, est une perturbation aléatoire. Scion Ia théorie du 
capital human et la théorie des écarts compensateurs, SIZEÜ  n'a aucune incidence sur W. Par consequent, 
l'équation (1) est tine specification dans laquelle un modèle base sur Ia théorie du capital humain et sur la 
théorie des écarts compensateurs est emboIté dans un modèle oü Ia taille de l'entreprise a de i'importance. Ii 
se peut que la taille de l'entreprise alt de l'importance a cause de l'hetérogéneite des caracteristiques des 
eznployeurs comme la puissance commerciale, les coüts de formation et les coflts de contrôie. 

3. RESULTATS EMPIRIQUES 

3.1 Les données 

Dans Ia présente communication., une entreprise est défmie comme l'ensemble de tous les établissements 
appartenant a un employeur donné au Canada. Les petites entreprises sont définies comme celles qui out moms 
de 20 employés, les entreprises de taille moyenne sont celles qui emploient entre 20 et 499 travailleurs et les 
grandes entreprises oct 500 travailleurs ou plus. L'échantillon utilisé dans la présente communication comprend 
tous les emplois a plein temps occupés en 1986 par les travailleurs rémunérés du secteur commercial 2. Les 
données sont tirées de I'enquête sur l'activité (EA) de 1986. 

Au niveau agrége, les grandes entreprises versent des salaires plus élevés d'environ 50% que cc n'est le cas pour 
les petites entreprises (Tableau 1). Cela soulève évidemment Ia question suivante: qu'est-ce qui est a la base 
de ccl écart de salaires? 

Dans Ia prscnte communication, Ic sccteur commercial comprend toutes lea branches d'activit sauf lcs suivantcs: 1) induatnea agricoles, 
2) industries de Ia pche et du pigeage, 3) industries des services d'enseignemcnt et services connexes, 4) industries des services de soins 
de santi et des services sociaux, 5) organisations religieuaes, 6) administration fdarale, 7) administration provinciaIe, 8) administration 
locale Ct 9) autres services des administrations publiques. Puisque nous nous limitons aux travailleurs rémunérs, l'échantillon resultant 
nc comprend pas les travailleurs famitiaux non remuneres et lea travailleurs autonomes. En 1986, lea heures travaillCes dana des emplois a plein ternps dana Ic secteur commercial Ctaient reparties de Ia Iacon suivante: 25 % dana lea petites entreprises, 35 % dana lea 
erttreprises de taille moyenne et 40 % dana Ics grandes entreprises. 

Morissette (1992) compare lea donnCcs sur I'emploi obtenucs dana Ic cadre de i'EA a cetles provenant de I'enqute sur l'cmpioi, Ia 
remuneration ci lea heures de travail (EERH). Ii montre que Ia repartition de I'empioi scion Ia laille de l'Ctablissement dCcoulant dc 
I'EA sous-estime considCrablement Ia taille de I'Ctablissemcnt telle qu'obtenue a partir des donnCes de I'EERH Ct que, par consequent, 
cette repartition de I'emploi ne peut 6tre ucilisee pour Cvaluer si les grands Ctablissements versent des salaires plus eleves que lea petits 
&ablisscments. Toutefois, Ia repartition de i'emploi scion Ia Laille de l'entreprise, idle qu'Ctablie a partir des donnCes provenant des 
deux enquêtes, eat semblable. Cela iatsse supposer que l'on peut utiliser lEA pour Ctudier si lea grandes entreprises versent des saIaire 
plus eleves que lea petites. 
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Tableau 1: Salaires horaires moyens scion La taille de l'entreprise, 
emplois a plein temps. 

Taille de I'entreprise (nombre d'employés) 

(1) 	(2) 	(3) 	(4) 	 (5) 
1-19 	20-99 	100-499 	500+ 	[(4) - (1) / (1) 1 
8.91 	10.66 	11.98 	13.50 	0.52 

Source: Enquête sur l'activité (1986). 

3.2 Prise en consideration des cat-actéristiques observables des travailleurs 

Selon Ia théorie du capital humain, les personnes qui sont plus instruites, qui possdent davantage d'habiletés 
genérales et propres a I'entreprise, reçoivent des salaires plus élevés parce qu'elles sont plus productives. Scion 
la théorie des écarts compensateurs, les entreprises doivent offrir des salaires plus élevés pour attirer des 
travailleurs d'une qualite donnée dans des emplois qui comportent de mauvaises conditions de travail. Pour 
verifier Ia justesse de ces arguments, nous spécifions l'equation (1) de Ia facon suivante: 

In WI, = B0 + B t SHCM  + B2sCD + B3'*SIZE, + B4 *OTHER + u 
	 (2) 

oü: HC, comprend: 	niveau de scolarité, age, cane de l'âge, durée d'occupation d'un emplol, carré de Ia 
durée d'occupation d'un emploi 

CD I, comprend: 	branches d'activité selon les codes a 2 chiffres, professions scion Les codes a 
2 chiffres 

SIZED  comprend: 	taille de i'entreprise 
OTHER comprend: état matrimonial, statut relativement aux minorités visibies, statut syndical, noyau 

urbain, region. 

Tableau 2: Ecarts de salaires entre les petites et les grandes entreprises, 
emplois a plein temps 1 . 

Hommes 	Femmes 

Taille de l'entreprise 
FIRM23  0.0815 0.1007 

(0 .0093) 2  (0.0121) 
FIRM3 0.1450 0.1650 

(0.0105) (0.0137) 
FIRM4 0.1853 0.2166 

(0.0095) (0.0 119) 

R2  corr. 0.4256 0.4388 

Taille de I'entreprise 	15 506 	8 382 

La variable dépendante eat Ic Iogarithme du taux de salaire horaire. Les rgressions sont calculëes a l'aide des moindres carres 
pondres; chaque emploi eat pond&é par Ic nombre d'heurcs de travail. 
Lea écarts-types des coefficients de taille sont entre parentheses. 
FIRM2(FIRM4) correspond aux entreprises comptant de 20 a 99 employs (500 employés ou plus). Lea entreprises comptant 
de 1 a 19 employés constituent Ic groupe de reference. L'Ccart de salaires en pourcentage entre lea petites et lea grandes 
entreprises eat Cgal I Vantilogarithnie du coefficient de regression moms 1 Ct exprimC en pourcentage. 
pas significatif au niveau 5%. 

Source: Enquête sur l'activité (1986). 
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Coinnie dans Ia fonction des gains du capital hurnain de Mincer (1974), l'équation (2) renfernie des variables 
qui reflètent les divers niveaux de scolarité (c.-à-d. l'instruction) et d'expérience sur le marché du travail 
(mesurée indirectement par l'age) des travailleurs. La durée d'occupation d'un emploi est ajoutée pour tenir 
compte des differences dans l'expérience des travailleurs qui sont pertinentes pour l'emploi actue1 4. Pour tenir 
compte des differences dans les aspects non pécuniaires des emplois, idéalement on voudrait disposer d'un indice 
de Ia qualite des conditions de travail qui pourrait être inclus dans le membre de droite de l'équation (2). L'EA 
ne nous donne pas de tels renseignements. A I'instar de Brown et Medoff (1989), nous ajoutons des éléments 
qui nous permettent de tenir cotnpte de Ia branche d'activité et de La profession; cela peut nous aider a saisir 
une partie de la variation dans les conditions de travail qui se produit entre Jes branches d'activité et les 
professions. Parce qu'ils peuvent avoir un comportement different pour ce qui est de l'abandon des emplois ou 
parce qu'ils peuvent faire face a de Ia discrimination, il se peut que les travailleurs non manes et ceux qui font 
partie des minorités visibles reçoivent des salaires differents; deux termes de décaiage de l'ordonnée a l'origine 
sont indus pour tenir compte de ces possibilites. Le statut syndical est inclus afm de tenir compte de l'incidence 
de la syndicalisation sur les salaires. Quatre variables dichotomiques régionales et une variable dichotomique 
pour les regions mé.tropolitaines de recensement sont incluses afin de tenir compte de la possibilite d'avoir des 
marches du travail locaux distincts a cause de La mobilité géographique imparfaite des travailleurs. 

Le tableau 2 présente l'écart de salaires entre les petites et les grandes entreprises calculé a l'aide de 
I'équation (2). Les résultats sont montrés séparément pour les hommes et pour les femmes. Dans les deux cas, 
les grandes entreprises paient des salaires plus élevés que les petites. L'écart de salaires entre les grandes et 
les petites entreprises vane de 20% a 24%. 

33 Prise en consid&ation des capacités, constantes dans le temps et non observées, des travailleurs 

Comme cela se fait couraxnment dans les etudes portant sun I'effet de Ia syndicalisation (Freeman 1984), de la 
branche d'activité (Krueger et Summers 1988) ou de Ia taille de l'entreprise (Evans et Leighton 1989: Brown et 
Medoff 1989) sur les salaires, on peut soutenir qu'une partie de la variation dans les salaires est due au fait que 
les travaiileurs ont des capacités non observées différentes. Plus précisément, si les travailleurs des grandes 
entreprises possèdent plus de ces capacites non observées, II est alors possible que l'ecart de salaires relevé 
jusqu'ici ne reflète qu'une "difference non observable dans Ia qualité des travailleurs". La calcul de Ia difference 
premiere de I'équation (2) nous permet de tenir cornpte de Ia partie de ces capacités non observées qui est 
constante dans le ternps. Pour voir comment cela se produit, considérons l'equation de salaires suivante: 

In W1, = B 1 *X + B2 *a. + u, 	 (3) 

oü In Wi,, le loganithme du salaire du travailleur i au moment t, depend d'un vecteur X  de variables observables, 
de capacités constantes dans le temps et non observées a et d'un terme aléatoire u, i.e calcul de la difference 
premiere de I'équation ci-dessus nous donne l'&quation suivante: 

In W. - In W = B I *(XI: _XI:I ) + (uu-ukI) 	 (4) 

dans laquelle les capacités constantes dans le temps et non observées ne figurent plus et l'équation en tient donc 
implicitement compte. L'équation (4) a été estimée aux Etats-Unis pour la période allant de 1973 a 1977 (Brown 
et Medoff 1989) a I'aide de l'enquete "Quality of Employment Survey" et pour la période allant de 1976 a 1981 
[Evans et Leighton (1979) a l'aide de I'enquête "National Longitudinal Survey of Young Men"]. Alors que Brown 
et Medoff (1989) trouvent que I'effet de la taille demeure considerable méme apres qu'on a tenu compte des 
differences dans les capacités non observdes, Evans et Leighton (1979) concluent qu'environ 60 pour cent de 

I.e carré de Ia dure d'ocvupation d'un enlploi Ct Ic carrd de I'lge sont inclus afin de permettre qu'iI y alt non-lindarite dans Ic rapport 
àgc/salaire ou dure doccupalion d'un emplol/salaire. 

Ldcart de salaires en pourcentage est I'antilogarithme du coefficient de regression moms 1, expnmC en pourcentage. Ainsi, pour les 
emplois a plein ternps occups par des hommes, 1'cart de salaires de 20 % entre les grandes et les petites entreprises découle do calcul 
suivant: exp(0.1853) - 1.0. 
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l'effet salaire-taille est dü a l'hetérogeneité non observée quand on considère toutes les entreprises et environ 
100 pour cent quand on considère les entreprises de 25 employés ou plus (p. 299). 

Comme on Pa mentionné plus haut, nous nous basons sur Ia version 1986 du fichier de I'EA. Dans ce fichier, 
on trouve des renseignements sur ju.squ'a cinq emplois occupés par une personne donnée en 1986. Nous nous 
concentrons sur Ic premier et le deuxiême emploi occupé cette année-là par toutes les personnes qui out change 
d'emploi6. Cela nous donne tin total de 1 539 et de 897 observations sur les écarts de salaires pour les 
travailleurs et les travailleuses, respectivement. 

Nous estimons Ia version de difference premiere de l'équation (2). La variable dépendante est Ia difference 
entre le (logarithine naturel du) taux de salaire horaire dans Ic deuxième emploi occupé en 1986 et Ia valeur 
correspondante pour le premier emploi occupé en 1986. Nous ajoutons aussi une variable dichotomique pour 
faire la distinction entre les personnes qui changent d'emploi mais qui restent dans la même profession (selon 
Ic code a 2 chiffres) et les personnes qui changent de profession quand elles passent de leur premier a leur 
deuxième emploi. Parce qu'il est vraisemblable que les t.ravailleurs qu.i appartiennent au premier groupe utilisent 
dans leur deuxième emploi tine partie substantielle des connaissances qu'ils out acquises dans l'emploi précédeut, 
on s'attend a ce qu'ils touchent des augmentations de salaire net supérieures a celles des autres travailleurs. La 
troisième colonne du tableau 3 présente les écarts de salaires découlant de cette equation de salaires a difference 
premiere. Les deux premieres colonnes montrent les estimations d'écarts de salaires obtenues a l'aide de 
l'équation (2) appliquee: 1) a tons les premiers emplois occupés par les personnes qui changent d'emploi et 2) a 
tons les deuxième emplois occupés par ces mémes personnes. 

Les deux premieres colonnes du tableau 3 montrent que I'écart de salaires entre les grandes et les petites 
entreprises (FIRM4) vane entre 8% et 15% pour les hommes qu.i changent d'emploi. Si cet écart était 
simplement dü a des differences dans les capacites non observées des travailleurs, II disparaitrait quand on utilise 
l'équation de salaires a difference premiere. Manifestement, ce n'est pas le cas; l'écant de salaires obtenu quand 
on emploie l'équation de salaires a difference premiere est egal a 9% (colonne 3). On pourrait soutenir qu'on 
devrait s'attendre a ce que les travailleurs qui quittent leur emploi reçoivent des augmentations de salaire net 
plus élevées que ceux qui soft mis a pied. Si c'est le cas, Ia raison pour laquelle on change d'emploi devrait être 
incluse comme variable explicative. Le fait d'ajouter deux variables dichotorniques pour les departs et les mises 
a pied a l'équation de salaires a difference premiere (colonne 4) ne modifie pas considérablement les coefficients 
de taille; I'écart de salaires entre les grandes et les petites entreprises reste A 9%. De plus, bien que l'effet 
salaire-taille de l'entreprise disparaisse (quand on passe de l'équation (2) a sa version de difference premiere) 
pour les entreprises comptant eutre 100 et 499 employes (FIRM3), il demeure important et assez constant pour 
les entreprises comptant entre 20 et 99 employés (FIRM2). Ainsi, II semble juste de conclure que les capacites 
non observées ne peuvent expliquer tout l'écart de salaires constatC pour les hommes qui changent d'emploi. 

Les résultats pour les femmes qui changent d'emploi sout quelque peu intnigants. Alors que I'effet salaire-taille 
de l'entreprise demeure important pour les entreprises comptant entre 100 et 499 employés (FIRM3), ii disparalt 
pour les entreprises comptant entre 20 et 99 employés (FIRM2). Dc plus, Ic coefficient de taille pour les 
grandes entreprises (FIRM4) n'est pas significatif pour Ic premier emploi occupé par des travailleuses en 1986. 
Nous n'avons pas d'explication simple a offrir pour cc comportement. 

6  La nombre de personnes qui occupent plus de deux emplois pendant Ia mime annéc eat trop faible pour une analyse statistique probante. 

Lea variables qui prennent des valeurs constantes durant une année (niveau de scolaritC, age, sexe, statut relatif aux minorits visibles) 
disparaissent quand nous passons de léquation (2) a sa version de diff6rence premiere. 

La variable dichotomiquc pour Ics departs cst significative au niveau 5 % et laisse supposer quc, comparativement au groupc de reference 
Ic.-a-d. lea travailleurs qui quiucnt leur emploi pour d'autres raisorts (maladie, responsabilic6s personneUes ou familiales, temperature 
inclCmente, confluts de travail, vacances non remunerees, nature saisonniCre de I'emploi, vente de l'encreprise ou de l'exploitation agricole, 
autres)), lea travailleurs masculuns qul quittent leur emploi reçoivent des augmentations de salaire net de 10 % supericures. La variable 
dichotomique pour lea muses a pied eat signiuicative au nweau 6 % et laisse supposer que lea travailleurs mascutirus qui sont mis a pied 
reçoivent des augmentations de salaire net inferieures de S % a celles obtenues par ks personnes qui quittent leur emplol pour d'autres 
raisons. 
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Tableau 3: Ecart de salaires entre les petites et les grandes entreprises 
pour les personnes qui changent d'emploi, emplois a plein temps. 

Equation de salaire& 
premier emploi 
occupé en 1986 

Equation de salaires': 
deuxième emploi 
occupé en 1986 

Equation de salaires a 
difference premiere 2  

sans 	avec 
variables dichotomiques pour 
les departs et les mises a pied 

(1) 
	

(2) 
	

(3) 	 (4) 

Horn mes 

FIRM2 0.0790 0.0546 0.0629 0.0604 
(0.0263) (0.0261) (0.0237) (0.0234) 

FIRM3 0.1315 0.1146 0.0337* 0.0237* 
(0.0345) (0.0310) (0.0313) (0.0310) 

FIRM4 0.0803 0.1423 0.0895 0.0866 
(0.0286) (0.0295) (0.0287) (0.0284) 

R 2  corr. 0.4771 0.5063 0.1799 0.1974 

TaiJJe de 1,539 1,539 1,539 1,539 
l'échantillon 

Femmes 

FIRM2 0.1107 0.0326' 0.0113' 0.0093' 
(0.0423) (0.0325) (0.0372) (0.0370) 

FIRM3 0.1107 0.2478 0.1405 0.1420 
(0.0481) (0.0361) (0.0430) (0.0428) 

FIRM4 0.0365' 0.1235 0.0879 0.0928 
(0.0422) (0.0297) (0.0377) (0.0376) 

R2  corr. 0.4325 0.5640 0.1085 0.1189 

Taille de 897 897 897 897 
l'échantillon 

La vanable ddpendantc est Ic logantbme du taux de salaire horaire. Les rgrcssions sont catculécs a l'aide des moindres carrs 
pondér& Chaque emploi est ponddr6 par Ic nombre dheures de travail. 

2  La variable dpendante est Ia difference premiere du Iogarithme du taux de salauc horaire. Les regressions sont calcultes a 
I'aide des moindres carres ponderes. Chaque observation est pondCree par son poids d'6chantillonnage. Pour d'autres dCtails, 
voir Ic tableau 2. 

Source: Enquête sur l'activite (1986). 

En dépit de ce fait, les données présentées au tableau 3 laissent supposer, du moms pour les hommes qul 
changent d'emploi, qu'i] reste un écart de salaires important entre les grandes et les petites entreprises, que nous 
tenions compte ou non des capacités non observées des travailleurs. Cela laisse entendre que des travailleurs 
qui sont equivalents, selon nos observations, peuvent recevoir des salaires différents selon La taille de l'entreprise 
pour laquelle us travaillent. Alors pourquoi les grandes entreprises paieraient-elles des salaires plus élevés? 
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4. POURQUOI LES GRANDES ENTREPRISES 
PAIERAIENT-ELLES DES SALAIRES PLUS ELEVES? 

L'économique offre de nombreuses raisons qui expliquent pourquoi les grandes entreprises verseraient des 
salaires plus élevés. Dans les sections précédentes, nous avons traité de certaines de ces raisons. D'après Brown 
et Medoff (1989), on peut soutenir que les grandes entreprises verseraient des salaires plus élevés parce que: 

elles ont une main-d'oeuvre de qualité supérieure; 
elles doivent compenser les travailleurs pour de mauvaises conditions de travail; 
elles désirent éviter Ia syndicalisation; 
elles ont moms de postulants par emploi et doivent augmenter les salaiies pour attirer tine qualite donnée 
de postulants (Weiss et Landau 1984). 
elles out tine puissance commerciale supérieure (c.-à-d. que leurs courbes de demande sont plus 
inélastiques) et elles partagent tine partie de leurs bénéfices (supérieurs a Ia moyenne) avec les 
travailleurs. 

Alors que I'arguinent de Ia qualite du travail suppose que des entreprises de taille différente versent aux 
travailleurs possédant des caractéristiques identiques un salaire identique, les quatre autres hypotheses laissent 
entendre que des travailleurs identiques peuvent recevoir des salaires différents. On peut aussi utiliser des 
modèles de salaires bases sur le rendement afin d'expliquer pourquoi des employeurs verseraient des salai.res 
différents a des travailleurs identiques (Yellen 1984). TeIs qu'appliqués au rapport entre le salaire et Ia tame 
de I'entreprise, ces modèles pourraient être utilisés pour soutenir que les grandes entreprises verseraient des 
salaires plus élevés parce que: 

elles out plus de difficu.ltés que les petits employeurs a découvrir les personnes qui manquent a leurs 
obligations et utilisent des salaires plus élevés comme mécanisme pour assurer Ia discipline parmi les 
travailleurs (Shapiro et Stiglitz 1984); 
elles out des coCits de formation plus élevés et utilisent des salaires plus élevés comme moyen de reduction 
du roulement du personnel (Salop 1979); 
elles comptent plus stir le travail d'equipe que les petits employeurs et désirent Clever les normes de 
travail de leurs travailleu.rs au-dessus du minimum requis en versant a ces derniers des salaires supCrieurs 
au minimum requis (Akerlof 1982). 

5. CONCLUSIONS 

Les donnCes présentées dans cette communication laissent supposer que, du moms pour les hommes qui 
changent d'emploi, les differences dans les caractCristiques observables des travailleurs ou dans leurs capacités 
constantes darts le temps et non observées ne peuvent expliquer entièrement pourquoi les grandes entreprises 
versent des salaires plus élevés que les petites entreprises. Nous tie savons pas encore pourquoi cela se produit. 
L'écart de salaires observe dans l'équation de salaires a difference premiere peut étre sujet a des problèmes de 
selection qui pourraient être iniportants. D'après Heckman et Sedlacek (1985), on peut soutenir qu'il ne reflète 
que des differences dans les capacités propres a m secteur (c.-à-d. propres a Ia tame d'une entreprise). Les 
travailleurs qui vont volontairement des petites aux grandes entreprises auraient des capacités productives dont 
Ic prix unitaire serait beaucoup plus élevC dans les grandes entreprises que dans les petites alors que les 
travailleurs qui vont volontairement des grandes aux petites entreprises auraient des capacités dont le prix 
unitaire serait Iégèrement plus Clevé dans les petites entreprises que dans les grandes. Comme Krueger et 
Summers (1988) Pont fait dans le cas des écarts de salaires entre les branches d'activité, on pourrait tenir compte 

Unc autre version des modêles de salaires bas6s sur It rendement (modIes de s6lection défavorable: voir Weiss (1980)) laisse supposer 
quc Its entreprises ne peuvent dtcrminer Its capacits des travailleurs (que I'on suppose étre non obselvables) et doivent vexacr des 
salaires plus dlevds pour attirer une meilleure r6sewc dc candidats. Tels qu'appIiqus au rapport salaire-saille de lentreprie, ces modèles 
Iaisseraient entendre quc Its grandes entreprisca versent des salaires plus levés parce queues dsircnt avoir des travailleurs três 
qualifi6s. Puisqu'iI reste un &art de salaires considrable, mênie quand on a tenu compte des capacits constanics dans It temps ci non 
observables ainsi que des caractristiques observabies des hommes qui changent d'emploi, on tie pcut utiliser ces modèles pour expliquer 
1'6cart de salaires qui reste. 
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de cet argument en: a) vérifiant si les personnes qui passent des petites aux grandes entreprises reçoivent une 
augmentation de salaire semblable a Ia diminution de salaire que les personnes passant des grandes aux petites 
entreprises subissent (supposément), b) étudiant les changements dans le salaire des travailleurs déplacés, c.-à-d. 
les travailleurs qui changent d'emploi involontairement après avoir été mis a pied. 

II se peut aussi que l'écart de salaires qui reste soit dü a 1'héterog6néit des entreprises. Comme les modèles 
de salaires bases sur le rendement le laissent supposer si, pour les entreprises de taille dilférente, les coüts de 
formation de ces dernières, Ia façon dont elles corn ptent su.r le travail d'équipe ou Ia fadilité avec laquelle cUes 
peuvent surveiller leurs travailleurs ne sont pas identiques, ces entreprises peuvent trouver profitable de verser 
des salaires di.lférents a des travailleurs identiques. Parce que des explications différentes de l'écart de salaires 
peuvent mener a des implications différentes en matière de politique économique, Ia determination de la source 
de l'effet salaire-taille de l'entreprise est une question d'importance pour les recherches ultérieures. 

L 'auteur desire remercier Ted Wannell de son aide et de ses comrnentaires précieux ainsi que Gametr Picot et John 
Baldwin de leurs commentaires wiles relativement a des versions antérieures de Ia présente communication. 
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RÉSUMÉ 

II est difficile deffectuer des recherches internationales a t'aide d'ensembles de données provenant de panels nationaux 
parce que chacun des ensembles de donnes nationaux est structure de façon différente et utilise une prsentaEion 
diffrente. Afin de surmonterces problèmes, le CEPS/INSTEAD crée, au Luxembourg, en collaboration avec Ic DIW 
Berlin, une base de donnes comparative internattonale qui renferme les donnes recueillies auprès de divers panels 
nationaux de menages. Le but du projet COPA est d'laborer des instruments afin d'analyser, de programmer et de 
simuler des politiques socio-conomiques. Cc projet vise a faciliter Ia reehesehe comparative transnationalc sur des 
questions de politique comnie l'activit, Ia distribution du revenu, Ia pauvret, les problêmes des personnes ãgées et 
ainsi de suite. 

MOTS CLES: Variables harmonises; relationnelle structure. 

1. INTRODUCTION 

Pour saisir et analyser des phénomènes dans divers domaines tels que le marché du travail, Ia distribution du 
revenu, la pauvreté ou la protection sociale et aussi pour établir des plans en vue d'Claborcr Ia politique publique, 
les spécialistes en sciences sociales et les économistes des années 80 et 90 font tine grande utilisation de 
micro-données. 

Les micro-données utilisées dans Ia majorité des etudes réalisées par ces personnes dCcoulent, toutefois, 
d'enquétcs transversales. Dans le cadre de Ia LIS (voir Smeeding, T.M. et Schmaus, G. 1988; Smeeding, T.M. 
et Schmaus, G. 1990), on fait tine tentative considerable pour grouper des fichiers transversaux et des 
renseignements sur le revenu. Aux fms mentionnées plus haut, les données transversales sont évidemment 
supérieures aux agrégats; néanmoins, pour traiter de PROCESSUS économiques ou sociaux ainsi que de la 
DYNAMIQUE qui les sous-tend, ces renseignements donnent des résultats plutot médiocres. 

C'est pourquoi certaines équipes de recherche, tout d'abord aux E.-U., puis en Europe, ont commence a 
constituer des échantillons par panel et a recueillur des micros-données longitudinales qui permettent d'effectuer 
des analyses détaillées DANS LE TEMPS, le temps étant tin élément essentiel dans toute tentative pour 
s'attaquer aux changements, aux processus et a Ia dynainique. 

Les analyses par panel imposent une charge de travail considerable aux chercheurs qui devront passer beaucoup 
de temps a se familiariser avec Ia structure des données du panel et avec les procedures a appliquer pour 
exploiter ces données. 

Un seal panel pourrait suffire et Ia majorité des personnes qui analysent des doiinées recueillies au moyeu de 
panels travaillent effectivement avec tin seal panel qui, dans tous les cas connus, est celui qui porte sur leur 
propre pays. 

Prof. Dr. Dr.h.c. G. Schaber, president du CEPS/INSTEAD; Universitd de Liege, Belgique; Clark University, Massachusetts. 
G. Schmaus, chercheurpnncipal au CEPS/INSTEAD; Luxembourg. M. G.G. Wagner, Institut allemand pour Ia recherche dconomiquc 
(DIW. Berlin); depuis septembre 1992, professeur a l'Universiti de Ia Ruhr, Bochum, Allemagne. 
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Règle general; jusqu'à aujourd'hui on n'a traitC que des données et des problèmes relatils a un seul pays. On 
possede peu de connaissances a propos des differences et des similitudes entre les pays. 

Les chercheurs en sciences sociales devront se tourner plus régulierement vers des utilisations transnationales 
et vraiment comparatives des données recueillies an moyen de panels, afin de mieux connaitre les divers systèmes 
nationaux qui régissent Ia fiscalite, Ia sécurité et Ia protection sociales ou Ic marché dii travail, afin de connaItre 
la facon dont ces systémes fonctionnent et comment ils exercent un effet sur les divers groupes et sur les diverses 
categories de personnes qw forment l'ensemble de Ia population. 

Certaines equipes de recherche se sont déjà groupées atm d'effectuer collectivement des comparaisons 
internationales bien définies basées sur les données recueillies au moyen de divers panels nationaux, ces données 
étant traitées selon des normes généralement acceptées. Dans un cas, un groupe de travail, dont le 
coordonnateur est Greg Duncan (voir Duncan, G.T. et coil. 1991) qui travaille a la PSID, a été constitué. Ce 
groupe comprend des chercheurs du Canada, de Ia France, de I'Allemagne, de l'Irlande, du Luxembourg, des 
Pays-Bas, de Ia Suede et des Etats-Unis. 

Dans un deuxième cas, des groupes de travail qui s'intéressent a des sujets tels que le marché du travail, Ia 
mobilité et Ia pauvreté ont eté cr64s dans le cadre du Network on Household Panels de la ESF. Mais chaque 
ensemble de données correspondant a ete traité séparément. 

Les méthodes mentionnées ci-aprés sout plus exigeantes: une équipe dirigée par Richard Burkhauser et 
Tim Smeeding a Ia University of Syracuse aux E.-u. commence maintenant a grouper l'ensemble des données 
recucillies au moyen du panel allemand (voir Burkhauser, R.V.) ainsi que les données obtenues dans le cadre 
de Ia PSID aux Etats-Unis. 

Avec le projet COPA nous tenterons de regrouper, au Luxembourg, des données recueiilies au moyen de 
plusieurs panels européens ainsi que celles obtenues dans le cadre de la PSID aux E.-U. 

2. LE PROBLEME LIE AUX DONNEES RECTJEILLIES AU MOYEN D'UN PANEL 

Ii est difficile d'effectuer des recherches portant sur plus d'une nation a l'aide d'ensembles de données recueillies 
au moyen de panels nationaux parce que chacun des ensembles de données nationaux est structure de façon 
différente et qu'il utilise une presentation qw lui est propre. En résumé, la situation est qu'on ne retrouve: 

- aucun nom de variable commun., 
- aucune presentation commune, 
• aucun logiciel commun, 
- aucune gestion a l'aide d'un système de base de données identique, 
- aucun système de stockage commun, par cx., sons forme de fichiers système SPSSX/SAS. 

Ii n'existe pas de base de données centrale dans laquelle on pourrait stocker les divers ensembles de données 
nationaux. De plus, l'utilisation de tout logiciel de gestion de base de données crée des problCmes parce que 
Ia majorité des chercheurs ne sont pas préts a se farniliariser avec les complexites de différents systémes de 
banque de données. Ils dCsirent travailler avec des progiciels statistiques qu'ils connaissent. 

Actuellement, seules des équipes auxquelles participent activement des personnes travaillant aux divers panels 
nationaux peuvent effectuer des etudes comparatives internation.ales sur Les données recueillies au moyen de 
panels. 

Les chercheurs isolés ne peuvent progresser dans des analyses comparatives sans aide ou sans collaborer 
étroitement avec les équipes travaillant a chaque panel national. 

Sans banque de données centrale on commune, il est pratiquement impossible de s'attaquer 
SYSTEMATIQUEMENT aux táches a entreprendre pour normaliser chacune des variables de chacun des panels, 
afm d'établir en detail les definitions et les concepts iequis pour effectuer des analyses harmonisées. 
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3. LA METhODE COPA 
(COMPARABILITE DE PANELS) 

Afin de surmonter ces problèmes, le CEPS/INSTEAD crée, au Luxembourg, d'abord en collaboration avec Ic 
DIW Berlin (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung - Institut allemand pour Ia recherche economique), u.ne 
base de données comparative internationale renfermant des donnécs recueillies au znoyen de divers panels 
nationaux de ménages. 

Le but du projet COFA est d'élaborer des instruments pour analyser, programmer et simuler des politiques 
socio-economiques. Ce projet vise a faciliter les recherches comparatives transnationales sur des QUESTIONS 
DE POLITIQUE comme l'activité, Ia distribution du revenu, la pauvreté, les problèmes des personnes ãgées et 
ainsi de suite. 

Au niveau le plus bas, clans le cadre du projet COPA, on élaborera progressivement des archives de données 
recueillies au moyen de panels de ménages existant en Europe et aux E.-u. Pour Ia COPA, on commencera 
par regrouper les données recueiilies au moyen de panels clans le cadre de Ia PSID (voir Hill, M.S. 1992) 
(E.-U.), du SOEP (voir Wagmer, G.G. et coil. 1991) (Allemagne) et du PSELL (voir Hausman, P. 1987; 
Schmaus, G. 1987) (Luxembourg). Les nouveaux panels de menages qui commencent a We utilisés en Europe 
seront ajoutés quand les ensembles de données seront disponibles. 

Au deuxième mveau, qui est plus important, le projet COPA accroIt.ra la valeur des données originales recucihies 
au moyen d'un panel en rendant ces données COMPATIBLES et COMPARABLES. Cela signifie que la base 
de données de Ia COPA renfermera des variables harmonisées et normalisées au niveau transversal ET au niveau 
longitudinal, avec des noms de variables identiques correspondant a un plan commun établi pour définir et 
recoder les variables. La méthode comparative stricte utilisée fait que ce projet est unique 2  actuellement. 

Voici les caractéristiques de Ia base de données COPA: 

- accès a des variables harmonisées découlant de données recueillies au moyen de panels, 
- accès aux variables de [a US, 
- possibilité d'accéder aux variables originales, 
- noms de variables normalisés, 
- presentation commune, 
- logiciel commun, 
- stockage dans une structure de base de données relationneile, 
- stockage sous fornie de fichiers système SPSSX, 
- possibilité de sortie de données brutes. 

Au cours d'une deuxième étape, on ajoutera a [a base de données un système de documentation (META-
BANQUE DE DONNEES) et, nous I'espérons, au cours d'une troisième étape on ajoutera une BASE DE 
DONNEES INSTITUTIONNELLES. 

META.BANQtJE DE DONNEES: On prévoit integrer tous les renseignements nécessaires sur les variables 
originales et normalisées dans le système de documentation (sur ordinateur personnel) que le CEPS/INSTEAD 
a élaboré pour son propre panel de menages. De la documentation additionnelle a propos des variables 
comparables nouvellement créées sera préparée, sons forme exploitable par une machine et sur support papier. 
Mais, au cours de notre premiere étape, nous ne pouvons que recueillir les manuels originaux de l'utilisateur de 
chacune des etudes par panel et les mettre a Ia disposition des utilisateurs des données recueilhies pour Ic projet 
COPA. 

Par exemple, Ic projet de Ia University of Syracuse (Cross national Studies in Aging) regroupe toutes lea donnëe.s recucillies au 
moycn du panel de La SOEP en Ailemagne ainsi que toutcs lea donnécs recueillies a l'aide de Ia PSID aux E.-u. sur It méme ordinateur 
et dana un environnement logiciel commun. Mais lea deux bases de données ne sont pas harmonisécs au niveau des variables. 
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BASE DE DONNEES INSTITUTIONNELLES 3: L'interprétation des résultats de Ia recherche transnationale 
effectuée a I'aide d'enquêtes par panel exige des renseignements adéquats sur le système de sécurité sociale, le 
système fiscal, le système d'éducation, etc. des pays. Quand nous créerons la base de micro-données, nous 
devrons élaborer Ia base de données institutionnelles de façon a cc que cette dernière soit ëtroitement lire a La 
base de micro-données. Dans ce domaine, des techniques très pratiques out eté élaborées et des documents très 
utiles out été recueilhis dans le cadre du projet de la US. 

La base de données COPA devrait renfenner LE PLUS POSSIBLE DE VARIABLES COMPARABLES. Pour 
chaque panel, on utilise un ensemble de questions qui sont identiques d'un cycle a l'autre. Ces QUESTIONS 
DE BASE correspondent aux premieres variables devant étre normalisées. En faisant une selection parmi les 
questionnaires des enquétes par panel des divers pays pour trouver les questions de base que renferment chacun 
de ces questionnaires, nous pourrons constituer Ia premiere lisLe de variables de base: 

LISTE DE VARIABLES DE BASE: 

- variables demographiques, 
- variables sur le revenu, 
- variables sur Ia population active, 
- variables sur Ic chômage, 
- variables sur l'éducation, 
- variables stir Ic logement, 
- variables chronologiques. 

Afin d'inclure Ia PSID dans le projet COPA, l'ensemble des questions de base pour toutes les etudes par panel 
incluses est plutôt limité parce que La PSID n'est pas réellement une étude par panel portant sur des personnes 
mais plutôt sur des chefs de ménage. La PSID renferme beaucoup de renseignements, obtenus par personne 
interposée, sur le conjoint du répondant, mais très peu a propos des autres adultes membres des ménages 
interviewés. Les enquêtes par panel européennes recueillent beaucoup plus de renseignements a propos des 
adultes membres des ménages qui ne souL nile chef du mCnage, iii le conjoint de cc dernier. 

Une DEUXIEME LISTE renfermera les variables relatives aux ANTECEDENTS DES PERSONNES avant que 
ces dernières ne fassent panic de l'étude réalisée a l'aide d'un panel. Las sujets ci-apres souL disponibles dans 
Ia majorité des fichiers et peuvent être harmonisés: 

- antécédents familiaux, 
- antCcédents scolaires, 
- antécédents professionnels, 
- antécédents matrimoniaux 
- antécédents en matière de fécondité. 

Pour toute enquéte nationale réalisée a l'aide d'un panel, on dispose ou on peut disposer, en plus des sujets et 
questions de base, d'éléments particuliers qui ne sont pas inclns dans de nombreuses autres enquôtes réalisées 
a l'aide d'un panel ou qui ne sont inclus que dans un ou tin nombre limité de cycles d'une même enquête. De 
tels éléments se prêtent très mal a use harmonisation et us ne seront stockés que sons leur forme originale. 

EN REGLE GENERALE, les FICHIERS RESULTATS DE LA COPA devraient renfermer toutes les variables 
qul peuvent être normalisées. DE PLUS, l'utilisateur de ces fichiers pourra accéder aux VARIABLES 
ORIGINALES des etudes par panel qui n'ont pas été rendues comparables pour une raison ou une autre. Cette 
procedure pci-met aux chercheurs d'accéder simultanément aux variables oniginales et aux variables harmonisées. 

Dans le cadre du projet COPA, nous créerons des fichiers au NIVEAU DES MENAGES et au N1VEAU DES 
PARTICULIERS. Chaque fichier renfermera des variables pour us an et pour tin ensemble de données 

En collaboration avcc Ia US et le projet ASEG de l'Universiti de Francfort (directeur, prof. Richard Hauser). 



recueillies au moyen d'un panel. Des identiticateurs additionnels assureront qu'il est possible d'effectuer des 
APPARIEMENTS et des REGROUPEMENTS entre les fichiers individuels. 

Tous les fichiers ne seront pas conserves dans un système de gestion de base de donnëes. Au CEPS, les fichiers 
COPA sont stockCs sous forme de fichiers SPSS. II est très facile d'exporter ces fichiers a destination du 
progiciel SAS. 

Bien que cela aille a l'encontre des idées reçues par les informaticiens, on peut créer une structure de données 
relationnelles sans utiliser tin système de gestion de base de donnécs complet comme les produits faisant appel 
au SQL tels que ORACLE et d'autres logiciels comme INGRES. Des progiciels stalistiques (voir Schmaus, G. 
1992; Witte, J. 1992) bien connus comme SPSS et SAS permettent aussi de stocker et d'accéder, de facon 
relationnelle, a des données recueilhies au moyen d'un panel. 

De plus, les progiciels présentent l'avantage qu'un chercheur qui connait son* progiciel n'a pas a se familiariser 
avec les complexités d'un système de gestion de base de donnëes. Cela permet aux statisticiens de créer des 
fichiers de travail normalisés pour les chercheurs et d'établir des fichiers specifiques pour des analyses très 
particulières. 

Nous prévoyons normaliser les variables, les structures des fichiers et le système d'accès de façon a ce que 
l'analyse des donnCes recueilhies dans le cadre de différentes etudes par panel, dans un contexte transnational 
et Longitudinal, soit possible avec un MINIMUM DE MODIFICATIONS AUX PROGRAMMES rédiges pour 
un pays. Cela sera le cas, au moms, pour les totalisations et les analyses normalisées. Des analyses plus 
complexes ne pourraient probabtement pas être normalisées de cette façon, mais elles seront étayees de façon 
efficace par l'organisation des données. 

Dans Les premieres phases de ce projet, toutes les variables harmonisées requises tie sont pas déjà disponibles. 
Par consequent, il se peut qu'un chercheur doive créer certaines variables harmonisées a partir des fichiers 
d'archives de données non normalisées et apparier ces variables avec celles provenant de Ia base de données 
harmonisées recueillies au moyen de panels. Ce travail tie sera pas difficile parce que des identificateurs uniques 
permettront d'apparier les deux genres de fichiers. 

4. LA TOUTE PREMIERE COPA - EXEMPLE 

La dynaniique du marché du travail constitue tin bon exemple pour démontrer les possibilités des fichiers COPA 
ainsi que les limites miposées par les différents concepts utilisés dans les etudes par panel. 

Las variables principales de Ia COPA disponibles actuellement nous permettent de nous attaquer vigoureusement 
a des questions portant sur le marché du travail et sur Ia dynamique du revenu ainsi qu'a des variables 
démographiques. Nous ne pouvons faire beaucoup plus actuellement a cause du nombre restreint de variables 
disponibles an niveau des particuliers dans Ia PSID. 

Pour les analyses comparatives entreprises dans le cadre du projet COPA nous devrons, une fois que les données 
de La PSID seront incluses, utiliser un plus petit nombre de variables que ce n'est le cas sans ces données 
(puisqu'à ce sujet, Ia PSID tie porte que stir les chefs de menage et Les conjoints de ces derniers) 4 . 

Une des questions fondamentales relatives a Ia dynamique du marché du travail aux Etats-Unis et en Europe 
est l'importance des <<emplois marginaux>. Ii s'agit d'emplois instables et mal rémunérés qm comptent très peu 
d'heures de travail. Par exemple, en Allemagne, tous les emplois comportant moms de vingt heures de travail 
par semaine sont considérés des emplois *cmarginaux>, parce que le système de sécurité sociale tie s'applique 
pas a ces emplois. C'est une critique courante, du point de vue européen, de dire que la <<machine des empIois 

Comme nous l'avons mcntionné plus haut, La PSID fair appel a un panel base sur lea rponses des chefs de ménage. Pour lea mënages 
composes de deux personnes Ct plus, ii y a beaucoup de renseignements (obtenus par personne interposée) a propos du conjoint do chef 
mais très pcu a propos des autres membres du mCnage, alors que dana lea enqu&es par panel europeennes tous lea adultcs mcmbrcs 
du mCnage sont interviewés. 



ainéricaine fonctionne au moyen d'emplois marginaux qui rendent impossible, aux personnes qui occupent de 
tels emplois, d'atteindre une position de bien-être raisonnable. De plus, ces emplois pourraient constituer une 
raison importante du ralentissement de la productivité aux Etats-Unis. Par contre, les emplois marginaux sont 
des emplois caractéristiques pour les conjoints qui ne sont pas intéressés a occuper un emploi a plein temps. 
Les emplois marginaux permettent de hausser le niveau de bien-étre de ce groupe particulier. 

Une comparaison des Etats-Unis, du Luxembourg et de La République fédérale d'Allemagne peut être utile parce 
que les structures globales du marché du travail y sont trés différentes. Le marché du travail des Etats-Unis est 
moms réglementé (comparativement a la situation en Europe), le taux de chômage y est moyen et l'offre de 
main-d'oeuvre feminine élevée. En Allemagne, le marché du travail est strictement réglementé, le taux de 
chômage est élevé (comparativement a d'autres pays a salaire élevé) et l'offre de main-d'oeuvre feminine est 
faible. Sur Le plan économique, le Luxembourg semble, dans les années 80, an pays très riche avec une 
réglementation du travail stricte, un plein emploi (qui crée des emplois occupés a plus de 60% par des navetteurs 
transfrontaliers) et une faible offre de main-d'oeuvre feminine. 

Seules les données recueillies au moyen de panels permettent au chercheur de s'attaquer a la question de savoir 
si Les emplois marginaux Sont des emplois permanents pour les chefs de ménage ou des emplois occupés par les 
conjoints de ces derniers pendant tine courte période. De plus, les données recueillies au moyen de panels 
permettent d'effectuer des recherches afin d'estimer des fonctions d'offre de main-d'oeuvre trés complexes. Pour 
le moment, nous pouvons presenter certains résultats descriptifs prélirninaires. Ces derniers montrent qu'il est 
possible d'effectuer une analyse comparative des données recueillies au moyen de panels, mais us démontrent 
aussi que, méme pour des chiffres descriptifs simples, beaucoup de problèmes se présentent quand on veut 
rendre des variables comparables. 

Afm d'analyser La dynamique du marché du travail pour certaines categories d'emploi, nous définissons une 
variable d'&at pour le travail: 

- personne inactive: 	 0 heure d'activité 
- personne marginalement occupée: 	1-19 heures de travail hebdomadaire 
- personne occupée a temps partiel: 	20-29 heures de travail hebdomadaire 
- personne occupée a plein temps: 	30 heures de travail hebdomadaire et pLus 

A l'aide des donndes redueiUies au moyen du panel allemand, par exemple, nous savons qu'environ 50% des 
personnes qui oceupent an emploi marginal considèrent qu'elles ne font pas partie de Ia population active. Cela 
signifie qu'elles repondent c<chômeur (chômeuse)*. On doit aussi poser une question a propos des <<deuxi6mes 
emplois>> (<Nebenerwerbstatigkeit>>) pour saisir leurs emplois marginaux. Dans La PSID, les intervieweurs 
doivent retourner a la section sur l'emploi si le répondant occupe tin deuxième emploi. II n'est donc pas 
nécessaire de grouper an premier et tin deuxième emploi au cours de l'analyse parce que ce renseignement figure 
déjà dans l'enregistrement de La PSID. Dans le panel socio-économique luxembourgeois (PSELL>>), ii n'y a 
pas de question a propos d'un emploi marginal en plus des questions portant stir La situation relative a l'emploi 
principal. Cela peut causer tin artefact. Mais, jusqu'ici, nous n'avons pas trouvé de meilleure solution pour 
rendre les trois enquetes par panel compatibles. 

Afm d'éviter des effets particuliers du processus de transition a La retraite dans nos résultats longitudinaux, notre 
analyse porte seulement sur les personnes de 16 150 ans. 

Méme tin examen des résultats transversaux pour les femmes nous surprend: pour Les trois pays, c'est aux 
Etats-Unis que Ia part de l'activité a pLein temps des femmes est Ia plus élevée, Ia part pour le Luxembourg et 
pour L'Allemagne est beaucoup plus faible. Le taux de travail a temps partiel est le plus élevé en Allemagne et 
ii ne l'est pas autant aux E.-u. et au Luxembourg. C'est en Allemagne que La part des emplois marginaux est 
Ia plus élevée, elle est très faible aux E.-U. et au Luxembourg. Le chomage constitue tin probléme pour 
l'Allemagne et les Etats-Unis seulement. A cause de La faible activité et du chômage ties peu élevé au 
Luxembourg, c'est dans ce pays que Ia part des femmes inactives est La plus élevée. 

Un examen des résultats longitudinaux donne I'impression globale que Ia dynainique du marché du travail est 
fort semblable dans les trois pays. Mais ii est remarquable qu'aux E.-u., La probabilité qu'un emploi marginal 
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mènera a tin emploi a plein temps est élevée. La République fédéraie d'Allemagne présente la probabilité Ia 
plus élevée de rester dans un emplol marginal. C'est au Luxembourg que la probabilite de progresser pour 
obtenir un emploi régulier a temps partiel est Ia plus élevée. 

Ces rsu.ltats ne correspondent pas a nos idées pr&concues a propos des marches du travail en Europe et aux 
E.-u. us stimulent donc d'autres recherches. Cela constitue tine premiere étape encourageante pour la COPA. 

Tableau 1. 

Activité 
Femmes, âgées de 16 a 50 ans, 
chefs de ménage et conjointes 

E.-U., Luxembourg et République fédérale d'Allemagne 
Pour cent 

100% 

80%-I.. ........................................................................ .. 

60% 

40% 

20: 1I ............  HEED  

Plain temp. 	Temp. purdel 	Ernploi. msrpinaua 	Chón,eu,e, 	In.cT,ne. 
(11.19 hawaiI 

Situation vis-à-vis de I'activité 

Luxembourg 

Sources Fichiers COPA de Ia PSID (1983), 
du PSELL (1985) et du SOEP (1985) 
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Tableau 2. 

Activité 
Hommes, âgés de 16 a 50 ans, 
chefs de ménage et conjoints 

E.-U., Luxembourg et République fédérale d'Allemagne 
Pour cent 

100% 

80% 

60%-

40%-

20%-

0%  
U"ps 	Temp, per.( 	Empfo.s marginaux 	cbômeurs 	InacbveI 

0 1-19 h.urn) 

Situation vis-à-vis de !'activité 

E.-U. E2• Luxembourg 	
Rép. fed. 
d Allemagne 

Sources: Fichiers COPA de Ia PSID (1983) 
du PSELL (1985) et du SOEP (1985) 

Tableau 3. 

Dynamique des emplois marginaux 
Femmes, âgées de 16 a 50 ans, 
chefs de ménage et conjointes 

E.-U., Luxembourg et République fédérale d'Allemagne 

Pour cent 
80% 

60% 

40% 

2:: 	 ........... 

Plein temps 	Temps partiel Emplois marginaux 	Chômeuses 	Inactives 
111-19 hew,,( 

Destination (1985-1989) des emplois marginaux 

Luxembourg
iegne 

Sources; Fichlers COPA de Ia PSID (1983). 
du PSELL (1985) et du SOEP (1985) 

284 



BIBLIOGRAPHIE 

Burkhauser, R.V. An introduction to the German Socio-economic panel for English speaking researchers. 
Cross-National Studies in Aging, Program Project Paper No. 1. All-University Gerontology Center, Maxwell 
School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University New York. 

Duncan, G.J., Gustafsson, B., Hauser, R., Schmaus, G., L.aren, D., Messinger, H., Muffels, R., Nolan, B., et 
Ray, J.-C. (1991). Poverty dynamics in eight countries, (mimeo). Survey Research Center Ann Arbor, MI, 
U.S A. (octobre). 

Hausman, P. (1987). Niveaux de vie et de bien-&re dconornique des ménages en 1985: principaux résultats. 
Document de travail PSELL, numéro 4. CEPS/INSTEAD, Walferdange, Luxembourg. 

Hill, M.S. (1992). The Panel Study of Income Dynamics - A Users's Guide Newbury Park, London, New Delhi. 

Schmaus, G. (1987). Organization of the database for the Luxembourger household panel (input, storage and 
analysis). Document de travail PSELL numnéro 17a. CEPS/INSTEAD, Walferdange, Luxembourg. 

Schinaus, G. (1992). Storage and retrieval of data from the Luxembourg. Household Panel (PSELL). 
Document de travail ESF, numéro 9. CEPS/INSTEAD and University of Essex. 

Smeeding, T.M., et Schmaus, G. (1988). US Information Guide (Revise, novembre). Document de travail LIS 
numéro 7, CEPS/INSTEAD, Walferdange. 

Sineeding, T.M., et Schmaus, G. (1990). The LIS Database: Technical and Methodological Aspects. Dans 
(Eds.) T.M. Sineeding, M. O'Higgins et L. Rainwater. Poverty, Inequality and Income distribution in 
Comparative Perspective 1-lemel Hempstead Herfordshire. 

Wagner, G.G. et coil. (1991). The socio-economic panel (SOEP) of Germany. methods of production and 
management of longitudinal data. DIW Discussion Paper Number 31a, Berlin. 

Witte, J. (1992). Data management and analysis of the German socio-economic panel using SPSS, DIW 
documentation. Berlin. 

285 



L 

• 	 •1I 17TLW 



Recueil du Symposium 92 de Statistique Canada 
Conception et analyse des enquêtes longitudinales 
Novembre 1992 

ANALYSE DE DONNEES D'ESSAI LONGITUDINALES 
SUR LES ENTREPRISES AVEC VARIABLES NOMINALES ORDONNEES 

G. Arminger' 

RÉSUMÉ 

La plupart des donncs d'e,ssai longitudinales sur les entreprises proviennent de questionnaires. C'est pourquoi un 
grand nombre des variables dpendantes sont soit des variables non rnétnques, par exemple dichotomiques, soil des 
variables a distribution censure ou encore des variables nominales ordonnées. Dans cette communication, nous 
largissons de deux maniêrcs Ic modèle de Heckman (1981) pour donn6es longiludinales dichotomiques. 

Prernièrement, nous trarisformons Ic modêle de seuil dichotomique en des modèles de seuil de type probit pour lea 
variables nominalea classes selon un ordre numérique, lea variables a distribution censurée ou lea variables nominales 
ordonn&s. Deuximcment, nous transformons le modêle a 6quation unique en un modèle a système d'équations et 
en Un modèlc factorici d'évaluation. Nous accordons une attention particuIire aux difficults propres aux panels, 
comme les o6tats initiaux et lea contraintes auxquelles eat assujettic Ia matrice des covariances de l'crrcur. A litre 
dexemple, nous spcifions et estinlons un modèle de dcisions simuItanes concernant lea prix, Ia production et lea 
stocks pour des données d'essai sur les entreprises allemandes. Nous nous servons du programme MECOSA pour 
estimer lea paramètrcs du modèle. 

MOTS CLES: Modêle de seul dichotomique; coefficient de correlation polychorique; distribution censurCc. 

1. INTRODUCTION 

L'analyse de données d'essai sur les entreprises consiste esseutiellement en une analyse de données d'enquete 
non métriques recueillies auprès d'un échantillon d'entreprises. Afin de suivre I'évolution des entrepiises dans 
le temps, on interview durant un certain nombre de périodes consécutives les unites qui participent a une 
enquête-entreprises et on obtient ainsi un ensemble de données longitudinales. Dans Ia section qui suit, nous 
étendons les principes d'interprétation exposés dans les ouvrages précurseurs de Heckman (1981a, 1981b) sur 
la specification et I'estimation de variables de résultat dichotomiques aux variables nominales ordonnées et aux 
variables dCpendantes a distribution censurée ainsi qu'aux systèmes d'equations simultanées de variables 
dépendantes non métriques. On estime les paramètres de ces modèles en supposant que les termes d'erreur des 
modèles de seuil suivent une distribution normale multidimensionnelle et en se servant de coefficients de 
correlation polychoriques et polysériaux conditionnels dans les modeles de structure de moyennes et de 
covariances pour des variables dépendantes non métriques. Ces modèles et ces méthodes d'estixnation ont été 
proposes a l'origine par Muthén (1984), puis perfectionnés par Küsters (1987) et Schepers et Arminger (1992). 
Nous accordons une attention particulière aux problèmes de l'hetCrogeneite non observée, des états initiaux et 
de Ia definition de I'échelle. Nous limitons l'analyse et l'exemplification des modèles et des méthodes au cas le 
plus courant (dépendance a l'égard de l'état et hétérogeneiie non observée aléatoire). A Litre d'exemple, nous 
analysons Ia variable trichotomique de production pour un panel a quatre cycles constitué de 656 entreprises 
tirées de I'échantillon de l'enquéte que méne périodiquement auprès des entreprises allemandes l'institut IFO 
de Munich. 

G. Arminger, Département des sciences Cconomiques (FB 6), I3ergische Univcrsitat, GauBstr. 20, D-5600 Wuppertal, Allemagne. 



2. SPECIFICATION DU MODELE 

2.1 Le modèle de Heckman pour variables dichotomiques 

1-leckman (1981a, chap. 3.3) considère le modèle suivant pour une variable non observée y,  I = 1, ...,n, 
t = 1,...,T oiz I désigne l'unité Ct z, une suite de points équidistants dans le temps: 

	

y; = p i,
+ 
	 (1) 

JA I, = 	+ 	 + 	
'j.i -i ñ yi .:-, + 	 (2) 

	

= (,,...,€j .) ' , c 	- N (0, 	), 	 (3) 

Ii ify > 0 
YU 	

(4) 110 ify <0 

La variable non observée y7 est considérée comme une variable utilitaire qui est liée a Ia variable dépendante 
observée y par l'intermédiaire d'un modéle de seuil dichotomique avec cornme seuil 0. Les valeurs y, y, et 
x sont groupées respectivement dans les vecteurs Tx 1 yj  et Ct dans le vecteur R x 1 x1 = (xj!,...,xIT)'. Les 
variables aléatoires {y,,x4  } sont independantes et identiquement distribuées, ce qui équivaut a un échantillon 
aléatoire simple d'une population. La specification du modèle consiste a determiner la structure de la 
composante systematique, p,, et de la composante stochastique, ç, du modèle. On trouvera dans Heckman 
(1981a) et dans Hamerle et Ronning (1993) une analyse des diverses étapes de Ia spécilication du modêle pour 
y. Nous ne reprenons ici que les principaux éléments de Ia specification. 

La premiere composante de j représente la variation engendree par les variables explicatives x, qui varient 
probablement dans le temps. Le vecteur de paramCtres 8 est tempordllement constant dans ce modéle; ii peut 
toutefois être transformé en vecteurs de paramètres fi,, t = 1,...,T, qui varient dans le temps. 

La deuxième cornposante de 4a traduit l'influence des états antérieurs de Ia variable dépendante observée 
.',,,, j> 1, ce que l'on appelle Ia dependance vraie a l'egard de l'état. Si 	# 0 et 	= 0 pour tous 
j > I et t = 1,...,T, nous avons un modèle markovien simple. Notons que pour pouvoir tenir compte des états 
antérieurs d'une variable, ii faut connaitre les états initiauxy, y,,,... selon Ia specification des paramètres 
Si les états initiaux soot connus et non stochastiques, on peut les inclure dans les vecteursx 1  comme des variables 
explicatives supplémentaires. Si ces états sont eux-mémes des résultats du processus qui génère y , on doit tenir 
compte de leur distribution, comme ii est mentionné dans Heckman (1981b) et dans Ia section 3 de cette 
communication. Notons que les effets des états antérieursy. peuvent varier a chaque période. Ce phénomène 
est traduit par 	Dans Ia plupart des applications, 	équivaut a 	et presque tous les paramètres sont 
poses égal a 0. 

La troisième composante de u,, explique Ia dépendance de y a l'égard de la durée de l'état y,. = 1. Notons 
ici aussi que les effets de Ia durée peuvent être différents a chaque période. Ces effets sont paramétrisés en 
A. Si ? = X, nous avons le cas le plus simple, c'est-à-dire un effet de durée linéaire. 

La quatrième composante de p, explique Ia dépendance de y a I'egard des valeurs antérieures 	des 
variables endogenes non observées. Les modèles qui renferment cette cornposante sont appelés modèles avec 
formation des habitudes ou persistance des habitudes. Le principe de base de ces modèles est que y depend 
non pas de l'état antérieur reel de Ia variable observée mais de l'état ou de l'babitude antérieu.rs associés a y, 
plutôt qu'à y. Si les variables utilitaires initiales y,y 1 , 'Ya(Kl)  sont connues et non stochastiques, elles 



peuvent être incluses dans Ia liste des variables explicatives, sinon ii faut poser des hypotheses stir leur 
distribution. 

Passons maintenant a Ia specification du terme d'erreur c;. Dans cette communication, nous supposons qu'il 
n'existe aucune correlation entre les termes d'erreur et les variables explicatives passées, présentes et futures 
(forte exogeneite). La méthode que proposent Keane et Runkle (1992) pour traiter les cas de faible exogénéitC 
ne peut Ctre appliquee directement aux variables dépendantes iimitées. Le terme d'erreur e se decompose 
habituellement comme suit: 

E =a. 	 (5) 

oÜ a, désigne le terme d'erreur qui vane scion les indiidus mais demeure fixe dans le temps et qui peut ëtre 
considéré comme de l'héterogenéite non observée, comme dans le cas des données métriques (voir Hsiao 1986). 
Les valeurs de a, peuvent étre considérées comme des effets fL'ces pour chaque I ou comme des effets aléatoires 
distribués selon a, N(O,u2 ). Dans le premier cas, a, est un paramètre propre a i'individu. Si y, est défini 
par le modèle y,, = xj3 + a1 + ç et que les valeurs correspondantes sont observées comme dans le cas des 
données métriques, on peut supprimer a, en calculant les differences premieres 
y: -y,;, = (x - x,,, )$ + c,', - i,",,. Cette technique ne s'applique pas dans le cas des modèies non metriques 
comme le modèle probit. Lorsqu'il s'agit d'un modèle logit dichotomique, on peut supprirner les a, en se servant 
d'une statistique exhaustive comrne élément de condition, comme le montrent Hsiao (1986) et Ilainerie et 
Ronning (1993). Si ct i  est une variable aléatoire, on Ia suppose non corrélée avec z, et Er  SiE, a tine variance 
constante o, et qu'elie est non liée, e,a Ia structure de covariance caractéristique suivante: 

,72  + a2  a 

a2 	a2+ç2  
V(ç) = 	T 	

a 	 = 11' + 

0 	0 	.0+0 

oii 1 est un vecteur Tx 1 form6 de tins et I est Ia matrice unite Tx T. D'une maniCre plus générale, on peut 
supposer une structure en série ou tine structure factorielle pour V(E,). 1-ieckman (1981a) et Arminger (1992) 
donnent plus de details a ce sujet. Heckman (1981a) analyse l'estimation de ces modèles par Ia méthode du 
maximum de vraisemblance (MV) en supposant que c i est distribué normalement. II suppose en outre que 
scuis des résultats dichotomiques sont observes. Comme E, - N(O, ), on peut estimer le vecteur de 
paramétres des variables explicatives a l'aide d'un modèle probit unidimensionnel pour chaque y b., en prenant 
soin d'indiquer Ia restriction habituelle a.,, = 1, t = 1,..., T, ce qui signifie que fi ne peut We estimC qu'au multiple 
prés. Notons que cette restriction n'est pas nécessaire pour tous les cycles de panel. Si fi est Ic même pour tous 
les cycles, ii suffit d'appliquer des restrictions a Ia variance de E; pour un seul cycle, le premier habituellement 
(voir Arminger 1987). 

2.2 Application a des modèles de seuil genéraux 

Madalla (1987) présente une analyse approfondie de Ia question et étend les modèles de Hcckman a des modèles 
logit et tobit a effets fixes ainsi qu'à des modules probit a effets aléatoires. Nous allons maintenant étcndre 
systématiquement les modules dichotomiques de Heckman (1981a) a des variables dépendantes a distribution 
censurée, a des variables classées numériquement et a des variables nominales ordonnées, ainsi qu'à des systèmes 
d'équations simultanées dans lesquels on trouve comme variables dépendantes un mélange de variables métriques 
et de variables limitées. Nous tie considérons que les modules a effets aléatoires. Comme Heckman (1981a), 
nous examinons Ic cas oil les états initiaux sont connus et non stochastiques ou, si l'on veut, Ic cas oil on détient 
de l'information sur la distribution des états initiaux de telle sorte qu'il est possible d'inclure les états initiaux 
avec les variables dépendantes dans un modèle ou d'inclure directement les états initiaux dans les variables 
explicatives. En I'occurrence, le vecteur Tx 1 y, peut s'écrire 



y- =' + Hx1  + 
	 (6) 

oO e suit une distribution normale de moyenne 0 et de variance 	- W(O, E ). Le vecteur R x 1 x, contient 
les variables explicatives x, t = 1,..., T. Le vecteur Tx 1 'y  est le vecteu.r des constantes de regression. La 
matrice TxR II est [a matrice des coefficients de regression. Si A ,, =x8,,  II est structurée de Ia façon suivante: 

0 -.. 0 

n+ 
	 (7) 

o 0 ... RT 

Lorsqu'il s'agit de paramètres fixes dans le temps, le vecteur $, est rem place par $. 

La specification de E par l'intermédiaire d'un modèle pour heterogeneite non observée et correlation sériale ainsi 
que la specification de y, = 'y + flx 1  + 	décrite ci-dessus donnent une structure de moyennes et de covariances 
conditionnelles pour le vecteur de variables latentes y., y1  - 	+ 11x1  E ). 

Le modè!e ainsi elargi autorise non seulement le modèle de seuil dichotoniique de ['equation (4), mais aussi 
n'importe lequel des modèles de seuil suivants qui applique y sur Ia variable observée y  (voir Schepers, 
Arminger et Küsters 1991). Pour des raisons de commodité, nous omettons l'indice i = 1,...,n. 

y1  est une variable métrique (relation d'identité) 

yl = y$ • 
	 (8) 

y, est tine variable nominale ordonnée avec des seuils inconnus T I <r, 2  < ... <t,A et des categories 
= 1, ..... , + 1 (relation probit ordinale, McKelvey et Zavoina 1975). 

y, = k 	y, E [rIk . I ,r,) oü 	
(9) 

[7 017 1 ) = (-oo,r 1 ) and r, 	 = +00. 

Notons que pour des raisons d'identification, le seuil r, 1  est pose égal a 0 et Ia variance du terme d'erreur 
de forme réduite a2 est posée égale a i. Les paramètres en P, ne sont définis qu'au multiple près. Si on 
considère des modèles d'équations simultanées ou qu'on analyse simultanément deux cycles de panel ou plus, 
on ne peut tester en régle génerale que les hypotheses de la proportionnalité des coefficients de regression 
des diverses equations. Les hypotheses de l'égalité des coefficients de regression des diverses equations ne 
peuvent être testées que si l'on pose des hypotheses additionnelles, qui sont parfois non vérifiables (Sobel et 
Arminger 1992). 

Les variables classées numériquement peuvent être traitées de Ia méme maniëre que les variables nominales 
ordonnées mentionnées ci-dessus, a Ia difference que les limites de classe tiennent lieu cettc fois de scuils 
connus (Stewart 1983). On n'a pas a poser de restrictions concernant l'identification. 

y1  est une variable a distribution censurée unilatéralement, avec un seuil r, connu a priori (relation tobit, 
Tobin 1958). 

290 



y 
= 	Yt > ,,i 	 (10) 

r 	
< 

• yt est une variable a distribution censurée bilatéralement, avec des seulls r, 1  <r,, connus a priori (relation 
probit a deux limites, Rosett et Nelson 1975). 

T I S1y, < 

Y1  = Y 	Si 	< 	< r 	 (11) 

T12  Si T,,2< Yr 

En ce qui concerne les modèles de seuil genéraux, ii faut envisager de faire plusieurs modifications aux modèles 
dichotomiques pour données de panel. Premièrement, II faut modifier Ia dépendance a l'égard de l'état pour 
les variables dépendantes non dichotorniques. En ce qui a trait aux variables dépendantes a distribution 
censurée, ii devrait exister une variable fictive d11  qui prend la valeur 1 si Ia variable y_ est observée et Ia 
valeur 0 Sl j  correspond a Ia valeur de seuil. Pour ce est des variables classées numériquement et des variables 
norninales ordonnées, II faut définir un vecteur Kx 1 de variables fictives d1 . La variable fictive est 
egale a 1 si y 	appartient a Ia catégorie k, k = 2,...,K + 1, et est égale a o dans le cas contraire. 

En deuxième lieu, ii faut determiner très soigneusement les restrictions relatives a l'identification qui doivent 
s'appliquer aux variances a, t =  1,..., T des et aux seuils inclus dans le vecteur r° pour chaque cycle de panel 
t. A notre avis, on devrait poser les vecteurs de seuils r égaux pour tons les cycles de panels, sinon les 
categories des variables nominales ordonnées n'auront cerisément pas Ia ménie signification d'une période a 
l'autre. Cette restriction suppose automatiquement qu'il n'est pas nécessaire d'assujettir les variances a a des 
conditions, saul en ce qui concerne le premier cycle, et que ces variances peuvent varier d'un cycle a l'autre. 
En ce qui a trait aux variables dependantes a distribution censurée, aucune restriction n'est requise pour a. 

Un autre aspect de Ia question a trait a Ia specification de modèles pour un système de variables. Au lieu 
d'envisager une seule variable dans T cycles, on peut envisager un vecteur y,, de H variables dependantes dans 
le temps. Chaque élément de y est désigné par y , h = 1,...,H. Le vecteur de variables dépendantes y  de 
I'observation i est donc un vecteur H. Tx 1 de variables dépendantes observées a T périodes. Chaque variable 
latente y, observée a chaque période est alors appliquée sur l'observation y  au moyen d'un modCle de seuil 
comme celui défini ci-dessus (on peut utiliser des seuils différents pour chaque élément). Dans ces circonstances, 
Ia matrice de covariances, 1, de c,contient non seulement Ia structure de covariance sériale conditionneile pour 
chaque variable y,', mais aussi la structure de covariance conditionnelle des variables pour toutes les périodes. 
Arminger et Ronning (1991) donnent un exemple d'un modéle de ce genre. 

3. METHODE D'ESTIMATION 

3.1 Coefficients de correlation polychoriques conditionnels 

Dans le cas de structures générales de moycnnes Ct de covariances, nous supposons qu'un vecteur P x 1 
de variables dépendantes latentes Suit une distribution normale multidimensionnelle de moyenne et de covariance 
conditionrielles: 

E(y 1 1x1 ) = '1(1) + 

(12) 
V(v.Ix.) = 

Dans l'analyse de données de panel, P est egal a T si c'est une variable dépendante unidimensionnelle qul est 
analysée et est égal A H. T Si c'est une variable dCpendante multidimensionnelle qui fait l'objet de l'analyse; 
'(0) est un vecteur Px I de constantes de regression et fl(i) est une matrice P x R de coefficients de 
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regression de forme réduite; x est un vecteur R x 1 de variables explicatives; E () est Ia matrice de covariance 
P x P des erreurs de forme réduite; t est le vecteur 4 x 1 des paramétres structurels a estimer. Les paramètres 
de forme réduite y (t), II (tY) et E (iY) sont des fonctions continüment différentiables d'un vecteur commun 6. 
Parmi les exemples les plus courants, mentionnons les systèmes d'équations simultanCes 

= By1  + rx, + 	oü 6 1  - N(O,U), 	 (13) 

avec les parametres de forme réduite 

fl(tY) = (I - B)' r 	et E (tY) = (I - B) - t 11(1 - B)" 	 (14) 

de méme que l'analyse factorielle confirmatoire 

= A Y7, + e, oü ,, - N(O,) 	et E, -, N (0, e) 	 (15) 

avec les paramèlres de forme réduite 

= 0, 	(Y) =AA' +e. 	 (16) 

Dans le premier exemple, 	consiste dans les matrices de paramètres structurels B, P et (L Dans le second 
exemple, tY est constitué de A, de 4' et de 0. 

Notons que la structure caractéristique des modèles longitudinaux, c.-à-d. u, = xfi, ne peut s'apparenter 
directement a la forme. réduite de I'équation (13). Si on se sert du modéle défini en (13) avec, comme vecteur 
de variables explicatives, x, = (x,,...,xIT)', les variables dépendantes Y7  font I'objet d'une regression non 
seulement par rapport a x, mais aussi par rapport a toutes les autres variables x,s # t. Les restrictions qui 
s'appliquent a Ia forme réduite et qui concerrient les paramètres doivent étre introduites a Ia troisième étape de 
la procedure d'estimation. 

L'estimation du vecteur de parametres structurels sur Ia base du vecteur d'observations y  se fait en trois étapes. 
Le contenu de cette sous-section repose sur l'ouvrage de Schepers, Arminger et Küsters (1991). Le calcul des 
estimations a l'aide du programme MECOSA est décrit dans Schepers et Arminger (1992). 

A la premiere Ctape, on estime les paramètres de seuil r, les coefficients de forme réduite 	et II de 
I'equation de regression ainsi que Ia variance d'erreur de forme réduite o de l'équation t au moyen de la 
fonction du maximum de vraisemblance marginale. 11 conient de souligner qu'à cette étape, on estirne la 
structure de moyennes pour Je cas oti il n'y a pas de restrictions, contrairement a l'equation (13), oü ii y en 
a. Les paramétres a estimer dans l'équation t sont les seuils, designes par Ic vecteur r,, Ia constante de 
regression, designee par 'y,, les coefficients de regression, c.-à.-d. Ia t-ième ligne de II, désignée par H,, ainsi 
que la variance, designee par cr. 

2. La deuxième étape consiste a estimer les covariances des termes d'erreur contenus dans les equations de 
forme réduite. Notons qu'à cette étape, on estime les covariances sans que des restrictions s'appliquent aux 
paramètres. Comme les erreurs sont supposées distribuées normalement et qu'on a déjà obtenu a Ia 
premiere &ape des estimateurs fortement convergents des coefficients de forme réduite, le problème se réduit 
a maximiser la fonction de vraisemblance logarithmique 

= 	b P(y1,,y I x, , , 1, &, , , ii, &, a) , 	 (17)OF  
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oü P(Y,y 	 i,,5,,, j•'°a) est Ia probabilité bidirnensionnelle de y et 	étant donné x1  et les 
coefficients de forme réduite. Un exemple caractéristique de cette probabilité bidimensionnelle est le cas oli 
y1  ety sont toutes deux des variables ordinales. La probabilité quey = k ety = I est donnée par I'équation 

P(y = k 	- J 	J )9> 4' (yi  ,yj  I j2 , 	ô, crc,) dy dy, * 	 (18) I 1x4) 	
4*-•) 	4II 

ou ) = 	= + lx et'p(y,,y 	a,c) est Ia fonction de densité normale 
bidixnensionnelle. Notons que pour des variab'es ordinates, c = = 1. Par consequent, o est un coefficient 
de correlation qui est appele coefficient de correlation polychorique. La fonction de vraisemblance 
logarithmique I9(a) doit être modifiée si on utilise des variables d'un autre genre. 11 convient de noter que 
a0  designe les covariances des terines d'erreur des equations de y,,t = 1, ...,P, étant donnC x. Contrairement 
a la procedure dans LISREL 7, on ne suppose pas que les variables y et sont distribuées conjointement 
selon une loi normale. On suppose seulement que les erreurs sont distribuées normalement. 

On rassemble ensuite les seuils estimCs f,, les coefficients de forme réduite 1, et fi,, les variances a et les 
covariances 6r, de toutes les equations dans un vecteur A. qui depend de Ia taille d'échantillon n. En vue de 
Ia dernière étape de l'estirnation, on calcule tine estimation fortement convergente de Ia matrice des 
covariances asymptotiques, W, de k.. Cette estimation est designee par W. II est difficiie de calculer Ia 
matrice des covariances asymptotiques parce que les estimations & calculées a Ia deuxième &ape dependent 
des coefficients estirnés = t,j de Ia premiere étape. Les éléments de Ia matrice des covariances 
asymptotiques Wsont présentés dans Küsters (1987). On calcule l'estimation W par le programme MECOSA 
en se servant des dérivées premieres analytiques et des dérivées secondes numériques de Ia fonction de 
vraisemblance logarithmique des premiere et deuxième étapes. 

3. A Ia troisième étape, on exprime Ic vecteur de seuils, ,c, les coefficients de regression de forme réduite et 
Ia matrice de covariance de forme réduite comme une fonction des paramètres structurels qui nous 
intCressent, ceux-ci étant regroupés dans le vecteur de paramètres t. On estime ensuite ce vecteur en 
minimisant Ia forme quadratique 

= 	
- 	 - ic(t9)), 	 (19) 

qui représente une méthode de Ia distance minimum reposant stir Ia normalité asymptotique des estimateurs 
des coefficients de forme réduite. Le vecteur k suit une distribution normale asymptotique avec espérance 
ic(t9) et matrice de covariance W. Comme W est une estimation fortement convergente de 14', Ia forme 
quadratique Q. (t) suit tine distribution de x2  centrale avec p - q degres de liberté si le modèle est spéciflé 
correctement et que Ia taille d'échantillon est suffisamment grande. Le nombre p correspond au nombre 
d'élém cuts de i tandis que est le nombre d'éléments de V. Le calcul de JV,, est une operation très lourde 
dans Ic cas des modèles qui comptent de nombreux paramètres. Pour pallier cet inconvenient, on peut se 
servir de Ia matrice de pondérations de Ia méthode des MCG de LISREL, qui pent reposer stir la matrice de 
covariance estimCc de y et dex,. On peut calculer cette derniére matrice a l'aide de Ia matrice estimée E 
des termes d'erreur, de Ia matrice H des coefficients de regression de forme rCduite et de Ia matrice de 
covariance estimée des variables explicatives. La fonction Q(t) est minimisée au moyen de l'algorithme de 
Davidon-Fletcher-Powell avec des dérivées premieres numériques. 

Le programme MECOSA suit les étapes de l'estimation décrites ci-dessus. A la troisième étape, on exploite 
pleinement les fonctions de GAUSS pour être en mesure d'estimer des paramétres assujettis a des restrictions 
arbitraires. On peut définir Ie vecteur de paramètres ic() au moyen du langage matriciel et de Ia fonction 
de procedures de GAUSS. Par consequent, ii est possible d'imposer des restrictions arbitraires a 
r(i), y(), I1(t9) et E (6), ainsi qu'à I'identité V(7) = (t9) dans I'analyse de données longitudinales. 

A Ia premiere étape, MECOSA produit des estimations des paramétres de forme réduite fl() en operant une 
regression de toutes les variables dépendantes dans y1 = (y , par rapport a toutes les variables 
explicatives incluses dansx sans la restriction habituelle selon laquelle l'effet dex 1  sury111,j 2 1, doit être nut 
Cette restriction sera introduite dans le programme a Ia troisième Ctape. Si le modèle comprend des 
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variables dépendantes décalées, on peut devoir appliquer des restrictions aux estimations de paramètres des 
Ia premiere &ape. Dans ces conditions, on peut ajuster le programme en consequence en exécutant la 
premiere étape de MECOSA T fois pour chaque variable dépendante y, laquelle fait ensuite l'objet d'une 
regression par rapport a x. A Ia deuxième étape, on doit corriger les données d'entrée de lot habituelles de 
MECOSA pour tenir compte des T résultats d'estimation obtenus a Ia premiere étape. On calcule enfm les 
covariances ou les coefficients de correlation polychoriques de Ia forme réduite compte tenu des restrictions 
de Ia premiere étape. 

3.2 Le problème des états initiaux 

En ce qui concerne l'estimation du modéle general de Heckman, on a suppose que, pour un modéle avec 
dépendance a l'égard de l'état ou avec persistance des habitudes, les états initiaux soot connus et non 
stochastiques ou qu'il est possible d'inclure l'information existante sur les états initiaux dans Ia liste de variables 
explicatives. Si ce n'est pas le cas, on doit supposer qu'un nouveau processus débute au premier cycle du panel 
ou bien qu'il n'existe aucune correlation entre les termes d'erreur du processus pour les états initiaux et les 
termes d'erreur des T cycles du panel (voir Heckman 1981a,b). Notons que Ia premiere hypothése vaut pour 
la déperdition d'effectifs dans un panel oC Ia variable dependante est définie comme le fait qu'une personne 
participe au cycle t étant donné qu'elle a participé au cycle 1. Tous participent au cycle 1. Par consequent, on 
connalt les états initiaux et un nouveau processus débute au temps 1. 

Heckman (1981b) considère ce cas particulier du problème des états initiaux: 

= 	+ 	+ a. + ç oü 	 (20) 

1 if y >0 
yu= 

0 if y1-  <0 

Les effets aléatoires sont a. - N(0, &), E(a ç) =0, ç - N(0, a) oC a = 1. 

La seule valeur initiale dans ce modéle est YLo  Qu'arrive-t-il Si y n'est pas connue et est non stochastique mais 
qu'elle est déterminée par le méme processus que pour yu, t = 1,...,T? Dans ces conditions, y, est dépendante 
de a et Ia fonction de vraisemblance conditionnelle d'échantillon de y, t = 1,...,T, étant donné Yso  est obtenue 
au moyen d'une integration par rapport a Ia variable non observée cx, qui peut étre exprimée par a = ot. oii 
17 -N(0,1). 

'I 	 T 

1J J 	H ('1(fl iv 	+at)(1 	+'y'y. 1  +c17))'' i,i-I i.L 	- 	i-I 	 (21) 

øü '(.) est Ia fonction de densité normale. Le terme P(y10 I cx) est Ia probabilité que Ia variable aléatoire y1; 
soit > 0 ou bien < 0. Heckman (1981b) étudie les diverses façons de specifier P(y,0  I cx) en posant des restrictions 
pour Ic processus qui genere les variables exogénes x et examine l'application de Ia méthode d'estimation de 
Kiefer et Wolfowitz (1956). De toutes maniCres, cette méthode d'estimation s'avère trop peu commode. 

La premiere solution simple que propose Heckman devant ce problème d'estimation est d'estimer a comme 
paramètre par des méthodes du maximum de vraisemblance. Or, ces méthodes ne produisent que des 
estimations convergentes des paramétres structurels fi et y  lorsque T - cc (voir Neyman et Scott 1948 et 
Andersen 1973), cc que I'on ne peut supposer pour des données de panel. Les quelques résultats de Ia 
simulation de Monte Carlo que présente Heckman (1981b) pour T = 8 cycles de panel dans le modèle de 
I'équation (21) ne sont sQrement pas suffisants pour pouvoir considérer l'utilisation de la méthode du maximum 
de vraisemblance pour estimer les a de même que fi et y comme une solution générale. 

294 



La deuxième solution simple que propose Heckman (1981b) est de remplacer P(y, I a) par F(x), oüx, est tin 
vecteur de variables explicatives pour y1  et F(.) est Ia fonction de repartition de Ia variable aléatoire 

= X,06 + 	 (22) 

Cette solution ponctuelle se veut simplement une tentative pour remplacer l'hétérogénéite non observée en y 
par l'heterogeneite observée dans x w. Rien n'empêche le terme d'erreur d'être corrélé avec a 1  et ç, t = 1,...,T, 
sans restriction et ce, afin de refleter Ia correlation sériale entre et ç = a + ç induite par a 1 . En pratique, 
cela revient a inclure y dans le vecteur des variables dépendantes et a ajouter des paramètres dans Ia matrice 
de covariance complete de =(,€;,...,c;)'. Si =a, ç  avec V(a 1 ) = or2  et V(ç) =c, Ia maLi-ice de 
covariance complete s'écrit 

a10 a  a2+a2 
 . 

V(ë 1 ) = a 	al 	(7 ± a2 	 (23) 

	

C7 (7 	a•.a+a 

La simulation de Monte Carlo de Heckman (1981b) montre que cette méthode produit plus efficacement que 
Ia inéthode du maximum de vraisemblance des estimations convergentes de $ et de y.  Si F(.) = 11(.), on peut 
introduire directement Ia méthode ci-dessus dans le programme MECOSA en spécifiant les equations suivantes: 

y; =x06 + fj'O (24) 

= x.18 + e. 	 (25) 

La matrice de covariance conjointe de € et de r, peut être construite comme Ia matrice de l'óquation (23). 

La solution proposée ci-dessus pour résoudre le problCme des états initiaux tient fondamentalement a Ia 
specification d'un modèle pour les états initiaux. L'essentiel est de specifier un modèle pour états initiaux qui 
permette d'établir les meilleures previsions possibles. Ce modéle ne dolt pas nCcessairement être le même que 
pour y, 1, t = 1,..., T. Rien n'empêche les termes d'erreur r, E41, Elk d'être correles avec Si le modèle pour 
les états initiaw est mal spéciflé, Ia solution simple ne produira pas de bons résultats. Si Le modèle est correct, 
les estimateurs du maximum de vraisemblance de B, r et V() seront convergents pour tine valeur T fixe 
lorsque n - 00. 

4. ANALYSE DE LA PRODUCTION A L'AIDE DE DONNEES D'ESSAI 
SUR LES ENTREPRISES ALLEMANDES 

Afin d'illustrer Ic modèle défini dans Ia section 2 et les méthodes d'estimation décrites dans Ia section 3, nous 
allons analyser des données d'essai commerciales de l'Institut IFO de Munich. 11 s'agil plus précisement des 
données recueillies dans quatre cycles d'enquête (aoüt et novembre 1987, février et mai 1988) auprés de 656 
entreprises allemandes. Les variables et les codes utilisés dans l'analyse figurent dans le tableau 1. 
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Tableau 1: Questions et variables tirées de l'enquéte de l'IFO 
-- 	 menée auprès des entreprises. 

Question type de definition nom de la 
variable mathém. de Ia variable 

variable  

Par rapport au mois précédent, Ia production de Ay, =y, -y, 1  production 
XY pour le marché intérieur a été plus élevée(3), ordinale 
Ia m8me(2), plus faible(1)?  0 

A l'heure actuelle, le stock de produits finis de £n..!.!_ stock de produits 
XY est égal a zero, équivaut a moms de 0.5/4, métrique f:i  finis 
1/4,..., 6/4 de mois de production, équivaut a 
plus de 6/4 de mois de production?  LFP 

A l'heure actuelle, le stock de matières premieres £n_.f_. stock de matières 
de XY est égal a zero, équivaut a moms de metrique premieres 
0.5/4, 1/4,..., 6/4 de mois de production, 
éguivaut a plus de 6/4 de mois de production?  LRP 

A l'heure actuelle, le carnet de commandes de a,-a, carnet de 
XY est assez bien rempli (par ex.: prolongement ordinale corninandes 
de Ia periode de livraison)(3), est stable(2), laisse 
a désirer(1)?  AB 

Si l'on fait abstraction des variations saisonnières, d,, 1  - previsions 
I'activité commerciale de XY dans les 6 ordinale comrnerciales 
prochains mois sera plutôt bonne(3), se 
maintiendra(2), sera plutôt mauvaise(1)?  GL 

Par rapport au mois précédent, Ia demande de = d, - d, 1  demande au 
produits de XY (au pays et a l'étranger) s'est ordinale temps I 
accrue(3), s'est maintenue(2), a diininué(1)? 

D 

Effectifs de l'entreprise métrigue bz k LNE 

Activité de production au temps 1-1 fictive  production 
Valeur 1 si ky,., = 1 et valeur 0 dans le cas 
contraire OL1 

ActivitC de production au temps t-1 fictive  production 
Valeur 1 si Ay, = 3 Ct valeur 0 dans Ic cas 
contraire 0L2 

Comme l'indice inférieur dont sont affectCes les variables represente le numéro du cycle de panel, les symboles 
O, LFP, LRP0,... désignent les variables correspondantes au temps 0; 0, LFP 1 , LRP 1 ,... désignent les variables 
au temps t = 1. Les variables 0 (production), AB (carnet de commandes), GL (previsions commerciales) et 
D (demande) sont évaluées seulement comme des variables nominales ordoanées, les variables LFP, LRP et 
LNE sont des variables métriques tandis que OL1 et 01-2 sont des variables fictives. 

Le modCle que nous spécifions cidessous est expliqué dans Arminger et Ronning (1991). Le processus que 
décrit ce modèle depend du cycle 0; celui-ci est donc exclu de la modélisation. 
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I 	 l Ly, = p, + 	 r2 	,,,.J 	, 
(a - a, 1 ) + 	(d 	- d) + 	+ ri,, (tn k) + r2 	

r 
I frz ...L. I 

r 
 

+-Y,j
f 1 + 

(4 , 
+ 

iSy: + a + E ,t = 1,2,3. I  

Le modèle ci-dessus explique la variation de Ia production au temps t en fonction du carnet de commandes au 
temps t - 1, des previsions comrnerciales au temps t, du nombre d'employës, de Ia variation relative du stock de 
matières premieres entre t - 1 et t, de Ia variation relative du stock de produits finis entre t - 1 et t, et des états 
de Ia variable production au temps t - 1. La variable in k, c.-à-d. le nombre d'employes, ne vane pas dans le 
temps. 

La variable s, est definie par l'expression 

s
I 	f 

=[(d -d, ) - (di-I., 	r-1  -d )I  '  

on peut Ia voir comme Ia variable de bouleversement ou d'effet do surprise. Si (d, - d, 1 ) > (d,.. 1 , - d,), l'effet 
est positif, c'est-à-dire que Ia demande est supérieure aux previsions de Ia période antéricune, sinon l'effet est 
nul ou negatif. On peut estimer l'effet de s, en posant j9 comme le paramètre de Ia demande (d, - d,,) et - 
comme le paramètre des previsions commerciales de Ia période antérieure, (d,.,, - d,,). 

Notons que les variables ny,, (a, 1  - a, 1 ), (d,,_ 1  - d) et (d, - d,_) sont observées uniquement a une échelle 
ordinale, Ia regle d'observation qui est supposée s'appiiquer étant Ia suivante: 

jil Si iY,  T 1>  = 
 F 2 

si r, < 'Y, ~ i-' 	
(28) 

3 si Iy, > 

Les regles d'observation pour AB,, GL, et D, sont analogues. Pour des raisons d'identification, le premier seuil 
est pose égal a 0. 

La variable aléatoire a N(0,o) reproduit l'héterogenéite non observ&e; e, - N(0,a) est supposée non liée. 
Puisque AB, GL, et D, sont observées uniquement a une échelle ordinale, nous supposons que 
(a,1 - a,.:'1 ), (d,,,_ 1  - d) et (d, - d, 1 ) sont des variables endogènes dont les moyennes dependent des variables 
exogènes in k, frn_..), (frxL.), u, et v, et d'un vecteur multidimensionnel des erreurs normales qui n'est pas 
corrélé avec a n aVd €,. l modéle pour toutes les variables endogènes dans le premier cycle s'écrit donc 
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a0-a0 o 	o 	o 	o 	o a0-a0 

d, 	-d 1  p2 0 	0 	0 	0 	0 d 1  -d 1  

d1-d0 = p3  + 0 	0 	0 	0 	0 d 1 -d0  

d10 -d0  p4 0 	0 	0 	00 d10-d0 

yl -yo /3, 	52 	0853 	$53 	0 
yl -yo 

1I2 	1 13 	114 	715 
£nk 

0 
'121 	I= 	'12.3 	124 	725 0 

+ 131 	In 	133 	'134 	735 in + 	0 	+ V3  
T. 

141 	'142 	'1 43 	'744 	145 U I  
0 

'151 	' 52 	'153 	'754 	'755 V1 
Es 

Les modèles pour les cycles 2 et 3 se construisent de Ia rnême facon. Notons que Ia variable GL est présente 
deux fois dans le premier cycle: GL 0  et GL 1 . Dans le deuxième cycle, on doit tirer Ia valeur GL 1  du premier 
cycle. Le modèle en entier consiste donc en 13 equations. Toutefois, nous nous intéressons essentiellement aux 
equations 5, 9 et 13, c'est-à-dire a Yi - Yo, Y2 - Y et  y Y2• Le premier modèle ne tient compte d'aucune 
contrainte imposée par Ia proportionnalité des coefficients pour chaque cycle et l'héterogeneité non observée. 
Les estimations de paramètres calculées a I'aide de MECOSA sont reproduites dans le tableau 2. 

Tableau 2: Estimations de paramètres sans contrainte pour le modèle de 
production de I'IFO (valeurs t entre parentheses). 

variables cycle 1 cycle 2 cycle 3 
explicatives 

TI 0 0 0 
2.175 (28.989) 2.175 (28.989) 2.175 (28.989) 

p 0.604 (1.613) 1.147 (3.281) 0.599 (2.793) 

(a 1  0.439 (5.685) 0.305 (4.161) 0.293 (6.236) 

d, 1 , - d, 0.053 (1.046) 0.089 (2.319) 0.125 (2.822) 

0.413 (10.993) 0.312 (9.844) 0.385 (13.532) 
in k -0.049 (-1.433) -0.023 (-0.707) 0.015 (0.468) 
in 0.097 (0.679) -0.077 (-0.481) 0.086 (0.632) 
La.. 0.238 (2.973) -0.031 (-0.369) -0.058 (-0.796) 

u, -0,543 (-3.040) -0.834 (-5.916) -0.227 (2.386) 

0.129 	(1.039) -0.204 (-1.697) 0.429 (3.217) 

R 2  Mz 0.089 0.184 0.116 

covariances 
cycle 1 0.514 
cycle 2 0.127 0.715 
cycle 3 0.045 -0.0 10 0.616 

Les pseudo-R 2  de McKelvey et Zavoina (1975) montrent qu'une faible partie seulement de Ia variance de Ia 
production est expliquee. La production augmente dans le deuxième cycle comparativement aux premier et 

(29) 
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troisième cycles. D'après les valeurs t, les variables camet de commandes> (AB) et oeffet de surprise sont 
plus importantes que Ia variable wprdvisions commerciales (GL). Les entreprises ragissent principalement a 
des bouleversements rcents. Si le bouleversement est positif, les entreprises accroissent leur production. Les 
variables cstock de matières premières et stock de produits finis oat moms d'importance que Ia dépendance 
a l'égard de l'&at dans Ia période précédente. Dans ce cas-ci, toutefois, seule Ia diminution de la production 
dans Ia période précddente importe. Les covariances des erreurs sont plutôt faibles, ce qui indique que 
l'héterogenéite non observée est probablement negligeable. 

i.e tableau suivant donne les résultats de l'estimation sous contrainte des mêmes paramètres suivant I'hypothèse 
de la proportionnalité des coefficients de regression, a I'exception des constantes et de l'effet du nombre 
d'employés. 

Tableau 3: Estimations de paramètres sous contrainte pour le modèle 
de production de I'IFO (valeurs I entre parenthises). 

variables cycle 1 cycle 2 cycle 3 
explicatives 

0 0 0 

2.135 (30379) 2.135 (30.379) 2.135 (30379) 

0.842 (2.497) 1.203 (3.025) 0.736 (3.106) 
(a11  - a11 ) 0372 (8.547) 0.372 (8.547) 0.372 (8.547) 

0.103 (3.539) 0.103 (3.539) 0.103 (3.539) 
5, 0.417 (13.305) 0.417 (13305) 0.417 (13.305) 

in k -0.064 (-1.976) -0.032 (-0.775) 0.008 (0.230) 
0.122 (1.472) 0.122 (1.472) 0.122 (1.472) 

in L 0.029 (0.634) 0.029 (0.634) 0.029 (0.634) 
U, -0.548 (-7.380) -0.548 (-7380) -0548 (7380) 
Vr  0.070 (0.959) 0.070 (0.959) 0.070 (0.959) 

0.749 0.914 
0,2  0.055 (1.412) 

valeu.r de x2  3.841 df 14 

L'hypothèse de Ia proportionnalité n'est pas rejetée a an seuil de 0.05. D'après l'inverse du coefficient de 
proportionnalité A, le deuxième cycle a une variance d'erreur plus élevée en termes absolus que les premier et 
troisième cycles. La variance de l'h&érogénéite s'avère non significative a an seull de 0.05. 
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MODELISATIoN LOGISTIQUIE DE DONNEES 
D'ENQUETE LONGITUDThIALES 

POUVANT COMPORTER UNE ERREUR DE MESURE 

Ci. Skinner' 

RESUNIE 

On examine un modaic logistique &ablissant un rapport entre une rponse binairc fournie a une occasion et Ia 
rponse fournie Ia lois prcdente ainsi que dautres variables auxiliaires. L'erreur de mesurc Iie a La réponse binaire 
peut introduire un biais dana lea estimations. Des mthodes destimation comportant un rajustement qui tient compte 
de l'erreur de mesure sont proposees pour diflérents modèles de mesure. Ces méthodes sont illustrées a l'aide de 
donnees de l'enquête américainc Pancl Study of Income Dynamics, Ia réponse examinéc étant l'occupation ou non 
par Ic répondant dun emploi syndiqué. 

MOTS CLES: flux brut; transition: longitudinal; erreur de me.surc. 

1. INTRODUCTION 

Dans l'analyse des données d'enquete longitudinales, il est souvent intéressant d'estinier un taux de transition, 
c.-à-d. Ia proportion des unites de la population se trouvant dans ian état a une occasion qui, la fois suivante, se 
trouvent clans un &at different. Par exemple, les analystes du marché du travail peuvent étre intéressés a Ia 
matrice 3 x 3 des transitions entre les états cpersonne occupCe, <chömeur et inactif'. A des fins d'analyse, 
ii est souvent intéressant d'étudier comment les taux vanent entre diffdrents sous-groupes de la population. Par 
exemple, dans le cas des différents états d'activité, il peut êtrc intéressant d'&udier Ic lien entre les taux de 
transition et Ic sexe, l'âge et Ia region. 

Les taux de transition sont des proportions et, par consequent, peuvent We estimés de Ia façon normale a partir 
de données d'enquéte. Toutefois, les éléments non diagonaux des matrices de transition représentent souvent 
des nombres peu ëlevés, de sorte qu'à mesure qu'augmente le nombre de sous-groupes, les tallies d'échantillon 
sur lesquelles se fondent certaines estimations peuvent devenir faibles et être Ia source d'erreurs 
d'échantillonnage élevées. Dans cc cas, une modélisation du rapport entre les taux et Ics variables auxi]iaires 
dCfinissant les sous-groupes est souhaitable. A ia section 2, nous décrivons un modIe logistique pour la 
representation du lien entre les probabilités de transition et les variables auxiliaires darts uric situation 
comportant deux états, et l'obtention de réponses a deux occasions. Des modèles semblables out été utilisés 
aussi bien dans des applications biostatistiques (par ex. Korn et Whittemore 1979; Muenz et Rubinstein 1985) 
que clans des applications Cconom&riques (par ex. Hsiao 1986, sect. 7.4; Maddala 1987). 

Lorsqu'on estime des flux bruts a partir de dounCes d'enquête, un important probléme qui se pose est celui de 
l'erreur de mesure. Des erreurs aléatoires dans les &ats mesurés peuvent introduire d'importants biais par excès 
dans les estimateurs courants des proportions de rdpondants passant d'un état a l'autre. Un certain nombre 
d'estimateurs de remplacement utilisant des donnCes de réinterviews ont éte proposes pour rCduire cc blais 
(Meyer 1988). Le but de Ia présente communication est d'étendre cc travail a l'estimation des modèles 
logistiques mentionnés ci-dessus. 

Ci. Skinner, Department of Social Statistics, University of Southampton, S09 5N}i, k-U. 
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2. LE MODELE 

Considérons une population finie de taille N, qui demeure fixe entre les deux occasions t = 1,2 et qui est 
décomposée en I cellules de tailles N1 , ..., N, (E N, = N) selon les niveaux d'un ou de plusieurs facteurs déflnis 
a t = 1. Soit y, une variable indicatrice binaire représentant les deux états et soit N le nombre d'unités de Ia 
cellule i pour lesquelles y, =j et y, =k(i=1,...,I;j=O,1; k=O, 1). Soit N  Nuo  on a alors 

E N = E N = N,, i=1,.,I. 
J 	k.41 

Supposons que les valeurs de Ia population flnie soient engendrécs par tin modèle de telle façon que les N 
swvent une distribution multinomiale avec paramètres N et O J, (i = 1, ..., I; j = 0, 1; k 0, 1). En particulier, on 
aE(N)=N. Posons 

Kif =  

ot 
= 	+ 	,,, I = 1,...j = 0, 1. 

Alors, irk, représente Ia probabilité de transition du modèle ou le flux brut clans Ia cellule I entre l'état j a t = 1 
et l'état 1 a r =2. Nous nous donnons comme objectif d'étudier La dépendance de 7r,, a l'egard de I et i, et nous 
considérons le modèle logistique suivant pour ir: 

ir,1  = F(xfl), I = 1,...,1; 1 = 0, 1, 	 (1) 

oii 
F(t) =e/(1 +et), 

les x1  sont des vecteurs 1 x s de constantes connues et fi est un vecteur s x 1 de paramètres inconnus. Notons 
que (1) peut aussi &re expriniée sous Ia forme suivante 

log[x/(1 - xLI)] =x,fl. 	 (2) 

A des fins d'illustration, certains cas spéciaux de cc modêle sont présentés ci-dessous. Cependant, des éléments 
de notation doivent d'abord étre introduits. Pour tine série de vecteurs 1 x k, a  (i = 1, ..., I; j = 0, 1), soit [a} 
Ia m a t r i c e 	2Ixk 	a y a n t c o m m e lignes 	 S o i t107  
X= [r,J, I =[tj, = [x,1, 0 =[ti,J, f(9) =[f(fl)j, oil £ =1og x,, /(1 -r,)], f(fi) =F(x8). 

Alors, (1) petit être reformulée ainsi 
ir=f(8) 	 (3) 

et (2) peut étre reformulée ainsi 
£=Xj9. 	 (4) 

Exemples de modéles 

Taux de transition constants 

Soit s = 2, x, =(1j) Ct P = (Ij82) ' . Alors x, =F(fi,) et 7 ,, =F(fi, 	2) pour tons les i. 

Modèle additil 

Soit s = r + 2, x11  = (1 z,j) et R = ( 	fir,)', oil z, est Un vecteur 1 x r de constantes connues obtenu d'apres 
les niveaux des facteurs definissant tes I cellules et fi est tin vecteur r x 1 de paraxnètres inconnus. Par 
exemple, les cellules peuvent &re le résultat du croisement de 1/2 groupes d'âge par 2 sexes et z, peut étre 
(a, a. 2  s,) oü a, est le point milieu du groupe d'ãge et s 1  est une variable fictive représentant le sexe pour 
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Ia cellule i. La valeur du rapport P (y2  = 1/y 1  = 1)/ (P (y2  = 1 1y 1  =0) est exp (fi), qui est constant d'une 
cellule a I'autre. 

Modètes distincts pour des ktats prëcëdents diffrents 

Soit s = 2r + 2, x.= (1 z1  I jz1 ) et fi = (8 1  fi fi, 	o 2 est dfini comme en (ii). Contrairement a 
l'exemple (ii), ce modèle permet une interaction entre y 1  et Ia cellule 1. Its taux de transition sont 
maintenant ir. =F(f3 1  +1fi,) et ir,, =F[(fi1 +fi3 ) + z,(,6 +84 )]. 

Modêle saturé 

Soit s = 21 et supposons que X soit non singu]ière. 11 existe alors tine relation biunivoque entre ir Ct fi 
puisque (4) peut être inverse, cc qui donne fi =Xt. 

En général, nous prenons fi conime vecteur des paraxnètres a l'ótude. Comme ii est indique ci-dessus, fi est 
bien défmi u.niquement si Ic modtle (1) est valable. En pratique, toutefois, il peut demeurer intéressant d'ajuster 
un modèle, comme le modèle des effets principaux en (ii), même si ce modèle n'cst valable 
qu'approximaiivernent. En vertu uniquement de I'hypothèse d'une distribution multinomiale et d'une 
specification de x,, mais sans nécessaireznent que (1) soit valable, nous défmissons fi comme étant Ia solution 
de 

E x. 	(4(P) - -) = 0. 	 (5) 
I 	J 

3. ESTIMATION 

Soit 	un estimateur de N qui peut exiger tine pondération ou d'autres rajustements propres a l'enquête. 
Considérons un cadre asymptotiquc dans lequel N et Ia taille de l'échantiilon n augmentent, mais oü I et 
les 0,, sont fixes. Soient 

	

JçT 
= E 	= fT/ 

', p = rT / N, ! = E E 

	

k 	 I 

= Iwu 1,P = 1p41 1. 

Nous supposons alors que (p ' w')' est convergent pour (ire' 'p)' et que Ia distribution asyrnptotique quand 
oo de Fn [(p 'w ')' - (ir' )'] est normale, avec vecteur de moyennes nul et matrice de covariances 

rv C 1 
vP,= IC 	I/I 	

(6) 
[pw 	wJ 

Si w et p sont donnés, fi peut Ctre estiiné par Ia solution , des equations (5), t et ir Ctant rernplaces parw4, 
et p, respectivement. 

Nous avons maintenant besoin d'une notation additionndlle. Pour tine série de scalaires a (i = 1,...,!; j = 0,1), 
supposons que diag[a] denote la matrice diagonale 21x 21 ayant les éléments diagonaux a 10, a 11 , ..., a,a0 . SoiL 

D(w) = diag[w], D() = diag[], 

D(c) = diag[c], A = diagE11f (P) ( 1 -  

oii Eu = 4(6) - 	eM l'erreur d'appro)dmation du modèle pour Ia cellule i et y, =j. Dans cc cas, résoud 
les equations d'estimation 
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X'D(w)f(è) = X'D(w)p, 	 (7) 

(voir Roberts et coil. 1987, equation 23). La matnce de covariances asymptotique de est donnée par 

V() = n (X'.X)' X' 	x(x'.ax)-', 	 (8) 

ou 
= [D () D()] V(pv)  [D (#) D (E)]' . 	 (9) 

Si le modèle logistique est valable, on a D(€) = 0 E se ramène alors a D () VD (q) et V() est réduite a 
une expression analogue a l'equation (2.4) de Roberts et coil. (1984). 

Si l'on a des esriinateurs de I",, V,, et C, VØ) peut We estiinée en substituant w, p, et fi a 4, x, et Pw 
respectivement dans A et 

Exemple: échantillonnage aleatoire simple 

Supposons que n unites d'une population soient prélevées par échantillonnage aléatoire simple, et que n et 
les quantites analogues a N, et No,,  solent observées (i = 1 ..., I; j = 0, 1). Alors, les equations du 

maximum de vraisemblance sont, par analogie avec (5): 

E E x[nf (8) - na,] = 0, 
I 	J 

cc qui équivaut a prendre wu  = n /n, p, = n, /n dans (7). Alors, p et w sont asymptotiquement non corrélés 
(C,, = 0), 

i/; = diag[w,(1 
- 
7)] . V = D() 

et, d'apres (9), 
= diag[w(1 - u)J + D(c)[D() - 

Si le modèle logistique est valable, alors E = A et V() =n (XA.X)' 

4. EFFET DE L'ERREUR DE MESURE 

Supposons maintenant que nous n'observions pas 1, mais seulement Z, tin estimateur de N, le nombre 
d'unités de Ia ceilule i pour lesquelles y,' =j et y =k, oil y et y, sont des versions de y 1  et y2 , 

respectivement, mesurées avee une erreur. Nous supposons que les N * suivent une distribution multinomiale 
avec paramètres N et , et nous définissons ,p ,lr*,D(w ) et D(q), de Ia 
même facon que leurs versions sans astérisques. 

Soit 	La solution de l'estimation des equations (7) après remplacement de w et p par w et p 
respectivement. Alors, en supposant que w • et p solent convergents pour - et r respectivement, fl sera 
convergent pour Ia solution fi * des equations: 

X'D(4i)f($') =X'D(q)r. 	 (10) 
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En general, 8 ne sera pas egal a 8 a moms que q5 = et ir 	z . Par consequent, l'erreur de mesure 
introduit tin biais métne pour de grands échantillons. 

5. RAJUSTEMENT TENANT COMPTE DE L'ERREUR DE MESURE 

La nature du rajustement tenant compte de l'erreur de mesure dépendra de Ia formulation du modle de l'erreur 
de mesure, laquelle dépendra a son tour, en pratique, de Ia nature et de l'étendue des données de validation 
disponibles. Nous supposons d'abord qu'il n'y a pas d'erreur de classification des cdllules, de telle sorte que 

L. 	L.' oli 	dQ + L' 0 - 	+ 

Nous supposons ensuite que seules des données de validation transversales sont disponibles, auquel cas ii est 
naturel, conformément a l'approche de Abowd et Zeilner (1985), de supposer des erreurs de mesure 
indépendantes a l'intbfeur des cellules: 

(11) 
i -o 	.o 

9 =pr(y, rj ly, = k, cellule i) est la probabilité de dasser de façon erronéc l'état k comme étant l'&at j dans 
Ia cellule i au temps t. Sans données de validation longitudinales, II est difficile de savoir comment forinuler un 
modèle visant des erreurs dépendantes, bien qu'une analyse de sensibilité visant des cas oü ii n'y a pas 
indépendance soit possible (Rao et Singh 1991). 

Si '(i), 0 (i) Ct qY (i) dénotent les matrices 2 x 2 ayant comme jk' elements 04, 	et 	respectivement, 
(11) petit être reformulée ainsi 

= 9'(i) q(i) 02(i)' 

Si les estimateurs ?(i) des (i) sont disponibles par suite d'études de validation, tin estiznateur rajusté de q(i) 
est donné par 

	

(i) 	(i) 	(i) [2(f)/]_I 	 (12) 

oü Ic jk ' element de P  (1) est iCi,,  //l. Un estiniateur rajusté de fi est alors obtenu par Ia resolution de 
(5), en remplaçant 	et r,, par 	et 	= 	/, respectivement. Si l'on suppose Ia convergence de 	et 
e k  pour 	et 9 respectivement, I'estimatcur rajusté sera convergent et sa matrice de covariances 
asymptotique sera semblable a celle définie en (8) et (9), oü V1  est remplacee par Ia matrice de covariances 
asymptotique du vecteur de 	et 	Cette matrice peut être estiniée par Ia méthode iS, pourvu que des 
estimations de Ia matrice de covariances des 	soient disponibles. 

Un problème que pose cette méthode est que les valeurs de 	découlant de (12) peuvent se situer hors de 
l'intervalle [0,1], ce qui peut se produire souvent puisque les 	(i) sont susceptibles d'afficher tin degré 
appreciable de variabilité d'échantllonnage; c'est précisément pour cela, en effet, qu'un modèle logistique a été 
choisi initialement. On est ainsi amené soit a imposer tine procedure d'inférencc avec contraintes, soit a 
envisager une formulation plus Ctroite du modèle de l'erreur de mesure. Une telle hypothêse plus restrictive, 
conformément a cc que proposaient Chua et Fuller (1987), consiste a supposer des en-eurs de mesure non 
biaisées: 

=oil = Lk i=1, .., I,j=0,1, k=0,1. 

Soit 

= pr (y1 	11 y = 0, cell 1) 1pr(y1  = 11 cell 1) 	 (13) 
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une mesure de l'<ampleur* de l'erreur de mesure au temps t clans la cellule i. Une consequence de la condition 
d'absencc de biais est que le côte droit de (13) demeure inchange si 1 est remplacé par 0 et vice-versa. Si l'on 
pose r; = / , ii découle de l'hypothèse selon Laquelle les erreurs de mesure soot a Ia fois independantes 
et non biaisées que 

= (1-cx) (1-)r + [1-(1-ci) (l-)] 

Si l'on a tin estimateur 	de y, = [(1- x) (1-a)]', on peut estimer ir,, par 

- ( - 1 )pt • , 

	 (14) 

oü 	= 	et p, = (wp + w,7pJ )/(w; +w1;). 

On obtient alors un estimateur rajusté de fi en résolvant (5) après avoir remplacé 	et ir  par Oj.  et 
respectivement, c'est-à-dire 

X'D(w ')f(,) = X'D(w )*, 

oü * = [*,]. Nous définissons 	(', ..., 	= (i ..., i,)', et nous supposons quen ' ( - i) --  N[0, V7 ] 
quand n -0O et que est asymptotiquement indépendant de (p ', w '). Puisque w • et * sont converents 
pour 4' =4' et ir respectivement, 6 est convergent pour . La matrice de covariances asymptotique de P est 
donnée par l'expression (8), avec V(  en (9) remplacée par Ia matrice de covariances asymptotique (normalisée) 
de (*', w i)'. Si I'on a des estimateurs convergents de V(p ), V(w  ) et V(), tin estimateur convergent de V(fl) 
pent être obtenu comme auparavant. 

6. UN EXEMPLE 

Le present exemple se fonde sur les données de l'enquete américaine Panel Study of Income Dynamics>> 
(PSID). Le tableau 1 présente une classification croisée de la variable: 

y, 	= 1 si Ia personne occupe tin emploi syndiquó 
= 0 sinon, 

pour les deux années t= 1 (1983) et t=2 (1987), clans le cas des hommes faisant partie de J'échantilon 
autopondéré du .KSurvey Research Centre'> (Hill 1992, p. 9) qui, pour les deux années, travaillaient au moment 
de l'enquête mais n'Ctaient pas des travailleurs autonomes ni des employes du gouvernement. 

Tableau 1: Nombres d'unités de I'échantillon pour des variables observées. 

y2.  

0 	1 

yl • 	0 	684 	33 
1 	43 	191 

Deux facteurs susceptibles d'influer sur les transitions entre états soot examines. Le premier, l'âge, est divisé 
en quatre categories, 18-29, 30-34, 35-44, 45+, a peu prês de tailles égales pour l'échantillon étudié. Le deuxième 
facteur répartit les secteurs d'emploi en deux categories, grosso modo selon leur tendance a inclure des emplois 
syndiqués oti non. La premiere catégorie, moms susceptible d'inclure des emplois syndiqués, comprcnd les 
emplois professionnels, ceux des secteurs de Ia gestion et des ventes, ainsi que les emplois clans les exploitations 
agricoles. La deuxième catégorie, plus susceptible d'inclure des emplois syndiques, comprend les emplois 
manuels et de bureau. Ces deux facteurs délmissent ensemble I = 8 cellules. 
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A des fins de simplicité, nous ne tenons pas compte ici de Ia complexité du plan d'dchantillonnage et nous 
supposons un échantillonnage aiéatoire simple. L'ajustement de divers modles logistiques avec y2  comme 
réponse et l'exainen des statistiques chi-carré du rapport des vraisemblances incitent a formuler un modèie avec 

= (1 j age(2) age(3) age(4) work j.age(2) j.age(3) j.age(4)), 

o.ij est la valeur de y 1 , age(2) - age(4) sont des indicateurs binaires représentant le facteur age et work est 
un indicateur binaire du deuxième facteur. Ainsi, le modèle comprend une interaction entre l'áge CL y", qui 
reflète le fait qu'avec l'augnientation de I'áge, II y a une mobilité décroissante soiL de y = o a y, = 1, soiL de 
y = 1 a y, = 0. Par contre, il semble y avoir peu d'indications d'une interaction entre et le deuxièrne 
facteur ou entre les deux facteurs. Les estimations des paraintres et les erreurs-types sont donnécs a Ia 
premiere coionne du tableau 2. 

Tableau 2: Estimations des paramètres pour le modèle logistique. 

Variable 
auxiliaire 

Erreur de mesure non prise en compte 

Coefficient Erreur-type fondée Erreur.type 
estimé 	sur le modèle 	robuste 

Rajustement pour tenir compte 
de l'erreur de mesure 

Coefficient 	Erreur-type 
estimé 

Constante 
yI 
age(2) 
age(3) 
age(4) 
y1 .age(2) 
y1  .age(3) 
y1  .age(4) 
work 

-2.81 0.34 033 -2.75 033 
3.13 0.44 0.44 3,61 0.48 

-0.69 0.47 0.47 -1.11 0.49 
-1.02 053 0.53 -1.74 0.54 
-0.93 0.53 0.53 -2.26 0.55 
0.80 0.65 0.65 1.19 0.71 
1.92 0.75 0.74 2.74 0.80 
2.54 0.76 0.76 4.76 0.84 
0.63 030 0.29 0.32 0.29 

Une source d'information sur i'erreur de mesure reside clans l'étude de validation de Ia PSID (Hill 1992, p. 29). 
Cette étude a consisté a comparer les réponses de la PSID avec les dossiers de l'employeur pour tin échantilon 
de travailleurs d'une grande entreprise. Une classification croisée des réponses de l'enquéte et des réponses 
validées, pour Ia variable des réponses de 1987, est présentée au tableau 3. 

Tableau 3: Classification croisée des rponses validCes et des 
réponses de l'enquéte, d'après l'étude de validation. 

Enquete y2 

0 	1 

Réponse validés y., 	0 	140 	8 
1 	2 	302 

Si l'on suppose que les matrices des erreurs de classification de l'étude de validation et celles de l'ensemble de 
Ia population sont les mémes, et que les erreurs sont indépendantes avec une distribution identique dans le 
temps, les nombres observes du tableau 1 sont rajustés scion l'approche exprimée en (12) pour donner Ia partie 
gauche du tableau 4. 
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Tableau 4: Noinbres rajustés selon différents modèles de mesure. 

Matrices d'erreurs de 
classification communes 

y2 

	

0 	1 

	

y 1 0 F 	-8 
1 	192 

Erreurs non biaisées, 
a commun 

y2  

0 	1 

690 	 27 
37 	 197 

En vertu de ce modèle de mesure, ii semble que pratiquement toutes les transitions observées puissent 
s'expliquer par l'erreur de mesure, et donc qu'il ne donne rien de continuer d'ajuster un modèle logistique. A 
titre de modele de mesure de remplacement, supposons maintenant que les erreurs de mesure soient non 
seulement indépendantes et identiquemeut distribuées dans le temps, mais aussi non biaisées tant dans 
l'ensemble de la population que clans l'étude de validation. La valeur estimée de a dans (13) pour l'étude de 
validation est & = 0.02. Si l'on suppose que cette valeur (plutot que les matrices entières d'erreurs de 
classification) est la méme clans l'ensemble de Ia population et dans l'étude de validation, et qu'elle a une 
distribution identique dans Ic temps, la matrice des nombres rajustés, selon l'approche expriméc en (14), est 
donnée par Ia partie droite du tableau 4. Ce rajustement est ties different du premier, et ne produit qu'un 
rajustement modeste du tableau 1. La difference s'explique par le fait que la distribution marginale dey, 
employee dans l'étude de validation diffère de celle de l'ensemble de La population. Par consequent, l'hypothèse 
des erreurs de mesure non biaisées, avec at commun aux deux populations, se traduit par des matrices d'erreurs 
de classification très différentes. 

Si l'on étend le rajustement effectuC en vertu du modèle d'erreurs non biaisées au modèle logistique scion 
l'approche exposéc a Ia section 5, et si l'on suppose un a commun pour toutes les cellules, on obtient les 
estimations rajustées du tableau 2. Notons que mCine si le rajustement apparait de faibie ampleur avec& 
seulement egal a 0.02, l'effet sur les coefficients de l'âge et de l'interaction entre l'âge ct y est trCs marqué. Les 
erreurs-types rajustées tiennent compte de l'erreur d'estimation de a, et ii est rassurant de constater qu'elles 
ne sont pas beaucoup plus élevées que les erreurs-types originales. 
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LA QUALITE DES DONNEES ET L'ENQUETE LONGITUDINALE 
DE L'OPCS 
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RÉSUMÉ 

L'enquête longtudinalc de I'OPCS ne comporte pas de collecte directe de données. II s'agit dune enqutte par 
couplage d'enregistrements portant sur de nombreux ivinements traits de Iaçon courante par I'OPCS, y compris les 
donn6es des recenscmenls de 1971. 1981 Ct 1991. En tout temps, cette enquétc vise environ 500 000 personnes 
habitant l'Angleterre et Ic pays de Galles. soft 1 % de Ia population. 

Le couplage s'effectue d'aprês lea renseignements fournis (nom, sexe, date de naissance) a 1'gard dc Ia plupart des 
évnemcnts. Dana cette communication, on itudie lea questions de qualit6 souIeves par cc genre de couplage, les 
delis que comporte Ic fait de travailler avec un dchantillon dynamique et l'apercu qu'offre l'enqu&c longitudinale sur 
Ia quaiit6 des sources de donn&s constituantes. 

MOTS CLES: Longitudinal; couplage d'cnregistremcnts; qualité des donnes. 

1. INTRODUCTION 

1.1 L'enquéte longitudinale 

L'enquête longitudinale (EL) consiste en une collecte d'information par couplage d'enregistrements effectuée 
par 1'Office of Population Censuses and Surveys (OPCS). En tout temps, cette enquête vise environ 500 000 
habitants de l'Angleterre et du pays de Galles, soit 1 % de Ia population. A l'heure actuelle, elle porte sur un 
échantillon d'enregistrements des recensements de 1971 et de 1981, ainsi que sur des événements lies a I'&ai civil 
(naissances chez les femmes appartenant a l'échantillon, décès, car de cancer, veuvage, etc.) (OPCS 1989), 
L'enqute tient compte uniquement de renseignements que I'OPCS recueille de façon courante a l'égard de toute 
Ia population. On n'effectue aucune collecte directe de données et on n'utilise par les données de d'autres 
ministêres. 

1.2 Appartenance a l'echantillon 

L'appartenance a l'échantillon EL est dCterminée par le jour et Ic mois de naissance. Toute personne née l'un 
des quatre jours fixes pour chaque année appartient a I'échantillon. L.a fraction de sondage est donc de 4/365, 
soit dc 1.1 %. L'Cchantillon EL initial a etC prClevC a partir des donnCes du recensement dc 1971. Pendant la 
pCriode intercensitaire, on a mis l'Cchantillon a jour en y ajoutant les personnes nCes aux dates pertinentes et 
les immigrants né,s aux mêmes dates et inscrits auprès dii Service national de sante (National Health Service). 
On a retire de l'échantillon les personnes dCcCdCes et les émigré.s. A partir de tons les enregistrernents du 
recensement de 1981, on a preleve un autre échantillon compose de personnes nées aux dates peitmentes; ces 
enregistrements ont été couples aux données du fichier EL. La mise a jour de l'échantillon s'est poursuivie 
pendant toute Ia décennie. A partir des donnCes dii recensement de 1991, on a de nouveau prélevé un 
échantilon compose de toutes les personnes nCes aux dates pertinentes. Le couplage de ces enregistrements 
aux donnCes du fichier EL est en cours. Le couplage d'enregistrements présente donc unc sorte de profil de Ia 
vie de chaque individu visé par l'enquCtc, en fonction des événements enregistrds et connus de l'OPCS. 

I. Macdonald Davies, Office of Population Censuses and Surveys, Health Statistics, St. Catherine's House, 10 Kingsway, Londres 
WC2B 6JP. 
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13 Registre central dii service national de sante (NHSCR) 

Le registre central du service national de sante (NHSCR) est tin élément essentiel au déroulement de l'enquête 
longitudinale. Ce registre est mis a jour au fur et a mesure par l'ajout des naissances et des immigrants qui 
s'inscrivent auprès d'omnipraticiens. Les membres de Ia population peuvent être signalés dans le registre; les 
renseignements sur les décès, les cas de cancer ou les sorties du champ de l'enquête (surtout l'émigration) 
deviemient ainsi accessibles a Ia recherche. 

1.4 Organisation du couptage et consignation des données 

Chaque individu visé par l'enquete EL reçoit un numéro EL des qu'il s'ajoute a l'échantillon. Ce nwnéro sert 
a coupler les enregistrements constituants aux données du fichier EL. II est inscrit au registre principal du 
NHSCR, dans lequel on consigne uniquement le nuniéro EL, le nom, la date de naissance et le sexe. Les 
enregistrements statistiques qui composent Ic fichier EL sont conserves a part; on y consigne le numéro EL, mais 
pas le nom. Dans le cas des individus visés par l'enquête et signales clans le registre, le NHSCR dispose d'un 
mécanisme permettant d'ajouter le numéro EL a l'échantillon pertinent, établi a Ia suite du traitement courant 
des données du recensement et des enregistrements d'évënements. Ce numéro EL sert ensuite a coupler aux 
donnécs du fichier EL Ia partie statistique de l'enregistrement des données du recensement ou d'un événement. 
Ce système est nécessaire car, au moment du traitement courant des données du recensement et des événements, 
les noms ne sont pas entrCs dans l'ordinateur. I_c NHSCR fournit egalement des renseignements sur les ajouts 
attribuables a l'immigration et sur les suppressions (dues surtout a l'émigration). Enfin, Ic NHSCR enregistre 
les décès et les cas de cancer survenus chez les individus visés par l'enquéte et signalés clans le registre. Ces 
personnes sont comparées avec celles qui déclarent une date de naissance au moment de l'enregistrement d'un 
décès ou d'un cas de cancer clans Ic cadre du traitement courant de ces données par l'OPCS. Idéalement, les 
deux ensembles d'enregistrements devraient être identiques. Toutefois, certaines personnes ne déclarent pas leur 
date de naissance de façon cohérente. La contre-vérification permet donc de réduire au minimum l'omission 
d'événements relatifs aux individus visés par l'enquéte. 

2. QUALITE DES DONNEES 

2.1 Introduction 

I_c fichier EL offre l'avantage de confirmer une information a partir de sources multiples, cc qui n'élimine pas 
on certain doute lorsque les sources different entre elles. La qualite de l'information depend de celle des sources 
d'apport, mais peut liii être supérieure grace aux verifications supplémentaires. La pertinence de l'échantillon 
et l'efficacité du couplage interne aux données du fichier EL ont également une incidence sur la qualite. On 
abordera ici les indicateurs de qualité suivants: taux de repérage, fractions de sondage, taux de couplage et 
représentativité des enregistrements couples. Quelques exemples seront également donnés. 

2.2 Sources des données coustituantes 

En Angleterre et au pays de Galles, les habitants sont tenus par la loi de remplir tin formulaire de recensement 
et on déploie de grands efforts pour recenser toute Ia population. La couverture est presque complete (OPCS 
1983, OPCS 1988, OPCS 1992). I_es renseignements sur les naissances et les décès sont fournis par les services 
adniinistratifs charges d'enregistrer ces données. Si I'enregistrement est exigé par Ia Ioi, il est égalemcnt motive 
par des raisons pratiques (cx.: nécessité d'obtenir us certificat de décès pour inhumer ou incinérer tin défunt), 
cc qui permet d'assurer que I'enregistrement eat effectivement complet. Lea renseignements sur l'immigration 
et l'émigration soot fournis par Ic N}{SCR, clans la mesure oii les personnes visées se soot inscrites auprès d'un 
médecin (dana Ic cas de I'immigration) et oü Ic NHSCR est avisé qu'elles ont quitté Ic pays (dana le cas de 
I'émigration). Lea données relatives a l'émigration soot particulièrement lacunaires, dana tine proportion pouvant 
aller jusqu'à 50 % (OPCS 1988). La dernière categoric de données recueillies de facon courante dana Ic cadre 
de l'enquête longitudinale concerne les cas de cancer. Etablies sur tine base facultative, ces données sont tirées 
des registres d'hôpitaux et compilécs par I'OPCS pour l'ensemble du pays. La couverture s'est ainéliorée depuis 
qu'on a commence a recueillir ces donnécs en 1971, mais on continue de constater des écarts entre les regions 
(Swerdlow 1986). 
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23 Repërage au NHSCR 

11 est essentiel de vsignaler>> au registre du NHSCR (repérerage) l'inscription d'un individu visé par l'enquéte, 
pour assurer un degré de couplage élevé des données ultérieures. Près de 98 % des individus appartenant a 
l'échanti]lon initial du recensement de 1971 sont maintenant repérés au N1-ISCR. La plupart ont été repérés des 
le debut, mais 5 400 l'ont été lorsqu'on a commence a disposer de renseignements supplémentaires a Ia suite 
du recensement de 1981. Toutes les personnes qui s'ajoutent a l'échantillon en naissant ou en immigrant sont 
automatiquement signalées dans Ic registre, les nouvelles naissances et les nouveaux immigrants faisant partie 
du registre principal. Dans le cas du recensement de 1981, plus de 98 % des individus appartenant a i'échantillon 
ont eté repérés. Les taux de repérage different scion les sous-groupes de Ia population. Fox et Goldbiatt (1982) 
out signale que ces taux étaient ldgèrement inférieurs chez les femmes (cc qui s'explique par le changement de 
nom a La suite d'un manage ou d'un divorce). Les taux de non-repérage les plus éievés concernaient les 
personnes nées au Pakistan et a Hong Kong. Chez les personnes nëes dans ces pays, Ic nom ne constituc pas 
un moyen de reperage aussi efficace que chez les personnes nées au Royauine-Uui. 11 arrive également que Ia 
date de naissance ne soit pas déclarée de façon uniforme. 

2.4 Fractions de sondage prévues lors du recensement de 1971 

La fraction de sondage prévue a l'égard de l'enquête Longitudinale est de 1.1 %. Fox et Goidblatt (1982) ont 
étudié les fractions de sondage rédiles relatives au recensement de 1971. En tenant compte uniquement des 
individus repérés au NHSCR, us ont relevé une fraction de sondage réelle de 1.06 dans le cas des hommes et 
de 1.05 dans le cas des femmes. La variation des fractions de sondage scion l'ãge et l'état matrimonial n'était 
pas plus importante que celles prévues dans le cas d'un échantillon aléatoire de cette taille. Las fractions de 
sondage étaient faibles dans le cas des personnes ne faisant pas partie d'un ménage privé. Ce groupe comprenait 
probablement un fort pourcentage de cas difficiles a repérer et de personnes dont Ia date de naissance n'était 
pas enregistrée. Le tableau 1 indique les fractions de sondage selon le pays de naissance et le sexe. Dans bon 
nombre de cas, les fractions de sondage observées different nettement des fractions prévues, compte tenu de 
I'ensemble des fractions de sondage et des taux de non-repérage. Dans le cas des personnes nées dans le 
nouveau Commonwealth asiatique, les taux de non-repérage élevCs portaient a croire que ces groupes seraient 
sous-représentés dans l'échantillon final. Pourtant, us étaient nettement surreprésentés, tine proportion 
relativement élevée de personnes nées dans ces pays ayant déclaré leur date de naissance sun le formulaire de 
recensement de 1971. 

Tableau 1: Echantillon EL du recensement de 1971: Fractions de sondage observées 
et prévues selon le sexe et le pays de naissance. 

- Hommes Femmes 

Fractions Fractions Fractions Fractions 
observées prevues observëes prévues 

Angleterre et pays de Galles 1.06 1.07 1.05 1.06 
République d'Irlande 1.05 0.96 1.08 0.97 
Ancien Commonwealth 0.98 0.98 0.98 0.98 
Nouveau Commonwealth 137 0.88 1.21 0.88 
asiatique 

Europe 1.16 0.99 1.15 0.97 

• Comprend Ic nouveau Commonwealth ocanien 
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2.5 Fractions de sondage prévues pour les événements 

Babb et Hatterstey (1992) ont &udié les donnes relatives aux femmes visées par l'enquête qui 6taient nes en 
1950 et après, et dont les enfants étaient nés après le recensement de 1971. Ces naissances ont été couplées aux 
données de l'enquête d'après l'enregistrement de Ia date de naissance de Ia mere, dédarée an moment de 
l'enregistrement de la naissance. On a amélioré Ia qualité des données fournies entre 1971 et 1981 en utilisant 
celles du recensement de 1981 pour repérer les naissances *comises> initialement, en général parce que Ia date 
de naissance de La mere était incorrecte. Babb et Ilattersley ont constaté que les fractions de sondage relatives 
aux femmes visées par l'enquête étaient acceptables (allant de 1.0 a 1.2). l..es fractions de sondage relatives aux 
naissances chez les femmes visêes par l'enquête accusaient une variation plus importante: faibles dans le cas des 
naissances chez les femmes plus âgées, et particulièrement élevées a l'égard des naissances chez les jeunes filles 
de 15 a 17 ans. 

2.6 Taux de couplage: d'un recensement a I'autre 

Les taux de couplage permettent de mesurer l'efficacité obtenue en ajoutant de nouveaux renseignements aux 
données de l'enquête longitudinale. Prenons, par exemple, le couplage entre les recensements de 1971 et de 
1981. A partir des données du recensement de 1971, on a prélevé un échantillon compose de toutes les 
personnes nées aux dates retenues pour les fins de l'enqué.te. On a préleve un échantillon equivalent a partir 
des données du recensement de 1981. Logiquement, l'échantillon de 1971, mis a jour en fonction des ajouts et 
des suppressions effectués entre 1971 et 1981, devrait être identique a l'échantillon de 1981. Or, ce n'est pas le 
cas! Ii peut manquer un enregistrement, par exemple si la personne n'est pas enregistrée lors du recensement 
Oil Si l'enregistrement informatique ne comprend pas Ia date de naissance. Une personne peut s'ajouter a 
l'échantillon ou en sortir sans qu'un enregistrement en fasse état (en raison surtout d'un manque d'uniformité 
dans Ia declaration de Ia date de naissance). Les taux de couplage de données tirées d'un recensement peuvent 
étre mesurés de deux facons: par couplage aval (qu'est-il arrivé aux personnes appartenant a I'échantillon de 
1971?) et par couplage aniont (toutes les personnes appartenant a l'échantillon de 1981 appartenaient-elles a 
I'échantillon auparavant?). En tenant compte uniquement des personnes repérées au NHSCR, le taux de 
couplage avai était de 91 %. Le tableau 2 indique que sur les 513 000 personnes ayant participé au recensement 
de 1971, 59 000 étaient décédées et 6 000 avaient émigré. On aurait donc dü enregistrer 448 000 personnes a 
La suite du recensement de 1981; en fait, on n'en a relevé que 408 000. Les 40 000 autres n'ont pu être couplCes 
pour diverses raisons et en particulier a cause du manque d'uniforinité dans La declaration de Ia date de 
naissance (37 %) et du non-dénombrement d'un ménage ou d'une personne a son adresse habituelle (38 %) 
(OPUS 1988). Les taux de couplage aval variaient selon les sous-groupes du recensement de 1971. Les taux de 
couplage relatifs aux personnes âgees (75 ans et plus en 1971) étaient inférieurs a Ia moyenne avec un taux de 
86 %, probablement a cause du non-couplage des déces. Dans le cas des personnes trés âgées (90 ans et plus 
en 1971), on savait qu'en 1981, 96 % d'entre elles étaient décédées. On n'a Pu dénombrer que la moitië des 
autres, ce qui donnait un taux de couplage de 49 %. Les 2 % manquants correspondaient probablement a des 
personnes décédées dont le décès n'avait pas été couple a l'échantillon, sans doute a cause d'une erreur dans la 
date de naissance. Le taux de couplage amont des recensements de 1971 et de 1981 était de 93 %: sur les 
528 000 personnes appartenant a I'échantillon de 1981, 414 000 avaient éte enregistrées au recensement de 1971. 
Durant cette décennie, 64 000 personnes s'&aient ajoutées a l'échantillon en naissant et 14 000 en immigrant. 
Les 36 000 restantes ne s'étaient ajoutées a I'échantillon EL que lors du recensement de 1981, car des n'avaient 
pas déclarC de date de naissance au moment de l'enregistrement d'une naissance (1000), de l'immigration 
(4 000) ou du recensement de 1971 (31 000). 
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Tableau 2: Echantillons EL des recensements de 1971 et de 1981: couplage aval et couplage amont.. 

Couplage aval Couplage amont 

Nombre Nombre 

Echantillon du recensement Echantillon du 
de 1971' 513 000 recensement de 1981 2  528 000 
Personues décédées avant le Personnes nées après le 
recensement de 1981 59 000 recensement de 1971 64 000 
Personnes émigrées avant le Personnes immigrées après 
recensement de 1981 6 000 le recensement de 1971 14 000 

Naissances ajoutées lors 
du recensement de 1981 1 000 

Immigrants ajoutés lors du 
recensement de 1981 4 000 

Personnes admissibles lors du Personnes omises lors du 
recensement de 1981 448 000 recensernent de 1971 445 000 
Personnes enregistrécs lors Persounes enregistrées lors 
du recensement de 1981 403 000 du recensement de 1971 414 000 
Taux de couplage aval 91 % Taux de couplage amont 93 % 

Personnes repMes au NHSCR avant Ic recensement de 1981. 
2 Personnes repres au NHSCR. 

Personncs immigres en Angleterre et au pays de Galles, y compris celles qui habitaicnt i'Ecossc en 1971. 

2.7 Couplage des événements a l'échantillon EL existant 

I.e taux de couplage des événements a l'échantillon EL est très élevé. Le mécanisme de contre-vérilication des 
décès et des cas de cancer devrait assurer Un couplage presque complet des décés (Fox et Goldblatt 1982) et des 
cas de cancer (Leon 1988). Dans le cas des événements couples uniquement d'après la date de naissance 
déclarée an moment de l'enregistrement (naissances chez les femmes visées par l'enquéte et veuvage), le taux 
de succès est inféricur, le couplage dépendant entièrement de I'exactitude de la date de naissance cnrcgistrée. 
Babb et Hattersley (1992) onE relevC un taux de couplage de 86 % a l'égard des naissances chez les fenimes 
visées par l'enquête de 1981 a 1988. En utilisant les données du recensement pour dénombrer les naissances 
<<omises>, on obtient un taux de couplage plus élevé: 94 % des naissances chez les femmes visées par l'enquête 
entre 1971 et 1981 ont ete couplCes a l'échantillon EL. De façon plus générale, l'euquête longitudinale bénCficie 
d'une nouvelle validation tous les dix ans grace au tirage d'un échantillon pertinent a partir des données du 
recensement. On pent ainsi Cvaluer le nombre d'ajouts (naissances et immigration) et de suppressions (décès 
et emigration) qui ont eté omis. L'enquéte longitudinale permet également de verifier le couplage des 
événements survenus dans l'intervalle (naissances chez les femmes visées par l'enqu&e et veuvage). 

2.8 Perspectives d'avenir 

L'informatisation récente du registre du NHSCR a déjà permis d'ajouter au fichier EL un nombre important 
d'événements omis. Et Ia marge d'erreur sera davantage réduite, grace a I'informatisation plus poussée d'une 
grande partie du traitement des données relatives aux événements. L'accès aux données du recensement de 1991 
permettra d'effectuer une meilleure verification de Ia qualite. L'OPCS collabore avec Ia City University, a 
Londres, pour établir un rapport technique qui traitera de tons les aspects de Ia qualite des données de l'enquête 
jusqu'au recensement de 1991 inclusivement. L'enquête longitudinale sera transférée sur un nouveau système 
informatique qui facilitera une contre-vérification plus détaillée des enregistrements. La qualité globaie des 
données de l'enquête continuera donc de s'améliorer. 
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3. ur ECHANTILLON EL DYNAMIQUE 

L'échantillon EL évolue continuellement. Des personnes s'y ajoutent en naissant ou en immigrant, ou encore 
en déclarant pour la premiere fois leur date de naissance sur un formulaire de recensement. D'autres en sortent 
de facon definitive (décês ou emigration perinanente) ou temporaire (emigration et retour ultérieur). Le manque 
d'uniformité dans I'enregistrement de Ia date de naissance pose un probleme particulier. Si Ia date de naissance 
est enregistrée an moment de Ia naissance, de i'enregistrement aupres du NHS (dans le cas d'un immigrant) ou 
du recensement, Ia personne devient membre de I'échantillon sans egard a Ia date de naissance déclarée a un 
autre moment (autres recensements, enregistrement d'un cas de cancer ou d'un décês). La base de données EL 
est structurée de façon a permettre aux chercheurs de prélever le sous-Cchantillon propre a leur domaine 
d'intérêt. II est possible, par exemple, de choisir uniquement les membres qui sont repérés au NHSCR (ce qui 
est fortement recommandé), tous les membres qui sont presents lors d'un recensement donné, uniquement les 
membres presents lois de deux ou trois recensements, pour tenir compte de l'évolution de l'échantillon afin de 
choisir des membres a mesure qu'ils entrent dans le champ de l'enquete. Comme l'explique Hattersley (1992), 
chaque type de sous-échantillon présente cependant des avantages et des inconvénients. 

4. EVALUATION DE LA QUALITE 
DES SOURCES DE DONNEES CONSTITUANTES 

4.1 Introduction 

L'enquête longitudinale permet d'obtenir des renseignements de meilleure qualité pour les fins d'une recherche 
fondée sur les résultats. L'exemple le plus généralement reconnu est celui de Ia mortalité professionnelle (Fox 
et Goldblatt). Traditionnellement, on avait recours aux données sur le travail et aux données socio-économiques 
recueillies au moment de I'enregistrement d'un décès et on les coniparait aux chiffres démographiques tires du 
recensement. L'enquête longitudinale fournit des renseignements tires du recensement a i'égard de personnes 
décédées ultérieurement. Elle élimine donc Ic biais dC a l'utilisation de données provenant de différentes 
sources. En disposant des données du recensement sur tous les individus visés par l'enquete, on peut également 
examiner les résultats (décès, veuvage, fertilité, etc.) en fonction de toute l'information socio-démographique 
recueillie lors du recensement. Bien qu'on cherche avant tout a effectuer une recherche sur un sujet précis, on 
peut également se rendre compte de Ia qua]ité des données constituantes. 

41 Uniformité de I'enregistrement lors des recensements de 1971 et de 1981 

Certaines variables liées a une personne sont immuabies et doivent demeurer les mémes dans tons les 
enregistrements relatifs a un individu visé par I'enquéte. En outre, certains changements s'avCrent impossibles. 
En comparant les recensements de 1971 ci de 1981, OPCS (1988) a relevé des incohérences dans les 
enregistrements: 03 % pour le sexe, 0.4 % pour le pays de naissance (pins de 5 % dans le cas de certains pays 
aulres que ceux du Royaume-Uni) et 3.4 % pour la date de naissance (Figure 8). En outre, 0.4 % des personnes 
ont enregistré une suite impossible de changements d'etat matrimonial (ex.: personne mariée, veuve ou divorcée 
en 1971 et célibataire en 1981). 

43 Double dénombrement lors du receusement de 1981 

A Ia suite d'un recensement, une personne pent figurer sur deux formulaires: i'un a trait a son domicile habituei 
et l'autre a l'endroit oü elle a été denombree (si cUe était absente de son domicile habituel). Comme it concerne 
des personnes, le fichier EL réunit les deux enregistrements du recensement a l'ëgard d'un individu visé par 
l'enquête. Lors du recensement de 1981, 525 000 individus visés par l'enquête out été dénombrés a leur adresse 
habituelle. En mitre, 4 300 personnes ont eté dénombrées ailleurs qu'à leur adresse habituelle et inscrites sur 
le formulae relatif a leur domicile habituel. Enfin, 6 500 autres personnes out Cté dénombrées ailleurs qu'à 
ieur adresse habituelle et inscrites uniquement sur Ic formulaire pertinent. On peut ainsi évaiuer le double 
dénombrement afin d'interpreter les donnécs relatives a différentes bases de recensement démographique. II 
est egalement possible d'évaluer l'uniformité des renseignements obtenus dans les deux cas. 
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S. RESUME 

L'enquête longitudinale de I'OPCS utilise le couplage d'enregistrements de donnëes recueillies de facon courante 
pour rendre ces données encore plus completes. Elle constitue une ressource nationale pour I'étude de 
l'évolution socio-démographique et de La variation socio-démographique des taux des événements. L'Cchantillon 
est représentatif et Ia qualité du couplage d'enregistrements est tres Clevée. L'utilisation du fichier EL représente 
un certain deli puisqu'il évolue continuellement et qu'un manque d'uniformité dans l'enregistrement de La date 
de naissance peut entralner l'omission de données. L'enquête longitudinale permet non seulement d'effectuer 
un vaste éventail de recherches, mais aussi d'évaluer Ia qualité des sources de données constituantes. 
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ETUDE DE L'ERREUR NON DUE A L'ECHANTILLONNAGE 
DANS UNE ENQIJETE LONG1TUDINALE 
PORTANT SUR DES CONTRIBUABLES 

S. Hostetter' 

RÉSUMÉ 

Pour répondre aux besoins de données croissants et varies des chercheurs en politique fiscale, l'!nternal Revenue 
Service (IRS) des E.-U. a intCgré des Ctudcs longitudinales a ses £chaniilions statixtiques de declarants fiscaux. Dana 
La présente communication, on examine Ia plus imposante de ccx etudes par panel - fondCc sur un panel de 90 000 
familIes de contribuables avec 1987 comme annCc de réfCrence. Nous faisons Ctat d'obscrvations anecdotiques et 
cmpinqucs d'erreurs non dues a Féchantillonnage et nous décrivons lea méthodes de correction ou de compensation 
utilisees par I'IRS pour amCliorer lea donn6es a des fins d'estimat ion Ct de modClisation des politiques. 

MOTS CLES: Statistiques fiscales; erreur non due a l'échantillonnage; politique fiscale. 

1. INTRODUCTION 

La présente communication décrit Ic processus que nous utilison.s, a l'IRS, pour corriger les donnécs. Cet 
examen du processus est un complement a certains travaux plus quantitatifs qui font aussi l'objet d'une 
presentation a cette conference (Czajka et Schirm 1992). L'Internal Revenue Service (IRS) des E.-U. a constitue 
un nouveau panel d'importance, comprenant 90 000 fain illes de contribuables. Une analyse approfondie 
effectuée récemment, portant sur les erreurs de declaration des contribuables et la facon dont I'IRS établit les 
liens pour créer les families de contribuables de cc panel, fournit des renseignements utiles sur l'erreur non due 
a I'échantillonnagc. 

En 1987, le Bureau d'analyse uiscale du Département du Trésor américain a demandC a la Division des 
statistiques du revenu de I'IRS d'amorcer un remaniement en profondeur de notre échantillon de declarations 
de revenus des particuliers, afin de I'ainCliorer pour qu'il puisse permettre une modélisation plus precise des 
effets des recommandations en matière de politique fiscale (Hostetter et O'Conor a paraitre). Trois tâchcs nous 
étaient confiées: 

• Concevoir et mettre en application une unite familiale de contribuables, de façon que le comité KJoint 
Committee on Taxation du Département du Trésor et du Congres puisse modéliser l'effet de 
modifications des lois fiscales sur les unites familiales économiques (Nelson 1986); 

• Redéfinir Ia stratification de l'échantiilounage transversal, afin de renforcer l'échantiilon de composantes 
du revenu revétant une importance pour Ia politique fiscale, et d'obtenir une meileure couverture de 
certains groupes démographiques (Hostetter et coil. 1990; Schirm et Czajka 1991); et 

• Concevoir et mettre en oeuvre no panel de declarations de revenus des particuliers, pour mesurcr l'effet 
de Ia politique fiscale sur le comportement de contribuables individuels dans Ic temps, plutot que de 
suivre l'évolution de grands groupes. 

S. Hostetter. Internal Revenue Service et Joint Committee on Taxation, Room 1015 Longworth lOB, Washington. D.C., E.-U. 20515. 
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Nos efforts relatifs aux deux premiers objectifs ont été dcrits clans des communications précédentes, et nous 
apprécions l'occasion qui nous est offerte, dans le cadre du Symposium sur les enquêtes longitudinales, de faire 
état de notre travail concernant Ia conception et la misc en oeuvre du panel de dé.clarations de revenus de I'IRS, 
tout en étant a I'écoute de I'information et des opinions de nos collègues. La présente communication 
comprendra une breve description de quelques panels iinportants utiliss clans le passé, et mentionnera certaines 
contraintes génerales liées a l'emploi de panels. Toutefois, l'essentiel de Ia presentation consistera a décrire la 
méthode employee par l'IRS et analyser les résukats préliminaires suite a la revision d'environ 331 000 dossiers 
de declarations de revenus, couples aussi bien en unites du panel qu'en familles de contribuables. En conclusion, 
nous examinerons nos projets en cc qui concerne Ic maintien et l'uiilisation de cc panel, ainsi que les plans de 
l'IRS en vue d'améliorer Ia qualite des dossiers administratils. 

2. PANELS ANTERIEURS ET LIMITES DES ENQUETES PAR PANEL 

2.1 Panels antérieurs 

La formation du panel de l'IRS s'est inspirée de nombreux travaux antérieurs en matière d'utilisation de panels. 
Le premier panel d'importance -- le Continuous Work History Sample (CWHS) -- a été créé vers la fin des 
années 1930 par la Social Security Administration (Buckler et Smith 1980), et les premieres recherches fondées 
sur ces donnCes ont été présentées clans les années 1970 (Ruggles et Ruggles 1974). Ces données du CWHS 
revétent tine importance particulière clans l'élaboration du panel de I'IRS; en effet, l'IRS inclut depuis 1979 tin 
panel de 20 000 numéros de sécurité sociale (NSS) du CWHS dans son échantillon annuel des particuliers, ct 
ces mémes 20 000 particuliers sont aussi inclus clans Ic present panel. Plusieurs autres panels antCrieurs ont 
egalement servi de base aux méthodes de conception et d'élaboration appliquées au panel de PIRS. En void 
quelques-uns parmi les plus ixnportants: 

L'étude de KPanel Study of Income Dynamics* (Duncan et coIl. 1984), 

I.e lichier longitudinal canadien de 10 pour cent (Hoskins et Yazdani 1985), et 

L'enquéte .Survey of Income and Program Participation* (Kasprzyk et Frankel 1985). 

Parmi les autres travaux ayant servi de référence aux efforts actuels, notons l'intCgration de sources 
administratives a des données d'enquête (Scheuren 1985; Scheuren 1975), et l'élaboration d'un fichier a usage 
public (David 1989). 

22 Limites des données de panels 

Dc toute evidence, les panels mentionnés ci-dessus constituent une abondante source d'information, notamment 
en cc qui a trait aux cycles de revenus et de richesse ou aux comportements individuels attribuables a Ia politique 
fiscale ou a l'évolution de Ia situation économique. Toutefois, nous avons constaté qu'il y avait des inconvénients 
et certaines limites associés a ces gains, en particulier lorsque Ia matiere de depart est formée de dossiers 
adininistratifs. Par exemple: 

• Un panel est tin hon outil pour comparer [a situation avant et apres des modifications des lois tiscales, 
mais pour certains usages des données, des changements importants causent une rupture dans La 
continuité des données, cc qui peut être une source de problèmes. 

• Des ressources considérables sont nécessaires pour mettre sur pied et tenir a jour un panel, surtout pour 
garder la trace de tous Ies membres du panel. II est difficile de garder un personnel competent, ayant 
reçu toute Ia formation voulue, au service d'un méme projet pendant de nombreuses années. 

• Las questions de pondération, pour tine série de panels, sont très complexes. En général, ii faudra 
utiliser a Ia fois des poids fondés sur le plan et des poids fondés sur Ic modèle. Parfois, on peut atténuer 
les difficultés de pondération en accordant plus d'importance a Ia stratification initiale, faite au moment 
de la selection du panel (Czajka et Schirm 1992). 

322 



• La creation et le maintien d'un vaste panel sont coUteux, si le projet est de tongue durée on s'il doit 
fournir de l'information sur des caractéristiques variées. 

3. DESCRIPTION DU PANEL DE L'IRS 

La panel de la Division des statistiques du revenu (Statistics of Income Division - SOL), compte environ 90 000 
families de contribuables. II a été créé pour I'année fiscale 1987, par Ia selection de 90 000 dEclarations de 
personnes non a charge (dEclarations parentes) et des declarations de toute personae a charge inscrite thins Ia 
dkla.ration parente. L'Cchantillon transversal de Ia SOl de 1987, déjà prélevé, a été désigne comme l'écbantillon 
du panel, après quelques legères modifications seulement (Czajka et Walker 1989). L'échantillon transversal de 
Ia SOl comprend des declarations d'xannées antérieures* (declarations souniises Ia méme année civile que celles 
de 1987, mats visant une période d'iinposition antérieure). De façon generale, ces declarations ont des 
caractéristiques différentes de celles souniises a temps, et elles sont jugóes representatives des declarations qui 
seront soumises en retard pour l'année d'iinposition courante. Ainsi, Ia composition initiate du panel a été 
déterminée d'après le plan d'échantillonnage régissant le prélèvement de l'écbantillon annuel de base de 
declarations des particuliers, lequel a éte conçu pour répondre aux besoins varies d'une vaste clientele, dont 
aucun n'incorporait de concepts longitudinawc. Cette decision apparaissait a ce moment comme la plus pratique, 
et puisque nous ne savions pas a l'époque tout cc que nous savons aujourd'hui, II est pen probable qu'un panel 
sékctionné autrement en 1987 aurait pu, mieux que celui-là, répondre a l'ensemble de nos besoins. 

Aux Etats-Unis, Ia Social Security Administration attribue a presque tous les particuliers un nuinéro qui les 
identifie de façon unique, semblable au NAS (nuniéro d'assurance sociale) au Canada. I_c numéro attribué aux 
E.-u. porte le nom approprié de numéro de sécw-itC sociale (NSS). Nous avons créé un fichier comprenant tons 
les NSS indiques clans les 90 000 declarations -- soit plus de 200 000. 1_c NSS sert a identifier les particulicrs 
faisant partie du panel. En raison des imperfections du système, l'utilisation du NSS fait que certains particuliers 
qui devraient etre membres du panel en sont excius, et que d'autres qui ne devraient pas en étre membres y sont 
inclus. A des fins de traitement, cc fichier identifie les membres du panel réellement <<d6tenteurs d'une carte. 
En raison d'un élargissement de l'échantillon dü aux changements de la structure familiale, le panel de La SO! 
comptait environ 135 000 declarations pour 1990, mais cdlles-ci représentent toujours 90 000 unites de panel et 
seront ponderées en consequence. 

4. PLANIFICATION DE LA REVISION DU PANEL 

4.1 Objectifs de Ia revision du panel 

Le Projet de revision du panel comportait quatre grands objectifs: 

• Définir Ia composition du panel, 

• KEliminer les erreurs dans Ia base de données du panel pour les trois premieres années, 
• Etablir des families de contribuabies scion des liens adEquats, 
• Amasser de I'informatiou pour construire des modéles pouvaut servir a des revisions futures du panel. 

La m&hode utilisée consistait a passer en revue les liens dii panel, les unites du panel, les liens des unites 
familiales et les dossiers individuels pour les trois années, de facon informatisée si possible, et manuellement 
lorsque ins unites ne répondaient pas aux critères d'appariement rigides appliqués au depart. A l'automne 1991 
(quatre ans après Ia misc sur pied du panel), le personnel avait créé une base de donnCes contenant toutes les 
declarations du panel sélectionnées pour 1987, 1988 et 1989. 

Cinq ans après I'établissement du panel (a l'automne 1992), la SO! avait terminé la verification de 331 000 
declarations, y compris l'examen manuel de plus de 150 000 declarations visant les trois premieres années. Une 
telle durée est essentielle au calendrier de correction et d'amélioration, car on ne peut examiner intelligemment 
les liens entre les membres du panel, et les activités de ces derniers, si l'on ne dispose pas des données d'au 
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moms trois ans. Contrairement aux données d'une seule année, les données de trois ans offrent assez 
d'information pour permettre de faire la difference entre un changenient et une erreur. Par consequent, le 
personnel de la SO! n'a Pu établir les liens des families de façon fiable qu'une fois terminé ce travail 
d'élimination des erreurs. 

4.2 Definition d'unite ramiliale de contribuables 

La famille de contribuables est défmie comme celle formée du(des) contribuable(s) non a charge figurant dans 
Ia declaration de revenus d'un particulier et de toutes les personnes a charge inscrites par le(s) contribuable(s) 
non a charge, pour une année particulière. I.e contribuable non a charge peut être soiL la premiere personne 
inscrite -- le déclarant principal sur une declaration de personne seule, ou les déclarants principal et secondaire 
(conjoint) sur tine declaration commune. Dans plus de 90 % des declarations communes, l'homme est inscrit 
comme déclarant principal. Pour établir Ia faniille de contribuables, La SO! a couple toutes les declarations de 
revenus de personnes I charge a la declaration de revenus sur laquelle elles ont été déclarées a charge -- Ia 
declaration parente. La plupart de ces personnes a charge sont des enfants qui sont tenus de remplir une 
declaration malgré le fait que leurs parents réclament une exemption a leur egard. 

La famille de contribuables est établie admiiiistrativement d'aprIs l'information des declarations de revenus 
plutôt que par la collecte de données d'enquête et des contacts avec les répondants, méthodes normalement 
utilisées pour établir les .cménages*, l'unité utilisee plus couramment pour réunir des caractéristiques stir les 
revenus et la démographie. L'utilité des faxnilles de contribuables dans l'analyse de Ia politique fiscale tient au 
fait qu'une telle famille représente une unite économique partageant le méme revenu commun. Nous nous 
rendons compte que, comme les ménages ou d'autres défmitions de famille largement utilisées, cette unite 
comporte sans doute des imperfections, mais c'est cdlle dont nous disposons, a l'IRS. 

La SOl constrwt des families de contribuables aussi bien pour son échantillon transversal que pour son panel, 
mais c'est au panel que nous nous attarderons dans la présente communication. Les families de contribuables 
comportent des liens valables pour une seule année, contrairement aux unites du panel, auxquelles les membres 
appartiennent pour Ia vie (ou plutöt Ia durée d'existence du panel). Les families de contribuables peuvent 
demeurer constantes, mais elles peuvent aussi changer. Par exemple, si tin membre jusque-Ia déclaré comme 
personne a charge, tine fois qu'il atteint l'âge adults, quitte Ia maison et n'est plus inscrit comme personne a 
charge, II deviendra lui-méme une unite faniiliale distincte s'il soumet une declaration. Une partie du travail de 
revision consistait a determiner si un cha.ngement &ait attribuable a une veritable modification de Ia dynaniique 
famuliale, qu'il s'agisse d'une situation courante, comme dans notre exemple, ou d'une situation inhabituelle, ou 
encore si le changement Ctait dü au fait que la personne n'était pas La méme, auquel cas une correction 
s'imposait. Environ 70 % des declarations sont soumises par des contribuabics manes; ce sont presque toutes 
des declarations communes, et seules quelques-unes d'entre elles proviennent de omarids soumettant une 
declaration distincte. Las 30 % qui restent proviennent de personnes seules, et environ 20 % de ces dernières 
sont des declarations de .Kchef de ménage*. Les contribuables soumettant des declarations de uchef de ménage, 
sont des personnes seules qui doivent avoir tine personne a charge répondant a certaines conditions. Les 
contribuables soumettant des declarations de personnes seules peuvent aussi avoir des personnes a charge. 

43 Problèmes relies aux NSS des personnes I charge 

Si le panel a été établi en 1987, cest que pour Ia premiere fois cette année-Ià, les contribuables devaient indiquer 
le NSS des personnes I charge, de sorte que l'information des declarations de revenus permettait désormais 
d'établir des liens entre les personnes pour former des familles. Auparavant, Ia SOl n'aurait pas Pu coupler les 
declarations des personnes a charge I Ia declaration parente. La loi a été introduite progressivement stir une 
période de trois ans, avec comme exigence finale Ia declaration du NSS pour les enfants d'un an ou plus. Fait 
peu étonnant, Ies contribuables ont été tents a se plier I cene exigence, trouvant toute tine panoplie de méthodes 
pour s'y soustraire. Dans notre revision, nous avons considéré comme personne a charge tin membre du panel 
si une exemption avait W demandée a son égard en 1987, peu importe qu'un NSS valide ait été indique ou non. 
Toutefois, nous n'avons pas Pu indure de telles personnes I charge clans Ic fichier avant que leur NSS exact soit 
indique dans Ia declaration d'une année ultérieure. 
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Certains contribuable.s out attribué leur propre NSS a leurs personnes a charge, certains ont omis de l'inscrirc 
et d'autres onE emprunté Ic NSS d'autres families ou d'amis. Dans un cas, une contribuable a utilisé le NSS d'un 
ex-conjoint pour une de ses personnes a charge. Dans sa declaration d'une année ultCrieure, I'ex-conjoint et sa 
famille ont etë intégrés a [a famille du panel original en raison de cc NSS commun et, surprise, nous avons 
constaté que l'ex-conjoint réclainait une exemption a l'égard des deux mêmes enfants. Bien que cet exemple 
précis représente tine situation rare, toute une variété de cas semblables ont été frequemment relevés. 

4.4 Couplage initial des declarations dii panel 

Le NSS est l'élément constant qui a permis de créer et de reviser les Liens et Ia structure des familles, et d'en 
determiner les modifications. La base de données du panel que le personnel de Ia SO! a établie en 1991 Ctait 
notre premier fichier avec liens familiaux disponible pour revision. Le premier effort, comme c'est le cas le plus 
souveut dans an nouveau travail, a été difficile parce que nous ne savions pas quel niveau d'erreur ii fallait 
prévoir a des fins de planification, nous ignorions quelles méthodes de revision se révéleraient les plus 
fructueuses et nous ne savions pas comment les erreurs pourraient être regroupées en categories pour permettre 
unc analyse appropriée. Dans tin environnement de production comme ccliii de l'IRS, ces difticultés soot 
particulièrement aigues. 

Dans cette premiere intervention, nous avons choisi de ne pas faire d'hypothèses concernant Ia validité des liens 
des familles ou du panel -- et d'accorder Ia préférence a Ia méthode de couplage la plus simple et Ia plus apte 
a englober le mathnurn de declarations. Etant donné qu'aux Etats-Unis les personnes a charge peuvent 
soumettre use declaration distincte tout en étant l'objct d'une demande d'exemption sur La declaration de leurs 
parents, Ic processus de couplage initial a consisté a relier a hi declaration parente toute declaration soumise par 
des personnes a charge inscrites sur la declaration parente. Avant d'avoir l'occasion de faire une revision, nous 
ne voulions pas retrancher du panel, ou omettre de coupler, toute declaration dont Ic NSS principal ou 
secondaire était celui d'une personne a charge faisant l'objet d'une exemption sur une declaration parente du 
panel. 

4.5 Comportement des contribuables a I'egard de l'information a declarer 

Notre capacité de construire des familles de contribuables exactes par La selection et le couplage de declarations 
était évidemment liée aux facteurs humains agissant -- pas toujours de facon positive -- sur Ic comportement des 
contribuables face a l'information déclarCe. Le comportement face a La declaration de revenus représente une 
part importante de notre erreur non due a I'Cchantillonnage. Comment procéder pour attribuer chaque personne 
au panel, a I'unité du panel et a Ia famille de contribuables appropriés? C'est une tãche très difficile, et nous 
avons élaboré trois fichiers particuliers pour faciliter le suivi et Ia gestion des variations de ces caracteristiques. 

La creation et la tenue a jour de families de contribuables stir an certain nombre d'années soot en outre 
compliquées par Ic fait que les contribuables commettent cc que nous avons appelé des .Kfamily matching sins 
(entorses aux liens familiaux), dont sept cas seulement soot présentés ci-apres. 

• Manage - tin changement d'etat matrimonial exige que La situation soit decelee et révisée. Le pire cas 
survient si le nouveau conjoint est tin autre membre du panel, car II faut alors aussi corriger Ia 
pondération, 

• Divorce - la consequence est qu'il existe deux familles clans Ia même unite du panel, 

• Remariage - l'effet est d'introduire tin non-membre (u.n kVISITEUR) dans Ic panel, et peut-Ctre aussi 
en méme temps des visiteurs a charge (un visiteur étant toute personne figurant dans une declaration du 
panel sans etre membre du panel), 

• Inscription de personnes a charge - (enfants ou parents) qui ne soot pas membres du panel, et qui 
s'ajoutent donc aux visiteurs, 

• Divorce entre un inembre et un visiteur - le visiteur doit alors être retranché dc Ia selection active et, 
par la suite, on doit faire de mêrne pour tout visiteur a charge qui n'est pas réclamó par Ic membre du 
panel, 



• Partage du NSS dii déclarant, et 

• Indication d'un NSS inexact. 

Seuls les deux derniers cas représentent des erreurs. Les autres rendent nécessaire une verification ou une 
correction. Ce processus sera permanent et bénéficiera de I'expérience de revision décrite clans cette 
communication, qui nous a beaucoup appris sur les problêmes causes par des éléments humains comme ceux 
qui ont été mentionnés. 

S. REVISION DU PANEL 

5.1 Contribuables individuels: definition et scretouches 

Apres avoir établi des liens entre les declarations pour établir des families de contribuables (prëliminaires, il 
nous restait a verifier que ces liens étaient raisonnables et créaient réellement des families de contribuables. 
Pour ce processus d'élimination d'erreurs, l'élément le plus important a verifier on a modifier était, de toute 
evidence, le NSS. Les données sur les personnes ont été révisées et corrigécs d'aprs l'information des 
declarations de revenus. Méme si des erreurs possibles ayant trait aux personnes ou aux declarations de revenus 
étaient repérées en vue d'une revision, des que nous examinions un élément du panel, nous regardions l'unite 
au complet, c'est-à-dire L'ENSEMBLE des diclarationspourL'ENSEMBLE des trots années. La correction des 
NSS etait le but principal, mais le processus de revision et de correction visait aussi l'identification des unites 
du panel et des unites familiales. Pour que les corrections soient plus claires, des codes ont été ajoutés afin de 
préciser queue personne en particulier, clans la declaration, était visée par une correction. En outre, nous avons 
attribué des codes d'etat décrivant le genre d'intervention -- par exemple suppression on modification -- et des 
codes de raison décrivant Ia cause on les circonstances de l'erreur. Ces codes additionnels serviront dans l'avenir 
a l'élaboration de modèles de revision informatisés. 

Les six zones de données auxquelies nous avons apporté des corrections sont les suivantes: 

• La numéro d'identification du panel, 

• La numéro d'identification de Ia famille, 

• La NSS du contribuable principal, 

• I.e NSS du contnbuabte secondaire, 

• Les NSS des personnes a charge (jusqu'à Un maximum de 10), 

• La code d'etat du déclarant an moment de I'entrée dans le panel. 

Certains éléments de données ayant trait au revenu et a l'impôt ont été inclus clans les documents de revision 
a des fins d'information, mais aucun n'a été modifié. Nous n'avons pas tenté, non plus, de corriger l'information 
pour la rendre conforme au code d'imposition. Notre objectif était plutôt de recueillir l'information sur les 
contribuables, sans signaler ni traiter les erreurs. En d'autres termes, nous voulions éliminer et mesurer l'erreur 
non due a l'échantillonnage liée a l'identification des particuliers et des families de contribuables. 

5.2 Documents d'information ayant servi a Ia verification et a La correction 

Nous disposions d'une vaste gamme de sources d'information pertinentes au moment de notre revision. D'après 
les données des declarations, et grace au fichier comptable principal de l'IRS, nous avons extrait et utilisé les 
renseignements swvants: 

• Nom complet du (des) contribuable(s), 

• Adresse du (des) contribuable(s), 

• NSS du déclarant principal, 
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• NSS du déclarant secondaire, 

• NSS de toutes les personnes a charge, 

• Catégorie de déclarant (état matrimonial), 

• Indicateur de catégorie de personne a charge, 

• Nombre et type des exemptions, 

• Noms de toutes les personnes a charge, 

• Certaines données stir le revenu et l'impôt. 

En utilisant comme source l'information sur la selection de l'échantillon de Ia SO! et sur le processus initial de 
formation du panel, nous avons extrait les données suivantes: 

• Codes de definition des strates de l'échantillon, 

• Code de lien familial douteux, 

• Contrôle de nom d'après La declaration de revenus, 

• Année fiscale viséc par Ia declaration, 

• Numéro d'identification de La famille, 
• Numéro d'identification du panel. 

Enfin, nous avons obtenu de Ia Social Security Administration (SSA) trois elements dc données très importants: 

• Contrôle de nom (quatre premieres lettres de chaque nom de famille inscrit a La Sécurité sociale pour 
le numéro de sécurité sociale concerné) pour bus les NSS indiqués, 

• Date de naissance pour bus les NSS indiqués, et 
• Date de décès pour bus les NSS indiqués. 

Ces derniCres données &aient cruciales pour l'exactitude de notre revision. Par exemple, si le contrôle de nom 
du contribuable principal (note par l'IRS d'après Ic nom inscrit sur Ia declaration) ne correspondait pas au 
contrôle de nom de La SSA pour Ic NSS indique, ii y avait de fortes chances que Ia declaration entière soit 
incorrectement representee par Ic NSS de base -- cclui du contribuable principal. Souvent, nous relevions unc 
autre declaration, pour Ia méme année ou I'année suivante, ayant Ic mCme NSS, mais provenant d'une autre 
personne (Steffick 1992). 

53 Organisation des unites du panel en vue de La revision 

Apres avoir établi les liens initiaux et effectué le travail d'expérimentation, Ic personnel de Ia SO! a amélioré 
les definitions des groupes de revision initiaux et en a crée plusieurs nouveaux Les groupes de revision 
appartenaient a l'une ou l'autre de deux categories -- 4cexempt d'erreur et 4<douteux. Les unites des groupes 
de la categoric exempt d'erreur étaient déterminées de façon automatisée, I'exactitude des definitions étant 
vérifiée a l'aide d'une revision manuelle d'un échantiilon d'unités. Les unites des groupes vexempts d'erreur* 
répondalent a des criteres stncts; elles avaient les caractéristiques suivantes: 

• Aucune donnée non concordante, 

• Aucun changement, 

• Zero, tine on deux personnes a charge, et 

• La declaration de l'annee de base tie visait pas tine annëe antCrieure. 

On considérait qu'il y avait données non concordantes dans les cas suivants: contrôles de noms pour les NSS ne 
correspondant pas aux noms inscrits sur La declaration; noms de contribuables secondaires ou de personnes a 
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charge ne correspondant pas au nom du contribuable principal; ou codes postaux ZIP des personnes a charge 
ne correspondant pas a celui des parents. Par xaucun changement*, on entendait aucune modification, d'une 
année a l'autre, de la categoric de déclarant, des NSS, des personnes a charge ou du code ZIP. Au depart, les 
declarations relatives a des années antérieures -- celles incluant l'année fiscale 1986 ou une année précédente 
-- n'étaient pas incluses dans ce groupe <exempt d'erreur>, peu ixnporte leurs autres caractéristiques. Après avoir 
fait un certain nombre de revisions manuelles de declarations sélectionnées pour l'année de référence mais 
couvrant une annéc antérieure, nous avons eliminé cette restriction, de sorte que Si toutes les autres 
caractéristiques demeuraient constantes, ins declarations visant des années antérieures pouvaient être considérées 
<exemptes d'erreur. Cette decision a perniis de réduire de 1,517 le nombre de declarations exigeant une 
revision manuelle. 

Une fois terininée et vériflée la revision informatique, il restait 153,153 declarations, stir tin total de 330,956, a 
reviser manuellement. Les critères énoncés ci-dessus nous avaient donc permis de designer 54 % des 
declarations comme exemptes d'erreur* apres la verification informatique. 

5.4 Formation des groupes icdouteux* pour Ia revision manuelle 

Bien que nous ne sachions trop a quels types d'erreurs nous attendre, nous avons décidé, afin de bien gérer la 
revision et de disposer des rapports des données sommaires sur les divers types d'erreurs, de regrouper les 
declarations a reviser selon certaines categories d'erreurs. Ces groupes de revision englobaient différentes 
situations d'erreur, mais n'en excluaient pas d'autres, de sorte qu'une declaration donnée n'ótait pas 
nécessairement incluse de facon unique dans tin groupe de revision. Par consequent, l'ordre clans lequel les 
groupes étaient traités faisait une difference. Plus précisément, les quelques groupes que nous souhaitions voir 
englober toutes les unites visées -- pour nous permettre d'évaluer Ia frequence ou l'ampleur d'un type d'erreur 
particulier -- devaient être choisis en premier. Dans tons les cas, toutes les erreurs possibles dans les données 
d'une unite du panel étaient examinées ds que I'unité était attribuée a tin groupe. La liste ci-dessous fournit 
certaines des descriptions abregees utilisées clans Ia formation des groupes de contrôle ayant servi a la revision 
manuelle. Les definitions et l'ordre de priorite étaient encore sujets a changement (et, en faiL, certaines 
modifications out &C faites) au cours de Ia premiere phase de production. 

• Un code d'etat relatif a une personne a charge avait ëté attribué a Ia declaration de I'année de base, 
• Declarations d'années précédentes qul n'étaient pas Kexemptes d'erreur, 

• Declarations pour lesquelles les contribuables principal et secondaire représentaient des unites du panel 
diflérentes, 

• Declarations comportant des visiteurs (personnes autres que des membres du panel), 

• Declarations couplées pour cause de personne a charge, mais ayant un code d'etat visant une personne 
non a charge, 

• Contrôle de nom sur Ia declaration ne correspondant pas au coutrôle de nom de Ia sécurité sociale, 
• Personne mariée soumettant une declaration distincte a l'intérieur d'une même unite du panel, 
• NSS secondaire incousistant d'une année a l'autre. 

Nous avons trouvé utile de regrouper ainsi les declarations par type d'erreurs, non seulement pour gérer Ia 
progression du projet, mais aussi pour former le personnel, car cette méthode permettait de consolider 
rapidement les notions apprises. L'uniformitC de Ia revision visant les cas semblables s'est Cgalement révétée 
utile a Ia comprehension et a Ia documentation des conditions d'erreur systématique. Au cours des reunions 
d'évaluation et de planification, nous avons Pu faire la distinction entre les erreurs systematiques et les erreurs 
exceptionnelles. Nous avons pu, par consequent, établir des méthodes convenant aux conditions systematiques, 
et repérer et traiter adéquatement les situations d'exception. 

5.5 Recherches additionnelles pour des cas exceptionnels 

Malgré l'abondance des données dont disposait le personnel effectuant Ia revision, certaines erreurs ne pouvaient 
être corrigées d'après l'information contenue dans l'ensemble des declarations des trois annécs. Par exemple, 
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nos données ne nous permettaient pas de corriger le dossier d'un contribuable inclus dans Ic panel d'après sa 
declaration de 1987, stir laquelle figurait tin NSS erroné. C'etait la personne elle-méme, avec les caractéristiques 
fiscales sélectionnées, que nous voulions inclure, mais si nous n'avions pas son NSS, nous ne pouvions Ia trouver 
de nouveau. Si les données des trois années ne contenaient aucune information nous permettant de corriger Ie 
NSS, le personnel faisait une interrogation par nom dans le fichier comptable principal de 1'IRS afin de 
determiner Ic NSS exact. Méme si cette étape additionnelle &ait longue et coüteuse, nous Ia considérions 
justifiée dans Ic cadre de cc premier travail d'élimination d'erreurs. Si nous pensions ainsi, c'était en partie parce 
que nous percevions cette elimination d'erreurs initiale comme tin travail a Ia fois de production et de recherche. 
Le travail de production consistait évidemment a Clixniner les erreurs dans le fichier, comme nous venons de Ic 
décrire. Le travail de recherche consistait a: 

• Utiliser différentes méthodes de revision, 

• Documenter 1105 méthodes, 

• Documenter nos résultats, 

• Evaluer ces méthodes. 

L'Cvaluation sera tin processus permanent dans ic cadre duquel nous étudierons les méthodes sons l'angle de 
[cur rendement, de [cur exactitude technique et de [cur efficience. 

6. RESULTATS INITLAUX DE LA REVISION DU PANEL 

La figure 1 présente tine repartition des taux d'erreur pour chaque catégorie de NSS. Fait surprenant, les NSS 
de personnes a charge comportaient le méme taux d'erreur que les NSS secondaires. En outre, tin plus grand 
pourcentage d'entre eux ont été comgés que cc ne fut le cas pour les NSS secondaires. Ce résultat tient peut-
étre au fait que I'exactitude des NSS de personnes a charge s'est amélioréc constainment, au fur et a mesure quc 
les contribuables se conformaient a [a nouvelle exigence. En revanche, quand une erreur touchant le 
contribuable secondaire survient, cUe est souvent reproduite d'une année a l'autre par retranscription des 
données de l'annCe précédente. Une correction de NSS était effectuée uniquement lorsque nous Ctions sürs - 
d'apres le contrôle de nom, l'âge, et le nom et l'adresse inscrits sur Ia declaration -- de connaltre le NSS exact. 
Les NSS secondaires alfichent Ic <<pourcentage de non-corrections>> le plus élevé, cc qui correspond a des cas 
oü ii nous était impossible de corriger cc qui apparaissait comme tin NSS inexact. Le pourcentage d'erreurs 
total, tant pour les NSS secondaires que pour les NSS de personnes a charge, était de 3.5 %. Comme prevu, 
l'erreur et Ic pourcentage de non-corrections pour les contribuables principaux étaient minimes. Connaissant 
Ic processus administratif mis en oeuvre par l'IRS pour examiner, rejeter et corriger les NSS des contribuables 
principaux, nous avions présumé qu'il y aurait trés peu d'erreurs touchant cc groupe au moment de l'extraction 
des dédarations du fichier principal par Ia SOl. Nous savons que l'IRS s'assure que Ic NSS principal est tin NSS 
valide et que Ic contröle de nom correspond a cc NSS. Le traitement faiL par I'IRS permet non seulement 
d'éliminer Ies erreu.rs de declaration telles qu'une mauvaise transposition de caractères, mais ii décèle et empéche 
également [a plupart des erreurs d'entrée an clavier. 

Figure 2: Erreurs de NSS selon le noinbre 
Figure 1: Tnux d'erreur par type de NSS. 	 de chiffres wexacts. 

Type de 
NSS 
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d'erreurs 
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Pourceistage de 
non-corrections 

Principal 0.18 0.03 0.15 

Secondaire 330 1.10 2.40 

Fersonne a 
charge 

3.50 1.70 1.80 

Type de 
NSS 

Pourcentage scion te type d'erreur 

1-2 
chilTres 

34 
chiffres 

5 chilTres 
Ct plus 

Principal 33.7 13 56.0 

Secondaire 76.7 2.5 20.8 

Fersonne A 
charge 

81.4 4.3 14.3 
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La figure 2 indique Ia nature des erreurs obsei-vées dans Ies NSS. Dans le cas des NSS principaux, cc sont les 
erreurs de cinq chiffres ou plus, considrées comnie reflétant I'inscription d'un mauvais NSS, qui ont ët les plus 
fréquentes. En revanche, les NSS de ddclarants secondaires et de personnes a charge sont ceux qui affichent 
le pourcentage le plus élevé d'erreurs connues de 1 ou 2 chiffres. Ii s'agissait très probablement d'erreurs de 
transcription du contribuable ou du prdposé a l'entrée des données au clavier. Cela est conforme a ce que nous 
savons des normes de traitement de l'IRS. Ces résultats montrent que nous avons une quantité non négligeable 
d'erreurs dans les NSS de déclarants secondaires et de personnes a charge. Toutefois, ces estimations sont 
préliminaires, et Ia fréquence des erreurs - notamxnent celles touchant les NSS de déclarants secondaires et de 
personnes a charge - observée dans le panel ne peut permettre de tirer des conclusions quant a Ia population 
totale des declarations de revenus. Comme il est signalé dans Ia demiBre section de cette communication, l'IRS 
entend améliorer la qualitd de ces deux categories de NSS. 

7. LE PANEL CONSOLIDE DE LA SO! 

Voilà qui termine Ia description du processus initial de revision du panel. La panel de base que nous venous 
de décrire, toutefois, n'est qu'un point de depart. Noire plan est d'élaborer un panel consolidé qui recoupera 
Ic panel de base, afin de mettre plusieurs sources a contribution pour I'anaiyse des politiques. Autrement dit, 
en superposant plusieurs ensembles de données longitudinales relatives aux contribuables individuels, nous 
pourrons, a un moindre coüt, offrir des données plus riches a l'appui de chacune des etudes particulières. (Voir 
la figure 3.) L'exameu de l'erreur non due a I'échantillonnage dans Ia présente communication s'est limitd au 
panel de contribuables de base, mais 11 devrait être considéré dans le contexte du panel consolidé., car nous 
prévoyons faire us travail similaire pour d'autres panels dans l'avenir(Hostetter 1992). Les quatre autres panels 
importants qui seront inclus dans Ia conception, Ia gestion et le traitement des panels de Ia SOl sont les suivants: 

Comme noun l'avons mentionné précédemment, us échantillon de 20 000 NSS - le CWHS - eat incius 
dans le panel. Des families de contribuables ont done été établies pour cc groupe. Ce groupe offre un 
recoupement direct avec l'échantillon transversal, cc qui se révélera utile dans des etudes comparatives 
utilisant des series chronologiques. 

L'enquête Survey of Consumer Finances est menée tons lea trois ans auprès des mdnages par le Federal 
Reserve Board, en collaboration avec La SOl. Elle est utilisé par Ic Federal Reserve Board, le Congrès, 
Ic Département du Trésor ci des chercheurs pour Ctudier use vaste gaxnme de caractéristiques financières 
des ménages (Kennickell et Woodburn 1992). 

Mettant a profit les résultats d'une étude pilote sur 18 000 personnes décédées et bénéficiaires figurant 
sur les declarations de succession de 1989, Ia SOl entreprendra en 1993 use étude appelée Estate 
Collation Study, qui comportera us recoupement partiel des bénéficlaires et de leurs families de 
contribuables (Johnson et Woodburn 1992). 

Figure 3: Composantes du panel consolidé. 
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A compter de 1993, la SOl incorporera des 
données sur les gains de capital pour le panel 
entier de 90 000 unites. Les unites du panel ci, è 
I'intérieur de ces dernières, les familles de 
contribuabies, demeureront lea mêmes; Ia 
difference proviendra de l'information 
alditionnelle - lea codes d'actif ci lea 
renseignements sur lea transactions pour tons lea 
gains et pertes de capital signalés dans lea 
declarations du panel (Holik, Hostetter et Labate 
1989). 

330 



8. PROJETS FUTURS 

Nous en ai-rivons maintenant a nos projets pour l'avenir -- tant a Ia SO! qu'au groupe de traitement de l'!RS. 
Au cou.rs de 1992 et de 1993, la SO! aniéliorera les méthodes d'élixninatiou des erreurs dans les panels, en 
utilisant des mcxkles fondés stir des données quinquennales et l'information su.r les erreurs de declaration des 
contribuables recueillie au cours du processus décrit dans cette communication. L'exactitude et Ia rapidité seront 
améliorées par l'intégration du processus d'élixnination des erreurs au processus de production interactif de Ia 
SO!, dabord a Ia fm et, en 1993, au debut du processus de traitement statistique de la SO!. 

En outre, en 1993, Ia SO! perfectionnera son étude des correspondances entre les déclarations de renseignements 
et les declarations de revenus, qui s'appuie stir Ic panel décrit clans cette communication, et qui vise a apporter, 
dans toute Ia mesure du possible, des corrections aux NSS. L'IRS a déjà commence a verifier les NSS 
secondaires clans Ic cadre de son traitement courant du fichier principal, et vérifiera les NSS des deux premieres 
personnes a charge en 1993. Ainsi, le taux d'erreur clans les correspondances entre NSS, établies tant pour 
améliorer Ia qualité du panel que pour accroitre Ia capacité de l'IRS de faire d'importantes contributions aux 
estimations visant Ia population américaine, se rapprochera du faible taux d'erreur actuellement observe dans 
le cas des NSS principaux -- 0.2 %. 
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Recueil du Symposium 92 de Statistique Canada 
Conception et analyse des enquétes longitudinales 
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UTIUSATION DE DONNEES ADMIsTRA'nvEs 
POUR EVALUER IA QUALITE DES DONNEES SUR LE iuviu 

RECIJEILLLES LORS DE L'ENQUETE <<SURVEY OF INCOME 
AND PROGRAM PARTICWA11ON> 

J.F. Coder' 

RÉSUMÉ 
L'enqutc .cSurvey of Incomc and Program Participatioim (SIPP) sert a recueillir un enscmblc 46tendu de 
renscigncments sur Ia situation financière des mnages amricains. Les interviews sont ralisées a des intervalles de 
4 mois et les donn&s sun It revenu Ct les ant6cdents profes.sionnels sont recucillies pour chaquc mois d'une pnode 
de rkrcnce de 4 mois. Dans Ia prsente communication on dtudie I'exactitude des données sur It revenu provenant 
des salaircs et traitcment.s recuciflics dans Ic cadre de I'cnquate SIPP de 1990, a l'aide d'un apparicment o exacto entre 
Its donnes de l'cnquête et Its donn6cs tir&s des d6clarations féderalcs de revenus des particuliers pour 1990. 
Diverscs mesures de I'importance et des caractristiqucs de Ia reponse a l'cnquêtc et des erneurs d'imputation sont 
presentes. 

MOTS cLES: Erreur de rponse; revenu; quafitd des donn6es couplage des donnes. 

1. INTRODUCTION 

Dans Ia présente communication j'examine I'importance Ct les caractéristiques de l'erreur de mesure 2  pour les 
données sur le revenu provenant des salaires et traitements recueillies dans le cadre de l'enquête SIPP. L'erreur 
de mesure a éé définie ici comme l'écart entre les réponses a l'enquête pour les montants du revenu provenant 
des salaires et traitements et les montants comparabIes* qui figurent sur les declarations fédérales de revenus 
des particuliers pour l'année civile 1990. Des etudes basées sur des comparaisons des réponses a une enquéte 
avec des données administratives, comme les renseignements figurant sur les declarations de revenus utilisées 
dans la présente Ctude, sont relativement rares puisque I'accès aux données administratives est très limitC et que 
le coüt du couplage de données d'enqu&e avec des données administratives est élevé. Cette evaluation de 
I'erreur non due a l'echantillonnage pour le revenu provenant des salaires et traitements a été rendue possible a la suite d'un accord entre le Bureau of the Census et Ic Internal Revenue Service (IRS) qui permet au Bureau 
of the Census de coupler des répondants a une enqu&e avec leurs dédarations de revenus afin d'évaluer Ia 
qualite des données3 . 

J.F. Coder, Housing and Household Economic Statisries Division, Bureau of the Census, Washington, DC, 	20233. 

2  Dans Ia pr6sente communication, Its termes "erreur de mesure, errcur non due a I'6chantiIIonnage, uerrcur d'enquitem ct aerreur 
de r~ponseo sont utilisés indifféremmcnt pour designer I'cart entre Ies donn&s d'enqute et les donnáes sur Its d6clarations de revenus. 
On admct que cLans certains contcxtcs ces termes peuvent avoir des definitions Iégêrement diffrentcs. 

Dans It cadre d'un accord conclu avec It Internal Revenue Service (IRS), It Bureau of the Census recoit chaque annëe un extrait de 
toutes Its d&larations f6derales de revenus des particuliers. Ces donnes extraites sont utilisées pour Claborer des estimations de Ia 
population des Etats et des comts pendant Ia peniodc pcxstcensitaire et afin d'vaIuer Ia qualiti des donn6es recucillies dans It cadre 
d'enqutes. Conformément au chapitre 13, Ia diffusion de renseignements qui permettraient au IRS ou a tout autre organismc ou 
personne d'identifier des rpondants particuliers a une enquête est interdite. I.e couplage des rpondants a I'enquêtc avec Its 
rensegnemcncs qui figurcnt sun Its d&Iarations dc revenus de ces personncs est effectuá au Bureau of the Census et les fichiens couplà 
ainsi obtcnus sont conserv.s dans des secteura protgs dans les locaux occups par It Bureau of the Census. 
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Les evaluations antérieures de La qualité des données sur le revenu recueillies dans des enquétes-ménages 
montrent généralement des biais par défaut clans les estimations d'enquête des montants du revenu quand ces 
estimations sont comparées a des sources indépendantes comme les National Income and Product Accounts 
(comptes nationaux du revenu Ct des produits) (NIPA). Les comparaisons disponibles pour le supplement sur 
le revenu de la CPS de mars4  montrent qu'au cours des dix dernieres années, les estimations d'enquete du 
revenu global provenant des salaires et traitements faisaient l'objet d'un biais par défaut allant de 1 a 3 pour cent 
(U.S. Census 1991). Des comparaisons semblables, pour I'enquéte SIPP, pour l'annCe civile 1984 out montré 
l'existence d'un biais par défaut pouvant aller de 6 a 7 pour cent (Vaughan 1989). 

Ii existe des preuves qui moutrent que ces biais par défaut au niveau global sont symptomatiques d'une structure 
sous-jacente et complexe de l'erreur. Des recherches récentes (par exemple Brownstone 1992; Coder 1990; 
Scholz 1990 et Lillard et coil. 1986) ont montré que l'erreur de mesure liée au revenu provenant des salaires et 
traitements n'est pas distribuée aléatoirement. A l'aide de Ia PSID, Brownstone a démontré que l'erreur de 
mesure est corrélée avec les gains véritables. Coder trouve aussi cette correlation et un biais par défaut 
important dans les mesures de l'inegalite pour la CPS de mars. Dans son étude portant sur le credit d'impot 
relatif au revenu gagné Scholz a observe, a l'aide du panel de 1984 de l'enquête SIPP, des sous-estimations des 
familles avec revenus provenant des salaires et traitements de $50 000 ou plus. Finalement, dans une étude des 
procedures employees pour faire des imputations dans les cas de réponses manquantes pour le montant des 
salaires et traitements lors de in CPS de mars, Lillard et coil. out allegué qu'il y avait des biais par défaut 
importants dans l'attribution des montants salariaux aux non-répondants. 

2. COLLECTE DES DONNEES SUR LES SALAIRES 
ET TRAITEMENTS POUR L'ENQUETE SIPP 

Cette evaluation de l'erreur de mesure da.ns le revenu provenant des salaires et traitements est basée sur Ia 
somme des niontants des salaires et traitements relevés pour chaque mois de I'année civile 1990. Puisque le plan 
d'enquête de l'enquête SIPP utilisait une période de référence de quatre mois avec des interviews gui 
commençaient en février 1990 pour le premier groupe de renouvellement, afin d'obtenir des montants pour 
l'année civile ii a fallu, selon Ic groupe de renouvellement, regrouper des données provenant de trois ou quatre 
interviews. 

Les personnes faisant partie de I'univers des salaries comprenaient (1) les employés des sociétCs ou des 
entreprises du secteur privé, (2) les employés des organismes a but non lucratif du secteur privé, (3) les employés 
des administrations fédérale, d'Etats ou locales, (4) les membres des Forces armées (miitaires) et (5) les 
travailleurs autonomes propriétaires d'entreprises constituées en société. 

Le questionnaire de l'enquete SIPP renferme dew sections identiques portant sur I'emploi des salaries (a 
l'exclusion des travailleurs autonomes propri&aires d'entreprises constituées en société) afin que des details sur 
dew emplois salaries différents puissent We relevés pour Ia période de référence de quatre mois. Ces sections 
commencent par des questions sur les renseignements nécessaires afin d'attribuer les classifications types de 
profession et d'industrie. Viennent ensuite des questions pour determiner [a periode pendant laquelle I'emploi 
a éte occupé, les heures travaillées, les motifs du depart de I'emploi (si I'emploi n'a pas été occupé pendant toute 
Ia période de quatre mois), le mode de rémunération (p. ex., taux de rémunération horaire, salaire annuel) et 
l'affiliation syndicale. 

Les sections stir l'emploi pour les salaries se terminent par des questions portant stir le montant du revenu 
provenant des salaires Ct traitements reçu chaque mois. Le concept de revenu utilisé est celui de Ia rémunération 
(salaires et traitements) 'brute, avant retenues*. On inclut clans le revenu proveuant des salaires et traitements 
le salaire verse pour les heures normales et les gains sons forme de pourboires, de primes, de commissions et 
de primes d'heures supplementaires. Cette definition exclut les avantages sociaux ou Ia rému.nération en nature, 

Le suppkment sur Ic revenu de Ia Current Population Survey (enquête sur Ia population actuelle) (CPS) de mars recueillc des donnée 
sur Ic revenu et Ics antccdents professionnels auprês dun &hantillon d'environ 60 000 menages. Dans cette enquete, qui est rahsee 
chaque annéc, on pose des questions detaill6cs sur les sources et Ics montants du revenu reçu au cours de I'année civile précédentc. 
Cette enquête a &6 Ia pnncipale source de donn6es sur le revenu et Ia pauvret6 pour les Etats-Unis depuis 1947. 
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telle que les repas, le logement, l'utilisation d'automobiles, etc. La definition du revenu avant retenues exige que 
le montant dCdaré ii'exclut pas les monta.nts comme l'impôt sur le revenu et l'impôt stir Ia paye, les cotisations 
des employes a des regimes d'assurance-maladie et de pension, les regimes d'épargne, les cotisations syndicales, 
etc. D'aprs les principes de comptabilité, les montants sont inscrits au cours du mois oü ils sont reçus Ct non 
au cours du mois oi ils sont gagnés (le mois pendant lequel le travail est effectué). 

Le revenu touché par les travailleurs autonomes propri&aires d'entreprises constituées en sociétC est aussi 
compté comme revenu provenant des salaires et traitements bien que ce renseignement ne soit pas recucilli dans 
la partie du questionnaire décrite ci-dessus. 1_c concept utilisé pour recueillir les montants du revenu dans Ic 
cas des travailleurs autonomes propriétaires d'entreprises constituées en société est beaucoup moms bien défmi 
que celui qw s'applique dans le cas des travailleurs salaries plus typiques. Pour Ic travailleur autonome, Ia 
definition de revenu mensuel comprend tout .csalaire* régulier ou toute autre somme d'argent reçue de 
I'entreprise. 

Les montants du revenu provenant des salaires et traitements sont imputes ou attribués quand le répondant n'a 
pas fourth de réponse. Le processus d'imputation est base sur tine technique standard du <hot deck>. A l'aide 
de cette technique, on Kapparie tin non-répondant a tin répondant qui possède des caractéristiques 
ecsembIabIes*. Le montant des salaires et traitements du repondant est alors attribué au non-répondant. Les 
caractéristiques utilisées au cours du processus d'appariement coinprennent des variables telles que l'ãge, Ia race, 
le sexe, Ic niveau de scolarité, la profession, les heures travaillées, les semaines travaillées, Ic lieu de residence, 
etc. 

3. COUPLAGE DES RENSEIGNEMENTS SUR LES SAL&IRES FOURNIS 
POUR L'ENQUETE SIPP ET DANS LES DECLARATIONS DE REVENUS 

Cette evaluation de Ia qualitC des données stir les salaires CL traitements recueillies dans Ic cadre de I'enquête 
SIPP a été rendue possible au moyen d'un couplage entre les données recueillies au cows de I'enquête et les 
données qui figurent stir les dédarations fédérales de revenus des particuliers. 1_es renseignements tires des 
declarations de revenus ont ete fournis au Bureau of the Census par Ic IRS explicitement pour aniéliorer les 
estimations de Ia population dans les regions et pour effectuer des evaluations de Ia qualite des données. 

1_es données de I'equête SIPP et des declarations de revenus ont Cté couplées a I'aide des nuinéros de sécurité 
sociale ((Ksocial security numbers (SSN)) recueilhis au cours de I'enquéte et mentionnés stir chaque dédaration 
de revenus. Ies SSN recueilhis au cours de I'enquéte SIPP ont éte conlirrnés par Ia Social Security 
Administration (SSA) aim d'en verifier I'exactitude avant le couplage avec les declarations de revenus. 

Après la validation., on a tenté d'effectuer un couplage entre les 51 500 SSN de l'cnquéte et les 
approxiinativement 113 millions de declarations de revenus produites pour 1990. Toute declaration de revenus 
stir laquelle figurait un SSN correspondant a une personne dans I'échantillon de I'enquéte SIPP a ete extraite. 
Ce processus a donné un fichier de dossiers extraits renfermant environ 31 000 declarations de revenus (les 
declarations en double ont été extraites si les SSN taut de I'époux que de I'Cpouse correspondaient a tine 
declaration de revenus conjointe produite par Ic même couple mariC). 1_es données provenant de cc fichier de 
dédarations de revenus appariCes out alors ótC fusionnées avec Ies données d'enquête pour créer tin fichier 
couple ou d'rappariement exacto qui a constitué Ia base des comparaisons présentées dans cette communication. 

La validation des SSN est une opration qui s'est laite en deux parties. Dans Ic cas des personnes qui oft d6clard un SSN pour 
lenquête, on a confirm ces SSN en lea appariant avec lea dossiers adrninistratifs de Ia SSA Dana cette opration, on a utilis6 Ic nom. 
Ia date de naissance. Ia race et Ic sexe pour effectuer Ia validation. Dana Ic cas des personnes qui n'ont pas dp:clar6 de SSN pour 
I'enqute, on a effectuá uric rechcrche dans lea systêmes de dossiers dc Ia SSA daprès Ic nom, La date de naissance, Ia race Ct Ic sexe. 
Aucune recherche n'a &6 effcctuëe pour lea personnes qui avaient explicitement refusi de fournir un SSN a l'intcrviewcur de Ienquêtc 
sIpp, 
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4. L'UNIVERS ET LES LIMITATIONS DE L'EThDE 

4.1 L'univers de l'étude 

L'univers utilisé pour cette étude n'est pas représentatif de la population clans son ensemble mais d'un 
sous-ensemble très particulier de l'échantillon de l'enquête SIPP. Ce sous-ensemble est compose de couples 
manes' ayant des SSN validés tant pour l'époux que pour l'epouse, appariés a tine declaration de revenus 
conjointe de personnes maniées et dont le montant déclaré pour le revenu provenant des salaires et traitements 
n'est pas nul soit pour l'enquête SIPP, soit pour Ia declaration de revenus. En tout, 5 703 couples mai-iés 
satisfaisaient a ces restrictions clans le fichier créé pour cette étude. Cela représente environ 62 pour cent du 
total de 9 267 unites époux-épouse présentes clans Péchantillon de 1990 de l'enquête SIFF en mars 1991. Du 
total de 9 267 unites, 864, on environ 9 pour cent, ont éte exclues parce qu'un des SSN ou les deux ne pouvaient 
&re confirmés. Des 8 403 cas restants, 6 548 ont Pu étre appariés avec des declarations de revenus. Aucun 
appariement n'a Pu Ctre effectué pour 902 cas, bien que des SSN validés étaient disponibles pour les 
deux conjoints. La majorité de ces cas correspondait a des couples qui n'ont pas produit de declaration de 
revenus et pour lesquels un appariement était donc impossible. Les situations dans lesquelles le SSN d'un 
conjoint etait apparié avec une declaration de revenus qui n'était pas une dédaration conjointe ou qui ne 
renfermait pas de SSN asecondairem ,  (le SSN de I'autre conjoint) correspondaient a 857 cas additionnels éliminés 
de Ia présente analyse7 . Finalement, 354 autres cas ont été excius, surtout parce que seulement un des SSN des 
conjoints avait Pu être apparie avec une declaration conjointe renfermant a la fois tin SSN principal et un SSN 
secondaire. 

L'univers des personnes non mariées clans l'échantillon était exclu de l'étude. Ce groupe n'ëtait pas inclus dans 
cette analyse dü aux problèmes lies aux erreurs de declaration peuvent différer considérablement de ceux des 
couples manié.s dont le revenu provenant des salaires et traitements représente Ia somme des montants pour 
l'épouse et pour l'époux. Une étude de l'univers des personnes non mariées sera entreprise séparément. 

4.2 Concepts différents pour les salaires et traitements 

Les concepts de revenu provenant des salaires et traitements pour les declarations de revenus et pour I'enqu&e 
SIPP different sun plusieurs points. Les montants des salaires et traitements déclarés sun les declarations de 
revenus peuvent ne pas refléter le montant reel gagné. Cela souléve plusieurs inquiétudes importantes ici. Tout 
d'abord, le concept pour l'enquête SIPP, dii moms théoriquement, est défini comme le inontant brut gagné. Cela 
inclurait les montants gagnCs mais reportés de l'ixnpôt courant. Toutefois, le montant indiqué sun les declarations 
de revenus exdut ces montants de gains diff6rés 8 . Deuxiemement, aux fins de l'impôt, le revenu provenant des 
salaires et traitements peut inclure certains genres de paiements en nature, dont aucun n'est inclus dans la 
definition utilisée pour l'enquéte SIPP. Bien que l'inclusion des montants des palements en nature dans les 
declarations de revenus amène une surdéclanation de l'erreur véritable., le nornbre de ces cas est faible. Par 
contre, Ia proportion élevée de personnes qui participent maintenant a des regimes de revenu différé doit mener 
a tine sons-declaration du niveau d'erreur mesurC dam la présente étude a moms que les montants des gains 
différés ne soient aussi exclus, clans une large mesure, des montants déclarés pour l'enquete SIPP. 

6  Les couples maris ont 6ti d6finis plus prcisément comrne les couples qui 6taient manes en mass 1991. Puisque Ia validation des SSN 
Ctait limitCe aux personnes interviewees lois du premier cycle du panel, l'univers des couples manes Ctait aussi liniité aux couples ou 
t.ant l'époux que l'Cpouse avajent CtC interviewes lois de I'interview initiale. 

Dans Ia majoritC des cas, Ics declarations de revenus conjointes de personnes mariCes renferment les numCros de secunte sociale (SSN) 
des deux conjoints et Ic SSN du dedarant principal est confirmC (les SSN sont classes comme Ic SSN principal et Ic SSN secondaire pour 
ces declarations). Dans certains cas, toutelois, Ic SSN sccondaire manque. Ces cas ont CtC Climinés mime si un appariement avait Pu 
&re realise au moyen du SSN principal. 

Environ 20 pour cent des cas oft declare participer I un regime de gains differes. Le montant moyen differe Ctait d'environ $2 800. 
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4.3 Base de sondage, sous-dénombrement de Ia population et pour l'enquête 

La prsente analyse est limitée aux erreurs attribuables aux problèmes de declaration pour l'enquéte. Les 
erreurs reliées (1) aux problèmes de la base de sondage, (2) au sous-denombrement du recensement de Ia 
population et (3) aux sous-dénombrements différentiels des sous-groupes de Ia population dans le cadre de 
l'enquéte n'ont pas &é étudióes. Puisque nous savons qu'il existe des problèmes dans ces domaines et dans les 
méthodes de pondération utilis6es pour cornger ces problèmes, la description de I'erreur totale n'est pas 
complete saiis evaluation de La contribution de ces problèmes. 

5. EVALUATION DES ERREURS NON DUES A L'ECHANTILLONNAGE 

Pour examiner les erreurs non dues a l'échantillonnage dans le cas de I'cnquête S[PP, j'ai choisi d'étudier une 
gamme &endue mais fondamentale de mesures afin de fournir une description du problème des erreurs. Parce 
qu'on peut imputcr tine partie ixnportante du niveau total de l'erreur aux problCmes de données manquantes, 
Ia majorité des renseignements est présentée separement selon le genre de declaration. Deux groupes ont été 
définis en fonction du genre de declaration. Le premier, désignC par l'expression complet, comprend 
seulement les cas avec des données completes pour ins douze mois de l'année civile 1990 (c.-à-d. les cas pour 
lesquels il n'y a pas eu de mois de non-interview et pas de non-réponse aux questions sur les montants des 
salaires et traitements). Ces cas représentent environ 79 pour cent du total. Les cas qul restent (21 pour cent), 
font partie du deuxième groupe dCsigne par l'expression <incomplet. Ce dernier groupe est compose de cas 
avec un mois ou plus de non-interview pendant l'année ou avec non-réponse a une ou plusicurs questions portant 
sur les montants meusuels du revenu provenant des salaires et traitements. 

Une restriction a eté iinposee sur le montant des salaires et traitements afin de réduire l'effet des Kvaleurs 
aberrantes*. Au cours des premieres étapes de l'étude, on a trouvé qu'un petit nombre de cas pour lesquels les 
montants des salaires et traitements indiqués sur les declarations de revenus étaient très élevés (alors que des 
montants beaucoup plus faibles ont été déclarés a I'enquëte) semblaient causer une distorsion excessive de Ia 
description des erreurs. C'est pourquoi j'ai limité tons les montants de revenu provenant des salaires et 
traitements afin qu'ils ne dépassent pas le montant Ic plus élevé déclaré lors de l'enquête. Ce montant était 
d'environ $700 000g . Toutes les mesures qw figurent dans cette communication reflètent donc cet ajustement. 
Cela n'a eu use incidence que sur un petit nombre des montants figurant sur les declarations de revenus. 

5.1 DifTérences dans les mesures sommaires fondamentales 

5.1.1 Univers total 

Les donnêes dans Ic tableau A résunient les biais par défaut dans Ia distribution des salaires et traitements pour 
l'enquéte SIPP par rapport a celle tirCe des declarations de revenus. On remarque tine sous-estiniation de 
7 pour cent de la moyenne et de 5 pour cent de La médiane. 11 semble aussi y avoir us léger biais par défaut 
d'environ 1 pour cent dans le nombre des salaries. L'effet combine des sous-estimations, pour l'enquête SIPP, 
des salaries et des montants des salaires et traitements touches amène tine sons-estimation d'environ 8 pour cent 
du montant global des salaires et traitements. 

Le biais par défaut dans Ia variance de La distribution des salaires et traitements établie d'apres l'enquête SIPP 
semble être plus grave. La variance de Ia distribution des salaires et traitements basCe sur I'enquéte SLPP n'est 
que d'environ 47 pour cent de Ia variance de Ia distribution comparable basée sur les declarations de revenu&°. 
Cet écart considerable dans let variances découle surtout de differences a Ia limite supéricure de La distribution, 
même après que l'on ait appliqué Ia lirnite de $700 000. Quand on a examine Ia sensibilité des variances a des 
montants de salaires et traitements tres élevés on a trouvé qu'il se produit une dCtCrioration rapide au-dessus 

Plutôt que d'1iminer ces valcurs abcrrantes. j'ai choisi de les inclure mais d'en limiter Ic montant. Les résultats bas6s sur une strarégie 
qui élimine ces cas ont été trés scmblables a ceux qui figurent dans La communication. 

Si aucune correction n'cst apportee pour lea valeurs aberrantes, Ic rapport cntrc Ia variance baste sur Ia SIP? et Ia variance basáe sur 
les declarations de revenus nest quc d'environ .20. 
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du mveau des $400 000. Pour les cas dont les montants inscrits sur les declarations de revenus sont inI&ieurs 
a $200 000, Ia variance de l'enquête SIPP est d'environ 90 pour cent de celle pour les declarations de revenus. 
Si l'on porte a $400 000 Ia restriction appliquee a I'univers, cela n'entraIne qu'une Iégere diminution du rapport 
qui s'élève alors a environ 86 pour cent. A $700 000, toutefois, le rapport est réduit a 47 pour cent, tel que 
mentionné dans le tableau A. 

Le coefficient de correlation simple entre les montants de I'enquéte SIP? et ceux des declarations de revenus 
etait de .754. Ce coefficient de correlation s'est montrC ties sensible aux salaires et traitements élevés, dixninuant 
rapidement quand les restrictions sur les valeurs aberrantes sont supprimées. 

5.1.2 Cas complets 

Des biais atténuants sont aussi évidents pour l'univers des cas complets. Pour la moyenne et la médiane, les biais 
sont un peu plus faibles que ceux relevés pour l'univers total (environ 4 pour cent tant pour Ia moyenne que pour 
Ia médiane). Cependant, Ic biais par défaut clans Ic nombre de salaries semble un peu plus élevé et celui pour 
la variance seulement légèrement plus faible. Pour l'ensemble des salaires, Ia valeur pour les cas complets était 
d'environ 7 pour cent inféricure a [a valeur pour l'ensemble des salaires figurant sur les declarations de revenus. 
Le coefficient de correlation entre les montants de l'enquête SIPP et ceux des declarations de revenus était 
d'environ 8 points (834) plus élevé que pour l'univers total. 

5.13 Cas incomplets 

Sauf pour un leger biais surmontant dans le nombre de salaries, on trouve pour l'univers des cas incomplets des 
biais atténuant beaucoup plus élevés que ceux mentionnés pour les cas complets. Lea moyennes et médianes 
pour l'enquête SIP? qui figurent au tableau A sont biaisds, abaissant de 15 et 11 pour cent respectivement. Si 
I'on passe a Ia comparaison des variances, on trouve que la situation n'est qu'un peu plus mauvaise que pour les 
cas complets, Ia variance des salaires et traitements, basée sur I'enquéte SIP? étant environ 44 pour cent de la 
variance correspondante basée sur les declarations de revenus. 

Une étude des mesures somniaires relatives aux declarations de revenus pour l'univers des cas complets et pour 
celui des cas incompiets fournit certaines preuves solides qu'il y a une difference entre les répondants et les 
non-répondants pour cc qw est des niveaux du revenu provenant des salaires et traitements. Le montant moyen 
et Ia variance sont beaucoup plus élevCs (une moyenne plus élevée de 18 pour cent et une variance deux fois plus 
grosse) pour le groupe des cas incomplets compose de cas ayant fait l'objet d'une imputation et de cas 
d'interviews partielles. 

On trouve, associé a ces écarts, le fait qu'un des buts du processus d'imputation semble ne pas avoir été atteint. 
Ce but est de réduire le biais imputable a La non-reponse a une question. La moyenne des montants des salaires 
et traitements imputes, clans le cadre de l'enquête, pour les cas incomplets est d'environ 5 pour cent plus élevée 
que la moyenne pour lea cas complets, mais La moyenne relative aux declarations de revenus pour les cas 
incomplets dépasse de 18 pour cent, comme on l'a mentionné ci-dessus, la moyenne relative aux declarations de 
revenus pour lea cas complets. Par consequent, moms d'un tiers de l'écart de 18 pour cent, tel que mesuré par 
Ia moyenne, était comblé par les procedures d'imputation. 

5.2 Effets de l'erreur non due a l'échantillonnage sur Ia distribution 

La comparaison des mesures sommaires montre clairement que l'erreur de mesure n'est pas répartie 
uniformément. Les distances entre les moyennes et les médianes scion l'enquête SIPP et lea declarations de 
revenus diffèrent et des écarts considérables clans les variances de leurs distributions soft évidents. Afin 
d'évaluer l'effet net de ces erreurs sur Ia distribution des salaires, j'ai ciassé les cas séparément scion Ia taille 
des montants des salaires et traitements d'après l'enquete SIPP et Ies declarations de revenus et étudié diverses 
caractéristiques des dCdiles des salaires obtenus a La suite de cc classement. Le tableau B donne des 
comparaisons des limites> des déciles et des parts des déciles (deux mesures de l'inégalité utilisées courainment, 
l'indice de concentration de Gini et la variance du logarithme naturel (VarLn) des salaires sont aussi présentées). 



Tableau A: Comparaisons sommaires des dounées sur les salaires et traitements 
provenant de l'enquéte SIPP et des declarations de revenus correspondantes pour 1990. 

(D&larations de revenus conjointes de personnes mariëes appariées avec Ic revenu 
des salaires et traitements provenant d'une source précisée) 

TOUS LES CAS 

Mesure 	 Declarations de 	SIPP 	Ecart en 

	

revenus 	 pourcentage 
Nombre de cas 5 558 5 540 -0.9 
Montant moyen $43 630 $40 460 -73 
Montant median $37 640 $35 760 -5.0 
Variance 1.933e9 9.016e8 .466 
Valeur maximum + $2 000 000 + $700 000 .350 
Salaires globaux 
(en milhiers) $243 800 $224 140 -8.1 

CAS COMPLETS 
Mcsure Declarations de SIPP Ecart en 

revenue pourcentage 
Noznbre de cas 4 409 4 326 -1.9 
Montant moyen $42 060 $40 020 -43 
Montant median $37 190 $35 810 -3.7 
Variance 1.446e9 7.874e8 .545 
Valeur maximum +$800 000 + $400 000 500 
Salaires giobaux 
(en mihliers) $185 400 $173 100 -6.6 

CAS INCOMPLETS 

Mesure Declarations de SIPP Ecart en 
revenus pourcentage 

Nombre de cas 1 179 1 214 3.0 
Montant moyen $49 510 $42 010 -15.2 
Montant m&Jian $39 720 $35 490 -10.6 
Variance 3342e9 1.472e9 .440 
Valeur maximum +$2 000 000 + $700 000 .350 
Salaires globaux 
(en milhiers) $58 400 $51 000 -12.6 

5.2.1 Limites des déciles. Globalement, l'enquéte SIPP semble surestimer legèrement les niveau.x du revenu 
provenant des salaires et traitements près de Ia limite inférieure de Ia distribution, mais a les surestinier aux 
autres points. Pour constater cc fait, il suffit d'examiner les [irnites présentées au tableau B. Ici, les limites selon 
l'enquôte SIPP pour les deux premiers dédiles sont supérieures aux limites scion les declarations de revenus puis 
inférieures pour tous les déciles a compter du troisième. La taille des sous-estimations des unites aprIs cdlles 
du deuxiême décile est stable, chacune des sous-estiniations étant de 4 a 5 pour cent. 

La cyde compose tout d'abord de surestmmations puis de sous-estimations décrit ci-dessus pour l'univers total 
se répète aussi pour le groupe compose exdusivement de cas complets. Pour cc dernier univers, les 
sous-estimations dans le troisième décile et les dédiles sup&ieurs étaient comprises entre 2 et 5 pour cent. 

Les données sur les unites des déciles pour les cas incomplets, par contre, ne suivent pas le cycle de 
surestixnations initiales suivies de sous-estimations. Pour cc groupe, on trouve une sous-estimation pour tous 
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les déciles. La sous-estimation est Ia plus faible pour les premiers déciles augmentant d'environ 4 pour cent pour 
le premier décile jusqu'à 11 pour cent a Ia limite du dernier décile. 

5.2.2 Parts des déciles 

Sans exception, l'enquête SIPP surestime la part des salaires et traitements reçus dans bus les déciles sauf le 
plus élevé. Pour l'enquête SIPP, on trouve une sous-estimation importante dans le dernier décile, ce qui refléte 
le deséquilibre cumulatif produit par les surestiinations dans tous les groupes inférieurs. L.es biais atténuants 
dans la part reçue par le décile supérieur sont importants, environ 11 pour cent globalement, 9 pour cent pour 
les cas complets et 15 pour cent pour I'univers des cas incomplets. 

Tableau B: Seuils et parts des revenus pour les déciles du revenu provenant des salaires 
et traitemeuts pour l'enquête SIPP et les declarations de revenus appariCes pour 1990. 

(Declarations de revenus coujointes de personnes mariées appariées 
avec le revenu des salaires ou traitemeuts provenant d'une source précisée) 

ETAT POUR LA DEClARATION 

Univers total Cas complets Cas incomplets 

Dédarations Dédarations Declarations 
Décile de revenus SIPP de revenus SIPP de revenus SIPP 

1 $9 499 $10 462 $8 859 $10 240 $11 861 $11 275 
2 18 684 18 902 17 847 18 672 21 287 19 593 
3 25 542 24 975 25 040 24 968 27 262 24 986 
4 31 888 30 942 31 452 30 242 33 356 30 022 
5 37 637 35 759 37 185 35 805 39 716 35 488 
6 43 617 41 488 43 197 41 778 45 097 40 286 
7 50 260 48 171 49 893 48 673 51 978 46 523 
8 59 552 56 845 59 005 57 416 62 550 55 676 
9 75 510 71 585 74 241 71 495 80 358 71 726 

Parts des 
déciles 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 1.0 1.4 1.0 13 1.4 1.6 
2 3.2 3.7 3.2 3.7 3.4 3.8 
3 5.1 5.4 5.1 5.5 4.9 53 
4 6.6 6.8 6.8 6.9 6.2 6.6 
5 7.9 8.1 8.1 8.2 7.4 7.9 
6 93 9.5 9.5 9.7 85 9.2 
7 10.7 11.0 11.0 11.2 9.8 10.4 
8 12.5 12.9 12.9 13.1 11.5 12.2 
9 13.2 15.7 15.6 15.9 14.1 15.0 
10 28.5 25.5 26.8 24.5 32.8 28.0 

Gini .390 .358 .381 .353 .417 373 
VarLn 1.180 .787 1.290 .822 .780 .651 

5.23 Inégalité des salaires et traitements 

Les estimations de l'enquete pour deux mesures de l'inegalite des salaires et traitements utilisées couramment, 
l'indice de concentration de Gini et la variance du logarithme naturel des salaires et traitements soul toutes les 
deux biaisées de facon atténuée. Globalement, les biais sont d'environ 8 pour cent pour l'indice de concentration 
de Gini et de 33 pour cent pour Ia variance du logarithme. Cette sous-estiination de 33 pour cent de Ia variance 
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du logarithme est considérablement inférieure a celle déjà mentionnée pour le calcul de la variance ordinaire 
et reflète les effets de ccompression* de Ia transformation. 

5.3 Mesures de l'erreur de classification 

On trouve au tableau C des distributions de l'erreur exprimée sous forme de distance entre le dédile d'après 
l'enquéte SIPP et Ic décile d'aprs les declarations de revenus. I.e tableau montre aussi Ia proportion de cas 
dans chaque groupe de distance selon l'état pour la declaration. Plus de la moitié (53 pour cent) de tons les cas 
ont ete classes dans le décile approprié scion leur montant déclaré pour l'enquête SIP?. Ce taux d'exactitude 
est inférieur (40 pour cent) pour le groupe des cas incomplets oU les classifications dependent du montant 
attribué par ies procedures d'iinputation de I'enquéte SIPP. Un autre groupe de cas de l'enquête SIPP (33 pour 
cent) ont éte classes soit dans le décile au-dessous, soit dans le déciie au-dessus de leur position scion les 
declarations de revenus. La combinaison de ces deux groupes donne un total de 86 pour cent de tons les cas 
classes a un dédile prts du dCcile dont ils font partie d'aprs les declarations de revenus. 

L'exactitude de Ia classification est liée au statut pour la declaration comme on le voit dans Ia partie droite du 
tableau C. La proportion du total des cas dans chaque categoric de distance de dédiles attribuable aux cas 
incomplets auginente a mesure quc Ia distance entre les déciles de l'enquête SIPP et des declarations de revenus 
augmente. 

Tableau C: Sommaire des écarts dans Ia classification des déciles pour le revenu provenant 
des salaires et traitements selon l'enquête SIPP et les declarations de revenus: 1990. 

(Declarations de revenus conjointes de personnes mariées appariées avec le revenu 
des salaires on traitements provenant des deux sources) 

UMVERS DES DECLARATIONS 

Total Complets Incomplets 	Total Compiets 	Incomplets 
Distance en dédiles 
entre l'enquete SIP? 
et les declarations 
de revenus 

Nombre 5 425 4 248 1 177 5 425 4 248 1 177 
Pourcentage 100.0 100.0 100.0 100.0 783 21.7 
MCrne décile 533 56.7 40.4 100.0 83.6 16.4 
1 33.0 32.6 34.1 100.0 773 22.7 
2 8.2 73 12.0 100.0 68.9 31.1 
3 2.5 1.7 5.4 100.0 52.9 47.1 
4 1.5 0.8 3.9 100.0 393 60.7 
5 0.7 0.5 2.2 100.0 50.0 50.0 
6 0.4 0.2 0.8 100.0 42.9 57.1 
7 03 0.2 0.6 100.0 52.9 41.1 
8 0.2 0.1 03 100.0 33.0 37.0 
9 (z) 0.0 0.2 100.0 0.0 100.0 

(z) Moms tIe .05 pour cent. 

5.4 Decomposition de l'erreur dans les salaires globaux 

On constate dans Ic tableau A que le montant global du revenu provenant des salaires et traitements base sur 
l'enqu&e SIPP était d'envirou 8 pour cent inférieur au montant global provenant des declarations de revenus. 
Les cas mcomplets contribuent une part disproportionnellement élevée du biais atténuant net. Bien qu'ils ne 
constituent qu'environ 21 pour cent des cas, on peut leur attribuer 38 pour cent de Ia sous-estimation globale 
pour l'enquête. 
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Mme si l'effet net de I'erreur de declaration est manifestement un biais atténuant, pour de nombreux cas de 
l'enquête SIPP, les montants des salaires et traitements dépassent les montants des declarations de revenus 
correspondantes. Tant pour l'univers des cas complets que pour l'univers des cas incomplets, dans environ 38 
pour cent des cas, le montant selon l'enquête SIPP est supéricur a celui selon les declarations de revenus. La 
surdéclaration nette s'est élevée a environ $16.3 millions. Le niveau moyen de surdéclaration était d'environ 
$5 800 pour les cas complets mais de près de $14 000 pour l'univers des cas incomplets. Las cas avec des 
montants inférieurs pour l'enquê.te SIPP dépassent ceux avec des estimations supérieures tant pour le nombre 
que pour l'importance de l'erreur (écart entre le montant pour l'enquéte SIPP et pour les declarations de 
revenus). Pour les 62 pour cent des cas avec des moutants inférieurs pour l'enquCte SIPP, l'erreur moyenne était 
de $8 000 pour les cas complets et de $18 000 pour les cas incomplets. 

Tableau D: Mesures choisies de l'erreur dans les données sur le revenu 
provenant des salaires et traitements fournies par le panel de 1990 de l'euquéte SJPP: 1990. 

(D&larations de revenus conjointes de personnes mariCes appariees 
avec le revenu des salaires ou traitements provenant des deux sources) 

ETAT POUR LA DECLARATION 

Mesure de I'erreur Total Complets Incomplets 

Ecart moyen 5-3 920 5-2 980 5-7 310 
Ecart median s-i 230 $-i 020 $-2 440 

Ecart relatif moyen (%) 30.0 34.2 15.1 
Ecart relatif median (%) -3.8 -3.4 -73 

Ecart absolu moyen $8 970 $6 980 $16 100 
Ecart absolu median $3 660 $3 244) $6 090 
Somme des carrés des écarts (SCE) 4.664e12 2.095e12 2.569e12 
Indice d'incohérenc& .442 320 .653 

dfini comme (((SLPP-déctaiation de rcvcnus)/n)/var d&taratjon de revenus) 

Tableau E: Distribution cumulative des écarts absolus relatifs entre le revenu 
provenant des salaires et traitements selon l'enquête SIPP et les declarations de revenus: 1990. 

(Declarations de revenus conjointes de personnes mariées appariées avec le revenu 
des salaires on traitements provenant des deux sources) 

ETAT POUR LA DECLARATION 

Total Complets 	Incomplets 
Erreur de pourcentage 

Total 

Moms de 1 pour cent 
Moms de 2 pour cent 
Moms de 3 pour cent 
Moms de 4 pour cent 
Moms de 5 pour cent 
Moms de 10 pour cent 
Moms de 13 pour cent 
Moms de 20 pour cent 
Plus de 20 pour cent 

100.0 100.0 100.0 

3.1 3.4 1.9 
8.4 9.3 5.2 

14.1 13.7 8.5 
19.8 33.1 11.7 
25.1 27.8 18.5 
48.9 53.1 33.6 
62.1 66.6 45.7 
71.8 76.2 55.8 
28.2 23.8 44.2 
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Les erreurs relatives au montant des salaires et traitements touches servent a réduire plutöt qu'à accroitre Ic biais 
atténuant dans l'agregat de l'enquête. Un biais surmontant est créé parce que l'agrégat attribuable aux faux 
positifs pour I'enqu&e est plus de deux fois plus grand que Ic montant agrégé selon les declarations de revenus 
pour les cas de I'enquête qui ne déclarent aucun montant pour le salaire. 

53 Etude des erreurs elles-mémes 

Jusqu'ki, Ia communication a surtout porte sur les effets nets de l'erreur de mesure. L'importance et la 
distribution des erreurs elles-mémes sont aussi iznportantes pour donner tin aperçu complet du problême des 
erreurs. La présente section est donc consacrée a établir le profil des erreurs. 

53.1 Mesures généraies 

Quand on tente d'&ablir Ic profli des caractéristiques des erreurs, II y a de nombreuses statistiques qui 
pourraient être étudiées. Un certain nombre d'entre elles sont incluses au tableau D et chacune semble fournir 
tine perspective quelque peu différente. Par exemple, l'écart moyen entre le montant des salaires et traitements 
selon l'enquete SIPP et les declarations de revenus était de -$3 920. Cette mesure reflète l'effet net tant de la 
surdéclaration que de Ia sous-déclaration. Si l'on passe a une mesure basée stir Ia valeur absolue de l'ecart, ce 
qui élimine l'effet compensateur de Ia surdéclaration et de Ia sous-déclaration, I'erreur moyenne semblait étre 
plus de deux fois plus grande, s'établissant a $s 970. Lcs mesures de l'erreur pour l'univers des cas incomplets 
montrent que le probléme des erreurs est considérablement plus important pour ces cas. 

Tableau F: Parts des écarts absolus relatifs par décile pour te revenu provenant des salaires 
et traitements selon I'enquéte SIPP: 1990. 

(Declarations de revenus conjointes de personnes mariées appariées 
avec le revenu des salaires ou traitements provenant des deux sources) 

ETAT POUR LA DECLARATION 

Total Complets Incomplets 
Ecart en déciles 

1 0.2 0.1 03 
2 0.5 0.4 1.0 
3 0.9 0.8 0.7 
4 13 1.1 2.5 
5 1.8 1.6 3.4 
6 2.5 2.1 4.5 
7 33 2.8 5.9 
8 4.4 3.7 8.0 
9 6.7 5.4 12.0 
10 78.4 90.0 60.7 

5.5.2 Distribution de Ia taille des erreurs 

La distribution des erreurs scIon leur taille (dans le present cas, Ia taille absolue relative) constitue tine rnesure 
simple et trés descriptive de l'erreur. On peut trouver cette mesure au tableau E. Une etude de cc tableau 
rëvèle que pour environ 25 pour cent des cas, le montant de l'enquête SIPP &ait a moms de ±5 pour cent du 
montant figurant sur Jes declarations de revenus et pour environ la moitié des cas, les montants selon t'enquéte 
et les declarations de revenus différaient de moin.s de 10 pour cent. L'accord que l'on retrouve pour les cas 
complet.s est considérablement plus élevé que celui relevC pour les cas incomplets. 
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5.53 Parts des erreurs 

Etant donné une distribution des erreurs, il semble justiflé et révélateur d'avoir tine mesure de Ia concentration 
de telles erreurs. Les concentrations des erreurs ont été calculécs pour Ia difference absolue relative entre les 
montants de l'enquéte SIPP et des declarations de revenus. I_es résultats sont présentés au tableau F. 

Pour l'univers total, on trouve tin niveau de concentration Clevé pour ccue inesure, prés de 80 pour cent de 
l'erreur globale attribuable a ces cas se trouvant dans les 10 pour cent supérieurs a la distribution des erreurs. 
Les erreurs sont encore plus concentrées dans les 10 pour cent supérieurs des cas complets oü l'on retrouve 
90 pour cent de l'erreur globale. Par contre, I'erreur globale pour l'univers des cas incomplets est 
considérablement mains concentrée dans Ia partie superieure de Ia distribution. 

6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les observations presentées dans cette communication sont basées sur un couplage entre les données sur les 
salaires et traitements recueillies a l'aide du panel de 1990 de l'enquête SIPP et les données déclarées par les 
repondants a l'enquéte SIPP sur les declarations fédérales de revenus de ces personnes pour 1990. Cette analyse 
des données couplées a montré que les données sur les salaires et traitements pour J'enquête SIP? sont biaisées 
par défaut quand on les compare aux renseignements qui figurent sur les declarations de revenus. En fonction 
du montant total du revenu provenant des salaires et traitements reçu par les couples manes, cc biais correspond 
a tine sous-estimation nette d'environ 8 pour cent pour l'enquête SIPP. 

Cette statistique simple ne révèle toutefois pas Ia nature complexe du problème des erreurs de mesure. Cette 
evaluation a fait ressortir quatre dimensions principales du probleme des erreurs. La premiere dimension est 
caractérisée par les erreurs icmineures, c'est-à-dire, celles qw sont attribuables a use forme d'erreur de rCponse 
simple oè le répondant declare un montant qui est légérement plus faible ou plus élevé que le montant 
<véntabIe>. La deuxième dimension se rapporte au problème plus séricux caractérisé par les erreurs <majeures>>. 
Ces dernières sont celles qui entramnent une erreur de classification importante dans Ia position du répondant 
pour ce qui est de Ia distribution des salaires et traitements. De telles erreurs pourraient entramner tin 
déplacement de deux déciles ou plus clans Ia position de tels cas relativement a la distribution. La troisième 
dimension de l'erreur est cdlle qui porte sur les données manquantes et sur Je système utilisé par Ia suite afm 
d'imputer des valeurs pour les cas de non-réponse a l'enquête. La dimension finale de l'erreur est celle qui mène 
a use representation inadequate de Ia queue supérieure de Ia distribution des revenus et dans l'effet que ce 
probléme a stir les mesures de Ia variance et de i'inégalité des salaires. 

La majorité des réponses a I'enquete SIPP sont entachées des genres d'erreurs que l'on peut considérer être des 
erreurs mineures. En fait, Ic biais atténuant dans le revenu median provenant des salaires et traitements pour 
i'enquête SIPP n'est que de 4 pour cent pour Ies cas sans problème de non-réponse. La comparaison des valeurs 
sun Ies declarations de revenus et déclarécs pour J'enquête montre que dans plus de la moitiC des cas, le montant 
déclaré pour i'enquête et dans les declarations de revenus différait de mains de 10 pour cent (et, pour les deux 
tiers des cas, de mains de 15 pour cent). Une mesure de I'erreur de classification basée sur La position scIon 
la distribution montre que le décile d'après J'enquete et Ie décile d'après les declarations de revenus étaient 
identiques pour 57 pour cent des cas et que près de 90 pour cent de tons les cas se trouvaient a ±1 décile de 
celui qui est calculé a l'aide du montant figurant sur Ies déclaraiions de revenus. 

La mesure de la concentration des erreurs montre qu'une bonne partie de l'erreur de mesure globale peut étre 
attribuée a tin petit nombre de cas. Généralement, il s'agit de cas qui montrent des problèmes dus a des erreurs 
majeures qui entralnent une erreur de classification importante par rapport a leur position dans la distribution 

des salaires. On a trouvé que les cas dans le décile des erreu.rs ie pins élevé contribuaient environ 90 pour cent 
du montant global des erreurs. Bien que cette analyse ne tents pas d'étudier les causes de l'erreur de mesure, 
ii faudrait affecter des ressources additionnelles dans cc but. Le Bureau of the Census effectue actuellement des 
recherches dans le cadre du programme de conception de mesures de rempiacement (Moore et coil.). On espère 
que ces travaux fourniront certains aperçus des problèmes signales ici. De plus, II serait utile d'étudier les 
questionnaires dans les cas pour lesquels on trouve les plus grandes erreurs. Une telle étude constituerait tin 
moyen économique de trouver cc qui est a l'origine de ces erreurs. 



Une des constatations les plus importantes qui figurent dans cette communication est ceDe qui porte stir ic 
niveau d'erreur associé aux données manquantes et a l'imputation effectuée par Ia suite. L'imputation faite pour 
les données manquantes est an élément qui contribue de facon importante au problème global des erreurs dans 
I'enquête SIPP. Pour environ 21 pour cent de l'univers utilisé pour l'étude, on relevait soit 1) de Ia non-réponse 
a I'enquête pour les montants des salaires et traitements, soiL 2) certains mois avec état de non-interview totale 
(situation oü ii n'y a pas eu de réponse pour un cycle). On peut attribuer a cc groupe près de 40 pour cent de 
la sous-estimation nette de 8 pour cent du revenu global provenant des salaires et traitements. A l'aide d'autres 
mesures de l'erreur, comme La somme des carrés des écarts, on trouve que près de 90 pour cent de I'ei -rcur 
totale peut étre attribuée au sous-univers des cas incomplets. D'après ces résultats, II semble evident qu'il 
faudrait entreprendre tine étude du systéme d'imputation. Les couplages entre les enquétes et les systêmes de 
dossiers administratifs fournissent tin milieu unique pour élaborer et évaluer des systémes d'iniputation. 

Traditionneilement, pour les enquêtes-menages on a eu tine très grande difficulté a fournir des estimations 
exactes de Ia queue superieure des distributions des revenus et L'enquéte SIPP ne fait pas exception. La 
comparaison des variances pour l'enquête SIPP et pour les declarations de revenus dans le cas de la distribution 
des revenus provenant des salaires et traitements montre que Ia distribution de l'enquête SIPP minimise trop 
la variance des salaires et traitements et cette valeur inférieure est lire surtout aux valeu.rs supérieures de Ia 
distribution. La valeur inférieure de Ia variance petit étre attribuée presque entièrement au fait que l'enqu&e 
SIPP ne peut recueillir les données correspondants a Ia partie La plus élevée de La distribution des salaires et 
traitements. Pour les niveaux de salaires et traitements inféricurs a $200 000, l'estimation de la variance basée 
sur J'enquête SIPP est biaisée de facon atténuée de seulement environ 10 pour cent. Pour les montants inférieurs 
a $700 000, Ic biais atténuant augmente pour dépasser 50 pour cent et, si I'on tient compte de tous les cas sans 
restriction, Ic biais est de 80 pour cent. Puisque le nombre de cas stir lesquels porte Ia présente étude est 
relativement faible, une autre étude du biais atténuant de Ia variance pour l'enquete SIPP est justiflée. A tout 
le moms, on devrait calculer Ia variance de La distribution du revenu provenant des salaires et traitements fondCe 
sur Ic fichier de microdonnécs a grande diffusion des Statistics of Income (statistiques du revenu) (SO!) pour 
1990 akin d'obtenir tine estimation fiable de Ia variance pour toutes les declarations de revenus et non seulement 
pour cetles appariees a I'univers de l'enquéte SIPP utilisé dans la présente étude. 

En plus de la rechei -che qui se poursuit mentionnée auparavant, ii y a plusieurs autres domaines de recherche 
qui devraient être entrepris. Premièrement, cette evaluation de la qualite des données devrait étre reprise, basCe 
sur tin couplage semblable entre les données de l'enquête SIPP et les données stir le total des prestations sociales 
que Ia Social Security Administration rendra bientôt disponibles. Le couplage entre Ies données de l'enquCte 
SLPP et ces données permettrait tine étude beaucoup plus approfondie des erreurs de declaration que ce qw peut 
être effectué a l'aide des declarations de revenus puisque Ie couplage serait base sur tine personne plutot que 
stir tine declaration de revenus. Ainsi, on pourrait traker séparement Ies époux et les épouses plutôt que de les 
considérer comme une unite. L'utilisation de cc fichier éliminerait aussi Ic probleme d'incompatibilité dii au fait 
que les montants flgurant stir les declarations de revenus ne comprennent pas les gains différCs puisque les 
montants du total des prestations sociales reflètent Ies niveaux de gains aux fins du calcul des impôts stir la paye 
pour Ia sécurité sociale. 

Deuxièmement, ii serait utile d'étendre La recherche présentée ici akin de determiner le niveau d'erreurs observe 
pour divers sous-groupes de la population. Par exemple, pour quelles classifications de l'âge, des antécédents 
professionnels, du niveau de scolarité, des categories de travailleurs, des professions, etc. trouve-t-on les plus 
grands problèmes d'erreur de mesure? 

Troisiêmement, il faudrait des recherches sur la pondération relative a Ia post-stratification basCc stir les 
renseignements figurant stir les declarations de revenus. Un travail effectué il y a plusieurs années au Bureau 
of the Census a montré qu'on pouvait réaliser tine reduction importante des variances d'échantillonnage et tine 
certaine reduction du biais suite a I'utilisation d'élCments de contrôle par pondération provenant de 
renseignements figurant stir les declarations de revenus. 

Finalement, clans cc qui pourrait We un projet a tin peu plus long terme, on dcvrait étudier tine inconnuc 
importante dans Ic tableau de l'erreur de mesure, celle qui porte stir les non-interviews dans les ménagcs. 
Actuellement, des mécanismes de pondération grossiers sont appliqués sans aucune stratification pour tenir 
compte de la situation socio-économique. 

345 



BIBLIOGRAPHIE 

Brownstone, D., et Valletta, R. (1992). Modeling measurement error bias in cross-section and longitudinal wage 
equations. Discussion prsentée au 41992 Bureau of the Census Annual Research Conference>>, 

Coder, J.F. (1990). Exploring nonsanipling errors in the wage and salary data from the March current 
population survey. Discussion présentée a Ia reunion 4990 Allied Social Sciences Association/Society of 
Government Economists>>. 

Groves, R.M. (1989). Sur.'ey Errors and Sur'ey Costs, New York, John Wiley and Sons. 

Herriot, RA., et Spiers, E.F. (1980). Measuring the impact on income statistics of reporting differences between 
the current population survey and administrative sources. Studies from Interagency Data Linkages, Report 
No. 11, U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Social Security Administration, Office of 
Research and Statistics, SSA Publication Nu.méro 13-11750, (mars). 

Lillard, L., Smith, J.P., et Welch, F. (1986). What do we really know about wages? The importance of 
nonreporting and census imputation. Journal of Political Economy, 94, 3, Partie 1, 488-506 (juin). 

Moore, J.C., Bogan, KE., et Marquis, K.H. (1992). A cognative interviewing approach for the survey of income 
and program participation: development of procedures and initial test results. Discussion présentée au 
Symposium 92 de Statistique Canada (novembre). 

Scheuren, F.H., Oh, L., Vogel, L., et Yuscavage, R. (1981). Studies from Interagency Data Linkages, Rapport 
a° 10, U.S. Department of Health, Education and Welfare, Social Security Administration, Office of Research 
and Statistics, SSA Publication Number 13-11750 (janvier). 

Scholz, J.K. (1990). The participation rate of the earned income tax credit. La Follette Institute of Public 
Affairs (aoüt). 

United States Bureau of the Census (1991). P-60 no 174, Money Income of Households, Persons and Families 
in the United States: 1990 (aoüt). 

Vaughan, D.R. (9189). Reflections on the income estimates from the survey of income and program 
participation. ORS Working Paper Number 39, U.S. Department of Health and Human Services, Social 
Security Administration, Office of Research and Statistics (septembre). 

346 



CONFERENCIER SPECIAL INVITE 



Cc 
r 

I 	- 

-i 



Recueil du Symposium 92 de Statistique Canada 
Conception et analyse des enquetes longitudinales 
Novembre 1992 

ESTIMATEURS POUR DES ENQUETES LONGIT(JDLNALES 
AVEC APPLICATION A L'ENQILETE 

<CURRENT POPULATION SURVEYS DES E.-U. 

W.A. Fuller 1 , A. Adam et I.S. Yansaneh 

RÉSUMÉ 

On s'intressc a l'estimation dana les cnquâtes rptécs avec chevauchcment partiel des unites d'éehantillonnage. On 
tient compte des effcts lies au temps passe dana lchantillon pour l'laboration dc certaines mthodcs et on d&rit 
Ia misc en application de ces mdthodes dana des enqutcs qui traitent un grand nombrc dc caract6ristiques. Diff6rents 
eatimateurs des caractristiques de l'emploi fonds sur I'enquête aCurrent Population Survey. des E-u. sont 
compares. 

MOTS-cLES: Plan de renouvelIement structure de covariancc: meilicur estimateur linéaire sans biais. 

1. INTRODUCTION 

Nous allons nous intéresser a I'estimation dans Ic contexte d'enquétes a passages répétés. Duncan et Kalton 
(1987) examinent divers types d'enquêtes répétées et les objectifs de ces enquêtes. Nous nous pencherons sur 
les cas oü des determinations sont faites de façon rép&ée au sujet de certains Cléments de I'échantillon, mais 
oii tous les éléments de l'Cchantillon ne figurent pas dans l'échantillon a chacune des executions de f'enquéte. 

Dans une étude rCalisée ii y a longtemps, Jessen (1942) utilisait les moind.res carrCs pour incorporer I'information 
recueillie a une occasion précédente dans l'estimation de l'occasion courante. Patterson (1950) a étudié 
l'estimation visant les échantillons avec renouvellement. Ces travaux ont été suivis de ceux de plusieurs auteurs, 
notamment Eckler (1955), Rao et Graham (1964), Gurney et Daly (1965), Raj (1965), Singh (1968), Wolter 
(1979), Huang et Ernst (1981) et Kuinar et Lee (1983). Ces auteurs ont traité les quantités inconnues a chaque 
occasion comme des paramètres fixes. 

Blight et Scott (1973), Scott et Smith (1974), Scott, Smith et Jones (1977), Smith (1978) et Jones (1979) ont 
exammé l'estimation en vertu de l'hypothèsc scion laquelle les vaieurs vraies sous-jacentes sont Ia réalisation 
d'une série chronologique. 

Nous exaxninerons l'estimation dans Ic cas de l'enquête icCurrent Population Survey> des E.-u. Notre recherche 
a consisté a élaborer un modèle représentant [a structure de covariance des observations de l'enquete sCurrent 
Population Survey>>, a estimer les paraniètres de cc modèle pour deux importantes caractéristiques de Ia 
population active et a étudier différentes méthodes d'estimation. Nous supposerons que les valeurs vraies 
inconnues sont des paramètres fixes. 

2. L'ENQUETE <CURRENT POPULATION SURVEY 

L'enqu&e icCurrent Population Survey>> est une enquéte menée a l'échelle nationale, visant a produire des 
estimations par Etat ainsi que pour le pays dans son ensemble. L'échantillou est un échantillon aréolaire stratiflé 
comportant environ 717 strates dans 50 Etats. De l'ensemble des strates, 384 contiennent plus d'une unite 

WA. Fuller, Iowa State University, 221, Snedecor Hall, Ames, IA 50011 E.-U. 

349 



primaire d'échantilionnage (UPE). Les UPE sont des secteurs géographiques, et dans les 384 strates, tine seule 
UPE est séiectionnée en vue d'observation. Scion Ia terminologie du Census Bureau, ies 333 strates restantes 
sont des unites primaires d'echantillonnage autoreprésentatives. En termes pius techniques, les unites primaires 
d'échantillonnage dans les 333 strates sont des sous-secteurs des subdivisions géographiques ies plus grandes. 
Ces sous-secteurs sont des unites pius petites que les uE dans i'autre groupe de 384 strates. L'enquéte 
<Current Population Survey est tine enqu&e a grande échelle dans Ic cadre de laquelle environ 57 000 ménages, 
et environ 113 000 personnes, sont interviewés chaque mois. 

Le plan d'enquête est établi de telle façou que les personnes demeurent des repondants pendant quelques mois. 
Un groupe de personnes particulier est introduit dans l'échantillon, est interviewé pendant quatre mois, reçoit 
tin congé de 8 mois, puis est interviewé pendant tine autre période de quatre mois. Après cette deuxiême 
période de quatre mois, les personnes sont retranchées définkivement de l'échantillon. En tout temps, ii y a 
16 groupes en cause: 8 groupes sont interviewés, tandis que les 8 autres sont en congé. Un des groupes 
interviewés Pest pour Ia premiere fois, tin autre pour la deuxième fois, etc. L'dchantillon est donc equilibré 
vis-à-vis du nombre d'interviews subies par Les répondants. Les méthodes de collecte des données et d'estimation 
comportent un certain nombre d'opérations complexes, par exempie on ajustement par Ia méthode du quotient 
en fonction des totaux de La population. Ces operations ne seront pas discutées dans notre presentation. 

Les données de base de notre étude Ctaient formées de deux parties. La premiere est tin ensemble de 
48 óchantillons rCpétés pour les 12 mois de 1987. Ces échantillons répdtés ont été construits scion tin plan concu 
par Fay (1989). Essentiellement, des poids sont attribués aux uPE d'une manière équilibree, de telle sorte que 
chaque ensemble de poids donne une estimation non biaisde du total. Le carré de la difference entre 
l'esumation fondée stir n'importe quel des échaniillons répétés et l'estimation globale est une estimation du quart 
de Ia variance de L'estimation globale. Les observations répétées portent sur chacun des 12 mois et sur chacun 
des 8 groupes de renouvellement interviewés. IL y a 12 mois pour les 8 groupes de renouvellement, et 
48 échantillons répétés pour chacun. L'ensemble de données de 1987 contient donc 4 608 observations. 

La tableau 1 contient une representation des données. Nous appelons les colonnes du tableau des sequences 
(<<streams). La premiere entrée du premier mois vise les personnes qui sont interviewees pour La premiere fois. 
Autrement dit, All  reprCsente l'ensemble des personnes interviewees pour Ia premiere fois au premier mois. 
Ces personnes sont interviewees pour Ia deuxième fois au deuxième mois. La premiere entrée de la deuxième 
sequence vise les personnes qui sont interviewees pour la deuxième fois au premier mois. Si nous nous 
déplacons vers le bas dans La deuxième colonne, nous voyons que les personnes qui étaient interviewees pour 
la deuxième fois an premier mois sont interviewées pour La quatrième fois au troisième mois. Ces personnes 
sont ensuite retranchées de i'échantillon et on nouveau groupe est amené. Dam ce cas, c'est Ic groupe E qui 
est interviewé pour la cinquieme fois au quatrieme mois. I.e groupe E est interviewé pendant quatre mois, puis 
sort de i'échantillon et fait place a un nouveau groupe. Dam cc cas, c'est Ic groupe F, qui est interviewé pour 
Ia premiere fois au huitième mois. Ainsi, les groupes de renouvellement apparaissent dans use seule sequence. 
us entrent dans l'échantillon et en sortent scIon Ic plan de renouvellement 4-8-4. 
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Tableau 1; Organisation des données de 1987. 

Mois Sequences 

1 A 11  D 12  G 1 ,3  J1 ,4 M15 P 1 ,6  T 1 ,3  X 
2 A2,2 D G2,4  K2,5 M2,6 P2,7 T,8 Y2,1  
3 A3 ,3  D34  1135  K1 ,6  M3,7  P38  U3 , 1  
4 A4,4 E4,5  H46  K4, 7  M. 04,3  U4,2  Y4,3  

5 135 ,5  E5 ,6  1157  K5,8  N5, 1  05,2 U5,3  Y5, 4  
6 1361 6 E6, 7  H6.g  L N6,2  Q6,3 U6,4  Z 
7 B7,7 E7,11 17.1 '-1,2 N7,3  07, 4  V75  
8 B8,8  F8, 1  18,2 4,3  N8 ,4  R8 ,5  V86  
9 C9,. F9,2  19,3  1-9,4 09,3  R9,6  V9,7  Z 
10 C102  F10,3 110,4 JLO,S 0I0,6 R 10,7  V10,8  r 10,, 
11 CII,3 F114 0 11,5 J11 ,6  0,1 ,7 R11 ,8  W11,1 11,2 
12 C,4  D12,5  0 1 2,6  J 12,7  0 12,8  S 12, 1  W,2 "12,3 

3. STRUCTURE DE COVARIANCE DES ESTIMATEURS DE BASE 

Nous avons commence notre recherche en supposant un modèle d'analyse de variance pour ces données. Soit 

YkJ4+U,+a+Tk+f 6 +çg  +€ 1 	 (1) 

oti y est l'observation au temps t, c.-à-d. au  mois t, pour le j -ième Cchantillon répété et le groupe de 
renouvellement rendu a la k-ième interview, p est La moyenne globale, u1  est Un effet iie a Ia repetition des 
échantillons, ce, est un effet li& au mois, r est tin effet lie au temps passé dans l'échantillon, 'y 9  est un effet lie 
au groupe de renouvellement et les ç sont des effets d'interaction. L'indice g, désignant un groupe de 
renouvellement, est entièrement déterminé par le mois t et le temps passé dans I'échantillon k. Voir Le 
tableau 1. 

I.e tableau 2 contient les résultats de l'analyse de variance obtenus avec les données recueillies, selon Ic modèle 
utilisé. Les effets lies au mois prédoniinent. II est clair que Les niveaux du chomage et de Ia population active 
civilc varient selon les mois. On note aussi des effets marques lies au temps passé dans l'échantillon. La somme 
des carrés pour les effets lies au groupe de renouvellement est ajustée en fonction du mois et du temps passé 
dans l'échantillon. Aprês la suppression des effets lies au groupe de renouvellement, ii reste 52 degres de libertC 
stir les 95 degres de liberté originaux. Les carrés moyens pour ces degres de liberté sont donnés a La ligne 
appelée €Interactions. 

Nous sommes disposes a faire l'hypothèse que les échantillons répétés, par leur construction, sont quasi-
indépendants. La correlation entre les observations faites a L'intérieur d'un méme groupe de renouvellement 
signifie que les hypotheses nécessaires a l'exécution de tests F classiques pour ce tableau ne sont pas respectées. 
Toutefois, Ia plupart des observateurs seront disposes a conclure que des effets prononcés soot presents dans 
cet ensemble de données, notaniment des effets lies au mois. L'effet lie au temps passé dans I'échantillon est 
aussi très important. 
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Tableau 2: Analyse de variance pour les personnes occupees, 
les chômeurs et Ia population active civile, 1987. 

Carrés moyens 
Source Degrés de 

liberté Personnes Chômeurs PAC 
occupées 

Repetition des ëch. 47 1.2134 0.1785 1.0762 
Mois 11 3553.2435 268.4974 2377.7240 
Temps passé dans l'éch. 7 458.1149 75.4759 891.2340 
Groupe& 25 113.4492 20.7709 913742 
Interactions 52 12.9719 6.7783 11.7550 
Résidu 4465 0.2458 0.0554 0.2112 

Le carré moyen, pour les groupes, est ajusti en fonction du mois ci du temps passe dans I'échantillon. 

Afin d'estimer la structure de covariance de ces données, nous examinons un sous-ensemble des effets définis 
dans notre modéle original. Désignons par r, Ia somme de l'effet lie a la répétition et de l'effet epsilon de 
notre modèle original. Nous utilisons l'iiidice g • pour le groupe, plutôt que pour le tern ps. Comme ii a été 
mentionné plus haut, le fait de connaltre g et k équivaut a connaltre t et k. Nous écrivons 

r, =uj +e,j +a, 	 (2) 

oü u, est l'effet lie a Ia répétition, e est l'effet permanent lie au groupe de renouvellernent et a v,est l'effet 
transitoire lie au groupe de renouveement. L'effet lie a la répétition est un reflet de Ia difference entre les 
unites primaires d'echantilonnage. Pour les besoins de ce modèle, cet effet est suppose constant dans le temps. 
Par exemple, Ia moyenne dans le temps de certaines unites primaires d'échanrillonnage est superieure a celle 
d'autres unites prisnaires d'échantillonnage. L'effet e., est un effet semblable pour les groupes de 
renouvellement. La moyenne a long terme pour certains groupes de renouvellement est supposée supérieure 
a celle d'autres groupes. La composante finale de notre rnodèle, dénotée par a, vise a refléter Ia correlation, 
dans les observations recueillies dans le mCme groupe de renouvdllement, qui a tendance a diminuer a mesure 
que Ia duróe entre les observations augmente. En vertu de notre modèle, peu importe le moment oa nous 
observons le j-ième échantillon répété, nous obtenons un u,. Peu importe le moment oi nous observons ce 
groupe de personnes particulier, nous obtenons un e51 . Mais ii y a aussi un effet lie a un groupe particulier qui 
se dissipe avec Ic temps. Par exemple, une personne a une propension génerale a avoir un emploi. Mais si nous 
observons cette personne a deux moments rapprochés, Ia personne est plus susceptible soit d'être en chômage, 
soit d'avoir un emploi, les deux fois. Les a 

1. 
servent a représenter l'effet dout Ia correlation diminue a mesure 

qu'augmente l'intervalle entre les observations. 

Nous supposons que l'effet transitoire lie au groupe de renouvellement satisfait une autoregression de troisième 
ordre, 

= I a k-I 	" + ,a *-2  + 3a 1,3  + b, 	 (3) gJ, 	gJ.  

ou 
- Ind(0,o). 

Selon notre modèle, Ia correlation entre les observations faites a deux occasions dans le méme groupe de 
renouvellement est 

C2  + (72 + p (h)&2  
p,(h) - 	

a 	a 	 (4) 
a 	a 
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øü h est l'intervalle qui sépare les deux occasions et p (h) est l'autocorrélation de l'effet a. La variance d'une 
observation choisie au hasard est c 2  + & + a. La covariance entre deux observations venant du méme 
échantillon répété, mais de groupes de renouvellement différents, est c pour n'importe quel h. 

Nous pouvons estimer l'autocovariance pour un groupe de renouvellement. L'autocovariance est une estimation 
de o + + p(h)o. Cet ensemble d'estiniations de covariances ne permet pas, a lui seul, de séparer les effets. 
La ligne de l'erreur dans l'analyse de variance du tableau 2 donne une estimation de o + cr, et une analyse de 
variance distincte a été utilisée pour estimer o. En ayant les estimations de ces trois quantites, nous pouvons 
obtenir une solution pour les autres paramétres. 

Tableau 3: Autocorrelations moyennes dans un groupe de renouvellemeut 
pour l'enquête icCurrent Population Survey* de 1987. 

Décalage Nombre 
d'obs. 

Personnes 
occupées 

Chômeurs 
Population 

active 
civile 

Taux de 
chomage 

1 66 0.8068 0.4979 0.7876 0.5 187 
(0.0062) (0.0136) (0.0068) (0.0132) 

2 40 0.7332 03788 0.7197 0.4019 
(0.0106) (0.0199) (0.0111) (0.0195) 

3 18 0.6856 03230 0.6668 0.3484 
(0.0182) (0.0312) (0.0192) (0.0306) 

9 3 0.6732 0.1566 0.6377 0.2034 
(0.0461) (0.0832) (0.0504) (0.0818) 

10 4 0.7191 0.2691 0.6187 0.3159 
(0.0354) (0.0686) (0.0452) (0.0665) 

11 3 0.6038 0.1401 0.4910 0.2138 
(0.0536) (0.0830) (0.0614) (0.0814) 

Moy. 9-11 10 0.6708 0.1966 0.5861 0.2443 
(0.0252) (0.0450) (0.0298) (0.0439) 

i.e tableau 3 contient les autocorrélations estimées pour le chomage et Ia population active civile. L.es 
autocorrélations sont beaucoup plus fortes pour la population active civile que pour le chomage. fl y a un 
nombre limité de groupes de renouvellement observes aux decalages 9, 10 et 11, de sorte que Ia inoyenne pour 
ces décalages a ete incluse dans le tableau. La correlation est voisine de 0.60 aux décalages 9 et 11 pour Ia 
population active civile. 

i.e tableau 4 contient les estimations des parainëtres du processus autorégressif pour aVk.  Le tableau 5 contient 
les estimations des autres paramètres de notre modèle. 

La figure 1 présente un graphique de l'autocorrélation estimée dans le car des chômeurs. Ii s'agit de Ia fonction 
d'autocorr&lation pour un groupe de renouvellement particulier. Nous avons seulement observe les 
autocorrélations pour les périodes zero a 3 et pour les périodes 9, 10 et 11. Toutes les autres autocorrélations 
mdiquées par les points sont estimées a l'aide de notre modèle. Les carrés qui se trouvent dans Ia figure sont 
les autocorrélations estimées par Breau et Ernst (1983) a l'aide de données relatives aux années 1976 et 1977. 
Les autocorrélations estimées sont trts voisines pour les deux périodes. 
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Figure 1: Estimations des autocorrélations pour les chômeurs. 
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Figure 2: Estimations des autocorrélations pour Ia population active civile. 
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La figure 2 présente des estimations semblables des autocorrélations pour Ia population active civile. Encore 
une fois, les carrés représentent des estimations faites par Breau et Ernst d'après des données de 1976 et de 
1977. Les estimations de Breau et Ernst sont un peu supérieures pour les autocorrélations sur de courtes 
périodes et un peu inférieures pour les autocorrélations sur des periodes plus longues. 

Tableau 4: Estimations des paramètres des processus transitoires a. 

Modèle a 	e1a1 + e2,.k2 + e3a, 3  + b, 

Characteristique 

Personnes occupées 	0.40481 0.04270 -0.04945 0.06841 0.08263 
Chômeurs 	 033422 0.08452 0.05267 0.03831 0.04508 
Population active civile 	0.43415 0.11345 0.00318 0.06756 0.08962 
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Tableau 5: Estimations de a, o, et CY. 

Composante de variance 

Characteristique 	 62 &2 Total 

Personnes occupées 	0.00552 	0.16319 	0.08263 	0.25134 
Chômeurs 	 0.00065 	0.01037 	0.04508 	0.05610 
Population active civile 	0.00499 	0.12159 	0.08962 	0.21620 

Les droites se trouvant dans les figures représentent les deux composantes permanentes. La droite du bas 
représente a2  en pourcentage de la variation totale. Celle du haut représente [a somme + en pourcentage 
du total. Selon notre modèle, même après de longs intervalles de temps, il existe une certaine correlation en 
raison de l'effet permanent lie aux groupes de renouvellement et de l'effet permanent lie aux unites priniaires 
d'Cchantillonnage. 

Pour la population active civile, cr2  et les a + al constituent une fraction beaucoup plus élevée de Ia variation 
totale que clans le cas des chômeurs. Ainsi, l'autocorrClation visant Ia population active civile est importante 
même après des intervalles extrêmement longs. Le profit est sensiblement le même pour les personnes occupées 
que pour Ia population active civile. En fait, la correlation a long terme est plus forte dans le cas des personnes 
occupées que dans celui de La population active civile. 

L'autocorrélation pour le taux de chômage est très voisine de Ia fonction de correlation visant les chômeurs. La 
variation du dénominateur, qui est la population active civile, contribue peu a Ia variation du taux. 

4. COMPARAISON DE DIFFERENTS ESTIMATEIJRS 

On obtient un estimateur simple pour Ia population active civile au temps I en prenant la moyenne des 
estimations relatives aux huit groupes de renouvellement. Nous appelons cc dernier l'estimateur direct ou 
I'estixnateur de base et Ic designons par . Selon notre modèle, Ia variance de l'estimateur direct est 

V{j} = (64) (64o + + 8o). (5) 

Nous supposons que les groupes de renouvellement sont indépendants au sein des unites primaires 
d'échantllonne ci que [a variation des unites prixnaires d'échantillonnage est reflétée dans a, la variance des 
échantillons rCpétés. Les coefficients de variation pour les estimateurs directs sont d'environ 0.3 % pour les 
personnes occupées, d'environ 1.6 % pour les chômeurs et d'environ 0.2 % pour Ia population active civile. 

Le tableau 6 donne Ia contribution des différentes composantes a Ia variance de l'estimateur direct. Les 
contributions sont très différentes pour les chômeurs et Ia population active civile. Dans Ic cas des chômeurs, 
environ 9 % de Ia variation provient, selon l'cstiniation, de l'effet lie a l'échantillon répété, tandis que pour [a 
population active civile, Ia contribution liée a l'échantillon répété est d'environ 16 %. Environ 74 % de Ia 
variance, dans Ic cas du chômage, provient de l'effet transitoire lie au groupe de renouvellement, tandis que cc 
même effet ne représente que 36 % de Ia variance clans Ic cas de Ia population active civile. L'effet permanent 
lie au groupe de renouvellement est Ia composante Ia plus importante pour Ia population active civile, tandis qu'il 
ne représente que 17 % de [a variance dans Ic cas des chômeurs. 
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Tableau 6: Variance de l'estimateur direct d'après huit sequences. 

Population 
Propriété Personnes Chômeurs active Taux de 

occupées civile chômage 

Variance 9.2793 1.9408 8.0361 83994 x iO 

% dü a O 15.22 8.60 15.89 8.56 

% dO a O 56.28 17.10 48.41 17.76 

% dO a &2 28.50 74.30 35.70 73.68 

L'estimateur actuellement utilisé dans l'enquête ((Current Population Surveyv est une moyenne pondérée de 
l'estisnateur direct, d'une quantité formée de l'estimateur composite précédent plus une estimation du 
changement, et d'une troisième combinaison linéaire des estimations courantes de chacun des groupes de 
renouvellement. L'estimateur est Le suivant: 

4 

= 0.65, + 0.4( 	+ 	) + 0.05[2' (y + y,) -6' > (y, + y,4)1, 	(6) 
t-LB. 	t.t..I 

k-2 

oü 

= 8 

= 6' (YIM 
+y 0 ) - 	

Z-t.-I 
+ Y11o.3)] 

jl

a'

est l'estimateur pour La période t, et 	est u.n estimateur du changement construit d'après les groupes 
de renouvellement observes a Ia fois a Ia période t et a Ia période t -1. Jusqu'à 1985, I'estiinateur ne contenait 
que les deux premiers termes. I.e troisième terme de l'estimateur a procure plusieurs avantages. Ce terme 
correspond a La difference entre La moyenne du premier et du cinquieme groupe de renouvellement et La 
moyenne de tous les autres groupes de renouvellement. IL rédwt les effets lies au temps passé dans I'échantillon 
qui apparaissaient dans l'estimateur original. Les groupes de renouvellement faisant partie de l'échantillon pour 
Ia premiere et Ia cinquième fois produisent des estimations plus élevées des chômeurs que ne le font les autres 
groupes de renouvellement. Par consequent, [a difference directe, & est influencée par le fait que Le groupe 
de renouvellement present pour [a premiere fois a une espérance plus Clevée que le groupe dont c'est La 
deuxième presence. Les effets lies au temps passé clans l'échantillon ne s'annulent pas clans l'estimation de La 
difference. L'inclusion du troisième terme a pour résultat de rapprocher l'espérance de l'estimateur de 
l'espCrance de I'estimateur direct. Ce terme réduit egalement La variance de l'estimateur par rapport a celle de 
l'estixnateur a deux termes utilisé avant 1985. 

Nous examinons maintenant le meilleur estiniateur linéaire sans biais du niveau courant. Cet estiinateur utilise 
toutes les donnëes observées jusqu'au temps t pour donner La meilleure estimation au temps t. Selon [a 
tradition de l'enquête .KCurrent Population Survey, L'estimateur pour le temps t ne sera pas modifié a mesure 
que de nouvelles donntes deviendront disponibles. 

Nous montrons que pour construire le meilleur estimateur linéaire sans biais, il n'est pas nécessaire 
d'emmagasiner toutes les observations précedentes. Cependant, toutes les observations précédentes relatives a 
n'importe quel groupe de renouvellement observe an temps t sont nécessaires. Dans le cas de l'enquête 
((Current Population Survey, l'estimateur tiendra compte de certaines observations remontant jusqu'à 15 mois 
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en arrière, car si Ic groupe de renouveliement est observe pour Ia derniêrc fois, c'est que ce groupe est associC 
a l'enqu&e depuis 16 mois. 

Nous illustrons Ia construction du meilleur estixnateur linCaire sans biais en utilisant un plan clans lequel 
3 groupes sont observes a chaque point du temps. Nous supposons qu'un groupe est integre a l'échantillon, est 
observe pendant 3 périodes et est ensuite retranché défmitivement de l'échantillon. Selon ce plan sinipk, les 
meilleurs estimateurs aux temps t -2 et t -1 sont utilisés pour construire Ic meilleur estimateur linéaire sans 
biais au temps t. II y a trois types d'observations au temps t , soit celles faites pour la premiere fois, celles faites 
pour Ia deuxième fois et cdlles faites pour Ia troisièmc fois. On suppose que les groupes sont indépendants. 
Ainsi, I'observation venant du groupe present pour Ia premiere fois est indépendante de toutes les autres 
données. L'observation relative a un groupe present pour Ia deuxième fois est en coriélation avec l'observation 
précédente pour ce groupe. Si nous faisons une regression de cette observation de deuxiême periode en fonction 
de I'observation précédente, nous produisons un écart, désigné par w,,, qui n'est pas corrélé avec l'observation 
prCcédente. La combinaison linéaire créée a partir de l'observation de troisièine pCriode, wi,, est indépendante 
de toutes les observations précédentes. 11 y a cinq observations qui servent pour les besoins de l'estiinateur. Ii 
s'ensuit que Ic meilleur estimateur linéaire sans biais petit être construit selon Ic modêle linéaire. Autrement 
dit, toute l'information, jusqu'à la periode courante, qui est utile a l'estimation de 9,, est condensée clans les deux 
meilleurs estiinateurs précédents et les trois observations courantes transformées. Nous avons donc un modêle 
linéaire en 

(,',-J7 ,-2)' oii, scion notre notation précédente, 8, =p +a,. Compte tenu de Ia matrice de 
covariance des cinq estimateurs, nous nous servons des moindres carrés gCnéralisés pour construire notre 
meilleur estiinateur du niveau courant. 

La modèle linéaire est 
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oti, w,, =y,,, Wa = y, - b 21 y, 10,1 , w =y, - b3, y, 10  - b 31  y,, 01 , e, est le vecteur des differences entre les 
observations et leurs espérances, et les b  sont irs coefficients de regression de La population. La matrice de 
covariance de (9,., 8,. ) est connue, car cUe découle de I'ajustement des moindres carrés effectuC au temps zi. 
La vecteur (w,1, w,2, w,) n'est pas corrClé avec (O 8,) et a une matrice de covariance diagonale déterminée 
par Ia structure de covariance des y, 31 . 

Mm de construire Ic meilleur estimateur au temps t pour Ic plan de renouvellement 4-84, II est nécessaire 
d'emmagasiner 15 estimations pour irs temps r -1, t -2,..., t - 15, ainsi que 60 observations précédentes relatives 
aux 15 groupes de renouvellement qui ont été observes précédemment. Bien que seulement 8 groupes soient 
observes a un moment quelconque, 16 groupes au total sont associés a l'enquéte de ce moment. Les variances 
des différents estimateurs pour les chômeurs, Ia population active civile et les personnes occupées sont données 
aux tableaux 7, 8 et 9 respectivement. 

Les variances des différents estimateurs pour les chômeurs sont cornparées a Ia figure 3. La courbe formée de 
petits cercles représente Ia variance de I'estimateur composite courant divisée par Ia variance de I'estimateur 
direct pour chacune des périodes de changement, zero dénotant I'estimateur du niveau courant. 

La courbe formée de carrés représente Ia variance du meilleur estixnateur Iinéaire sans biais (MELSB) divisée 
par Ia variance de l'estimateur direct. Les estimateurs utilisant des données antérieures ne sont que Iégerement 
superieurs a l'estimateur direct clans Ic cas des chômeu.rs. L'estimateur composite actuel du niveau courant a 
une variance se situant a environ 95 % de La variance de i'estimateur direct, tandis que Ia variance de l'estimateur 
des moindres canes represente environ 92 % de celle de l'estiznateur direct. Les deux estimateurs utilisant de 
l'inforniation antérieure sont d'environ 7 % supérieurs a I'estimateur direct pour Ic changement survenu dans 
une période. La gain maximal, d'environ 15 %, est obtenu avec Ic meilleur estimateur linéaire sans biais, pour 
tin changement sur quatre mois. 
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Figure 3: Rapports entre les variances de dilTérents estimateurs 
et les variances de I'estimateur direct pour les chômeurs. 
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Figure 4: Rapports entre les variances de ditTérents estimateurs 
et les variances de I'estimateur direct pour les personnes occupées. 
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Tableau 7: Variances de différents estimateurs pour les chômeurs 
par rapport a la variance de l'estimateur direct du niveau courant. 

Période de 
changement 

Estimateur 
direct 

Composite 
actuel 

MELSB 
courant 

0 1.000 0.947 0.918 
1 1.155 1.070 1.073 
2 1.490 1361 1338 
3 1.686 1.528 1.473 
4 1.830 1.645 1.562 
5 1.830 1.691 1.606 
6 1.830 1.708 1.628 
7 1.830 1.710 1.636 
8 1.830 1.701 1.634 
9 1.787 1.671 1.614 
10 1.745 1.641 1.595 
11 1.703 1.614 1.578 
12 1.660 1.593 1.564 

La variance de l'estimateur composite actuel pour le changement survenu sur une périodc, dans le cas des 
personnes occupées, représente environ 86 % de Ia variance de l'estimateur direct pour le changement stir une 
période. La variance du changement sur une période, dans le cas du meilleur estimateur du niveau courant, est 
d'environ 65 % de Ia variance de I'estiinateur direct pour le changement survenu sur tine période. Le mdilleur 
estimateur, dans Ic cas des personnes occupées, devient encore meilleur par rapport a l'estimateur direct et 
l'estimateur composite a mesure que s'allonge la période visée par Ic changement. La variance du meileur 
estimateur pour Ic changement sur 4 périodes est de moms de SO % de cdlle de I'estiinateur direct. L'estiinateur 
composite actuel du changement survenu sur 4 périodes a une variance qui correspond a environ 75 % de celle 
de l'estimateur direct. Pour un écart de 11 périodes, l'estimateur composite courant a une variance se situant 
a environ 84 % de cdlle de I'estimateur direct, Landis que la variance du meilleur estimateur représente environ 
68 % de celle de l'estiniateur direct. 

Tableau 8: Variances de dilTérents estimateurs pour Ia population active 
chile par rapport a Ia variance de l'estiinateur direct du niveau courant. 

Période de 
changement 

Estiinateur 
direct 

Composite 
actuel 

MELSB 
courant 

0 1.000 0.868 0.704 
1 0.697 0.538 0.474 
2 1.086 0.828 0.652 
3 1.410 1.076 0.774 
4 1.688 1.283 0.859 
5 1.688 1.364 0.914 
6 1.688 1.392 0.946 
7 1.688 1391 0.962 
8 1.688 1.362 0.963 
9 1.565 1.277 0.942 
10 1.445 1.191 0.921 
11 1324 1.111 0.903 
12 1.203 1.052 0.887 

L'efficacité relative pour le taux de chômage est très voisine de cdlle obtenue pour les chômeurs. Celle obtenue 
dans le cas de Ia population active civile est a peu près semblable a celle visant les personnes occupées, mais 
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parce que les correlations sont un peu plus fortes pour les personnes occupees, le MELSB donne des résultats 
legèrement meilleurs pour les personnes occupées que pour Ia population active civile. 

Tableau 9: Variances de différents estimateurs pour les personnes occupées 
par rapport a Ia variance de l'estimateur direct du niveau courant. 

Pénode de 
changement 

Estimateur 
direct 

Composite 
actuel 

MELSB 
courant 

0 1.000 0.862 0.650 
1 0.677 0.511 0.432 
2 1.083 0.813 0.604 
3 1.413 1.065 0.711 
4 1.701 1.279 0.784 
5 1.701 1.363 0.829 
6 1.701 1390 0.855 
7 1.701 1388 0.865 
8 1.701 1353 0.860 
9 1.560 1.255 0.832 
10 1.419 1.154 0.806 
11 1.278 1.061 0.782 
12 1.137 0.992 0.761 

Nous avons aussi calculé les variances d'estimateurs linéaires fondés sur 12 mois de données, 16 mois de données 
et 24 mois de données. La perle maximale d'efficacité resultant de l'usage de 12 mois de données plutôt que 
la totalité des données antérieures était de 8 % pour l'estimation du niveau courant, dans le cas des personnes 
occupées. La perte maximale pour l'estimateur fondé sur 16 mois de données était de 3 %. La perle maximale 
d'efficacité resultant de l'usage de 24 mois de données plutôt que Ia totalitC des données antérieures était de 
2 %. Certains estimateurs du changement stir une longue période, par exemple le changement d'une année a 
l'autre, avaient une variance plus faible lorsqu'ils étaient fondés sur seulement 24 mois de données. 

Le plan de renouvellement actuel de l'enquête oCurrent Population Survey* prévoit que les personnes sont 
interrogées pendant 4 pdriodes, sont retirees de l'échaniillon pour 8 périodes, puis y sont de nouveau intégrées 
pour 4 périodes. Le but de cc plan était de permettre un accroissement de l'efficacité des estimations des 
changements d'une année a l'autre. 

Nous avons compare les estimations obtenues avec cc plan de renouvellement a tin plan dans lequel les 
personnes sont incluses dans l'échantillon pendant 6 périodes, puis en sortent défujitivement, et tin plan dans 
lequel les personnes font partie de I'Cchantillon pendant 8 pénodes, puis en sont retranchées définitivement. 

Le tableau 10 présente les variances des différents plans d'estimation par échantillonnage pour les chômeurs. 

L'efficacité de l'estimateur du niveau courant scion tin plan dans lequel les personnes demeurent dans 
l'échantillon pendant 6 périodes consécutives est légèrement inférieure a cdlle du plan 4-84, dans le cas des 
chômeurs. Les estimations des changements survenus sur tine courte période sont légerement supérieures dans 
le cas du plan a 6 périodes consécutives, mais pour les changements survenus sur tine longue période, le plan 
4-8-4 produit des estimations superieures. Dans le cas du plan dans lequel les personnes demeurent dans 
l'échantillon pendant 8 périodes consécutives, qw a aussi été examine, on note pour les chômeurs une legére 
perte pour le niveau courant par rapport au plan 4-84, mais un gain de l'ordre de 5 % pour les changements 
sur une courte période. La plan 4-84 est supérieur a celui des 8 pénodes consécutives pour In changements 
sur une plus longue période, notainment les changements d'une année a l'autre. 



Tableau 10: Variances de differeuts estimateurs des chômeurs; 
Ia variance de l'estimateur direct du mveau courant est égale a un. 

Estimateur Meilleur Meilleur Meilleur 
Quantité composite estimateur estimateur estunateur 
estimóe actuel 4-8-4 8 per. conséc. 6 per. conséc. 

Niveau courant 0.947 0.918 0.944 0.938 
Changement 1 per. 1.070 1.073 1.003 1.051 
Changement 2 per. 1361 1338 1.250 1312 
Changement 3 per. 1.528 1.473 1372 1.443 
Changement 4 per. 1.645 1.562 1.473 1.543 
Changement 5 per. 1.691 1.606 1.533 1.607 
Changement 6 per. 1.708 1.628 1.577 1.655 
Changement 7 per. 1.710 1.636 1.612 1.686 
Changement 8 per. 1.701 1.634 1.642 1.705 
Changement 9 per. 1.671 1.614 1.663 1.719 
Changement 10 Or. 1.641 1.595 1.678 1.727 
Changement 11 per. 1.614 1.578 1.688 1.733 
Changement 12 Or. 1.593 1364 1.696 1.737 

Moyenne de 12 per. 	0.255 	0.249 	0301 	0.266 
Changement des 
moyennes de 12 Or. 	0.273 	0.262 	0.372 	0359 

Tableau 11: Variances de différents estimateurs de Ia population active 
civile; Ia variance de l'estimateur direct du wveau courant est We a un. 

Quantité 
estimée 

Esrimateur 
composite 

actuel 

Meilleur 
estimateur 

4-8-4 

Meilleu.r 
estimateur 

8 per. conséc. 

Meilleur 
estimateur 

6 per. conséc. 

Niveau courant 0.868 0.706 0.796 0.783 
Changement 1 per. 0.538 0.474 0.430 0.470 
Changement 2 per. 0.828 0.652 0.589 0.651 
Changement 3 per. 1.076 0.774 0.709 0.786 
Changement 4 per. 1.283 0.859 0.793 0.883 
Changement S per. 1.364 0.913 0.858 0.962 
Changement 6 p6r. 1392 0.946 0.913 1.032 
Changement 7 per. 1391 0.961 0.963 1.088 
Changement 8 per. 1362 0.962 1.010 1.133 
Changement 9 per. 1.277 0.941 1.049 1.170 
Changement 10 per. 1.191 0.920 1.083 1.199 
Changement 11 Or. 1.111 0.902 1.111 1.223 
Changement 12 per. 1.052 0.886 1.135 1.242 

Moyenne de 12 per. 	0369 	0.346 	0.448 	0396 
Changement des 
moyennes de 12 per. 	0.259 	0.206 	0393 	0.413 

Un profil semblable peut &re observe clans le cas de Ia population active civile. II y a une perte au niveau 
courant pour le plan des 8 periodes consécutives par rapport au plan 4-8-4. En vertu du plan comportant des 
périodes consécutives, nous traitons 8 groupes a n'importe quelie période, tandis qu'en vertu du plan 4-8-4, nous 
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traitons 16 groupes. Les huit groupes additionnels apportent un supplement d'information. Par contre, les 
estimations du changement sur une durée allant jusqu'à environ 6 périodes sont supérieures dans le cas du plan 
de 8 périodes consécutives. 

Tableau 12: Variances de différents estimateurs des personnes occupées; 
Ia variance de l'estimateur direct du niveau courant est égale a un. 

Quantité 
estimée 

Estimateur 
composite 

actuel 

Meilleur 
estimateur 

4-8-4 

Meilleur 
estimateur 

8 per. conséc. 

Meilleur 
estimateur 

6 p&. conséc. 

Niveau courant 0.862 0.653 0.761 0.759 
Changement 1 per. 0.511 0.432 0395 0.434 
Changement 2 per. 0.813 0.604 0.559 0.619 
Changement 3 per. 1.065 0.710 0.669 0.747 
Changement 4 per. 1.279 0.783 0.731 0.829 
Changement 5 per. 1363 0.828 0.782 0.901 
Changement 6 per. 1.390 0.854 0.828 0.970 
Changement 7 per. 1.388 0.863 0.874 1.026 
Changement 8 per. 1353 0.858 0.960 1.071 
Changement 9 per. 1.255 0.830 0.960 1.108 
Changement 10 per. 1.154 0.803 0.993 1.139 
Changement 11 per. 1.061 0.779 1.021 1.165 
Changement 12 per. 0.992 0.758 1.046 1.186 

Moyenne de 12 per. 	0369 	0326 	0.440 	0.394 
Changement des 
moyennes de 12 per. 	0.248 	0.162 	0.365 	0.403 

Les estimations des changements survenus sur plus de 8 pérkdes sont supérieures pour le plan 4-8-4, et 
l'estiination du changement d'une année a l'autre est d'environ 20 % supérieure pour le plan 4-8-4. Dans Ic cas 
des personnes occupées, le plan 4-8-4 l'emporte sur le plan des 6 periodes consécutives. 

Scion le plan d'estimation actuel, les coefficients qui sont appliqués aux estimations directes pour construire les 
estimateurs relatils aux personnes occupées sont les mémes que ceux utilisés pour construire les estimations 
relatives aux chômeurs. Cela signifle qu'ii y a convergence interne des estimations. L'espérance de chaque 
estimateur est exactement Ia méme combinaison linéaire des effets lies an mois et des effets lies au temps passé 
dans l'échantillon. 

Toutefois, parce que Ia structure d'autocorrélation est différente pour les personnes occupées et pour les 
chômeurs, et parce que les coefficients minimisent approximativement Ia variance pour les chômeurs, les 
estimations des personnes occupécs sont inefficaces. 

La méthode suivante pourrait &re employee pour accroitre l'efficacité des estimations des personnes occupées. 

Construire des estimations de Ia population active civile qui soient les meilleures sous reserve que l'espérance 
de l'estimateur soft Ia méme combinaison linéaire des effets lies au temps passé dans l'échantillon que celle 
de l'espérance de l'estimateur des chôineurs. 

Au moyen des estimations de Ia population active civile et des chômeurs, construire des poids, pour les 
observations courantes, qui reproduisent les estimations des chômeurs et de Ia population active civile. 

L'estimateur theoriquement optimal pour une caractéristique y utiliserait l'information passée relative a toutes 
les caractéristiques. En pratique, cela n'est pas possible. Notre recherche a démontré que les correlations 
croisécs entre les chômeurs et la population active civile sont faibles. Les six premires correlations croisées sont 
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estiinées a moms de 0.10 en valeur absolue. 11 s'ensuit que les estimations fondées seulement sur les valeurs 
passées de Ia caractéristique estimée soot quasi optimales pour ces deux caractéristiques. 

Nous avons étudié le comportement des effets lies au temps passé dans l'échantillon en construisant des 
combinaisons linCaires des estimations des 8 groupes de renouvellement de base de chaque période qui soot des 
fonctions linCaires uniquement des effets lies an temps passé dans l'échantillon pour la population. Les 
variations, sur une période de ooze ans allant de 1980 11990, des contrastes entre effets lies an temps passé d.ans 
l'échantillon soot approxiinativement égales aux variances estimCes des contrastes. Par consequent, les données 
n'offrent aucune raison de rejeter l'hypothese scion laquelle les effets lies au temps passé dans l'échantillon out 
ete constants durant cette période. 

Malgré cc résultat, de nombreux praticiens n'accepteraient pas d'adopter un modèle dans lequel les effets lies 
au temps passé clans l'échantillon seraient constants sur plusieurs années. Nous présentons Ia variance 
d'estimations construites de manière a avoir Ia méme espérance que celle de l'estiznateur direct. Toutefois, ii 
serait possible de construire des estimateurs ayant comme espérance n'iniporte queUe combinaison linéaire des 
effets lies au temps passé dans I'échantillon. Par exeniple, on pourrait construire un estimateur ayant Ia méme 
espérance que I'estimateur composite actuel. 

Tableau 13: Variances d'estimateurs linéaires avec efTets lies an temps passé dans l'échantillon; 
Ia variance de I'estiniateur direct du niveau courant est égale a un. 

Période de 
Changement 

Chômeurs 

MELSB 	Récursif 
24 	36 

Pop. active civile 

MESLB 	Récursif 
24 	36 

0 0.928 0.923 0.763 0.733 
1 1.089 1.075 0.490 0.480 
2 1348 1.342 0.682 0.663 
3 1.487 1.479 0.816 0.789 
4 1.578 1.569 0.911 0.877 
5 1.623 1.613 0.974 0.934 
6 1.646 1.635 1.015 0.970 
7 1.656 1.644 1.039 0.987 
8 1.655 1.642 1.047 0.990 
9 1.635 1.622 1.035 0.972 
10 1.617 1.603 1.023 0.954 
11 1.602 1.587 1.014 0.939 
12 1.589 1373 1.009 0.926 

Les résultats relatifs a deux estimateurs soot présentés au tableau 13. L'estiniateur appelé MELSB 24>> est 
l'estimateur linCaire qui est fondé sur 24 mois de donnCes et qui est Ic meilleur pour Ic niveau courant. 
L'estimateur désigné Récursif 36>> a été construit de Ia méme manière que l'estimateur récursif examine plus 
haut. Les effets lies au temps passé dans l'Cchantillon ont été inclus dans Ic modéle a litre d'effets fixes qui sont 
constants dans le temps. Toutefois, Ia variance des effets lies au temps passé dans I'échantillon, dans Ia <<matrice 
de covariance>> ayant servi a mettre a jour les estimations, a été maintenue au niveau propre a une periode 
d'observation de 36 moi.s. Ainsi, l'estimateur est semblable a u.n estimateur lisse exponentiellement, c'est-à-dire 
que I'effet des observations du passé s'estompe a mesure que s'accroIt I'intervalle. 

La restriction scion laquelle l'espérance de I'estimateur linéaire doit Ctre Ia même que celle de l'estiinateur 
direct, fait en sorte que les variances du tableau 13 sont legèrement supérieures aux variances des estimateurs 
correspondants aux tableaux 10 et 11. 

En exigeant que I'estimateur rCcursif ait Ia méme espérance que l'estimateur direct, et en utilisant l'équivalent 
de 36 observations pour estimer les effets lies an temps passé dans I'échantillon, on accroIt d'environ 0.5 % la 

363 



variance pour tous les estimateurs du changement visant les chômeurs, par rapport au meilleur estimateur 
exempt de restrictions quant au temps passé clans l'écbantillon. Si seulement 24 mois de données sont utilisés 
dans l'estimation, Ia variance peut devenir jusqu'à 13 % supérieure a celle de l'estimateur exempt de restrictions 
pour les chômeurs. 

Dans Ic cas de La population active civile, l'estiinateur avec restriction fondC sur les effets lies au temps passé 
dans l'échantillon sur 36 périodes est de 13 % a 43 % moms efficace que l'estimateur exempt de restriction. 
L'estimateur du changement d'unc année a I'autre utilisant seulement 24 mois de donnóes est d'environ 14 % 
moms efficace que l'estixnateur sans restriction du changement d'une année a l'autre. 

Nous avons déterminé trois sources de variation clans les estimations des caractéristiques de la population active. 
Les effets permanents lies aux groupes de renouvellement et aux unites priinaires d'echantillonnage sont plus 
importants dans le cas de La population active civile et des personnes occupées que clans celui des chômeurs. 
L'effet transitoire des groupes de renouvellement est plus important dans le cas des cbômeurs que dans celui 
de Ia population active civile. Ii s'ensuit que I'utilisation de données passées procure des gains supérieurs dam 
l'estirnation de La population active civile que clans I'estimation des chômeurs. Une méthode d'estimation des 
moindres carrés intégrale urilisant toute l'information passée est de beaucoup supérieure a l'estiinateur composite 
actuel pour la population active civile. Seuls de très legers gains par rapport a La méthode actuelle sont possibles 
dams le cas des estimations des chômeurs. Une procedure de construction de poids fondée sur les moindres 
carrés est décrite; cette procedure peut servir a produire des estimateurs a convergence interne, lorsque 
différentes combinaisons linéaires des observations passées sont utilisées dam l'estimaiion des chômeurs et des 
personnes occupées. Pour les caractéristiques de Ia population active, l'inclusion des effets lies au temps passé 
dam l'échantillon dam l'estimation aurait des repercussions modestes sur l'efficacité des estixnateurs. 
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ALLOCUTION DE CLOTURE 

G.J. Brackston& 

Nous voici arrives au terme du Symposium 92. Nous avons entendu un grand nombre de communications de 
grande qualité, depuis le survol général des grandes questions fait par Graham Kalton lundi matin, jusqu'à Ia 
presentation instructive de Wayne Fuller de cet après-midi, portant sur l'estimation dans le domaine des enquêtes 
longitudinales. 

Nous avons traité d'une vaste gamme de questions méthodologiques et d'un large éventail d'applications. Sans 
vouloir faire une synthèse, j'aimerais signaler quelques points que j'ai relevés au cours du symposium et qui me 
semblent importants. Dans la toute premiere session, on nous a dit que les enquêtes longitudinales ont tendance 
a être complexes, tout en nous invitant instamment a les garder le plus simple possible. C'est là un conseil 
judicieux. Le défi pose par les enquCtes longitudinales est suffisamment compliqué pour que nous évitions de 
1w ajouter une complexité inutile. En méme temps, oous étions exhortés a me jamais perdre de vue les objecti.fs 
de base -- un autre conseil précieux. 11 semble toujours y avoir une nouvelle exigence méritant d'être incluse 
dans une enqu&e longitudinale, parce que le coüt marginal d'un tel ajout apparaIt peu élevC. Mais tot ou Lard 
ces nouvelles exigences faussent le plan et ajoutent une complexitt pouvant faire obstacle a l'atteintc des objectils 
de base. 

On nous a dit qu'en raison de la richesse des bases de donnCcs longitudinales, leur utilisation pose des défis 
particuliers. Premiêrement, Ia pleine valeur de ces bases de données me peut étre réalisée au moyen de 
croisement de données de plus en plus complexes; d'autres méthodes d'analyse tenant compte de Ia dimension 
temporelle des données sont nécessaires. Deuxièmement, c'est un defi que de rendre ces bases de données 
accessibles aux analystes tout en protégeant leur caractére confidentiel et en évitant de détruire leur richesse. 

Enfin, il a été question abondamment des dossiers administratifs et de leur importance dams I'élaboralion de 
données longitudinales, que ce soit comme source directe de données, comme complement a des données 
d'enquète ou comme source d'évaluation des données. 

C'est a vous de juger site symposium a ete un succès. .J'espère que chacun a entendu ou appris, au cours du 
symposium, quelque chose d'important qu'il pourra inettre en application une fois qu'il reprendra ses activités 
courantes. Du point de vue de la participation, le symposium a certainement éÉé un succCs. Nous avions 
420 participants inscrits. Heureusement que tons n'ont pas assisté a toutes les sessions, car nous aurions eu de 
sérieux problémes d'espace. Les participants venaient de neuf pays diffCrents. 

Encore une fois, nous produirons une recueil de cc symposium, qui sera envoyé a tons les participants inscrits 
de l'extérieur de Statistique Canada. A Statistique Canada, nous veillerons a cc que des exemplaires soient 
disponibles pour chacune des divisions. Ii est possible de commander les recueils des symposiums précédents, 
ainsi que des exemplaires additionnels des recueil du present symposium. 

Je voudrais exprimer ma reconnaissance et mes remerciements a plusieurs personnes qui ont contribué a Ia 
bonne marche de ce symposium. En premier lieu, les membres du comité organisateur, soit John Armstrong, 
Nancy Darcovich et Pierre Lavallée, méritent nos remerciements. us ont planifiC un programme intéressant et 
équilibre, et ont réussi a attirer bon nombre des praticiens les plus expérimentCs et des théoriciens les plus 
competents du domaine. Seuls ceux d'entre vous qui ont déjà accompli cette tãche peuvent apprecier Ia quantité 

GJ. Bracksione, Statisticien en chef adjoint, Sceteurde I'informatique et de Ia mthodologie, 26-3, Immeuble RH. Coats, Parc Tunney, 
Statistique Canada, Ottawa (Ontazio), Canada K1A (ff6. 
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de travail qu'exige Ia planification d'un tel évënement. Au surplus, ces organisateurs ne peuvent profiter 
pleinement des fruits de leurs efforts, &ant occupés a résoudre les difficultés qui se posent tout au long du 
symposium lui-méme. 

J'aimerais encore une fois remercier les organismes assumant le co-parrainage de cet événement, soit Ic 
Laboratoire de recherche en statistique et probabilité de l'Université Carleton et de l'Université d'Ottawa, ainsi 
que Ia Direction d'hygiène du milieu de Sante et Bien-être social Canada. Je tiens egalement a remercier 
Dan Krewski et Avi Singh,, qui out chacun organisC l'une des sessions de cc symposium. 

Plusieurs personnes out apporté Ieur contribution sur le plan de l'adminictration et de l'accudil : Hélêne St-Jean 
a participe a de nombreux aspects de l'organisation; Suzanne Bonnell, Carole Jean-Marie, Carmen Lacroix, 
Christine Larabie et Lynn Savage out apporté leur contribution pendant le symposium lui-même. Nous tenons 
a remercier specialement Carolyn Zirbser pour les nombreuses heures passées a preparer la documentation et 
a veiller aux préparatils du Symposium 92. 

J'aimerais remercier également nos interprètes pour leur excellent service, ainsi que tons les conférenciers, les 
presidents de session et les participants qui out permis Ic bon déroulement de ce symposium. 

L'an prochain, nous allons déroger a Ia tradition. Pour notre dixième symposium, nous allons nous déplacer a 
Buffalo (New York). Nous assumons le co-parrainage de Ia Conference internationale sur les enquCtes auprs 
des établissements, qui aura lieu du 27 au 30 juin 1993 a Buffalo, et qui remplacera le symposium que nous 
tenons habituelletnent ici a Ottawa. Je vous invite a participer a cette conference, qui traitera des mCthodes 
d'enquéte sur les entreprises, les ferines et les institutions. Vous trouverez plus de details thus irs brochures 
qui se trouvent sur Ia table des documents d'inforination. 

Le symposium est maintenant terminé. Merci de votre presence, et bon voyage. 
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