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Des données sous plusieurs formes 

Statistique Canada diffuse les données sous formes diversos. Outre les publications, des totalisations habituelles et 
spéciales sont oftertes. Los données sont disponibles sur Internet, disque compact, disquette, imprimé d'ordinateur, 
microfiche et microfilm, et bande magnétique. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont 
disponibles pour certaines sortes de données. Laccès direct a des données agregees est possible par le truchement 
de CANSIM, Ia base de données ordinolingue et le système d'extraction de Statistique Canada. 

Comment obtenir d'autres renseignements 

Toute demande de renseignements au sujet de la présente publication ou au sujet de statistiques ou de services connexes 
doit être adressée a Division des méthodes d'enquètes-entreprises, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 
(téléphone (613) 951-8615) ou a l'un des centres de consultation régionaux de Statistique Canada 

Halifax 	(902) 426-5331 
Montréal (514) 283-5725 
Ottawa 	(613) 951-8116 
Toronto 	(416) 973-6586 
Winnipeg (204) 983-4020 

Regina 	(306) 780-5405 
Edmonton (403) 495-3027 
Calgary 	(403) 292-6717 
Vancouver (604) 666-3691 

Vous pouvez également visitor notre site sur le Web : http//www.statcan.ca  

Un service d'appel interurbain sans frais est offert a tous les utllisateurs qul habitent a i'extérieur des zones de 
communicatIon locale des centres do consultation régionaux. 

Service national de renseignements 	 1 800 263-1136 
Service national dappareils de télécommunicatlons pour ies malentendants 1 800 363-7629 
Numéro pour commander seuiement (Canada et Etats-Unis) 	 1 800 267-6677 

Comment commander les publications 

On peut se procurer los publications do Statistique Canada auprés des agents autorisés et des autres librairies locales, 
par l'entremise des centres de consultation regionaux de Statistique Canada, ou en écrivant a 
Statistique Canada 
Division des operations et de l'integration 
Gostion de Ia circulation 
120, avenue Parkdale 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0T6 

Téléphone (613) 951-7277 
Télécopleur: (613) 951-1584 
Toronto (carte do credit seulement) : (416) 973-8018 
Internet : order@statcan.ca  

Normes de service au public 

Afin de maintenir Ia qualité du service au public, Statistique Canada observe des normes établies en matière de produits 
et de services statistiques, de diffusion dinformation statistique, de services a recouvrement des coüts et de services 
aux répondants. Pour obtenir uno copie do ces normes do service, veuillez communiquer avec le centre de consultation 
regional de Statistique Canada le plus près do chez vous. 
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Note de reconnaissance 
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AVANT-PROPOS 

Le Symposium de 1995 était le douzième de la sdrie des symposiums internationaux sur les questions de 
méthodologie parrainée par Statistique Canada. Chaque année, le symposium porte sur un theme 
particulier. Celui de 1995 soulignait les étapes d'analyse et de diffusion des processus du développement 
de l'informaiion. 

Le symposium a réuni près de 300 personnes pendant trois jours au Centre de conferences Simon-
Goldberg a Ottawa. On y a entendu des presentations de statisticiens du milieu universitaire et dagences 
gouvernementales, des spécialistes du traitement et de la gesfion de l'information, des vendeurs et des 
utilisateurs de données. En tout, 29 communications ont été présentées par des conférenciers et panélistes 
invites. Misc a part Ia traduction et le travail de misc en page, cc recueil contient les presentations telles 
que soumises par les auteurs. 1_es allocutions de deux panélistes ont été reproduites a partir d'enregis-
trements et ont subi quelques légères modifications pour en affiner La presentation en format textuel. 

1_es organisateurs du symposium de 1995 tiennent a exprimer leurs remerciements aux nombreuses 
personnes qui ont conlribué a la réalisation de cet ouvrage ainsi qua toutes celles qui les ont aide lors de 
Ia tenue du Symposium en novembre. En parliculier nous tenons a remercier Josée Morel, Sophie 
Arsenault, Christine Larabie et Nick Budko pour leur assistance lors de La preparation du materiel et des 
préparalifs relies au Symposium de 1995. 

II convient, naturellement, de remercier les conférenciers et panélistes pour avoir pris le temps de mettre 
leurs idées par écrit. La publication de cc recueil a aussi nécessité le concours de nombreuses autres 
personnes. Le traitement des manuscrits a eté exécuté habilement par Christine Larabie aidée de Judy 
Clarke, Sandy Diloreto et Suzanne Fleury-Bertrand. La correction des épreuves a été effectuée par de 
nombreux méthodologistes, dont Jean-Luc Bernier, Alana Boitwood, René Boyer, Guylaine Dubreuil, 
Sylvie Gauthier, John Higginson, Tony LaBillois, Eric Langlet, Eric Lesage, Mary March, Josée Morel, 
Carole Morin, Sylvain Perron, Craig Seko, Michelle Simard, Jack Singleton et Larry Swain. Christine 
Larabie a vu a Ia coordination de La production de cc recueil. 

Le treizième symposium annuel de Statistique Canada, tenu a Ottawa du 13 au 15 novembre 1996, sera 
précédé d'un atelier dune journée. Leurs themes seront les erreurs non dues a l'échantiulonnage. 

Comite organisateur du Symposium de 1995 
John Berigan 	 Jean Dumais 
Georgia Roberts 	 Jean-Louis Tambay 

Le lecteur pew reprc4uire sws aaorisation des exwaits de ceuc publication a des fins d ',uilisadon personnetie a 
condition d 'indiquer Ia source en e,uier. Towefois, La reproduction de ceus publi cotton en tow oii en panic a des 
fins commerciales ou de redistñbwion nécessue l'obicnnon au prialabk d'une autonsano,'z écrüe de Statinique 
Canada. 
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Recueil du Symposium 95 de Statistique Canada 
Des données a l'information - méthodes et systémes 
Novembre 1995 

ALLOCUTION D'OUVERTURE 

G.J. Brackstone 1  

Au nom de Statistique Canada, je vous souhaite la 
bienvenue a cc douziôme colloque d'une série dont les 
origines remontent a 1984. Pour ceux qw viennent 
d'autres villes, bienvenue a Ottawa Ct, pour ceux qui 
viennent d'aulres pays, bienvenue au Canada. 

Depuis son inauguration en 1984, cette série de 
colloques a touché une foule de sujets se rapportant de 
prés ou de loin aux enquétes. Nous avons par exemple 
abordé la question des statistiques régionales, 
l'utilisation des données administratives en statistique, 
les repercussions de la technologie sur les enquêtes, la 
conception et l'analyse des enquétes longitudinales et les 
cnquêtes sur les établisscments. L'an dernier, nous nous 
sommes attaqués a un sujet plus vaste, qui dépassait Ia 
méthodologie et l'analyse des enquêtes, en parlant de Ia 
restructuration au scm des organismes de statistique. 
Nous voici aujourd'hw avec un autre theme trés général, 
qui n'est pas sans rappeler celui du premier colloque, 
l'analyse des donnécs d'enquéte, mais qui s'étend en 
outre aux difficultés que pose Ia transformation des 
statistiques en information utiles aux intéressés. 

Cette année, l'accent sera mis sur cc qu'on pourrait 
appeler, sans aucune intention dépréciative, la .idernière 
étape'. du processus d'enquéte - c'est-à-dire les activités 
qui ont lieu une fois que les operations intensives de 
collecte et de traitement sont achevécs et que nous avons 
en main les donnécs dont nous voulons assurer 
l'utilisation efficace. 

Ces demières années, dans de nombreux orgamsmes 
de stalistique, on a accordé une importance toujours plus 
considerable a ces activités, qui sont axées sur les 
résultats. A mon avis, deux grands facteurs motivent 
cette attention accrue. Premièrement, on s'est rendu 
compte que les organismes de statistique devaient 
renforcer leur orientation-clientele, afin de conserver leur 
pertinence et, par voie de consequence, leurs assises et 
leur financement. En second lieu, il fallait réagir aux 
pressions fmancières : une fois recueillies, les données  

devalent We utilisées de façon optimale Ct les coüts 
entralnés par leur diffusion intégralement recouvrés. 

Depuis les annécs 60, Ia conception et Ia ftnalité des 
enquêtes ont bien change. Au depart, a chaque enquête 
on a chaque instrument de collecte dcvaient correspondre 
une ou des publications. On a commence par admettre 
que Ic résultat visé par une enquéte n'était pas au 
premier chef une publication, mais plut& une base de 
données pouvant donner lieu a une publication, et dont 
on pourrait Cgalement tirer des tableaux auxiliaires et 
des analyses sur requéte. En d'autres termes, Ic produit 
d'une enquôte était primordialement une base de 
donnécs, assortie de mécanismes de récupération de ces 
données. Mais cc point de vue cede maintenant Ic pas a 
une autre perspective. II faut désorrnais envisager 
Venquête comme facteur contributif d'unc base 
d'inIormation collective ou intégrée, réunissant des 
données de nombreuses sources différentes, données 
pouvant ëtre récupérées par des mécanismes communs 
Ct intégrés - c'est-à-dire une base de données générale, 
comme fondement d'un service d'information exploitant 
tous les ensembles de données disponibles, tant 
individuellement que globalement. 

Cette evolution refléte Ia comprehension du fait quc 
les résult.ats dune enquête tie se résument pas a un 
ensemble isolé de tableauç ils constituent un ajout a une 
base de données qui peut servir a toutes sortes de fins, 
tant prévues quiinprévisibles. 

En prenant pour theme du colloque Des données a 
l'information, nous nous efforçons d'attirer l'attention 
sur les problèmes et les difficultés qui surgissent 
lorsqu'on s'efforce de transformer des données, done des 
chiffres, en éléments d'information pour faire progresser 
le savoir. L'enjeu consiste a trouver des méthodes et des 
solutions pour aider les organismes de statistique a faire 
en sorte que leurs précieuses bases de donnCcs 
engendrent une information non seulement utile, mais 
dont on se servira. 

G.J. Brackstone, Stalisticien en chef adjoint, Secteur de l'informatique et de la méthodologie, Statistique Canada, 
26-J, Edifice R.H. Coats, Ottawa, (Ontario) K1A 0T6 



Pour cela, nous ferons des incursions dans de 
nombreux domaines qui, je crois, sont bien représentés 
dans le programme. Nous examinerons la gestion de 
l'infonnation et le stockage des données - la façon 
d'organiser les donnees cii notre possession Ct d'en 
faciliter 1'accs, ainsi que de fournir des éclaircissements 
a leur sujet; nous nous pencherons sur l'intégration des 
donnécs et la manière de faciliter l'usage collectifdes 
renseignements recucillis dans le cadre de diverses 
enquêtes; ii sera question de i'accès des analystes aux 
données et des mesures qui les aideront a entreprendre 
les travaux qu'ils désirent effectuer sans compromettre 
Ia nature confidentielle des renseignements personnels. 
La diffusion de l'information sur les données an grand 
public Ct le role des médias seront aussi examines; nous 
étudierons Ia qualité des données et les méthodes 
d'analyse qw tiennent compte a la fois de la provenance 
et de Ia qualité des données; enfin, nous nous 
intéresserons a l'incidence de Ia technologie sur La 
diffusion et vcirons comment le partenariat peut faciliter 
la tâche des organismes de stanstique dans le secteur de 
l'information. 

Mais pourquoi soulever cette question aujourd'hui? 
A ma connaissance, il exists au moms quatre raisons de 
le faire. 

On attache maintenant a la comprehension des 
processus et des facteurs qw les modèlent plus de 
poids qu'â la seule description de Ia situation en 
resultant. En cc qui nous concerne, il nous faut 
comprendre les facteurs lies, par exemple, au 
phénomène de Ia paupérisation Ct aux moyens d'en 
sortir - et non simplement connalire le nombre de 
personnes en cause. II nous faut comprendre 
pourquoi certaines entreprises réussissent alors que 
dautres Cchouent, et non simplement en connaltre 
les nombres respectifs. 

J'ai déjà fait mention des pressions financières. Les 
compressions budgétaires et Ic coüt élevé de Ia 
collecte de données nous dictent La meilleure 
utilisation possible des fonda de donnees existants. 
Cela signifie non seulement l'exploitation optimale 
de chaque ensemble de données, mais aussi 
l'intégration ou Fappariement des différentes sources 
de données. 

La technologie rend Finnovation possible. Nous 
pouvons traiLer des données plus nombreuses plus 
facilement et plus rapidement. Nous pouvons 
diffuser les données dens un rayon plus étendu, plus 
rapidement. Nous disposons aujourd'hui de 

méthodes d'analyse fortement informatisées, qui 
auraient Cté inconcevables il y a dix ans. Par 
ailleurs, Ia technologie a un prix. Nous sommes 
confrontés a des problèmes plus ardus de gestion et 
de contrOle des donnécs, ainsi que d'accès a ces 
donnees : il faut faciliter cet acces lorsqu'il est 
appropriC Ct l'empécher dens le cas contraire. II Sc 
pose aussi des problémes relatifs a Ia protection de 
La vie privée lors do couplage des données et de leur 
utilisation secondaire. 

Ezifin, des bases de donnCes développées, les bases 
de donnécs longitudinales en particulier, permettent 
la réalisation d'analyses plus poussées. La 
possibilité dextraire Ct d'exploiter une information 
plus riche croIt au fur et a mcsure de La constitution 
de bases de données plus vastes et plus completes, 
que cc soit au moyen d'enquêtes ou de sources 
administratives. 

Voili donc quelques-unes des raisons qui nous ont 
incites a aborder Ce sujet. Statistique Canada se heurte a 
maints problémes complexes a cet Cgard. II est rassurant 
devoirquetantdeperscnnessontvenues,parfoisdeu-ès 
loin, pour partager Ieur experience et leur expertise, et 
nous aider a surmonter nos difficultés. Je suis fort 
heureux de voir autant d'eminents conférenciers 
annoncés an programme du colloque, dans les domaines 
se rapportant au theme retenu. 

11 vous intéressera sürement d'apprendre que notre 
colloque rCunit de 250 a 300 personnes, de tous 
horizons: organismes de statistique, autres ministéres 
fédéraux du Canada, gouvernements provmciaux, 
milieux universitaires et secteur privé. 

Puisqu'il nous rests tant de choses a voir, je ne 
retarderai pas les Iravaux plus longtemps. Permettez-moi 
encore une fois de vous remercier d'avoir bien voulu 
participer au colloque. Nous espCrons que les Irois 
prochains jours s'avórerons fructueux. Je pins vous 
assurer d'emblóe que Statistique Canada rctirera 
beaucoup des exposés et de I'échange d'idées, mais j'ose 
esperer que chacun rentrera chez lui avec des idèes 
neuves, des solutions peut-&re ou, an moms, des 
mformations qw I'aideront dans ses activités et par la 
méme occasion, qw faciliteront Ia tãche de l'organisme 
qu'il représente. 
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Recueil du Symposium 95 de Statistique Canada 
Des données a l'information méthodes et systémes 
Novembre 1995 

LE ROLE DES STATISTIQUES DANS L'ELABORATION 
DES POLITIQUES SOCIALES 

P. Hicks' 

La présente conference a pour theme: 'Des donnees 
a I'information*. En effet, I'information nest pas une fin 
en soi. Lorsqu'on Futilise, elle se transforme en 
connaissances. Je souhaite profiter de loccasion qui 
m'est donnée, en ce debut de conference, pour me 
pencher sur Ia question plus vaste du cheminement "des 
données I I'information et aux connaissances". Je 
m'attacherai en particulier I examiner comment les 
connaissances statistiques sont utilisées dans 
I'elaboration des politiques sociales. 

Cet examen nous amCnera I conclure que les 
pressions inherentes aux finances ci a Ia conduite des 
affaires publiques nous incitent a adopter des politiques 
sociales qui s'appuient davantage sur l'expérience. Or, 
nous ne disposons pas encore de toutcs les données 
statistiques qu'ils nous faudrait pour cela. 

Toutefois, le Canada est aujourd'hui en excellente 
position pour devenir un chef de file mondial dans 
l'ét.ablissement des bases de données propices I Ia misc 
en place de nouvelles politiques sociales axécs sur les 
résultats. fl en découlera une reduction des coüts, une 
augmentation remarquable de l'efficacité et une situation 
øü l'exercice du pouvoir et Fétablissement d.c normes 
nationales seront davantage fondés sur l'expërience 
concrete. 

DEFINiTIONS ET HYPOTHESES 

Pennettez-moi 	dabord d'établir certaines 
definitions. 

Par politiques, j'entends lensemble des activités 
proposées par ceux qui conseillent les gouvemements an 
sujet des orientations de leurs programmes. 

Données objectives et données subjectives. Les 
informations sur lesquelles s'appuient les politiques 
peuvent CLre objectives ou subjectives. Les données 
objectives comprennent celles issues des enquêtes 
nationales bien connues de Statistique Canada. Elles  

englobent égalcment les informations du type de celles 
qu'on peut irouver dans les bonnes evaluations d.c 
programmes: cc qu'il advient aux groupes de participants 
avant, pendant et aprês Ia misc en ocuvre d'un 
programme, et comment Ia situation de ces groupes sc 
compare a celle des groupes témoins. 

A I'opposé, les donnCcs subjectives, sont cdlles qui 
portent sur les vakurs et les attitudes. II peut s'agir par 
exemple dinformations provenant des enquétes 
publiques et des sondages. A partir de quel moment Ic 
public cites experts considérent-ils qu'une tendance 
sociale - par exemple, I'Cvolution d.c Ia violence 
conjugale - devient un probIème politique'. justifiant 
une intervention gouvernementale prioritaire? Que nous 
enseigne J'opinion publique et les avis des experts sur Ia 
façon Ia plus appropriéc de traiter les jeunes 
contrevenants? 

A défaut de solides donnCcs objectives, nous 
sommes contraints d.c nous en remettre a lintuition, aux 
anecdotes et I l'idéologie. A dCfaut de solides donnCes 
subjectives, les politiques risquent d.c devenir peu I peu 
coupees de la realité. 

Dans le present exposC, je limiterai mes 
commentaires a Ia situation actuelle en cc qui a trait aux 
données statistiques objectives. Toutefois, je trouvais 
important dattirer votre attention sur les donnCes 
subjectives, puisqu'elles revêtent Ia meme importance 
que les donnáes objectives dans le processus 
d'Ciaboration des politiques. Par ailleurs, l'ampleur des 
changements requis dans cc domaine est tout aussi 
grande, mais je Iaisserai I d'autres Ic privilege daborder 
cetie question. 

Le meilleur des mondes statistiques. Avant 
d'entreprendrc I'évaluation de Fetal actuel des 
statistiques sociales, permeuez-moi d'abord de poser une 
prémisse importante : si on dispose de bonnes 
statistiques, on n'hésitera pas I les utiliser dans 
I'élaboration des politiques. 

Peter Hicks, Conseiller politique principal, 56 rue Sparks, salle 600, Ottawa, (Ontario), K1P 5A9. 

7 



Beaucoup d'entre vous ici presents pourront rester 
sceptiques. Ily a d'innombrables anecdotes an sujet de 
Ia surabondance des informations et des masses de 
données qui staccumulent sans jamais ëtre utilisées. On 
soupconne souvent les statistiques de servir a justifier 
des decisions déjà prises an lieu de faire partie intégrante 
de l'élaboration des politiques. 

Pourtant, mon experience personnelle m'incite a 
croire que la situation est toute autre. II existe un reel 
besoin de statistiques pertinentes. Si les statistiques ne 
sont pas utilisécs, cest qu'dlles ne doivent pas êlre utiles. 
Les gens ont toujours le souci du travail bien fait. us 
accueillent volontiers les données qui leur permettront 
d'y arriver. Personne a mon avis ne préconise des 
politiques d'emploi ineflicaces m des politiques de soins 
de sante qui rendent les gens plus malades. 

Ii peut bien sür souvent arriver que pour défendre 
leurs intérêts personnels, certains maintiennent des 
politiques inefficaces - par exemple, certains 
professionnels dont les aptitudes sont devenues 
superflues par suite de réformes. Toutefois, méme clans 
de tels cas, les pressions du public Ct un certain sens du 
professionnalisme auront tat fait de briser cette 
résistance, si on peut faire Ia preuve qu'il existe des 
méthodes plus efficaces. 

Pour étre utilisées, les statistiques doivent être 
connues. Entre leur collecte et leur utilisation pour 
l'élaboration des politiques, les donnécs statistiques 
suivent un cheminement complexe. Les reunions du 
Cabinet ne sont pas consacrées a l'étude des plus récents 
tableaux de Statistique Canada. Les informations 
statistiques aident plutôt les conseillers en matiére de 
politiques a se faire une opinion et a évaluer les options 
qui pourront étre fmalement présentées aux ministres. 

Ce processus souffre de certaines lacunes. Les 
services charges de Félaboration des politiques, a Ottawa 
et dans les capitales provinciales, sont souvent portés a 
concentrer leur attention sur les problèmes de Vheure. 
Beaucoup sont mal équipés pour traiter d'une facon 
quantitative des problèmes qui se posent a plus long 
terme. Les cellules de réflexion indépendantes ont 
souvent, des aussi, un horizon temporel rapproché. Les 
groupes d'intérêts sont souvent irop fragmentés pour 
adopter une perspective fondée sur l'expérience. 
Finalement, rares sont les universitaires qui ont le temps 
ou les ressources suffisantes pour se pencher sur 
l'interface entre les statistiques et les politiques sociales. 

Néanmoins, je persiste a croire qu'il serait 
relativement facile et rapide d'établir de tels liens si on 
pouvait compter sur les statistiques voulues, cest-à-dire, 
Si flOUS étions dans une situation idéale de cc point de 
vue. 

Dans Ic reste de mon exposé, je m'attacherai I 
répondre I trois questions. Premièrement, a quoi 
ressemblerait un ensemble ideal de statistiques sociales? 
Deuxièmement, que nous manque-t-il pour réaliser de 
tdlles conditions? Troisièmement, comment peut-t-on 
améliorer les choses? 

LES STATISTIQUES SOCIALES IDEALES 

Dans une situation idéale, les statistiques sociales 
seraient completes et intégrées, tant du point de vue de 
leur portée que de ccliii de leur polyvalence. 

La dimension horizontak. Par portée,j'entends Ia 
qualité de données statistiques qui peuvent se prêter 
des comparaisons entre les différents domaines des 
politiques sociales. Les anciennes frontières s'Crodent 
rapidement. ily a une génération a peine, le soutien du 
revenu et les services sociaux étaient considérés comme 
deux aspects passablement distincts des politiques 
sociales. Le monde scolaire, le monde du travail et celui 
des retraités étaient traités séparément. Les liens 
Cvidents critic Ia pauvreté, Ia sante, la nature du travail, 
lintégration sociale, l'apprentissage, la criminalité Ct Ic 
bien-éire n 'étaient pas pris en compte dans les politiques 
sociales. 

Cette situation a aujourd'hin commence a changer. 
On admet maintenant volontiers qu'il existe des rapports 
enire tous ces domaines, a tout le moms au niveau de Ia 
rhétorique et des discours - programmes. Cette prise de 
conscience commence également I se faire sentir au 
niveau opérationnel. Par exemple, Ia creation récente du 
ministére fédéral du Développement des ressources 
humaines a entralné la fusion de programmes sociaux 
qui Ctaient auparavantjugés passablement distincts. 

udealement, les statistiques devraient pouvoir 
favoriser cette nouvelle politique sociale plus complete. 
Elles devraient pouvoir nous renseigner sur cc qui se 
passe dans les foyers, clans les ócoles et dans les cabinets 
des médecins. Elles devraient traiter des questions 
intergénérationnelles et des questions du cycle vital, de 
Ia nature changeante du travail et de l'apprentissage, et 
des incidences combinées des programmes sur le bien-
étre et sur le développement des individus Ct de la 
société. 

La dimension verticale. Par polyvalence, jentends 
Ia qualité dtune base de données intégrée a pouvoir 
servir I plusieurs types dutilisateurs. La mème base de 
données devrait fournir des indicateurs sociaux utiles 
pour cemer les nouveaux problémes et promouvoir les 
interventions publiques. Elle devrait appuyer les 
évaluateurs de programmes qui se demandent ce qui a 
fonctionné par le passé, et les conseillers en matiére de 

8 



politiques qw se deinandent ce qui pourrait fonctionner 
a l'avenir. Elle devrait servir aux membres du personnel 
des points de service qui se demandent queues sont les 
interventions qui risquent de donner les meilleurs 
resultats en diverses circonstances. Elle dewait 
flnalement venir en aide aux particuliers qui souhaitent 
connaitre les types de cours de formation, de soins de 
sante cu de regimes d'exercices physiques qui leur seront 
les plus salutaires. 

Les donnécs ideales devraient done avoir les qualités 
requises pour mesurer l'efficacité des programmes - leurs 
coüts et les résultats obtenus - et pour prévoir queues 
sont les interventions qui prCsentent les meilleures 
possibilités de succès. 

La base de données ideate autoriserait l'intégration 
des données axées sur les programmes aux informations 
portant sur le fonctionnement des principales institutions 
de noire societe : la famille, le marché du travail, Ia 
collectivité, les écoles, les Ctablissements de soins de 
sante et de services sociaux et les organisations 
culturelles. Elle permettrait de mesurer des tendances sur 
les plans des activités individuellcs CL du bien-&re des 
individus. 

LA SITUATION ACTUELLE 

La dcuxiCme question consiste a savoir a quel point 
nous sommes Cloignés de cette situation idéale. 

En toute justice, ii convient d'abord de mentionncr 
les ncxnbreuses ameliorations récentes et d'insister sur Ic 
fait que de nombreuses autres ameliorations sont en 
bonne voic d'être apportées. II faut rappeler qu'en 
matière de statistiques, Ic Canada est en bien meilleure 
position que d'autres pays. Ii faut fmalement souligner 
l'exceilence des données existantes utilisées aux fins de 
la commercialisation, et Ia puissance des nouvelles 
enquêtes longitudinales utilisées aux fins de Ia 
recherche, notamment Ia nouvelle Enquête sur Ia 
dynamique du travail et du revenu (EDTR) et les 
enquêtes sur la sante et sur les enfants. 

Toutefois, vue sous I'angle de I'élaboration des 
politiques sociales, Ia situation n'est pas aussi 
reluisante. Les responsables de l'élaboration des 
politiques souhaitent avant tout pouvoir compter sur des 
statistiques cohérentes, intégrées, qui permettent de bien 
cerner les problémes et de proposer, a terme, des 
solutions utiles. Or, les statistiques de base dans cc 
domaine oft peu change au cours des derniéres 
décennies. 

Digression sur I'importance des indicateurs de 
tendances. Arrétons-nous un instant pour nous pencher  

sur l'importance de bons indicateurs de tendances pour 
I'elaboration des politiques. 

Les chercheurs universitaircs s'intéressent aux 
causes des problémes Ct aux etudes approfondies, 
souvent longitudinales, qui pcuvent Leur fournir ces 
informations. Les spécialistes des marches 
s'intãressent pour leur part a des donnCes qui se 
prétemnt a des classifications croisées instructives, 
par regions géographiques Ct par groupes socio-
économiques. 

Les conseillers en matiêre de politiques trouvent 
Cgalement Ce genre d'infonnations utiles. Toutefois, 
il leur imporie avant tout de pouvoir compter sur des 
series chronologiques tongues et cohérentes. Les 
donnCcs recucillics doivcnt couvrir de nombreuscs 
annécs, de maniére que ks dimensions cyciques des 
problCmes ainsi que les incidences des divers 
programmes gouvernementaux puissent être bien 
comprises. 

D'oü vient I'importance de l'etude des tendances? 
Noire societe est pourvue d'institutions sociales 
hautement développécs qui se penchent déjà sur 
presque tous les problémes sociaux imaginables. 
Les gouvernements doivent aujourd'hui faire des 
choix : faire un peu plus ou un peu moms dans 
certains domaines; faire les choses de facon 
legCrement différente ou rCpartir les responsabilites 
autrement enire les divers ordres de gouvernement 
et Ic secteur privC. Pour prendre toutes ces 
decisions, II convient de savoir a tout moment si Ics 
problémes s'aggravent ou s'amenuisent avec le 
temps, CIU si les programmes gouvernementaux 
deviennent plus on moms efficaces ou plus ou moths 
abordables. 

Dans les domaines qui prCscntent Ic plus d'intérêts 
en matiêre de politiques sociales aujourd'hui, nous 
sommes pratiquement dépourvus de bonnes données sur 
les tendances, même si les enquêtes sociales générales Ct 
certaines enquêtes connexes sur Ia main-d'oeuvre active 
peuvent nous fournir certaines indications. 

Ce que nous avons déjà mérite d'être préservé. 
Nous pouvons déjà compter sur de bonnes series 
chronologiques a l'appui des politiques qui Ctaient 
importantes au cours de Ia période d'aprCs-guerre,jusquc 
vers Ia fin des annécs 1960, lorsque nos politiques 
sociales se rCsumaient a assurer un solide filet de 
sécunté sociale, a lutter contre les inégalités des revenus 
dues au fonctionnement du marché et a assurer unc 
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accessibilité plus large a I'ecole, aux soins de sante et au 
travail rémunéré. 

Autrement dit, nous disposons d'informaiions 
raisonnablement bonnes sur les tendances des revenus 
des Canadiens, sur la nature des groupes engages dans 
divers types d'institutions et sur les coüts qw leurs sont 
attribuables. Tous ces renseignements nous sont toujours 
utiles, méme si les orientations principales de nos 
politiques ont aujourd'hui change. 

En d'autre mots, je ne crois pas qu'il faille 
aujourd'hui abandonner les outils statistiques que nous 
avons déjà. us sont toujours utiles pour traiter de 
plusicurs questions, et les series chronologiques trés 
longues présentent touj ours d'Cnonnes avantages, méme 
Si Ic cadre conceptuel qui les sous-tend est aujourd'hui 
périnié. Tout cc que je cherche a dire, cest que Uutilité 
des series chronologiques existantes n'est pas aussi 
évidentc, lorsqu'on les envisage sons I'angle des 
questions politiques actuelles. 

REGARD VERS LE FUTIJR 

Je voudrais terminer mon exposé en me penchant 
sur cc qw dewait étre fait. J'ai plusieurs observations a 
formuler, et elles sont toutes marquees par loptimisme. 

En bref, nous sommes prCs de pouvoir nous doter 
d'un cadre qui autorisera l'intégration requise. Nous 
avons déjà Ia technologie qul nous permettra de traiter 
les masses considérables de données requises, sans 
enfreindre les régles de Ia confidentialité. Par ailleurs, ii 
existe une foule de motifs justifiant des changements, 
tant du point de vue des finances que de celui de Ia 
conduite des affaires publiques. 

Etablissement dun cadre. J'ai déjà décrit un 
ensemble ideal de statistiques sociales qui est trés 
complet. Nous disposons des a present de bon nombre 
des éléments de cet ensemble, mais ii nous manque 
toujours Ic cadre qui nous permettrait de les utiliser 
d'une manière intégrée. Fort heureusement, nous 
sommes Irés proches de Ia misc en place dun nouveau 
cadre conceptuel qui nous permettra d'étayer a Ia fois les 
politiques sociales Ct les statistiques sociales. 

En cc qui concerne Uaspect politique, nous sommes 
soit trop timides, soit insuffisamment courageux pour 
aborder explicitement la question du cadre. Toutefois, un 
cadre apte a guider nos politiqucs semble malgré tout 
émerger. L'OCDE a déjà établi ses nouvelles 
orientations en matiere de politiques sociales. On 
s'appuie de plus en plus sur des notions semblables dans 
toutes les autres disciplines sociales et dana tous les 
autres pays développés. Ces orientations gravitent  

autour de notions telles que Ic développement humain, 
les investissements dana le capital humain, léducation 
parnanente et dautres approches globales; des portent 
tine attention beaucoup plus grande a la famille et aux 
questions intergCnCrationnelles, et abordent Ia question 
du travail en termes d'habiletés plutot qu'en termes 
d'occupations. 

Je crois que Ic jour nest plus loin oà des idCes 
comme celles-là déboucheront sur Ia misc en place d'un 
cadre statistique qui fera pour les politiques sociales cc 
que le système des comptes nationaux a réalisé pour les 
politiques économiques. Ce cadre sera méme plus 
puissant que Ic système des comptes nationaux puisqu'il 
sera fondé stir Ia façon dont les gens s'occupent, une 
notion beaucoup plus complete et fondamentale que Ia 
façon dont les gens dépensent. 

Le nouveau cadre statistique prendra en compte la 
façon dont les gens répartissent leur temps enire I'école, 
le travail et les loisirs, Ic degrC d'mteractions sociales de 
ces activités, les contraintes exercées sur les gains 
matériels et intellectuels et Ia satisfaction qu'ils en tirent. 
Le nouveau cadre nous permettra de surveiller 
I'évolution du temps passé par les Canadiens a UCcoIe, a 
la maison, au travail, a la retraitc, a soigner les autres, I 
participer a divers types de programmes 
gouvemementaux et aux activités de diverses 
institutions. 

Technologie. Nous possédons des maintenant la 
tcchnologie requise pour Ic traitement des masses 
considérables de données nécessaires a la misc en oeuvre 
de cc cadre. Nombre de ces exposes présentés an cours 
de cette conference traiteront de technologie, et je ne 
m'étendrai donc pas sur ceuc question. 

Le résultat est passablement simple I décrire tin 
ensemble de modéles de micro-simulation 
interdependants, alimentés par les enquétes existantes Ct 
nouvelles ainsi que par les registres de données 
administraiives. D'Cnormes quantités d'informations 
seront emmagasinées au sujet d'individus fictifs et de 
leurs rapports avec les institutions. La confidentialité ne 
posera pas de problêmes puisque les individus * en 
question ne seront pas de vrais Canadiens. Les données 
seront plutôt fondées sur des personnes fictives qui, 
lorsque considérées dans leur ensemble (ou en groupes), 
présenteront les mémes caractéristiques que les vrais 
Canadiens (ou que des sous-populations de Canadiens). 

A cc pomt-ci de mon exposé, plusieurs sentiront 
probablement le doute Ies envahir. Des bases de données 
Cnormes? L'intégration des politiques sociales sur 
plus ieurs secteurs? Des données sur cc qui fonctionne 
vraiment? Des personnes fictives? Aucune menace a Ia 
confidentialité? Une augmentation radicale de 
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l'efficacité? Tout cela peut bien vous paraltre trop beau 
pour 8tre vrai. 

Rappcicz-vous cependant quc nous appróhendons 
aujourd'hui Ic monde par le biais de staxistiqucs qui ont 
ótá conçues ii y a longtemps. I.e système des comptes 
nationaux, le recensement et Fenqu&c sur Ia population 
active ont été conçus avant lere des ordinatcurs. La 
puissance de ces instruments a certes été multipliée par 
l'mformatique, mais leur structure sous-jacente est 
fondée sur Ia technologie Ct sur le paradigme de Ia 
machine a calculer. II nest donc pas exagéré de 
s'attendre a des ameliorations énonnes lorsque les plans 
d'échantillonnage seront élaborés sur des bases 
entièrement nouvelles, fondees sur des technologies 
informatiques exirémement puissantes. 

II existe un plan. Je voudrais vous assurer que tout 
cc queje vous ai décrit ne reléve pas de l'utopie. 11 existe 
beE et bien un plan pour rCaliser tout cela. 

Un plan qui permettra aux programmes de 
s'appuyer sur les données de l'expérience. En cc qui 
concerne les données orientécs sur les programmes, Ic 
ministére fédéral du Développement des ressources 
huxnaines procédc actuellement a l'essai d'un modôle qui 
permettra aux responsables des politiques d'évaluer 
simultanément Ia rentabilité de divers types 
d'interventions et qui permettra a des particuliers 
d'Cvaluez leurs chances de succès dans différents genres 
de formation ou d'autres interventions en matiere 
d'emploi. Ce système s'articule autour dune banque de 
données qui permettTa d'évaluer les decisions actuelles 
a Paune des succès de toutes les interventions passées 
auprès de gens présentant des caractéristiques 
semblables, dans des circonstances comparables. 

Ce type de technologie révolutionnera lelaboration 
des programmes en matière de services sociaux et leur 
permeura de s'appuyer sur des données concretes. II 
permettra un transfert de la prise des decisions aux 
membres du personnel des points de services, qui seront 
de cc fart en mesure d'apprendre et d'ajuster 
continuellement leurs interventions en fonction des 
résultats obtenus. Tot ou tard, Ia nouvelic technologie 
mettra l'information et Ic pouvoir qu'elle représente entre 
les mains des cltoyens eux-mémes. Les economies 
réalisées par les gouvernements, a mesure que cette 
technologie se répandra dans les divers secteurs des 
sciences sociales et des sciences de Ia sante, finiront par 
se compter en milliards de dollars. Le contrat social 
passé entre les citoyens et I'Etat sera révisé. Les 
programmes soclaux fonctionneront vraiment. 

Revolution de notre connaissance de Ia société. 
Par ailleurs, du c&é des statistiques portant sur 
l'ensemble de la population, une ébauche de projet a déjà  

étá Claborée par des responsables de Stanstique Canada 
et du ministère du Développement des ressources 
humaines. Ce projet décrit Ic nouveau cadre, les 
nouveaux modèles de micro-simulation et les nouvelles 
méthodes de collecte des données qui seront requises. Sa 
misc en oeuvre pourrait egalement révolutionner les 
statistiques sociales et les politiques sociales, cest-à-
dire, noire analyse de Ia societe et des moyens d'en 
améliorer Ic fonctionnement. 

Ce projet de statistiques n'a pas encore ete finance 
ni validé par un plus large ensemble de groupes 
d'intèr&s Ct de chercheurs. II est toujours difficile de 
trouver des financements, en particulier en cette période 
de restrictions. Toutefois, j'envisage avec un optimisme 
prudent les futurs développements dana cc domaine. 
D'énormes pressions s'exercent déjà qui favoriseront 
l'évolution des politiques sociales vers le recours a des 
données plus completes, méme s'il faut pour cela songer 
a un financement initial. Ces pressions proviennent 
autant des impératifs financiers que de ceux liCs I Ia 
conduite des affaires publiques. 

Pressions financières. L'évolution de La situation 
flnanciôrc poussera a accorder une plus grande attention 
a l'efficacitè, a favoriser les interventions qui ont une 
réelle utilité pour les gens, les sociétés et Ic trCsor des 
gouvemements. Ce changement ne s'est pas encore 
réalisC, mais lorsque les diverses vagues initiales de 
coupures aveugles des programmes sociaux seront 
passées, l!attention  se toumera presque certamement sur 
ceux des éléments des programmes restants qui donnent 
des résultats et ceux qui sont inutiles. 

Pressions Iiées a Ia conduite des affaires 
publiques. La conduits des affaires publiques serait 
largement simplifiée si on adoptait une approche plus 
scientifique des polltiques sociales. 

Aujourd'hui, par exemple, lorsque nous songeons 
aux aspects importants des poliliques sociales, nous 
pensons typiquement aux normes nationales ou aux 
contraintes qui s'exercent dana des domaines tels que 
l'accés, Ic fmancement ou Ies processus. Nous nous 
préoccupons de Ia transférabilité des programmes, de 
l'unposition de frais aux utilisateurs ou des regles qui 
limitent a certains organismes du secteur public ou a des 
organisations certifiCes Ic privilege de fournir certains 
services. 

Nous vivons ici dana un monde d'énormes transferts 
fiscaux, de principes abstraits et dententes 
constitutionnelles complexes. 

Demain, nous nous inquiéterons davantage des 
effets des nonnes sur les résultats des programmes. 
Nous porterons une attention particuliêre I Ia 
comparabilité des habiletés acquises d'une region a 
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I'autre du pays, Ct non simplement a l'applicalion de 
normes pédagogiques par les divers programmes de 
fonnation. L'accent portera davantage sur Ia 
comparabilitá des résultats des programmes de sante et 
moms sur des questions d'accessibilité ou sur Putilité 
médicale de tel ou tel service. 

Nous vivrons dans un monde oà les coüts 
principaux des normes et des principes nationaux seront 
limités aux coüts relativement mineurs des enquétcs et 
des recherches, et non a ceux découlant des ententes 
fiscales. 

Nous vivrons clans un monde oà les normes pourront 
être considCrées non pas comine des valeurs sociétales 
abstraites, mais plutôt comme des balises plus terre-a-
terre et plus concretes faisant partie intégrante des 
mdicateurs statistiques. 

Nous vivrons dans un monde de prises de decisions 
décentralisées, oü les nombreux partenaires seront en 
mesure de se prononccr sur des questions concretes, 
qu'ils fassent partie des usagers, des praticiens, des 
universitaires, des fonctionnaires de tous les niveaux ou 
même des représentants des organisations 
intemationales. A mesure que s'effondrent les barrières 
des politiques sociales, et a mesure que ces dermêres 
s'imbriquent dans les politiques fiscales et les politiques 
Cconomiques, beaucoup d'intervenants devront par 
nécessité intcrvenir et dépendre de plus en plus les uns 
des autres. 

Soyons clairs, je ne pretends pas que les nomies et 
les principes relatifs aux intrants ou aux processus ne 
seront plus nécessaires. Celles et ceux qui traitent de Ia 
mobilité ct de Ia transférabilité des avantages 
continueront a avoir une importance toute particulière. 

Je ne pretends pas non plus que les iransferts 
fiscaux sont sans importance. us sont nécessaires pour 
assurer Ia comparabilité dans l'aptitude des provinces a 
fmancer de bons programmes sociaux. 

Je ne pretends certainement pas non plus nier 
l'importance des solutions constitutionnelles - Ic partage 
des roles et des responsabilités et lélimination des 
recoupements et des lacunes - en particulier en cette 
période post-référendaire. 

Ce queje pretends, c'est que notre deli fondamental, 
en maxiêre de politiques sociales, devrait etre de trouver 
des moyens qui permettroat aux nombreux intervenants 
de travailler ensemble dune manière productive. Dc 
bonnes statistiques foumiront un langage commun qui 
rendra cette collaboration possible. 

Un langage statistique commun facilitera de 
beaucoup Ic traitement des questions de politiques 
sociales, y compris l'élaboration de normes ct de buts 

11 permettra la realisation de progres sensibles 
mpondant aux impératils de Ia décentralisation, axes sur 
latteinte de résultats concrets et fondés sur des donnëes 
objectives. 

Les discussions menées aux niveaux plus Clevés, 
qu'elles surviennent clans Ic contexte daccords 
constitutionnds, de chartes sociales ou des principes qul 
sous-tendent le nouveau programme fédéral de sante ct 
de transfert sociaux, pourraient savérer particuliêrement 
productives si des donnent Ic coup d'envoi a Ia misc en 
pralique de cette approche plus scientifique. 

LE CANADA PEUT ETRE UN CHEF DE FILE 

Le Canada Sc trouve dans une position idéale pour 
jouer un rOle d'avant-garde en ces matieres. Statistique 
Canada, en collaboration avec ses nombreux partenaires, 
se trouve en excellente position pour prendre la direction 
des travaux dClaboration de ce nouveau langage 
commun. II est déjà un chef de file mondial dans cc 
domaine. 

Avec un solide esprit de leadership et beaucoup de 
persistance, nous pourrons jeter les bases qui 
pennetiront a nos successeurs de bâtir une société 
meilleure au cours du prochain millénaire. 

Nous pouvons faire une ënorme difference. 
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INTEGRATION DES DONNEES : LE POINT DE VUE DE CEUX QU'ON 
RELEGUE A L'ARRIERE DE L'AUTOBUS 

G. Pnest' 

RÉSUMÉ 

Lea burcaux de Is statisliquc mettent traditionnellement l'accent aur Ia mCthodologse. Autrement dit, Ia misc au point des 
vChiculea dc collecte de donnécs s'articule autour dc méthodcs pr6cisc8. Chaquc vChicule est, on gCnCral, adapté aux 
exigenccs d'unc clientele spécialistc, sans Cgard aux besorns dautics organismcs. Par consequent, au licu dc constituer 
uric cntrepnsc, Ic bureau de Ia statistiquc finit souvcnt par devcnur un groupcment, voirc un groupement fragmenté, dc 
producteurs de donnécs relativement autonomes. Or, Félaboration indépendante des mCthodes, des systemes, des concepts, 
des d firutions des classifications, des produits et des services engendre des pratiqucs incificaces, des rcdondanccs cC des 
discordances, Ct contrane une partie de Is clientele. 

Jusquici, Ic client content dune source unique dinformalion a été rclativement bien servi. Par contrc, cciui qui recherchait 
des renseignements complets sur unc question precise, un segment de population ou un lieu géographique particuher no 
I'Ctait pas autant. Aujourd'hui, toutefois, les progrès de Is technologie de linformation precipitent un changement dc 
paradigmc. 

En diet, unc nouvdllc génération de clients eat on train de sinitier I I'Internct Ct de former de nouvellcs attcntcs, surtout 
on cc qui ccnceme Is recherche d'inthrmation. Ces clients, qui expriment des besoins uniques et distincts, veulent pouvoir 
survolcr des métadonnées de fcon thCmatiquc, determiner lea sources, faire des choix et mCme tálechargcr des donnécs 
en direct, on tcmps red, de facon transparente cC i peu de frais, voire mCme gratuitement. 

ic dáfi et lenjeu pour lea burcaux de is slatistique consistent I s'adapter au changement de paradigme on répondant aux 
besouns de eatte nouvelle clientele. Or, Is solution au problCme reside dana Fintégration. II sagit, dune part, de creer des 
liens entre les sources cC, dautre part, d'Climiner ou de réduire lea discordances. Lintégration eat, on outre, csscntielk an 
passage des donnécs brutes I linformation, car dIe facilite Ic regroupement de toutca lea donnécs on entrée pertinentcs et 
disponibles. La prise de decisions áclairées on depend. 

MOTS CLES: Silos; mCta-infonnation; discordances; données de sortie de source unique; thématique; integration. 

1. INTRODUCTION 

1.1 Integration 
Au debut des annécs 70, j'ai paiticipé, dans Ic cadre 

de Ia conference des statisticiens europCens, a une séance 
en vue de produire un ensemble harmonisé de données 
internationales sur Ic logement, les ménages et les 
families. Au dIner organisé a Ia fm de Ia premiere 
journée de travaux, un délégué canadien représentant Ia 

Société canadienne d'hypothéques et de logement s'est 
étonné queje sois un défenseur aussi acharnC du projet 
d'harmonisation, Surpris, je 1w ai demandé cc qu'ii 
voulait dire, les mesures a prendre me paraissant  

relativement évidentes. Je vous pose cette question, 
m'a-t-il rdpondu, parce qu'il regne actuellement une tdlle 
confusion dans votre service.'. II a ajouté qu'ii devait 
sadresser a au moms huit divisions de Statistiquc 
Canada pour obtenir les données dont ii avait besoin. En 
outre, ii s'est plaint dun manque frequent de 
comparabilitth entre sources. Je sins devenu 
immédiatement un partisan de l'intdgration, quoique sans 

grand effet, mes collégues du Bureau manifestant fort 
peu d'intérêt pour Ia collaboration. 

Au milieu des années 80, ma division a lance Ia 
revue irimestrielle Tendances sociales canadiennes et 
Ia série de publications sur les groupes cibles, deux 

Gordon Priest, Directeur, Division de l'integration et du développement des statistiques sociales, Statistique 
Canada, Ottawa, (Ontario), Canada, K I A 0T6. 
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produits qui coiusaient un effcit en vue d'intégrer des 
donnees tiróes de diverses sources. Devenus nous-
m8mes des uiilisateizs en raison de ces entreprises, nous 
avons pujuger des frustrations eprouvées par Les clients 
externes. En effet, rechercher les données qw nous 
étaient nécessaires et y seceder s'est révClC une tâche 
gigantesque. Nous avons souvent compare notre 
experience a la lutte pour l'intégration raciale, car nous 
avions Ic sentiment tres net d'avoir ate relégués a 
l'arriôre de l'autobus, Ct nous avons cherché a 
comprendre comment cela avait pu se produire. 

La situation tenait an fait que la structure 
organisationnelle de la plupart des bureaux dc Ia 
statistique se fonde sur Ia diversité des methodologies. 
Nous effectuons des recensements, des enquêtes 
postcensitaires, des enquêtcs sur les ménages, des 
enqu&es sur les entreprises et nous tirons aussi des 
donnécs de divers fichiers administraiifs. Donc, Ia 
collecte des données eat, en général, axee sur le véhicule 
utilisé. Qui plus est, lea responsables de chaque 
véhicule tendent a acquérir des compétences propres en 
cc qui concerne les systémes, la méthodologie Ct les 
sujets abordés. 

1.2 hots, silos et tuyaux de poêle 
Une telle situation exemplifie cc que Tapscott et 

Caston (Paradigm Shift: The New Promise of 
Information Technology, New York, McGraw-Hill, 
1994) ont appelé 4e problème de l'entreprise non 
contrôléei.. Ces auteurs décrivent des hots de 
technologie ou d'expertise qui satisfont des besoins 
particuliers, mais résultent en une fragmentation de 
Vorganisation. ils précisent que les fonctions de tels 
hots sont limitées Ct spécialisées, et parfois sans aucun 
rapport avec les objeclifs ou les strategies densemble de 
lentreprise. Dans certains cas, on assiste méme a une 
réelle balkanisation, assortie dCnormes obstacles 
physiques et organisationnels qui donnent lieu a des 
redondances et a des inefficacités. Ces auteurs 
aitribuent au manque dintégration Ia perte dun nombre 
important de débouchCs. 

Dans Ic document intitulC Technical Evolution 
White Paper, Keith Vozel (AT&T) qualifie ces 
organisations de verticales ou .ien tuyau de poéle*, leurs 
éléments ayant tendance a ne s'intéresser qua un seW 
dossier ou a un seul client, sans égard aux besoins ou 
aux exigences de tiers. Dc telles organisations sont peu 
rentables, en cc sens queues collectent des données 
redondantes ou en double, lentreprise ne témoignant 
d'aucune vision collective quant a l'archivage de ces 
données. Dautres auteurs associent cc type 
dorganisations a un ensemble de silos auxquels ii est  

difficile d'accéder et entre lesquels les communications 
souL limitécs, voire mexistantes. Dc tdlles organisations 
sent en fait des reservoirs de possibilités inexploitécs et 
d'occasions perdues. 

1.3 Ic groupement de producteurs et sea 
consequences 

Scion Bill Bradley, de Sante Canada, Statistique 
Canada est un bon exempie de cc type dorganisation 
regroupant des programmes autonomes de production 
des données. Je pense personnellement que, plutôt que 
des entreprises, les bureaux de la statistique sont des 
groupements de producteurs indCpendants. Nombre de 
ces producteurs out certes bien servi leurs clients attitrés, 
mais cela na pas Cté sans prix. 

2. DISCUSSION 

2.1 Manque de méta-information 
Les bureaux de Ia statistique ont, en général, une 

connaissance globale trés hznitáe, voire inexistante, dc 
Ia nature et de Fampleur de leurs banques de données et, 
jusquici, nont pas partagé systématiquement avec leurs 
clients existants ou Cventuels Ic peu de renseignements 
quils possédent a cc sujet. Combien de fois navons-
nous pas entendu un stratège, un décisionnaire ou un 
chercheur se plaindre dun manque dinformation, alors 
que lea données dont 11 avait besoin existaient 
effectivement, mais étaient enfouies, hors de vue, dana 
une bibliothéque de bandes magnétiques aseptisée et 
climatisée? Maiheureusement, Ia production de mets-
information (c'est-à-dire linformation an sujet des 
banques de donnécs) depend en grande panic des divers 
secteurs de production. Or, Ia quantité de mets-
information archivée vane considérabiement dun secteur 
a l'autre, CL Ia documentation connexe ne répond 
ordinairement a aucune norme collective. En outre, lea 
efforts en vue de produire des mótadonnóes normalisées 
sent plus souvent déployCs pour répondre a des besoins 
bureaucratiques que pour servir des clients éventuels. 
Ce manque de méta-information a pour consequence Ia 
sous-utilisation des collections de données. Les clients, 
aussi bien les membres du personnel des bureaux, qui 
entreprennent des recherches sur une question ou une 
population particulière sent essentiellement IivrCs a eux-
mémes et obliges de communiquer avec chaque source 
pour savoir si elle dispose de données pertinentes. Etant 
passé par là, je peux affirmer que Ia tãche eat 
gigantesque, frustrante et, souvent, improductive. 
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21 Discordances 
Fait pcu surprenant, etant donné La nature de Ia 

production inddpendante, des discordances entre les 
véhicuies de collecte on les sources, en cc qw a trait aux 
ccncepts, mix definitions, mix systémes de classification 
et a Ia documentation, creent des complications 
supplémcntaires. En effet, chaque secteur de production 
met au point non seulement sa méthodologie et ses 
méthodes de traitement et de diffusion, mais aussi un 
contenu spécialisé qui lui est propre. L'indiffCrencc on 
Ic manque de communication des divers producteurs flint 
par entralner des discordances quant aux concepts, aux 
definitions, aux systémes de classification et au codage 
des bases de donnécs. En plus d'être frustrante pour 
l'utilisateur final, cette situation cause un gaspillage de 
ressources. Etant donné le manque de normes 
collectives, a maintes reprises, les chefs de programme 
mettent au point de Ia documentation enLièrement 
nouvelle, sans se soucier de cc qui, Cventuellement, a 
déjà été publié par d'autres secteurs d'activité du Bureau. 

Je suis certain que nous sommes tous au courant de 
situations oü un ensemble de données en provenance 
d'une source particuliCre ne peut étre compare a ccliii 
produit par une autre source, même sils portent tous 
deux le mCme nom. A l'opposé, nous avons les 
exemples de variables effectivement comparables qw 
portent des noms différents. A Statistique Canada, nous 
avons méme decouvert des cas oà des variables portent 
le même nom dans une langue offlcielle, mais pas dans 
l'autre. Et nous avons probablement tous vécu ces 
situations oü, même si une variable retient son integnté 
conceptuelle quant on passe d'une source A l'autre, les 
comparaisons sont impossibles parce que chaque source 
s'est servie d'un systéme de classification different ou a 
effectué des agrégations non normalisées. Pour 
terminer, n'oublions pas Ia pratique insidieuse consistant 
a utiliser différentes mnémoniques pour Ia codification 
des variables qui figurent dans les clichés 
d'enregislremcnt destinés a l'extraction de microdonnées. 
Cette pratique peut causer de graves erreurs de 
codification quand une personne travaille avec des 
fichiers multisources. 

23 Données de sortie contradictoires ou incomplètes 
La production de données de sortie indépendantes, 

axées sur le véhicule de collectc, est un autre legs de 
l'organisation de type 4uyau de poéIe.. He cause des 
problémes manifestes, comme quand les rCsultats de 
l'Enquête B conhredisent ceux de I'Enquête A publiés 
antérieurement, en précisant qua Peggy's Cove, Ic 
nombre annuel de touristes qui sont touches par des 
excr6mentsdemoueuesest5 349 aulieude3l6. Aprés 

de tels incidents, on assists généralement a Ia diffusion 
dtune nuéc de communiqués contenant des notes en bas 
de page Ct des restrictions visant a préciser que les 
rCsultats d'une des sources sont désaisonnalisés, qu'ils 
regroupent ks grands herons et les mouettes fautives on 
qu'ils out Cté arrondis pour prévenir les deductions par 
recoupement. Dans certains cas, nous nous contentons 
dCmetire, le rouge an front, Ic feuillet rose d'errata et 
d'mvoquer, avec embarras, un çrobléme d'ordinateurs. 
Quoique génantes, ces situations causcnt pen souvent 
des dommages a long terme, car cUes sont relativement 
rares et généralement repérées Ct corrigées rapidement. 

2.4 Données de sortie I source unique biaisées 
En revanche, Ia diffusion d'un ensemble de données 

resultant de Fanalyse de données provenant dune seule 
source, sans le bénéfice dune comparaison avec des 
donnécs connexes et pertinentes provenant d'autres 
sources, est un phénomCne beaucoup plus préoccupant. 
Le risque tient au fait que de telles données fournissent 
seulement des renseignements partiels, donc biaisés et 
trompeurs. Autrement dit, I 'informaiion n 'est pas 
inscrite dans le contexts de notre connaissance générale 
de Ia situation. Par exemple, supposons qu'une enqu&e 
sur Ia consommalion mondaine dalcool par les jeunes 
femmes indique qu'unc jeune femme sur 20 a Cté 
agresséc par un jeune homme aprês avoir quitté un bar 
t.ard dans Ia nuit. La diffusion de cette information 
suscite un grand débat public et des pressions afin qu'on 
adopte une loi obligeant les tenanciers de bar a fermer 
leur établissement plus tot. Supposons maintenant qu'on 
ait rCalisé auparavant une enquétc gCnéralc sur la 
violence dans Ia sociáté, y compris Ia violence au foyer, 
au lieu de travail et dans Ia rue. Supposons Cgalement 
quc cetle enquête confirme les résultats de l'enquëte sur 
Ia consommation mondaine d'alcool par les jeunes 
femmes, mais rCvéle que Ic taux de jeunes hommes 
agressés aprés avow quitté un bar la flint est encore plus 
élevé et, en outre, que les jeunes homines sont les 
agresseurs les plus frequents, non seulement dans les 
rues, mais aussi au foyer et au lieu de travail. Dans de 
telles circonstances, le débat public et Ia recherche dune 
solution consécutifs a Ia publication des rCsultats de 
l'enquéte sur Ia consomination mondaine d'alcool 
prendrait sans doute une touts autre tournure si ces 
résultats étaient présentés dens leur contexts plus large. 

23 Consequences de Is production de type 4uyau de 
poêle" 
Pour résumer Ia situation, rappelons que, n'ayant en 

general qu'une vue globale imparfaite de I'étendue et de 
Ia nature des banques de donnCes a leur disposition, les 
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membres du personnel des bureaux de Ia statistique ne 
parviennent pas a exploiter plemement ces ressources 
aux bénéfices des clients. En outre, mèmc quand un 
client dácouvrc plusicurs sources pertinentes, les 
donnécs ne sent pas necessaireinent comparables en 
raison de discordances cntrc ces sources. Enfin, les 
bureaux de la statistique mduisent parfois les clients en 
eneur en diffusant des données axces sur Ic vhicule de 
coilecte plutht que sur l'intógration des données de 
sortie. Si nous admettons que Ia production fraginentóe 
de donnécs pose un problème pour les clients, nous 
sommes obliges d'envisager l'intégration comme Fune 
des solutions. Autrement dit, nous devons Ctablir un 
repertoire général des fonds de renseignements, éliminer 
ics discordances Ct nous assurer que Ia diffusion des 
données se fasse dans Ic context.e de noire pleme 
connaissance de Ia situation. 

2.6 Des raisons convaincantes d'agir 
Voici plusieurs raisons convaincantes d'agir 

immédiatement En premier lieu, beaucoup de bureaux 
font face a des compressions budgétaires a une Cpoque 
oü Ia demande de renseignements augmente. Quand La 
conjoncture economiquc est difficile, ii est 
comprehensible que les strathges et les decisionnaires 
des.sectcurs public ci prive veuillent obtenir les donnees 
les plus fiables et les plus récentes qui soient, car, dans 
de telles conditions, les consequences d'une mauvaise 
decision ou d'une decision mal éciairée sent beaucoup 
plus graves. II incombe donc aux bureaux de Ia 
statistique non seulement d'en faire plus avec moms, 
mais aussi de travailler plus intdlligemment, proposition 
qul inclut lexploitation aussi complete que possible des 
données existantes. Or, on ne peut exploiter cc dont on 
ignore l'existence. Par consequent, tenir a jour des 
banques de métadonnees ci des renseignements 
gCneraux est tout simplcment une pratique pleine de ben 
sens. 

En second lieu, La technologie actuelle rend la tâche 
de gestion des donnécs et des metadonnées infiniment 
plus aisCe queue ne Fétait il y a dix ou même cinq axis. 
En 1980, Ia Société canadienne d'hypotheques et de 
logement m'a demandé destimer le coüt de la creation et 
de La tenue a jour dune base de métadonnées sur Ic 
logement. Scion nos estimations, le coüt de Ia cróation 
de Ia base de donnécs se chiffrait a trois annécs-
personnes et celui de Ia misc àjour, a environ une annee-
personne et demie. Jnutile de prCciser que La base de 
métadonnCes na pas Cté établie. Cette année, nous 
avons créé une banque de mét.adonnées sur les 
statistiques sociales oà sont énumérés environ 20 sujets, 
plus de 1 000 variables CL pratiquement 100 sources. 

Cette banque de metadonnóes, dent La creation a coüté 
moths dune dcmi-annöc personne ci dent les frais dc 
misc a jour seront négligeables, permet aux clients 
d'cffectucr des recherches scIon un mode thCmatiquc en 
a I'aide de mats-des. Dans le cas de la méthode 
thematique, le client parcourt La lisle de sujets ou de 
themes (p. cx., demographic, education, données 
cthnocukurelles, sante, travail, etc.). Le choix dun sujet 
particulier fait apparailre a lécran Ia liste aiphabétique 
de toutes les variables connexes, ainsi que de toutes les 
sources pour chaquc variable. Le choix dune source 
particuliCre fait apparaItre des renseignemcnts de 
rCfCrence au sujet de La source, une nouvelle lisle 
thématique de variables pour Ia source en question, Les 
clichés d'enregistrement des nucrodonnées, les 
questionnaires et dautres renseignemcnts. Les 
avantages de cette méthode tiennent au fait que Ic client 
prend conscience de Fexistence de groupes de variables 
connexes qui peuvent savérer utiles ci a celul de pouvoir 
reier les variables par recoupement a plusieurs autres 
sujcts. 

En troisième lieu, les clients, particulièrement ceux 
familiarises avec l'lnternet, connaissent de mieux en 
mieux Les mCthodes de recherche de renseignements. 
Donc, de plus en plus frequemment, ils veulent avoir Ia 
possibilité de s'adresser a un bureau de Ia statistique, de 
survoler les banques de données de cc demier, de 
prCciser les donnCes de sortie qu'ils souhaitent et de 
télCcharger ces dernières, en direct, en temps reel et a 
peu de frais, voire méme sans frais. La misc en place 
dune telle capacité de service enirainera 
incontestablement des dépenses, mais dIe pourrait aussi 
aboutir a La reduction des frais de base (évitcment des 
coüts) ct a l'améLioration de Ia productivité. Par 
exemple, les bureaux devraient limiter Ic nombre de 
produits genériques coüteux Ct non sculement permettre 
aux clients dc creer leurs propres produits spécialisCs, 
mais les y encourager et les y aider. 

3. FUTURES MESURES 

3.1 La vision 
Il existe un besom, donc une occasion a saisir. 

Notre succès tiendra a noire vision commune de l'avenir 
ci a Ia volonté collective de relever le deli. Noire vision 
de l'avenir devrait s'articuler autour dc trois éléments 
fondamentaux, a savoir créer La méta-information, 
Climiner les discordances et passer de Ia production des 
données axées sur le véhicule de collecte a celle de 
donnécs intégrées, mettant l'accent sur Ic problème (ou 
Ia population) étudié. 
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31 Creation de Ia méta-information 
La meta-infonnalion doit We complete. Elle dolt 

satisfaire le client qui cherche simplement Ia réponse a 
unc question precise, telle que le nombre de gadgets 
produits l'année précëdaitc, aussi bien que ceiw qw vent 
savoir cc quc contiennent les bases de microdonnécs, 
afm de pouvoir effectuer ses propres recherches. Par 
consequent, Ia méta-information dolt préciser Ic contenu 
des fichiers de microdonnées, le contenu des tableaux de 
données agrégécs, le contenu des rapports analytiques ou 
descriptifs, et Ia nature des services spécialisés offerts 
par Ic bureau. L'information doit être accessible all 
moyen dun  insixuna facilitant lea recherches par mots-
des aussi bien que les recherches thématiques. 
IdCalement, cct instrument devrait ôtre précédé d'un 
dictionnaire synonymique permettant Ia conversion du 
lexiquc du client au lexique du bureau. Comme en 
témoignent noinbre des sites les plus utiles de I'lntcmet, 
on ne pent sous-estimer l'importance d'un instrument de 
recherche thématique. La lisLe des sujets on des themes, 
ainsi que des variables associées a ces themes, rehausse 
Ia recherche en revelant des variables dignes d'intérêt 
dont le client n'avait pas connaissance antérieurement. 
Toutefois, le resultat devrait être le même, que Ic client 
effectue les recherches au moyen de mots-clés on de 
facon thCmatique. Autrement dit, Ic client dolt Ctre 
orienté vers Ia source de l'infonnation on des données 
recherchées. 

3.3 Une seule porte d'accès : un seul instrument 
Nous savons par experience que certains clients 

comparent le Bureau de Ia statistique a un dedale 
déconcertant de sources en apparence illogiques. Les 
nombreux appels débutant par .cJe ne sais pas si je 
m'adresse I Ia personne qui convient, mais auriez-
vous...?s quej'ai reçus all Ill des ans témoignent de cette 
situation. ilne devrait exister qu'une seule porte d'accês 
all bureau. A cefte porte ne devrait se trouver qu'un seul 
instrument, facile a utiliser, ou du personnel bien 
informé, mum de l'instrument et capable dorienter Ic 
client vers les sources appropriées. Divers systémes 
pourraient soutendre cet instrument, I condition que Ia 
presentation et Ic comportement des commandes 
demeurent lea mêmes. 

La porte d'accês pourrait être reprodwte a divers 
emplacements, mais, encore une fois, elle devrait avoir 
partout la même presentation. Elle pourrait être 
Clectronique et complètement automatisóe, ou dotée de 
personnel préposé I l'orientation des clients. Pour cc qui 
est d'un site Internet, il convient d'être vigilant afm de 
canaliser l'esprit d'entreprise et de contenir les 
manifestations du moi qui, par le truchement des pages  

d'accuei.i, out faiL de cc media électronique une maison 
d'édition a compte dauteur florissante. On devrait 
6valuer  initiatives en regard du coüt de Ia 
créationetdela misc ajour, ainsi que de Ia contribution 
réelle I Ia recherche du client. Nous devons éviter Ic 
piêge ccwisistant I 61aboi des solutions de type 4uyaux 
de poêle. pour résoudre lea problémes que cause cc type 
méme d'organisation. 

Durant le symposium, all moms deux 
communications prCsentées par des collègues de 
Statistique Canada décriront des éléments de Ia solution 
ultime. II s'agit d'une part, du systéme IPS, Ct d'autre 
part, de Statcan en direct Ces systémes représentent des 
solutions particles qui dcvront Cventuellement Ctrc 
intégrecs I une strategic collective unique. 

3.4 En direct, en temps reel 
Trés vite, I'Internet a augmenté considérablement les 

attentes quant a lobtention de renseignements. Seule 
une rCponse élecironique immediate donne désormais 
satisfaction. Si l'lnternet représente un moyen ideal 
daider les clients I survoler nos métadonnées, Ia 
question se pose de savoir comment fournir un produit 
ou un service reel a ceux qui décou'ent cc qu'ils 
cherchent. A mesure que se développent lea marches a 
créneaux, lea clients se satisfont moms de produits 
génénques CL demandent des donnécs personnalisées, 
adaptees specialement I leurs besoins. 

Aprés avoir orienté un client vers une source de 
données pertinente, il eat aussi profitable pour Ic client 
que pour le Bureau d'offrir all premier Ia possibilité de 
télécharger, en direct et en temps reel, les 
renseignements recherchés. Ce type de service répond 
mamfestement aux intéréts du client, mais sert aussi 
ceux du Bureau qui, en plus de compter des clients 
salisfaits, enregistrera une baisse des coüts de base. Le 
Bureau épargnera d'autant plus sea ressources que Ia 
capacité du client a survoler, I préciser, a codifier ou I 
telécharger lea donnóes sera grande. La technologie 
actuelle permet doifrir aux clients Ic teléchargement, 
avec facturalion automatique, du contenu des fichiers dc 
microdonnCes accessibles all public. II n'est necessaire 
de distancer Ic client des données que dans le cas des 
fichiers-maltres confidentiels (qui doivent demeurcr 
derriere des murs coupe-feu et être filtrés pour évitcr lea 
divulgations par recoupements). Mais, même dans ces 
circonstances, rien nempéche Ic client de coder Ia 
demande I partir de clichés d'enregistrement et de Ia 
soumettre all Bureau qw se chargera de produire les 
données de sortie et d'effectuer les filtrages 
indispensables pour éviter les divulgations. 

La question de Ia facturation ct du coüt imputable an 
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client, quoique iscinante, dépasse largement le cadre de 
la présente communication et du symposium. 

Enfin, au client qui ne posséde pas les compétences 
voulues on ne dispose pas du temps nécessaire pow 
télécharger lw-même les données dont il a besom, on 
devraitofluirlesservicesdechargésdeprogrammes qui, 
au moyen des mêmes outils, produiront des donnécs de 
sortie personnalisees sausfaisant ses besorns 
particuliers. En outre, a mesure que les archives de 
donnécs s'ouvriront au monde entier grace a [a méta-
inlonnation, il est probable que des conseillers du 
secteur prive proflteront de l'occasion pour offrir I leurs 
clients des services de consultation, de téléchargement Ct 
d'analyse des données. 

3.5 Resolution des problèmes de discordance 
II est utopique de croire que toutes les discordances 

entre sources peuvent être CliininCes. Des variations de 
méthodologie, telles que le fait de poser une question a 
la porte d'entrée, par téléphone ou grace a un 
questionnaire rempli par Ic répondant, peuvent prodwre 
des ócarts subtils entrc les donnães. NCanmoins, des 
efforts concertés permettent d'Climiner les discordances 
les plus importantes. II y a quelqucs années, j'ai 
participé 'des travaux visant a harmoniser des données 
sur Ia famille en provenance de neuf ou dix sources. Des 
négociations critic les secteurs de production ont permis 
déliminer toutes les discordances importantes et Ia 
plupart des discordances mineures. Ce genre d'exercice 
ne se limite toutefois pas I un effort ponctuel, car,' 
mesure que de nouvelles sources entrent en ligne de 
compte, de nouvelles discordances apparaissent. Lors 
des travaux en question, une des tâches les plus 
gigantesques a consisté simplement a identifier toutes 
les sources de données sur Ia famille. En fait, nous 
avons dii Ctablir un repertoire de ces sources avant de 
pouvoir déceler les discordances ct y remCdier. A cet 
Cgard, la production de méta-infonnations facilite Ic 
depistage. Ainsi, durant Ia production récente de 
métadonnées sur les statistiques sociales, nous avons 
relevé de nombreuses discordances qui ont toutes étá 
marquees dun repére en vue d'un futur examen du 
probléme. La méta-information peut également devenir 
wi excrnple de bonnes pratiques de gestion des données 
et, méme, servir de modèle pour la misc an point de 
documentation normaliséc, allant des mnCmoniques 
utilisées dans les clichés d'enregistrement aux 
definitions, en passant par les systémes de classification. 
L'adoption de modèles et de normes permettent aussi 
d'envisager la reduction des coiits de base, a mesure que 
de nouvelles sources de donnécs sont mises au point. 
Les secteurs sources ne peuvent néanmoins se dérober  

aux discussions et aux négociations destinées I élaborcr 
ces normes. Qui plus est, us doivent Ctre résolus I 
éliminer les discordances. 

3.6 Multiplication des données de sortie thématiques 
La production de méta-information facilitera 

également l'intégration des donnécs scion un mode 
thématiquc. Par Ic passé, les analystes n'étaient pas 
toujours an courant de toutes les sources de donnécs 
existantes. Aujourd'hui, en revanche, a condition de 
disposer des mótadonnóes, des instnmicnts de recherche 
et des systémes d'exiraction appropriés, ii ny a aucune 
raison de ne pouvoir acheminer toutes ics donnCcs 
pertinentes jusqu'I lordinateur de bureau. Toutefois, 
Panalyste dolt bien saisir l'importance de Vintégration. 
Au minimum, les donnécs de sortie agrCgées on 
tabulaires devraient We accompagnécs dindicateurs 
atlirant lattention sur des sources de données connexes. 
Idèalement, l'analyse ou Ia discussion qui accompagne 
les données de sortie analytiques ou descriptives devrait 
englober toutes les donnécs pertinentes. Nous devons 
prendre conscience du fait quc Ia diffusion de donnécs 
qui ne reflétent pas noire connaissance globale d'un 
dossier ou d'une population risquent de nuire autant au 
client que des réponses non décelées ou des erreurs de 
traitement. N'est-il pas curieux que le statisticien 
habituellement si prodigue de notes en bas de page sur 
les questions de méthodologie demeure aussi muet 
quand ii s'agit de mentionner d'auties sources de 
renseignements pertinentes an client? 

3.7 Initiative organisationnelle 
II reste I savoir si les mesures susmentionnécs 

peuvent étre priscs sans initiative organisationnelle. II 
paraIt improbable que des changements surviennent tant 
que la culture organisationnelle soutiendra Ia production 
individuelle plutôt que collective. En effet, Ies employCs 
des divers secteurs de production ne prendront 
vraisemblablement aucune initiative, I moms que les 
critères utilisés pour évaluer leur rendement ne les y 
incitent. Peut-être certains Ic feront-ils, créant ainsi un 
précédent que les autres seront forces de suivre, sons 
peine de rester a Ia tralne. Mais, l'enjeu nest-il pas hop 
important pour abandonner de tels dCveloppements au 
hasard d'actions individuelles? Ne risque-t-on pas ainsi 
des chevauchements ct Ic gaspillage des ressources? I_c 
manque de vision commune, de planification stratégique, 
d'orientation et de fmancement ne donne-t-il pas 
I'impression que I'entreprise n'accorde pas une trés 
grande importance a ['integration? 

Les bureaux de Ia statistique ne pourront relever les 
defis que leur pose aujourd'hui [a technologie de 
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META-ANALYSE DE COHORTES MULTIPLES 
DE MINEURS EXPOSÉS AU RADON 
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RÉSUMÉ 

Le prscnt ailicic dácrit comment effcctucr Is méta-analysc d'une scrie d'étudcs dc cohortc, au moyen de modéles a effcts 
aléatoirca. Plus cxactcment, on s'est servi d'un modèle de regression a cffcts aléatoires non linéairc pour décrirc Ic risque 
moycn pour Ia population, d'une part, et les nsques spécifiqucs de Ia cohorte, d'autre part. Les mCthodcs utiliséca ont 
pennis d'ajuster Ic modCle du risque relatif proportionnel servant I estimer lee liens entre l'exposition au radon ci Is 
mortalité par cancer du poumon au niveau de Is dose-rëponsc. L'ajustcment du modCle I effets aléatou-es non linéairc 
exigcant de nombreux calculs, on a aussi envisage une mCthode de rógression a deux degrés pour Is mete-analyse. Lea 
r68ultats obtcnus avec Ic modCle a cifets aléatoires et l'analysc de regression a deux degrés sont ensuite compares aux 
résuhats des mCthodcs classiques de mets-analyse, clans lesquels I'estimation du risque global repose sur Ia combinaison 
linCaire du risque spécifique des cohortcs, aprCs pondCration (poids inversement proportionncls a Is precision de 
l'estimation). 

MOTS CLES: 	Mortalité par cancer, étude de cohortes; equations destimation globale; cancer du poumon; produits 
de filiation du radon; modôle I cffcts aldatoires. 

1. INTRODUCHON 

Méta-analyse des etudes épidémioiogiques sur les 
maladies professionnelles. La méta-analyse est une 
méthode d'agrégation quantitative (Greenland, 1994). 
On s'en sert pour faire ressortir les effets globaux des 
etudes combinées et les écarts entre les etudes 
individuelles. Les méthodes classiques de méta-analyse 
ét.ablissent efficacement l'issue moyenne des etudes 
existantes en aliribuant aux estimations individuelles des 
poids inversement proportionnels a l'erreur d'estimation 
(Greenland Ct coil., 1992). De nos jours, on a tendance 
a utiliser des modèles a effets aiéatoires pour Ia 
méta-analyse (Berlin et coil., 193; Berkey et coil., 1995). 
I.e Conseil national de recherches (1992) précomse cette 
approche pour Ia méta-analyse et La recherche des 
sources de variation au niveau des résultats des etudes. 
La supériorité de l'analyse des effets alóatoires sur les 
techniques classiques de méta-analyse vient du fait 
qu'on peut tenir compte dans une certaine mesure des 
sources d'hétérogénéité au-delà de l'erreur  

d'échantillonnage (Greenland, 1994). L'analyse des 
effets aléatoires donne une estimation agregative pour 
I'ensemble des etudes et des estimations spécifiques 
pour chacune d'elles. L'estimation globale illustre les 
effets fixes, alors que les estimations spécifiques 
dégagent les effets aiéatoires (Moolgavkar et coil., 
1995). 

Dans cet article, nous nous intéresserons a 
l'application d'un modèle a effets aléatoires a Ia 
méta-analyse des etudes épidémiologiques sur les 
maladies professionnelles. Notre travail a Cté motive 
par La nécessité de faire unc synthése des liens entre 
Vexposition au radon et Ia mortalité par cancer du 
poumon dévoilés par 11 etudes majeures sur les mineurs 
entrepnses au Canada, aux Etats-Unis et ailleurs dans le 
monde, mais caracténsées par une grande hétérogénéité 
(Lubin et coil,, 1994). Le radon est un gaz inerte dégagé 
par le I'uranium lors de sa dCsintégration radioactive. 
Les particules alpha émises par les produits de filiation 
a courte vie du radon expliquent Ia cancérogCnicité du 
gaz. La mete-analyse des etudes sur les mineurs 

Services des ressources humaines, Sante Canada, Ottawa (Ontario), Canada, 

2 Department of Mathematics and Statistics, Carleton University, Ottawa (Ontario), Canada. 

Biostatistics Branch, National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, E-U. 
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Table 1. Caracteristiques de 11 etudes sur des mtneurs 

Lieu Type de Nombres Durée du Nombre Cas de cancer 
Mine de mineurs suivi d'année- du poumon 

personnes 

Chine Etain 17 143 1976-87 175 342 980 

Tchecoslovaquie Uranium 4 284 1952-90 107 868 661 

Colorado Uranium 3 347 1950-87 82 435 329 

Ontario Uranium 21346 1955-86 380718 291 

Terre-Neuve Fluorine 2088 1950-84 48742 118 

SuIde Fer 1294 1951-91 33293 79 

Nouveau-Mexique Uranium 3 469 1943-85 58 949 69 

Beaverlodge Uranium 8 486 1950-80 118 385 65 

PortRadium Uranium 2103 1950-80 52676 57 

Radium Hill Uranium 2 103 1948-87 51 850 54 

France Uranium 1 785 1948-86 44 043 45 

Total 	 67746 	1943-91 	1 151 315 	2736 

'Cite dans le rapport du NC! (Lubin et coil., 1994). 

éffectuéc par Lubin et ses collaborateurs (1994) a établi 
hors de tout doute que les descendants radioactifs du 
radon sont cancérogènes et que l'exposition a ces 
derniers au niveau observe chcz les mineurs accroIt les 
risques de cancer du poumon. Le tableau 1 resume de 
façon succincte les caractéristiques des différentes 
etudes. Bien que ces derniôres dCmontrent toutes une 
hausse significative des risques de cancer du poumon 
avec i'intensité de l'exposition au radon, l'estimation du 
risque relatil excédentaire par niveau opérationnel-mois 
(RRE/NOM) d'exposition au radon vane sensiblement 
avec Ia cohorte. Par consequent, ii est nécessaire de 
tenir compte de l'hétérogCnCité des etudes. Nous 
explorons ici les méthodes pour Ia méta-analyse des 
etudes de cohortes. La panic 2 décrit les méthodes 
d'analyses a effet aléatoires utilisées. A Ia panic 3, on 
aborde Ia question des méthodes d'analyse a deux 
degrés. Une utilisation de ces méthodes est illustrée a 
Ia partie 4. Les conclusions apparaissent a Ia panic 5. 

2. MODELES STATISTIQUIES 

On utilise souvent les méthodes de regression de 
Poisson pour analyser les données des ótudes de 
cohortes sur Ia mortalité (Breslow et Day, 1987). On 
suppose pour cela que le taux de mortalité au cours dune 
période precise et pour un degré d'exposition établi est 
constant. Les données servant aux analyses de 
regression sont présentécs sous forme d'un tableau 
d'une année-personne a paramètres multiples 
comprenant le nombre de décês resultant de la maladic 
a laquelle on s'intëresse, et des années-personncs 
d'observations classiiiés scion les covariable 
pertinentes. En vertu du modéle de regression de 
Poisson, on suppose que Ic nombre de cas observes suit 
La distribution de Poisson, scion laquelle Ia variance est 
égale a Ia moyenne. Plus précisément, Ic nombre de cas 
prévus est modélise comme suit: 

Nft  rft  (x, v), 	 (1) 

oü !k  indique Ic nombre d'années-personnes courant 
des risques pour Ic j '" état de Ia / 	cohorte, et ou 
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oà 3 correspond a Veffet flxe de lensemble des cohortes 
et bk, a l'effet aléatoire spécifique a Ia k cohorte. 
En régle générale, on peut caractériser les parametres 
des modèles (3) ou (4) de La façon suivante: 

rfk(x,v) représentc le taux de mortalité associë a Ia 
valeur vectorielle des covariables v Ct des variables 
confusionnelles potentiels x. 

2.1 Modèle du risque relatif proportionnel 
Le modêle du risque relatif proportionnel permet 

d'exprimer Ic taux de mortalité par le produit suivant: 

rft  (x, v) = r0ft  (x) RRft (v;ak), 	(2) 

oü rOJk(x)  correspond au taux de mortalitë de fond du 

j étatdela kcohorte, oi RR(v;a1 ) est Ic risque 
relatifconnexe et ota  est un vecteur des parantétres du 
modèle. 

Dans les etudes sur Ia mortalité par cancer de 
travail, on décrit souvent Fassociation entre les cas et les 
facteurs de risque au moyen d'une relation hnéaire entre 
lexposition Ct Ia réponse a celle-ci, soit: 

RRft(v; (xk) = I + 13k' 	 (3) 

ou Pk  représente Ia pente, w. Ic niveau d'exposition aux 
facteurs de nsques étudiés et k  Ic vecteur des 
covariables qui modifieront Ia relation entre exposition 
et réponse. Quand on stratifie I'exposition continue en L 
groupes, Ia relation décrite plus haut peut être 
représent&e par Ic modéle par categories: 

RRJk  (v;ak) = + P4k X  tk 

(1=1, ..., L), øü P. correspond au risque relatif 
excedentaire spécifique au degré dexposition. Des 
méthodes approximatives pour ajuster des modèles non-
linéaires aux données seront présentées aux parties 2.3 
et 2.4. Ces methodes sont exactes dans le cas particulier 
de linéarité. 

2.2 Effets fixes et effets aléatoires 
On décrit Vhétérogénéite entre les cohortes grace a 

un modéle a effets aléatoires (Rutter et Elashoff, 1994), 
en vertu duquel les effets globaux et La variation entre les 
cohortes sont caractérisés par des coefficients de 
regression fixes et aléatoires, respectivement. Plus 
exactement, pour dácrire lhétérogénéité des cohortes, on 
decompose le risque relatif excédentaire du cancer du 
poumon attribuable a Vexposition au radon de Ia k 
cohorte, Ok , en deux éléments: 

czk=a+bk , 	 (5) 

oü a représente Ia valeur vectorielle des effets fixes 
applicables a toutes les cohortes et oü la valeur 
vectorielle des effets aléatoires b, a moyenne nulle, 
donne l'écart entre La k cohorte et les cifets globaux. 

2.3 Moments marginaux 
En général, RR(v;ak)  peut ne pas étre une 

fonction Iinéaire. Pour calculer lespérance 
inconditionnelle et Ia variance du nombre de cas 
observes dans Ic modéle a cifets aléatoires, on suppose 
que l'espérance de tous les effets aléatoires est nulle. 
Etant donné b, La fonction de risque relatif correspond 
approximativement a Ia suivante 

RRk(V; albk) RFik(v;a) + 8RR(v;a) 

	

aa 	(6) 
= RR(v; a)( 1 + Zjkbk) 

ou 

= R!,.;'(v;a)x aRRJk(v;a) 
3cc 

Les effets aléatoires bk  Ctant connus, I'csperance 
conditionnelle et La variance du nombre de décés 
observes auj Ctat de In k cohorte dans le modéle de 
regression de Poisson correspondent a 

E(yJ.Ib) = 	 (8) 

et 

	

Var(y).kIbk) = 4)E(yJkIbk). 	(9) 

oA Ic paramétre de dispersion supplCmentaire 4) décrit Ia 
variation excédentaire du nombre de décés observes. 
Soit D = Cov(bk ), Ia matrice de covariance des effets 
aléatoires. Lcs moments marginaux du j 'i"  état de Ia 
k cohorte peuvent être exprimés comme suit: 

E(yJk) = J k(a).krojk(x)PJ?Jk(v;a), 	(10) 

(4) 
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Var (,•k) = ° k(") -4) Jk() 

	

2 	 (11) 
+ Jk(a) Zjk (a)Dz,.k(a). 

et 

OV(Vjh,yjk) - /Ik(") 	k(a) Ik(a), (a)LzI k(a (12) 

(/ ' I). La maince des covariances des effets aléatoires 
est une mathce non-negative détinie inconnue, que ion 
doit estimer lors de I'ajustement du modèle. Supposons 
que 17k = (y1 	)T est le vecteur des observations 
dans la k 	cohorte et que ü =diag (D, ...,D) et 
Zk  =thag(z,, _. , zj*). Supposons aussi que Ak  (a) = 
diag(g 1  (a),..., ILJkk (a)) et 
EkW = { o(a)} représentent deux matrices Jk  x Jk  
pour lesquelles les paramCtres Vj k (a) et 0yk  (a) 
apparaissent aux equations (10) - (12). On peut 
exprimer Ia matrice des covariances des valeurs 
vectonelles des observations de Ia k cohorte (k)  de 
Ia manière suivante: 

Cov(Yk) = k(a) -4) Ak (a) 

	

+Ak(a) ZkT(a)Zk  (a) Ak(a). 	
(13) 

2.4 Equations d'estimation giobale 
Zeger et Lang, (1988) recourent a des equations 

d'estimation globale (EEG) pour ajuster les modéles a 
effets aléatoires aux données longitudinales. Cette 
approche autorise un certain assouplissement des 
hypotheses de distribution, et Les calculs sont souvent 
plus simples que l'estiniation du maximum de 
vraisemblance. Une fois que les specifications de Ia 
matrice des covariances provisoires ont Cté arrétëes, Ia 
méthode des EEG procure une estimation cohérente et 
asymptotiquement normale Iorsque les conditions sont 
iégeimit réguliéres, bien qu'on puisse noter une perte 
d'efficacité. 

Supposons que la k cohorte comprenne 1k  états 
(k=1, ..., K). Si I.Lk(a)=E(Yk) , les EEG des effets fixes 
a, Ia covariance des effets aléatoires D = Coy (bk) étant 
connu, sont 

	

(a)(Yk -  k("))= 	(14) 
k-i 	aa 

(Zeger et coil., 1988). On peut résoudre cette equation 
pour a avec i'itération de Newton-Raphson. Soulignons 
que Féquation d'estimation (14) n'est pas sans biais 
puisque E '(a) est une fonction des paramêtres a du 
modéle (Burnett Ct coil., 1995). Pour obtenir une 

estimation non biaisée de a on devrait ajouter un facteur 
de pénalité a (14) afin que l'espérance de l'áquation 
d'estimations soit nuiie.Cette derniCre equation 
d'estimation a reçu Ic nom de 4onction de quasi-
vraisemblance avec pCnaiité* (Breslow et Clayton, 
1993). L'usage du facteur de pénalité augmente 
néanmoins la somme de calculs nécéssaires a 
i'ajustement du modèle. Cependant, Ic biais pourrait 
étre négligeable lorsqu'il s'agit d'echantiilons de taille. 

Comme Ic recommandentZcger et Liang (1988), on 
se sert de l'approximation (11) pour obtenir unc 
estimation préliminaire de Ia matnce des covanances des 
effets aiéatoires (D). Bref, on exprime l'equation (11) 
de Ia façon suivante: 

	

r -i 	E(yft - .(a))2-  4)Lffr(a) 	- 
- 

	

(Zjk 	 Zjk( 	2 	 )zk(Zft) 

L'estimateur de moment 

	

K 	J& 
!E (z.kzY' 

Kk.1 JkJ-1  

_________________ T
(15) 

]} (Zjk 	 ' ) 

permet d'estimer la matrice des covariances des effets 
aléatoires. 

On recourt a I'estimateur de moment 

	

K 	1 

	

iki 	
kk(&)t(ftD2Jk 

(16) 

	

jk  

ki 	kP' 	 i(â) 

pour obtenir une estimation du paramCtre de dispersion 
supplémentaire 4) (Zeger et Liang, 1986). Pour estimer 
a et (1), 4)), on résout d'abord (14) au moycn des 
méthodes de notation de Fisher, (D, 4)) étant fixC a sa 
valeur estimative (D, 4)). On Cvalue ensuite les 
equations (14) en prenant Ia nouvelle estimation a du 
paramétre & et en procédant a une itérationjusqu'à cc 
qu'iI y alt convergence. 

Lors de cc processus itératif il est possible d'estinier 
les effets aléatoires associés a Ia k cohorte en se 
servant de Ia valeur estimative de a pour compenser les 
effets fixes des paramétres du modéle de risque relatif 
dans l'Cquauon (5) et en utilisant la matrice des 
covariances estimatives des effets aléatoires ±k  afin de 
résoudre Féquation de notation de Ia quasi-vraisemblable 

a(bk) 2 -1 

0bk 	
k [Yk - Jik(bfr)]= 0 	(17) 
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pour bk  (k = 1, ..., K). On peut accommoder la 
dispersion supplémentaire associée a certaines cohortes 
de Ia manière suggérée par McCullagh et Nelder (1989). 

On obtient une estimation des effets fixes d, une 
estimation des effets aléatoires k(k=1,...,X)  et la 
matrice des covariances des effets aléatoires 15 en 
résolvant dabord (14) selon la méthode de 
Newton-Raphson, les valeurs retenues pour D Ct 
correspondant respeclivement a leurs valeurs initiales D 
ct k•  Cela fait, on évalue les equations (15) et (16) en 
donnant a a sa nouvelle valeur estimative & et en 
procCdant a une iteration jusqu'â cc quil y alt 
convergence. Zeger et Liang (1986) ont remarqué que 
les estimations convergentes des paramètres (ce) sont 
cohérentes et proposent l'estimation robuste de la 
variance 

Cov(ct')=r' r1  0 ' 	 ( 18) 

ofj K 
r0=E 	

afr') 

k-i 	aa' 
et 

K a(a') = 	(a') [k - 9k(")1 k-i 	aa' 

[Yk  - Mk(a')] 2k ' (a') 
aae 

L'estimation de la variance de 'k  est donc 

Coy () = T1 k  T' 	 (19) 

T ä() .laPk() 
k 	

as 	k aS 	
(20) 

et 
= a t(S) 

;' k 	 k -  k( k) ] 
aS1  

a Pk(k) 	
(21) 

a Sk 

3. ANALYSE DE REGRESSION A DEUX 
DEGRES 

Selon Ic nombre de covariables catégoriques, le 
nombre d'états du tableau d'années-personnes dtune 
cohorte peut être trés élevé. L'ajustement du modéle  

pourrait donc s'averer difficile I calculer. Dans Ia 
présente partie, nous examinerons les méthodes 
danalyse de regression a deux degrés faciles I appliquer 
malgré un nombre Clevé de variables confusionndlles 
(Whiteheadet Whitehead, 1991). Sans perdre de vue Ia 
gCnéralisation, nous utiliserons un modéle linCaire 
simple 

	

RRft  (v,; a1)=l 	+kX(i). 	 (22) 

oü pour illustrer Ia méthode I deux degrés les 
paramUres Pk indiquent Ic risque relatif excédentaire de 
la k' cohorte. 

Premier degré. Lors du premier deré , on ajuste Ic 
modéle (22)1 chaque cohorte. Soient '3k  Festimation du 
paramétre '3k  du modèle et s , l'estimation de Ia 
variance de k  Les estimations {fr, s1,,k = 1, ...,K} de 
l'analyse au premier degré sont utilisées pour Uanalyse 
au deuxième degre. 

Deuriéme degre. Soient 
EkSkk 

	

Eksk 	
(23) 

= 

Es 1 	 (24) E1s;  - _____ 
E1s k 

et 

I 
(+sk)' W 	 (25) 

Ek(t + sk) 

Ltestimation 0 de leffet global des cohortes est 
exprimee par 

	

= >.wf3 	(26) 

La variance de l'effet global estimatif est estimée au 
moyen de 

Var(f3)= (E(+sk)')'. 	 (27) k 

L'homogénéité de Ok  dans les cohortes peut être 
statistiquement testée par 

	

xL,= EsT'( 	 (28) 

qui correspond a une distribution chi cane a K - 1 degrés 
de liberté. 
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L'estimateur d'érosion de l'effet spécifique a Ia 
cohorte 13k 	donné par 

1k 	, 	(29) 
Sk  + 

l'écart avec l'estimation globale étant donné par 

8k = A - t;. 	(30) 

a condition quc >O. 
La variance estimative de lécart est exprimée 

comme suit: 

Var(k) = __ 
t 	

(31) 
+Sk  

L'hétérogénéité des cohortes est decrite par t: des 
valeurs positives pour v accroitront Ia variance 
estimative de I'effet global 0 . 

4. ILLUSTRATION 

Dans cette partie, nous nous servirons des méthodes 
décrites aux parties 2 Ct 3 pour analyser les données de 
11 grandes etudes sur les mineurs (Colorado, 
Tchécoslovaquie, Chine, Ontario, Terre-Neuve, Suede, 
Nouveau-Mexique, Beaverlodge, Port Radium, Radium 
Hill et France). Lubin et coil., (1994) ont déjà effectuC 
une méta-analyse de ces etudes. Nous n'avons pas 
l'intention d'effectuer un autre analyse Ctendue sur ces 
etudes, mais voulons simpiement illustrer les méthodes. 

En tout, les 11 etudes en question portent sur plus 
de 2 700 cas de cancer du poumon chez 68 000 mineurs 
représentant pratiquement 1,2 million d'annCes-
personnes d'observations (Lubin et coil., 1994). Nous 
inspirant de Lubin et coil., nous avons stratifié 
l'mcidence de fond du cancer du poumon selon i'age 
(toutes les etudes) réparti en groupes de cmq ans (<40, 
40-44,4549, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, z 75 
ans), l'exposition I dautres maladies We I la profession 
(disponible pour des etudes en Chine, en Ontario, du 
Colorado, du Nouveau-Mexique et en France), un 
indicateur de l'exposition aux produits de fihiation du 
radon (Beaverlodge) et l'ethnicité (Nouveau-Mexique). 

Le modéle du risque relatif 

E(yftjbk)=NftrOft(x)[l + ( f3+ bk) x wJ 	(32) 

servira a i'exemple, pour lequel on négligera l'effet 
modificateur des autres covariabies pour raisons de 
simplicité. 

Le paramôtre Ok exprime le risque excédentaire par 
NOM pour l'exposition au radon. On suppose qu'une 
exposition récente au radon revêt plus d'importance 
qu'une exposition ancienne, si bien que l'exposition 
cumulative au gaz dans (22) est répartie en trois 
élCments, w = w514 +02 w14 + 03 w,3  ou w51,, 

M-24 et w25+ indiquent respectivement l'exposition 
auradonsubieilyaSIl4ans, 15I24ansetplusde 
25 ans. Les parametres6 2  Ct 03  de l'effet du temps 
écoulé depuis i'exposition sont traités comme des effets 
fixes dont la valeur est respectivement estimée 10,78 Ct 
0,10 d'aprés les données des 11 etudes. 

La premiere colonne du tableau 2 donne les valeurs 
estimatives de 13k  pour I 'ensemble des etudes et les 
etudes individuelles, scion les méthodes d'analyse des 
effets aléatoires. La deuxième présente l'estiination du 
méme facteur scion l'analyse de regression A deux 
degres. A Ia dernière colonne du tableau 2, on peut voir 
les estimations spécifiques I l'étude obtenues par les 
méthodes classiques de méta-analyse. Scion l'analyse 
des effets aléatoires, i'estimation giobale du risque 
relatif excédentaire est de 0,49% avec une erreur-type 
de 0,14%. L'analyse I deux degrés débouche sur une 
estimation de 0,56% et une erreur-type de 0,15%, et Ia 
méthode classique de mCta-analyse, sur une estimation 
globale de 0,57% (erreur-type de 0,018%). L'analyse 
des effets aiéatoires et i'analyse de regression a deux 
degrés tendent I produire une erreur-type pius 
importante que i'analyse classique parce qu'elles 
tiennent compte de l'hétérogénéité des etudes. 
L'analyse des efTets alCatoires comme I'analyse de 
regression a deux degrés parviennent a des estimations 
analogues du RRE spécifique I chaque étude, se 
rapprochant du RRE estimatif global. 

5. CONCLUSION 

Dans cet article, les auteurs présentent des méthodes 
permettant de procéder I Ia méta-analyse d'une série 
d'études de cohorte, en vue d'évaluer des risques pour la 
sante similaires, associCs a Ia profession. II y est plus 
spécifiquement question de l'analyse des effets 
aléatoires et de l'analyse de regression a deux degrés. 
L'article examine aussi une approche plus ciassique I la 
méta-analyse reposant sur Ia combinaison linéaire des 
estimations spécifiques I chaque étude, après 
pondération (les poids étant inversement proportionnels 
I Ia precision de I'estimation). Les trois méthodes 
semblent donner une estimation comparable des cifets 
globaux des etudes concernées, dans l'exemple servant 
d'illustration. 
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Tableau 2. RRE/NOM estimatif en W selon l'analyse des effets aléatoires et les analyses spécifiques I la 
cohorte 

Étude 	 Analyse des effets 	Analyse a deux 	Analyse spëciflque I Ia 
aléatoires 	 degrés 	 cohorte 

Combine 049b±(014)e 0,56c±0,120 0,57d0 ,02s 

Chine 0,25 f  0,29 
TchCcoslovaquie 0,75 0,67 0,71 
Colorado 0,55 0,46 0,44 
Ontario 0,52 0,73 0,94 
Terre-Neuve 0,74 0,80 1,18 
Suede 0,53 0,62 1,68 
Nouveau- Mexique 0,64 0,60 2,66 
Beaverlodge 0,53 0,64 4,26 
Port Radium 0,42 0,42 0,38 
Radium Hill 0,50 0,58 6,74 
France 	 0.46 	 0.35 	 0.06 

• RRE/NOMcoirespondai pazam&eajustaum 	derequation RRl +I3xw ,o w =w514 +02 w 24 +O3 w indiquc 
rcx1)oSLtxwI cwflulalIvC ati radon, W5 _ 4 ,W 1 	ci W 	correspondent rcspcctivcmcnt a Icxposition survenue ii y a 5 * 14 ans, 15 124 

étë ans et plus de 25 ans. Lcs vaicurs 	ct 	ant 	estimes a 0,78 ci 0,10, rcspcciivcment. 
b 	Coefficient fixe du modèlc des effets alëatoires. 

Estimation globaic de l'anaiysc a deux degrs. 
d 	Moycnne pond&c des estimations spécitiqucs a Ia cohortc (les poids correspondent ala valeur inverse de I'crreur-typc des estimations.) 

Erreur-type des estimations. 
Sommc des coefficients fixes et alèatoircs du modêlc des effets aléatoires. 

• 	Erosion estimative spécifiquc a Ia cohortc scion Ianalysc I deux degrés. 
b 	Estimation spdcifiquc I Is cohorte. 

L'analyse des effets aléatoires utilise toutes les 
données disponibles des etudes, contrairement I Ia 
meta-analyse classique et I l'analyse de regression a 
deux degrés qui ne recourent qu'I la synthese des 
estimations sommaires des etudes individuelles. 
L'avantage de l'analyse des effets aléatoires et de 
l'analyse de regression a deux degrés sur les méthodes 
classiques de méta-analyse est qu'elles tiennent compte 
de l'hCtérogénéité des etudes dans l'estimation du risque 
global. 

II s'agit d'un avantage particuliêrement important 
quand les résultats de l'étude présentent des ecarts 
appréciables, c'est-à-dire quand le modèle a effets fixes 
permet difficilement I'ajustement des données 
(Greenland, 1994). Sur le plan des calculs, l'analyse de 
regression a deux degrés peut s'avérer plus pratique que 
l'analyse des effets aléatoires lorsque Ia base de données  

est trés importante. 
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COUPLAGE DES DONNEES POUR CREER L'INFORMATION 

W. Winkler et F. Scheuren' 

RÉSUMÉ 

Le couplage des enregistrements tires de deux ou de plusieurs fichiers ne date pas d'hier, surtout au Canada. On a accordC 
tine importance pnmordiale a Foptimisalion de Fétape de couplage Ct au contrôle des erreurs inCvitables (Newcombc ci coil., 
1959; Fellegi ci Sunter, 1969). Les progrès thalisés en matiere d'estimation des probabilitCs de couplage reel (p. cx., Belin 
et Rubin, 1995; Winkler, 1994) ont été un des Clémcnts moteurs indispensabies a l'analyse. Nos travaux recents (Scheuren 
et Winkler 1993) stir les donnécs apparlees en presence d'erreurs de couplage oft porte principalcment sur les interactions 
entre ics ciieurs de couplage et l'analysc de regression, les ajustements Ctant conditionnes par ICtat de nos connaissanccs 
stir Ic couplage. Dms Ic present article, nous poursuiwns cette analyse, mais en portant ccttc fois une attention particulicre 
a unc mCthode recursive plus complete. Les deux premiCres Ctapes demeurent les mCmcs quauparavant I) estimcr Ics 
pibabi1it6s deneurs; 2) corriger les analyses pour tenir compte des crreurs de couplage. L' etape suivante utilise I' analyse 
comme telic en temps que source addilionnelle d' information. A I' inteneur d' un processus recursif, Ics valeurs aberrantes 
de Ia regression sont assimilécs a des non-liens puis les probabilités d'appariement sont reajustCs Ct ics paramCtres de 
I' analyse de regression sont réestimés. 

MOTS CLES: 	Verification; imputation; couplage d'enregistrcmcnts; analyse de regression; processus récursif. 

1. INTRODUCTION 

Les chercheurs et les décideurs ont souvent besoin 
dinformations plus completes que cc qu'ils peuvent 
Irouver dans une seule base de données. L'utilisation des 
micro-données provenant de deux ou de plusieurs 
fichiers peut toutefois conduire a des erreurs lorsque le 
seul moyen d'Ctablir un lien entre des paires 
d'enregistrements consiste a utiliser des identificateurs 
qui ne sont pas uniques, comme des noms et des 
adresses. 

Les progrès récents réaiisés dans le domaine de Ia 
verification-imputation (VI) et du couplage 
d'enregislrements (CE) fournissent scion nous des outils 
assez puissants pour réaliser des analyses qui, jusqu'à 
maintenant, étaient infaisabies. Deux des raisons de ce 
changement constituent Ic fondement des mCthodes 
proposées dans le present article: 
• Premièrement, et en ddpit de certains problémes, les 

analystes sont généralement en mesure de définir les 
meilleures facons de verifier (c.-á-d., corriger) et 
d'imputer (c.-à-d., completer) les micro-données 
existantes. Ccci est vrai, scion nous, tant pour les 

fichiers de données individuels que pour les fichiers 
regroupés provenant de diverses sources. Ce qui est 
nouveau, cependant, c'est que les analystes sont 
aujourd'hui plus nombreux a utiliser des sous-
programmes rCutilisables puissants fondCs sur des 
modCles de verification comme cclui de FeHegi et 
Holt (1976). Ces modéles Ct ces logiciels facilitent 
Ct systématisent Ic processus de VI et remplacent les 
sous-programmes SI a ALORS b SI NON c concus 
pour des bases de données particulières et qul 
doivent de cc faiL étrc récrits dans chaque 
application. 

• Dcuxièmement, les analystes peuvent effectivement 
coupler un ensemble représentatif d'enregistremcnts 
provenant de fichiers de donndes distincts grace aux 
nouvelles mCthodes améliorées proposées a i'originc 
parNewcombe(Newcombeetcoll., 1959) et dont Ia 
formalisation mathématique est due a Fellegi CL 
Sunter (1969). Dans un article antérieur (Scheuren 
et Winkler 1993), nous avons démontré une 
méthode dajustement de CE qui permet de réduire 
le biais dü aux erreurs de couplage des 
enregistrements dans les analyses de regression. 

William Winkler, U.S. Bureau of the Census, Washington, DC 20225 et Fritz Scheuren, The George Washington 
University, Washington, DC 20056. 
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Dans Ic present article, nous présentons une 
methode recursive en quatre étapes trés puissante, et qui 
s'utilise avec Ia méme facilité. Pour lancer Ic processus, 
nous utilisons une méthode de CE améliorée (Winkler 
1995; Belin et Rubin, 1995) pour delimiter un ensemble 
de paires d'enregistrements pour lesquelles Ie taux 
estimatif derreurs d'appariement est trés faible. Nous 
tentons une analyse de regression. Ensuite, nous 
utilisons un modéle VI élaboré a partir des 
enregistreinents couples a taux derreurs faible, pour 
verifier Ct imputer les valeurs aberrantes de cc qui reste 
des paires couplées. Une seconde analyse de regression 
(AR) est effectuée et cette fois, les résultats sont 
réutilisés pour l'étape du couplage de manière que Ic CE 
puisse être amélioré (et ainsi de suite). Le cycle se 
poursuitjusqu'à cc que les résultats analytiques désirés 
cessent de changer. Cette procedure peut être 
représentée schématiquement comme suit: 

#OAR**** 
CE*= AR4- VI 

Ces trois méthodes sont, bien évidemment, déjà 
largement utilisées. Ce sur quoi nous souhaitons msister, 
dans Ic present article, c'est une méthode utile pour les 
mtégrer Ct en accroItre de ce fait encore plus l'utilité. 

Outre l'introduction, le present article comporte 
quatre sections. Dans La section 2, nous présentons un 
bref aperçu des techniques de verification-imputation Ct 
de couplage des enregistrements. Dans Ia section 3, nous 
décrivons les fichiers de données empiriques établis et 
les analyses de regression réalisées. Dans Ia section 4, 
nous présentons les résultats obtenus et dans Ia section 
5, nous présentons nos conclusions et soulignons les 
aspects qui méritent de plus amples recherches. 

2. EXAMEN DES METHODES DE 
VERIFICATION-IMPUTATION ET DE 

COUPLAGE DES ENREGISTREMENTS 

Dans la presents section, nous procédons a un bref 
examen des méthodes de verification-imputation (VI) et 
de couplage des enregistrements (CE). Nous n'avons pas 
l'intention de les décrire en detail, mais simplement 
d'établir tin cadre pour notre demonstration. Comme 
l'analyse de regression (AR) est bien connue, nous nous 
contenterons d'en décrire notre utilisation particulière  

(Section 3). 

2.1. Verification-imputation 
Historiquement, les méthodes de verification des 

micro-données ont émergé principalement pour corriger 
les incohérences logiques observées dans les bases de 
données (p. cx., Nordbotten, 1963). Leur utilisation pour 
Ia detection des entrées invraisemblables ou improbables 
a egalement Cté irnportante (p. cx., Granquist, 1984). 
Les méthodes d'imputation des micro-données ont 
d'abord servi principalement pour regler les problémes 
de données manquantes (p.ex., Little et Rubin, 1987). 
Les praticiens utilisent déjà les deux méthodes en 
combinaison depuis longtemps. Les méthodes de 
verification-imputation (VI) n'ont toutefois pas Cté 
entièrement conceptualisées en un seul et méme système 
avant Ia publication de I'article pionnier de Fellegi et 
HoIt (1976). II a fallu attendre encore plus longtemps 
avant qu'on ne réussisse a informatiser complètement le 
système de Fellegi-Holt. Ce n'est que très récemment, 
avec l'avènement de Ia génération actuelle de matériels 
et logiciels informatiques, qu'on peut se satisfaire des 
résultats obtenus. 

Méme si nous porterons uniquement notre attention 
sur les données continues dans Ic present article, les 
techniques de VI conviennent Cgalement pour les 
données discrêtes et les combinaisons de données 
discrètes et continues. Pour les besoins de Ia 
demonstration, imaginons un ensemble de données 
continues. Dans cc cas, Ia verification pourrait consister 
en une série de régles pour chaque enregistrement qui 
s'exprimeraient comme suit 

c 1X<Y< c2X 	 (2.1) 

cc qui signifierait que 

Si V est plus petit que c 1X ou plus grand que 
c2X, ii conviendra alors de reviser les 
enregistrements de données. (2.2) 

Dans cette formule, V peut représenter le total des 
salaires, X le nombre d'employés Ct c 1  et c2  des 
constantes telles que c 1  <c2  

Les méthodes de verification se sont fondées sur des 
sequences de règles SI a ALOR.S b SI NON c, sur des 
méthodes statistiques elles-mémes fondées sur des tests 
de detection des valeurs aberrantes et sur le modèle de 
Fellegi et Holt (1976), lequel contient généralement 
d'autres types de modêles pour des cas spéciaux. Les 
principaux avantages du modéle Fellegi-Holt sont: 1) 
I' inspection systématique d'un système de verification de 
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La coherence logique avant Ia reception des données; 2) 
Ia determination de La quantité minimale dinformations 
qui doivent être modifiécs dans un enregistrement de 
manière a cc que I'enregistremcnt révisé respecte les 
régics de verification; 3) Le modèle se sert comme outil 
de tables de decision. Les regles de verification 
contenues dans ces tables Ct dans les sous-programmes 
prrncipaux de verification sont réutiiisabies par Ia suite. 
Pour les items qui doivent &e changes, tin algorithme 
dimputation est intégre clans le système; il doit satisfaire 
aux verifications et peut être utilisC pour remplacer les 
entrées jugées incohérentes. 

Les systémes Fellegi-Holt généraux actuels, 
utilisables sur toutes sortes d'ordinateurs, sont le 
Système généralisé de verification et dimputation 
(SGVL) pour des règles de verification basées stir des 
inégalitCs lméaires (p. cx., Kovar, Whitridge et 
MacMillan, 1991), Ic nouveau système de programmes 
structures de verification et de référence économiques 
(SPEER) du Bureau of the Census pour les régles de 
verification utilisant des ratios de données continues 
(p. cx., Winkler et Draper, 1996) et le système 
DISCRETE du Bureau of the Census pour La verification 
des données discrètes gCnéralcs (p. cx., Winkler et 
Petkunas, 1996). lJimputation est réalisée a l'aide de 
techniques aujourd'hui nomialisées (p. cx., Little et 
Rubm, 1987) qui sont souvent des vanantes de Ia 
méthode Hot Deck. 

2.2. Couplage des enregistrements 
La méthode de couplage des enregistrements 

cherche a classifier les paires de lespace issu du produit 
cartésien A x  B provenant de deux fichier A et B en un 
ensemble M de liens reels Ct un ensemble U de non-liens 
reds. Formalisant les notions mtroduites par Newcombe 
(p. cx., Newcombe Ct coil., 1959), Fellegi et Sunter 
(1969) ont imagine des rapports R de probabilités 
prenant Ia forme 

R = Pr (y € I' I M) / Pr (y E P I U) 	(2.3) 

oü y désigne un schema particulier de concordance 
dans un espace de comparaison 1'. Par exemple, 1' 
pourrait designer huit schémas particuliers representant 
la presence ou i'absence dtune concordance simple 
concemant Ic prénom, Ic nom et Page. Par ailleurs, 
chaque y c P pourrait en plus rendre compte de la 
frequence relative avec laquelle des noms particuiiers, 
tels que Scheuren ou Winkler, apparaissent. Les champs 
ainsi compares (nom, prénom et age) sont appelés 
variables d' appariement. 

La rCgie de decision prend La forme suivante:  

Si R > supérieur, Ia paire est ainsi assimiiée a 
un lien. 
Si inférieur !~ R ~ supéri cur, Ia paire est alors 
assimiiée it un lien possible, sous reserve d'un 
examen. 
Si R < inféri cur, Ia paire est assimilée I un non- 
lien. 	 (2.4) 

Fellegi et Sunter (1969) ont montré le caractère 
optimal de cette règle de decision du fait que pour 
chaque paire de limites fixées pour R, la region 
intermédiaire est mininusée pour toutes les régles de 
decision dans un espace de comparaison r donné. Les 
seuuls limites supérleur et infe rEcur sont déterminés par 
les bornes fixées sur I'erreur. Nous appelons Ic rapport 
R ou toute transformation monotone croissant 
(typiquement, un logarithme) un poids d'appariement ou 
un poids total de concordance totaic. 

Comme les méthodes de VI, les techniques de CE 
ont beaucoup progressC grace a l'avCnemcnt doutils 
informatiques accessibles et peu coüteux. Au cours des 
quelque dix demières années, les techniques de couplage 
des enregistrements ont fait Pobjet de ties nombreux 
articles (p. ex., Jaro, 1989; Newcombe, Fair et Lalonde, 
1992). Certains de ces travaux ont découlé d'unc série dc 
conferences organisées a partir du milieu des années 
1980 (p. ex.,Kilss et Alvey, 1985; Carpenter et Fair, 
1989). Aux Etats-Unis, l'attention portée a Fétude du 
sous-dénombrement dans le recensement dCcennal de 
1990 a aussi beaucoup influé sur ces recherches (p. cx., 
Winkler et Thibaudeau, 1991). Finalement, l'ouvrage 
pionnier de Newcombe (1988) a également jouC tin role 
important clans I'mtérêt suscité par cette question. 

3. METHODE DE SIMULATION 

Pour réaliser nos simulations, nous avons envisage 
quatre scenarios d'appanement comme dans notre travail 
antérieur (Scheuren et Winkler, 1993). Ltidée 
fondamentale consistait a génCrcr des donnCes aux 
propriétés de distribution connues, d'adjoindre ces 
données a deux fichiers qui seraicnt appariCs, puis 
dévaluer leffet dune quantité croissante d'erreurs 
d'appariement sur les analyses. Nous avons commence 
avec deux fichiers (de 12 000 et de 15 000 donnCes) 
présentant de bonnes informations d'apparicment et dont 
nous connaissions quels étaient les liens reels. En fait, 
avant 1' introduction d'erreurs, environ 10 000 de ces 
données étaient des liens reels soit tine proportion 
d'environ 83 % pour Ic fichier plus petit ou fichier de 
base. 
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Nous avons ensuite généré des données empiriques 
aux propnétés de distribution connues, et adjomt ces 
données aux fichiers. Pendant Ia conduite des 
simulations, diverses erreurs ont été introduites dans les 
variables d'appariement, des quantités différentes de 
données ont été utilisées pour lappariement et des écarts 
plus grands par rapport aux probabilités d'appariement 
oplimales ant été admis. Ces variations sont ddcrites ci-
aprés et illustrées a la figure 1. Pour chaque scenario de 
La figure, le poids d'appariement, soit le Iogarithme de R, 
est porte sur l'axe horizontal, tandis que La fréquence, 
aussi exprixnée en logarithmes, est portéc sur l'axe 
vertical. Les appariements (ou liens reels) sont marquees 
d'asténsques (*), tandis que les non-appariements (ou 
non-liens reels) sont marques de petits cercies (o): 

Bon scenario (figure la). Nous avions conclu 
antérieurement qu'aucun ajustement nest nécessaire 
ici pour tenir compte de 1' erreur d'appariement. Ce 
scenario peut se réaliser dans les systémes concus 
pour Fappariement, dont les variables d' appariement 
sont bonnes et qui utilisent des algorithmes 
d'appariement sophistiques. Le taux veritable 
d' appariements erronnés était ici inféneur a 2 %. 
Scenario mediocre (figure lb'. Le scenario 
d'appariement mediocre consistait a utiliser le nom, 
Ic prénom et l'initiale, deux variantes de I'adresse, le 
numéro ou d'unité et 1'âge. Des fautes 
typographiques mineures ant en outre Cté introduites 
d'une façon indépendante pour un norn sur sept et un 
prénom sur cmq. Les probabilitCs d'appariement ont 
été choisies afin de s'écarter de Ia valeur optimale, 
en étant toutefois comparable aux probabilitCs que 
pourraient choisir un expert en appariement 
informatisé. Le taux reel d' appariement erronés 
était de 6,8 %. 
Premier mauvais scenario (figure ic). Le premier 
mauvais scenario d'appariement consistait a utiliser 
le nom, le prenom, une variation de l'adresse Ct I'âge. 
Des fautes typographiques mineures ont été 
introduites indépendamment pour un nom sur cinq 
et tin prénom sur trois. Des erreurs typographiques 
modérément graves ant été introduites pour le quart 
des adresses. Les probabilités d'appariement ant Cté 
choisies de manière a s'écarter substantiellement de 
la valeur optimale. On cherchait ici a reproduire la 
situation d'un praticien appelé a faire tin tel choix 
mais possédant peu d'expCriencc en cette matière. 
Le taux reel d' appariements erronnés était ici de 
10,1 %. 

Second mauvais scenario (figure id). Le second 
mauvais scenario d'appariement consistait a utiliser 
le nom, le prénom et tine variation de l'adresse. Des 
erreurs typographiques mineures ont été introduites 
indépendamment pour un nom sur trois et un 
prénom sur trois. Des erreurs typographiques graves 
ont été introduites pour Ic quart des adresses. Les 
probabilités dappariement ont été choisies de 
manière a s'écarter substantiellement de Ia valeur 
optimale. On cherchait ainsi a reproduire une 
situation qui survient avec des listes d'entreprises, 
lorsque Ic responsable du couplage a peu d'emprise 
sur Ia qualité des listes. Le taux reel d' appariements 
erronnés était ici de 14,6 %. 

Scion les divers scenarios envisages, notre aptitude 
a distinguer les liens reels et les non-liens reels vane 
sensiblement. Dans Ic cas du bon scenario, nous 
constatons que Ia dispersion des points pour les liens et 
les non-liens reels est presque complete (Figure 1 a). 
Dans Ic cas du scenario mediocre, les nuages de points 
correspondants se recoupent modérément (Figure 1 b); 
dans le cas du premier mauvais scenario, le recoupement 
est important (Figure Ic) et, dans le cas du second 
mauvais scenario, le recoupement est presque total 
(Figure id). 

Les véntables taux d'erreur d' appariement de CE 
peuvent eli-c estimés raisonnablement bien a l'aide de Ia 
méthode de Belin et Rubin (1995), sauf dans le cas du 
second mauvais scenario øü cette méthode ne converge 
pas. En pratique, pour ce scenario, Ia portion des 
données pour lesquelles on pourrait différencier les bons 
des mauvais liens sans procéder a des operations 
supplémentaires est presque inexistante. Jusqu'ici, tine 
analyse fondée sur Ic second scenario n'aurait pas été 
jugée utile, méme dans la meilleure des hypotheses. 
Toutefois, comme nous Ic verrons a Ia Section 4, ii est 
possible d'intervenir utilement méme dans cc cas. 

Aprés avoir précisé les situations de concordance ci-
dessus, nous avons utilisé Ic Système SAS pour générer 
des données issues du modele V =4 X + € et obtenues 
par Ia méthode de moindre carré ordinaire. Les valeurs 
de X ont été choisies pour être réparties uniformément 
entre 1 et 101, et les termes derreur € étaient normaux 
et homoscédastiqucs, avec une variance de 4 000 de 
manière ace que Ia regression de V sur X ait une valeur 
R de 78 % dans Ia population des liens reels. Seuls les 
résultats du second mauvais scenario sont présentés ici 
en detail. Ils sont, de trés loin, les plus renversants. 
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Figure 2. Second mauvais scenario d' appariement, premier essai 
Tous lea liens erronés Ct 5% des liens reds donned de Ia regression 
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1606 observations; coefficient beta 1,18;R 2  = 0,07 
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1104 observations; coefficient beta = 3,64;R 2  0,65 

"I 

III 	 • 	 S 	I 
too 

y sil 	
.• 	4 4 

	

• • . 	
II 

 

##Ln -  - ------ 

Is 

-391 

y 

	

I 	41 	II 	ii 	55 	41 	SI 	'S 	SI 	II 	44 

Variable x 

Figure 4. Second mauvais scOnano cr appanement, premier essai 
Tous lea liens erronOs et 5% des liens rOds, correction des donnés 
1606 observations; coefficient beta = 3,46;R 2  = 0,75 
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Tous lea hens erronOs Ct 5% des liens reels donned comgOes - valeurs 
aberrantes, 1104 observations; coefficient beta 4,01;R2 = 0,84 
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4. PROCESSUS RECURSIFS ET RESULTATS 	de valeur aberrante, on utilisait alors la valeur observée 
en guise de valeur prévue. 

Nous examinons ici les graphiques obtenus a I'aide 
du processus récursif pour Ic second mauvais scenario. 
Les résultats de Ia regression sont présentés en deux 
cycles. En outre, pour faciliter Ia comprehension, nous 
présentonsles graphiques clans des figures séparées pour 
chaque étape. 
4.1 Résultats du premier cycle 
4.1. 1 Regression veritable (a Litre de référence). Le 
graphique de la figure 2 illustre Ic nuage de points des 
valeurs de X et Y qu'on obtiendrait s'iI nty avait pas 
d'erreur de couplage. II convient de souligner que tous 
Ics liens erronnes sont indiqués, mais que seulement 5 % 
des liens reels sont utilisés. Nous avons procédé ainsi 
pour empécher les liens reels de dominer les résultats au 
point de masquer ce qui se passe. Deuxièmement, dans 
cette figure et dans toutes les autres, Ia droite de 
regression veritable est toujours indiquée a titre de 
référence. Finalement, la pente de Ia population 
veritable, ou coefficient beta (3,99) et la valeur de R2  
(78 %) correspondent aux données affichées. 
4.1.2 Regression aprés l'étape initiale CE =AR. Nous 
présentons a Ia figure 3 les résultats de l'analyse de 
regression portant sur les liens tels qu' observes (pas cc 
qui aurait dü arriver dans des conditions idéales, mais cc 
qui arrive dans des cas reels). Nous ne constatons sans 
surprise qu' une faible relation de regression entre Y et 
X. La pente observée, ou coefficient beta, s'écarte 
largement de sa vraie valeur (1,18 au lieu de 3,99). La 
mesure de Pajustement est elle aussi touchée, passant de 
78%à7%. 
4.1.3 Regression aprés letape combinée CE=sAR=VI 
='AR. La figure 4 complete notre presentation des 
résultats du premier cycle de notre processus rCcursif. 
Nous avons ici corrigé les données du graphique comme 
suit. Premièremcnt, en n'utilisant que les 183 cas assortis 
d'un poids d'appariement de 3,00+, nous avons cherchC 
a amCliorer les mauvais résultats présentés a la figure 3. 
En utilisant cet ajustement provisoire, nous avons obtenu 
des valeurs prévues pour tous les cas apparés; ensuite, 
les valeurs aberrantes assorties dune variance rCsiduelle 
égale ou supérieure a 100 ont été élirninées et La 
regression a été recalculée avec les paires restantes. 
Cette nouvelle equation se présentait essentiellement 
sons Ia forme V = 3X + €, avec un écart-type de 3 000. 
En utilisant notre méthode antérieure, (Scheuren et 
Winkler, 1993), nous avons a nouveau ajusté le 
coefficient beta de 3,0 a 3,4. Si une paire 
d'enrcgistrements appariés produisait iinc valeur 
abcrrante, les valeurs prévues a l'aide de l'équation Y = 
3,4X Ctaient alors imputées. Si uric paire ne donnait pas 

4.2 Résultats du second cycle 
4.2. 1 Regression veritable (a Litre de référence). La 
figure 5 présente Ic nuage de points de X et V, tel qu'il 
apparaltrait s'il pouvait s'agir de liens reels aprCs une 
seconde étape de CE. Dans cette seconde étapc, nous 
avons utilisé les valeurs prévues de V déterminées ci-
dessus. Ainsi, Ic couplage s'appuyait sur plus 
d'informations et on pouvait donc compter sur un groupe 
different de donnécs couplées aprés cette seconde étape. 
En particulier, comme nous avons obtenu un couplage 
bien meilleur, Ic nombre de liens érronés était moindre. 
Notre échantillon constitué de lensemble de tous les 
liens érronés et de 5 % des liens reels est donc passé de 
1606, dans les figures 2 a 4, a 1104 dans les figures 5 
a 7. Dans cette seconde iteration, la pente veritable, ou 
coefficient beta, et les valeurs de R2  sont demeurées, 
pourtant, essentiellement identiques tant pour La pente 
(3,94 contre 3,99) que pour l'ajustement (77 % contre 
78%). 
4.2.2 Regression aprés la seconde étape CE =AR. A la 
figure 6, nous constatons une trés grande amelioration 
du rapport entre V et X fondC sur les liens tels 
qu' observes aprés la seconde étape de CE. La pente est 
passée de sa valeur initiale de 1,18 a 3,64. Elle est 
encore trop faible, mais l'amélioration est importante. 
L'ajustement a liii aussi été touché, passant de 7 % a 
65%. 
4,2,3 Regression après les étapes combinécs 
CE=AR='VI=AR. La figure 7 termine notre 
presentation du second cycle du processus récursif. Dans 
cc graphique, nous avons corrigé les données comme 
suit. D'abord, en utilisant seulement les 185 cas 
présentant un poids d'appariement de 7,00+, nous avons 
cherché a améliorer encore davantage les résultats 
obtenus a la figure 6. En utilisant cet ajustement, nous 
avons obtenu une autre séne de valeurs prévues pour 
l'ensemble des cas appariCs. Cette nouvelle equation se 
préseritait essentiellement sous la forme V = 3,8X + 
avec Un ecart-te d'environ 2 000. En utilisant notre 
méthode antérieure (Scheuren et Winkler, 1993), nous 
avons procédé a un autre ajustement du coefficient beta, 
Ic faisant passer de 3,8 a 4,0. Ici encore, si les paires de 
données appanées donnaient uric valeur aberrante, les 
valeurs prévues en utilisant I'Cquation V = 4,OX étaient 
imputées. Si une paire nc donnait pas de valeur 
aberrante, on utilisait alors Ia valeur observée en guise 
de valeur prévue. Le graphiquc de Ia figure 7 présente 
les valeurs ajustées. 
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5. CONCLUSIONS ET QUESTIONS A 
EXAMINER PLUS A FOND 

En principe, nous aurions Pu poursuivre Ic processus 
récursifdécrit ci-haut. En fait, clans un problême red, ii 
nous aurait fallu continuer jusqu'à cc que Ic rapport de V 
sur X (c.-a-d., le coefficient beta, dans cet exemple) 
cesse de changer de façon appreciable. 

Ii semble a premiere vue que nous devrions être 
heureux des résultats obtenus. us nous permettent 
d'obtenir une réponse passablement raisonnable dans 
une situation qui peut paraltre, au depart, sans issue. Les 
résultats seraient-ils toujours aussi bons? C'cst cc que 
nous croyons, mais nous nous pencherons sur cette 
question lors de travaux ultérieurs. Un examen plus 
approfondi nous permet des a present de constater un 
certain nombre de points øü noire méthode s'avère plus 
faible qu'elle ne le devrait, ou simplement incomplete. 

5.1 Surajustement 
L'algorithme que nous utilisons a surajusté Ia 

relation entre X et V. La valeur de R 2  après Ic second 
cycle était de 84 %, comparativement a 77 % dans Ia 
population. C'est là un problème commun de Ia 
regression lorsque les valeurs aberrantes sont éliminées; 
on souhaitera pcut-être s'y resigner et l'ignorer tout 
simplement. Toutefois, plusieurs solutions sont 
envisageables a l'étape de Ia VI pour améliorer noire 
méthode. 

Celle qui nous paralt Ia plus attrayante consiste a 
reprendre l'idée de Howard Newcombe et utiliser un 
échantillon de liens erronés connus. Dans noire travail 
antérieur (Scheuren et Winkler, 1993) portant sur cc 
problème, Fappanement que nous avons propose 
nécessitait d'obtenir deux liens pour chaque cas du 
fichier de base. Le second lien serait un compromis et 
serait habituellement assimilable a un lien erronné. 
Comment ces seconds liens pourraient-ils être utilisés 
pour régler Ic probléme du surajustement? 

Présumons d'abord que I'appariement est 
suffisamment bon pour que les algorithmes de Belin-
Rubin fonctionnent (Belin et Rubin, 1995). Nous 
pourrons alors calculer une probabilité de lien reel pour 
chaque appariement. Nous serons ensuite en mesure 
d'estimer Ic nombre de liens erronés parmi nos cas les 
mieux appariés. Ce nombre de cas pourrait être 
sélectionné a partir du fichier des appariements de 
rechange - peut-être simplement au hasard ou mieux, 
d'une maniére équilibrée (de manière a cc que, par 
exemple, les moyennes de X et V de cc fichier 
échantillon de liens erronés concordent avec les valeurs 
correspondantes du fichier original ou fichier des  

meilleurs appariements). L'étape ultérieure possible 
consisterait a apparier l'echantillon de liens erronés 
connus aux meilleurs liens initiaux et d'éliminer les 
paires les plus proches. On pourrait procéder ainsi au 
lieu de chercher les valeurs aberrantes et d'éliminer 
toutes celles qui &écartent dune distance donnée du 
centre des points (tel que décrit en 4.1.3). 

Même si les algorithmes de Belin-Rubin ne 
convergent pas au premier cycle, on pourra quand méme, 
a Ia suggestion de Newcombe, utiliser un fichier de liens 
érronés lorsque le processus récursif aura donné des 
appariements de qualité suffisante pour Ic justifier. Dans 
l'exemple present, cela serait devenu possible au second 
cycle, méme si cc ne l'était pas au debut. 

5.2 Diagnostics 
En vertu des hypotheses, jusqu'ici implicites, sons-

jacentes a nos simulations, nous avons traité les 
variables d'appariement et leurs relations dun fichier a 
Itautre comme des variables indépendantes de la relation 
(X, Y). Nous avons abordé cette question d'une manière 
plus détaillée dans noire travail antérieur (Scheuren et 
Winlder, 1993). Nous nous contenterons ici de souligner 
que les diagnostics échantillons devraient être examines 
pour verifier cette hypothése. A chaque étape, il paralt 
raisonnable de calculer certaines statistiques univariées 
a partir des cas traités comme s'ils étaient appariés 
cette étape: les moyennes Ct les methanes pour X et V, 
et méme les variances et les écarts moyens de X et V. II 
devrait méme étre possible d'utiliser ces valeurs pour 
nous protéger contre le surajustement. Cette question 
fera l'objet d'études ultérieures. 

5.3 Un échantillon de questions ouvertes 
Au cours de l'élaboration détaillée de noire méthode, 

nous avons dü procéder a un certain nombre 
d'ajustements spéciaux de l'étape de VI. Comment 
pourrait-on decider, par exemple, de Ia limite d'inclusion 
des cas appariés de maniêre a obtenir une regression 
provisoire? Quen est-il de l'utilisation d'une trace 
methane comme point de depart au moyen duquel on 
peut identifier les valeurs aberrantes? Quelle raison a 
motive noire choix du scull de demarcation des valeurs 
aberrantes? Des limites plus souples auraient-elles 
contribué sensiblement a Ia reduction du surajustement? 

L'étape du CE comportait elle aussi des éléments 
spéciaux. Nous avons déjà traité de nos tentatives 
d'introduire l'algorithme Belin-Rubin Ic plus tot possible. 
Nous devrons nous pencher de façon beaucoup plus 
attentive sur Ia facon dont les résultats de PAR ont été 
utilisés a partir du premier cycle de Ia seconde étape de 
CE. Par exemple, pourquoi ne pas utiliser Ia valeur de Ia 
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regression ajustée dans tous les cas Ct non pas seulement 
pour les valeurs aberrantes? 

5.4 Généralisabilitions possibles 
Nous avons examine uric regression simple portant 

sur une variable provenant d'un fichier et une autre 
variable provenant dun autre fichier. Qu'arriverait-il si 
on généralisait cette méthode aux cas de regressions 
multiples? Nous travaillons actuellement sur cette 
question Ct avons bon espoir d'arriver a des résultats 
utiles. 

Les possibilités de génCralisation nous paraissent 
moms certaines dans dautres cas. Par exemple, 
qu'arrive-t-il lorsque Ic rapport entre V et X est faible 
dans Ia population. Peut-être, dans un tel cas, nous sera-
t-il impossible d'améliorer l'appariement suffisamment 
pour rendre tout Ic travail dCcrit ci-haut valable? 
Qu'arrive-t-il lorsque Ic recoupement de deux fichiers est 
trés faible (il était élevé dans lexemple que nous avons 
utilisé)? 

5.5 Technologie et théorie statistiques 
Le present article a porte sur les possibilités 

technologiques. Notre discussion n'a pas été 
indépendante des considerations théoriques, mais, a 
l'inverse, les fondements thCoriques des idées explorées 
n'ont pas encore tous été élucidés. A une étape aussi 
précoce, l'approche intuitive n'est pas a négliger. Nous 
ne nous en excusons pas, mais préférons souligner 
qu'elle permet dune certame facon a tous les membres 
de notre auditoire (ou a nos lecteurs) thntervenir. Notre 
travail antérieur avait notamment pour objectif de 
favonser Ia participation des autres. Cet objectif nous 
tient toujours a coeur. 

5.6 Des données a l'information 
Lors de notre presentation, nous nous sommes 

arrétés beaucoup plus longuement que dans Ic present 
article sur Ia nécessité dun processus récursif capable 
d'intégrer les efforts d'administration (obtenir des liens 
valables) et les efforts d'analyse (ajuster un rapport de 
regression). Nous sommes convaincus que Ia puissance 
d'analyse quc nous procurent aujourd'hui les ordinateurs 
et les logiciels exige un changement des roles respectifs 
des producteurs et des utilisateurs de données. Chacun 
se doit de devenir plus interactif, de mettre Faccent sur Ic 
veritable travail d'Cquipe. 11 y aura tin pnx a payer pour 
cc changement, mais Ic prix sera encore plus lourd si 
nous continuons a nous entéter dans notre isolement. 

BIBLIOGRAPHIE 

Belin, T.R., Ct Rubin, D.B. (1995). A method for 
calibrating false-match rates in record linkage, 
Journal of the American Statistical Association, 
90, 694-707. 

Carpenter, Ct Fair, M.. (Editors) (1989). Proceedings of 
the Record Linkage Sessions and Worbhop, 
Canadian Epidemiological Research Conference, in 
Ottawa, Ontario, Canada, August 30-3 1, 1989, 
Statistics Canada. 

Fellegi, I., et Holt, T.(1976). A systematic approach to 
automatic edit and imputation, Journal of the 
American Statistical Association, 71, 17-35. 

Fellegi, I., et Sunter, A. (1969). A theory of record 
linkage, Journal of the American Statistical 
Association, 64, 1183-121. 

Granquist, L. (1984). On the role of editing, Statistic 
Tidshr:ft, 2, 105-118. 

Jabine, T. B., Ct Scheuren, F. J. (1986). Record linkages 
for statistical purposes: methodological issues, 
Journal of Official Statistics, 2, 255-277. 

Jaro, M.A. (1989). Advances in record-linkage 
methodology as applied to matching the 1985 
census of Tampa. Florida, Journal of the American 
StatisticalAssociation, 84, 414-420. 

Kilss, B., et Alvey, W., (Editors) (1985). Record 
Linkage Techniques- 1985, U.S. Internal Revenue 
Service, Publication 1299 (2-86). 

Kovar, J.G., Whitridge, P., et MacMillan, J. (1988). 
Generalized edit and imputation system for 
economic surveys at Statistics Canada, American 
Statistical Association, Proceedings of the Section 
of Survey Research Methods, 627-630. 

Little, R.J.A., et Rubin, D.B., (1987). Statistical 
Analysis with Missing Data, New York: John 
Wiley. 

Newcombe, H.B. (1988). Handbook of Record 
Linkage: Methods for Health and Statistical 
Studies, Administration, and Business, Oxford: 
Oxford University Press. 

39 



Newcombe, H.B., Kennedy, J.M., Axford, S.J., et James, 
A.P. (1959). Automatic linkage of vital records, 
Science. 130, 954-95 9. 

Tepping, B. (1968). A model for optimum linkage of 
records, Journal of the American Statistical 
Association, 63, 1321-1332. 

Newcombe, H., Fair, M., et Lalonde, P., (1992). The use 
of names for linking personal records, Journal of 
the American Statistical Association, 87 1193-
1208. 

Neter, J., Maynes, E.S., et Ramanathan, R. (1965). The 
effect of mismatching on the measurement of 
response errors, Journal of the American Statistical 
Association, 60, 1005-1027. 

Nordbotten, S. (1963). Automatic editing of individual 
observations, presented at the Conference of 
European Statisticians, UN Statistical and Economic 
Commission of Europe. 

Rubin, D.B. (1987). Multiple Imputation for 
Nonresponse in Surveys, New York: John Wiley. 

Scheuren, F., et Winkler. W.E. (1993). Analyse de 
regression de fichiers de données couples par 
ordinateur, Techniques d 'Enquete, 19, 45-65. 

Winkler, W.E. (1995). Matching and record linkage, in 
B.G. Cox et al. (ed.) Business Survey Methods, 
New York: J. Wiley, 355-384. 

Winkler, WE., Ct Draper, L. (1996). Application of the 
SPEER edit system, in Statistical Data Editing, 
Volume 2, Statistical Commission and Economic 
Commission for Europe, Geneva, Switzerland, to 
appear. 

Winider, W.E., et Petkunas, T. (1996). The DISCRETE 
edit system, in Data Editing, Volume 2, Statistical 
Commission and Economic Commission for Europe, 
Geneva, Switzerland, to appear. 

Winkler, W., et Thibaudeau, Y. (1991). An application 
of the Fellegi-Sunter model of record linkage to the 
1990 U.S. Census, Statistical Research Division 
Technical Report, U.S. Bureau of the Census. 

40 



SESSION 2 

Méthodes analytiques 



.11  I 
JI]f• 

 

-- 

- 	 LAi 



R.ecueil du Symposium 95 de Statistique Canada 

Des donnães a l'information - mthodes et systmes 
Novembre 1995 

STATISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES ET POLITIQUE PUBLIQUE: 
NOUVEAU ROLE POUR LES MODELES DE MICROSIMULATION 

M.C. Wolfson' 

RÉSUMÉ 

Lea utilisateurs de statistiques socio-conomiques veulent habituellement plus de renscignements, et de meilleure qualité. 
Souvent, on petit rpondrc Ices bcsoins simpkment par des collectes de Z donnècs plus poussécs, qul sont soumises aux 
contraintcs habitudllcs relatives aux coQts et au fardcau de réponsc des rèpondants. Lea utilisateurs, particuliôrement aux 
finsdc politiqucs publiques, continucnt dc rCclamcr, et cette demande n'cst toujours pea comblác, tin système intègrè at 
cohôrent de statistiques socio-conomiques. Dana cc cas, dcc donnèes supplômentaircs no seront pas suflisantcs; Ia 
contrainte Is plus importante demeure l'absencc d'unc approche conceptuclie convenuc. 

Noes examinons briévement ici l'état des cadres d'ulilisation des statistiqucs sociales et économiqucs, y compns lea genres 
d'indicatcurs socio-économiques que les utilisatcurs pourraient desirer. Ces indicateurs sont prcmiCrement justifiCs, on 
tcrmes gènérawc, par des principes de base et des concepts intuitifs, cc laisse de côtC les details de leur construction, pour 
Ic moment Ensuite, nous montrons comment une structure cohCrente de tels indicateurs peut être asscmblác. 

Une consequence fondamentale cat que cctte structure exige un réscau coordonnC d'enqu&es et de proccssus dc collcctc 
de donnécs, ainsi quc des normes supérieures de qualitè de donnécs. Ccci, I son tour, implique tine decomposition dcc 
systèmes sur mesure qui caractériscnt Ia majeure partie du travail d'enquètc dcc agcnccs statistiques nationaics (cx. des 
schaines de productiona de donnécs paralleles, mais gCnCralement non reliées). Dc plus, les donnécs Cmanant du réscau 
d'enquCtes doivent Ctre intégrécs. Puisque las donnécs on question sont dynamiques, Is mCthodc proposéc dépassc Is 
correspondancc statistique et s'Ctend aux modCles de microsimulation. Enfrn, ccs idécs sont illustrécs avec lea résultats 
prèliminaires du modCle LifcPathss actuellement an cours d'Claboration I Statistiquc Canada. 

MOTS CLES: 	Microsimulation; statistiques sociales; cadres statistiqucs. 

1. INTRODUCFION 

II est tout a fait raisonnable de s'attendre que les 
services de statistique nationaux brossent un tableau 

fiable, coherent et pertinent des processus socio-
économiques (lire Garonna, 1994; OCDE, 1976). Dans 

une large mesure, ils y parviennent grAce au Système de  

comptabilité nationale (SCN). On salt néanmoins que 
maintes faiblesses, qui plus est séricuses, affligent Ic 
SCN, en particulier sur Ic plan des preoccupations 

sociales et des politiques. Ces faiblesses expliquent Ic 
désir de concevoir des series ou des ensembles 
d'indicateurs sociaux susceptibles de recevoir Ia sanction 

internationale. 

Michael C. Wolfson, Statistique Canada et Institut des recherches avancdes, 24 etage, Immeubie R.H. Coats, 
Ottawa,(Ontano), K I A 0T6, Canada, internet:wolfson@statcan.ca.  
Le present document propose le travail d' une dquipe principalement constituée des membres du Groupe de Ia 
moddlisation socio-économique de la Direction des diudes analytiques de Statistique Canada. Geoff Rowe et John 
Armstrong ont mené 1' analyse empirique tandis que Steve Gribble a adapté le logiciel ModGen qui sert 
d' environment au modèle de microsimulation LifePathss et a assure en permenence Ia direction de 1' Cquipe. Les 
etietas ou les incohdrences qu' on pourrait relever dans le present document doivent m' être entiêrement imputées. 
Document rddigd pour les 50' assises de l'Institut international de statistique, Beijing, 1995. Communication 
sollicitée sur l'Cvolution des attentes des utilisateurs concemant la qualitd des statistiques dans les secteurs public 
et privé. 

L' auteur assi.nne seul Ia responsabilité des opinions dans Ic present document qui ne représente pan nécessairement 
Ic point de vue de Statistique Canada. 
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Jusqu'á present, les efforts déployés pour créer des 
indicateurs sociaux d'une ampleur et d'une coherence 
sirnilaires a celles du SCN, et acceptes partout dans le 
monde comme celui-ci, se sont soldés par un échec. Pour 
cefte raison, sans doute devra-t-on envisager des 
approches fondamentalement différentes si on veut 
satisfaire Ia demande de statistiques socio-économiques, 
notainment répondre aux besoins qui motivent depuis 
longtemps les travaux poursuivis dans le domaine des 
indicateurs sociaux. 

Au sens large, on a envisage trois grandes strategies 
pour donner un cadre statistique a Ia sphere sociale. Une 
solution consisterait a prolonger le SCN, principalement 
sous forme de matrices de comptabilité sociale (MCS; 
lire Pyatt, 1990) ou de comptes satellites (lire Vanoli, 
1994; Pommier, 1981). La seconde strategic proposée 
prévoit Ia construction d'un canevas adapté a Ia 
statistique sociale - le plus connu et le mieux développé 
étant le systéme de statistiques sociodémographiques de 
Stone (SSSD; ONU, 1975; Stone, 1973). La troisième 
approche abandonne Ia structure et la coherence d'un 
cadre explicite et les remplace par un ensemble special 
d'mdicateurs statistiques faisant l'assentiment de tous. 
Une parfaite illustration de cette approche est le jeu 
d'indicateurs sociaux recommandé par I' OCDE (Moser, 
1973; OCDE, 1976). 

Aucune de ces irois strategies n'a été mise en oeuvre 
a suffisamment grande échelle dans les pays 
industrialisés pour qu'on dispose de Ia base nécessaire 
a la production de données comparables a I'échelon 
international. Trois raisons expliquent cet ëchec. La 
premiere a trait a Ia faisabilité; Ia seconde résulte du 
manque d'intérêt de la part des gouvernements ou des 
organismes qui procurent les services de statistique; 
enfm, Ia troisiême se rapporte au pen d'attention 
qu'engendre Ic sujet. (Manifestement, ces raisons 
partagent des liens entre cues.) L'expérience sur les 
indicateurs sociaux (OCDE, 1982) a néanmoins permis 
de dresser une liste opérationnelle et détaillée 
d'indicateurs - fruit d'un consensus entre experts et 
hauts fonctionnaires du gouvernement des pays 
membres. Malheureusement, les mécanismes de collecte 
des données qui faciliteraient Ia comparaison au niveau 
international n'ont pas encore été implantés pour bon 
nombre des mdicateurs stir lesquels on s'est entendu 
(p.ex. vie same, emploi du temps, revenu). Pourtant, on 
ne peut parler d'impossibilité technique puisque certains 
pays recourent déjà a des systémes de données a des fins 
analogues. 

Reste donc comme principale explication de cet 
échec un amalgame d'insignifiance et de priorités mal 
définies - entre autres Ia reticence d'investir les  

ressources voulues dans Ia collecte de statistiques. I.e 
peu d'intérêt que soulèvent les indicateurs sociaux se 
situe plus au niveau de Ia comparabilité internationale 
qu'i celui de l'utilité locale. En effet, la plupart des pays 
utilisent déjà des statistiques sociaies trés variCes; Ia 
difficulté est qu'iI est généralement impossible de les 
comparer entre nations. Le manque d'intérêt pour un 
ensemble de statistiques sociales comparable a l'échelon 
international pourrait tout siinplement venir de 
l'importance nettement plus grande accordée aux 
preoccupations de nature économique (comme en 
témoignent les efforts, couronnés de succès, visant a 
créer un SCN d'envergure internationale), 
comparativement aux prCoccupations d'ordre social, du 
moms quand on les compare. Une autre raison pourrait 
être que quelques indicateurs sociaux (p.ex. esperance 
de vie, t.aux de chômage) permettent déjà une 
comparaison entre pays, Ct qu'on Iesjuge suflisants. 

Une des raisons soulignant l'utilité de données 
comparables sur le plan international est que les pays 
partagent des liens étroits dans le secteur en question. En 
ce qw concerne I 'economic, les flux financiers 
intemationaux rapprochent manifestement beaucoup les 
pays oii on retrouve de surcroIt des courants de pensCe 
analogues sur Ia théorie macro-économique. Pareilles 
affinités sont a l'origine du SCN. Les liens pourtant 
tangibles au niveau social paraissent peut-être plus 
lAches (bien qu'on puisse douter de cette explication, 
étant donné les unportants flux culturels et intellectuels 
qu'engendrent les médias de masse et les tendances 
similaires, observées partout dans le monde, relatives au 
terrorisme, au chômage, a I'Cclatement de Ia famille, a la 
dénatalité, a l'inégalité grandissante des salaires, etc.). 
Dc plus, faute d'une théorie commune, la comparabilité 
internationale des données repose sur une base plus 
fragile -remarque aussi valable pour les statistiques 
individuelles (a savoir, repartition du revenu entre les 
ménages) que pour la manière dont on regroupe diverses 
statistiques sociales (quand on Ic fait). Bref, l'hésitation 
des pays a investir dans Ia constitution des systèmes de 
collecte des données essentiels aux indicateurs sociaux 
de I'OCDE pourrait bien venir d'un manque d'intérèt 
pour la comparabilité d'une série particuliére 
d'indicateurs. 

Quoi qu'il en soit, I'incapacité d'implanter Ic SSSD 
ou les comptes satellites dans Ic domaine social doit 
avoir d'autres raisons qu'un simple manque d'intérêt 
pour des données comparables a l'échelon international; 
Ic pen d'intérêt que soulêve Ic cadre théorique sous-
entendu par ces dernières doit aussi faire partie du 
problème. Les causes du mal sont ici plus profondes, car 
11 est difficile de trouver des structures générales 
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cohérentes dont l'envergure et Ia mise en oeuvre se 
rapprochent méme de loin du SCN pour les statistiques 
sociales, y compris a I'intérieur d'un pays. 

L'échec des strategies précitées décennie aprs 
décennie donne a penser que l'élaboration d'une 
structure cohérente pour les statistiques sociales doit 8tre 
envisagée sous un nouvel angle. Des statistiques plus 
cohérentes contribueraient a répondre aux besoins d'une 
population d'utilisateurs toujours plus nombreux. D'une 
part, cites établiraient Ia base essentielle a La satisfaction 
des exigences du génératiste (par exemple, un aperçu 
sommaire des grandes tendances) et, d'autre part, dies 
permettraient une organisation des statistiques sociales 
complexes susceptible de venir en aide aux utilisateurs 
spécialisés, chez qui l'existence de plusieurs estimations 
hétérogénes du même élément, selon Ia provenance des 
données, pourrait semer Ia confusion (on comprend 
pourquoi). 

2. PRINCIPES ELEMEN -rAIRES 

Avant de chercher de nouvelles approches a La 
construction d'un modêle pour les statistiques sociales, 
ii convient de se fixer une sCrie d'objectifs quantitatifs 
fondamentaux. En voici trois auxquels devrait se rallier, 
espérons-le, la majorité. 

a. Issue generale -- Un des prmcipaux objectifs 
consiste a determiner si la situation empire ou 
s'améliore. Les gens sont-ils mieux lotis que l'année ou 
la décennie antérieures ? Répondre a tine telle question 
s'avère difficile, principalement parce qu'aucune 
approche sommaire permettant dejauger le bien-étre des 
individus ne fait l'assentiment général. Le revenu, l'état 
de sante, le niveau de scolarité et La privation sociale 
sont autant d'éléments qui entrent dans une telle mesure. 
Cependant, on ne s'entend pas sur les autres facteurs 
dont ii faudrait tenir compte, ni sur la facon de les 
combiner pour obtenir un indice general. En outre, Ic 
concept même de l'issue recherchée ne fait pas l'objet 
d'un consensus dans certains domaines comxne la sante 
et l'éducation. 

Une entente partielle de ce genre a d'importantes 
repercussions sur l'éiaboration d'un modèle statistique. 
La premiere est qu'on a besom d'une marge de 
manoeuvre. Si certains paramétres permettant de 
mesurer Ic bien-êire global engendrent un consensus, ii 
est essentiel de les mclure all programme statistique 
sous-jacent. Cependant, puisqu'il n'existe pas une seule 
et unique "bonne manièrei de les combiner, les 
utilisateurs devraient disposer d'une certaine latitude a  

cet Cgard. On devrait pouvoir forger diffCrents indices 
sommaires a partir des éléments fondamentaux - tant 
pour des aspects comme Ia sante et l'éducation, que sur 
un plan plus gCnéral. 

Une deuxiême implication est que les statistiques 
sociales ne devraient être ni asservies aux statistiques 
économiques, ni s'en dissocier, comme l'ont faitjusqu'i 
present les irois grandes approches stratégiques au 
problème. En effet, Ia situation éconotnique se trouve 
manifestement an coeur méme de toute mesure générate 
servant a de determiner si Ia situation des gens 
s'améliore ou non. Par consequent, on envisagera de 
preference un cadre pour des statistiques socio-
économiques plutôt que des statistiques purement 
sociales. Ainsi, contrairement a cc qu'en pensent certains 
spécialistes des comptes nationaux (lire Vanolli, 1994), 
bâtr tin modèle pour les statistiques sociales a partir des 
principes qui régissent Ic SCN laisserait a desirer. On 
doit plutôt songer a des approches innovatrices qui 
tireraient parti de nouvelles prémisses Ct engloberaient 
4'6conomie sociale. dans son ensemble. Dc cette façon, 
Ic SCN deviendrait un important élément d'un plus vaste 
"système de statistiques socio-économique" (Wolfson, 
1994; Ruggles et Ruggles, 1973). 

Une troisiCme implication s'ajoute aux deux 
précédentes, soit que les méthodes sommaires qui 
permettent de comparer deux economies sociales ou 
davantage dans Ic temps ou entre divers pays ne doivent 
pas se résumer a une agrégation linéaire. Ainsi l'intérêt 
est un concept qui se préte parfois mat a l'agrégation a 
partir d'un seul numéraire, comme Ic fait le SCN avec 
les valeurs monétaires. Heureusement, les recherches sur 
certains sujets comme les méthodes servant a comparer 
la distribution du revenu entre les ménages, les 
distributions qui recourent de facon plus générale a des 
techniques graphiques (lire Easton et McCul loch, 1990) 
et les bases de données a architecture souple autorisant 
l'application des mathématiques a théorie figée, 
reposant stir des pointeurs, aux ensembles complexes de 
microdonnécs Iongitudinales multivariées - désormais 
aisément utilisables grace aux progrés de l'informatique 
- démontrent qu'une agrégation analogue a celle du SCN 
n'est pas essentielle. Dc fait, dc telies approches se 
complètent et appuient Ic deuxième objectif que voici. 

b. Diversité -- Un autre objectif fondamental de 
mesure consists A aider les utilisateurs I percevoir La 
diversité de l'économie sociale. Le terme "diversités 
englobe l'hétérogénéité sons de nombreuses formes --
par exemple, ne pas se bomer aux agrégats et aux 
moyennes pour apaiser tine critique qui revient 
constamment all sujet du SCN, sUit que cc dernier ne dit 
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rien des nantis, des démunis et de Ia repartition inégale 
du reviu. La diversité se refléte aussi dans la dispersion 
du niveau de scolarité Ct de Ia structure des ménages au 
sem de la population d'un pays. 

Saisir cette diversité a des implications 
fondamentales pour La statistique. Essentiellement., un tel 
exercice requiert des bases de microdonnées explicites. 
Modèle statistique predominant, le SCN a été conçu 
avant la revolution de l'ordinateur. En ce sens, ii nuit a 
I'exercice de réflexion créat.eur au sujet d'un cadre utile 
pour les statistiques sociales et socio-économiques. A 
l'êre pré-informatique oU Ia structure de base du SCN a 
été conçue, l'agrégation n'était pas seulement un 
fondement théorique, c'était une nécessité. Aujourd'hui, 
grace aux nouvelles techniques d'exploitation des bases 
de donnécs, l'agrégation n'entrave pas que I'expression 
precise de La diversité, elle devient inutile sur le plan 
pratique. 

(L'idée de bases de microdonnées explicites dans le 
cadre de projets statistiques d'une telle envergure ne date 
pas d'hier : lire Organisation des Nations Unies, 1979; 
Ruggles, 1981. Pourtant, le principe de l'agrégation a 
tout envahi, comme on a pu le constater avec les efforts 
déployés par l'OCDE pour mettre au point des 
indicateurs sociaux. Cette organisation a jugé bon de 
définir une série Kde désagrégations fondamentales des 
principaux indicateurs sociaux* a priori ; OCDE 1977. 
Le fait qu'on se soit entendu a cet égard n'est pas 
dépourvu d'utilité, mais un tel exercice n'est pas 
essentiel quand les analystes disposent déjà de bases de 
microdonnées appropnées et comparables a l'échelon 
international.) 

c. Et si ? -- Le troisième objectif de mesure 
fondamental consiste a établir Ia base qui permettra de 
poser des questions du genre Ket si ? et d'y répondre 
correctement. II existe deux raisons élémentaires a cela. 
La plus évidente est que les services gouvernementaux 
qui forgent les politiques et les décideurs du secteur 
privé, principaux utilisateurs des statistiques socio-
économiques, s'efforcent justement de trouver une 
réponse a de telles questions, par exemple comment le 
revenu disponible se répartirait-il si on apportait telle ou 
telle modification aux politiques fiscales/de transfert? 
Ou encore, combien dépenserait-on pour tel ou tel 
produit dans cinq ans si les tendances actuelles se 
maintenaient? 

Une raison moms apparente mais tout aussi 
importante est qu'en réalité, les indicateurs statistiques 
constituent la réponse a ces questions. L'espérance de 
vie en est Ia meilLeure illustration. L'espérance de vie en 
1990, par exemple, repond a Ia question hypothétique  

suivante: 'combien de temps vivrait une cohorte de 
naissances si tons ses membres étaient constamment 
exposés au taux de mortalité observe en 1990 ?* 
L'espérance de vie n'est pas une donnée que l'on peut 
observer directement comme le nombre de décês selon 
l'âge et le sexe. 11 s'agit plutôt du résultat d'une 
simulation numérique étroitement associée au nombre de 
décès et de personnes a risque pns respectivement 
comme nuinérateur et dénominateur aprCs 
désagrégation. 

Si I'espérance de vie est un élément artificiel 
impossible a mesurer directement, il s'agit aussi d'un 
concept intuitif, facile a saisir Ct pouvant servir de 
canevas a des series d'indicateurs apparentées. On le 
constate Ic plus clairement dans le secteur de Ia sante oit 
un groupe special de chercheurs du REVES (Réseau 
pour l'espérance de vie en sauté; Mathers et Robme, 
1993) s'est constitué dans Ie but de mettre au point une 
telle série d'indicateurs et de susciter un consensus a leur 
sujet. 

Lorsqu'on rassemble tons les éléments du débat, 
trois objectifs de quantification fondamentaux se 
dégagent: 

indicateurs généraux permettant de determiner dans 
queue mesure Ia situation de La population 
s'améliore; 
capacité d'ilustrer Ia diversité et l'heterogCneité de 
la population; 
instruments permettant de poser des questions du 
genre .et si ? Ct d'y répondre. 

Pour atteindre ces objectifs, le modèle statistique 
doit satisfaire aux exigences suivantes: 

ii doit étre souple; 
il doit englober les aspects social et économique; 

• il doit reposer sur des bases de microdonnées 
explicites; 
ii doit recourir aux techniques contemporaines 
d'informatique Ct d'exploitation des bases de 
données; 

• 	ii doit intégrer des modéles de simulation 
étroitement associés aux données. 

A partir de telles prémisses, quels pourraient être les 
principaux éléments d'un modèle de statistiques socio-
économiques? On peut formuler les remarques 
suivantes: 

a un moment quelconque clans Ie temps, Ia meilleure 
façon de représenter Ia population consiste a 
prélever un échantillon d'individus, chacun 
caractérisé par un jeu d'attributs et de relations 
données; 
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• les attributs comprennent le revenu, le niveau de 
scolanté, la consommation., divers paramètrcs de 
l'état de sante et les tendances relatives au temps 
consacré a diverses activCs; 

• Les relations se rapportent aussi bien aux liens de 
parcnté classiques qu'i la cohabitation (a savoir, 
clans les bases de données ou sur le plan graphique-
théorique, on peut représenter les relations de cc 
genre au moyen de pointeurs différents désignant 
d'autres personnes, qui font aussi partie de Ia base 
de données); 

• le terme reIation* couvre dgalement les liens avec 
les grandes institutions sociales, soit l'Ccole, Ic 
travail et les programmes gouvernementaux. Les 
prises de contact, les relations ou les transactions 
entre individus et grandes institutions peuvent faire 
partie dujeu d'attributs personnels. II pourrait s'agir 
de pointeurs se rapportant a Ia description des 
institutions - école, lieu de travail et programmes 
gouvernementaux - avec lesquelles le sujet a affaire, 

• in base de donnécs peut ensuite aisément étre percue 
comme tine hiérarchie composée d'unités de type 
variable, a savoir individu, famille nucléaire, famille 
Ctendue et ménage; 

• chaque unite (sujet, famille ou ménage) peut être 
décrite par un ou plusieurs attributs sommaires, par 
exemple le revenu disponible, les heures de loisir ou 
le degré de satisfaction personnelle; 

• 	cela fait, il est possible d'évaluer la diversité de Ia 
population par application de statistiques 
sommaires a Ia distribution mixte multivariée des 
unites (p cx., coefficient de Gini, quantiles); 
dans le temps, Ia meilleure facon de représenter Ia 
population consiste a utiliser une série de 
biographies, donc l'équivalent d'une vaste et longue 
enquête longitudinale a échantiilon constant; 

• grace a une telle representation longitudinale, Ia 
généralisation du concept de l'espérance de vie 
permettra de bâtir un ensemble coherent 
d'indicateurs sommaires - notamment par division 
de l'espérance de vie en périodes cumulatives 
passées dans divers stades de l'existence. 

Un tel modèle socio-économique intégrerait 
essentiellement un échantillon complet de micro-données 
longitudinales, veritable microcosme de la population 
réelle et de ses liens avec les principales institutions 
sociale et économiques. On pourrait aisCment concevoir 
un vaste assortiment d'indicateurs statistiques a partir 
d'un tel microcosme, en réalité fait sans beaucoup plus 
d'efforts qu'enfoncer la touche <enter> presente sur tons 
les claviers d'ordinateur pour lancer l'algorithme  

approprié ct faire analyser les données du microcosme 
par le logiciel. 

De par leur construction, de tels indicateurs 
sommaires seraient cohérents, car us dériveraient d'une 
base de microdonnées identique. Us ne cacheraient pas 
Ia diversité et l'héterogenéité de Ia population, Ia base de 
microdonnées étant toujours accessible pour tine analyse 
approfondie ( au dCclic de Ia souris, par exemple, si On 
pense a l'aspect fonctionnel de l'informatique 
contemporaine). 

La principale question que l'on peut se poser est Ia 
suivante: d'oâ viendrait cc inicrocosme ? Pour des 
raisons trés pratiques (coüt, fardeau pour les répondants 
ct preoccupations relatives au respect de la vie privée), 
il ne pourrait venir d'une enquéte longitudinale génCrale 
sur les ménages. En outre, on ne disposerait pas de 
cinquante ans ou davantage pour completer une tdlle 
enquête, car au bout de cc laps de temps, de nombreuses 
choses auront change de facon radicale. La conclusion 
inevitable est que Ic microcosme en question doit être 
artificiel. 

La synthése du microcosme prolongerait celle de la 
cohorte que sous-entendent déjà certains indicateurs 
comme l'espérance de vie. La méthodologie utilisée 
différerait néanmoins, car l'approche reposant sur une 
agrégation partielle ou la constitution de ccllules, 
inhérente a Ia table de survie sous-jacente, est 
incompatible avec les bases explicites de microdonnées. 
On devrait plutôt recourir a une microsimulation. 

Dc fait, on propose tin hybride des idées de Stone 
sur le SSSD (ONU, 1975) et des bases de microdonnées 
intégrées explicites qu'a envisagées tin groupe d'experts 
international subsequent (ONU, 1979). La premiere 
étape consiste a admettre que le SSSD repose 
implicitement sur des microdonnèes longitudinales. 
Stone (1973) donne l'explication suivante: 

Bien sr, si l'on recueille les statistiques au 
moyen d'un ensemble de registres compatibles 
relies entre eux ou, mieux encore, au moyen 
d'un jeu de données générales Ct individuelles, 
continuellement mises a jour (a savoir 
microdonnées longitudinales), toute Ia question 
d'un ordre séquentiel ( c.-à-d. representation 
des données en fonction de périodes de temps 
finies, chaInes du premier ordre de Markov) n'a 
plus grande importance puisque l'information 
peut être combines de toutes les façons voulues 
dans une vaste base de données informatisée. 
Néanmoins, s'iI est possible que de telles 
méthodes de collecte des données statistiques 
voient lejour dans I'avenir, on n'y recourt pas 
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encore pour l'instant, a de très rares exceptions 
prês, si bien qu'il est sense d'aborder Ia 
systématisalion des statistiques sociales a partir 
de méthodes de collecte qul nous sont plus 
familières.* [TRADUCTION] (p.152, c'est 
nous qui Ccrivons en italique) 

Vu sous cet angle, nous voici dans l'avenir. Inutile donc 
désormais de se plier aux contraintes de I'algèbre 
matricielle de Stone, des hypotheses restrictives du 
premier ordre de Markov et des 'méthodes de collecte 
des données qui nous sont familières. 

La deuxiéme Ctape ne fait que pousser plus loin 
l'idée de la creation d'une base de données intégrée 
(BDI) synthétique par les méthodes de rapprochement 
statistique, enoncéc si clairement ii y a prés de vingt ans 
par Ic groupe de travail de l'ONU sur les BDI (ONU, 
1979). Les membres de ce groupe avaient reconnu Ia 
grande utilité des microdonnées a trés grand nombre de 
variables Ct les limites pratiques a Ia collecte directe de 
telles données. ils avaient donc recommandé que les 
microdonnécs souhaitées soient synthCtiques, méme s'il 
fallait pour cela recourir a des enregistrements artificiels. 
Dans ces premiers travaux sur les BDI, on parlait 
généralement de microdonnées transversales. 

Les microdonnCes longitudinales synthétiques 
forment Ic trait d'union entre ces deux grands courants 
de pensée -- un modèle similaire au SSSD de Stone 
articulé sur Ia dynamique de l'analyse longitudinale et Ic 
rapprochement statistique artificiel de microdonnées. La 
difference est que la creation de microdonnécs 
longitudinales synthétiques exige plus que des 
techniques de rapprochement statistique, qui se prétent 
mal a la combinaison de series de microdonnées 
longitudinales disjomtes. Les microdonnCes 
longitudinales synthétiques doivent plutot ëtxe générées 
par tin modèle recourant a Ia microsimulation dynamique 
(idée qui, elle non plus, ne date pas d'hier; lire Ruggles, 
1981). En un mot, ce ne sont pas les particularités des 
observations individuelles que I'on apparie dans les 
series de données longitudinales, mais les tendances qui 
ressortent du comportement dynamique des series 
d'observations dans chaque ensemble de microdonnées 
(ainsi qu'on le constatera plus loin). 

Par aifleurs, Ia synthèse du microcosme par Ia 
microsimulation signifie qu'il ne faudra pas débourser 
grand-chose pour répondre aux questions du genre et 
si? *. Ainsi, une fois qu'on aura bâti une table de survie, 
calculer Ia reduction de l'espérance de vie attribuable a 
une cause precise ne nécessitera que trés peu de travail 
supplémentaire. La construction du microcosme par 
microsimulation créc une situation analogue. Des qu'on  

aura investi dans Ia genése artificielle du microcosme de 
base", la synthése de variantes" de cc microcosme 
s'avère relativement simple. 

Enfm, comme on se rendra compte dans Ia 
description qui suit, cette approche microanalytique du 
cycle de vie signifle qu'on n'a plus besoin de choisir 
entre une comptabilité sociale chronologique ou 
démographique, ainsi qu'il en était question dans Juster 
et Land (1981). L'approche élaborée dans Ic present 
document couvre ces deux aspects. 

3. IMPLICATIONS A L'EGARD 
DE LA COLLECTE DES DONNEES 

Le fait d'envisager un modéle de statistique socio-
économique dans les grandes lignes décrites 
précédemment a d'importantes consequences sur les 
aspects conceptuels et opérationnels des mécanismes de 
collecte des données pour les organismes nationaux 
charges d'une telle mission. Ces consequences 
pourraient néanmoins ne pas Cire trés onéreuses 
(comparativement a cc que coüte la collecte des donnécs 
primaires) et, dans Ia plupart des cas, sont relativement 
bénignes: 

les procédés de collecte des données ne peuvent étre 
fait Ksur mesures, ni ètre isolés les uns des autres; 
l'existence de definitions et de principes communs 
(a savoir, défmitions identiques du mveau de 
scolarité et des méthodes servant a l'établir) 
constitue une forme de coordination entre les 
méthodes de collecte des données; 
tin autre type de coordination consiste a veiller a cc 
que les donnCes se chevauchent de la manière 
appropriée, soit a prévoir Ia nécessité d'un 
rapprochement statistique artificiel (ou de méthodes 
équivalentes); 
une microanalyse des données brutes s'avére 
beaucoup plus exigeante qu'une agrégation au 
niveau de Ia qualité des données. 

En fait, tout cela signifie que les systemes de collecte des 
donnCes doivent être planifiCs conjointement et que les 
normes applicables a Ia qualité des microdonnées 
doivent We plus sCvéres. 

Une planification conjointe n'est pas tine nouvelle 
exigence. L'élaboration du SCN a die aussi exigé une 
certaine coordination au niveau de l'acquisition des 
données, ne serait-ce que pour s'assurer qu'on couvrait 
tous les secteurs de I'économie d'une manière 
quelconque. Cene forme de coordination coüte toutefois 
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considérablement moms cher que ceile nécessitée par la 
microsimulation, parce qu'il est possible d'éliminer les 
incohérences des systmes de collecte des données 
révélées par le SCN a un palier macroscopique*. On 
modifie de vastes agrégats, sans se soucier Si les 
changements suscitent d'autres incohérences entre divers 
agrégats du SCN et les microdonnées originales. Pour Ia 
microsimulation, par conire, la coherence inteme entre 
les series de données originales au niveau microscopique 
est capitale. 

La nécessité de donnCes de qualité a l'échelon 
microscopique n'est pas neuve. On se heurte surtout a 
cette difliculté chaque fois qu'il faut créer un ensemble 
de microdonnées pour l'usage public. Sachant que les 
utilisateurs examineront et analyseront les données a la 
loupe (pour Ctudier les valeurs aberrantes de Ia 
regression, par exemple), ces demières font l'objet de 
modifications et d'imputations extensives. Les fichiers 
de microdonnées sur Ic recensement de Ia population 
soulèvent des difficultés analogues quant a Ia qualité des 
données au niveau microscopique, bien que ces 
difficultés soient moindres, car même si le public ne peut 
les consulter, ces fichiers peuvent faire I'objet de 
demandes générales spéciales pour des tableaux de 
correlation. 

La qualité des microdonnées deviendra encore plus 
preoccupante avec Un modéle de micro-analyse intégrée 
comme ccliii que nous allons décrire. S'assurer que 
chaque élément d'un ensemble de microdonnées est 
plausible et coherent a l'mterne par un processus de 
correction et d'imputation est une chose, yeller a cc que 
Ia totalité de multiples jeux de microdonnées soient 
cohérents est bien different (par exemple s'assurer 
qu'une enqute sur la sante et une autre sur les 
incapacités donnent les mémes distributions 
d'incapacités en fonction de leur gravité scion l'age et Ic 
sexe ou qu'une enquéte longitudinale sur Ia dynaniique 
du travail procure une estimation transversale de la 
participation de Ia population active qui concorde avec 
celle obtenue dans Ic cadre de l'enquéte princip ale sur la 
population active, voire qu'une série chronologique de 
données administratives sur Ic nombre d'inscriptions 
dans les écoles coIncide avec les données du 
recensement sur Ic niveau de scolarité, scion l'ãge et Ic 
sexe). 

Pareille exigence de coherence réciproque met en 
relief un probléme soulevé par Wilk (1987), a savoir la 
faiblesse relative des méthodes statistiques pour 
résoudre les erreurs qui ne rCsultent pas de 
l'échantilionnagc. Ainsi, le refus de répondre ou 
l'existence d'un biais quelconque iors des enquêtes 
auprês des ménages entralne habituellement une sévére  

sons-declaration de certaines sources de revenu. En 
génCral, les méthodes de correction et d'imputation 
classiques ne résolvent cc probléme qu'en partie (c.i-d. 
on ne change pas les sources du revenu faussement 
signalées comme inexistantes). Les chercheurs qul 
éiaborent les modéles de microsimulation pour les 
politiques fiscales/de transfert sont les seuls a avoir 
résolu cc problème, par nécessité (Citro et Hanushek, 
1991; Bordt Ct coil., 1990; Wo[fson et coil.,, 1989). En 
outre, Ia correction des données recucillies aupres des 
ménages ne présente a toutes fins pratiques aucune 
utilité pour l'arrondissement des rCponses (a savoir, 
mentionner Ic revenu a La centaine ou au millier du 
dollars le plus prés), mime si on posséde la preuve 
qu'un tel comportement de Ia part des répondants fausse 
autant certames statistiques (a savoir les quantiles) que 
l'erreur ciassique d'échantilionnage (Rowe et Gribble, 
1994). 

Enfm, on admet de plus en plus l'importance des 
enquêtes longitudinales, de toute evidence cssentielles a 
une description de Ia dynamique et au dechiffrage des 
enchalnements de causalité. Pour utiliser les 
microdonnées longitudinales a ces fms, on devra recourir 
a des méthodes d'inférence plus complexes que celles 
dont se servent couramment les organismes qw 
s'occupent de statistiques, notamment Ia regression des 
risques pIutôt que les tableaux de correlations. Ii 
pourrait s'ensuivre un examen encore plus critique des 
données. 

4. LE PROJET LIFEPATHS 

Nous allons maintenant passer a unc illustration des 
points généraux qw précédent. Le projet LifePaths est 
tin projet ayant pour but la construction d'un modêie 
experimental de statistique socio-économique. Ce projet 
se poursuit sous Ia direction de Statistique Canada au 
nom du ministére du Développement des ressources 
humaines du Canada, Ic nouveau superministére* 
responsable, entre autres, du bien-ëtre social, des 
pensions, de l'assurance-chomage et des politiques sur 
Ic marché du travail. 

L'objectif fondamental du modéle LifePaths est de 
produire une série de vues multiples mais cohérentes de 
Ia situation socio-économique des Canadiens. La modèle 
a etC conçu en fonction des caractCristiques gCnCrales 
que nous venons de voir, soit la capacité de dégager Ia 
tendance générale, de refleter Ia diversitC et de répondre 
aux questions du genre et si ? . Pius concrètement, Ic 
projet porte sur Ic temps que les Canadiens consacrent a 
diverses activitCs comme Ic travail, l'éducation, Ia 
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famille, les programmes gouvernementaux et les loisirs. 
La généralisation des tables de survie pour Ia 

population active est l'une des vues ou I'un des aspects 
principaux envisages. Le tableau 1, par exemple, 
présente non seulement l'espérance de vie classique des 
cohortes de Canadiens de sexe masculin nés a diffCrentes 
anndes, mais aussi l'âge moyen auquel ces sujets 
entreront dans la population active rémunérée et en 
sortiront. En examinant une série de cohortes de 
nai.cices (période), chacune représentant des décennies 
qui Sc succédent, l'analyse illustre trés clairement 
certaines tendances a long terme, soit consacrer plus de 
temps aux etudes, prendre sa retraite plus tot et iravailler 
géneralement moms Iongtemps, dans le cas des hommes. 
La dernière colonne révCle les effets de ces tendances sur 
le coüt des regimes de pension publics. (Notons que 
malgré leur ancienneté relative, ces données brossent 
apparemment le tableau estimatif le plus recent de Ia vie 
active). 

Le projet LifePaths étend les résultats de cc tableau 
fondamental sur Ia vie active dans plusieurs directions. 
II approfondit l'analyse des tendances annuelles relatives 
au travail sans se limiter a une simple division entre 
années de vie active et inactive. Ainsi, ii tient compte du 
travail a temps partiel, de Ia prolongation des congCs 
payCs et des vacances, de Ia modification du nombre 
typique d'heures de travail par semaine, des périodes de 
chômage ou de sortie de Ia population active de moms 
d'un an, des périodes oü les personnes travaillent tout en 
poursuivant leurs etudes Ct de l'intérét croissant pour Ic 
travail autonome. Dc plus, les aspects temporels du 
travail sont combines a ses aspects économiques, 
notamment au revenu. 

D'autres grandes categories d'activités entrent aussi 
en ligne de compte. L'une d'entre elles est Ia poursuite 
des etudes; uric autre, le milieu familial (a savoir, le fait 
de vivre seul ou avec d'autres membres de la famille). 
On peut dire que Ic modèle couvre les interactions avec 
les grandes institutions sociales, soit Ic travail, l'école et 
Ia famille. Le modéle LifePaths réunit done les 
sequences .tactives* (etudes et travail rémunCré) et 
passive* (suite de groupements familiaux auxquels un 

mdividu adhere durant Ic cours de sa vie, p.  145), 
comme le dit Stone (1973) dans sa proposition de 
comptabilité démographique pour le SSSD, combinaison 
difficile a rCaliser en pratique avec les mCthodes 
matricielles qu'utilise cet auteur. 

Le modCle planifle Ia participation a quelques 
grands programmes sociaux, entre autres les prestations 
d'assistance sociale (AS), d'assurance-chômage (AC) et 
d'indemnisation pour les accidents du travail (AT). En 
régle générale, on tient aussi mieux compte de l'emploi 
du temps, grace aux données des enquétes pertinentes - 
Ic régime de comptabilité du temps propose, notamment 
par Juster et ses collaborateurs (1981). Les principales 
categories d'activité n'intègrent donc pas seulement le 
travail et les etudes, mais aussi les tâches domestiques 
non rémunérCes, l'hygiéne personnelle, les soins 
dispenses a autrui, le sommeil, les déplacements urbains, 
la télévision, les autres loisirs passifs, les loisirs actifs, 
l'interaction avec les membres de Ia famille et d'autres 
formes de socialisation. 

Tableau 1 - Espérance de vie ct espérance de vie active des hommes de 15 ans 
(cohortes historiques constantes) 

Age entrée dans la age age au années de années de 	annCes de travail 
population moyen a décès travail retraite par année de 

active la retraite retraite 

1921 16,5 63,7 67,6 47,2 3,9 12,1 
1931 17,0 64,0 68,4 47,0 4,4 10,7 
1941 17,2 64,1 69,1 46,9 5,0 9,4 
1951 17,5 63,9 70,4 46,4 6,5 7,1 
1961 18,2 64,0 71,2 45,8 7,2 6,4 
1971 19,8 63,3 71,3 43,5 8,0 5,4 

Source: Gnanasekaran et Montigny (1975) et Wolfson (1979) 
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Le modèle LifePaths englobe toutes ces activités 
humaines, en adoptant un point de vue qui épouse le 
cycle de vie dans son cntiéreté, d'une manière cohérente 
Ct intégrée - si bien qu'on combine et enchasse les 
approches de comptabiité chronologique et 
démographique qu'analysent Juster et Land (1981). 
L'élaboration du modèle LifePaths est un exercice de 
haute voltige et les résultats présentés ici doivent être 
considérés comme expérimentaux. 

Côté méthodologie, le modéle LifePaths innove sur 
plusieurs plans. 

En premier lieu, aucun ensemble de données 
particulier ne renferme toute l'information requise, par 
exemple des donnécs détaillées sur les activitds 
humaines sous les angles économique et social. Les 
ensembles existants et ceux qui pourraient s'y ajouter ne 
sont que partiels et fragmentaires. En outre, tel 
qu'indiqué précédemment, pour des raisons d'ordre 
pratique (coüt, fardeau pour les répondants et protection 
de la vie privée), on ne pourra jamais recourir aux 
données entièrement intégrées des enqutes sur les 
ménages. On devra inévitablement appliquer des 
processus d'mtégration synthétique a des ensembles de 
données multiples. 

Deuxiêmement, Ic modèle doit couvrir le cycle de 
vie complet des sujets. Le faire avec les données 
longitudinales dont on dispose actuellement exigerait des 
décennies d'enquêtes subséquentes au terme desquelles 
bon nombre de choses auront change. L'idée 
fondamentale consiste donc a généraliser Ic concept de 
l'espérance de vie pour Ia période et Ia table de survie 
sous-jacente. Par consequent, l'analyse concentrera sur 
des cohortes réalistes mais hypothétiques. 

Un troisiême Clement de l'objectif primaire a trait a 
l'expression détaillCe de la diversité ou de 
l'hétérogénéité de Ia population, donc Ia capacitC 
d'observer un phCnomène distributif comme Ia 
repartition inégale du revenu. Une telle capacitC exige 
comme base des microdonnCes explicites. Puisqu'on ne 
peut recueillir de données sur Ia vie rCelle d'un 
Cchantillon représentatif d'individus, les microdonnées 
nécessaires doivent étre artificielles. Elles doivent 
cependant être assez rCalistes pour qu'on ne puisse pas 
vraiment les distinguer des ensembles partiels de 
caractdristiques provenant des données réelles sur des 
Cchantillons de Ia population, notamment des enquêtes 
longitudinales. 

Toutes ces contraintes signifient que le modéle 
LifePaths doit avoir pour âme un modCle de 
microsimulation, en d'autres termes, un aperçu réaliste 
mais artificiel de Ia vie de l'individu.  

5. LES DONNEES SYNTHETIQUES 

Avant de vous presenter nos rCsultats initlaux, ii est 
important d'expliquer dans queue mesure le modéle 
LifePaths repose sur des donnCes synthCtiques et 
comment les rCsultats synthCtiques reflCtent 
raisonnablement Ia rCalité. 

Un être humain vit génCralement 75 ans, environ. 
Toutefois, face a La rapidité relative avec laquelle 
Cvoluent maintes activités humaines, procéder a des 
observations socio-économiques cohérentes et soutenues 
pendant un tel laps de temps est a toutes fins pratiques 
irrCalisable. Les statistiques reconnnues depuis des 
décennies n'existaient tout simplement pas il y a 75 axis 
(qu'on songe au taux de chômage, au PIB par habitant 
et aux mesures concernant les loisirs). De même, il se 
peut fort bien que clans 75 ans d'ici, en 2070, les 
statistiques fondamentales, dont l'importancc est acquise 
de nos jours, soient remplacCes par d'autres valeurs que 
l'on peut a peine imaginer aujourd'hui. 

Pourtant, les indicateurs statistiques qui reflCtent les 
processus couvrant la vie humaine dans son entiCretC 
suscitent beaucoup d'intérêt. Le plus connu est sans 
doute lespCrance de vie. NCanmoins, il en existe 
d'autres comme La proportion de manages qui devraient 
se terminer par un divorce, Ic nombrc d'emplois 
diffCrents qu'une personne pourrait connaltre durant sa 
carriCre professionnelle, Ia pertinence ou non des 
pensions publiques face aux revenus antérieurs a Ia 
retraite et Ia partie de La vie moyenne qu'une personne 
passe en sante ou malade. II existe manifestement des 
indicateurs qui s'appliquent a Ia vie humaine, Ct ceux-ci 
sont plus ou moms Iargement acceptCs. Le modèle 
LifePaths les généralise. 

Même Si on ne Ic l'admet pas de maniCre gCnCrale, 
I'espérance de vie est une statistique .tartificielle,.. En un 
sens, on peut Ia comparer a uric declaration que l'on 
ferait sur la destination d'une automobile dont on 
connalt la position etla vitesse, mais pas I'accélération. 
L'espCrance de vie repose sun Ic taux de mortalité 
spCcifique scion l'ãge (et Ic sexe), Comme c'est le cas 
pour Ia vitesse du vChicule, die s'appuie donc sur des 
données réelles. Cependant, l'espérance de vie (période) 
s'applique a un individu hypothCtique qu'on retire du 
passage du temps et qui passera le reste de sa vie exposé 
au taux de mortalité en vigueur au debut des annCes 
1990. Bref, on ne tient pas compte de l'accélération 
positive ou negative du taux de mortalité. 

On sait, bien sfir, que les taux de mortalité ont 
génCralement diminuC au cours des dernièrcs décennies 
et on s'attend largement a cc que cette tendance se 
poursuive. Par consequent, bien qu'en soi elle néglige la 
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tendance suivie par les taux de morta1it, l'espérancc de 
vie, par les tendances qui 1w sont propres, nous 
renseigne fort commodément stir les changements des 
taux de mortalité sous-jacents, car dc suit dans le temps 
une forme de moyenne pondérée du taux de mortalité 
spécifique scion i'ãge (et Ic sexe). Evidemment, on 
pourrait touj ours examiner le taux de mortalité 
spécifique scion l'âge sous-jacent, mais essayer de saisir 
i'évolution ne serait-ce quc d'une centaine de valeurs est 
tine tâche passablement compiexe. (Or, ces valeurs 
deviennent beaucoup plus nombreuse des qu'on répartit 
les taux de mortalité scion le sexe, I'état civil et l'âge.) 
L'espérance de vie garde néanmoins son utilité comme 
indicateur, précisément parce qu'elle comprime des 
centaines de données en tin indicateur intuitivement 
accessible, indicateur dont la variation dans Ic temps 
épouse raisonnablement celle des taux de mortalité 
spécifiques scion I'age sous-jacents. 

Le modéle LifePaths est concu pour &re entièrement 
analogue. Néanmoins, ii repose stir une multitude de 
processus Ct de descriptions statistiques des états 
marquant Ia transition de l'individu entre différents 
stades de la vie. Par exemple, outre Ia mortalité, Ic 
modèle tient explicitement compte des paramètres 
démographiques comme l'état civil et les transitions 
connexes que sont Ic passage du célibat au concubinage 
ou au manage, voire Ia rupture du couple par Ia 
separation ou le divorce. Pareillement, on a tenu compte 
d'autres classifications de La situation socio-économique, 
notamment le fait de travailler ou de poursuivre des 
etudes, en fonction des données réelles sur les taux 
récents de distribution et de transition pertinents. 

Pour réussir une telle généralisation de l'espérance 
de vie, on a dü généraliser Ic concept sous-jacent de la 
table de sin-vie. Lc degré de precision Ic plus élevé de la 
table de survie est Ic groupe de sujets - par exemple 
défini par le sexe et l'ãge. On presume que les membres 
du groupe sont homogCnes. Pareil degré de precision ne 
suffit pas pour Ic modéle LifePaths. En effet, on doit 
explicitement tenir compte des sujet.s hétérogènes que 
caractérisent de nombreux atiributs si i'on veut effectuer 
Ic meilleur usage du modèle et illustrer aussi précisément 
que possible les résuliats de I'analyse des schémas de 
comportements dynamiques observes avec les vastes 
ensembles de microdonnées longitudinales. 

En tin sens, non négligeable, tout cela signifie que Ic 
modCle LifePaths donne des résultats beaucoup plus 
réalistes que l'espérance de vie obtenue avec Ia table de 
survie classique. Ainsi, le modèle ventile les taux de 
mortalité d'après l'état civil, plus l'âge et le sexe. A son 
tour, l'état civil repose sur un ensemble compiexe de 
facteurs comme Ic niveau de scolarité, les antécédents de  

fécondité et Ia durée des séjours au sein de Ia population 
active. 

D'un autre côtë, Ctant donnC I'aspect artificiei des 
donnéess, ie modèle produira inévitablement des 

résuitats plus explicites qu'une table de survie. En effet, 
alors que Ia table de survie classique s'appuie sun un 
groupe de sujets, ces demiers demeurent iinplicites en 
soi - on se borne a compter le nombre d'individus de Is 
cellule ou de Ia categoric, soit scion i'âge et ie sexe. Le 
modóle LifePaths, quant I iui, tient explicitement 
compte de ia vie de chaque élément. 

Dans cc cas, quel sens devrait-on accorder I un 
résuitat du modéle, par exemple Ia ventilation de 
i'espérance de vie entre Ic nombre d'années qu'unc 
personne peut s'attendre a consacrer au travail et aux 
etudes ? Un tel résultat devrait donner une interpretation 
analogue I ceile de l'espérance de vie traditionneile - 
c'est-à-dire constituer une sorte de sommaire du taux 
démographique recent. Les résultats du modèle 
LifePaths illustrent cc qui se produirait Si les taux de 
transition les plus rCcents entre différents états socio-
économiques (dépendant des attributs des sujets 
hétérogénes) demeuraient constants. 

6. RESULTATS INITAUX 

Le modéle LifePaths se compose essentiellement 
d'un échantillon dii cycle de vie complet (synthetique) de 
plusieurs sujets. Cette base de microdonnCes 
longitudinale articulée stir un Cchantiiion de vies est 
maiheureusement beaucoup trop complexe pour 
permettre tine analyse directs. C 'est pourquoi nous ne 
présenterons ici que quelques vues* sommaires du 
microcosme sous-jacent, vues obtenues dans Ia plus pure 
tradition d'une analyse démographique. 

Soulignons que ces vues* se iimitcnt a des 
indicateurs scalaires comme Ic PIB; dies dévoilent 
simultanément plusieurs paramétres démographiques 
fondamentaux. Néanmoins, on ne doit pas voir là une 
lacune, comme I'impossibilité de passer a tine mesure 
générale unique avec Ic SCN. Chaque vue* doit plutôt 
être perçue comme tine illustration de Ia puissance des 
Logiciels d'infographie contemporains, qui permettent 
tine evaluation plus poussée de I'Cconornie sociale qu'un 
simple indice. 

Débutons par une des representations 
démographiques les plus simples, Ia pyramide des ages. 
La figure 1 montre la pyramide des ages d'une table de 
survie de base. Le nombre de sujets de sexe féminin 
apparait a droite, sun l'axe horizontal, et le nombre de 
sujets de sexe mascuiin, a gauche, jusqu'I l'ãge de 100 
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ans, indiqué sur I'axe vertical. Un tel diagramme repose 
sur les probabilités de transition pour la période (fin des 
annéees 1980 et debut des annees 1990), sur lesquelles 
on reviendra. Ainsi qu'on peut s'y attendre, Ia courbe de 
survie des femmes diminue plus lentement que celle des 
hoinmes quand l'âge augmente, ilustrant l'espérance de 
vie sIq) neure des femmes (ou plus exactement La raison 
a l'origine de cc phénomêne). (La coche a 99 ans est 
attribuable a I'intervalle, qw correspond a z99 ans.) 

La figure 1 répartit la mëmc population en trois 
catégones socio-économiques - soit les stravailleurss, les 
personnes aux "etudess et les .tautress. La vie d'un 
ctudiant'. débute avec La premiere année, de telle sorte 
que les enfants en garderie et a la maternelle font partie 
du groupe sautress. Puisque le modèle LifePaths suit 
chaque sujet tout au long de sa vie, on a dâ prendre 
certaines decisions arbitraires lorsqu'une personne 
poursuit plusieurs activités Ia mêmc année. Plus 
exactement, pour qu'une personne fasse panic des 
stravailleurss, cUe doit travailler au moms 15 heures par 
semame et consacrer Ia majeure panic de l'année au 
travail, au méme iythme. Une personne qui passerait 
donc 5 mois a étudier, 4 a travailler au moms 15 heures 
par semaines et les trois derniers mois a travailler 
hebdomadairement moms de 15 heures (ou pas du tout) 
se retrouverait dans le groupe maux étudess cette année-
là; si on substitue les périodes de 5 et de 4 mois 
cependant, die compterait parmi les personnes au 
travails. (L'utilisateur du modèle a tout pouvoir sur ces 
definitions.) Le diagramme révéle qu'à de rares 
exemptions prCs, chacun pourswt des etudes a l'ãge de 
8 ans et que quelques sujets commencent a quitter le 
milieu scolaire a 16 ans; que La majorité des gens ont 
terminC leurs etudes a 20 ans, mais qu'une poignCe 
d'hommes Ct de femmes les poursuivent au-delã de La 
vingtaine. 

H autre 

Personne ne semble passer directement des etudes 
an travail, mais nous en reparlerons en examinant un 
autre diagramme. On notera peut-&re une proportion 
surprenante de sujeLs clans le groupe autres*, qw 
comprend les pasonnes sans emploi Ct cclles qui ne font 
pas panic de Ia population active (a savoir, ménagôres, 
pensionnés). Comme c'Ctait prCvisible, toutcs 
proportions gardécs, La probabilité que les hommes 
travaillent a un age quelconque est plus ClevC que pour 
les femmes. La courbe des femines de 20 a 25 ans 
détiant un emplol s'affaisse malgré La tendance relative 
a tine plus grande participation a La population active, 
car cette période représente les principales années de 
procreation. Ensuite, La courbe augmente lCgèrement 
entre 25 et 35 ans. Dans le cas des hommes, le taux de 
participation diminue considCrablement pour Ic groupe 
des6Oà65ans. 

La figure 1 correspond a la .séquencc actives dont 
parle Stone (c'est-à-dire Ic passage des etudes au 
travail), alors que La figure 2 donne un apercu de La 
"sequence passives. La figure 2 reprend Ia pyramide des 
ages de La figure 1 et se rapporte exactcment a Ia mCme 
population synthétique sous-jacente du modèlc 
LifePaths, mais ventile les individus en fonction d'une 
autre dimension, soit I'état civil. Par défmition, tous les 
sujets de moms de 18 ans sont des senfant.ss a moths 
qu'ils soient manes ou aient eux-mémes un enfant. 
Lorsqu'un couple se sépare, on suppose que les enfants 
restent avec leur mere. Cette hypothése expliquc 
pourquoi ii y a des parents seuls de sexe féminin mais 
pas de sexe masculin. (Les versions ultérleures 
intégreront des données plus rCalistes sur les ententes de 
garde.) 

an institution 

000'
(femes)  

couple 	 parent 
sans 	a 	saul 

enfants  

couple avec enfants 

au travail 

honuBs 	 I orrrms 

horn rn es 	 fern roes 

Figure 1 - Population du modéle LifePaths (années- 	Figure 2 - Population du modèle LifePaths (annees- 
personnes) selon Ic type d'activité, l'ãgc et le sexe. 	personnes) selon l'état civil, l'âge et Ic sexe 
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Quand on compare La courbe des gens manes 
(couples avec ou sans enfants) des deux sexes, on 
constate que celle des hommes est décalCe de quelques 
années vers Ic haut. Ce résultat reflète Ia tendance 
générale scion laquelle le marl a quelques années de plus 
que son ópouse. Le diagramme révéle aussi qu'il existe 
plus de veuves que de veuls. On peut y voir la 
consequence de La difference d'ãge moyenne positive 
entre marl et femme, et de Ia plus grande espérance de 
vie des personnes de sexe féminin. Enfm, le diagramme 
montre que beaucoup de fenimes vivent en institution 
(principalement des foyers de soins infirmiers ou des 
établissements de traitement des maladies chromques), 
encore une fois en raison de leur plus grande longCvité et 
de Ia plus forte prevalence des problêmes de sante a un 
age avancé, doublées au fait que les hommes souffrant 
d'une incapacitC sinulaire ont souvent une Cpouse en 
mesure de prendre soin d'eux a Ia maison. 

Les figures 1 et 2 ne donnent qu'un aperçu des 
possibilités du modéle LifePaths, des vues (tableaux 
de correlation dans le cas present ) du microcosme 
complet sous-jacent, soit un ensemble de microdonnées 
longitudinales pour une cohorte de naissances artificielie 
du début des années 1990. On peut classer le même 
ensemble de microdonnées longitudinales sous-jacent de 
facon a obtenir la figure 3 indiquant le passage entre 
divers états, plutôt que la population de chaque état. 
Dans cc cas, le graphique de Ia figure 3 reproduit les 
passages d'un état a i'autre pour les sujets de La figure 1. 
L'axe horizontal correspond au nombre de personnes qw 
passent par telle ou telle transition chaque année, une 
fois de plus sous forme de pyrainide des ages. L'axe 
vertical commun donne l'ãge, les femmes se retrouvant 
a La droite, sur l'axe horizontal, et les hommes, a Ia 
gauche. (Dix-huit pour cent de la population se 
retrouvent aux extrémités de l'axe horizontal, si bien 
qu'une cohorte de 100,000 sujets autonsejusqu'à 9 000 
transitions aussi bien pour les hommes que pour les 
femmes, par année). 

La premiere transition se fait du groupe wautre,  
(petite enfance ou pré-maternelle) a celui aux étudess. 
La figure 1 révêle que tous les enfants de sexes masculin 
et féminin effectuent cc passage a l'âge de 6 cu de 7 ans. 
La grande transition suivante survient au terme des 
études, le passage au groupe des 4ravailleurs 

atteignant son point culminant vers l'ãge de 20 ans, 
aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Un 
plus petit nombre de sujets, qui atteint également un 
sommet vers 20 ans, accomplit La transition entre les 
-odtudes ,- et une "autre' activité. On se rappelera que cette 
derniére categoric correspond aux années-personnes qui 
n'ont consacré Ia majeure partie de leur année (soit  

lCgêrenientpLusduuers)mauxCtudes,niàuntravailles 
occupant plus de 15 heures par semaine. 

trwI è 
aI18 	

trw.0 NUX 
Mudsa 

udr. a 
4r. 

•ire a.j  

r •' •i. J 

ho nines 

Figure 3 - Transitions de La population du modèle 
LifePaths (années-personnes), scion I'ãge Ct Ic sexe. 

Du debut de I'ãge adulte a La soixantaine, les 
principales transitions surviennent entre les stades 
travai1s et "autre.. Précisons que les passages 

correspondent a une valeur brute et non a une valeur 
nette. On remarque d'ailleurs que Ic passage net entre les 
categories .travail* et sautre'. (établi par comparaison 
des transitions brutes) change de direction vers Ic groupe 
eautre pour les sujets de sexe féminin de 40 a 45 ans, 
alors qu'il ne vane pratiquement pas pour les hommes 
jusqu'ã l'ãge de 50 ans. Enfin, un nombre maximal de 
personnes prennent ieur retraite lorsqu'elles atteignent 
de 55 a 65 ans, Ic plc étant plus prononcé dans Ic cas des 
hommes. 

Outre Ic nombre de personnes recensees dans les 
différentes categories d'activité et Ic nombre de sujets 
passant d'un groupe a l'autre, le modèle LifePaths 
permet de produire des tableaux montrant Ia durée de 
séjour, c'est-à-dire le temps que les individus passent 
dans tel ou tel stade de vie. Le tableau 1, plus haut, 
tendait déjà dans cette direction puisqu'il donnait une 
premiere estimation de l'espérance de vie active. Une 
autre capacite du modèle, d'une grande importance 
compte tenu des microdonnées qui en fonment 
implicitement Ia base, concerne Ia production de 
distributions i une ou deux variables du séj our pour tel 
ou tel groupe - par exemple La distribution combinée du 
nombre d'années passées aux etudes et au travail pour 
les hommes et les femmes. (Faute d'espace nous ne 
pourrons presenter ces diagrammes.) 

La figure 4 présente une autre image obtenue grace 
a La simulation de base du modèle - ii s'agit cette fois 
d'une classification des activités selon un axe horizontal 
different. Au lieu d'indiquer le nombre d'années- 
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personnes tirees de la table de survie d'une cohorte de 
naissances pour une përiode donnee, comme les figures 
I et 2, Ia figure 4 prend comme axe horizontal les 
activités principales, soit le nombre d'heures consacres 
a chacune d'elles pendant une semaine normale (168 
heures), scion Ic sexe et l'âge. Ainsi, on remarque que 
les hommes passent en moyenne prês de 40 heures par 
semaine au travail entre l'âge de 30 a 55 ans. 

En surface, La figure 4 imite exactement les données 
que i'on pourrait obtenir directement d'une enquête stir 
l'emploi du temps. Stir le plan de la validation, les 
donnees des deux sources devraient corTespondre 
&roitement. Pourtant, cc diagramme a W produit par 
simulation au moyen du modêle LifePaths et diffère 
quelque peu des données de l'enquête sur l'emploi du 
temps sous-jacente, principalernent parce qu'on a accru 
la coherence des données. Ainsi, le taux de participation 
annuel a la population active scion l'age et le sexe de Ia 
figure 4 est coherent avec les taux sous-entendus a Ia 
figure 1, de même qu'avec les tendances 
démographiques de la figure 2, en raison de Ia facon 
dont le modele est construit. 

Une des impressions qui se dégage du diagramme 
est qu'en moyenne, les hommes et les femmes passent 
une partie relativement faible de leur vie a travailler 
contre rénumération - domaine d'élection du SCN. 
Quand on l'examine sous l'angle du nombre moyen 
d'heures qu'on y consacre chaque semaine (plutôt qu'cn 
fonction du fait qu'on travaille plus de 15 heures par 
semaine pendant plus du tiers de l'année, comme a Ia 
figure 1), on se rend compte que le travail ne monopolise 
qu'une trés petite fraction de Ia vie (la vie éveillée, 
s 'entend). Bien sur, le travail non rémunérC, de mCme 
que les aspects de I'hygiène personneile et des loisirs, 
présentent aussi une grande importance pour l'Cconomie, 
mais le SCN n'en tient pas compte au-deiâ de la valeur 
monétaire agrégative du taux de consommation 
personnel par produit. 

?1hygiene 
person-

c 	nelle 

e 
autre 
loisir 
que Ia 
tele- 

vision 

Figure 4 - Emploi du temps (nombre d'heures moyen par semame) scion Ic modèle LifePaths, 
par grande activité scIon l'ãge et Ic sexe. 
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La même figure róvle les liinitcs des ratios de 
dépendance démographiques classiques - qui reposent 
sur l'utilisation du nombre brut de personne d'âge 
productif (a savoir de 20 a 64 ans) conime 
dénominateur. L'examen de la figure 4 révèle que ces 
ratios sous-estiment manifestement la dépendance 
économique de nombreuses personnes face i Ia société. 
Le même diagramme donne a penser qu'il faut 
reproduire de facon plus explicite les mécanismes qui 
permettent an reste de Ia population d'acquérir son 
pouvoir d'achat, surtout par le temps consacré au 
4ravail productif*. Ces mécanismes comprennent les 
transferts intra-familiaux ainsi que les programmes 
fiscaux Ct de transfert des gouvernements. D'une 
manière plus générale, en combinant l'emploi du temps 
aux paramètres démographiques plus classiques, Ic 
modèle LifePaths permet de construire une série 
cohérente de tableaux statistiques qui reflétent beaucoup 
mieux l'activité sociale et économiquc. 

Les diagrammes LifePaths comme celui de Ia figure 
4 monlrent clairement que la vie ne Sc resume pas a cc 
que Ic SCN permet de capturer avec son orientation 
Cconomique. fl s'ensuit qu'une publication rCgulière des 
résultats statistiques de ce genre pourrait avoir une 
incidence appreciable sur l'élaboration des politiques 
publiques, car on replacerait les paramétres 
économiques dans un cadre plus général et attirerait 
l'attention sur les effets beaucoup plus Ctendus des 
politiques en matière de chômage, retraite, redistribution 
du revenu, education, garde des enfants, 
désinstitutionalisation et semaine de travail, pour n'en 
citer que quelques-unes. 

Soulignons encore tine fois que les résultats du 
modéle LifePaths ont toujours essentiellement une valeur 
d'illustration. La base de microdonnées longitudinales 
synthétique sous-jacentc exige encore des ameliorations. 
Cornme on le verra dans Ia partie qui suit, ces données 
reposent stir une série d'enquêtes et d'analyses récentes, 
donc sur des données réelles, mais les analyses 
concernées ne portent toujours en partie que sur des 
résultats préliminaires. 

7. METHODES SOUS-JACENTES 

Le modéle LifePaths que I'on vient d'illustrer 
exploite surtout deux series de données rCcentes et les 
résultats de prés d'une décennie de recherches sur les 
modéles de microsiniulation connexes. Les deux series 
de données précitCes sont celles de l'Enquête sociale 
générale (ESG) de 1992, en vertu de laquelle on a pose 
aux répondants des questions détaillées sur leur emploi  

duteinps an cours des 24 demières heures, et 1'Enquêtc 
sur I'activité (EA), qui a servi a recueillir des données 
longitudinales détaillées sur La dynaniique du marchë du 
travail entre 1988 Ct 1990. Le modéle de 
microsimulation LifePaths est un hybride de ces deux 
enquêtes, du modéle de microsimulation DEMOGEN 
(Wolfson,, 1989) adapté a l'environnement du tout 
nouveau logiciel de inicrosimualtion ModGen Cl-f, et du 
nouveau modéle de calcul du remboursement en fonction 
du revenu applicable aux prCts pour I'Cducation post-
secondaire mis au point par Ic ministére du 
Développement des ressources humaines du 
gouvernement canadien. 

La présente partie survole trés rapidement les 
processus qui ont débouché stir Ia synthése de Ia cohorte 
de naissances du modèle LifePaths, âme méme du 
modèle. En rêgle générale, cette synthèse nécessite, 
d'une part, une architecture générale raccordée a divers 
mécanismes économiques et socio-dCmographiques et, 
d'auire part, une analyse dëtaillée des donnCes en mesure 
de produire tine description statistique de chaquc 
processus de manière empirique (par exemple, la 
dynamique du comportement). 

Comme La table de survie classique, Ic modéle 
LifePaths débute avec tine population spécifique, par 
exemple 100 000 naissances. Contrairement a die 
cependant, ii suit chaque sujet toute sa vie jusqu'à Ia 
mort. (Une table de survie suit un groupe d'individus 
que I'on suppose homogènes.) A divers moments dana 
le temps, chaque sujet a Ia possibilité d'effectuer un 
changement dana sa vie (transition). Compte tenu de la 
série de parametres existants, ii pourrait s'agir du 
passage an marché du travail ou d'un changement d'etat 
civil Le nombre de transitions possibles depend de Ia 
gamme d'états explicitement envisages. Dana Ia version 
actuelle du modèle, les membres de Ia cohorte sont 
caractérisés par les attributs de base qui suivent, a 
chaque moment de Ieur vie: 

age -- en tant que variable continue 
fécondité - age a Ia naissance des enfants, presence 
d'enfants au foyer familial 
état civil -- célibat, concubinage ou manage, 
separation ou divorce 
situation relative a i'emploi 

-- 
y compris, 

participation a la population active et type d'emploi 
(nombre d'heures par semaine, nombre de semaines 
dana l'année) 
education - année et type d'établissement si Ic sujet 
est encore aux etudes, niveau de scolarité 
revenu -- rémunération horaire, hebdomadaire et 
annuelle 
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emploi du temps -- catégones de Ia figure 4 avec 
désagregation plus poussée 
participation aux programmes -- notamment 
assistance social; assurance-chômage, régime de 
pension public 
paramêtres du conjoint -- y compns age, niveau de 
scolarité, experience du marché du travail. 

Ces attributs fondamentaux, permettent également 
d'en obtenir d'autres, secondaires, fort varies, comme les 
variables qui apparaissent aux figures 1 a 4. 

Connaissant cette série d'attributs, nous pouvons 
maintenant décrire les processus qui ont servi a générer 
Ia trajectoire de chaque attribut dans le modéle. En voici 
une breve description. 

Démographie - Dans le modèle, la fécondité est une 
consequence de Ia conception, elle-même modélisée sous 
forme d'une suite de taux de probabilité finis et 
constants, subordonnés a l'âge, a l'état civil et au 
nombre antérieur de naissances vivantes. Les principales 
sources de donnécs sont Les enregistrements de 
naissances, plus I'Enquête stir Ia famille de 1983. De 
cette façon, on peut tenir compte du biais attribuable a 
Ia conception durant le célibat ou le concubinage, swvie 
par le manage avant l'accouchement. Le taux de 
mortalité est associé a l'age, au sexe et a l'état civil et 
s'appuie sun les avis de décés. Dans les deux cas, c'est 
le recensement de la population qui sert de 
dénominateur. 

La formation et La dissolution du couple sont 
illustrées par une série de fonctions de probabilité. 
Partant du célibat , on note des probabilités concurrentes 
de passer au concubinage ou au manage. La rupture du 
couple génère des probabilités de separation et de 
divorce qu'on estime séparément pour les hommes et les 
femmes et qui dependent des antécédents, d'une manière 
assez complexe. Par exemple, la uprobabilitdo qu'une 
femme s'engage dans une union est positivement 
corrélée a celle d'être enceinte et atteint sa valeur Ia plus 
élevée peu aprés l'entrée au sein de la population active. 
La probabilité d'une separation est plus forte pour les 
femmes si le couple n'a pas d'enfants en bas age a la 
maison, si la femme s'est mariêe lorsqu'elle était 
adolescente et si elle a travaillé récemment. 

Education - Les taux de transition illustrant le 
passage de l'école primaire au cours secondaire ont été 
bâtis de maniêre a être conjointement aussi cohérents 
que possible avec les taux de frequentation scolaire des 
enfants d'âge pertinent, obtenus lors des recensements 
de 1986 et de 1991. Le passage aux etudes post-
secondaires (colLege, institut technique, université) 
repose sun Les taux de probabilité estimatifs qui dérivent  

de l'Enquéte nationale auprés des diplômés (END), des 
données administratives sir le nombre d'inscnptions 
dans Les écoles et de l'Enquête sun I'activité (EA) 
lorsque les jeunes quittent leur emploi pour retoumer 
aux etudes et pourswvre celles-ci. 

Travail - L'expéncnce sun le marché du travail est 
simulée en deux grandes étapes: le fait d'avoir ou non un 
emploi et Ia rémunération provenant de l'empLoi en 
question. Dans le premier cas, on estune les passages a 
lavie active et inactive grace a l'EA pour les hommes CL 
les femmes pris séparément, ainsi que séparément pour 
un premier emploi, un second, les emplois subséquents, 
et l'abandan dii marché du travail. L'entrée initiaLe sun 
Ic marché du travail est représentCe par une distribution 
du temps d'attente, alors que les autres transitions sont 
illustrées par des fonctions de probabilité a variables 
multiples. Le sexe et le niveau de scoLarité sont 
d'importants facteurs en ce qui concerne La période 
d'attente qui precede l'obtention du premier emploi. La 
probabilité d'une réinsertion dans Ia population active 
depend du sexe, du niveau de scolarité ct de Ia durée de 
La période courante de non-emploi; dana le cas des 
femmes, elle depend aussi de l'existence d'enfants en 
has age, ce paramètre ayant un effet a Ia baisse 
supplémentaire. 

La rémunération repose sun Ia situation relative a 
l'emploi décrite précédemment et stir des modèLes 
distincts pour le nombre d'heures de travail 
hebdomadaires et le salairc horaire. Aprés I'entrée 
initiale sun le marché du travail, on attnbue au has ard Wi 
nombre d'heures de travail hebdomadaires a partir d'une 
distribution scion l'âge, Ic sexe et le mveau de scolanité. 
Cette distribution s'appuie sun les données combinées de 
I'END, de l'EA Ct de l'Enquête sun Ies finances des 
consommateurs (EFC - enquête annuelle stir Ia 
distribution du revenu dana les ménages). La variable 
heures hebdomadairesw est ensuite corrigée d'après 

Page, le sexe, le nombre d'heures de travail 
hebdomadaires de l'année antérieure et Ie niveau de 
scolarité. Chaque sujet recoit un rang-centiLe pour le 
salaire horaire avec le nombre d'heures de travail 
hebdomadaires. Le taux de rémunération horaire est 
subséquemment 'repris en fonction de distributions 
selon I'âge, le sexe et le niveau de scolarité. Le rang-
centile est corrige annuellement d'après le classement 
ordinal qui 'cdérive de l'EA. 

Emploi du temps - L'Enquête sociale générale 
(ESG) de 1992 a permis d'interroger environ 9000 
personnes, uniformément rCparties selon l'âge, le sexe, 
la journée de La semaine et le mois de l'année, sun leur 
emploi du temps pendant 24 heures. Elle a aussi servi a 
recueiLlir des données de base sun le niveau de scolarité, 
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la situation relative a l'emploi et l'état civil. Aprôs 
analyse approfondie des données, on a créé tin module 
LifePaths qui impute a chaquejournée-personne sirnulée 
un vecteur représentant le temps consacré a chaquc 
activité durant une période de 24 heures, y compns au 
niveau d'agrégation le plus élevé des categories 
mdiquées a la figure 4. (On a formulé des hypotheses 
spéciales pour les enfants de moms de 15 ans et les 
personnes agées résidant en institution car us n'étaient 
pas touches par I'ESG.) 

L'analyse statistique révèle que l'âge, Ic sexe, Ic 
jour de la semaine, l'état civil, l'existence de jeunes 
enfants, le niveau de scolarité et l'activité principale (a 
savoir, etudes, travail rémunéré ou travail autonome, 
autre) sont tous associés significativement a ces 
tendances vectorielles. On s'est donc servi des attributs 
produits par d'autres processus du modôle LifePaths 
pour l'imputation. Le processus d'imputation a 
egalement été concu pour imiter les tendances variables 
relatives a l'emploi du temps observées chez les sujets 
qui présentaient les mémes attributs, essentiellement 
grace a une distribution des résidus vectoriels d'une 
analyse de regression a variables multiples. 

8. VALIDATION ET QUANTITE 
DES DONT4EES 

Valider le modéle LifePaths est fondamentalement 
impossible, tout simplement parce que le modéle crée un 
échantillon a partir d'une cohorte de naissances 
hypothétique. Par consequent, on ne pourrajamais en 
comparer les résultats avec la réalité*. Néanmoins, en 
raison de sa consiniction, le microcosme artificiel de vies 
devrait reproduire les principales distributions 
communes marginales qui lui servent de point de depart, 
par exemple le taux de participation a Ia population 
active, le taux de fécondité, le taux de mortalité, le taux 
d'union et de dissolution des couples, Ic taux 
d'inscnptions a l'école et Ia distribution du revenu 
provenant d'un travail, selon l'age et le sexe. 

On a constamment vériflé les comparaisons de ce 
genre durant la construction du prototype du modéle 
décrit ici. Dans tine large mesure, il existe une bonne 
concordance. Les principales discordances surviennent 
lorsque les sources de données sous-jacentes manquent 
elles-mémes de coherence, signe qu'il existe des erreurs 
clans les données originales. En fait, Ic modèle LifePaths 
foumit tin cadre en partie analogue a celui du SCN, pour 
les microdonnées socio-économiques, cadre qui rend les 
données de diverses sources cohérentes, donc met en 
relief les incohérences.  

9. CONCLUSION 

Nous avons dCbuté en soulignant les besoins des 
utilisateurs pour des renseignements plus complets et 
plus cohCrents stir le plan socio-économique et propose 
tine explication a l'échec des efforts déployés 
antérieurement a l'échelon international pour satisfaire 
ces besoins. Une nouvelle approche a eté suggérée, 
approche supposant un usage beaucoup plus important 
de base de microdonnées multivariées et de mCthodes de 
microsimulation. Les particularités fondamentales de 
cette nouvelle approche, entre autres sa coherence Ct sa 
complétude, ont été mises en relief grace aux résultats 
préliminaires venant du modéle en cours d'élaboration 
a Statistique Canada. 

L'espace ne nous permet pas d'illustrer les autres 
caractéristiques du modèle par des graphiques, 
notamment les microdonnées explicites qui en forment 
Ia base et permettent d'analyser La diversité. Des 
recherches plus poussées sont nécessaires pour dégager 
d'autres grandes caractéristiques comme les indicateurs 
sommaires (a savoir, distribution du revenu durant Ia 
vie) et les simulations du type aet si ?. Les résultats 
présentés dans cc document constituent néarunoins une 
importante .cpreuve par construction de Ia faisabilité 
pratique et technique d'une telle approche. 

La méme approche fait apparaltre des lacunes Ct des 
faiblesses au niveau des données de statistique socio-
économique existantes, examinées sous l'angle de Ia 
micro-analyse. L 'approche LifePaths susciterait des 
exigences beaucoup plus sévères a l'égard de Ia 
coherence et de la qualité des enquêtes ainsi que des 
méthodes de collecte de données socio-économiques. 
Dans La mesure oü l'on reconnalt les avantages d'une 
méthode semblable au modèle LifePaths pour l'analyse 
des statistiques socio-économiques, pareille méthode 
pourrait constituer Ia base d'un exercice quelconque de 
planification stratégique pour les organismes nationaux 
qui dispensent des services de statistique. 
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D'EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE: 
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RÉSUMÉ 

Les fonctions d'évaluation des risques pour Ia santa sont des fonctions ou des modèles mathématiqucs qul permettcnt 
d'tablir un lien entre les variables des facteurs de risque et Ia probabilité quun événement tel qu'une maladie coronarienne 
se declare. L'étude de Frazningham a ouvert Ia voie At lelaboration des fonctions devaluation des risques de maladies 
cardiovasculaires. Dans Ic present article, nous examinons les Ctapes de Ia misc su point de ces fonctions ainsi quc certaines 
de lews utilisations. Nous pr6scntons en outre ccrtaines des modifications reecntes quon leur a apportécs pour röpondre 
a certaines preoccupations de nature mathCmalique Ct pratique. 

MOTS CLES: 	ModCles dc prevision; facteurs de risque; profils des nsques; Ctudes Cpidémiologiqucs. 

1. INTRODUCTION 

L'étude de Framingham est une vaste étude 
épidémiologique prospective et continue de cohortes 
commencée en 1948 et dont I'objectif principal est 
d'enquêter sur les rapports qui existent entre les 
maladies cardiovasculaires (MCV) et les facteurs de 
risque tels que l'âge, le sexe, Ia pression artérielle, le 
taux de cholesterol, Ic tabagisme, I'hématocrite, l'obésité 
et Ic diabète (D'Agostino et Kannel, 1990). Le vocable 
MCV englobe la maladie coronarienne (infarctus du 
myocarde, angor instable et angor stable), l'accident 
cérébrovasculaire, l'insuffisance cardiaque, Ia 
claudication intermittente et les cas de décès de cause 
cardiovasculaire ou cardiaque. L'étude porte stir 5 209 
sujets âgés de 28 a 62 arts (2 336 hommes et 2 879 
femmes). Les sujets sont soumis tous les deux ans a un 
examen medical et a une entrevue qui servent a mettre a 
jour les facteurs de risque de MCV et les informations 
portant sur I'état et l'Cvolution des maladies 
cardiovasculaires depuis Ia demiêre visite. En outre, les 
sujets font l'objet d'une surveillance constante qui permet 
de noter et dtobtenir des informations sur les décès ainsi 
que sur l'évolution des MCV. 

Au flu des années, l'étude de Frammgham a permis 

de mettre au point des modèles de prevision 
mathématiques qui établissent des liens entre les 
facteurs de risque et Ia probabilité de survenue de MCV 
ou de certains types particuliers de ces maladies comme 
l'insuffisance coronarienne. On donne aujourd'hui a ces 
modéles ou I ces fonctions Ic nom de fonctions 
d'évaluation des risques pour Ia sante. Dans les pages 
qui suivent, nous présenterons tin bref aperçu de 
I'élaboration et de I'utilisation de ces fonctions et nous 
décrirons certains des progrés récents qui s'y rapportent. 

2. PERIODE INITIALE (1948 - 1976) 

La premiôre ddcennic de l'étudc a Cté consacrée a 
l'accumulation de données et les articles publiés 
portaient principalement sur Ic plan d'enqu&e et sur les 
objectifs (Dawber, Meadors et Moore, 1951; Dawber, 
Kannel et LyeII, 1963). Les fonctions de prevision ont 
été menuonnées pour Ia premiere fois darts un article au 
milieu des années 1960 (Truett, Cornfield et Kannel, 
1967). 

Nous présentons au tableau 1 dcux des fonctions 
onginales. Ii s'agit de fonctions discriminantes linéaires 

Ralph B. IYAgostino, professeur de mathématiques, de statistique et de sante publique, Boston University, 
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de Fisher qui établissent un lien entre les principaux 
facteurs de risque de MCV et Ic fait q'une premiere 
maladie coronarienne (MC) se declare. Les facteurs de 
risque sont: l'âge en années (AGE), le taux de 
cholesterol total (CHOL), Ia pression arténelle 
systolique (PAS), le poids relatif métropolitain (PRM), 
l'hématocrite (HEM), le tabagisme (CIG) et 
l'hypertrophie du ventricule gauche telle que mesurée a 
l'électrocardiogramme (HVG). La variable PRM est 
calculée en divisant le poids reel du sujet par un poids 
dit ideal relevé dans les tableaux des poids ideals de Ia 
compagnie d'assurance La Métropolitaine. Tous les 
facteurs de risque sont significatifs au niveau p = 0,05, 
a l'exception de ceux marques d'un (NS). 

Tableau 1 

Fonctions discriminantes linëaires de Fisher reliant 
les facteurs de risque au fait qu'une premiere 
maladie coronarienne (MC) se declare a l'intérieur 
d'une période de 12 ans. 

Les sujets ne montraient aucun signe de MC au 
premier examen. Certains d'entre eux ont soufTert de 
MC au cours des 12 années qui ont suivi cc premier 
examen (HOMMES : n = 2 187 dont 258 cas de 
MC; FEMMES : n = 2 669 dont 129 ens de MC) 

Hommes 	 Femmes 

Coefficients 

Constantc -10,8986 -12,5933 

AGE 0,0708 0,0765 

CHOL 0,0105 0,0061 

PAS 0,0166 0,0221 

PRM 0,0138 0,0053 	(NS) 

HEM -0,0837 	(NS) 0,0355 	(NS) 

CIG 0,3610 0,0766 	(NS) 

HVG 1,0459 1,4338 

NS Non significatifau nivcau p - 0,05. Toutes les autres 
variables sont significatives au moms au niveau p 0,05. 

Ces fonctions peuvent servir a des fins de 
classification comme suit. Désignons par F la fonction 
discriminante linéaire de Fisher définie par 

F = A + B l *Xl +B 2 *X2 +...+B K *XK 	(1) 

oit X1, ..., XK représentent les valeurs des facteurs de 
risque et B1, 

..., BK  sont les coefficients dont les valeurs 
numéi-iques sont fournies au tableau 1. Pour un sujet 
donné, on obtient les facteurs de risque du tableau 1 et 
on calcule la valeur F de l'équation (1). La régle de 
classification est: 

Si F ~t 0, le sujet est classé MC 
Si F <0, Ic sujet est classC non-MC 

Les chercheurs ont en outre observe qu'il était 
possible d'estimer Ia probabilité qu'une maladie 
coronarienne se declare au cours des 12 années suivant 
Ic premier examen en determinant l'exponentielle de Ia 
fonction Fde (1). Cette exponentielle permet notamment 
d'estimer Ia probabilité conditionnelle qu'une MC se 
declare, compte tenu des données des facteurs de risque 
X1 , ...,XK. Cette probabilité s'exprime symboliquement 
comme suit: 

P(MCX)= [l+exp(-F)]' 	(2) 

On designe souvent Ia fonction telle que présentéc 
en (2) sous le nom de forme logistique de Ia fonction. 

Les chercheurs de Framingham craignaient 
cependant que Vutilisation de la théorie de l'analyse 
discriminante de Fisher pour I'estimation des coefficients 
de regression de (1) et de (2) fournisse des estimations 
biaisées et inappropriées puisque cette méthode part de 
I'hypothèse que Ic vecteur des facteurs de risque X 
appartient a une disthbution normale multivariée. Or, ii 
est claw que cette hypothése n'est pas respectée puisque 
des variables dichotomiques comme Ic tabagisme (CIG) 
et UHVG sont incluses dans les modèles du tableau 1. 
On a donc décidé de s'écarter de l'analyse discriminante 
et d'estimer les coefficients B conditionnels aux valeurs 
observées de X On a ainsi obtenu une regression 
logistique, et mis au point une méthode des moindres 
carrés pondérés (Walker et Duncan, 1976) aux fins de 
l'estimation. 

Nous présentons au Tableau 2 les fonctions de 
prevision - que les chercheurs de Framingham ont 
appelé a l'époque fonctions du profil de risque - qui 
établissent un lien entre les facteurs de risque et le fait 
qu'une premiere MCV se declare au cours d'une pCriode 
de 8 ans (tire de Kannel, McGee et Gordon, 1976). 
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Tableau 2 

Fonclions de regression logistique reliant les facteurs 
de risque au faiL qu'une premiere maladie 
cardiovasculaire (MCV) se declare a l'intérieur d'une 
période de 8 axis (tous les facteurs de risque sont 
significatifs,p <0.05). 

Hommes 	Femines 
Coefficients 

Constante -19,7710 -16,4598 
AGE 0,3743 0,2666 
AGE2  -0,002 1 -0,0012 
CHOL 0,0258 0,0161 
PAS 0,0157 0,0144 
CIG 0,5583 0,0395 
HVG 1,0529 0,8745 
GLUC 0,6020 0,6821 
CH*AGE -0.0004 -0.002 

Dans les fonctions de profil (ou fonctions 
d'évaluation des nsques pour Ia sante) du tableau 2, la 
variable hématocrite * (HEM) du tableau 1 a été 
exclue. On a par contre ajouté le carré de Vãge (AGE 2) 
et l'interaction entre Vâge et le cholesterol total sérique 
(CH*AGE). L'ensemble des variables des facteurs de 
risque du tableau 2 est devenu Ia norme pour beaucoup 
des fonctions prédictives de Framingham. Les sujets 
abordés ci-dessus ont fait l'objet d'articles importants 
dont deux méritent d'être mentionnés : Halperin, 
Blackwelder et Verter (1971) et Gordon, Kannel et 
Halperin (1979). 

3. UTILISATION DE MESURES MULTIPLES 
SUR UN SUJET - METHODE DES MESURES 

REPETEES GROUPEES (1968-1989) 

A mesure que l'étude de Framingham s'est 
poursuivie, les series d'examens réalisCs tous les deux 
axis ont donné lieu a l'accumulation d'une vaste quantité 
de données. Ces données ont permis de mettre a jour les 
facteurs de risque d'un sujet particulier et de les 
incorporer dana des regressions logistiques. La méthode 
statistique des mesures répétees groupées a ét& mise au 
point a cette fin (Cupples, D'Agostino, Anderson et 
Kannel, 1988). Il s'agit essentiellement d'une méthode 
d'examen personnel dont le déroulement est exposé au  

tableau 3 ci-aprCs. 

Tableau 3 

Illustration de la mCthode des observations 
répétées groupées 
Des observations sur les facteurs de risque sont 
recueillies tous les deux axis. 

METFIODES D'EXAMEN PERSONNEL 

Examen: 	1+1 r+2 	échantillon 

non-IC 	 100 	92 	83 275 total 
IC 	 5 	8 	6 191C 

suivi impossible 

ANALYSE sur 275 sujets et 19 événements 

Au temps t, ii y avait 100 sujets exempts de MC. 
Entre lea temps t et t+1, une MC s'est déclarée chez 
cinq de ces sujets et 3 autres sont devenus introuvables. 
II restait donc 92 sujets pour l'examen au temps t+ 1. Dc 
ce nombre, 8 ont été atteints de MC et une personne ne 
répondait plus a tappet entre les temps t+1 et t+2, cc qui 
a laissé 83 sujets pour l'exainen au temps t+2. Dc ces 
83 sujets, 6 ont par Ia suite été atteints d'IC et 2 n'ont 
pas répondu a l'appel. Le nombre d'examens personnels 
réalisés dana Ic cadre de cette étude a donc atteint 275 
(100+92+83), et Ic nombre d'événements observes a été 
de 19 (5+8+6). Dans le contexte de l'étude de 
Framingham, deux années se seraient écoulées entre 
chaque série d'examens. Les valeurs 275 et 19 servent 
de données pour une regression logistique, par exemple, 
mettant en rapport les facteurs de risque et Ic fait qu'une 
MC se declare au cours des deux annécs qui suivent 
l'examen. Notez que les facteurs de risque utilisés dans 
I'analyse seraient ceux obt.enus lors de l'examen Ic plus 
recent. 

La méthode des mesures répétées groupées est 
devenue une méthode standard de I'étude de Framingham 
(Shurtleff, 1974; Cupples et D'Agostino, 1987). 
D'Agostino et coil. (1990) ont démontré que lorsqu'on 
l'utilise avec Ia regression logistique, cette mCthode, 
appelée en i'occurrence regression logistique groupée, 
est liée asymptotiquement (c'est-i-dire, pour les grands 
échantillons) a Ia regression des risques proportionnels 
de Cox avec covariables dépendantes dans le temps 
(D'Agostino et coil., 1990). 

Robert Abbott et Daniel McGee (1987) ont utilisé 
cette méthode des mesures répétées groupées, mais en 
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choisissant cette fois des fenétres de 8 ans. ils ont 
produit des fonctions devaluation des risques pour La 
sante correspondant a un certain nombre dtévénements 
de MCV, y compris Finfarctus du myocarde, Ia MC, les 
dëcès provoquCs par La MC, la claudication 
intermittente, les accidents cérébrovasculaires et les 
MCV. 

Ces fonctions sont devenues extrémement 
populaires et les demandes d'Claboration de fonctions 
destinées a des fins particuliêres, présentées aux 
responsables de I'étude de Framingham, se sont 
multipliées. Par exempie, Ic Carter Center de la Emory 
University a demandé aux responsables de l'étude de 
mettre au point des fonctions pour le calcul de Ia 
mortalité tandis qu'un certain nonibre de compagnies 
pharmaceutiques rCciamaient des fonctions traitant 
explicitement de la pression artérielle ou du taux de 
cholesterol. 

Pendant la même période, d'autres articles pubiiés 
dans Ic cadre de l'étude de Framingham ont clarifiC 
encore davantage Ia notion des fonctions prédictives 
(Gordon et Kannel, 1982; Kannel et McGee, 1987). 

4. UTILISATION DES ANALYSES DU TEMPS 
PRECEDANT L'EVENEMENT (1987 - 1993) 

4.1 Decision 	de 	produire 	des 	fonctions 
réglementaires 
Vers le milieu des années 1980, on a commence a 

craindre que le nombre de fonctions d'évaluation des 
risques pour Ia sante mises au point ne soit trop élevé, et 
que l'élaboration de ces fonctions ne s'appuie sur aucune 
méthode systématique et ne fasse lobjet d'aucun 
contrôie approprié. En outre, on possédait dorénavant 
des méthodes statistiques nouvelles, telies que La 
regression des risques proportionnels de Cox., qui 
sembiaient convenir parfaitement a ces fonctions 
prédictives mais qui avaient pourtant jusque-là été 
ignorées. Ces méthodes Ctaient supérieures a La 
regression logistique du fait qu'elles pouvaient tenir 
compte du temps écoulé avant l'événement ainsi que de 
l'abandon de certains sujets et d'autres fonnes de 
censure. Les responsables de l'étude ont donc décidé de 
générer des fonctions réglementaires qui feraient 
usage des nouvelles méthodes. 

4.2 Les fonctions professionnelles et I'American 
Heart Association 
La decision susmentionnée a eu pour premiere 

consequence de produire des fonctions destinées a 
l'usage professionnel (Wolf et coil., 1991; Anderson et  

coil., 1991) dont la premiere a dtd une fonction 
predictive des accidents cerébrovascuiaires (Wolf Ct 
coil., 1991). Cette méthode utilise Ic modéle des risques 
proportionnels de Cox et peut servir a l'estimation de Ia 
probabilite d'un premier accident cerCbrovasculaire sur 
tine pénode atteignantjusqu'à 14 ans en s'appuyant sur 
les facteurs de risque mesurés au point de depart (c'est-
a-dire, au temps 0). Le modéle mathématique utilisC ici 
s'exprime par Ia formule 

	

S(t) = 1 - S 0(t)' 	 (3) 

oü S(t) désigne Ia fonction de sw-vie au temps t (c'est-á-
dire Ia probabilité que le sujet survive au moths jusqu'au 
temps t) et 

F=A + B1  *X1  +B 2  *X2 +... +BK *XK  (4) 

La fonction S0(t) s'appelie fonction de survie sons-
jacente ou moyenne et correspond a La probabilitC de 
survie an temps r thin sujet dont les valeurs du risque au 
temps 0 correspondent aux valeurs moyennes calculées 
pour Fensemble des facteurs de risque. 

La deuxiême fonction destinCes a l'usage 
professionnel avait pour objet lévaluation des risques 
de MC. Maiheureusement, I'hypothèse de la 
proportionnalité de Ia regression de Cox ne se vériflait 
pas dans cc cas et ii a donc failu employer un modéle de 
défaillance accélérée de Weibuli incorporant une 
composante de non-proportionnalité. Le modêIe 
mathématique de cette fonction prend La forme suivante: 

S( t)=EXP[ -EXP{ (in (r)-F) IJ)}J 	(5) 

ou S(t) est Ia fonction de survie au temps t, et Fcst une 
fonction linéaire cornme celle donnée en (4) 

et 

	

ln(.T)=A +C*F 	 (6) 

La modélisation de J en tant que fonction des 
facteurs de risques X répond aux exigences de Ia non-
proportionnalité. Cette fonction peut servir a I'estimation 
de Ia probabilité dun premier cas d'IC au cow-s de Ia 
période de 4 a 14 ans suivant Ia mesure des facteurs de 
risque. 

La fonction d'évaluation des risques de MC était une 
fonction unique utilisant 8 facteurs de risque (sexe, age, 
pression artérielie systolique, cholesterol total, 
cholesterol des LPHD, tabagisme, presence de diabète et 
HVG) et les transformations de ces facteurs, On a 
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également élaboré des fonctions d'óvaluation du risque 
d'accident cérébrovasculaire spécifiques au sexe, qui 
utilisaient les facteurs de risque susnoinmés, exception 
faite du cholesterol total et du cholesterol LPHD, en plus 
de Ia manifestation antérleure d'une MCV (saul les 
accidents cérébrovasculaires), de fibrillation auricu]aire 
et de lutilisation de médicaments antihypertenseurs. 

L'American Heart Association a diffuse les 
fonctions d'évaluation des risques d'insuffisance 
coronarienne et d'accident cCrébrovasculaire aux 
médecins, afin que ces derniers fasse I'évaluation de 
leurs patients présentant des facteurs de risque de MCV. 
La presentation est concue de maniôre qu'on puisse 
obtenir les estimations de la probabiité directement sur 
une période de dix ans lorsqu'on connalt les facteurs de 
risque. On peut alors les comparer au risque moyen d'un 
sujet du mime age et du mëme sexe. Ces fonctions 
peuvent également servir a estimater les effets d'une 
intervention puisqu'on peut les utiliser pour évaluer Ic 
changement de Ia probabilité découlant de Ia 
modification d'un facteur de risque. Par exemple, si une 
personne cesse de fumer OU Si sa pression artérielle 
systolique est réduite de 20 mm}{g. 

4.3 Fonctions accessibles au public pour l'Ameri can 
Heart Association 
L'American Heart Association a également 

demandé aux chercheurs de I'étude de Framingham de 
produire des fonctions d'évaluation des risques pour la 
sante plus facilement comprehensible pour des non-
professionnels. De telles fonctions ont été éiaborées 
pour les MCV et les accidents cérébrovasculaires. Celle 
qui est destinée aux MCV est connue sous le nom de 
RISKO. 

5. MODELES DU SECOND EvEriIMErTr 
(1994 A AUJOURD'HUI) 

Jusqu'ici, tous les modéles devaluation des risques 
pour la sante que nous avons décrits ont visé un premier 
événement, tin premier cas de MCV, de MC, ou 
d'accident cérébrovasculaire. Les travaux actuels portent 
également sur l'élaboration de modèles concernant les 
seconds événements. Par second événement, nous 
entendons un événement qui frappe un sujet qui en a 
déjà subi un premier; par exemple, une personne qui 
souffre dun second infarctus du myocarde. Les 
chercheurs de l'étude de Framingham ont porte leur 
attention sur les personnes qui avait survécu au stade 
aigu de l'événement initial. Nous présentons ci-après un 
ensemble de fonctions de regression des risques  

proportionnels de Cox spécifiques au sexe pour la 
prevision d'une IC ou dun accident cérébrovasculaire 
pour les sujets chez lesquels on a déjà diagnostiquC une 
MCV: 

Hommes 	Femmes 
Coefficients 

ln(AGE) 1,006029 2,383863 
ln(C-T/C-LPHD) 0,957359 0,750673 
CIG 0,0 0,764838 
In(PAS) 1,278776 1,157384 
DIAB 0,229595 0,799036 

La variable C-T/C-LPHD est Ic rapport du cholesterol 
total sur le cholesterol LPHD Ct la variable DIAB est Ia 
variable dichotomique de Ia presence ou de Pabsence du 
diabéte. Toutes les autres variables ont Cté définies 
antérieurement. 

6. VALIDATION DES FONCI'IONS DE 
FRAMINGHAM 

II existe tine abondante documentation stir Ia 
validation des fonctions d'Cvaluation des risques pour Ia 
sante de Framingham. Ces documents sont trop 
nombreux pour être énumérés dans le present article. 
Toutefois, ii nous parait utile de mentionner deux 
articles récents oü l'on affirme que ces modèles peuvent 
être transposes validement dans d'autres contextes 
(Laurier et coil., 1994; Grover et coil., 1995). 

7. RÉSUMÉ ET QUESTIONS 
ACFUELLEMENT A L'ETUDE 

L'etude de Framingliam a pennis de produire tin 
ensemble de fonctions d'évaluation des risques pour Ia 
sante dune grande utilité. Dc nombreux travaux sont 
toujours en cours. Nous énumérons ci-aprés quelques-
unes des questions qui font toujours l'objet de 
recherches. 

Des fonctions d'évaluation des risques pour Ia sante 
lies aux maladies cardiovasculaires, a Ia maladie 
coronarienne Ct A Ia mortalité due a ces maladies, 
ainsi qu'aux accidents cérébrovasculaires pour des 
périodes de suivi atteignant de 2 a 14 ans ont Cté 
mises au point Ct sont actuellement utilisées ou 
prétes a l'étre. 
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2. Dc nouvelles méthodes statistiques perfectionnées 	Anderson, KM., Odell, P.M., Wilson, P.W.F., et 
ont été incorporées dans l'élaboration de ces 	Kannel, W.B. (199 ib). Cardiovascular risk profiles. 
fonctions. 	 American Heart Journal, 121, 293-298. 

3. Les fonctions liées aux accidents cérébrovasculaires 
ont intégré I'utiisation de médicaments contre 
lthypertension. On travaille actuellement a 
l'intégration de l'utilisation de tels médicaments 
dans les fonctions liées a Ia MC. 

Des modéles approuvés destinée a l'usage 
professionnel ont été élaborés pour Yévaluation des 
risques de MC et d'accidents cérébrovasculaires. 

Des modéles accessibles aux non-professionnels ont 
également été élaborés pour les MCV et les 
accidents cérébrovasculaires. 

Des modèle de Frami.ngham pour les événements 
secondaires ont récemment étó mis au point. Les 
fonction préliminaires seront publiées par 
1'American College ofCardiology. Les travaux a cc 
sujet ne font que commencer. 

On travaille a I'intégration dans les modèles de 
l'utilisaiion de substances telles que les triglycerides 
et Ic fibrinogène. 

On travaille actuellement a l'élaboration de 
fonctions pour des événements différents tels que le 
cancer. 

Les fonctions d'évaluation des risques pour Ia sante 
de I'étude de Framingham ont été utilisées avec 
succès dans des contextes différents de celui 
initialement visé par FCtude. 
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INTERPRETATION DES TESTS MULTI VARIES 

D. R. Thomas 1  

RÉSUMÉ 

Nous abordons dens le prösent article certaines des méthodes décntes dans Ia documentation spécialisáe pour 
rthteretation des tests MANOVA significatifs. Nous msistons sur des mesurca dont Is misc en oeuvre néccssitc 
uniquement Ic recours ides progiciels standards tels que SAS et SPSS. Lea mesures rccommandécs dens Ic present article 
sont Ics coefficients de rapports discriminants proposés par Thomas (1992). On peut lea utiliser pour Cvaluer limportance 
relative de variables de reponscs individuelles pour un test multivariC significatif, ainsi que pour determiner plus facilement 
lea concepts sous-jacents associCs aux fonctions discriminantes individudiles. Nous donnons pour terminer des exemples 
de leur application. 

MOTS CLES: 	Inportancc de Ia variable; MANOVA; fonctions discriminantes; interpretation. 

1. INTRODUCTION 

1.1 Description du problême 
Dans le present article, nous abordons les problémes 

d'interprétation des tests multivariés significatifs 
découlant des comparaisons de moyennes de groupes, 
c'est-à-dire de Uanalyse multivariée de Ia variance 
(MANOVA). Beaucoup d'articles de statistiques 
décrivent en details l'élaboration et les propriétés de 
repartition des méthodes destinées a tester ltégalité des 
moyennes d'un ensemble de mesures de réponses 
provenant de deux ou de plusieurs groupes. Ces tests 
MANOVA classiques Ct les valeurs de p 
correspondantes sont facilement accessibles aux 
spécialistes clans des progiciels tels que SAS et SPSS. 
Les spécialistes s'intCressent également aux méthodes 
qui leur permettront d'interpréter ces tests MANOVA 
déclarés significatifs. Par exemple, us pourraient 
souhaiter évaluer Vimportance relative des variables de 
réponses pour un test MANOVA significatif, ou encore 
interpreter les combinaisons liriéaires des variables de 
réponses, appelées fonctions discriminantes, qui sont 
associées a chaque test MANOVA Les articles portant 
sur l'analyse multivariée, en particulier ceux rédigés par 
des statisticiens, s'mtéressent beaucoup moms a cet 
aspect de I'analyse multivariée de Ia variance. Lorsque 
cette question est abordée, on recommande 
habituellement d'examiner les coefficients de fonctions  

discriminantes individuelles, ou dexaininer les 
correlations qui existent entre les variables de réponses 
individuelles et les fonctions discriminantes. Thomas 
(1992) a présentC un survol du débat actuel, dans les 
secteurs des sciences du comportement, concemant Ics 
méthodes d'interprétation des tests MANOVA. 
Certaines des questions principales de ce débat seront 
résumées dans le present article, Ct nous tenterons de 
determiner les lacunes des mdthodes actuelles. Les 
méthodes de rechange pour Ia mesure de l'importance 
des variables proposées par Thomas (1992) Ct par 
Thomas et Zumbo (1995) seront décrites et illustrées a 
Vaide d'ensembles de données réelles. Nous 
démontrerons que ces mesures, appelées coefficients de 
rapports discriminants (CRD), peuvent servir a mesurer 
Pimportance des variables en plus d'identifier les 
concepts sous-jacents qw peuvent donner lieu aux 
fonctions discriminantes linéaires. Nous décrirons des 
travaux récenis inédits au cours desquels on a procédé a 
Ia rotation de fonctions discriminantes multiples aftn de 
maximiser Ia structure simple des vecteurs de CRD. 
Nous proposerons un exemple visant a démontrer que 
cette technique peut clarilier l'interprétation des concepts 
qui différencient les groupes d'étude. 

1.2 Objet principal 
Dans le present article, nous porterons une attention 

particuliêre aux procedures informelles ou ayant trait a 
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lanalyse des données. En dautre mots, ii ne sera pas 
question des écarts-types des divers coefficients abordés. 
En outre, nous présumerons quc toutes les observations 
recueihies sont indépendantes Ct réparues de façon 
identique a l'intérieur des groupes; ii ne sera donc pas 
non plus question de données pondérëes ni de données 
tirées d'échantillons en grappes, méme s'il reste possible 
détendre Ia méthode a de teEs échantillons complexes. 
Exception faite du travail experimental portant sur Ia 
rotation des fonctions discriminantes, on s'attachera 
surtout aux méthodes d'interprétation qui peuvent &re 
mises en application par les praticiens n'ayant accés 
qu'au logiciel MANOVA standard foumi dans les 
progiciels SAS, SPSS et d'autres progiciels statistiques 
sernblables. Soulignons fmalement que Ic present article 
a été écrit a lintention de praticiens qw n'ont pas tine 
connaissance ótendue de l'analyse multivariCc. Unc 
certaine connaissance de la notation matricielle de base 
ainsi qu'une familiarité avec le test de t a deux groupes 
et le test de Fde 1'ANOVA devraient suffire. 

2. COMPARAISONS MULTIVARIEES: 
DEUX GROUPES 

2.1 Contexte statistique 
Le contexte statistique nécessaire sera abordé dans 

Ia presente section a l'aide dun exemple a deux groupes. 
Désignons par y1 , y21 ••• les variables de réponses 
p qui peuvent être représentees sous forme d'un vecteur 
y de p x 1 observations. Imaginons deux groupes a 
partir desquels on échantillonne indépendamment n 1  et 

2 observations, et désignons par Yk  le vecteur de Ia 
k' observation (k = 1, ..., ni.) du j ' groupe 
(j = 1,2). En vertu des hypotheses classiques, nos 
observations des deux groupes appartiendront a des 
distributions normales multivariées ayant et ?2  pour 
moyennes respectives, et une matrice de covariance 
commune E. La comparaison de groupes multivariós 
consiste donc a tester l'égalité des vecteurs moyens, t 1  
et jL2  c'est-à-dire a tester l'hypothèse de difference nulle 
du test multivarie: 

H0 : p = P2' 	 (1) 

OÜ 	= 	 ..., 	)d, 
 j = 1, 2, et oü les éléments 

I = 1, ..., p représentent les moyennes des variables 
de réponses individuelles, c'est-à-dire, = E ( Y1k)• E 
désigne ici l'espérance en vertu du modéle multivarié 
normal présumé.  

2.2 Exemple 1 
Cet exemple se fonde sur des donnCes provenant 

dtune enquête de Sénéchal, LeFevre, Hudson et Lawson 
(1995) portant sur les rapports enire les habiletés 
verbales des enfants et leur contexte d'alphabétisation. 
Les sujets de l'Ctude étaient des enfants âgCs de quatre I 
six ans. Pour les besoins de cet exemple, ils scront 
répartis en deux groupes : Ic premier jouissant de bonnes 
habiletés verbales ( n 1  =60), et lautre moms doué a cet 
égard ( n2 = 59). Nous présumerons que les deux 
groupes sont conforines an modéle statistique décrit plus 
haut, c'est-â-dire que les problémes de mauvaise 
classification seront ignores. Dans Fétude originale, les 
données ont Cté analysées a I'aide dune analyse de 
regression et II na donc pas été nécessaire de les 
regrouper. Quatre des variables de Fétude originale 
seront exammées, chacune représentant une mesure d'un 
aspect particulier du contexte d'alphabétisation des 
enfants: 

PRINTEXP Une 	mesure 	de 	lexposition 	du 
principal adulte dispensateur de soins 
a Ia documentation écrite, mesurée par 
Ia proportion des titres d'ouvrages 
reconnus clans une liste donnée; 

KNTTLSKB Une mesure des connaissances du 
principal adulte dispensateur de soins 
en matiCre de livres d'enfants, mesurée 
ici encore par Ia proportion des titres 
reconnus dans tine liste; 

NUMKBKS Le nombre de livres d'enfants au foyer; 
NUMKREAD Le nombre hebdomadaire de pénodes 

de lecture de Penfant. 

L'analyse décrite ci-aprés a en fait porte sur les 
racines carrées de ces variables, puisque les distributions 
des variables ainsi transfomiées étaient plus proches 
d'une distribution normale que celles des variables 
originales. Les noms des variables ne seront pas 
changes. 

23 Test T2  de Hotelling 
Le test approprié de Phypothése (1) est Ic test T2  de 

Hotdiling. En cc qui a trait aux données sur les habiletés 
verbales, le test T2  donne uric valeur dep inférieure a 
0,001, cc qw, compte tenu d'une difference intergroupe 
estimative de 0,92 (voir Stevens 1992, page 178), laisse 
conclure a une grande difference entre les vecteurs des 
moyennes de groupes. Des tests univariés séparés 
(tableau 1) laissent constater des differences de groupes 
significatives entre les moyennes de chacune des 
variables de réponses individuelles. 
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Tableau 1. Tests univariés pour les groupes I 
habiletés verbates grandes ou faibles 

Variable 	valeur 	d. de I 	valeur 
del 	 dep 

PRINT.EXP 	3,78 	117 	<0,001 

KNTTLSKB 	3,96 	117 	4,001 

NUMKBKS 	3,72 	117 	z0,001 

NUMKREAD 	3,22 	117 	0,002 

Les tests T2  Ct les mesures utilisées pour interpreter 
leurs résultats sont plus fades a comprendre lorsqu'on 
pose le probléme multivarlé en des termes univariés. 
Pour l'exemple des habiletés verbales, imagmons une 
nouvelle variable Z représentant Ia combinaison linéaire 
des quatre variables a l'étude, lesquelles, pour des 
raisons de commodité, sont respectivement désignées 
par les symboles y1  a y4.  Ainsi, 

Z = a 1y1  + a2y2  + a3 y3  + a4y4 , 	(2) 

øà les paramétres a, représentent des poids fixes. Les 
indices supplémentaires représentant les groupes et les 
sujets qui les composent ont été omis de l'équation (2) 
pour des raisons pratiques. Un vecteur de pondération 
spécifique a=(a 1 ,a2,a3 agenere une valeur de Zpour 
chaque sujet dans chacun des deux groupes. Désignons 
par t(a) Ia valeur de t des deux groupes correspondant a 
cet ensemble particulier de valeurs de a. Par exemple, 
lorsque a = (0,25, 0,25, 0,25, 0,25)', t(a) correspond a 
une valeur de t calcuiée en utilisant Ia moyenne des notes 
obtenues par chaque sujet pour les variables y1  a y4 . A 
chaque valeur de a correspond une valeur spécifique de 

ou une valeur correspondante de t 2(a) qu'on 
utilisera de préférence puisqu'il est plus pratique de 
travailler avec des valeurs positives. 11 paraIt naturel de 
chercher le vecteur de ponderation a qui donne Ia valeur 
maximale de t 2(a), et Ia valeur maximale de t 2(a) ainsi 
obtenue est la valeur T2  de Hotelling. Les poids qui 
dorinent Ia valeur maximale sont appelés coefficients 
discriminants et Ia combinaison linéaire Z correspondant 
aux poids donnant les valeurs optiniales est 
habituellement appelée fonction linéaire discriminante 
de Fisher. Comme les valeurs de t n'ont pas d'unités, ii 
est clair que la valeur de T2  ne sera pas touchée si le 
vecteur a des poids discriminants est multiplié par une 
constante k. On choisit habituellement une valeur telle 
que a=ka satisfera a l'equation aE.SEaE = 1, un 
procédé auquel on a donné le nom de normalisation 
(Thomas et Zumbo, 1995). La valeur SE  est l'estimation  

mise en commun a l'intérieur de chaque groupe de Ia 
matrice de covariance commune E. Comme nous Ic 
démontrerons clans la prochaine section, les éléments du 
vecteur de coefficients discnminants a E  et les 
coefficients apparentés sont fréquemment utilisés aux 
fins de l'interprétation des tests T2  significatifs. 

3. INTERPRETATION D'UN T2  
SIGNIFICATIF 

3.1 Importance relative des variables 
Pour beaucoup d'analystes, Ia premiere étape de 

l'interprétation d'un test multivarié significatif consiste 
a determiner I'apport relatif, ou l'in'mportance des 
variables individuelles. L'expression importance 
relative ou le simple mot importance , Iorsqu'il s'agit 
de variables, sont souvent utilisCs dans Ia 
documentation, mais ii est rare qu'ils solent defznis avec 
precision, comme l'ont fait remarqucr Kruskall et Majors 
(1989). L'étude de Pratt (1987) sur le développement 
axiomatique d'une mesure unique de l'importance de Ia 
variable pour Ia regression multiple constitue l'exception 
qui confirme Ia régle. Dans le contexte de l'analyse 
multivariée de la variance, Huberty et Wisenbakcr 
(1992) ont propose une definition scion laquelle 
limportance de Ia variable comprendrait l'apport aux 
valeurs de Ia fonction discriminante et l'apport aux effets 
de misc en commun des variables. Nous aborderons plus 
tard, dans Ia présente section, les mesures de 
I'importance des variables que ces auteurs 
recommandent, en même temps que les méthodes de 
mesure de rechange proposées par Thomas (1992) et 
étudiées d'une manière plus approfondie par Thomas et 
Zumbo (1995). 

3.2 Mesure de l'importance de Ia variable 
On convient généralement que les valeurs de t des 

tests univariés du tableau 1 ne foumissent pas de 
mesures multivanécs utiles de I'importance des variables 
de réponses individuelles pour un test multivarié 
significatif puisqu'elles ne permettent pas de tenir 
compte des correlations qui existent entre ces variables. 
On a donc propose un certain nombre de méthodes 
multivariées pour Ia determination de I'importance de Ia 
variable dans l'analyse multivariée de Ia variance, dont 
plusieurs seront décrites dans la prCsente section. Nous 
nous attacherons en particulier au test T 2  a deux 
groupes pour aborder plus tard, dans Ia section 4, Ic cas 
des groupes multiples. 
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3.3 Coefficients discriminants 
11 est tout naturel de songer aux coefficients 

discrizninants lorsqu'on recherche des mesures 
multivariées de l'importance de Ia variable. Par exemple, 
si le coefficient a2  de Véquation (2) est grand. dans un 
certain sens, il sera permis de supposer que la deuxième 
variable est importante puisqu'elle est assortie d'un poids 
important dans Ia fonction discriminante qui donne une 
discrimination maximale des groupes. Toutefois, comme 
des variables différentes peuvent &re mesurées selon des 
échelles différentes, les coefficients discriminants 
doivent être considérés avec prudence. Pour les rendre 
comparables, on a coutume de les réduire, par exemple, 
en écrivant l'équation (2) sous Ia forme suivante: 

Z=(a 1 k1 )(y 1 1k1 ) +." +(a4 /c4 )(y444 ), 	(3) 

øü les valeurs k ont Ia méme échelle que Ia 	variable. 
Les membres a/c, de l'équation (3) sont appelés 
coefficients discriminants réduits (CDR) Ct désignes par 
b. = a. k,, I = 1, ..., p. Le choix des paramètres 
d'échelle k, a fait Pobjet d'un important débat dans Ia 
documentation spécialisée, débat dont Thomas et Zumbo 
(1995) on récemment présenté un compte rendu. Le 
choix le plus commun est l'écart-type de y,, c'est-à-dire, 

oi Sff11  désigne le i élément 
diagonal de Ia matrice de covariance S, de l'échantillon 
intra-groupe. Thomas et Zumbo (1995) ont désigné par 
b E E Ic vecteur correspondant des CDR, Ic premier 
membre de l'exposant représentant la reduction et le 
second membre représentant la normalisation. us ont en 
outre propose un ensemble de CDR de rechange, désigné 
par b T T , oü Ia normalisation Ct Ia reduction sont 
fondées sur des quantités • totales • au lieu des quantités 
intra-groupes utilisées pour Ia défmition de bE E Ces 
CDR sont pzférables aux bE E (voir Thomas Ct Zumbo, 
1995), mais ils doivent être calculés séparément a partir 
des données foumies par les progiciels standards. Nous 
présentons au tableau 2 les formes réduites et non 
réduites correspondant aux donnCes sur les habiletCs 
verbales. 

Tableau 2. Coefficients discriminants pour Ia 
comparaison des groupes aux habiletés verbales 
grandes et faibles 

Variable 	aE 	 bEE 	b TT  

PRNTEXP 2,133 0,440 0,419 
KNTTLSKB 2,365 0,352 0,337 
NTJMKBKS 1,070 0,342 0,325 
NUMKREAD 0,410 0,287 0.269 

Beaucoup d'auteurs présument implicitement que les 
CDR convenablement réduits mesurent lapport aux 
valeurs de Ia fonction discrixninante. R.encher et Scott 
(1990) recommandent explicitement que les valeurs 
absolues des CDR réduits intra-groupes, b, soient 
utiiisées pour Cvaluer I'importance relative des variables 
pour une discrimination a deux groupes, cest-à-dire, 
pour un test T2  significatif. Thomas et Zumbo (1995) 
soutiennent cependant que les CDR ne constituent pas 
des mesures idéales de l'importance de la variable, quelle 
que soit Ia méthode de reduction utilisée. Des méthodes 
de reduction différentes peuvent conduire a des 
classements différents de l'importance, une observation 
qui est a l'origine du débat antérieur dana Ia 
documentation spécialisée. Pour cette raison et pour 
d'autres, Thomas et Zumbo (1995) recommandent que 
les CDR soient remplacés, pour Ia mesure de 
I'importance, par les coefficients de rapports 
discriminants (CRD) proposes par Thomas (1992). 

3.4 Coefficients de structure 
La plupart des progiciels foumissent les valeurs des 

correlations des échantillons intra-groupes entre chaque 
variable de réponse et chaque fonction discriminante. 
Ces correlations, qu'on appelle coefficients de structure 
(CS) dana Ia documentation spCcialisée, ont Cgalement 
été proposées pour la mesure de l'importance des 
variables. Toutefois, leur utilisation a cette fm a été 
discréditée Iorsqu'on a observe que, dans le cas ou ily a 
deux groupes, le vecteur des coefficients de structure 
r E  est proportionnel au vecteur des valeurs de t 
découlant des tests univariés des variables de réponses 
individuelles. Les valeurs des CS correspondant a 
l'exemple des habiletés verbales sont consignCes au 
tableau 3. On peut constater que ces valeurs sont 
proportionnelles aux valeurs de t présentées au 
tableau 1. Ainsi, les coefficients de structure ne 
foumissent pas d'informations de type multivarié et ne 
constituent donc pas des mesures utiles de Fimportance 
des variables. 

3.5 Test de F avec exclusion d'une variable 
Les valeurs de F du test avec exclusion d'une 

variable, désignées par F(,) , 1=1, ..., p, ont été 
recommandées a I'origine par fluberty (1984) pour la 
mesure de I'importance des variables dana l'analyse 
multivariée de Ia variance. Elles ont par Ia suite été 
adoptées par Huberty Ct Wisenbaker (1992) pour 
opérationaliser leur interpretation de 1'. apport aux effets 
de groupement dans limportance des variables. Pour 
Ia variable de réponse, on peut obtenir la valeur de 

a partir dune analyse de Ia covariance de Ia variable 
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toutes les autres variables de réponses p-i étant 
assimilées a des covariables. La valeur F(0  équivaut 
donc au test de Rao (1973, page 551) pour les 
information supplémentaires fournies par y,  F , 
constitue certaineinent me mesure valide de l'importance 
de Ia variable. Toutefois, dans les cas a groupes 
multiples øü ii risque dexister plus d'une fonction 
discriminante significative, F, )  ne fournit qu'une 
mesure globale de Fimportance. Ce paramètre ne peut 
décrire l'apport des variables individuelles a chacune des 
dimensions de Ia difference de groupe. 

3.6 Coefficients de rapports discriminants 
Les CRD ont été proposes a l'origine en guise de 

mesures de Fimportance de Ia variable par Thomas 
(1992), qui s'appuyait sur une interpretation 
géométz-ique des fonctions discriminantes. Thomas a en 
outre relevC que les CRD sont analogues aux mesures 
axiomatiques de Pratt (1987), cc qui contribue a en 
justifier ltutiiisation  en guise de mesures de limportance. 
Thomas et Zumbo (1995) ont démontré que les CRD ne 
présentent pas les lacunes attnbuCes plus haut aux CDR, 
aux CS Ct aux valeurs F du test avec exclusion d'une 
variable. Dans le cas de tests a deux groupes qw ne 
presentent qu'une seule fonction discriminante, les CRD, 
désignCs par d., 1=1, ...,p , peuvent étre définis 
algébriquement par 

di = b rjE = bj''rjT, 	 (4) 

ou r1T  désigne un coefficient de structure défini a l'aide 
des quantités totales *, au lieu des quantités intra-
groupes utilisées pour défmir i.E.  Selon l'équation (4), 
on peut définir les CRD en utilisant les quantités totales 
ou les quantités intra-groupes. Ainsi, en préferant les 
CRD aux CDR pour les mesures de l'importance, ont 
évite Ia controverse qui entoure Ia reduction des CDR. 
Les valeurs des CRD correspondant a lexemple des 
habiletCs verbales sont présentées au tableau 3, en 
regard des valeurs des F, des CDR et des CS. 

On peut constater a !'examen du tableau 3 que la 
somme des CRD donne un, cc qui nous permet dejuger 
directement de leur importance relative, c'est-à-dire, de 
decider de I'importance relative des variables. Thomas 
(1992) a démontré que chaque valeur de CRD peut étre 
assimiléc a une longueur. Par exemple, PRINTEXP 
représente 31,7 % de Ia longueur de Ia fonction 
discrimmante, lorsqu'on assinule cette variable a un 
vecteur dams l'espace des observations. IJexamen du 
tableau 3 permet de constater qu'en ce qui conceme les 
données sur les habiletés verbales, les indices du test de 
Favec exclusion d'une variable, les CDR intra-groupes 

Ct les CRD donnent tous Ic même ordre dimportance la 
variable qui participe Ic plus a [a discrimination 
significative du groupe multivarié, misc en evidence par 
le test T2  significatif, est PRINTEXP, swvie dans 
lordre par les variables KNTTLSKB, NUMKBKS et 
fuialement NT.HvIKREAD. En régle génCrale, toutefois, 
I'ordre d'importance obtenu a Faide de ces diverses 
mesures ne sera pas le même. 

Tableau 3. Valeurs des CRD (et des autres mesures) 
pour l'exemple des habiletés verbales 

Vaxiable 	F(i) 	b' 	ra 	CRD 	Rang 
(b,LiriI) 

PRINTEXP 	3,69 0,440 0,719 0,317 	1 
KNTFLSKB 	1,99 0,352 0,753 0,265 	2 
NUMKBKS 	1,97 0,342 0,708 0,242 	2 
NUMKREAD 	1,52 0,287 0,613 0.176 	4 

1,000 

3.7 Notes supplémentaires concernant les CRD 
Thomas et Zumbo (1995) ont abordé d'autrcs 

aspects de l'utilisation des CRD. D'abord, méme s'il peut 
exister des CRD négatifs, Ia presence de valeurs de CRD 
negatives importantes mdiquerait Ia presence de 
variables de rCponses fortement corrélécs. Ces valeurs 
pourraient donc étre éliminées au moyen d'un ajustement 
de "crete (voir Thomas, 1992), ou par l'élimination 
d'une ou de plusieurs des variables hautement corrélCcs. 
Ainsi, les valeurs negatives des CRD n'interdisent pas 
leur utilisation en guise de mesures de l'importance, cc 
que Pratt (1987) a 1w aussi soutenu a propos des 
regressions. Deuxièmement, on peut utiliser les CRD 
pour designer les variables suppressives, c'est-à-dirc Les 
variables dont lapport a Ia discrimination significative 
du groupe découle de leurs liens avec les autres variables 
de réponses. Une valeur de CRDetite conjuguée a une 
valeur relativement grande de lb,TI est indicative dune 
variable suppressive. 

4. COMPARAISON MULTI VARIEE : PLUS DE 
DEUX GROUPES 

4.1 Contexte statistique 
Désignons par g> 2 Ic nombre de groupes a partir 

duquel n. j=1, .., g observations ont été tirées 
indépendamment. Les hypotheses multi-groupes sont un 
prolongement direct de celles décrites a la section 2 pour 
deux groupes, c'est-à-dire que Ies observations 
provenant de chaque groupe appartiendront a des 
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distributions normales multivariées a vecteurs moyens 
ji3, j=1, ..., g, Ct âmairice de covanance commune E. 
L'hypothèse de difference nulle dans cc cas-ci est 
repr6sent6eparH0: =j.tg ,oaleselementsdes 
vecteurs moyens sont défmis comme nous Pavons fait 
plus haut, après Péquation (1). 

Les tests multivariés de l'hypothôse de difference 
nulle pour des groupes multiples peuvent 8tre dénvCs en 
utilisant une combmaison linéaire Z des variables de 
réponsep, avec un vecteur des poids a dep dimensions. 
Pour un a fixe, une analyse de variance univanée sur Z 
donne une valeur de F désignée par F(a), et, comme 
dans le cas des deux groupes, les procedures 
multivariées sont obtenues en maximisant les F(a) pour 
toutes les valeurs possibles de a. La maximisation donne 
l'équation canonique suivante: 

Ha =AWa, 	 (5) 

øü H et W désignent respectivement Fhypothése et les 
matrices inter-groupes de Ia somme des carrés et des 
produits croisés (SSCP). L'équation (5) admet des 
solutions g* = mm (v, g-1). Lorsque les valeurs propres 
A,j= 1, ...,g • sont inscrites par ordre décroissant, les 
poids a 3  correspondant a A sont les coefficients 
discriminants correspondant a la fonction discriminante 
principale, c'est-à-&e, a Ia combinaison lméaire des 
variables qui donnent Ia valeur F univariée * maximale. 

L'utilisation des guillemets sert ici a rappeler que Ia 
valeur maximisCe de F n'obéit pas a Ia distribution de F 
classique. Le deuxième vecteur des poids a2 , 

correspondant a la valeur propre A2 , donne Ia valeur 
maximale de F(a) parmi l'ensemble de la combinaison 
IinCaire des variables de réponses non corrélées avec [a 
premiere, et amsi de suite. Les valeurs propres sont 
proportionnelles aux valeurs maximisées g de Ru). 
Pour le cas a deux groupes g =2, Véquation (5) ne donne 
qutune scule solution propre, avec A 1  = 1= T2/( N-2), et 
N=n 1  +n2 . Pour le cas a plusieurs groupes g > 2, 
l'équation (5) admet deux solutions propres ou plus. 
Dans ce cas, il existe plusieurs valeurs statistiques 
multivariées qui sont toutes des fonctions des valeurs 
propres A. (voir Stevens 1992, page 226). On peut 
également avoir recours a un test séquentiel pour 
determiner le nombre des fonctions discriminantes g* 
possibles qu'iI convient de retenir afin de décrire 
entièrement les differences de groupes (voir, par 
exemple, Stevens, 1992, page 275). 

Toutes les mesures de I'importance de Ia variable 
présentees dans Ia section 3 pour le cas des deux 
groupes peuvent s'appliquer aux cas des groupes 
multiples, avec g* > 2 fonctions discriminantes. Les  

valeurs correspondantes des CDR, des CS et des CRD 
correspondants peuvent Ctre définies séparCment pour 
chaque fonction discriminante, Ia dernière Ctant fondéc 
sur l'équation (4), comme dans Ic cas des deux groupes. 
Les valeurs des CS donnent uniquement des 
informations univariCes et doivent donc We rejetées 
(Rencher, 1992). Les critiques a l'endroit des CDR 
s'appliquent toujours, cc qui nous laisse les CRD comme 
unique choix des mesures de I'importance dans tons les 
cas oü on s'intéresse a l'apport des variables 
individuelles a chacune des fonctions discriminantes 
significatives. 

4.2 Exemple 2 
L'exemple qui suit est tire d'une étude sur le 

commerce mtemational réalisée par Papadopoulos, 
Heslop et Bennett en 1990. Le sous-ensemble de 
données que nous examinerons a trait aux perceptions de 
Ia Russie et de ses habitants exprimées par irois groupes 
de 150 répondants du Canada, des Etats-Unis Ct de 
l'Australie. Les six variables de réponses examinées 
sont: 

ALIGN 	Le répondant considére que son pays 
est aligné (ou non aligne) avec Ia 
Russie 

IMMIG 	Le répondant serait favorable (ou 
oppose) a Pimmigration russe. 

1NDUS 	Le répondant considére que Ia Russie 
est un pays industrialisC (ou non 
industrialisé) 

INVEST Le répondant est favorable (ou oppose) 
a la multiplication des investissements 
en Russie 

TIES 	Le répondant est favorable (ou oppose) 
a l'établissement de liens plus étroits 
avec Ia Russie 

TRUST 	Le répondant considére que les Russes 
sont (ou ne sont pas) des gens en qw 
on peut avoir confiance. 

Les réponses sont notées de un (negative) a sept 
(positive). Le test MANOVA ordinaire utilisant Ia 
procedure A de Wilks (Stevens 1992, page 191) laisse 
constater des differences significatives (p < 0,001) 
entre les moyennes des lids groupes de consommateurs, 
et un test de l'effet résiduel attribuable a la deuxième 
fonction discriminante montre que les deux dimensions 
des differences entre les groupes sont importantes 
(p = 0,008). En consequence, le nombre maximal de 
fonctions discriminantes (g * = 2) sera retenu pour cet 
exemple. 
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43 a Identification des deux dimensions des 
differences inter-groupes significatives 
Les CRD peuvent servir a determiner limportance 

relative des variables de réponses individuelles pour 
chaque dimension de la difference de groupe, c'est-à-
dire, pour chaque fonction discruninante. Pour beaucoup 
d'analystes, I'dtape suivante de UinterprCtation d'un test 
multivanC signiflcatifconsiste a determiner les concepts 
sous-jacents des fonctions discrixninantes retenues. 
Beaucoup de specialistes, par exemple, Huberty et 
Wisenbaker (1992), recommandent d'utiliser les 
coefficients de structure a cette fin. Toutefois, Thomas 
(1992) pense qu'on devrait plutôt utiliser les CRD. Nous 
ferons ci-aprôs Fillustration de cette approche en 
utilisant lexemple de la perception des consommateurs. 
Nous présentons au tableau 4 les valeurs des CDR et des 
CRD pour les deux fonctions discriminantes 
significatives. On peut constater que les variables 
ALIGN, IMMIG, INDUS et INVEST jouent une part 
importante clans Ia premiere fonction discriminante, 
tandis que les variables TRUST, ALIGN et IMMIG 
sont, dans l'ordre, les variables qui ont le plus 
d'importance clans Ia seconde fonction discriminante. 

Si on en juge par les signes des valeurs des CDR 
correspondant aux variables importantes, on peut 
prévoir, selon Ic tableau 4, que les répondants 
obtiendront la note la plus CIevCe pour Ia premiere 
fonction discri.minante si: 

ils pensent que leur pays EST aligné avec Ia Russie; 
its sont FAVORABLES a Pimmigration russe; 
ils pensent que la Russie N'EST PAS un pays 
mdustrialisé; 
ils sont FAVORABLES a une multiplication des 
investissements en Russie. 

I_es répondants obtiendront par contre Ia note Ia plus 
élevée pour la seconde fonction discriminante si: 

ils pensent que leur pays N'EST PAS aligné avec Ia 
Russie; 
ils sont FAVORABLES a l'immigration russe; 
us pensent que les Russes SONT des gens en qui on 
peut avoir confiance. 

Ainsi, Ia premiere fonction discriminante peut être 
assimilée a un concept polit.ico-Cconomique , tandis 
que Ia seconde fonction discriminante pent êtrc assimilCe 
a un concept politico-social . 

Toutefois, Ia presence des variables ALIGN et 
IMNilG dans les deux fonctions discrinunantes signifie 
qu'il nexiste pas de separation claire ernie ces deux  

concepts. En analyse factorielle, on peut résoudrc Ic 
chevauchement entre deux facteurs par rotation de Is 
saturation des facteurs. Thomas (1995) a CtudiC lea 
avant.ages d'une rotation des fonctions discrirninantes 
dans l'analyse multivariée de Is variance. II a observe 
que méme si Ia rotation dCtruit Is propriété de 
maximisation des fonclions discriminantes, cUe preserve 
néanmoins le A / (1 + As ), c'est-à-dire, Ia valeur du 
critére de Pillai-Bartlett, une des valeurs statistiques 
standarddu test MANOVA. Thomas(1995)aconcuun 
algonthme de rotation afin de maxuniser Ia simplicité 
des CRD, procedure analogue a Ia maximisation de Ia 
simplicité de Ia saturation des facteurs en analyse 
factorielle. I_es résultats correspondant a lexemple de Ia 
perception des consommateurs sont présentés an 
tableau 5. 

Tableau 4. Valeurs des CDR et des CR1) 
Exemple de Ia perception des consommateurs 

1" fonc. disc. 	2' fonc. disc. 

Variable b CRD b CR1) 
ALIGN 0,410 0,204 -0.479 0,160 

IMMIG 0,556 0,368 0.450 0,278 

INDUS -0,465 0,209 0,211 0,061 

INVEST 0,366 0,233 -0,096 -0,024 

TIES 0,148 0,062 -0,330 -0,040 

TRUST -0,264 -0,076 0,803 0,564 

Tableau 5. Valeurs des CR1) après rotation de Ia 
fonction discriminante - Exemple de Is 
perception des consommateurs 

	

1" fonc. discr. 	2' fonc. discr. 

Variable CR1) Signe 	CR1) Signe 

	

(CR1)) 	(CRD) 
ALIGN 0,366 + 	-0,002 	- 

IMMIG 0,047 + 	0,599 	+ 

INDUS 0,269 - 	0,011 	- 

INVEST 0,145 + 	0,064 	+ 

TIES 0,090 + 	.0,068 	- 

TRUST 0,084 - 	0,405 	+ 
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On a clairement réalisé Ia structure simple des CRD. 
Lcs variables qui ont joué un role important dans Ia 
premiere foncuon aprôs rotation sont, par ordre 
dCcroissant, ALIGN, INDUS et INVEST, et dans Ia 
seconde fonction, IMMIG et TRUST. Grace a Ia 
rotation, il devient possible dassimiler les deux 
fonctions discriminantes a deux concepts 
substantivement séparés, c'est-i-dire, qul ne se 
superposent pas. I.e premier concept peut être qualifie 
de contact politico-économique * et le second de 

contact social *.  

sont semblables a celles susmentionnées. Le manque 
despace nous empéche de fournir des details 
supplémentaires. 

Z. 
A 

Politioo-.ocia1 

X Canad* 

XAu*raiic 

4.4 Affichage des dimensions des differences de 
groupes 
Les méthodologistes recommandent habituellement 

que les moyennes de groupes des valeurs de Ia fonction 
discriniinante (centres de gravité) soit afiichées dans le 

plan discriminant (voir par exemple, Stevens 1992, 
page 277). Nous présentons a Ia figure 1 un graphique 
des centres de gravité de Ia fonction discriminante avant 
rotation, oü les deux fonctions discriminantes sont 
représentées par des axes orthogonaux. Cette 
representation nest pas correcte a strictement parler. La 
figure 1 représente un sous-espace bidimensionnel de 
l'espace des variables des réponses, ce qw fait que les 
deux axes discriminants ne sont pas orthogonaux 
puisque les vecteurs de pondération discriminants a 1  et 
*2 ne Ic sont pas non plus. Néanmorns, on utilise souvent 
cette méthode de representation graphique qui nous 
fournit une interpretation raisonnable des difference de 
groupes. On peut y constater que les consommateurs 
canadiens et américains fournissent une interpretation 
semblable de Ia dimension 'cpolitico-économique de Is 
Russie, an coniraire des Australiens. En ce qui conceme 
Is dimension politico-sociale , les données 
canadiennes sont beaucoup plus élevées que celles des 
Américains, tandis que les Australiens tendent vers Ia 
neutralité, 

II est possible de générer une representation exacte 
des differences de groupes au moyen d'une interpretation 
géométrique du test MANOVA dans I'espace N-
dimensionnel des observations, tel que le dCcrit Thomas 
(1992), Les fonctions discriminantes dans l'espace des 
observations foumissent des axes orthogonaux en 
fonction desquels les groupes peuvent être représentés 
sous forrne de vecteurs. Pour l'exemple de Is perception 
des consommateurs, cette approche donne un graphique 
bidimensionnel qui confirrne l'interpretation de Ia 
figure 1. Une approche semblable fournit un tableau des 
differences de groupes en ce qui conceme les fonctions 
discriminantes aprés rotation et, ici encore, les 
conclusions concernant Ia perception des consommateurs 

NPo1itic4cc.o iqu._ 

X Etats-l..küi 

Figure 1. Centres de gravitC des groupes pour 
I'exeznple de Is perception des consommateurs dans 
le plan discnminant 

5. RESUMÉ ET CONCLUSIONS 

Dans Ie present article, nous avons foumi un aperçu 
des méthodes d'interprdtation des tests T2  CL MANOVA 
significatifs. Nous avons insisté stir Ia méthode dont 
Putilisation demande uniquement un logiciel MANOVA 
standard. Aprés un bref examen des mCthodes 
communément décrites dana Is documentation 
spCcialisCe, nous avons etudiC et illustré les raisons 
justifiant l'utilisation des coefficients de rapports 
discriminants (CRD). Nous avons démontré que les 
CRD donnent Ia possibilité de: 1) rnesurer limportance 
des variables de réponses pour chacune des fonctions 
discriminantes retenues; 2) d'identifler les concepts sous-
jacent.s possibles lies aux fonctions discriminantes; 3) de 
dCfmir un critére pour Ia rotation de Is fonction 
discriminante, Nous avons finalement présenté un bref 
aperçu des strategies de presentation des differences de 
groupes en rapport avec les fonctions discriminantes. 
Nous avons fourni suflisamment de details pour 
permetire a un analyste d'explorer l'application des CRD 
a Pinterprétation de tout exemple de test T2  ou 
MANOVA. Les analystes qui souhaitent faire 
l'expérience de Ia rotation des fonctions discriminantes 
trouveront les details techniques requis dana Thomas 
(1995). 
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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

D.C.G. Brown' 

RÉSUMÉ 

Un nombrc croissant dc renscignements sur les individus pouvant désonnais etre traités trés rapidement, lea Canadiens 
s'Intcnogent dc plus en plus sur In protection des renscigncmcnts personnels quils fournissent. La gouvernement fédéral 
eat Ic plus important organc darchivage de renseignements personnels sur lea Canadians. Or, Ia Loi .siw Ia protection des 
renseignements personnels définit Ic droit des individus é contrôlcr lea rcnseignements qua des institutions fédérales 
déticnncnt I Icur sujet. Méme si lapplication des principes de eonfidcntialité semble parfois diminuer I'eflicacitá des 
operations, les rcnscigncmcnts personncls qu'cxigcnt nombrc de programmes gouvernementaux ne seront obtenus qua 
clans un climat de confiance. 

MOTS CLS: 	Protection den renseignements personnels; collectc de rcnscigncmcnts; principcs de conlldcntialité; 
Loi sur Ia protection des renseignements personneLs. 

II est evident, aujourd'hui, que les progrès récents 
dans Ic domaine de l'informatique ont cu un effet 
profond sur le traitement et sur Ia gestion des 
renseignements, en particulier sur la quantité de 
renseignements traités et sur la vitesse a laquelle us le 
sont. 

Des sondages rdcents indiquent que plus les 
Canadiens prennent conscience de l'évolution de Ia 
technologie et des possibilitds en mauêre de collecte, de 
stockage et de manipulation des renseignements 
personnels, plus us s'inquiêtent des repercussions 
éventuelles de ces progrés sur La protection des 
renseignements qul les concernent. 

Par "protection des renseignements personnels", 
j'entends le principe suivant lequel l'individu contrôle, ou 
determine lui-même, quels renseignements le concernant 
seront communiqués. Plus précisément, selon ce 
pnncipe, les individus devraient savoir quels 
renseignements sont collectés a Ieur sujet, par qui et a 
queues fins, et, sauf dans des cas exceptionnels, 
consentir a Ieur collecte et a leur utilisation. 

L'administration fédérale est non settlement un 
important collecteur, utilisateur et gestionnaire de 
renseignements en général, mais aussi Ic plus important 
organe darchivage de renseignements personnels sur les 
Canadiens. Ces demiers fournissent uric foule de 
données personnelles au gouvernement fédéral a  

diverses fms, notamment pour demander des avantages 
ou des prestations auxquelles us ont droit, pour obtenir 
un numéro d'assurance sociale ou Un passeport, pour 
justifier leur versement d'impot sur le revenu, pour 
obtenir des permis et, bien sür, lorsqu'ils répondent au 
questionnaire de recensement. 

Le gouvernement du Canada a dabord reconnu 
officiellement les preoccupations des membres de Ia 
population quant a Ia manipulation des renseignements 
personnels qui les concement en ajoutant a la Lol sur les 
droits de la personne un article sur Ic traitement des 
renseignements personnels par L'administration féddrale. 
Puis, en 1983, les dispositions de Ia Loi sur Ia 
protection des renseignements personnels ont élargi et 
précisé les principes généraux de Ia protection des 
renseignements personnels sous le contrôle de 
I'administration féddrale. En outre, d'autres textes 
ldgislatifs (tels que Ia Lol de l'impot sur le revenu, Ia 
Loi sur Ia statishque et la Loi sur I'assurance-
chomage) contiennent des dispositions qui rCgissent de 
facon precise Ic traitement des renseignements 
personnels dans Ic cadre de certains programmes ou au 
scm dinstitutions particuliêres. 

Selon des sondages récents, en cc qui a trait a Ia 
collecte et a l'utilisation de renseignements personnels, 
les Canadiens craignent surtout que les renseignement 
recueillis soient inexacts ou utilisés a mauvais escient 

David C.G. Brown, Directeur exdcutif, Division des pratiques de I'information, des communications et de La 
sdcuritd, Secretariat du Conseil du Trdsor, Ottawa (Ontario), Canada, K 1 A 0R5. 

81 



quand des decisions sontprises su sujet de Ia personne 
qul les a fournis. La collecte et Vutilisation de 
renseignements personnels a des fins strictement 
statistiques n'est, quant a die, pas contrôlCe aussi 
minutleusement, car cUe n'est généralement pas perçue 
comme posant un risque pour Ia protection de la vie 
pnvéc. 

Les pnncipes enchâssés dans Ia Lol sur la 
protection des renseignements personnels en rapport le 
plus direct avec Ia collecte de donnécs statistiques sont 
les suivants: 

- l'obligation d'informcr les individus de la raison pour 
laquelle les renseignement.s sont recueihis; 

• I'interdiction dutiliser des renseignements 
personnels a dautres fins que celles pour lesquelles 
ils sont recueillis; 

- I'obligation de donner aux mdividus, sur demande, 
accés aux renseignements permettant de les 
identifier; 

- l'obligation d'éliminer les renseignements personnels 
d'une maniére conforme aux normes relatives a Is 
classification de sécurité; 

- l'obligation de protéger les renseignements 
personnels contre Ia divulgation non autorisée. 

Examinons maintenant ces principes l'un aprés 
I'autre. 

L'obligation d'infonner Les individus de Ia raison 
pour laquefle les renseignements personnels sont 
recuelilis. Les membres du public craignent de ne 
pouvoir contrôler les renseignements qui les concement 
s'ils ne savent pas comment ces derniers seront ut.ilisés 
et quelles seront les consequences de cette utilisation. 
Cela signifie, évideminent, que les personnes a Ia 
recherche de renseignements doivent se preparer et, 
avant d'entamer la collecte, défmir comment les 
renseignements recueillis seront utilisés. Une personne 
a qui on demande de fournir des renseignements dans Ic 
cadre dun programme gouvernemental doit non 
seulement être infoimée de Pobjectif de Ia collecte de 
données, mais aussi des mesures législatives autorisant 
cette dcrnière, du caractére obligatoire ou volontaire de 
Ia foumiture des renseignements et des consequences 
éventuelles du refus d'obtempérer. 

L'mterdiction d'utiliser des renseignements 
personnels I d'autres fins que celles pour lesquelles 

ils sont recueillis signifle quon ne peut dire aux sujets 
dune enquête que les renseignements qu'ils fournissent 
seront utilisCs uniquement a des fins statistiques (par 
exemple, pour Ctudier Ia proportion de pilotes titulaires 
dun perinis qui dCtiennent Cgalement tin permis 
d'opératcur radio), puis decider d'utiliser les 
renseignements a d'autres fins (par exemple, des 
poursuites). Les procedures concernant lutilisation des 
renseignements a cFautres fins compatibles avec 
l'objectif original incluent la notification du Commissaire 
I la protection de Ia vie privée, qui determine s'il 
convient d'avertir les personnes concernées de la 
nouvdlle utilisation des renseignements. 

Afm de satisfaire I'obligation de donner aux 
individus, sur demande, accès aux renseignements 
qui les concernent, il faut disposer dune méthode 
permettant de retracer Ia diffusion des renseignements 
idenufiables et d'établir les responsabilités en cc qui 
concerne ces renseignements, de sorte qu'il n'y,  ait aucun 
doute sur I'identité de Ia personne chargée de rCpondre 
aux demandes ou d'enregistrer les plaintes. 

L'obhgation d'éhminer lea renseignements 
personnels d'une manière conforme aux normes 
relatives I Ia classification de sécuritC s'inscrit dans Ic 
cadre Clargi du principe général de bonne gestion de 
Finformation selon lequel les institutions doivent 
disposer comme 11 convient de tous les fonds de 
renseignements administratifs publics, principe 
conforme a Ia derniêre notion susmentionnée, I savoir Ia 
sécuritC des renseignements personnels. 

La nCcessité de protéger lea renseignements 
personnels contre I'altération ou contre Ia 
divulgation non autorisée signifie qu'iI faut prendre Ies 
mesures de sécurité appropriées pour s'assurer qu'aucune 
personne non autorisée ne puisse avoir accés aux 
renseignements recueillis Ct que ces derniers ne soient 
pas indüment divulgués, altérCs ou détruits. 

Malgré lintégration de mesures de contröle et de 
misc en application des réglements, l'exëcution de la 
plupart des programmes fédéraux exigeant Ia collecte et 
Ic traitement de renseignements personnels depend en 
grande partie de Ia volonté des membres du public de 
fournir des renseignements personnels complete et 
exacts. A I'heure actuelle, Ies Canadiens sont, en 
général, prêts I confier des renseignements personnels I 
l'administration publique, I condition que ces 
renseignements ne soient pas utilisés abusivement ou a 
des fins non divulguées. Si, pour une quelconque raison, 
ils en venaient I perdre confiance en l'administration, on 
assisterait a une baisse de Ia qualité des renseignements 
foumis volontairement. L'exécution des programmes 
fédéraux exigerait alors qu'on déploic beaucoup plus de 
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ressources pour verifier les renseignements et faire 
respecter les règlements, et Ia valeur predictive des 
statistiques tirées de ces programme diminuerait 
considérablement. 

11 convient de noter que, grace a certains progrès 
techniques, ii est désormais possible de recueillir des 
renseignements personnels a l'insu de Ia personne 
concernée. Par exemple, l'utilisation des fonctions 
affichage du numéro. ou afIichage du nom* offertes 

par les compagnies de téléphone parallêlement a un 
annuaire inversC* permet aux entreprises (ou aux 

institutions gouvemementales) de savoir qui (ou quel 
ménage) a téléphone. Ce type de renseignements 
pourrait, par exemple, aider une entreprise a élaborer sa 
stratégie de commercialisation. 

Le nombre croissant de services "en direct" donne 
aussi Ia possibilité d'identifier les utilisateurs a leur insu 
ou de retracer l'usage qu'ils font du système ou des 
services. Ces .données transactionnelles permettent 
aux collecteurs de donnóes d'étabiir des profils 
d'utilisateurs vraisemblablement précieux clans diverses 
situations. A I'Cchelon fédéral, Ia Lol sur Ia protection 
des renseignemenrs personnels interdit aux institutions 
publiques d'établir de tels profils a l'insu des sujets. Le 
Manuel du Conseil du Trésor sur Ia Protection des 
renseignements personnels contient un chapitre qui traits 
spécifiquement de l'appariement des données par les 
institutions publiques, et décnt les critéres d'évaluation 
Ct d'établissement des programmes d'appariement. 

A mesure que les institutions ont augmenté leur 
capacité de collecte et de manipulation des données, Ia 
tentation s'est accrue de fusionner les bases de données 
afin d'améiiorer davantage le rendement. Ii convient, 
toutefois, de maintenir un équilibre délicat entre les 
gains d'efficacité éventuels et le respect des prmcipes de 
confidentialité exposés précédemment. La facon dont 
les membres du public perçoivent la situation est un  

autre facteur dont ii faut tenir compte. Si d'aucuns 
défendent l'idCe d'une base de données ceniralisée dc 
renseignements personnels (ou méme d'un numéro 
d'ident.ification national), de telles propositions 
paraissent inacceptables aux Canadiens en général et 
semblent susciter Ia crainte de l'avénement du "dictateuri. 

Au flu des ans, le personnel de Statistiquc Canada 
s'est montré sensible aux preoccupations des Canadiens 
en cc qui concerne Ia protection des renseignements 
personnels. Cette attitude a rassuré les membres du 
public et soutenu Ic flot de renseignements personnels 
dont a besoin Ic Bureau, exploit remarquable a une 
époque oü Ia defiance du public a l'Cgard des 
gouvernants et de Ia technologie ne fait que croItre, etje 
félicite les employés du Bureau de leur succès. 

Les membres de Ia Division des pratiques dc 
l'information, des communication et de Ia sécurité du 
Conseil du Trésor seraient heureux d'aider, dans Ia 
mesure du possible, tout ministére oblige de trouver la 
juste mesure entre l'efficacitó et Ia protection des 
renseignements personnels, puisque, scion eux, ces deux 
concepts ne sont pas nécessairement contradictoires. Un 
simple exercice de planification supplémentaire durant 
Ia conception des systémes informatiques pourrait 
suffire a mettre l'un en pratique sans sacrifier l'autre. 
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FICHIERS DE POPULATION ET PROTECTION DE LA VIE PR! VEE. 
L'EXPERIENCE DU FICHIER BALSAC DEPUIS 1972 

G. Bouchard' 

RÉSUMÉ 

Le fiehier BALSAC eat une banque de données informatisées constituéc a pailir du jumelage des actes de naissance, 
manage et sèpulturc. Couviant lea 19c et 20c si6cles, cc fichier est complété pour lea regions du saguenay et de Charlcvoix 
et ii est en cours de réalisation pour les autree regions du Québec (bien qu'à cette échellc, Ia coflectc des donnécs porte 
pnncipalemcnt sur las aetcs de manage seulement). 

Géré par flnstitut mtcruniversitairc de recherches sur lea populations (IREP) et posséde par un consortium dUniversités, 
le fichier est utilisé exclusivement a des fins de recherche scientifiquc dana Ic cadre de trois programmes, portant 
zespcclivcment sun les structures dCmographiqucs et sociales, Is gCnCtique des populations et les dynamiqucs culturelles. 

Comme on Ic dcvine, rloitation de Ia banquc cst assorlie d'un important système de contrôles et de restrictions de nature 
I protdger adéquatement Ia confidentialitC pour tout cc qul touche a Ia collecte, Is conservation Ct lutilisation des donnécs 
(tels que: surveillance par Ia Commission d'accès I l'information du Qudbec, responsabilitC publique, permissions d'accês 
acoordées par des instances indCpendantes, assermentation des usagers, engagements contractuels, restrictions physiques 
et informatiques, etc). 

MOTS CLES: 	Banque de donnécs; protection de Is confidentialitC; etudes de population; IREP. 

1. DROITS DES PERSONNES ET BANQUES 
DE DONNEES NOMINATIVES 

Le développement et l'exploitation des banques de 
données nominatives informatisées peuvent engendrer, 
a des degrés divers, des problêmes relatifs a la 
protection de la confidentialité des infonnations et a la 
protection de la vie privée des personnes. Par coniiden-
tialité, on désigne ici le caractére de certaines données 
nominatives dont Ia divulgation ou Ia diffusion non 
contrôlde (par exemple sans le consentement des 
mdividus concernes) peut entrainer un prejudice et une 
violation des droits individuels. Par vie privée, on 
entend l'univers des informations personnelles ou 
familiales, sur lesquelles chaque individu détient un 
contrôle prioritaire. Ainsi, une information médicale est 
confidentielle dans Ia mesure oü sa divulgation 
inopportune peut retarder une promotion profession-
nefle, ternir une reputation, compromettre une vie  

familiale, etc. Apparemment plus inoffensives, des 
informations personnelles a caractère économique Ct 
culturel peuvent entralner des effets analogues Iorsque 
diffusées dans un contexte particulier. En outre, des 
operations de jumelage peuvent changer Ia nature des 
données, en rendant confidentielles des informations qul 
au depart ne l'étaient pas. La reconstitution des families 
a partir des actes de l'état civil en fournit un bon 
exemple: une fois jumelés, les actes de manage et de 
naissance permettent de calculer les intervalles 
protogénésiques et d'identifier les cas de conception 
prénuptiale. En certames circonstances, us peuvent 
aussi conduine a détecter des naissances dites illégitimes, 
identifier les personnes apparentées a des sujets atteints 
de maladies h6r6ditaires2, etc. 

En consequence, la gestion d'une banque de donnécs 
nominatives informatisées doit normalement étre 
assortie dun système ou protocole destine a assurer Ia 
protection de Ia vie privée. Ces protocoles consistent 

Gerard Bouchard, directeur, Institut interuniversit.aire de recherches sur les populations (IREP), 555 boul. de 
I'Université, Chicoutimi, (Québec), Canada, G7FI 2B1. 

2 	Ces exemples peuvent sembler anodins; mais notre experience nous a montré que, pour plusieurs individus 
concernés, ils ne le sont pas. 
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dans un ensemble de directives et de procedures 
rCgissant les conditions de collecte, de conservation, 
d'accês, d'utilisation et de diffusion de données. Dans 
leur constitution, ils doivent tenir compte d'abord de 
l'environnementjuridique ou lCgislatifpropre a chaque 
collectivité, Ct cnsuitc de cc que prescrit Ia morale ou 
l'Cthique collective pour tout cc qui conceme les 
questions ou matiêres sur lesquelles le législateur ne 
s'est pas encore prononcé. 

A l'échelle canadienne, lenvironnement juridique est 
détenniné en partie par la legislation fédérale Ct en panic 
par les legislations provinciales, d'oü une diversité 
considerable. Quant aux sensibilités collectives en 
matiêre déthique, des sont également tres variées, 
comme on s'en doute. En consequence, dans le cadre de 
cc texte, il est tout a fait impossible de proposer un 
modéle qui serait valable a l'échelle canadienne, la 
variété des contextes Ct des situations appelant une 
vanété de solutions. Aussi, dans le but d'alimenter Ia 
réflexion et de soumettrc une sorte de repére parmi 
dau1res possibles, ii a pam utile d'exposer une dCmarche 
particulière, en I'occurrence celle qui a été suivie par 
notre Institut depuis le debut de ses travaux en 1972. 
Chacun pourra en tirer tout au moms une We des 
problèmes qui se posent et du type de dispositions a 
prendre pour les surmonter. 

2. LE FICHIER DE POPULATION BALSAC 

Le fichier BALSAC (qui doit son nom aux lettres 
initiales de plusieurs regions qu'il recouvre) est une 
forme particulière de banque de données nominatives 
informatisées. Par dCfmition, un flchier de population 
est une banque de donnCes qui présente les caracLéristi-
ques swvantes: 

2.1 les informations qu'elle contient (sur les professions, 
les residences, les décès, etc) doivent étre 
explicitement rattachées a des individus; 

2.2 ces données nominatives sont raccordées par le biais 
de programmes de jumelage de manière a mettre en 
relation, du moms théoriquement, les données 
relatives a une même personne; 

2.3 1 un degré variable selon les fichiers, les données 

L' IREP (Institut interuniversitaire de recherches sur 
les populations) reléve conjointement de 
1' Université du Québec a Chicoutimi, 1' Université 
Laval, I' Université McGill, 1' Université de 
Montréal, 1' UniversitC Concordia et 1' Université de 
Sherbrooke. 

accumulécs comportent tme dimension histonque ou 
retrospective; 

2.4 par le biais des filiations généalogiques, Ic contenu 
du flchier peut être parcouru automatiquement en 
diachronie, sur plusieurs g6n6rations 4 ; 

2.5 Ic flchiez est assorti de logiciels d'accès multiple qul 
permettent de "naviguer" au sein de ses 
composantes (tables, champs ... ). 

Du point de vue technique, une telle structure peut 
être concrétisée grace a l'utilisat.ion de logiciels SGBD 
(systèmes de gestion de base de données). 
Concretement, le fichier BALSAC consiste dans un 
fichier central, qui contient le signalement de tons les 
individus iinpliqués (modules A, B Ct C de Ia Figure 1; 
aussi: Figure 2) et un nombre indéfini de flchiers dits 
sectoriels contenant des informations spécialisées, I 
caractére économique, social, culturel, etc. Implanté I 
l'aide du système de gestion INGRES, BALSAC 
contient présentement prCs de 2 millions d'actes de 
baptéme, manage et sépulture ëtalés sur les 19e et 20e 
siCcies. 11 recouvre actuellement toute la population du 
Saguenay et de Charlevoix (saisie,jumelage et validation 
complCtés), et ii est en cours d'extension sur l'ensemble 
des regions de la province de Québec (G. Bouchard, 
1992) (Carte 1). 

Ce fichier, dont Ia construction a débuté en 1972, est 
utilisé dans le cadre de trois programmes de recherches. 
Le premier reléve des sciences sociales en général 
(incluant Ia geographic et Ia démographie), Ic deuxieme 
reléve de Ia gCnétique humaine, alors que Ic troisiême 
porte sur les phénomènes culturels. Dana Ic premier 
volet, de nombreuses enquêtes ont été réalisées ou sont 
en cours sur des themes commne les mouvements 
migratoires, Ic déclin de La fécondité, les rapports villes-
caxnpagnes, la formation de Ia main-d'oeuvre 
industrielle, Ia reproduction familiale, les inegalités 
socio-économiques, etc. Ces enquêtes visent I reconsti-
tuer les dynamiques collectives régionales et a en 
marquer les disparités et les ruptures. Dana le second 
volet, les travaux se répartissent entre la génétique des 
populations (apparentement, effets fondateurs, flux 
gCnique ... ) et l'épidémiologie gCnétique. Dana cette 
demièrc direction, les travaux portent sur Ia diffusion et 
la distribution spatiale des genes, les fihiéres 
gCnéalogiques de transmission, les paramétres 
démographiques, Cconomiques et sociaux du risque de 
génopathie dana les populations. L'objectif poursuivi 

Sur cc qui précéde, voir G. Bouchard et coIl., 1985, 
1989; G. Bouchard, 1988, 1992. 
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dens cc volet est de dëtenniner Ia nature et Uévolution du 
risque a l'échelle régionale et interrégionale et de 
coniribuer ainsi a Ia prevention des maladies génétiques 
ou I composante génétique. Dans Ic troisième 
programme de recherche, les travaux portent sur les 
dynamiques culturdlles (croyances et comportements 
religieux, aiphabétisation, modéles de prénomination, 
etc)5 . 

3. LES PROBLEMES DE DROIT ET 
D'ETHIQUE 

Les problCmes poses du point de vue Cthique et 
juridique se prCsentent sous différentes formes. 
L'enumCration que nous en faisons ici n'est certes pas 
exhaustive et, encore une fois, cue reflète une démarche 
particulière qui est celle de I'IREP, dans un contexte 
spécffique. Toutefois, on pourra constater que, dans 
leurs coofdonnées essentielles, les questions CvoquCes se 
posent d'une manière assez générale. 

3.1 L'accès au.x données et Ia diffusion des 
informations 
La preoccupation Ia plus ClCmentaire concerne 

l'accès aux inforinations et leur divulgation. Des 
dispositifs trés sthcts doivent assurer Ia protection 
physique des données (accés aux terminaux, aux mots de 
passe, aux sous-fichiers, et Ic reste). Parallélement, des 
régles et procedures doivent être mises en place pour 
determiner Paccréditation des usagers et pour préciser 
les modalités d'accès et d'utilisation des données. La 
plupart des contrôles physiques sont standardisés. Mais 
les règles relatives a l'accréditation des usagers peuvent 
ètre trés variables, en fonction des contextes. 

3.2 Le consentement des personnes 
En règle générale, toutes les informations 

nominatives (et donc personnelles) incluses dans Ia 
banque doivent au prCalable avoir Cté autorisées par les 
personnes concernées. Mais cc principe ne s'applique 
pas Iorsque les données sont publiques (par exemple: 
les actes de baptéme, manage et sépulture, les données 
fonciêres des bureaux d'enregistrement, les manuscrits 
des recensements canadiens du 19e siècle ... ). 

Le problème du consentement se complique lorsque 
a) on utilise sans consentement pour fms de recherche 
des données nominatives non publiques, b) on utilise 

Sur tout ce qui précéde, voir les Documents de 
l'IREP no. 1-C-126, I-C-134, I-C-138. Aussi: les 
Rapports annuels publiés par I' Institut. 

pow fins de recherches des données publiques qul n'ont 
pas été const.ituées et autonsées pour ces fins, c) par Ic 
jumelage automatique ou autre, on transforme des 
données publiqucs en données confidentielles qui sont 
ensuite utilisées sans Ic consentement des personnes 
concemCes, d) on jumelle deux fichiers ou banqucs de 
donnécs nominatives pour produire un troisièmc fichier, 
d'une autre nature. 

3.3 Inference et ingérence 
La construction des généalogies permet de 

reconstituer les circuits de transmission des genes 
délétéres et d'estimer (par "inference génCalogique") leur 
probabilité de diffusion parmi les descendances et les 
families. L'utilisation de ces connaissances peut 
conduire I des atteintes graves a la vie pi-ivée, dans 
laquelle Ie(la) chercheur(se) pourrait Ctre tenté(e) de 
s'immiscer avec un souci de prevention. 

3.4 Utilisations abusives des fichiers 
Construit I des fins de recherches, un fichier peut 

uitérieurement s'avérer susceptible d'utilisations pour 
d'autres fms, par des entreprises commerciales ou 
indusirielles (cx.: selection du personnel), aussi bien que 
par des ministéres gouvernementaux. Ces perspectives 
font craindre des recyclages, sinon des récupérations ou 
"perversions" non anticipées, éventuellement 
préjudiciables aux droits de Ia personne. Pensons ici au 
jumelage potentiel d'un fichier avec un corpus 
d'éventuels clients de compagnies d'assurance. 

3.5 Le droit de regard du citoyen 
Ainsi l'exploitation d'un fichier de population, 

comme de toute autre banque de données nonunatives, 
se préte I des formes d'utilisations qui n'avaient pas 
nécessairement été entrevues au depart et qul peuvent 
enfreindre les principes éthiques d'une société. Operant 
dans Ic vase cbs universitaire, les chercheurs(ses) 
peuvent Cprouver Ia tentation de prendre, sans 
concertation ou consultation publique, des decisions 
scientifiques qui sont en fait des choix sociaux au 
premier chef, pour lesquels ils (cues) ne sont 
aucunement mandatés(es). Ccci pose Ic problème de la 
responsabilitC collective dans Ia definition des 
orientations de recherche. 

3.6 Les garanties I long terme 
La construction d'un fichier de population est 

I'oeuvre d'une génCration de chercheurs(ses) travaillant 
I Ia poursuite d'objectifs scientifiques bien défmis. Une 
fois ces objectifs atteints, I'équipe pionnière se dissout 
mais l'infrastructure scientifique érigCe demeure. Abors 
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Figure 1 
Structure et contenu du fichier de population BALSAC 

(A) (B) 

Fichier INDIVIDUS Fichier COUPLES 

No. Individu No. Homme 

No. Pêre No. Femme 

No. More No. Manage 
Sexe (ou remariage) 
Nom 

Prénom(s)  

- I  - 

Fichier EVENEMENTS 

No. Individu Evénement 

No. Acte Lieu 

Profession(s) Date 

Residence(s) Type d'acte 

Etc 

 

Fichiers SECTORIELS (FS 

FS I FS 2 FS 3 FS 4 FS 5 FS n 
Echantillon de Employés ElOves d'une Religieux et Echantillon 
contrats de d'une grande institution religleuses d'agriculteurs - - - 

manage industne d'enseignement du 
mdtallurgique secondaire Sauenav 

(IREP) 

ii n'est pas impossible que, les circonstances aidant, 
celle-ci poursuive sa "carriOre dans un environnement 
different, moms sécunitaire, a Ia merci d'initiatives 
préjudiciables aux droits des personnes. Toutes les 
banques de données nominatives sont susceptibles de 
soulever Fun ou l'autre, sinon chacun des problèmes qui 
viennent d'être évoqués. Pour cette raison, ii est 
important que Ia communauté scientifique favorise une 
prise de conscience générale et contribue a une réflexion 

qui, du reste, a été amorcée depuis plusieurs ann6es6 . 

6  Rappelons, parmi d' autres, les importantes 
contributions de notre collêgue David Flaherty de 
I'Universjté Western (London, Ontario). En ce qui 
concerne 1' IREP, voir en particulier J. Goulet 
(1992), C. Laberge et B-M Knoppers (1992), B-M 
Knoppers, C. Laberge et Loic Cadiet (1992), G. 
Bouchard (1993). 
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FIgure 2 

STRUCTURE ET CONTENU DU FICHIER DE POPULATiON BALSAC 

(Fichler central. Exemples de fichlers sectortels) 
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4. LE PROTOCOLE DE LIREP 

Dans Ic but dapporter une solution adequate a 
chacune des questions évoquCes, lIRE? et PUniversité 
du Québec a Chicoutimi ont mis au point un protocole 
relativement complexe qui gouveme aujourdhui Ia 
gestion du fichier BALSAC. Nous en rappelons 
brièvcment Ics grandes lignes. PrCcisons d'abord que les 
quatrc universités (Université du Québec a Chicoutimi, 
Universités Lava! et McGill, Université de Montréal - 
donc quatre organismes publics) sont propriétaires et 
responsables de la gestion du fichier de population. Des 
1977, avec Faide dejuristes, FIRE?' et I'Umversité du 
Québec a Chicoutimi ont instituá un protocole d'accès, 
de conservation et d'utilisation des données. Ce premier 
protocole était constitué de directives et de procedures 
prCvoyant aussi bien des mesures a caractère physique 
ou technique (mots de passe, accés aux Locaux; 
dispositifs d'accès restrictif Ct de cloisonnement des 
fichiers informatisés; etc) que des obligations 
contractuelles faites aux personnes oeuvrant pour lIRE? 
(ex.: règle de Fanonymat dans les résultats et données 
publiées ou diffusées)8 . Sur ce dernier point en 
particulier, 11 stipulait Fassermentation du personnel de 
recherche et des usagers du fichier de même que la 
signature de divers types de contrats (embauche 
d'assistants, construction de sous-lichiers, prét de 
données ... ) assortis de pénalitCs diverses en cas de 
derogation aux rCgles. II confiait aussi a un comité de 
dix membres, indépendant de lIRE?, Ic soin de gCrer 
Faccès aux données et l'application générale du 
protocole. Enfin, ii interdisait l'utilisation du fichier a 
des fins commerciales. 

Durant les années 1980-82, ce cadre d'opération fut 
réévalué Ct révisé en profondeur, un mandat en ce sens 
ayant été donné a une équipe de juristes dirigée par Ic 
professeur Jean Goulet, de la Faculté de droit de 
l'Université Laval. Le nouveau protocole issu de ces 
travaux reprenait les dispositions précCdentes, en les 
Ctendant. II assurait aussi Ia conformité du nouveau 
rCglement avec les legislations toutes rCcentes du 
gouvemement canadien et du gouvemement québ6cois 9 . 

L' JREP était alors la société de recherches sur les 
populations (SOREP). 

Pour le système de protection physique, voir le 
Document I-C-148 de I'IREP. 

Par exemple La loi québécoise de 1982 sur P accès 
aux documents des organismes publics et sur La 
protection des renseignements personnels (L.R.Q., 
C.A-21). 

En vertu de ces amendements, Ia gestion du fichier en 
matiêre d'éthique Ct de droit relevait de trois instances: 
un comité universitaire de déontologie operant a distance 
de FIRE?, Ic Conseil d'administration de l'Université du 
Québec a Chicoutiini (par Ic biais de son Secretariat 
général), La Commission d'accés a Finformation du 
gouvernement du Québec (J. Goulet et coil.., 1983). A 
partir de cc moment, toute demande d'accôs aux 
données, de creation de sous-fichiers et de démarrage de 
projets de recherche devait étre approuvée par ces trois 
instances' 0. A son tour, cc deuxième protocole a été 
amendé a quelques reprises durant les années 1980 
(IREP, 1989). 

En rapport avec Ia question du consentement, le 
protocole fait une obligation aux chercheurs(ses) de 
recueilhir ce consentement auprès de toutes les personnes 
qui fournissent de l'information. Lorsque cette 
obligation ne petit être respectée (exemple: corpus de 
données concemant des milliers de personnes dont 
plusieurs sont décédées), lIRE? s'autorise des 
dispositions d'exception prévues a cette fm par les 
legislations québécoise Ct canadienn&' 

Pour cc qui concerne plus spéciflquement 
l'utilisation du fichier dans le domaine de Ia génétique 
humaine, et en particulier aux fins de Fépidémiologie 
génétique, il a paru justifié d'Claborer un sous-ensemble 
de régles appropriées au type de problémes poses sur cc 
plan. La question de fond peut Ctre posée en ces termes: 
a partir du moment et dans La mesure øü Ia banque de 
données, par Ic biais de l'analyse généalogique ou 
autrement, peut livrer des connaissances a caractére 
quasi medical sur des individus (par exemple des 
connaissances relatives au risque de porter tel ou tel 
gene délétêrc), de quelle maniêre et dans quelles 
conditions ces connaissances peuvent-elles être 
utilisées? La politique élaborée est appuyée sur les 
lignes directrices suivantes. D'abord, il est hors de 
question de dépister des porteurs de genes mutants en 
mettant a contribution Ic fichier dana Ic cadre 
d'opérations dirigées sur des descendances définies 
conune étant a risque sur Ia foi de l'infCrence 

tO  Un modus operandi fut établi avec Ia Commission 
d'accès dans Ic but d'alléger le processus 
d' autorisation. 

Pour le Qudbec, voir Particle 19 de Ia loi sur les 
set-vices de sante et les services sociaux. Aussi: Les 
articles 59 (paragraphe 5) et 125 de Ia Loi sur 
1' accés aux documents des organismes publics et sur 
Ia protection des renseignements personnels (LR.Q., 
A-21). 
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généalogique. Le chercheur violerait alors les régies 
élémentaires du droit et de l'éthique en s'immisçant ainsi 
dans la vie des individus et des families saris en avoir été 
reqws expressément par les intéressés euxmêmes. En 
deuxième lieu, Ia diffusion et lutilisation des 
connaissances de risque ou de toute information person-
nelle a caractère medical ou quasi medical tirée du 
fichier doivent être prises en charge par des instances 
médicaies autorisées, dans le cadre de consultations de 
conseil génétique entre des professionnels de Ia sante et 
des individus qw en font Ia demande. 

Enfin, uric demande d'accès au flchier en provenance 
dun individu pour autre fin que de recherche scientifique 
est admissible seulement sites informations visCes ne 
concement que l'individu demandeur et a Ia condition 
que ces inlormations n'aient pas de connotation médicale 
ou génétique. En vertu du protocole en vigueur, une telie 
requète doit alors ètre acheminée au Secretariat génCral 
de I'Universitë du Québec a Chicoutimi pour être 
approuvCe. Cependant, ii n'est pas dome suite a une 
demande de cc genre si die implique des inlomiations a 
caractére medical ou génétique. L'individu demandeur 
est alors référé a un service medical competent. 

Théoriquement, le fichier BALSAC pourrait 
permetire de regrouper toutes les informations relatives 
a uric méme personne. Mais en pratique, cette notion de 
dossier individuel" n'existe pas. Informatiquement, ce 

dossier n'est que virtuei car les informations relatives a 
un même individu sont réparties entre divers sons-
fichiers (ou tables ) qui ont délibérément étë 
structurées de telle manière qu'il est impossible a 
Fusager de les metire toutes en relation. Cette operation, 
qui ne pourrait ètre réalisée que par les gestionnaires du 
fichier, nécessiterait des réaménagements informatiques 
complexes et devrait d'abord avoir recueilii des 
autorisations externes. 

Depuis deux ans, l'IREP est engage dans uric 
revision en profondeur du protocole de confidentialité, 
qui subit ainsi sa lroisième refonte. L'opération, réalisée 
encore une fois sous Ia supervision du junste Jean 
Goulet, doit être complétée au cours de l'année 1996. Le 
nouveau protocole reprend les principes et les 
principales règles de l'ancien, en les adaptant et en y 
apportant divers ajouts et précisions. Les lignes 
directrices qui sous-tendent Ic protocole sont énoricées 
au Tableau 1. La structure du système est illustrée a Ia 
Figure 3. 

Un demier point mérite attention, celui des droits 
collectifs. Nous nous référons ici a l'obligation des 
chercheurs a protéger l'image des collectivités sur 
lesquelles us travaillent. Cette question est 
particuiièrement delicate lorsqu'il s'agit de recherches  

portant sur des maladies génétiques. En l'absence de 
precautions appropriées entourant les modalités de 
diffusion des résultats, il est dangereux de dormer 
naissance a des stéréotypes péjoratifs qui restent ensuitc, 
et pour longtemps, associés aux populations en cause. 
La prise de conscience de cc problCme a amené l'IREP a 
prendre l'initialive dune sorte de code d'ethique qui a Cté 
propose aux membres de Ia communauté scientifique et 
aux divers groupes d'intervenants en matiêre de maladies 
héréditaires; ii a aussi eté porte a l'attention des 
professionnels des m6dias 12 . 

5. CONCLUSION 

Comme régle générale, Ic protocole de I'IREP 
favorise Ia transparence des operations et des decisions 
de recherche. RéguiiCrement, I'IREP intervient dana les 
médias pour faire connalire Ies développements 
importants qui sont projetés. Réguliêrement aussi, Ia 
politique adoptée en matiêre de confidentialité fait l'objet 
de presentations Ct de discussions dana des colloques ou 
séminaires ouverts au public et réunissant des 
spécialistes du droit, de l'éthique et de diverses 
disciplines. Ainsi, la structure multidimensionnelle de 
decision et de concertation misc en place a partir de 
l'institution universitaire offre uric protection contre les 
possibilités de commercialisation et de "perversion" du 
fichier. Appuyé sur des institutions a caractére public, 
Ic fichier est raisonnablement a l'abri des accidents de 
parcours qui pourraient compromettre son avenir a long 
terme. Nous pensons aussi que le protocole offre une 
protection adequate sur chacun des six points Cnoncés 
plus haut (partie III). A l'appui de cet énoncé, on peut 
mentionner le fait qu'en une vingtaine d'années, 
l'exploitation du fichier n'a donné lieu a aucun incident 
entrainant prejudice a des personnes ou violation de Ia 
vie pnvée, et dIe n'a suscitC aucune plainte de Ia part 
d'individus se sentant lésés. Ii importe de rappeler 
cependant que les situations creCes par les banques de 
données nominatives sont en constante evolution a cause 
des développements techniques continus, a cause des 
transformations de l'environnement juridique et législatif 
et, enfm, a cause d'une evolution dana les sensibilités 
collectives en faveur du respect des droits de Ia 
personne. Ii va sans dire que la communauté 
scientifique doit appuyer sans reserve cc dernier courant 
et se montrer disposée a amender continuellement ses 

12  Voir ace sujet G. Bouchard (1994) et Documents de 
l'IREP no. HI-C-94. 
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pratiques scientifiques pour les rendre conformes aux 	provisoires et doivent être r6gu1irement soumis a des 
principes fondamentaux de la morale collective. Pour 	revisions, dans un esprit de réflexion aussi ouverte que 
toutes ces raisons, ii faut bien reconnaltre que les 	possible. 
protocoles de protection de la vie privée sont toujours 

Tableau I 

SYSTÈME DE PROTECrION DE LA CONFIDENTIALITE 
REGISSANT LEXPLOITATION DU FICHIER BALSAC 

(CARACFERISTIQUES PRINCIPALES) 

CONTENU DU FICHIER : DONNEES A CARACTERE PUBLIC 

PROPRIETE DU FICHIER: QUATRE UNIVERSITES TITULAIRES 

PAS D'INGERENCE DANS LA VIE PRIVEE 

AUCUNE UTILISATION DU FICHIER A DES FINS DE PROFIT POUR SES PROPRIETAIRES OU POUR 
SES GESTIONNAIRES (RECHERCHE SCIENTIFIQUE SEULEMENT, APPROUVEE PAR UN COMITE 
D'ETHIQUE) 

MECANISMES EXTERNES D'AUTORISATION D'ACCES 

• COMITE UNIVERSITAIRE DE DEONTOLOGIE 
• DIRECTION DE L'UNIVERSITE DU QUÉBEC A CHICOUTIMI 
• COMMISSION D'ACCES A L'INFORMATION DU QUÉBEC 

LE FICHIER NE CONSERVE PAS DE DONNEES MEDICALES (a) 

LOGICIELS D'ACCES RESTRICTIF (MECANISME DE CLOISONNEMENT DES DONNEES) 

LA NOTION DE "FICHIER INDJVJDUEL" N'EXISTE PAS CONCRETEMENT (FRAGMENTATION DES 
DONNEES) 

DIFFUSION DES RESULTATS DE RECHERCHE: REGLE DE L'ANONYMAT 

CONTRATS D'ASSERMENTATION DES USAGERS ET EMPLOYES, ASSORTIS DE PENALITES 

11 - SURVEILLANCE CONSTANTE DES OPERATIONS PAR UN COMITE DE CONTROLE (25 - 30 
REUNIONS PAR AN) 

12- SOUCI DE PROTEGER L'IMAGE DES COLLECTIVITES VISEES, EN PLUS DES REPUTATIONS 
INDIVIDUELLES 

(a) Voir le Document no. I-C-153 de l'IREP 



Figure 3 

Structure du protocole de confidentialité. 
Types de protections et de contrôles régissant I'accès et l ' exploitation du fichier-réseau BALSAC 

A caractIre 
Juridique, législatif 

• Code civil de la 
province de 

• Chartedesdi-ojtset 
Québec  

Inatitutjonnel 
(interne et externe) 

des libertés • Comité de contrôle Personnel, 
• Loi sur l'accès de • Comité universitaire contractuel 

1982 (a) de déontologie  
• Conseil 

dadministration de • AssermentatlOn Technique, 
llJniversjtd du des usagers Informatique 
Québec è Chicoutimi • Pénalités  

• Commission daccés a • Résultats 
1information du anonymisés . Mots de passe 

Physique 
Québec . Engagements . Accés restrictil 

contractuels • Cloisonnement de 
sous-fichiers 
Dispersion des Accés contrôlé: 
données • locaux 
individuelles • terminaux 

• ordinateur 
• disques 
• bandes 
• 	listes. 
• __________________________________ _____________________________ 

(a) 	Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignernents personnels (LR.Q., c. 
A-2. 1). Ayant le statut d'organismes publics, quatre Universités sont co-propridtaires du fichier, dont Ia gestion reléve 
de cette loi. 
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ASPECTS JURIDIQUES ET POLITIQUES DE LA 
CONFIDENTIALITE ET DE LA PROTECTION DES 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

L. Desramaux' 

RÉSUMÉ 

Lautcur décrit Ic cadre legal et politiquc qui rCgit lea activités de Statistique Canada en cc qui a trait a Ia collecte, a 
l'utilisation et I Ia divulgation des renseignements, en mettant laccent de facon particuliCre sur lea renscignements 
personnels. Elic met laccent sur les fondements j uridiq ucs de cc cadre, qui sont enonces dana Ia Loi .sur la ala zistique, 
Ia Lot sur Ia protection des renseignements personnels et la Loi sur !'accès a I'information. Enlin, cUe décrit les 
politiques, comme Ia Politique relative flu couplage denregistrements, Ia Politique dinformation des répondants aux 
cnquôtes Ct Ia Politique regissant Ia diffusion des microdonndcs, mises flu point par Ic Bureau pour satisfaire aux exigences 
des dispositions lCgales. 

MOTS CLES: 	Loi sur la stalistique; Lot sur to protection des renseignements personnels Lot sur 
l'accès a I'information; Politiquc dinformation des repondants aux enquf tea; Politiquc 
regissant Ia diffusion des microdonnfes. 

1. INTRODUCFION 

La presentation qui suit a pour objet de fournir un 
aperçu du cadre legal et politique que Statistique Canada 
a adopté pour sassurer que le Bureau s'acquiue de façon 
appropriée de ses responsabilités en ce qui a trait a Ia 
collecte, a Ia protection et a Ia divulgation des données. 

Statistique Canada a deux responsabilités 
fondamentales. L'une, d'informer, au meilleur de ses 
capacités, la population Ct Fautre, d'assurer le secret des 
renseignements personnels qui 1w sont fournis. 

Ces deux responsabilités sont intimement liées. 
Pour être en mesure de répondre aux demandes 
d'information, ii faut absolument disposer d'une source 
stable de renseignements, Ct celle-ci ne peut être assurée 
que si l'engagement aux répondants de protéger les 
renseignements qu'ils ont fournis est respecté. 

Non seulement ces responsabilités sont-elles 
inextricables, mais elles peuvent parfois être en conflit. 
La société a besoin de plus de renseignements pour 
comprendre des problèmes de plus en plus complexes et, 
pour cc faire, die a besoin de renseignements de plus en 
plus détaillés. Par ailleurs, ii est a noter qu'il y a un  

changement d'attitude de Ia part du public en cc qui 
concerne Ia collecte d'information. Les mdividus 
semblent plus préoccupés par laccumulation 
d'information recueillie a leur sujet et lutilisation qui en 
est faite. Us sont aussi inquièts du pouvoir que possCdc 
Ia technologie qul permet entre autres, Ia possibilité de 
jumeler des informations provenant de plusieurs sources 
et de créer ainsi des banques massives de donnécs sur 
des personnes. En outre, Ic public est de plus en plus au 
fait des droits que 1w accordent les lois fédCrale et 
provinciales portant sur Ia protection des renseignements 
personnels. 

Pour répondre de façon responsable et constante aux 
preoccupations du public en cc qui a trait a 
l'accumulation croissante de données, particulièrement 
celles de nature personnelle, ainsi que pour justifier les 
pressions en vue d'obtenir des renseignements plus 
détaillés, Statistique Canada a mis en place un cadre 
legal et politique qw met I'accent exclusivement sur les 
questions de confidentialité, de protection des 
renseignements personnels et de sécurité. 

Ce cadre a pour fondement juridique Ia Lol sur la 
stanstique, Ia Loi sur Ia protection des renseignemenrs 

I  Louise Desramaux, Services d'accès aux données et de contrôle, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), 
Canada, K1A 0T6. 
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personnels et Ia Lol sur l'accEs à l'information, 
auxquelles viennent s'ajouter un certain nombre de 
politiques et de procedures bien définies, qui favorisent 
le respect des exigences légales. 

2. LOl SUR LA STATISTIQUE 

La pierre angulaire du cadre legal et politique de 
Statistique Canada est Ia Lol sur la statistique. Cette loi 
a étá adoptëe pour Ia premiere fois en 1918. Elle a Cté 
modifléc considérablement au flu des ans, Ia demière 
revision importante ayant ëté effectuée en 1971. Elle 
énonce le mandat de Statistique Canada qui consiste a: 
• recueilhir, compiler et publier des renseignements; 
• recenser la population et faire le recensement 

agricole; 
• collaborer avec les ministéres; 
• favoriser et mettre au point des statistiques sociales 

et économiques; 
• veiller a prévenir le double emploi avec les 

ministères. 
Pour mener a bien un tel mandat, trois exigences 

sont nécessaires au niveau des dispositions légales : le 
pouvoir de recueilhir des données, l'obligation de Ia part 
du répondant de fournir des données, et Ia protection de 
Ia confidentialité des données fournies. 

2.1 Pouvoir de recucillir des données 
La Lo, sur la stazistique donne au statisticien en 

chef des pouvoirs étendus de collecte de données, dana 
une gamme variée de domaines. Elle prévoit Ia collecte 
des données, directement auprès des répondants, ainsi 
que l'accés aux dossiers administratifs détenus par les 
ministéres, les administrations fédérales, provinciales et 
municipales, Ct les sociétés. 

2.2 Obligation de répondre 
Depuis sa proclamation en 1918, la Lot sur Ia 

statistique stipule que Ia réponse aux enquêtes de 
Statistique Canada est obligatoire. Au cours des années 
70, les donnécs requises par le gouvernement et les 
chercheurs pour donner suite aux questions sociales qw 
se posaient a ce moment-là Ctaient perçues par les 
répondants comme une intrusion dams leur vie privée. 
Certaines des enquêtes d'alors sont devenues plus 
complexes et, clans certains cas, nécessitaient de longues 
réponses. i.e Bureau était pleinement conscient que, du 
fait de Ia nature plus delicate de certaines de ses 
enquétes statistiques, ii devait permeure Ia participation 
volontaire aux enquêtes. Par consequent, en 1981, Ia 
Lol sur la statistique a été modifiée pour permettre au 

Ministre d'autonser par décret la tenue d'une enquête 
avec réponse volontaire. Toutefois, en vertu de ces 
dispositions, le Ministre n'est pas habilité a faire du 
recensement de la population Ct du recensement agricole 
des enquêtes volontaires. 

2.3 Protection du secret 
Pour contrebalancer les vastes pouvoirs en matière 

de collecte et lobligation, dams certains cas, pour les 
répondants de fournir des renseignements, Ia Loi sur Ia 
statisi-ique comprend des dispositions trés strictes 
concernant Ia coniidentialité. L'article de la Loi qui 
porte sur le secret comprend deux paragraphes. Le 
premier traite de laccés a des relevés identifiables faits 
en vertu de laLoi sur la stattstique et prévoit que nul ne 
pent élre autorisé a prendre connaissance de 
renseignements personnels, sauf les personnes qui ont 
été assermentées en vertu de la loi. 

Le deuxième paragraphe porte sur les 
renseignements qui peuvent étre divulguCs. Le libdllé 
est plutôt maladroit, mais ii importe de retenir que les 
dispositions sont trés contraignantes. En bref, Ia loi 
prévoit que les renseignements divulgués ne doivent pas 
pouvoir être rattachés a un répondant en particulier. 
Cela a donné lieu a Ia mise au point d'un certain nombre 
de méthodes de contrôle de Ia divulgation pour tenir 
compte des aspects pratiques de la garantie de 
confidentialité. La divulgation de renseignements 
personnels n'est permise que deptus Ia modification de 
Ia Lot sur la statisrique en 1971. Auparavant, 
Statistique Canada ne pouvait diffuser que des données 
agrégées. On a toutefois fait exception a cette règle, 
méme en 1918. Par exemple, ii existait un certain 
niveau de discretion quant a Ia divulgation des 
renseignements sur le transport des personnes. Au flu 
des ans, les exceptions ont été élargies pour inclure les 
renseignements ayant trait a un transporteur ou a tine 
entreprise d'utilité publique, aux renseignements ayant 
trait a des établissements comme les hôpitaux, les 
établissements pour malades mentaux, les bibliothéques 
et les établissements d'enseignement, a condition que les 
malades, pensionnaires ou autres personnes dont 
s toccupent ces établissements ne puissent pas êlre 
identifies. Ii existait en outre un certain niveau de 
discretion en ce qui a trait a Ia divulgation des 
renseignements foumis par des répondants, quit s tagisse  
d'entreprises ou de personnes, avec l'autorisation écrite 
de ceux-ci, et pour Ia divulgation des listes dentreprises 
qui pourraient contenir des noms et adresses 
d'entreprises, des genres d'entreprises ou Ia taille de 
celles-ci expnmées en nombre demployés. Ce pouvoir 
discrétionnaire peut être exercé urnquement par le 
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statisticien en chef, exige Ia publication dun arrEtd par 
cc demier et est assujetti a tine politique inteme. 

Même si ces dispositions donnent une certaine 
souplesse quant a la divulgation des renseignements, 
laquelie serait inexistante autrement, les dispositions 
relatives a Ia confidentialit6 sont, comme ii a été 
mentionné précédemment, três rigides. On note de plus 
en plus d'insatisfaction, particuliêrement en cc qui a trait 
aux données des entreprises qui, dans nombre de cas, 
sont protégées et qui, scion des normes raisonnables, ne 
semblent pas devoir être protégées de Ia divulgation, du 
fait qu'elies sont considérées comine d'intérét public ou 
qu'elles ne sont pas de nature delicate. 

La règle de protection du secret comporte une autre 
exception en cc qui a trait au partagc des données. En 
1971, le mandat de Statistique Canada a été élargi pour 
inclure La prevention du double emploi dans la collecte 
des renseignements par les ministères. A cette fin, on 
applique les dispositions de Ia loi concernant les accords 
sur Ic partage des données avec les ministéres, les 
municipalités et d'autres sociótés. Lorsqu'un accord sur 
le partage des données est conclu, les dispositions 
legales prévoient que les répondants soient informes de 
l'accord Ct qu'ils puissent s'objecter au partage des 
renseignement.s les concernant. 

3. LOl SUR L'ACCES A L'INFORMATION 

La Lol sur l'accès a l'information donne au public 
le droit d'accès aux documents que détiennent les 
institutions du gouvemement fédéral tout en tenant 
compte de certaines exemptions, qui sont toutefois 
Iimitées et précises. Une de ces exemptions empeche de 
facon expresse, l'accès par des tiers a l'information 
recueillie en vertu de la Loi sur Ia staristique qw 
pourrait permettre didentifier un répondant. Dc plus, 
tous les renseignements que Statistique Canada met ou 
peut mettre a la disposition du public sont exclus de Ia 
loi. 

4. LOl SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Enfin, tine iroisième loi, non moms importante, régit 
les activités de Statistique Canada, soit Ia Lol sur la 
protection des renseignements personnels. Elle 
comprend des exigences explicites quant a Ia collecte des 
renseignements personnels. Dc façon plus particulière, 

• les institutions gouvernementales ne peuvent 
recueillir des renseignements personnels que 

lorsqu'ils ont tin lien direct avec Ieurs programmes 
ou leurs activités; 

• les personnes auprès de qui on recueille des 
renseignements personnels doivent étre informCes 
des fins auxquelles us sont destinés; 

• les institutions gouvernementales peuvent utiliser les 
renseignements personnels uniquement aux fins 
auxquelies its ont été recueihis ou préparés par les 
institutions ou pour les usages qui sont compatibles 
avec ces fins, a moths que Vindividu ne donne son 
consentement pour d'autres usages. 

La Lol sur Ia protection des renseignements 
personnels autorise en outre les institutions 
gouvernementales qui y sont assujetties a divulguer des 
renseignemcnt.s personnels sans Ic consentement des 
personnes, si une autre loi, comme Ia Loi sur Ia 
sratistique, l'autorise. Cela nous permet un accés 
continu aux dossiers adininistratifs contenant des 
renseignements personnels. Ces dispositions figurent 
aussi dans les lois provinciales stir Ia protection des 
renseignements personnels, 

5. CORRELATION 

Du point de vue de Statistique Canada, les trois lois 
sont bien agencCcs. En cc qw a trait a Ia collecte, Ctant 
donné que les données sont recueillies a des fins 
statistiques uniquement, et que les renseignements 
personnels et d'autres renseignements permettant 
d'identifier des personnes sont proteges de I'accês et de 
Ia divulgation, Ic respect de Ia Loi sur Ia protection des 
renseignements personnels n'a pas nécessité 
d'ajustements majeurs, 

Dans Ic cadre de ses responsabilitds en matière de 
divulgation, l'Agence respecte pleinement les objectifs 
de base de Ia Loi sur l'accès a l'information et de Ia Lol 
sur Ia protection des renseignements personnels, c'est-
a-dire qu'il assure Ic maximum de disponibilité des 
données statistiques, a des niveaux de detail qui ne 
permettent pas d'identifier les répondants a partir des 
renseignements qu'ils ont fournis. 

Des deux lois, Ia Loi sur Ia protection des 
renseignements personnels est celle qui a Ic plus de 
repercussions sur Ia facon dont nous fonctionnons. En 
fait, deux des politiques mternes qui font partie de noire 
cadre legal et politique ont été élaborées pour dormer 
suite de façon particulière aux problémes de protection 
des renseignements personnels. 



6. POLITIQUE RELATIVE AU COUPLAGE 
D'ENREGISTREMENTS 

Une politique ministérielle visant le couplage de 
donnécs a été élaboréc, ii y a presque 10 ans maintenant, 
en réponse aux soucis exprimés par le public et le 
Commissaire fédéral a Ia vie privée concernant Ia 
possibilité, devenue réeiie grace a i'ëvolution de (a 
technologie, du couplage de renseignements personnels 
qui pourraient provenir d'une multitude de sources, et 
ccci sans que les individus concernés en soient 
conscients. 

Bien que les soucis exprimes portaient surtout sur 
l'utilisation des renseignements jumelés a des fms 
administratives ou de réglementation, Statistique 
Canada, fort consciente de Vimportancc du couplage de 
données pour un bureau statistique, a voulu assurer que 
son utilisation pour des fins statistiques et de recherche 
ne soient pas indüment restreinte ou pire, interdite. 

La politique de SC en matière de couplage 
d'enregistrements ne permet cette activité que si cue 
satisfait a de nombreuses conditions, notamment: 
• le couplage doit servir a des fms de statistique ou de 

recherche Ct doit étre conforme all mandat de SC; 
• Ia diffusion des produits du couplage doit satisfaire 

aux dispositions relatives all secret de La Lol sur la 
statistique; 

• le couplage ne doit pas se faire au detriment des 
répondants concernés, et ii doit être evident que Les 
avantages qui en découlent servent l'intérêt public; 

• le couplage est conforme a un processus prescrit de 
revision et d'approbation. 
Le processus d'examen comporte des paliers 

multiples. Le premier est un comité de gestion supérieur 
qui analyse toutes les propositions de couplage afin de 
formuler des recommandations a Fintention du Comité 
des politiques, lequel est compose du statisticien en chef 
et des statisticiens en chef adjoints. Si le Comae des 
politiques appuie Ia recommandation du comité 
subalterne, le statisticien en chef sownet la proposition 
all ministre responsable de Statistique Canada. Soit dit 
en passant, scion Ia sensibilité du couplage, ii est 
possible que le statisticien en chef decide d'élargir le 
processus d'examen pour y inclure une consultation avec 
des organismes externes. 

7. POLITIQUE D'INFORMATION DES 
REPONDANTS AUX ENQUETES 

Une autre politique, a savoir Ia Polirique sur 
l'information des répondants aux enquetes, a pour  

objectif principal d'infonner les répondants du pourquoi 
d'une enquête particuliére. Ainsi, Statistique Canada se 
conforme aux exigences de Ia Loi sur la protection des 
renseignements personnels lorsque 1' Agence recueilc 
des renseignements de cc type, et favonse en outre Ia 
collaboration des rCpondants, étant donnC que lorsque 
ceux-ci sont bien informés, ils sont plus enclins a 
collaborer, notamment lorsqu'ils comprennent l'objectif 
visé par Ia collecte de certaines données. ils sont en 
oulre plus susceptibles de foumir des données de qualité. 

bus les instruments d'enquete utilisés par SC dans 
ses activités de collecte sont passes en revue all mveau 
central. Dans le cadre do processus d'examen, on Cvalue 
I'énoncé des utilisations et des objectifs des enquêtes, 
ainsi que les declarations garantissant aux repondants Ia 
protection de la confidentialité. L'examen permet en 
outre de s'assurer que toutes les exigences juridiques ont 
Cté respectées, que les autorisations voulues pour Ia 
tenue des enquétes ont été obtenues et que, dans le cas 
des enquêtes volontaires, un règlement dexécution a été 
obtenu. 

Les enqu&es qui sont soumises a un examen sont 
Cgalement évaluées dans Ia perspective de la protection 
des renseignements personnels, c'est-â-dire que si des 
identificateurs sont conserves aprés Ia coilecte, une 
banque de renseignements personnels doit être créée et 
enregistrée. Cette mesure est conforme aux dispositions 
de Ia Loi sur la protection des renseignements 
personnels, qui exige l'identification des banques de 
données personnelles Ct Ia description de ces banques 
dans un repertoire des données personnelles publié par 
le Conseil du Trésor. 

Dans les cas oü Ia collecte de données souleve des 
questions de protection des renseignements personnels, 
une reunion est prévue avec les représentants du bureau 
du Commissaire a Ia protection de Ia vie privée. Cette 
reunion ne vise pas a obtenir Vapprobation des 
personnes compétentes, étant donné qu'iI est entendu 
qtfelles doivent conserver ieur impartialité, mais plutôt 
a les informer et a obtenir Ieur point de vue quant au 
respect par SC de tous les aspects des dispositions de la 
Loi sur Ia protection des renseignements personnels. 

S. POLITIQUE REGISSANT LA DIFFUSION 
DES MICRODONNEES 

La misc en oeuvre de cette poiitique sur Ia diffusion 
des microdonnées a été confiée an Comité de Ia diffusion 
des microdonnées, qui est probablement Ic coinité Ic 
plus ancien de SC en matière de confidentialité des 
données. Ce comae a été créé au debut des années 70, 
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au moment de la revision de Ia Loi sur la statistique. 
L'un des changements adoptés permettaient Ia 
divulgation de données personnelles anonymes. 

En vertu de la politique actuelle, Ia diffusion des 
microdonnées est autorisée uniquement si elle améliore 
considérablement la valeur analytique des données 
recueillies, et lorsque le F Agence est convaincue que 
toutes les mesures raisonnables out été prises pour 
prévenir l'identification d'unités d'enquéte particulières. 
Afin de réduire au minimum les risques de divulgation, 
la politique prévoit Fexamen par un groupe dtexperts, de 
tous les fichiers de microdonnées que l'on entend 
divulguer, a partir de critères établis et en faisant preuve 
dejugement pour lévaluation des fichiers. 

Des fichiers épurés de microdonnées sur les 
mCnages sont publiés depuis quelque temps déjà. Des 
pressions de plus en plus grandes s'exercent pour 
produire ce genre d'extrants, et pour y inclure davantage 
de details. Parallèlement, les besoins des usagers 
deviennent de plus en plus complexes, et I'accês a du 
materiel et des logiciels plus puissants facilite Ic 
couplage des fichiers avec d'autres fichiers d'enquête et 
fichiers administratifs. Ce probléme est encore aggravé 
par l'avènement de nouvelles enquêtes longitudinales a 
Statistique Canada. En principe, le risque 
d'identification des répondants a partir des données 
longitudinales accroIt le risque potentiel de divulgation. 
Toutefois, les microdonnées sont Ia seule forme 
d'extrants qui peut pleinement tirer parti du potentiel des 
enquêtes longitudinales, enquêtes qui ont été justifiées 
du fait que leur potentiel analytique pouvait étre utilisé 
par une vaste gamme dusagers. 

Cette 	question 	suscite de nombreuses 
preoccupations et faiL actuellement l'objet de discussions 
par les membres du Comité de Ia diffusion des 
microdonnées et du Conuté de Ia confidentialité et des 
mesures législatives. Elle fait en outre l'objet de 
recherches méthodologiques actives. 

9. POLITIQUES RELATIVES A LA SECURITE 

L'objectif principal des politiques de SC en matière 
de sécunté concerne Ia protection de toutes les données 
de nature delicate, y compris les renseignements 
informatisés, pour éviter que des personnes non 
autorisées y aient accès. 

II existe une preoccupation de plus en plus grande en 
ce qui a trait a Ia capacité réelle de protéger les 
renseignement.s inlormatisés. Les reportages dans les 
médias au sujet de personnes qui ont utilisé a mauvais 
escient des systémes informatiques supposément bien  

protégés ont rendu le grand public plus sceptique quant 
aux garanties de sécurité qui lui soul fournies. 

Nos politiques informatiques prévoient 
essentiellement que le traitement, l'entreposage et Ia 
transmission des données statistiques de nature delicate 
doivent se faire uniquement au moyen d'un réseau auquel 
le grand public n'a pas accés. 

Nos politiques en matière de sécurité prévoient en 
outre que les données statistiques de nature delicate 
soient contrôlées en tout temps. Seuls Ies employés 
autorisés ont accès a ces données, une piste de 
verification de in circulation de celles-ci est obligatoire 
a SC, Ct les inicrodonnées ne peuvent sortir des lieux de 
travail a moms d'une dispense spéciale du statisticien en 
chef. 

10. CONCLUSION 

II semble que le cadre legal et politique ait été un 
outil efficace. II existe un rapport trés net entre Ia 
capacité de SC dassurer la conlidentialité des données 
recueillies, de respecter les droits concernant La 
protection des renseignements personnels des 
répondants, ainsi que de fournir des mesures de sécurité 
appropriées ci le fait que les membres du grand public 
fournissent volontiers des renseignements a I'Agence. 

Ce faiL a été prouvé, au flI des ans, par les taux de 
réponses élevés a nos enquétes. Cette réalité ressort en 
outre davantage des résultats d'une enquête sur Ia 
protection des renseignements personnels entreprise ily 
a irois ans. Méme si 92 % des répondants ont indiqué 
être a tout le moms modérément préoccupés par Ia 
protection des renseignements personnels, seulement 
14 % ont indiqué avoir des réticences a fournir cc type 
de renseignements a Statistique Canada. 

Nous savons que Ies preoccupations concernant Ia 
protection des renseignements continueront de croItre au 
fur Ct a mesure que séIargiront les activités de collecte, 
dentreposage ci dutilisation des renseignements 
personnels. Afin de continuer a pouvoir disposer des 
renseignements dont Ia société a besoin pour résoudre 
les problémes économiques et sociaux, Ic climat de 
confiance qui existe actuellement entre SC et ses 
répondants doit être maintenu. Cela constitue non 
seulement un deli, mais aussi une responsabilité. 
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L'INCERTITUDE ET L'ERREUR DANS LES RECENSEMENTS ET 
LES ENQUETES : UNE QUESTION SERIEUSE 

S.E. Fienberg' 

RÉSUMÉ 

Las bureaux de stalistique gouvemementaux diffusent une somme abondante de microdonn6es venant des rcccnsements 
et des enqu&es, mais les utitisatcurs de ces donnécs s'interrogent souvent sur Is maniêre dutiliscr les spoids 
dchantiIlonnage et les autres renscignements sur I'incertitude et l'cneur foumis par ces organismes. Les poids 
déchantitlonnagc ne constituent quun aspect de Iinccrlitudc ct de I'crreur, et leur role dans l'analysc vane avec Ia 
perspective de tutilisatcur. En régle généraic, Ics autrcs erreurs que l'erreur déchantitlonnage sont plus préoccupantes. 
Pourtant, dies oecupcnt une place restreinte dans lea rapports des organismes et clans las modèles des utilisateurs. Enfin, 
lea erreurs introduites par les bureaux de statistique &fin de protéger Ia confidentialité ajoutent a l'inccrtitude. Une facon 
d'amener organismes Ct utilisatcurs a prendre ces différentes sources dinccrtitudc et d'crreur au séricux consiste I examiner 
d'une facon novatncc In divulgation des microdonnécs. La présente communication propose une nouvdllc approche 
intégréc I Ia divulgation des microdonnécs et I Is declaration de l'inccrtitudc ct de leneur, conforme I Ia pratique 
conternporaine de Ia mCthodologie on statistique. Cette approche amCnera les organismes et les utilisateurs I prendrc au 
séneux les eteurs et l'incertitude clans les données du recensement et des enquêtes. 

MOTS CLES: 	Bootstrap; confidcntialité; tableaux de contingence; fonction de distribution cumulative; protection 
du secret statistique; modCles Iogarithmiqucs linéaires; imputation multiple; modClcs de regression. 

1. INTRODUCTION 

1.1 Buts 
Lorsqu'on passe des données brutes du recensement 

Ct des enquêtes a l'inforrnation, theme de cc symposium, 
ii est souvent question de la necessité de séparer le 
signal et Ic bruit. Comprendre les implications de 
l'incertitude et de l'erreur joue un role essentiel dans un 
tel exercice, et les statisticiens qui s'occupent des 
enquêtes ont rassemblé un jeu d'outils qui leur permet 
d'étudier l'erreur et Ia variabilité, et d'utiliser les 
renseignements recueillis pour établir les limites de 
Finférence sur divers phénomènes sociaux sous-jacents. 
Cet exercice gagne cependant considérablement en 
complexité quand le bureau de statistique s'efforce de 
partager linlormation par Ia diffusion dun ou de 
plusieurs produits de données susceptibles d'aider un 
large éventail d'utilisateurs a analyser les données qui 
sont rendues publiques et a en tirer un enseignement 
quelconque. Un des principaux arguments soulevés id 
est qu'un usage généralisé mais i.ntégré de la  

méthodologie statistique peut faciliter I'acqwsition de Ia 
sagesse désirée. 

Les organismes de statistique, qui produisent les 
données du recensement et des enquêtes, déplorent 
souvent Ic fait que l'utilisateur ne pr&e pas attention a 
l'information sur l'incertitude et l'erreur qu'ils 1w 
communiquent rCgulièrement. De son côtC, l'utilisateur 
soutient que les bureaux de statistique ne tiennent aucun 
compte de ses objectifs et de ses preoccupations en 
matière d'analyse. Amener l'utilisateur a prendre Ia 
variabilité au sérieux, d'oü le litre de cet article, revient 
a combler cc fossé. Le principal argument avancé ici est 
que pour convaincre Futilisateur a envisager 
sérieusement l'incertitude et Ferreur, ii est essentiel 
d'adopter une nouvelle approche intégree a Ia question 
de Vincertitude et de l'erreur dans les enquêtes, de Ia 
collecte des données aux ajustements nécessaires a Ia 
protection du secret statistique, en passant par Ia 
correction des données au moyen d'une méthode 
d'estimation articulée sur un modéle. Quoique l'adoption 
d'une telle approche ne garantisse pas Ia resolution de 
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toutes les difficultés, on pourrait Cliininer ccrtains des 
aspects les plus problématiques de Ia pondération et de 
I'analyse des enqu&es. L'approche préconisée s 'écarte 
radicalement de La pratique courante des orgarnsmes de 
statistique, mais elle aurait l'effet salutaire d'mtëgrer les 
approches contemporaines a Ia méthodologie classique 
de la statistique, comme on le fait déjà dans d'autres 
auires secteurs que celul des enqu&es. 

On se propose id d'examiner les implications de 
I'incertitude et de Ferreur dans le contexte des 
recensements et des enqu&es sous trois angles 
différents : celui du producteur (a savoir, les bureaux de 
statistique), ceiw de I'utilisateur et ceiw du 
méthodologiste. Ce faisant, on formulera des remarques 
sur les pratiqucs actuelles Ct on proposera des strategies 
méthodologiques en vue de l'élaboration d'un cadre 
uniflC qui permettra de s'attaquer aux problêmes de 
l'incertitude et de l'erreur. 

Débutons par deux assertions: 

• Les organismes de statistique gouvemementaux 
effectuent un excellent travail pour ce qui est de 
concevoir les recensements et les enquétes, de 
recueillir les données et de prendre des mesures, cc 
qui inclut Ia preparation de Ia documentation sur les 
diverses sources d'erreur. 

• Ceux qui utilisent les données statistiques 
gouvemementales, que cc soit pour Ia recherche ou 
pour Claborer des politiques, ont tendance a avoir 
une trés bonne idéc de leurs objectifs analytiques et 
sont plus que préts a tenir compte de lincertitude 
associée aux données pour les atteindre. 

1.1 Enoncé du probleme 
Si les bureaux de statistique effectuent un si bon 

travail et si les utilisateurs se montrent si pleins de bonne 
volonté, øü est la difliculté? A notre avis, une des 
difficultés est que les statisticiens d'enquéte Sont souvent 
les seWs a définir Ia portée et Ia nature des problémes 
substantiels et a établir les mesures importantes a cet 
Cgard. Comme Fred Gault et Martin Wilk (1995) l'ont 
réemment suggéré all sujet des statistiques scientifiques 
et techniques canadiennes: 

Qu'on le veuille ou non, a l'instar les 
comptables, les statisticiens spécifient des 
mesures et des indicateurs qui anticipent 
souvent sur les politiques auxquelles on 
s'intéresse. Bref, les programmes de mesure 
des statisticiens pourraient exercer une 
profonde influence sur les politiques. II s'agit 
d'un aspect beaucoup imp important pour quon  

le confie uniquement aux statisticiens.' 
[TRADUCTION] 

Les statisticiens d'enquête ont toujours pensé en 
termes d'objectifs généraux pour Ia collecte de données 
et l'utiiisation descriptive de ces demières. ils ont conçu 
des méthodes statistiques dans une tdlle perspective. Dc 
son coté, l'utilisateur pense plus souvent qu'autrement en 
fonction de buts trés précis au niveau de l'analyse et des 
politiques, et il a typiquement a I'esprit un cadre de 
réfCrence qui correspond aux modéles statistiques 
ordinaires du genre regression. Ces modéles se 
caractérisent par leurs propres vanabilité et erreurs, mais 
ne reflétent pas nécessairement les aspects de l'enquêtc 
par échantillonnage qui revêtaient de I'iniportance au 
moment de Ia collecte des données. Par consequent, ily 
a discordance ou, du moms, ii se crée un fossé entre 
I'information sur I'incertitude et L'erreur que les 
organismes fournissent avec les données publiques et 
Pusage que lutilisateur aimerait faire de ces données, y 
compris sa capacite a exploiter l'information sur 
l'incertitude et Verreur. 

Pour remédier all probléme, nous prCconisons que 
chaque partie en cause entreprenne les choses 
différemment! Les bureaux de statistique doivent 
presenter Ies données et Finlormation d'une autre 
manière, tandis que l'utilisateur doit recourir a une 
approche méthodique pour tenir pleinement compte de 
Pincertitude et des erreurs inhCrentes lors de son analyse 
des données. Cette recommandation s'appuie sur les 
progrés récents de Ia méthode statistique Ct a pour buts, 
d'unc part, d'intégrer les sources derreur all niveau de 
Forganisme et dautre part, de proposer a Futilisateur les 
données sous un format qui Paidera a mieux tenir compte 
de I'erreur lors de la modélisation et des inferences. Le 
cadre propose n'est encore qu'une esquisse et beaucoup 
de details techniques restent a régler. Quoi qu'iI en soit, 
nous pensons que Ic moment est venu d'examiner ces 
questions et que Ia version actuelle du cadre nous permet 
de faire les premiers pas vers une approche statistique 
unifiée a Ia collecte, a Ia divulgation et a Fanalyse des 
donnCes. 

1.2 Structure de Particle 
Le reste du document est structure comme suit. La 

partie 2 décrit la position des producteurs Ct des 
utilisateurs de données d'une manière un peu plus 
détailléc. La partie 3 presents les éléments du cadre 
uniflé, notamment une nouvelle approche a Ia protection 
du secret statistique et a Ia divulgation de fichiers de 
microdonnées a grande diffusion. La facon dont cette 
nouvelle approche permet a I'utilisateur de prendre 
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l'erreur et l'incertitude plus au sérieux est expliquée a Ia 
partie 4, oà sont aussi exposées plusieurs questions de 
recherche capitales dont les rponses prósentent une 
importance cruciale en vue dune application dans Ia 
réa]ité. Enfin, I'annexe décrit les relations entre certaines 
méthodes populaires de protection du secret statistique 
pour divers jeux de variables catégoriques Ct les modèles 
logarithmiques linéaires. J'y esqwsse aussi quelques 
éldments d1une méthode d'application de Ia strategic 
proposée ici, articulée sur un modéle. 

2. POINTS DE VUE SUR LES SOURCES 
D'ERREIJR ET L'ANALYSE DES DONNEES 

D'ENQUETE 

2.1 Le point de vue de l'organisme de statistique 
Pour le caractériser, nous débuterons par I'approche 

classique a Ia conception d'une enquête et a Ia 
quantification, telle qu'on Ia retrouve dens les ouvrages 
et les articles sur Ferreur d'échantillonnage et les autres 
erreurs. Nous passerons ensuite aux principaux aspects 
du traitement Ct de la diffusion des données qw font 
partie du quotidien des bureaux de statistique. Sous cet 
angle, les sources d'erreur comprennent typiquement les 
éléments Swvants: 

• Erreur de Ia base de sondage (a savoir, sous- 
dénombrement différentiel du recensement); 

• Erreur d'échantillonnage (plan d'ëchantillonnage 
complexe de l'enquête); 

• Erreur de non-réponse (biais et variabilité); 

• Erreur de revision (a savoir, imputation des valeurs 
manquantes); 

• Erreur d'appariement (pour les fichiers de données 
combines); 

• Erreur non due a I'échantillonnage (a savoir, type 
d'interview, conception du questionnaire, etc.); 

• Erreur de revision liée a Ia confidentialité (a savoir, 
attribuable a l'erreur introduite dans les données 
consécutivement a un codage supplémentaire, a Ia 
suppression de cellules, a l'addition de bruit on a 
l'échange de données). 

IJapproche habituelle a un tel assortiment d'erreurs 
et d'incertitudes consiste a diviser pour mieux régner. 

Les organismes s'attaquent a chaque composante, voire 
sous-composante, mais presque toujours séparCment du 
reste. L'expression 'diviscr pour micux régners utiliséc 
ici ne doit pas être prise au sens péjoratif. Elle souligne 
simplement le fait que les bureaux de statisuque 
gouvemementaux doivent mener a bien les tâches 
courantes tout en prenant au sérieux Ia multitude de 
problèmes qul affectent les wales données d'enquête 
(lire Patz, 1996; Fienberg, Gaynor et Junker, 1996). 
Une fois que chaque cornposante a Cté maitrisée, Ic 
statislicien dolt essayer de voir comment les combiner 
avec Ies autres éléments en un tout intégrC (lire, par 
exemple, Groves, 1989; Lessler Ct Kalsbeek, 1992). Les 
modéles intégrés pour l'erreur dont on pent vraiinent se 
servir a des fins analytiques sont rares. 

2.2 Le point de vue de I'utilisateur 
L'utilisateur 	typique 	des 	statistiques 

gouvernementales s'intdresse aux relations et aux liens 
causals qui l'aideront a prendre certaines decisions en 
matiêre de poliuques. II se sert des modéles statistiques 
pour décrire ces relations. II considère souvent l'aerreur* 
comme I'inclusion d'un élément d'erreur dans un modéle 
danalyse (C p. ex., Ic terme c de l'erreur de regression 
dans l'équation 1' = + bX+c. Outre cela, 
I'utilisateur type dispose de moyens limités pour 
ass imiler Ia foule d'informations sur Pincertitude et 
l'erreur qui émanent du bureau de statistique d'oii 
viennent Ies données. 

Des décennies durant, les échantillonneurs Ct les 
statisticiens d'enquete (a quelques exceptions notables) 
se sont efforcés de convaincre les chercheurs sociaux et 
les fonctionnaires qui élaborent les politiques quc Ia 
plupart des enquêtes par Cchantillonnage Ct des 
recensements entrepris par Ic gouvernement avaient Un 
but plus descriptif quanalytique (pour un des premiers 
débats sur la difference entre ces deux aspects, lire 
Deming, 1978). La pénétration du mythe .descriptif* a 
notamment eu pour consequence de creuser un gouffre 
entre ce que les enquêteurs et les organismes 
gouvernementaux produisent, d'une part, et cc que les 
utilisateurs s'efforcent de faire avec les données 
publiques, d'autre part. Les poids d'échantillonnage de 
l'enquête (qui reflCtent habituellement Ia probabilité de 
selection et certains ajustements pour les non-réponses) 
et les instructions relatives a Ia variance de l'échantillon 
servent couramment dinterface entre les producteurs et 
les utilisateurs, parmi lesquels ii est des personnes plus 
nalves qui effectuent des analyses pondérées pour Ia 
simple raison que des poids accompagnent les données 
sur Ia bande et parce qu'elles sont persuadées (a tort) 
qu'll s'agit de Ia bonne facon d'intégrer les excentricités 
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du plan déchantillonnage I l'analyse quand elle repose 
sur Un modèle. 

23 Analyse de I'objectif de l'utilisateur 
Comme on l'a indiqué précédeminent, l'utilisateur 

type s'intéresse aux modèles analytiques, en particulier 
I ceux qui autorisent des implications causales. On peut 
donc dire que son objectif consiste I associer les 
variables des reponses Y aux variables explicatives X au 
moyen d'un modéle statistique qui s'efforce de reproduire 
un phénoméne sous-jacent quelconque, jugé important. 
Maiheureusement, ii est rare qu'on puisse observer et 
mesurer Y et X directement. Un recensement ou Ic 
questionnaire dune cnqu&e ne débouchent que sur une 
mesuie apparentée mais faillible des quantités 
auxquelles on s'int&sse vraiment, que nous appellerons 
Y* etr. 

L'utilisateur s'intéresse aux modéles ilustrant Ia 
disthbution conditionnelle de Y étant donné X. Par 
consequent, son objectil consiste I estimer une fonction 
de distribution cumulative (FDC) I variables multiples 
de la formeF ly  ou F 1e  pour diverses valeurs de X, 
ou du moms les caractéristiques dune telle FDC. Dans 
cc cas, le paramêtre Opourrait designer Ia moyenne ou 
Ia variance de Ia population p ou o, ou un paramCtre, 
voire plusieurs, dun modéle statistique comme le 
coefficient de regression fi, vraisemblablement sons une 
forme multidimensionnelle. Bien que les ouvrages sur 
les enquêtes se soient intéressés dans une certaine 
mesure au probléme des fonctions de distribution 
estimative (lire par exemple Rao, 1994, et les auteurs 
auxquels ii renvoie), Ia documentation porte 
principalement sur une forme univariée de Y. Dans Ia 
discussion qui suit, nous nCgligeons ces sources d'erreur 
de la mesure de X qui débouchent des sources incluses 
dans I'évaluation de l'organisme proprement dit et lors de 
la preparation des données. 

L'estimation dtune FDC I variables multiples est un 
problème de statistique général qui englobe plusieurs 
cas spéciaux intéressants. Supposons, par exemple, que 
toutes les variables du modèle de l'utilisateur et de 
lensemble de donnCes soient de nature catégorique, 
comme cela arrive souvent avec un recensement ou une 
enquête. La FDC équivaut alors essentiellement au 
tableau des probabilités conditionnelles (de 1, étant 
donné X), qui correspond a Ia classification croisée des 
variables du tableau de contingence (lire Bishop, 
Fienberg et Holland, 1975). Nous y reviendrons dans 
l'annexe et proposerons une bibliographic et des notes 
importantes sur cc cas particulier. Fienberg, Makov, and 
Steele (1996) nous fournissent d'autres details a ce sujet.  

2.4 Aproche actuelle des organismes de statistique 
Au risque de simplifier a outrance, on peut 

approximativement caractériser l'approche habituelle I 
Ia collecte, au traitement et I Ia diffusion des données 
amsi: 

• recueillir et 'purer. les donnCes brutes, cc qul 
comprend Ia revision, le couplage et d'autres 
operations; 

• protéger les données en recourant I une méthode 
quelconque qui préservera Ic secret statistique; 

• diffuser les données rCsultantes dune des deux 
façons qui suivent, parfois méme des deux: 
- sous forme de tableaux marginaux pour une plus 
vaste classification croisée quelconque (p. cx., choix 
de classifications croisées marginales - - voir la 
discussion en annexe sur les liens entre les tableaux 
marginaux et les modéles Iogarithmiques linéaires); 
- sons forme de fichiers de microdonnées pour les 
variables liées I celles qw intéressent Putilisateur 
(Y, Xe); 

• estimer 0 directement au moyen d'une quantité e 
dénvant de l'échantjflon. 

En réalité, l'utilisateur suit Ia voie tracée par 
Porganisme et estinie Ia FDC F.r  ou directement 
a partir des données publiques grace A la FDC 
'empirique. (convenablement pondCrée pour tenir 
compte de Pimpact du plan d'échantillonnage de 
I'enquête), voire effectue une estimation 
paramétrique plus Claborée et plus lisse I partir du 
paramétre estimé 0, c'est-à-dire 

2.5 Carences de I'approche actuelle 
Bien que cette approche puisse avoir beaucoup de 

sens pour certains problémes de statistique descriptive, 
Ic fait demeure que F7 .. et F7 V• o reflètcnt rarement 
en entier les aspects de I'erreur due au plan 
d'échantillonnage que beaucoup de gens jugent 
importante, notamment Ia creation de grappes. En outre, 
ces paramétres ne reflêtent presque jamais les autres 
sources d'erreur précitées auprès desquelles I'erreur 
d'échantillonnage paralt anodine. D'autre part, étant 
donné les méthodes statistiques relativement 
rudimentaires utilisées pour preserver Ia conlidentialité, 
Putilisateur pourrait toujours réussir I identifiers les 
sujets I partir des données diffusées. Une façon de 
l'Cviter consiste a s'attaquer aux diverses composantes de 
l'erreur eti améliorer séparément Ia protection du secret 
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statistique. Une autre solution serait de revoir ie 
problême de declaration des donnCes d'une nouvelle 
maniêre, plus intégrée. 

3. NOUVELLE STRATEGIE, 
NOUVEAU CADRE 

Dans cette partie, nous proposons une nouvelle 
approche pour Ia divulgation des donnécs d'enquête. 
Nous commencerons avec les buts de l'utilisateur et 
verrons comment les bureaux de statistique devraient 
structurer les données intéressantes en vue de diffuser 
des produits de données adaptés aux objectifs de 
lutilisateur. 

3.1 Genèse de fichiers de pseudo microdonnées a 
grande diffusion 
Notre nouvelle approche depend de La production 

d'un fichier de microdonnées a grande diffusion destine 
a soutenir ies analyses de Ia distribution conditionnelie 
de 1, étant donné I. La premiere Ctape de notre 
recommandation est la suivante: 

1. Combiner les données du recensement ou de 
l'enquête que l'organisme choisirait de divuiguer en 
temps normal sous Ia forme etavec 
les informations statistiques oflicielles sur i'erreur, 
c'est-à-dire erreur de revision, d'appariement, de 
non-réponse, etc., puis se servir d'une technique 
paramétrique ou semiparametrique pour estimer F 
Ct F). avec F7 1 Ct  Frix  e respectivement, oü 0 
représente une nouveile estimation de 0 scion Ia 
disthbution des variables Y et X qw intéresse 
véritablement l'utilisateur. 

Pour une estimation non paramCtrique de F, on 
pourrait songer a une approche statistique classique 
reposant soiL sur un estimateur de densité du noyau ou 
une estimation iisse. connexe (lire Scott, 1992), soit a 
une approche bayesienne articulée sur un mélange de 
procédés Dirichlet (lire West, Muller, et Escobar, 1994; 
Gelfand et Mukhopadhyay, 1995), ou sur ies arbres de 
Polya (Lavine, 1992). Ces instruments servent 
néanmoins surtout a la resolution de problémes qui 
comptent peu de dimensions. Par consequent, ii est 
nécessaire d'entreprendre d'autres recherches pour 
determiner s'iis peuvent étre adaptés aux problémes 
multidimensionnels du recensement et des enquêtes 
auxquels on sintéresse. Même si ces méthodes ne 
s'avèrent pas d'une grande efficacité pour l'estimation 
statistique, dies pourraient se préter aux exigences de  

protection du secret statistique, capitales dans Ic cadre 
de Ia strategic décrite dans cet article. 

En quoi la nouvelle estimation iissée de F diffèrc-
t-elle de l'estimation explicite ou implicite de I'approche 
actuelle? Voici trois exemples. Examinons d'abord Ia 
diffusion des données du recensement. Aux Etats-unis 
comme an Canada, on a beaucoup écnt sur l'importance 
du sous-dénombrement Ct sa repartition entre différents 
groupes de Ia population et regions géographiques. Ne 
pas corriger Ic sous-dénornbrement lors de Ia diffusion 
de données sons Ia fonne F1. X" déboucherait sur une 
estimation biaisée de Ia veritable valeur a laquelle on 
sintéresse, F.  Deuxièmement, en lissant les donnCes 
pour faire ressortir les liens semblables a une regression, 
on parvient typiquement a de rneilleures estimations 
assorties de variances beaucoup plus faibles, quoi qu'au 
prix d'un certain biais potentiel. Enfm, en intégrant 
l'information des organismes sur les composantes de 
l'erreur (qui ont tendance a relever Ia variance) a Ia 
méthode d'estimation statistique, on obtient un nouvel 
estimateur lissé de F. 

Les ótapes subséquentes de l'exercice sont les 
suivantes: 

Au lieu de diffuser Ia FDC estiméc a l'étape 1 qui 
précède, l'organisme procéde a un "échantillonnage'. 
pour crr un fjchier de "pseudo. microdonnées 
baptisé F T jX  et F11ô.  (Le trait supCrieur indique 
quil s'agit d'un échantillon de Ia FDC lissée, 
conformément a Ia maniére dont nous avons déjà 
note Ia FDC empirique, qui correspond a un 
échantillon). 
L'organisme reprend I"ëchantillonnage" pins diffuse 
les fichiers de "pseudo. microdonnées réitérés. 

3.2 Caractéristiques du fichier de .pseudo. 
microdonnées 
Le fichier de 'pseudo. microdonnées créé de Ia 

façon indiquée plus hauL présente plusieurs 
caractéristiqes intdressgntes. Tout d'abord, si on 
considére F YIX  et FYIX.8 comme une sCrie 
d'enregistrements publics sir des particuliers, les 
particulierss en question ne correspondent pas 

nécessairement a des sujets de I'échantillon original de 
l'enquête. La pop ulation est donc rassurée au sujet de la 
protection de Ia confidentialité des réponses, même si tin 
intrus parvenait malgré tout a effectuer indirectement 
des inferences stir les sujets de i'échantillon original. 

II s'agit là d'un point particuliérement important du 
point de vue de Ia protection du secret statistique. 
Puisque les sujets du fichier de 'pseudo. microdonnées 
ne correspondent pas nécessairement a ceux de 

109 



l'échantillon original, on apaise au moms partiellement 
les preoccupations concernant la confidentialité. Aprês 
tout, on ne semble méme plus diffuser de données sur les 
membres de cet échantillon. Ce débat sur Ia protection 
du secret statistique reste néanmoins quelque peu 
spécieux. En effet, en réalité, les sujets dont les valeurs 
Y et I sont fort Cloignées de celles du reste de 
l'échantillon pourraient touj ours être reconstitués grace 
a ce processus d'estimation statistique complexe et 
réapparaItre virtuellement intacts dans le fichier de 
.tpseudo. microdonnées. Des verifications empiriques de 
l'efficacité des méthodes utilisées pour protéger le secret 
statistique restent donc nécessaires. Nous préconisons 
en particulier l'étude de ce problème sous l'angle d'un 
intrus (lire Fienberg, Makov et Sanil, 1994). 

Deuxièmement, cette méthode présente des liens 
étroits avec deux méthodes statistiques qui ont 
rccemmentvu lejour: (1) la méthode bootstrap (Efron, 
1979; Efron et Tibshirani, 1993; Hall, 1992), une 
méthode classique qui nécessite tin échantillonnage 
réitéré (non exhaustif) a partir d'une fonction de 
distribution empirique et (2) limputation multiple 
(Rubin, 1987, 1993), tine méthode bayesienne qui 
permet d'obtenir des valeurs par échantillonnage dune 
distribution a posteriori. En ce qui concerne l'estimation 
implicite a l'approche décrite plus haut, notre préférence 
va au point de vue bayesien. Nous proposons donc aux 
bureaux de statistique d'estiiner d'abord La fonction de 
distribution empirique pour créer tine distribution a 
posteriori complete de Fnx  ou puis de procéder a 
tin échantillonnage avec La méthode d'imputation 
multiple de Rubiii De cette façon, Ia méthode bootstrap 
peut étre considérée comme tine technique 
d'échantillonnage a peu près analogue a la moyenne de 
La distribution a posteriori. 

Troisièmement, le plan d'échantillonnage des 
enregistrements rendus publics ne doit pas 
nécessairement étre identique a celui de Fenquete par 
sondage originale. Pour cette raison, Uorganisme 
pourrait recourir, théoriquement du moms, a un simple 
échantillonnage aléatoire, voire a tin échantillonnage non 
exhaustif a partir de r ŶIX  ou FyjX  a . Rubin (1993) le 
souligne sans expliquer exacternent de queue facon on 
determine ce qu'on pourrait appeler La taille de 
Féchantillon iéquivalent* des fichiers de données 
diffusées. Le principe heunstique est que les données ne 
foumissent qutune quantité limitée d'informations que le 
rééchantillonnage ne permet pas d'augmenter. Afm de 
maintenir le degré d'exactitude approprié dans les 
données, on a besoin d'un échantillon bootstrap de taille 
au moms équivalente, stir le plan conceptuel, a la daille 
efficace de l'échantiL1on pour le plan d'échantillonnage  

complexe, de facon a refléter les effets du plan. IL s'agit 
néanmoins d'une notion tin peu problématique, car Ia 
4aille efficace de Féchantillon* pourrait très bien varier 
d'une analyse a l'autre! 

L'aspect sans doute Ic plus important de cette 
approche reste cependant que Vuuiiisateur peut désormais 
se servir de fichiers de pseudo' microdonnécs pour 
estimer les quantités spécifiques qui l'intéressent, p. ex. 
0, au moyen de méthodes sratistiques types. 
Essentiellement, l'idée consiste a utiliser une méthode 
type comme Panalyse de regression, ou tine méthode tin 
peu plus élaborée, pour obtenir des estimations 
cohérentes des coefficients auxquels on s'intëresse. On 
ne peut toutefois utiliser les estimations habituelles de 
lerreur-type qu'entramnent les instruments d'analyse 
standard. Une des leçons qu'on tire des méthodes 
bootstrap et dimputation multiple est que si lon peut 
estimer e en appliquant des méthodes de statistique 
types a I'échantillon obtenu par une des deux méthodes 
précitées, it est impossible de se faire une idéejuste de 
la variabilité des estimations sans recourir a d'autres 
versions du fichier de pseudo* microdonnCes. Les 
repetitions multiples demeurent cepend.ant relativement 
faciles a effectuer et l'estimation des variances au moyen 
de versions multiples des paramètres estimatifs devient 
tin exercice assez simple qui ne requiert aucun logiciel 
special. 

4. PRENDRE LA VARIABILITE AU SERIEUX 

Nous pensons quil est important de faire une 
distinction entre La production de fichiers de 
inicrodonnées a grande diffusion reposant sur des 
personnes et des données réelles grAce a un processus de 
simulation statistique comme ccliii dont nous venous de 
parler, et le modéle de microsiiuulation typique, qui peut 
reposer sur des modèlcs statistiques apparentés sans 
faire appel a des données sur des sujets reels. II existe 
une difference appreciable entre les 'pseudo personnes*, 
qui ressemblent aux sujets d'oü viennent vCritablement 
les données, et les personnes imaginaires* pour 
lesquelles des données ont été inventées de toutes pièces 
par un processus de modélisation stochastique ou non. 
Le present article sappule sur Ia premiere méthode, pas 
La seconde. 

4.1 Avantages du cadre envisage 
Le cadre envisage, décrit plus haut, présente 

plusieurs avantages. Tout dabord, nous croyons qu'iI 
obligerait les bureaux de statistique a prendre plus au 
sérieux leurs données et leurs sources d'erreur, puisque 

110 



ces aspects jouent un role clé dans Ia modélisation 
décrite a Ia partie 3. En deuxiême lieu, nous pensons 
qu'on résoudrait ainsi en grande partie le problème de 
protection du secret statistique. Troisièmement, le cadre 
produirait des fichiers de microdonnées a grande 
diffusion d'un type qui permettrait a Uutilisateur de 
recounr aux méthodes statistiques types et aux méthodes 
de recherche par modèle. Ces avantages amèneraient les 
deux parties vers une façon plus simple et plus efficace 
d'estimer Ia variance, d'o6 le titre de Ia présente 
communication, 

4.2 Exemples de recherches a efTectuer 
Avant qu'un bureau de statistique puisse se servir du 

cadre propose, un certain nombre de details techniques 
formidables restent a régler. En voici quelques-uns: 

• De queUe maniére l'organisme devrait-il combiner 
les nombreuses sources d'erreur et d'incertitude? 

• Queues méthodes de lissage devrait-on utiliser et 
queUe devrait être rimportance du lissage? 

• Comment peut-on Ctablir Ia taille de l'Cchantillon 
"efficace' pour les fichiers de 	pseudo 
microdonnCes? 	L'application des principes 
bootstrap repose sur l'expansion de certaines series 
(lire Hall, 1992), cc qw exige lutilisation dun 
échantillon bootstrap de Ia taille identique a celle de 
l'échantillon original. Quelle serait Ia notion 
équivalente dans le cas qui nous intéresse? 

• Combien de répétitions sont nécessaires pour 
estimer la variance? Rubin (1987, 1993) en 
préconise quatre ou cinq dans le contexte dune 
imputation multiple. Efron et Tibshirani (1993) 
recourent pour leur part a un nombre de répétitions 
important. Un nombre inférieur de répétitions 
suffirait-il pour l'une ou l'autre approche? 

Par ailleurs, ii se pourrait que l'application 
proprement dite des algorithmes aux situations trés 
multidimensionnelles que supposent les données du 
recensement et des enquêtes nécessitent de nouvelles 
méthodes et de nouveaux principes de statistique. Par 
exemple, ainsi que nous Ic suggérons en annexe, les 
distributions des tableaux de contingence 
multidimensionnels n'ont été simulées sons reserve de 
contraintes marginales qu'essentiellement pour des 
tableaux a deux et a trois dimensions. On aura besoin de 
nouvelles strategies et de nouveaux algorithmes pour des 
tableaux comprenant un plus grand nombre de  

dimensions. II s'agit d'un domaine de recherche pointu 
en statistique et en mathématiques. 

Enfin, ii se pourrait qu'on doive réfléchir aux 
problémes d'estimation statistique dCcrits ici sous un 
angle different de ccliii habituellement présenté dans Ia 
littCrature sur Ia méthodologie. En raison de Ia 
multiplicité des objectifs qu'on s'efforce d'atteindre, 
peut-étre devra-t-on envisager de foumir a l'utilisateur 
des données qui 1w permettront de se rapprocher des 
distributions conditionnelles F. et Fy-jx,  e  au lieu de 
les reproduire d'une manière statistique plus precise. 

4.3 Résumé 
Dans Ic present document, nous nous sommes 

efforcés de montrer que les organismes 
gouvernementaux, a I'instar des utilisateurs, assument 
certaines responsabilités au niveau de l'utilisation des 
données du recensement et des enquétes. Les bureaux 
de statistique ne peuvent désormais plus se limiter a Ia 
production de fichiers de grande diffusion et de longues 
series de tableaux ainsi qu'ils Yont fait dans le passé. Us 
ne peuvent non plus continuer a ignorer les objectifs 
analytiques de lutilisateur. Parallèlement, ce dernier 
doit apprendre de quelle manière diverses sources 
derreur d'enquête affectent ses objectifs et intégrer cette 
information aux techniques statistiques dont il se sert. 

Nous avons soutenu qu'en examinant et en 
exploitant les plus rCcents progrés de la méthodologie 
statistique, on pourrait élaborer une approche intégrée a 
La diffusion Ct a lanalyse des données d'enquéte qui 
aiderait chacun de nous a prendre l'incertitude Ct I'erreur 
au sérieux. Le cadre propose ici constitue peut-être un 
pas dans cette direction. 

ANNEXE: NOTES ET REFERENCES SUR LE 
CAS DES DONNEES CATEGORIQUES 

Cette annexe propose une description annotée du 
processus d'estimation et de simulation mentionné a Ia 
partie 3 pour Ic cas particulier des variables catégoriques 
et des classifications croisées. Nous nous concentrerons 
sur l'estimation paramétrique de Ia FDC qui, comme 
indiquC précédemment, revient a estimer Ia probabilité 
par celluie dans un tableau de contingence. Fienberg, 
Makov et Steele (1996) donnent plus de précisions sur 
cette méthode, dont ils offrent également une 
description. 

La categoric de modèle statistique Ia plus 
couramment utilisée avec les données des tableaux de 
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contingence est le modéle logarithmique linéaire. Pour 
une série de plans d'échantillonnagc fondamentaux (lire 
Bishop, Fienberg et Holland, 1975), on note un lien 
direct enue Ic modèle loganthmique linéaire a hiérarchie 
spéciiique Ct une série de tableaux marginaux 
correspondant aux statistiques suflisantes minimales 
associees au modêle. Si on ne signale que les totaux 
marginaux relatifs a un modéle logarithmique linéaire 
bien ajusté aux données, un autre chercheur pourra 
déduire les probabilités par cellule du tableau de 
contingence complet (lire Fienberg, 1975). Par ailleurs, 
ne foumir qu'un jeu spécifique de tableaux marginaux 
revient a dire qu'il s'agit des seuls totaux dont on a 
besoin pour effectuer des inferences. On suggère donc 
implicitement que tel ou tel modéle logarithmique 
linéaire donnera les résultats appropriés. 

Les deux méthodes les plus couramment utilisées 
pour protéger le secret statistique avec des variables 
catégoriques sont (i) Ia suppression des cellules (lire 
Carvaiho, Dellaert et Osório, 1994; Cox, 1980, 1995; 
Robertson, 1993; Ct Subcommittee on Disclosure-
Avoidance Techniques, 1994) Ct (ii) l'échange de 
données (lire Dalenius et Reiss 1982; Griffin, Navarro 
et Flores-Baez, 1989; et Subcomnuuee on Disclosure-
Avoidance Techniques, 1994). Malheureusement, Ia 
documentation sur Ia protection du secret statistique 
avec les variables catégonques semble s'être 
radicalement Ccartáe de cc qu'on considére désormais 
comme les ouvrages de rCférence sur les modèles 
logarithmiques linéaires applicables aux données 
catégonques. La chose est maiheureuse car Ic maintien 
de La marge est une notion fondamentale a La fois a Ia 
suppression des cellules Ct A Péchange des données. 
Dans Ic premier cas, les cellules sont supprimées sous 
reserve de contraintes marginales alors que dans le 
second, on échange des sujets respectant un jeu de 
marges Ctablies dune cellule a l'autre, cc qui permet de 
maintenir les autres totaux. Les principales 
caractéristiques de ces deux méthodes peuvent &re 
intégrCs aux modèles logarithmiques linéaires, ce qui 
suggêre d'autres manières de protéger le secret 
statistique. Ii se pourrait que d'autres résultats sur Les 
modèles logarithmiques linéaires mentionnés dans Ia 
littCrature nous aident a comprendre les propriétés de 
mCthodes comme la suppression de cellules et I'échange 
des données (lire Ia discussion dans Fienberg, 1995). 

Trouver un tableau de Ui croisC comprenant des 
chiffres qui satisfont une sCrie donnée de contraintes 
marginales est un problème qui a tenu éveillé de bon 
nombre de statisticiens, ces derméres années (lire 
Agresti, 1993; Zelterman, Chan et Mielke, 1995). 
Plusieurs algorithmes ont etC proposes, mais on s'en est  

principalement servi pour des classifications croisCcs a 
deux et a trois dimensions. Dc nouvelles idées, extraites 
de La documentation sur les modéles logarithmiques 
linéaires graphiques, suggèrent qu'on pourrait enfin étrc 
stir Ic point d'appliquer cette méthode a un plus grand 
nombre de dimensions (lire Diaconis et Sturmfels, 1993 
pour un algonthme éventuel et Lauritzen, 1996 ou 
Whittaker, 1990 pour plus dexplications sur les modéles 
graphiques). Le cadre dCcrit a La panic 3 requiert Ia 
production d'une FDC lissCe qui servirait a 
PCchantillonnage. Dans Ic contexte actuel, on pourrait 
en dCduire, au moms de facon heuristique, qu'il faudrait 
envisager les tirages de Ia distribution exacte, sons 
reserve dun ensemble fixe de totaux marginaux. 
Néanmoins, on pourrait aussi choisir de n'utiliser qu'nn 
tableau artificiel s'il satisfait au moms a un modéle 
logarithmique linCaire quelconque de degré supéneur. 
Lauritzen et Whittaker, Diaconis et Sturmfels patient de 
liniportance des modéles graphiques. Une autre 
solution consisterait a créer une distribution a posteriori 
complete des probabilitCs par cellule pour Ic tableau, 
bref recourir aux méthodes d'Epstem et de Fienberg 
(1992), puis a Cchantillonner cette distribution. 

Pour d'autres explications sur les problèmes et les 
approches décrits dans lannexe, lire Fienberg, Makov et 
Steele (1996). 
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PROBLEMATIQUE DE L'AFFECTATION DES RESSOURCES 

T.M.F. Smith' 

RESUMÉ 

L'affectation des ressources est un problème auquel on seat relativcment pcu attardé dana Ia Iittérature scicntifiquc. Lc 
cadre théorique de Ia decision ponetuelle propose par Fellegi et Sunter (1973), tel que lont appliqué Linacre et Trewin 
(1993), est un progrés dens Ia bonne direction. Lauteur examine ici plusieurs fonctions de pertc Ct préconisc lerreur 
quadratique monnc (EQM) totale pour mesurer convenabtement Ia qualité totele. On no peut cependant recourir I cctte 
méthode que s!il est possible d'estimer Ia variance, le biais et Ic coUt marginal on tcnnes quantitatifs on usant, au besoin, 
dc son Jugement profcssionnel. Le cadre formel fad rcsaortir les aspects qui profiteraient dun complement dinformation. 

MOTS CLES: 	Théorie de Ia decision; fonctions de perle; erreurs d'enqute; coOls denquete. 

1. INTRODUCTION 

Dans son ouvrage mtitule Accuracy of Economic 
Observations'., dont la lecture devrait ëtre obligatoire 
pour tous ceux qul produisent Ct utilisent des statistiques 
économiques, Oskar Morgenstern (1963) montre La 
fausseté de Ia plupart des dtalons de I'exactitude des 
statistiques officielles. La qualité des statistiques 
officielles constitue une source de preoccupation 
constante depuis les debuts de l'échantillonnage, et le 
rapport de I'Institut International de Statistique (uS) de 
1926 sur Ia méthode representative mentionne ce qw 
suit, quon pourrait qualifier d'énoncé de mission de tout 
bureau de la statistique: 

a'lfaut s'efforcer le plus possible d'engendrer 
un climat de conflance muiuelle entre l'organe 
faisant office de service de statisrique oJJiciel 
el Ia population, non seulement d'oI 
proviennent les données vitales aux 
statistiques, mais aussi pour qui s'effectue ce 
travail. Le service de statistique officiel 
devrait bien si2r veiller jalousement a sa 
reputation puisque comme chacun salt, ii ne 
suffit pas que la femme de César soil 
vertueuse, le monde enher dolt en être 
convaincu. /TraductionJ 

Dans les enquétes par sondage, l'exactitude demeure 
Ia vertu cardinale et on ne peut y prdtendre qu'en 
adoptant des méthodes qui minimiseront les erreurs a tin 
coüt établi. Avant de minimiser les erreurs toutefois, il 
convient de Les quantifier, tandis que le contrôle des 
coüts exige l'obtention de renseignements adéquats sur 
le coüt des méthodes sous-jacentes. Fort de telles 
informations, I'analyste peut ensuite envisager une 
repartition rationnelle des ressources. 

Le rapport de VhS se terminait sur l'avertissement 
que voici, que tous les statisticiens officiels 
contemporains reconnaltront sur-le-champ: 

Ji serait imprudent de croire que la 
slatisrique officielle ne traverse pas une 
période difficile. Alors que les services de 
statisrique font l'objet de demandes 
croissantes, tant en ce qui concerne 
l'extenszon des calculs a de nouveaux 
domaines que des enquêtes plus poussées, les 
finances publiques sont mises a rude épreuve 
et le budget des bureaux de la statistique a 
plus tendance a rEgresser qu 'a augmenter. 
Dans une telle situation, ii n y a guère d'autre 
solution que prendre tous les moyens 
nécessaires afin d'en obtenir plus avec les 
ressources JInancieres et les effect ifs 
existants.'. [Traduction] 

T.M.F. Smith, Department of Mathematics, University of Southampton, Southampton, Royaume-Uni, S09 5NH. 
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Plus ça change, plus cest la méme chose! 
Soixante-dix ans plus tard, les statisticiens se demandent 
toujours comment répartir les ressources limitées a leur 
disposition pour parvenir a des résultats de haute 
qualitd, malgré diverses erreurs. Bien que le rapport de 
PITS alt également reconnu l'importance potentielle des 
autres erreurs que celle de léchantillonnage sur 
l'exactitude des eslimations issues des sondages, cc n'est 
que dans les années 40 qu'on a entrepris des etudes 
systématiques sur les effets que les erreurs attribuables 
aux non-réponses, aux réponses Ct au codae peuvent 
avoir sur les estimations, en hide et aux Etats-Unis. 
L'élaboration du modéle de lerreur d'enquête totale pour 
le recensement par Hansen et coil. (1961) a Ctabli Ic 
cadre théorique nécessaire a l'Ctude de 14exactitude 
générale. Des travaux subsequents ont perfectionnC 
certains aspects du modéle, permis de jauger diverses 
sources d'erreurs et propose des méthodes permettant 
d'ajuster Fanalyse en presence derreurs spécifiques 
autres que l'erreur d'échantillonnage. Néanmorns, dans 
la pratique, on s'est relativement peu intéressé a Ia 
question de I'exactitude globale et au problème connexe 
de l'affectation des ressources. 

Statistique Canada fait sans conteste partie des 
organismes qui se sont attaqués au problème et, dans un 
article prCsenté a Ia séance de l'IIS a Vienne, Fellegi et 
Sunter (1973) proposent un cadre utile pour Ctudier 
l'affectation des ressources. La rencontre était présidée 
par Tore Dalenius qui, depuis les années 50, n'a cessé de 
prôner l'examen du plan d'échantillonnage global en 
fonction de l'erreur d'échantillonnage totale. Les autres 
documents présentés a cette occasion, par Jabine et 
Tepping (1973) et Nathan (1973), abordaient des 
particularités du méme problème sans toutefois avancer 
de cadre théorique général. Dans son énoncC de 
politique, Statistique Canada (1987) définit les critéres 
applicables a la presentation d'information sur les 
erreurs, alors que Groves (1989) explore Ic chemin peu 
fréquenté du coüt des enquétes. Je n'ai pour ma part 
découvert qu'un article, celui de Linacre et Trewin 
(1993), trait.ant des aspects pratiques du problême de Ia 
repartition des ressources. 

2. ERREUR D'ENQUETE TOTALE 

On connait désormais trés bien les Cléments qw 
composent l'erreur d'enquéte totale. Chaque partie du 
processus de l'enqu&e, de Ia formulation du concept a Ia 
collecte et a l'analyse des données, en passant par 
I'élaboration du plan d'échantillonnage, présente des 
risques d'erreur. Groves (1989, p.  17) a créé un  

diagramme illustrant les composantes de Ferreur totale, 
ventilée en biais et en variances. On peut souvent 
estimer Ia variance a partir de Fenquête, ou d'études 
spéciales entreprises dans Ic cours de l'enquéte, mais 
calculer le biais exige fréquemment des données 
externes. Par consequent, ii n'est guCre surprenant que 
le gros de la recherche ait porte sur les élCments de Ia 
variance, plus faciles a mesurer. Les etudes sur le biais 
dignes de ce nom se rapportent essentiellement au 
recensement, pour lequel ii n'existe pas d'erreur 
d'échantillonnage. Cette repartition des efforts de 
recherche par les théoriciens des enquêtes n'est pas a la 
hauteur de Fapport des biais a l'erreur d'enquête totale, 
apport qui, logiquement, devrait étre du même ordre de 
grandeur que celui des variances. 

Si Testirne tine valeur quelconque de la population, 0 
par exemple, et qu'on identifie k sources d'erreur, un 
modéle pennettant "estimation de I'erreur totale pourrait 
s'exprimer comme suit: 

T=0+EA, 	 (1) 

oü A1  correspond a l'erreur de Ia source j. Les erreurs 
ont une structure complexe puisque l'erreur 
d'échantillonnage depend du plan d'échantillonnage, 
celle des non-réponses, de l'échantillon, ceile des 
réponses, des répondants et celle du codage, de Ia 
correction des réponses. La formation et la gestion 
peuvent in.fluer sur les erreurs a tons les echelons de la 
collecte des donnCes. Malgré cette complexité, ou 
peut-étre a cause d'elle, on formule habitudllement les 
hypotheses qui suivent au sujet des erreurs: 

E(A)) =B, 

(2) 
cov(A1 ,A) =0, j 1, 

Ia derniCre étant Ia plus douteuse. Pour une erreur 
quelconque, iI se pourrait quea2  = 0, ou B1  = 0, mais 
pas les deux. Par exemple, 1es erreurs de la base 
d'échantillonnage créent un biais; les erreurs 
d'échantillonnage, par contre, n'aboutissent souvent qua 
des variances, car Ic biais est fréquemment d'un ordre de 
grandeur négligeable, tandis que les erreurs dues aux 
réponses et a la correction peuvent entraIner a la fois un 
biais CL une variance. L'ordre de grandeur et 
l'importance relative des erreurs dépendront du sondage. 
Diverses etudes montrent que dans de nombreux cas, Ia 
variance des réponses peut avoir autant smon plus 
d'importance que la variance due a l'échantillonnage, et 
que le biais attribuable a Ia couverture et aux 
non-réponses pourrait dominer les éléments de la 

116 



variance, Quoique Ia variance diininue habituellenient 
lorsque Is taille de l'échantillon augmente, dans Is 
plupart des cas, Ic biais reste constant, si bien que son 
importance relative tend a grandir. Pourtant, dans Is 
plupart des enquêtes, on persiste a ne mesurer que les 
erreurs d'ëchantillonnage et on se borne a des 
declarations qualitatives sur les variances Ct les biais 
dautres origines. Les rapports mentionnent souvent des 
seuils de conliance qui reposent urnquement sur une 
estimation de lerreur d'échantiulonnage, ce qui peut 
s'averer irnitile en presence dun biais. Lthonn&eté 
exigerait qu'on s'efforce de mesurer l'erreur d'enquête 
totale avant Is redaction du rapport. 

L'incidence des erreurs ne depend pas seulement du 
type de sondage, mais aussi de ce qu'on estime. Si Ic 
biais peut être minime dans un agrégat, ii arrive qu'il soit 
appreciable dans les estimations dune sous-population 
reprenant Is méme variable. Heureusement, l'inverse est 
faux. Si Ic biais est faible au niveau unitaire, ii le sera 
aussi au niveau de l'agrégat. Scion Jabine et Tepping 
(1973), bien que le biais thin changement net puisse èlre 
faible quand deux enquêtes s'effectuent dims des 
conditions analogues, les biais des changements bruts 
correspondants peuvent être importants. Le biais peut 
varier dans Ic temps et l'espace et les valeurs ne 
s'annulent pas nCcessairement quand on determine 
I'ècart, comme avec les mesures du changement. Le 
fiasco des sondages d'opinion publiques effectues aux 
elections générales du Royaume-Uni, en 1992, a étã 
attribué a maints facteurs, mais aucun d'eux n'explique 
le succès des sondages aux elections antérieures. 
L'explication Is plus plausible est que les sondages 
étaient Largement teintés derreurs mais qu'en 1992, ces 
erreurs se sont additionnées. Les résultats de Félection 
déterminent Is valeur des sondages d'opinion. Combien 
d'enquêtes officielles jouissent-eiles dune validation 
aussi rigoureuse? Les statisticiens officiels sont-ils 
vraiment sürs que les erreurs ne s'accumulent pas parfois 
toutes dans le méme sens? 

Ma these est que les statisticiens n'ont pas réussi a 
instaurer un mécanisme qui permettrait une evaluation 
machinale des principales sources d'erreur de l'enquête. 
Sans une telle evaluation, on ne peut esperer améliorer 
systématiquement les procédés d'enquête. Sans elle et 
face au coat des enquêtes, il est en outre impossible de 
répartir eflicacement les ressources destmées aux 
enquCtes. 

3. AFFECTATION DES RESSOURCES 

Comment affecter les ressources se resume a un 
problème de decision. La théone de Is decision en  

statistique débute par une fonction de perte qui jauge les 
consequences des autres decisions. La difliculté qu'il y 
a I définir une foncuon de perte dans Ic cadre dune 
enquête complexe a variables Ct a buts multiples a 
découragé plus dun analyste I recourir a des méthodes 
fondles. Pourtant, peu iinporte I'enquête, laffectation 
des ressources exige qu'on Cvalue limportance relative 
des divers aspects de Uenquète sun Is qualité des 
résultats. N'effectuer aucun changement reste unc 
decision en soi. Selon dautres documents présentés au 
symposium, ii appert que Is façon dont Statistique 
Canada rCpartit ses ressources est loin d'être idéalc, 
puisqu'on semble notamment affecter des ressources 
excessives a Is correction, dana certains cas. 

3.1 Fonctions de perte 
La fonction de perte choisie depend de l'utilisateur. 

Nombreux sont ceux qui utilisent les donnécs des 
cnquêtes. On ne petit donc satisfaire chacun d'eux. Dana 
une telle situation, il est raisonnable que le statisticien de 
formation suggére une fonction de perte statistique. 
Dana les enquêtes par sondage, oâ doininent les 
moments de second ordre, on recourt habituellement a 
I'écart-type I'erreur quadratique moyenne (EQM). 
L'EQM(T) de I'équation (1), est 

EQM(T)=E(T-uJ)2  
=V(T)+B2' 	

(3) 

k 

B=EB1 , 	 (4) 
i-1 

represente Ic biais global. LEQM vane avec chaque 
variable et domaine d'étudc, si bien que Ic choix d'une ou 
de plusieurs EQM depend des visCes de l'utilisateur. 
Une approche envisageable consisterait a Ctablir une 
fourchette de fonctions de perte et a esther les 
repercussions de différentes affectations (decisions) 
pour les valeurs de Is fourchette. La repartition des 
pertes facilitera Is decision finale. 

L'EQM présente-t-elle une utilité quelconque 
comme fonction de perte pour les problèmes 
d'affectation des ressources? Quoique Is majorité des 
auteurs y recourent sans méme y penser, on note des 
variantes. Ainsi, Nathan (1973) estime que I'EQM total 
correspond a Is somme de 1'EQM de l'échantillonnage et 
de I'EQM du non-échantillonnage. Pour leur part, 
Fellegi et Sunter (1973) baptisent leur fonction de perte 
EQM alors qu'en réalité, ils utilisent tine equation 
analogue a 
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(5) 

Cette equation ressemble plus a l'EQM total qu'I 
FEQM d'un total, puisqu'eIle est la somme des EQM qui 
Ia composent. 

En ce qui concerne les decisions relatives a 
Faffectation des ressources, L(T) paraIt presenter maints 
avantages par rapport a EQM(T). Soit tine encuête 
presentant les erreursA 1  , A22  les variances o , et 	, et 
les biasB1  et B2 	Si B 1 > 0 et B2  < 0, et que 
B = B 1  + B2> 0 , on pourrait rCduire B en auginentant 
limportance du biais B2  . Dans tin tel cas, EQM(T) 
diminue tandis que L(T) augmente. Ii est difficile de 
soutenir qu'une methode qui aecroit le biais d'une eiieur 
sans modifier les autres erreurs puisse améliorer Ia 
qualitè générale d'une enquête. On peut pousser 
i'argument un rien plus loin en soulignant que les erreurs 
a un niveau d'agrégation élevé correspondent a la somme 
des erreurs des niveaux inférieurs. A Pextrême, on ne 
pourra garantir la qualité globale qu'en minimisant 
I'EQM des composantes de Ferreur au niveau de l'unité. 
Pour cela, il est capital de déplacer Ic problême en amont 
dans Ic processus de l'enquête et d'améliorer les 
méthodes qui servent a recueillir, a quantifier et a traiter 
les données. 

Les statisticiens officiels incitent les utilisateurs a 
calculer les mtervalles de confiance pour tenir compte 
des erreurs attribuables a l'enquête. Les declarations du 
Bureau of the Census améncain all sujet des sources et 
de l'exactitude des données (lire Alexander (1994)) en 
sont un bon exemple. Ii &ensuit que les intervalles 
pourraient servir de fonction de perte. Les effets du 
biais sur les propriétés de couverture des mtervalles de 
confiance scion la théorie courante sont bien connus. 
Kish (1965) a trace un graphique de la superficie des 
queues prises séparément et globalement pour divers 
seuils de confiance nominaux, d'après le ratio du biais 
R=B/a. SiR = 1,0, avec un seuil de confiance de 95 
p. 100, Ia queue de gauche donne 0,0015 Ct celle de 
droite, 0,1685, pour tine couverture totale de 0,1700. 
Comme il failait s'y attendre, le biais a une incidence 
plus prononcée stir ies queues prises séparément. Le 
veritable problème quand on se sert du niveau de 
couverture comme fonction de perte est qu'on peut 
améliorer la couverture en réduisant la taille du ratio 
B/c, par exemple en diminuant Ic biais total, tel 
qu'indiqué précedemment, ou en augmentant Ia variance 
par rapport all biais. Ces deux solutions ne représentent 
neanmoins ni l'urie, ni Fautre une amelioration all niveau 
de Ia qualité totaie. A die seule, la couverture ne décrit 
pas adéquatement les propriétés des intervalles de  

confiance et ne convient pas a i'évaluation de La qualité 
totale. 

Yen conclus qu'une mesure de la qualité totale de 
l'enquête devrait reposer stir Ia somme des composantes, 
comme c'est le cas avec L(T) en (5), et non sur une 
mesure globale, comme EQM(T) clans (3). La mesure 
L(T) suppose implicitement que les composantes de 
l'erreur ne présentent aucune correlation entre cUes. Or, 
Groves (1989) fournit des exemples qui démentissent 
cette hypothese. On pourrait modifier Ia mesure de 
façon a inclure ces correlations en recourant a tine 
variante quelconque de l'écart de Mahaionobis. Au lieu 
de L(T), qui repose sur l'échelle de mesure originale, on 
pourrait utiliser: 

L'(T)=Eo+EIB.I. 	 (6) 

La reduction d'un des éléments de l'erreur diminue 
Ia perte aussi bien pour L(T) que L*(T).  Ii y a donc 
amelioration de Ia qualité. 

3.2 Interventions réalisables 
Une fois la fonction de perte choisie, Fétape suivante 

du processus décisionnel consists a determiner Ia série 
d'interventions envisageables parmi lesquelles on en 
retiendra une, c'est-à- dire a prendre tine decision. Par 
intervention, on entend modifier Ia repartition des 
ressources entre les différentes activités d'enquéte. 
Adopter des bases multiples, tout en réduisant Ia tailie 
de l'échantillon constitue une intervention. Les 
statisticiens responsables des operations, qui dirigent le 
processus d'enquête, peuvent dresser Ia liste des activités 
que ion pourrait modifier et indiquer la façon de Ic faire. 
SoitD,j=l , ..., M oüMcorrespondauxactivitésde 
Penquête, et soit A Di., les changements réalisables, 
habituellement ponctuels. Chaque activité entralne Ia 
consommation de ressources, avec les coOts que cela 
suppose. Groves (1989) décrit en detail les fonctions de 
coüt de diverses activités d'enquête. Soit C. Ic coüt de 
l'activité D. a son mveau actuel et A C. Ia variation du 
coüt amenée par la modification ZD.. Le coüt 
augmente avec Ic niveau d'une activité et vice versa. 

Une intervention realisable correspond a uric suite 
quelconque d'actions qui satisfait a tine contrainte 
budgétaire. Pour un budget donné, toute série de 
changements 

AD= (ADI,  ... ,ADM) 	(7) 
de sorte a cc que 

EAC1 ~ 0, 	 (8) 
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est unc intervention realisable. Une intervention 
realisable ne peut donc aecroltre Ic coüt de Penquête, 
mais bien le réduire. Les praticiens de Ia statistique 
dcvraient connaitre le cott total des activitCs d'enquête. 
Pour prendre une decision, ii leur faudra aussi savoir les 
coüts marginaux. Sans renseignements de cc genre, il 
est difilcile de voir comment us pourraient dormer des 
conseils sur les changements a apporter. Dans Ic 
meilleur des cas, us se borneront a défendre Ic statu quo. 

Lorsqu'on voit le nombre des activités d'enquéte, 
Cnumérer les changements envisageables paralt une 
tâche colossale. En rCalitC, quelques grandes activités 
auront un impact considerable sur les coüts Ct une 
incidence potentielle sur L(T). Eliminer un rappel lors 
d'un sondage, réduire Ia taille de l'échantillon en 
diminuant le nombre d'interviews par UPE ou changer Ia 
méthode de correction en sont des exemples. En se 
concentrant d'abord sur les principaux aspects et en 
modifiant les activités scion diverses grandes 
combinaisons de AD, Ia tãche nest pas insurmontable, 
ainsi qu'on le constatera dans létude de cas de Ia partie 
4. 

I.e cadre propose ici est identique a ccliii de Fellegi 
et Sunter (1973), si Ce nest que ces demiers sont allés un 
peu plus loin en Ctudiant les consequences de 
changements continus. us ont ainsi dCcouvert les 
conditions nécessaires a une repartition optimale des 
ressources. Maiheureusement, ils sont parvenus a Ia 
conclusion que ces conditions sont irréalistes Ct n'ont 
aucune valeur d'application pratique. Leurs remarques 
negatives ont dbranlé Ia simplicité fondamentale de la 
structure proposée au depart et semblent avoir fait 
avorter des recherches plus poussées. Le mieux est 
souvent l'ennemi du bien. A mon avis, le cadre 
méthodique des changements ponctuels est valabie. Ii 
pourrait dormer lieu a des ameliorations intéressantes a 
Ia qualité des enquétes, si jamais ii était retenu. 

3.3 La decision opérationnelle 
L'étape suivante consiste a évaluer l'effet des 

interventions réalisables, représentées par les 
changements A D sur les erreurs d'enquête. Ce facteur 
se rattache a Ia fonction de perte qu'on peut désormais 
écrire L(7'. A D). On résout le problème daffectation 
des ressources en choisissant I'intervention A D, qui 
minimise L(T AD). Chaque intervention realisable agit 
sur tm sous- ensemble d'erreurs denquéte et Ia difficulté 
que doit surmonter Ic praticien consiste a évaluer les 
effets resultants. En un mot, il doit remplir les cellules de 
la matrice des erreurs provenant des interventions. Les 
effets attribuables a une modification de Ia taille de 
l'échantillon peuvent ëtre évalués a partir de cc que l'on 

salt de Ia structure des erreurs d'Cchantillonnage; l'effet 
d'une meilleure couverture attribuable a Ia modification 
du plan d'échantillonnage est plus difficile a determiner, 
mais on pourrait toujours parvenir a me estimation 
grossière. Les estimations pourraient être échelonnCes au 
moyen d'une analyse de sensibilité. II suffirait ensuite 
d'évaluer les effets des erreurs de rCponse et de calcul au 
moyen dexpériences poursuivies en cours d'enquéte. 
Pour cela, les statisticiens responsables des operations et 
les méthodologistes devront coopérer. En labsence 
détude utilisable, le statisticien devra user de son 
savoir-faire pour effectuer un jugement subjectif sur 
l'incidence des erreurs. Une fois de plus, on pourra 
recourir a une analyse de sensibilité pour produire une 
fourchette dejugements subjectifs. On néglige parfois 
les erreurs attribuables a la publication des résultats en 
temps opportun. Tons les aspects de l'enquéte 
demandent du temps et de Pargent. Pour lorganisme qui 
produit les données, mesurer Ic temps en 
années-personnes, pins convertir Ia valeur obtenue en 
une somme d'argent s'avère relativement aisé. Il n'en va 
pas de même pour l'uiilisateur. Dc quelle manière 
lopportunité des données agit-elle sur la fonction de 
perte L(7') ? Une facon de Ic savoir consiste a supposer 
qu'au temps r + s, s > 0, l'utilisateur se servira des 
données recueillies au temps t (inclusivement) pour 
formuler une prevision T(t + sit), sur Ia valeur rCcile de 
T au temps I + s. L'erreur de prévis ion estimative peut 
être ajoutée a L(7). Habituellement, cette erreur 
augmente avec s et, plus Ia variable évolue rapidement 
dans le temps, plus l'erreur est importante. Cette 
approche devrait dormer une We raisonnable de Ia 
pénalité associée a Ia production tardive des données. 

Une fois que les entrées de Ia matrice 
interventions-erreurs ont été calculées, il ne reste qu'â 
évaluer Ia fonction de perte pour chaque intervention 
realisable. lJintervention ou les interventions donnant Ia 
valeur la plus faible pour Ia fonction de perte pourront 
subséquenunent étre envisagées comme mesure 
susceptible d'améliorer Ia qualitC de l'enquête. Si 
I'intervention entralnant Ia perte Ia plus faible doit dtre 
rejetée, on en déduit soit qu'on a sélectionné Ia mauvaise 
fonction de perte, auquel cas 11 faudra en choisir une 
autre, soit que certaines entrées de Ia matrice sont 
erronées. Ceiles-ci devront donc êtrc repérées et 
modifiées. 

La beauté de cc cadre dCcisionnel est qu'iI permet 
une identification explicite des problèmes; il devient des 
lors impossible de s'abriter derriCre des declarations 
générales sur la difficulté de changer. Par consequent, 
on peut &attaquer directement aux questions de 
I'importance des corrections ou des effets des 
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non-réponses, principales preoccupations des praticiens. 
La quête de la solution idéale débouchera rarement sur 
des résuitats valables et dans La majorité des cas, une 
réponse approxixnative donnera une We adequate des 
changements les plus utiles. 

4. UNE ETUDE DE cAS 

Linacre et Trewm (1993) donnent un exernple de 
I'appiication des principes qui précédent. II s'agit de la 
seule étude de cas que j'ai retrouvéc dans La littérature a 
presenter lerreur d'enqu&e totale dans un cadre 
coherent Ces auteurs examinent comment on pourrait se 
servir de diverses etudes d'évaluation effectuées 
parallèlement a i'enquête australienne de 1984-1985 sur 
l'industrie du bâtiment pour orienter L'adaptation de cette 
enquëte pour 1988- 1989. Scion eux, les résuitats sont 
au mieux indicatifs et une evaluation subjective s'impose 
quand on ne dispose que d'informations qualitatives. 
Lorsqu'ils doutent de Ia fiabilité de leur erreur 
estimative, Linacre et Tren recourent a des analyses de 
sensibilité. II vaut la peine de citer l'introduction de 
ltétude de cas: 

"On recourt souvent aux etudes d'évaluation 
pour trouver unefacon efJicace d'atténuer les 
autres erreurs que celle d'echantillonnage. 
Une question qui revientfrequemment dans la 
pratique a trait a Ia manière dont les 
ressources disponibles en vue d'une enquete 
sont attribuées aux diffe rents volets de 
l'exercice. Que devrait-on investir dans 
l'élaboration d'un plan d'échantillonnage de 
bonne qualite, dans les essais-pilores, dans un 
recensement sur le terrain plutOt que par Ia 
poste, dans un suivi serré des non-répondants, 
etc.? Chacune des tãches ayanr pour but de 

édwre l'erreurm requiert des ressources et la 
difficulté consiste a minhiniser l'erreur globale 
d'un sondage, sous reserve d'une ou de 
plusieurs contraintes fixes applicables aux 
ressources. ' [Traduction] 

L'article aborde ensuite la question du 
fonctionnement de l'enquête et examine diverses 
strategies d'oü les auteurs tirent un jeu d'options 
envisageabies pour Ia nouvelie enquête. Au lieu de se 
restreindre aux solutions réaLisables, us évaiuent Ic coUt 
et La fonction de perte de chaque option. La fonction de 
perte retenue est La racine carrée de l'erreur quadratique 
moyenne (TEQM) d'un estimateur clé. Les options sont  

ensuite reportées sur le graphique de Ia figure 1, qw 
oppose Ic coüt a Ia valeur de IEQM. 

La distribution des résultats est remarquable. Les 
options coütant 300 000 $ prCsentent Ia méme valeur de 
IEQM que celles dix fois plus chères. La solution 
retenue au depart réduit le coüt de l'enquête au tiers du 
coüt enregistré en 1984-1985, mais elle en double Ia 
iEQM. (Soulignons qu'en ramenant la taille de 
l'échantillon a 25 p.  100 de celui de 1984-1985, on 
doublerait aussi lterreur d'échantillonnage.) Une autre 
solution réduisant le coat de l'enquêtc du tiers, par 
contre, nentralne qu'une légére hausse de iEQM, et est 
a peu près deux fois plus efficace que celle sélectionnée 
avant l'étude d'évaluation. 

Cet exemple montre qu'une systématisation du 
processus décisionnei en vue de La reconception d'une 
enquéte peut donner lieu a des changements draconiens 
dans Ic choix des options. Sans cette étude, La premiere 
solution retenue aurait été loin de la solution idéale. En 
outre, Ia gamzne d'options se serait considérablement 
rétrécie Si on n'avait tenu compte que des solutions 
réalisables, scion certaines contraintes Cconomiques. 

5. CONCLUSIONS 

Le cadre propose par Fellegi et Sunter et élargi dans 
Ic present article propose un mécanisme autorisant tin 
examen systématique des consequences qui découlent 
des différentes possibilités daffectation des ressources 
aux diverses activités de l'enquête. Passer par toutes les 
étapes du processus décisionnel n'est pas aisC, mais La 
difficulté d'une tâche ne signifie pas qu'on doit 
abandonner celie-ci. Ce nest qu'en adoptant une telle 
approche qu'on parviendra a cerner les domaines qw 
exigent un surcroIt de donn&es ou une information de 
meileure qualité. Les statisticiens devraient faire appel 
a leur formation professionnelle dans Ia gestion des 
travaux de statistique. 

Ii est intéressant de se demander pourquoi si peu de 
progrès ont été réalisés jusqu'à present dans Ia 
resolution du probléme de l'affectation des ressources. 
L'explication la plus manifeste est qu'ii s'agit d'un 
problème fort complexe et qu'il faut vaincre une 
incroyabie force d'mertie avant d'apporter des 
modifications a Ia plupart des regimes existants. 
Cependant, les enquêtes évoiuent périodiquement et on 
coupe régulièrement Les budgets. Des decisions sont 
donc pnses qui entrainent des changements. Pourquoi 
a-t-on écrit Si peu sur La question? Une raison semble 
être que les méthodologistes jouent souvent le role de 
combattants du feu, en cc sens qu'on leur demande de 
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corngei les analyses tmc fois les erreurs cornmises. Pour 
paraphraser Groves (1989), les méthodologistes 
mesurent les erreurs plus souvent qu'ils ne les réduisent. 
Bien que Ia chose soit comprehensible pour ceux qui 
s'occupent de I'analyse secondaire des données 
denqu&e, apparemment cette remarque s'applique aussi 
I bon nombre de statisticiens responsables des 
operations, et Ia majeure partie de Ia documentation sur 
les erreurs d'enquête publiée par les statisticiens officiels 
a trait a l'estirnation des erreurs pendant l'analyse plutôt 
qu'à Ia reduction de ces dermères au niveau théorique. 
II semble Cgalement exister un écart culturel entre les 

rvsponsables des operations, qui dirigent Ic sondage Ct 
se penchent sur les problèmes pratiques courants des 
enquêtes, et les méthodologistes, qui s'intéressent 
davantage aux principes de Ia statistique. Ces deux 
groupes doivent se rejoindre, non seulement pour 
repenser les enqu&es, mais aussi pour améliorer Ic 
fonctionnement quotidien des sondages en cours. Pour 
cela, ii faudra néanmoins attendre qu'on intégre les 
experiences stir I'erreur au train-train des enquêtes; alors 
seulement possèdera-t-on Ic genre d'information sur les 
erreurs d'enquête qui permettra d'apporter les 
ameliorations souhaitées I Ia qualité des sondages. 
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C Plans "optimums" potentiels 
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Figure 1, iEQM% v coilt total pour plusieurs options d'affectation des ressources 

(Reproduit, avec permission, de Linacre et Trewin (1993), Total Survey Design - Application to a Collection of the Construction Industry, 
Journal of Official Statistics, 9, 611-621, Figure 1, p.  618). 
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L'application de la théorie décisionnelle a 
1'affectation des ressources devrait savérer 
particulièrement utile pour apporter les changements 
voulus aux activités d'enquête, consécutivement aux 
modifications que subissent le budget. La théorie 
décisionnelle peut aussi avoir son utilité pour introduire 
des changements majeurs aux méthodes. Les principes 
dassurance de Ia qualité totale nous apprennent quon ne 
peut atténuer les erreurs quen apportant des 
changements au systéme d'enquête, bref, en remontant Ic 
probléme plus a lavant du processus d'enquête. On 
pourrait soutenir que Ia plus importante contribution a 
l'amélioration des enquêtes, Ia contribution qw présente 
le meilleur potentiel quant a La reduction de toute une 
gamme d'erreurs, est Vavênement de Vinterview assistée 
par ordinateur. L'IPAO et 1'ITAO ont concouru a 
diminuer les erreurs de réponse, de correction et de 
codage, plus toute tine série d'erreurs de traitement. Une 
evaluation qualitative de Pincidence de ces nouvelles 
méthodes sur les coüts Ct les pertes de%Tait accompagner 
leur muse en pratique. On pourra recourir a une analyse 
statistique systématique pour confirmer Fincidence des 
changements apportés au système. 

En terminant, i] vaut la peine de citer Ia conclusion 
a laquelle parvierment Linacre et Trewin: 

*Pour réaliser d'autres progrés et minimiser 
l'erreur totale par une affectation rationnelle 
des ressources, on devra determiner et verifier 
les liens entre l'erreur et les ressources pour 
la gamme complete des sources d'erreur. On 
pourrait y arriver d'abord en identijiant les 
autres grands paramétres des sources 
d'erreur, puis en cré ant des modèles qui 
associeront ces paramètres a l'utilisation des 
ressources. Laprésente étude est un pas dans 
cette direction. Ilfaut espérer que les organes 
de statistique qui poursuiven t des travaux sur 
l'affectation opt1 male des ressources dans le 
con texte de l'erreur totale signaleront leurs 
pro gres au reste des statisticiens et qu 'ainsi 
s'étendra notre bagage de connaissances dans 
un domaine relativement peu connu mais 
d'une importance considerable. [Traducrion] 
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RENSEIGNEMENTS SUR LA QUALITE DES DONNEES FOURNIS AUX 
UTILISATEURS DE L'ENQUETE SOCIALE GENERALE 

DE STATISTIQUE CANADA 

D. G. Pato& 

RESUM1E 

Pour pouvoir thtcqxier cectemcnt des donnécs staliataqucs, ice utilisatcurs doivcnt 6tre en mcsurc d'ãvalucr Ia qualité 
de cea derniães. On pit puNier, psesilelement a des estinabons calculs I partir dci rãultats d'unc enquétc, une mceur 
de Is qualité de Gee estimations, telic quc Ic coefficient de variation ou un intcrvallc de confiance. Toutcfois, dane Ic cas 
de I'Enqu& sociale gààalc, on diffuse non seulement des estimations, man aussi un fichier de microdonnécs. La plupart 
des estimations fondécs eur lee donnecs dc l'ESG qui figurcnt dana Ice rapports et lea publications sont produites I 
l'extérieur de Slatistiquc Canada, au mayen des microdonnács. Lc present article décnt divers outils que l'équipc de 
l'Enqute sociale generak foumit aux utilisatcure des donnécs pour prdciscr Is quahté des estimations qu'ili prodweent 
cites lignes dircctnccs I suivrc quand lIe publient ccs estimations. 

MOTS CLES: 	Qualité des donnécs; effete du plan de sondage. 

I. INTRODUCrION 

Pour interpreter correctement les données 
statistiques, I'utilisatcur a besoin de mesures de kur 
qualité. Le present article donne un aperçu des moyens 
utilisés pour informer les utilisateurs des dormécs de 
l'Enquêtc sociale générale (ESG) de Ia qualité de ces 
deznières. On commence par décrire brièvement I'ESG, 
puis on examine Ia politique de Statistique Canada 
visant a informer les utilisateurs sur la qualité des 
donnees. On décrit ensuite les méthodes particuliêres 
suivies pour informer les utilisateurs des donnees de 
I'ESG, en les comparant a celles d'autres diffuseurs de 
donnees d'enquête. Enfin, on envisage certaines 
modifications qui pourraient être apportécs aux 
pratiques de l'équipe de I'ESG. 

Enquête sociale generale 
L'Enqu&c sociale génCrale (ESO) est une enquete-

mCnage que Statistique Canada effectue annuellement 
depuis dix ans. Elle a pour objectif, d'une part, de 
collecter des données sur tin large éventail de 
caractéristiques sociales, telles que la sante, l'utilisation 
du temps, les antécédents familiaux, Ia victimisation et  

le niveau de scolarité, ci, d'autre pail, de diffuser Ies 
données sous forme agrégée et sous forme de fichier de 
microdonnées destinées I Cue analysées par les 
fonctionnaires, les universitaires, Ct d'autres organismes 
et particuliers intéressés. 

La population cible de l'ESG englobe la population 
tie vivant pas en etablissement des 10 provinces du 
Canada. Les donnees sont collectées par téléphone 
auprCs d'tm échantillon selectionné selon Ia méthode de 
composition aléatoire et auprCs d'échantillons 
complémentaires de populations spéciales présentant un 
intérCt particulier, parfois selectionnés a partir de listes. 
D'autres renseignements sur Ia méthodologie de l'ESG 
figurent dans Norris ci Paton (1991). 

Les données de l'ESG sont diffusées de plusieurs 
façons. Une gamme de résultats particuliCrcment 
importants ci intéressants sont publiés dans Le 
Quoridien, publication quotidienne de Statistique 
Canada oü sont annoncés les rCsultats des enquCtes ci 
les dates de diffusion des données. Statistique Canada a 
publié un rapport détaillé décrivant en detail les résultats 
de l'ESG pour plusieurs années de référence. Cependant, 
les fichiers de microdonnées sont le mode Ic plus 
important de diffusion des données de I'ESG. 

David G. Paton, 1)ivision des méthodes d'enquCtes des ménages, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), 
K1A 0T6. 
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Politique de Statistique Canada 
L'ESG étant uric enqute de Statistique Canada, les 

membres de l'équipe de projet diffusent les données et 
informent les utilisateurs conformément aux politiques 
de Statistique Canada. Une des sections du Manuel des 
politiques de Statislique Canada a pour titre Politique 
visant I infonner les utilisateurs sur la qualité des 
données et la méthodoIogie. (Statistique Canada, 1992). 
Dans l'énoncé de ceuc politique, Ic Bureau reconnalt que 
les utilisateurs de produits statistiques doivent obtenir 
des renseignements supplémentaires pour pouvoir se 
servir des données comme il convient et les interpreter 
correctement, Ct qu'il 1w incombe donc de fournir cette 
information. 

L'énonc de Ia politique de Statistique Canada est le 
suivant: 

Statistique Canada fournira aux utilisateurs des 
indicateurs de la qualité des donnécs diffusées Ct des 
descriptions des concepts, des definitions et des 
méthodes utilisés. 

II faut joindre aux produits statistiques de Ia 
documentation relative I Ia qualité Ct I Ia 
méthodologie ou prévoir d'y inclure un renvoi a 
celle-ci. 

La documentation relative a Ia qualité et a Ia 
méthodologie doit ëtre conforme aux normes et 
lignes directrices Cmises, I intervalles irréguliers, 
aux tennes de Ia présente politique. 

Dans des circonstances spéciales, ii est possible 
d'obtenir l'autorisation de se soustraire aux 
exigences de la présente politique en procédant de Ia 
façon dont ii est fait état au paragraphe ci-dessous 
traitant des responsabilités. 

II faut faire connaltre aux promoteurs d'enquêtes 
effectuées contre remboursement des frais et de 
projets de consultation statistique I l'issue desquels 
Statistique Canada ne publiera aucune donnée, les 
sections pertinentes des normes et lignes directrices 
émiscs en vertu de Ia présente politique et les inciter 
I les respecter. 

Les normes et lignes directrices publiées aux termes 
de cette politique permettent de dégager trois grandes 
composantes de l'information supplémentaire jugée 
essentielle a I'interprétation et I I'utilisation correcte de 
toute donnée: 

Que devrait representer les données? Quels sont les 
concepts présent.ant Un intérèt ou pertinents en 
regard des poliuques? 

Comment les donnees de l'enqu&e représentent-
des ces concepts? Dans queue mesure les données 
s'Ccartent-elles des concepts prCsentant un interet, 
en raison du plan de sondage? 

Quels sont I'erreur et Ic degré d'incertitude associCs 
aux données? Dana queue mesure les estimations 
pourraient-elles s'écarter accidentellement de 
certaines valeurs réelles? 

La premiere de ces composantes correspond aux 
concepts et definitions qui, en vertu des normes Ct des 
lignes directrices, doivent ètre fournis en meme temps 
que les données et qui, plus prCcisément, incluent la 
description de l'enquéte, de Ia population cible, de Ia 
pCriode de référence et du questionnaire utilisé. 

La deuxième composante correspond, en grand 
panic, aux prCcisions mCthodologiques dont le compte 
rendu est recommandé dans les normes et lignes 
directrices, y compris la mCthode de collecte des 
données, Ic plan d'échantillonnage et les méthodes de 
saisie, de traitement, de verification, d'imput.ation, de 
pondCration et d'estimation. 

Pour fournir les renseignements correspondant I la 
troisiCme composante, I savoir I'erreur et Ic degrC 
d'incertitude, il faut dCcrire les diverses sources d'erreur 
et d'incertitude, et donner des mesures de leur amplitude. 
A cet égard, II convient de tenir compte de l'erreur de 
couverture, de l'erreur d'échantillonnage, de l'erreur non 
due I l'échantillonnage et des erreurs de réponse. 

Le cas de I'enquête sociale générale 
L'ESG donne lieu I deux diffusions de données 

importantes. La premiere, effectuée dans Le Quoridien, 
est assez breve (le communiqué du 61uin 1995 comptait 
environ deux pages (Statistique Canada, 1995)), Ct vise 
surtout a exposer quciques faits saillants qui se dégagent 
des donnécs de l'ESG et I annoncer Ia diffusion des 
données. L'autre correspond a la publication du fichier 
de microdonnécs I grande diffusion. Ce dernier contient 
des données sur un grand nombre de variables (400) 
pour chaque répondant de I'ESG (qui, typiquement, en 
compte environ 10 000) Ct est accompagné de 300 I 400 
pages de documentation (par exemple, Statistique 
Canada, 1994). Compte tenu de sa briéveté, l'article sur 
I'ESG publié dana Le Quotidien donne peu de details 
Sw la qualite et sur Ic degré d'incertitude des données et 
des estimations. Un petit encadré d'environ 
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30 centimetres carrés contient quelques phrases au sujet 
des concepts, de la population cible, de Ia pCnode de 
réfCrence, de Ia méthode de collecte des données, de la 
taille de l'échantillon et du taux de réponse de l'enquête. 
Rien n'y indique que les résultats présentent tin certain 
degré d'incertitude. 

Le fichier de microdonnées de l'ESG, qw est le 
principal produit tire de cette enquête, contient Ic fichier 
des donnees et de la documentation tres détaillée oil sont 
abordées nombre de questions relatives a Ia qualitd des 
données. On y décrit en detail Ia population cible et on 
y precise Ia pCriode de référence. La documentation 
contient aussi l'énoncé précis des questions posées, ainsi 
que des références a d'autres enquêtes fondées sur les 
mémes questions. Elle inclut également Ia description de 
Ia méthode de collecte des données et des méthodes de 
traitement, de verification et d'iinputation. Elle contient 
Ia description du plan de sondage, Ct des précisions sur 
ce qui distingue Ia population échantillonnée de la 
population cible. La méthode de calcul des poids des 
estimations y est décrite en detail. Enfin, on y mentionne 
L'erreur de couverture, l'erreur due a Ia non-rCponse et 
d'autres sources d'erreur. 

La documentation ne donne toutefois aucun 
renseignement précis sur les estimations et sur Ia 
variabilité de ces dernières, parce que les details du 
calcul des estimations varient selon l'utilisateur des 
microdonnées Ct que Ia variabilité d'une estimation 
depend de Ia méthode suwie pour calculer cette derniCre. 
Pour faciliter Ia tâche des utilisateurs du fichier, Ia 
documentation fournie avec cc dernier contient des 
lignes directrices concernant le calcul des estimations, 
ainsi que l'estimation de Ia variabilité des résultats. 

Les lignes directrices concernant le calcul des 
estimations sont trés importantes, puisque le calcul de Ia 
variabilité d'une estimation présente peu d'intérCt si 
I'estimation ne reflète pas le concept qu'on veut étudier. 
La documentation sur les microdonnées de I'ESG 
contient des instructions quant a l'utilisation du fichier 
de données, et des variables et s de pondération inclus 
dans Ic fichier, ainsi que des exemples détaillés de leur 
utilisation. Dans Ia documentation sur les microdonnées 
du Cycle 8 (Statistique Canada, 1994), 15 pages sont 
consacrCes a ces lignes directrices et a ces exemples. 

Idéalement, les utilisateurs de microdonnées 
devraient êlre capables de calculer leurs propres mesures 
de l'incertitude des estimations qu'ils produisent. 
Maiheureusement, les renseignements précis sur Ic plan 
de sondage de i'ESG nécessaires pour calculer ces 
mesures incluent des données géographiques qui ne 
peuvent figurer dans le fichier a grande diffusion pour 
des raisons de confidentialité. Donc, piusieurs lignes  

directrices sont données aux utilisateurs du flchier de 
microdonnécs pour leur permettre d'appliquer d'autres 
méthodes de calcul de l'incertitudc des estimations qu'ils 
produisenL Ces lignes directrices englobent les effets du 
plan de sondage, les tables de variance approxunative, 
les lignes directrices concernant Ia taille minimale de 
l'échantillon et les lignes directrices concernant 
I'ajusternent des poids dans certaines situations 
analytiques. En outre, Statistique Canada offre de 
calculer, contre remboursement des coüts, Ies 
estimations de Ia variabilité de toute estimation qui 
intéresse les utilisateurs. 

Effets du plan de sondage 
Bien que les effets du plan de sondage soient 

particuliers a chaque estimation, ii est parfois utile de 
determiner tin effet type qui permet de corriger Ics 
variances calculCes en se fondant stir i'hypothése d'un 
échantillonnage aléatoirc simple. La variance 
approximative des estimations calculées de cette façon 
sera soit tine sous-estimation, soit uric surestimation de 
Ia variance réeile, scion que I'effet reel du plan de 
sondage sur l'estimation est plus grand ou plus petit que 
l'effet type utilisé. Donc, Ia valeur choisie pour l'effet 
type du plan de sondage doit représenter tin compromis 
entre tine valeur trop petite, qui ménerait a considCrer 
bon nombre d'estimacions comme plus prCcises qu'elles 
ne le sont réellement et une valeur trop grande, qui 
porterait a juger un trop grand nombre d'cstimations 
comme insuffisamment précises. 

Dans le cas de I'ESG, pour choisir l'effet type du 
plan de sondage, on calcule l'effet reel pour un grand 
nombre, généralement supérieur a 200, de variables du 
fichier de microdonnées. L'effet du plan de sondage qui 
est publié correspond an 75' percentile de Ia distribution 
resultante. On choisit cette méthode relativement 
prudente, car il n'est pas possible de prédire exactement 
les estimations que calculeront les analystes. Si on 
choisissait le 50' percentile, les effets du plan de sondage 
publiés seraient 7 a 20 % plus faibles (voir Ic tableau 1). 

Tables de variances approximatives 
Les tables de variances approximatives fourrnssent 

des estimations de La variance, tenant compte de L'effet 
du plan de sondage, de Ia taille de Ia population et de Ia 
taille de l'échantillon, pour les estimations des totaux et 
des proportions. L'équipc de l'ESG fournit ces tables 
avec des instructions d'utilisation pour estimer Ic 
coefficient de variation des ratios, des écarts et des 
écarts entre ratios des estimations, et pour calculer les 
liinites de confiance et faire Ic test de t. 
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Tableau 1. Effets du plan de sondage pour Ic 
Rr percentile et le 75' percentile, ESG-9. 

Tableau 2. Taille mininiale de l'échantillon, selon le 
coefficient de variation (cv) et I'efTet du plan de 
sondage 

Lignes directrices concernant Ia taille minimale de 
l'échantillon 

It coefficient de variation d'une faible proportion, 
estimé au moyen d'un échantillon aléatoire simple est 
approximativement une fonction simple, du nombre de 
répondants qw contribuent au numérateur de Ia 
proportion, soit: 

50% 75% 
CANADA 1,42 1,53 
T.-N. 1,08 1,27 
I.-P.-E. 0,98 1,25 
N.-E. 1,05 1,26 
N.-B. 1,19 1,38 
QC 1,17 1,27 
ONT. 1,11 1,25 
MAN. 1,06 1,25 
SASK. 1,03 1,24 
ALB. 1,14 1,27 
C.-B. 1,13 1,26 

C.V. Effet du plan de sondage 
(%) 

1,0 1,5 2,0 

10 100 150 200 
14 49 74 98 
17 36 54 72 
20 25 38 50 
25 16 24 32 
33 9 15 18 

Comme l'indique Ic tableau 3, cc facteur tend a 
extrapoler les variances calculées pour les données de 
I'ESG encore plus que celw tenant compte de l'effet du 
plan de sondage. Son application évite donc de conclure 
que des résultats sont signiflcatifs alors que les données 
ne Ic justifient pas, quand on estinie des totaux ou les 
paramètres d'une regression linéaire, mais non quand on 
calcule la variable chi carré pour des tableaux de 
contingence. 

cv(p) = ap C F-; -*- 
(oü n est le nombre de répondants qui contribuent au 
nuniérateur de Ia proportion et fpc est le facteur de 
correction d'échantillonnage pour une population fmie). 

Dc cette relation, on tire une régle empirique 
permettant de généraliser les résultats de l'échantillon 
aléatoire simple par application d'un effet de plan de 
sondage qui permet de produire le tableau 2. 

On recommande dans la documentation sur les 
microdonnées de ne pas diffuser ou publier les 
estimations fondées sur moms de 15 observations. Cette 
limite est établie pour I'ESG d'aprés un effet du plan de 
sondage d'environ 1,5 et l'utilisation d'un cv maximal 
permisde33%. 

Facteur d'extrapolation de Ia variance 
On peut concevoir le facteur d'extrapolation de la 

variance comme Ic facteur dont est extrapolée Ia 
variance de l'estimation du total d'une variable donnée, 
en raison de la variabilité des poids, quand ces derniers 
et le plan de sondage sont sans relation avec la variable. 
Ii s'agit du facteur .d+Li de Kish (1992). 

Tableau 3. Facteurs d'extrapolation de 1* variance 
(FGV) et effets du plan de sondage (EPS), ESG-9. 

EPS 
75 % 

FGV 

CANADA 1,53 1,58 
T.-N. 1,27 1,28 
t.P.-E. 1,25 1,28 
N.-E. 1,26 1,32 
N.-B, 1,38 1,43 
QC 1,27 1,28 
ONT. 1,25 1,26 
MAN. 1,25 1,27 
SASK. 1,24 1,37 
ALB. 1,27 1,29 
C.-B. 1,26 1,28 

Ajustement des poids 
Cette technique facilite les analyses effectuées au 

moyen de programmes statistiques ou informatiques mal 
adaptés a l'utilisation de données d'enquête, 
particuliêrement clans les situations oà, pour les 
algorithmes utilisés, I'application de grands poids 
implique une precision élevée. La méthode consiste, 
dans de tels cas, a reproportionner les poids utilisés dans 
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l'analyse dc sorte que leur moyenne soit egale a 1. On 
effectue cette transformation en divisant chaque 
coefficient par Ia moyenne des coefficients. La recours a 
cette méthode est utile dans les situations oii Ia 
transformation des poids ne fait pas varier les 
estimations, mais fait varier les variances calculécs par 
Ic programme analytique (si les variances ne changent 
pas, Ia transformation des poids n'a aucun effet néfaste.) 
La situation Ia plus courante est celle de l'analyse des 
tableaux de contingence. Quand us contiennent des 
proportions plutot que des dénombrements, ces tableaux 
ne dependent pas de l'Cchelle des poids. 

Changements a considérer 
En prCparant le present article et en examinant les 

pratiques actuelles concernant I'ESG, ii m'a paru 
evident que certains changements devraient être apportés 
ou envisages. Certaines sections de la documentation 
devraient fournir plus de details. Ii serait Cgalement 
souhaitable de demander aux utilisateurs de préciser 
quels renseignements leur seraient utiles et queues 
précisions supplémentaires sont nécessaires. 

A I'heure actuelle, [a documentation décrit comment 
calculer diverses estimations. Elle pourrait être élargie 
de facon a offrir des Cchantillons de programmes dans 
un ou plusieurs langages de programmation statistique 
et, même, des échantillons de programmes destinés a 
executer des tâches plus compliquées, telles que des 
regressions linéaires ou logistiques. 

La justification théorique de Ia regle empirique de Ia 
taille minimale de l'échantillon est faible. Ii conviendrait 
donc de determiner Ic degré de validité de cette régle et 
d'essayer de renforcer la justification théorique. 

On devrait examiner Ia possibilité de diffuser un 
plan de sondage simplifie. Si on pouvait saisir dans un 
tel plan Ia plupart de Ia variabilité d'échantillonnage et 
diffuser cc plan sans compromettre Ia confidentialité des 
donnécs, les utilisateurs pourraient effectuer cux-mémes 
des analyses significatives fondCcs sur le plan de 
sondage. Pour faciliter ces analyses, Statistique Canada 
devrait diffuser des programmes échantillons et 
recommander des outils analytiques. 
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RECODAGES GLOBAUX ET SUPPRESSIONS LOCALES 
DANS LES ENSEMBLES DE MICRODONNEES 1  

AG. de Waal et L.C.R.J. Willenborg t  

RÉSUMÉ 

Stalistics Netherlands utilise deux méthodes pour assurer Ia protection du secret statistique des ensembles de 
miciodonn.cs: Is suppression locale et It racodage global. La suppression locale consiste a éliminer certaines des valeurs 
de ccitains dossiers en indiquant .donn6cs man quantes. La recodage global eat une opáration par laqudlle on procèdc au 
recodage dc certaines variables. Idéalement, las suppressions locales at les recodages globaux devraicnt 6trc déterminés 
automatiquement at dune façon optimale; autrcment dit, Ia perte d'information due I ces operations devrait &rc réduite 
au minimum. Dans k present article, nous nous penchons sur trois problèmes diffCrents dCtennination des suppressions 
locales optimales lorsque las ensembles do microdonnIes doivent etre proteges uniquement au moyen des suppressions 
locales; dCtcrmination des recodagcs globaux optimaux Iorsque cette mCthodc cst celle retenuc pour Ia protection des 
ensembles do microdonnées determination des suppressions locales ct des recodages globaux optimaux loraquil convient, 
pour proteger les ensembles de microdonnécs, d'utiliser une combinaison des deux mCthodes. Aucune mesurc complcxc 
de l'mformation nest nécessaire dons Ic cas de Is suppression locale. Plusicurs formulas dc programmation par nombres 
aibers 0-1 sont proposécs, salon las objectifs de protection du secret statistique. En ce qui concerne Ic recodage global at 
Ia combinaison de Ia suppression locale at du recodagc global, ii convient dutiliser une mesure elaborec de linformalion. 
Dans Ic present article, nous proposons unc mCthode fondle sur une mesure entropique appropriec. Nous proposons par 
ailleurs une description dItaillIe du probilme du rccodage global at de cclui de Ia combinaison du recodage global at dc 
Ia suppression locale (RG-SL). 

MOTS CLES: 	Protection du secret statistique; microdonnIcs; suppression locale; recodage global; optimisation; 
probllmcs de programmation par nombres entiers 0-1. 

1. !NTRODUCION 

La suppression locale et Ic recodage global sont 
deux méthodes biens connues de protection des 
microdonnées contre La divulgation. La suppression 
locale consiste a éliminer un certain nombre de valeurs 
de certaines variables contenues dans certains 
enregisirements de microdonnées en indiquant données 
manquantes. Le recodage global est une operation par 
laquelle on procéde au recodage d'un certain nombre de 
variables. II s'agit de fusionner un certain nombre de 
categories d'une variable donnée pour former de 
nouvelles categories. Par exemple, lorsque les categories 
Veu1* Ct .'Divorcéa de Ia variable icEtat civil'. sont 

combinées pour former la catégorie '.Veuf ou Divorce'.,  

il s'agit d'un recodage de Ia variable '.Etat civil'.. Dans le 
cas du recodage global, tous les enregistrements dans 
lesquels on trouve ces categories sont touches, tandis 
que dans le cas de Ia suppression locale, seuls certains 
enregistrements particuliers sont visCs. La suppression 
locale et Ic recodage global sont habituellement utilisés 
en combinaison, mais ils peuvent Cgalement s'utiliser 
séparément. Les deux méthodes visent a produire des 
fichiers de données contenant moms d'informations 
détaillèes, ce qui réduit d'autant les risques de 
divulgation. 

Idéalement, ii serait utile de determiner les 
recodages globaux et les suppressions locales d'une 
façon automaliquc et optimale, c'est-à-dire, de réduire au 
minimum Ia perte d'information due a Ia misc en oeuvre 

A.G. de Waal et L.C.R.J. Willenborg, Statistics Netherlands, Prinses Beatrixlaan 428, P.O. Box 959, 2270 AZ 
Voorburg, Pays-Bas. 

Les opinions exprimees dans le prdoent article sont celles des auteurs at ne refiltent pas nécessairement lea 
politiques de Statistics Netherlands. 
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de ces méthodes de protection du secret statistique 
(statistical disclosure control ou SDC). Dans le present 
article, nous nous penchons sur trois problãmes 
distincts : le probléme de Ia protection dun ensemble de 
microdonnées par un recours a Ia suppression locale 
uniquement, celui de Ia protection dun ensemble de 
microdonnCes par le recours au recodage global 
uniquement et celui de Ia protection d'un ensemble de 
microdonnées par Ic recours a une combinaison du 
recodage global et de la suppression locale (RG-SL). 

La suppression locale ne nécessite pas de mesures 
complexes de Ia perte d'information. II est possible de 
compter le nombre de valeurs supprimées localement. 
Cette mCthode primitive, mais simple, de mesurer Ia 
perte d'information ne tient pas comptes dans la 
suppression locale des valeurs, des variables différentes. 
Le faire pourrait conduire a des mesures différentes de 
perte d'infonnation. Grace a cette mesure directe de Ia 
perte d'infonnation due aux suppressions locales, Ic 
problême de Ia suppression locale peut 6tre assimilC a un 
probléme de programmation par nombres entiers 0-1. 
Evidemment, dans certains cas, la mesure directe de Ia 
perte d'information due aux suppressions locales risque 
de ne pas étre appropriée. Dans de tels cas, ii faudra 
peut-étre recourir a des mesures plus complexes comme 
celle que nous aborderons plus loin et qui est fondée sur 
lentropie. Dans la section 2 du present article, nous 
abordons le probléme de Ia suppression locale. Nous 
nous penchons en particulier sur un aspect dC du 
probléme de Ia suppression locale Ia combmaison 
problCmatique minimale. Cette notion nous permet 
d'assimiler le problème de Ia suppression locale a un 
probléme de programmation par nombres entiers 0-1, 
Cette question fait l'objet de Ia section 3. Dans Ia 
section 4, nous examinons certaines questions connexes 
liées au problème de la suppression locale. 

Le recours a une mesure de Ia perte d'information 
semble Ctre un Clement inevitable de Ia determination du 
recodage global optimal. Une telle mesure est requise, en 
particulier, lorsqu'il s'agit de determiner Ia combinaison 
optimale de suppressions locales Ct de recodages 
globaux. L'entropie nous paralt être ici un choix naturel. 
Par contre, Ic choix dun modèle de probabilité propice 
permeuant de prendre en compte l'absence (partielle) des 
informations due aux recodages globaux ou aux 
suppressions locales paralt moms evident. Nous 
proposons un modèle simple a utiliser dans de telles 
situations. Nous présentons, dans la section 5, une 
méthode de mesure de l'information fondée sur 
l'entropie. 

Le problème du recodage global et celui de Ia 
combinaison RG-SL nous paraissent beaucoup plus 

difficiles a formaliser que Ic probléme de la suppression 
locale. C'est Ia raison pour laquelle ces deux problémes 
sa-ont abordCs plus superficiellement. On n'a pas encore 
rCussi I des dCternimer des formules appropriées de 
programmation par nombres entiers 0-I pour ces deux 
problèmes, ni I les résoudre. Dans la section 6 du 
present article, nous proposons une entrée en matiêre 
portant sur le probléme du recodage global et de Ia 
combinaison RG-SL. Le probleme du recodage global 
optimal a l'état pur fait I'objet de Ia section 7. L'objectif 
consiste a determiner les recodages globaux qui 
permettent d'éliminer un ensemble donné de 
combinaisons rares tout en rCdwsant au minimum Ia 
perte dinformation. Dans Ia section 8, nous prCsentons 
une description du probléme de Ia combinaison RG-SL. 
Finalement, dans Ia section 9, nous concluons cet 
examen par une breve discussion. 

Le present article combine Varticle de Dc Waal et 
Willenborg (1994), consacrC entiêrement au problème 
de Ia suppression locale, I celul de Dc Waal et 
Willenborg (1995b), qui porte sur Ic probléme du 
recodage global et sur celui de la combinaison RG-SL. 

2. PRESENTATION DU PROBLEME DE LA 
SUPPRESSION LOCALE 

Les règles de SDC décrivent souvent des 
combinaisons de categories de variables repères qui 
doivent être véri.fiées avant Ia diffusion d'un ensemble de 
microdonnCes. En outre, Ies rCgles prCcisent égalemcnt 
Ia valeur de Ia fréquence a partir laquelle ces 
combinaisons sontjugées aptes I être diffusées. Dans les 
cas øü Ia fréquence d'une combrnaison particuliôre est au 
moms Cgale I une valeur limite prescrite, on jugera cette 
combinaison sure. Dans les autres cas, Ia combinaison 
sera jugée problématique, et des mesures de SDC 
devront être appliquCes. Dans la prCsente section ainsi 
que dans les sections 3 et 4, nous présumons que ces 
precautions consisteront I remplacer certaines valeurs 
par des données manquantess, c'est-I-dire I recourir I 
une suppression locale de ces valeurs. 

Le moyen Ic plus facile de détenniner quelles sont 
Ics valeurs des variables a supprimer localement 
consisterait a procéder ainsi pour chaque combinaison 
qui doit être vérifiée et pour chaque enregistrement 
individuel. Ccci peut Ctre fait de deux façons. 
Premièrement, lorsqu'une valeur est localement 
supprimée, on Ia remplace immédiatement par tine 
donnée manquante. La rnicrodonnée ainsi obtenue est 

alors utilisée pour determiner si une combinaison donnée 
est sCire ou problématique. Deuxiêmement, I'ensemble 
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onginal de microdonnées peut être utilisë pour 
determiner si une combinaison est sure ou non. 
Toutefois, les deux méthodes posent des problémes. 

Lorsqu'on utilise la premiere méthode, certaines 
combinaisons peuvent sembler a tort ne pas apparaItre 
avec une fréquence suffisante. Par exemple, si nous 
supprimons Ia valeur .'Boulanger* de Ia combmaison 
Boulanger* x iEtrangerii apparaissant dans un 

enregistrement, cette operation pourrait avoir pour 
consequence, lors d'opérations ultérieures, de laisser 
conclure a une fréquence insuffisante de la combinaison 
Boulanger x Homme*. Cette demière conibinaison 

risquera donc d'être jugCe problématique, mCmc si dc 
peut apparauire avec une fréquence suflisante dans 
l'ensemble original de niicrodonnées. En fait, dans un tel 
cas, cette combmaison devrait êlre considérée sure. 

Par contre, lorsqu'on utilise La deuxième méthode 
pour determiner Ia süretC d'une combinaison et qu'on le 
fait séparément pour chaque enregistrement, on risque 
Cgalement de rencontrer des difficultés. Supposons, par 
exemple, que la combinaison Boulanger x Etranger* 
n'apparaIt pas assez frequemment dans le dossier 
original Ct qu'on decide de suppriiner localement 
l'informaiion Etranger*. Supposons en outre que La 
combinaison Boulanger* x Femme* n'apparaIt pas non 
plus assez fréquemment et qu'on decide, dana cc cas, de 
supprimer Localement l'information Femme*. II n'est pas 
impossible, dana un tel cas, que La suppression locale ait 
été exagCréc. Au cas øü ii pourrait exister des personnes 
qui sont a La fois Boulangeress, *Femmes et 
Etrangêress, ii aurait mieux valu que l'on choisisse de 

supprimer localement Ia catégone Boulanger* pour ces 
personnes, en présumant que les categories Etranger* et 
Femme* apparaissaient avec une frequence suffisante. 

Le nombre de suppressions locales aurait étá moindre si 
on avait supprimé localement l'information Boulanger* 
pour ces personnes. 

Nous pouvons conclure de ce qui précéde qu'il n'est 
pas possible de decider séparement, pour chaque 
combinaison problématique et pour chaque 
enregistrement, quelles sont les valeurs qui devraient 
Ctre supprimées si nous souhaitons rCduire au minimum 
Ic nombre de suppressions locales. Ii faut decider 
simultanément queues sont les valeurs a supprixner 
localement pour Pensemble des combinaisons 
problématiques et des enregistrements. 

Pour en arriver a une decision, nous supposons qu'il 
est nécessaire de verifier si certaines combinaisons 
trivariées de categories de variables repêres apparaissent  

avec une fréquence suIfisante2 . On commence par unc 
verification univanCe de toutes les variables repéres. 
Lorsque Ia categoric dune variable est jugéc sure, on 
procéde enswtc a La verification des combinaisons 
bivariées dont die fait panic. Si une categoric de 
variables n'apparait pas avec une fréquence suflisante 
(p. ex., Maire*), il devient alors inutile de verifier les 
combinaisons bivariées dana lesquelles cette variable 
apparait (p. cx., Maire' x Femme*). II s'agit ensuite de 
verifier les combinaisons trivanées dans lesquelles 
apparaissent uniquement Ies combinaisons bivariCes 
süres. Lorsqu'une combinaison bivarióe problématiquc 
apparait dans une combinaison trivariCe, cette demiêre 
n'a pas a étre vCrifiée. Par exemple, si Ia combinaison 
bivariée Boulanger* x Femme* est problCmatique, ii 
est alors inutile de verifier Ia combmaison trivariée 
Boulanger.x Femm. x Urk". Aprés verification des 

combinaisons trivariées requises, nous sommes en 
mesure d'énumérer pour l'ensemble des enregistrements 
les combinaisons univariées, bivariées Ct trivariées 
problématiques. Nous désignerons ci-aprés les 
combinaisons de cette liste par I'expression 
.combinaisons problematiques minimaless. 

La méthode décrite ci-haut a notamment pour 
consequence de faire en sorte que lorsqu'on supprime 
localement une valeur dans une combinaison n-variée 
problématique minimale, Ia combinaison (n-l)-variée 
qui en découlera sera sure. Cette propriété des 
combinaisons problématiques minimales facilite Ia 
determination du nombre minimal de suppressions 
locales. 

Pour conciure Ia présente section, nous voudrions 
souligner qu'il n'est pas essentiel que Ia valeur limite 
utilisée pour determiner si une combinaison est sure ou 
non soit un nombre fixe. En fait, La valeur lirnite risque 
de dépendre de La combmaison. Par exemple, Ia valeur 
limite d'une combinaison univariée pourrait être plus 
élevée que La valeur limite d'une combinaison bivariée. 
Dana cc cas, ii pourra arriver qu'une combinaison 
bivariéc "Maire'. x "Femmw soit jugée sCzre tandis que Ia 
variable "Maire'. estjugée problématique lorsqu'elle est 
envisagée isolément. Dana uric telle situation, La variable 

Nous nous intéressons uniquement aux variables 
repéres puisque nos mesures de protection dun 
ensemble de microdonnées portent uniquement Sw 
cc type de variables. Lorsque nous parlons d'une 
categoric de variables, il s'agit d'une categoric de 
variables repères. 

Urk est un pittoresque village de pêcheurs des Pays-Bas. 
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Maire* sera toujours assiinilee a une combinaison 
problématique minimale. Les formules de 
progranimation par nombres entiers 0-1 des sections 3 
et 4 dcmeurcnt valides dans un tel cas. 

Les contraintes du probléme sont déterminécs par Ia 
formule suivante 

E CJkYIj  ~!dlk, pour tous les i=1,...,1k=1, ...,K,(2) 

3. REDUIRE AU MINIMUM LE NOMBRE DE 
SUPPRESSIONS LOCALES 

Le premier problème quc nous examinons ici est 
celui de Ia determination d'un nombre minimal de 
suppressions locales qui permettront dassurer la süreté 
de l'ensemble de nticrodonnees qui en découlera. Ce 
problème peut &re formalisé comme suit. Iniaginons 
qu'il faille supprimer certaines categories de variables 
dans certains enregistrements. Pour chaque categoric j 
d'une combinaison problématique minimale de 
Penregistrement 1, nous introduisons une variable 
factice Y,. Cette variable factice est égale a o Si la 
catégonej de I'enregistrement i nest pas supprimée ou 
si la categoric j n'existe pas dans l'enregistrement I, 
autrement, die est égaie a i. Pour chaque combinaison 
problématique minnnale et pour chaque enregistrement, 
ii faut tenir compte de la contrainte suivante : 11 faut 
supprimer au moms une catégorie d'une combinaison 
problématique minimale daris un enregistrement. En 
d'autres mots, Ia somme des des categories 
correspondantesj est égale a au moms 1. Comme nous 
l'avons signalé auparavant, cette contrainte est 
necessaire et suflisante pour assurer Ia süreté de cette 
combinaison. La somme pondérée des Y,. nous sert de 
fonction cible. 

En termes mathématiques, le probleme de 
programmation par nombres entiers 0-1 se pose comme 
suit. Désignons le nombre total d'enregistrements 
problématiques par I, et le nombre total de categories 
des combinaisons problématiques par J. Après Ia 
renumérotation des enregistrements et des variables, les 
variables factices Y,(i = 1 , ...,1;j = 1 , ...,J) doivent 
satisfaire a 

I ii Ia cslegonej de lenregistrement I an suppriméc. 

yjj 
0 ci Is calegonef de Icnregistremcut nest pas suppriméc 	(1) 

ou ci Is caiégonej n'e,aste pas dens I ,enregistresnent I. 

Supposons qu'il existe K combinaisons 
problématiques minimales dans l'ensemble de 
microdonnées. Désignons par ailleurs Un égal a i si 
la catégorie j existe dana la combinaison probiématique 
minimalek(j=1,...,J;k=1, ...,K)etegalàoautrement. 

oü dak  est égal a i Si La combinaison problCmatiquc 
mininiale k apparalt dans l'enreglstrement 1, et Cgal a 0 
dans les autres cas. Les contraintes dátenninées par Ia 
formule (2) doivent sappliquer puisque au moms une 
catégorle de chacune des combinaisons problématiques 
minimales doit &re supprimée. 

Imaglnons maintenant La fonction cible suivante 

(3) 
i-i f-i 

øü w, désigne le poids non négatif de Ia catégorlej de 
I'enregistrement I qul dolt être précisé par lutilisateur. 
Notre probléme consiste 'minimiser Ia fonction cibie 
(3), compte tenu des contraintes déterminées en (2). 

A noter que si nous cholsissons de faire en sorte que 
tons les poids w,  soient égaux a un, notre objectif 
consistera alors a réduire au minimum le nombre de 
suppressions locales. Comme les poids de Ia fonction 
cible (3) peuvent être assimilés arbitrairement a des 
nombres non négatifs, Ic problème décrit ci-haut est plus 
général. Les poids nous permettent de faire une 
difference entre l'lmportancc relative de categories 
spécifiques contenues dana des dossiers spécifiques, 
pour autant qu'on &intéresse a Ia suppression locale. 

Le problCme décrit ci-haut peut We résolu en 
utilisant un algorithme standard de resolution des 
problémes de programmation par nombres entiers 0-1 ;IP 
par exemple, un algorithme de separation et evaluation 
(voir Nemhauser et Wolsey, 1988). Par ailleurs, Ic 
probléme peut être réduit en un certain nombre de 
probiémes pins petite. II peut avant tout étre decompose 
en sous-probièmes correspondant a chaque 
enregistrement distinct. Pour chaque enregistrement I, 
Ia fonction cible (3) dolt étre remplacée par Ia fonction 
cible 

WI) Yti , 	 (4) 

Les contraintes a prendre en compte pour cc 
probléme sont toutes celles indiquées en (2) pour autant 
qu'eiles se rapportent a I'enregistrement I Même cc 
sous-probléme correspondant a chaque enregistrement 
peut parfois être subdivisé en un nombre de sons-
problèmes plus petite. Imaginons que les combinaisons 
problématiques minimales dun enregistrement 
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particulier correspondent aux sommets d'un graphique. 
Si deux combinaisons problématiques mimmales 
partagent Ia même catgorie, dies seront alors jointes en 
une arête. Un tel graphique peut être déconnecté. Dans 
un tel cas, il est constitué de plusieurs sous-graphiques 
connectés qui sont mutuellement déconnectés. Chaque 
sous-graphique correspond a un sous-probléme, c'est-à-
dire le problème de la rninimisation de (4), compte tenu 
des contraintes voulant que les combinaisons 
problématiques minimales correspondant aux sommets 
du graphique soient rendues süres. Ainsi, nous serons 
parfois en mesure de réduire le probléme original en un 
certain nombre de sous-problemes plus petits. Toutefois, 
même ces sous-problèmes pourront parfois être réduits 
en problèmes encore plus petits dont certains pourront 
être triviaux. Cette reduction supplémentaire découle de 
l'observation selon laquelle seules les variables factices 
correspondant aux categories qui apparaissent dans plus 
d'une combinaison problematique minimale doivent êlre 
considérées. Des combinaisons qui sont toujours 
problématiques aprês Ia suppression (optimale) de 
certaines de ces categories pourront être rendues süres 
en fonction d'une liste de priorités. Aucun probléme 
d'optimisation n'a a être résolu pour les combinaisons 
qui demeurent problématiques, puisqu'elles ne partagent 
pas une catCgorie commune. 

Nous proposons ci-aprCs certains exemples qui 
rendront cette observation plus claire. Supposons qu'on 
souhaite réduire au minimum le nombre de suppressions 
locales dans un enregistrement particulier. Si aucune des 
combinaisons problematiques minimales ne posséde une 
catégorie en commun, ii n'y aura pas de probléme 
d'optimisation. Pour chaque combinaison problématique 
miniinale dun tel enregistrement, ii s'agit de supprimer 
une valeur unique que l'on peut choisir arbitrairement. 
En pratique, les valeurs a supprimer pourraient être 
déterminées au moyen d'une liste de priorites. Cette liste 
doit être fournie par l'utilisateur. Voici a quoi elle 
pourrait ressembler : supprimer d'abord une catégorie de 
Ia variable Résidence., puis tine catégorie de Ia variable 
siSexe,., suivie d'une autre de la catCgone Nationalité* et 
fmalement une autre de Ia catégorie siProfession. Si tin 
enregistrement présente deux comb in aisons 
problCmatiques, par exemple, siBoulanger x siEtrangersi 
et siFemmes x siUrks, il conviendra alors de supprimer 
Urk* Ct siEtrangers dans cet enregistrement. 

Pour les cas oü certaines des combinaisons 
problématiques minimales partageront une catégorie 
commune, la situation sera quclque peu plus complexe. 
Supposons que dans un enregistrement donné, les 
comb naisons Boulangers x Femmes et siBoulangers x 
Etrangerw x siUrks sont des combmaisons  

problCmatiques minunales. Dans un tel cas, nous 
pouvons réduire an minimum Ic nombre de suppressions 
locales en supprimant "Boulangers. Les deux 
combinaisons qui en découlent, c'est-à-dire, .Femme. et 
Etrangersx s'Urk*, deviennent alors sires. A noter que 

nous n'utilisons pas tine liste de priorités pour cet 
enregistrement. Toutefois, cela pourra s'avérer 
nécessaire pour les enregistrements dana lesquels des 
combinaisons problCmatiques minimales possédent 
plusicurs categories communes. 

Ainsi, en pratique, on peut s'attendre que Ic 
problême général d'optimisation soit rédwt en un certain 
nombre de sous-problêmes plus petits. Ccci signifie qu'il 
peut même être envisageable de tester l'ensemble des 
possibilités afin de minimiser Ia fonction cible. 
Toutefois, il pourrait être plus rapide d'utiliser un 
algorithme standard pour résoudre les problèmes de 
programmation par nombres entiers 0-1. 

Dans les sections 3, 4 Ct 5 du present article, nous 
présentons les solutions aux problémes poses en nous 
fondant stir tin exemple standard. Dana cet exemplc, ii 
existe onze enregistrements problématiques et 21 
categories différentes. Ces enregistrements contiennent 
les combinaisons problématiques minimales suivantes: 

enregistrement 'A'x'B' et 'B'x'C' 
enregistrement 'A'x'D' et 'A'x'E' 
enregistrement 'C'x'F' 
enregistrement 'G'x'H' et 'H'x'I' 
enregistrement 'J'x'K' 
enregistrement 'J'x'L' 
enregistrement 'M'x'N' et 'N'x'O' 
enregistrement 8 'M'x'O' 
enregistrement 9:'P'x'Q' et 'Q'x'R' 
enregistrement 1 0:'S'x'T' 
enregistrement 11: 'S'x'U' 

Exemple: Si Ia fonction cible (4) possède des poids w 
qui sont tons égaux a Un, Ia solution du problCmc 
examine dana la présente section est donnée par: 

suppression dana I'enregistrement 1: 'B' 
suppression dana l'enregistrement 2: 'A' 
suppression dana l'enregistrement 3: 'F' 
suppression dans l'enregistrement 4: 'H' 
suppression dana l'enregistrement 5: 'J' 
suppression dana l'enregistrement 6: 'J' 
suppression dana l'enregistrement 7: 'N' 
suppression dans l'enregistrement 8: '0' 
suppression dana l'enregistrement 9: 'Q' 
suppression dans l'enregistrement 10: '1' 
suppression dans l'enregistrement 11: 'U1  
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Ainsi, 11 valeurs sont localement supprimóes et 10 
categories différentes sont prises en compte. 

4. SUiTE AU PROBLEME DE 
SUPPRESSION LOCALE 

Dans La présente section, nous nous penchons stir tin 
certain nombre de problémes semblables a celui examine 
dans Ia section 3. Premiêrement, au lieu de réduire au 
minimum Ic nombre total de suppressions locales, 
l'utilisateur des données pourrait souhaiter réduire au 
minimum Ic nombre de categories différentes qui sont 
supprimées. II pourrait, par exemple, juger qu'une 
categoric localement supprimée dans certains 
enregistrements est peu ou pas appropriée aux fins des 
analyses statistiques. En d'autres mots, les categories 
localement supprimecs pourraient presenter, pour 1w, 
tine valeur limitée ou nulle. 
Reduction au minimum du nombre de categories 

différentes localeinent supprimées: 
On peut formuler cc deuxiême probléme coinme 

suit. D'abord, nous introduisons certaines variables 
factices nouvelles. Pour chaque catégoriej qw apparalt 
dans une combmaison problématique minimale, nous 
introduisons une variable factice z1  définie comme suit 

Ii si Ia catgorie j est localernent suppnrn& 
(5) 

n is catégonej nest pas localement suppnzn. 

A noter que les valeurs de sont indépendantes des 
enregistrements. II convient ensuite de satisfaire aux 
contraintes suivantes: 

Y. c1k  z, 1, pour l'ensemble des k 1,..., k. (6) 

Examinons la fonction cible suivante: 

J zf • (7) 

La fonction cible (7) doit être minimisée compte 
tenu des contraintes déterminées par (6). Le probléme 
dtoptimisation qui se pose alors est un problême de 
recouvrement d'ensemble (cardinalité minimale). 

Ce probléme est plus difficile a résoudre que Ic 
problème de Ia section 3 puisque dans cc cas-ci, les 
enregistrements ne peuvent pas étre considérés 
indépendamment. Toutefois, on peut dans beaucoup de 
cas le réduire a des sous-problèmes plus petits puisque 
les remarques faites a Ia fm de Ia section 3 s'appliquent 
également ici. Le probléme peut parfois être rédwt 
encore en sous-problémes correspondant a des sous- 

graphiques connectés. Dans un tel cas, les combinaisons 
problCmatiques minimales correspondent aux sommets 
thin graphique. Deux sommets sont joints par une arête 
si les combinaisons problCmatiques minimales 
correspondantes ont une categoric en commun et si les 
deux combinaisons apparaissent au moms une fois 
simultanCment dans un enregistrement. En outre, seules 
les variables factices correspondant aux categories qui 
apparaissent dans plus d'une combinaison problématique 
minimale doivent être optinusées. Certains des 
algorithmes utilisés pour résoudre Ic probléme ci-dessus 
ont été examines par Van Gelderen (1995). II semble 
qu'on puisse parvenir en peu de temps a une solution 
presque optimale. 

Lorsque cc probléme est résolu, le nombre de 
categories différentes qui sont localement suppri.mées 
est réduit an minimum. Toutefois, pour certains 
enregistrements, il pourrait arriver qu'on ait supprimC 
plus de categories que nécessaire. Pour résoudre cc 
problême, chaque enregistrement doit Ctre vCriflC 
séparément. Si le nombre des categories de 
combinaisons problématiques minimales dun 
enregistrement qul ont été localement supprunées est 
trop élevé, (c.-â-d, plus que le nombre de combinaisons 
problématiques minimales), certaines de ces 
suppressions locales pourront alors être rcmplacées par 
leur valeur originale. On peut determiner celles des 
categories supprimées qui peuvent We remplacées par 
leurs valeurs onginales en s'aidant de la liste de pnorités, 
en prenant garde de maintenir Ia süreté de 
l'enregistrement. 

Ce problème peut être élargi en remplaçant (7) par 
une somme pondérée des valeurs z,. On pourra ainsi 
permettre a l'utilisateur d'indiquer l'importance de 
chacune des categories. Les categories importantes 
devraient recevoir tin poids élevé, et les categories moms 
importantes un poids plus faible. Le probléme ainsi 
obtenu peut parfois être décomposC en un certain 
nombre de sous-problémes, selon un procédé semblable 
a celui décrit dans la section 3. 

Exemple: (suite) Nous revenons maintenant a l'exemple 
utilisé plus haut. Le probleme examine clans la présente 
section peut notamment Ctre résolu comme suit: 

suppression dans l'enregistrement 'A' et 'C' 
suppression dans I'enregistrement 'A' 
suppression dans I'cnregistrement 'C' 
suppression dans l'enregistrement 'H' 
suppression dans l'enregistrement  
suppression dans l'enregistrement '3' 
suppression clans I'enregistrement 'M' et '0' 
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suppression dans l'enregistrement '0' 
suppression dans l'enregisirement 'Q' 
suppression clans l'enregistrement 'S' 
suppression clans l'enregistrement 'S' 

Ainsi, 13 valeurs sont localement supprimées et 8 
categories différentes sont prises en compte. 
Maximisation du nombre de categories differentes 
localement supprimées, compte tenu d'une reduction 
au minimum du nombre de suppressions locales: 

On petit encore Claborer quelque peu sur les 
problémes examinésjusqu'a maintenant. Supposons que 
Ic nombre de suppressions locales a Ctã réduit au 
minimum par la resolution du problême de 
programmation par nombres entiers 0-1IP de Ia 
section 3. Supposons en outre que parmi les solutions 
obtenues, nous souhaitons trouver celle qui supprime un 
nombre maximal de categories différentes. Dc cette 
manière, les suppressions locales s'étendront 
probablement plus ou moms Cgalement a l'ensemble des 
diverses categories. 

Ce problème peut être formalisC comme suit. 
Désignons par Nm,,,  le nombre minimal de suppressions 
locales. Ce nombre est connu puisque nous présumons 
que Ic probléme de Ia section 3 a été résolu. Nous 
voulons utiliser les variables y,1  et les variables z, en un 
seul problème. La variable z devrait êt.re Cgale a un si et 
seulement s'il existe une valeur y,1  égale a un pour 
certains I. On peut réaliser ces conditions en utilisant un 
grand nombre W et en introduisant les relations 
suivantes: 

Wz 	y,1 , pour tous les j=1 ,..., J 	(8) 

et 

	

y,1 2!z., pourtousles 1=1 ,...,I, j=1,..., J. 	(9) 

Comme nous souhaitons obtenir le nombre minimal 
de suppressions locales, nous devons ajouter Ia 
contrainte suivante: 

E Y,j =Nmm 	 (10) 
i-I f-i 

La fonction cible envisagée est donnée par (7). Cette 
fonction cible doit Ctre maxirnisée compte tenu des 
contraintes données par (2), (8), (9) et (10). 
Exemple: (Suite) Revenons encore une fois a notre 
exemple. Le probléme décnt ci-dessus peut être résolu 
comme suit: 

suppression dans lenregistrement 'B' 
suppression clans l'enregistrement 'A' 
suppression clans l'enregistrement 'F 
suppression clans l'enregistrement 'H' 
suppression clans l'enregistrement 'K' 
suppression dans l'enregistrement 'L' 
suppression dans l'enregistrement N' 
suppression dans lenregistrement 'M' 
suppression clans lenregistrement 'Q' 
suppression dans l'enregistrement T 
suppression dans l'enregistrement 'U' 

Ainsi, 11 valeurs sont localement supprimees et 11 
categories différentes sont prises en compte. 
Reduction au minimum du nombre de categories 
différentes supprimées localement, Iorsque le nombre 
de suppressions locales a éé réduit au minimum. 

Comme dans Ic probléme examine plus haut, 
l'utilisateur des données pourrait souhaiter supprimer Ic 
moms possible de categories diffCrentes tout en 
supprimant le moms de valeurs possibles. Dans ce cas, 
la fonction cible (7) doit étre minimisCe compte tenu des 
contraintes données par (2), (8), (9) et (10). 
Exemple: (suite) Si nous revenons I notre exemple, on 
peut donner au probléme ci-dessus Ia solution suivante: 

suppression dans lenregistrement 'B' 
suppression dans l'enregistrement 'A' 
suppression dans l'enregistrement 'F 
suppression clans I'enregistrement 'H 
suppression dans I'enregistrement 'J' 
suppression dans I'enregistrement 'J' 
suppression dans l'enregistrement 'N' 
suppression dans l'enregistrement 'M' 
suppression dans l'enregistrement 'Q' 
suppression dans l'enregistrement 'S' 
suppression dans l'enregistrement  

Ainsi, 11 valeurs sont localement supprimées et 9 
categories différentes sont prises en compte. 
Reduction au minimum du nombre de suppressions 
locales, compre tenu de la reduction au minimum 
préalable du nombre de categories dzjJerentes 
localement supprimées: 

Le dernier problème que nous examinons est Ic 
suivant. Imaginons que Ic nombre de categories 
différentes localement supprimées a été réduit au 
minimwn par la resolution du premier problIme de 
programmation par nombres entiers 0-1 IP examine dans 
la présente section. Supposons par ailleurs que parmi ces 
solutions, nous voulons trouver celle qtu mtne I Ia 
suppression dun nombre minimal de valeurs. 
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Désignons par M le nombre minimal de 
categories différentes supprimCes localement. Ce 
nombre est connu puisque nous présumons que Ic 
probléme correspondant a été rCsolu (approximation 
acceptable). Introduisons la contrainte suivante: 

zj  (11) 

Dans cc cas, nous devons minimiser (3), toutes les 
valeurs de w étant Cgales a tin, compte tenu des 
contraintes incquées par (2), (8), (9) et (10). 
Exemple: (suite) Pour Ia derniôre fois, revenons a notre 
exemple. La solution du problème ci-dessus est donnée 
par: 

suppression dans l'enregistrement 'A' CE 'C' 
suppression dans I'enregistrement 'A' 
suppression dans l'enregistrement 'C' 
suppression dans l'enregistrement 'H' 
suppression dans l'enregistrement 'J' 
suppression dans l'enregislrement 'J' 
suppression dans l'enregistrement 'N' 
suppression dans l'enregistrement  
suppression dans l'enregistrement 'Q' 
suppression dans l'enregistrement 'S' 
suppression dans l'enregistrement 'S 

Ainsi, 12 valeurs sont supprintees localement et 8 
categories différentes sont prises en compte. 

Les problémes de suppression locale examines clans 
le present article ne tiennent pas compte de Ia 
dépendance enhre les variables. Par exemple, il est inutile 
de supprimer la valeur EFemmel ,  de La variable Sexe" 
lorsque La valeur de la variable 'Quand avez-vous donné 
naissance a votre premier enfant? est 4976w. La valeur 
de Ia seconde variable signifie nécessairement que celle 
de [a premiere est wFernme.. On peut Ctendre 
l'application des problèmes de suppression locale 
examines dans le present article pour prendre en compte 
de telles dépendances (voir De Waal et Willenborg, 
1995a). Nous ne nous attardons pas sur cette question 
ici, prCferant porter notre attention stir le probleme du 
recodage global et sur celui de Ia combinaison RG-SL. 

5. REMARQUES PRELIMINAIRES 
CONCERNANT LE PROBLEME DU 

RECODAGE GLOBAL 

Dans l'analyse qui suit du problème du recodage 
global et du probléme de Ia combinaison RG-SL, nous 
présumerons, comme dans les sections précédentes, que 

Ia protection d'un ensemble de microdonnées consiste I 
s'assurer que certaines combinaisons de categories des 
variables repères ont une fréquence suffisante, c'est-I-
dire tine fréquence qui dépasse une certaine valeur 
limite. Lorsqu'une certaine combinaison de categories de 
variables repéres n'apparait pas avec une fréquence 
suffisante, ii s'agit soit de supprimer localement une ou 
plusicurs des valeurs de cette combinaison de categories 
ou de recoder globalement uric ou plusieurs des variables 
de maniêre que La combinaison correspondante des 
categories globalement recodCes présente une fréquence 
suffisante. 

i.e recodage global et Ia suppression locale sont des 
operations qui mènent toutes deux a une perte 
d'information. Si nous souhaitons offrir aux utilisateurs 
des données Ic plus d'inlormation possible, nous devons 
determiner les recodages globaux et les suppressions 
locales de maniCre a transformer tin ensemble de 
microdonnées problématiques en un ensemble sür tout 
en conservant Ia plus grande proportion possible 
d'informations. II faut, pour y arriver, résoudre tin certain 
nombre de problèmes : determiner unc méthode propice 
de mesure de l'information, elaborer Ia formule 
mathCmatique du problCme de recodage global et du 
problème de Ia combinaison RG-SL; élaborer des 
algorithmes qui permettent de résoudre ces problèmes 
(en donnant une approximation acceptable). 

Mais avant de décrire Le probléme du recodage 
global et celui de Ia combinaison RG-SL, il convient de 
clarifier Ia nature precise des recodages globaux. Pour 
réaliser tin tel recodage global pour une variable, il faut 
définir une structure de proximité sur le domaine de cette 
variable. Supposons par exemple que sur le domaine D 
d'une variable (clé) donnée, une métrique, ou fonction de 
distance d a été définie. Cette métrique définit Ia 
distance qui sep are deux categories données, C 1  et C2  
de D, et est exprimCe par d(C1  , C2). Nous 
présumerons que d peut également prendre Ia valeur 'oo' 

(infini), afm de décrire une situation oà les deux 
catégones seraient trop éloignées pour qu'on puisse 
imaginer leur combinaison en une seule categoric. 
Imaginons maintenant une categoric C1  qui doit Ctre 
combinée avec une ou plusieurs des autres categories de 
D dans Ic cadre d'une operation de recodage global. II 
devient alors clair qu'il faut pour cela chercher des 
categories scians Ic voismage'. de C 1 , cc qui, dans notre 
cas, devrait signifier que d(C1  , C2) < t pour une 
certaine valeur critique de t. Supposons maintenant 
qu'iI existe tine autre categoric c3  qui se trouve 
suffisamment prés de C1 , c'est-I-dire, d(C1  , C) <r. 
Pour pouvoir accepter C1  + C2  + C3  I titre de recodage 
global valide, ii faudrait également que d(C2 , C) <r. 

138 



Nous pouvons poursuivre ce processus de determination 
des recodages globaux valides jusqu'à cc que tous les 
recodages globaux valides intdressant C1  alent dtd 
déterminés. A toutes les étapes, ii convient par ailleurs 
de sassurer que les distances mutuelles qui séparent les 
categories a recoder en une seule sont inférieures a r. 

II convient de se pencher plus avant sur Ia façon de 
définir une structure de proximité sur Ic domaine d'une 
variable qui pourra servir aux fins de recodage global. 
Les possibilites décntcs ci-aprês nous paraissent utiles. 

En ddrivant une mCtnque sur D a Faide des méthodes 
statistiques (multivariées) appropriées, comme dans le 
cas du regroupement. Nous présentons ci-après un 
exemple d'une telle méthode. Désignons par V Ia 
variable en cause. Désignons par ailleurs par C1  et C2  
deux categories de V. Sélectionnons une variable V qui 
est étroitement corrélée avec V. Déterminons maintenant 
ics fréquences du tableau de contingence V x  V. Lorsque 
les fréquences de Ia ligne défmie par V= C 1  sont données 
par (n 1  , ... , n) et que les fréquences correspondantes de 
Ia ligne définie par V'C2  sont données par (m 1  ,..., 
la distance qui sépare C1  de C. peut alors être défmie 
par 

d(C1 ,C2) = 	
(n 1 - rn 1 )2  

	

,.i (n+ m.) 	
' 	(12) 

øü (ii 1  - rn,)2  / (ii 1  +m) est égal a zero par definition 
lorsque les valeurs n, et rn, sont égales a zero. Lorsque 
Ia distance entre chaque paire est inférleure a r, on peut 
regrouper un certain nombre de categories en tine seule. 

En utilisant un graphique élémentaire sur D qui 
définit directement les points voisins. La structure de 
proxinuté a utiliser pour le recodage global peut être 
dérivée de ce graphique, compte tenu d'une valeur unite 
r, d'une façon semblable a celle utilisée dans Vexemple 

prdcédent, en présumant que chaque bord a une longueur 
de 1. Pour certains types de variables, on peut iinaginer 
tin graphique de voisinage direct. Par exemple, on peut 
utiliser l'ordonnancement des catégones pour les 
variables ordinales, la hiérarchisation pour les variables 
hiérarchiques (ii &agit d'une structure arborescente en 
presentation graphique), et Ia contiguite pour les aires 
géographiques, 

Ainsi, ii existe diverses facons de determiner des 
structures de proximité définies pour tine variable clé. Le 
processus peut We passablement laborleux au depart, 
mais lorsqu'il a été effectué pour une variable clé, le 
résultat peut également servir pour dautres ensembles de 
microdonnCes qui contiennent la même variable. 

Au lieu de determiner une structure de proximité 

pour chaque variable clé, le responsable de Ia protection 
du secret statistique pourrait également prdciser lui-
même les recodages globaux valides. Le problème 
consiste alors a choisir Ic recodage global valide (et les 
suppressions locales) qui minimisent Ia perte 
d'information tout en protégeant l'ensemble de 
microdonnées. Comme Ic nombre de recodages globaux 
valides indiqué par le responsable de la protection du 
secret statistique sera généralement moindre que lorsque 
les structures de proximité sont utilisécs, Ia complexité 
du recodage global et de Ia combinaison RG-SL en sera 
réduite. 

6. MESURES DE LA PERTE D'INFORMATION 

Pour pouvoir comparer les informations contenues 
dans tin ensemble de microdonnées avant Ct aprés les 
recodages globaux et les suppressions locales, II faut 
élaborer une méthode adequate de mesure de 
I'information. Nous proposons d'utiliser Fentropie pour 
mesurer Ia perte d'information due aux recodages 
globaux et aux suppressions locales. L'entropic est une 
mesure bien connue de l'mcertitude entourant la valeur 
d'une variable. Plus l'incertitude concernant Ia valeur 
réelle d'une variable est CIevCe, plus sera élevCe 
également Ia perte dinformation. Nous commencerons 
par expliquer comment la perte dinformation due aux 
recodages globaux et aux suppressions locales peut être 
mesurée séparément pour chaque variable et pour 
chaque enregistrement. 

Supposons, par exemple, que Ia variable '.Etat civil'. 
peut prendre quatre valeurs : '.Veuf*, '.Divorcé*, '.Marié'. 
Ct '.Célibataires. Supposons en outre que deux categories 
de cette variable, '.Veuf'. ct '.Divorcé'., ont été combinées 
en tine seule : '.Veuf ou Divorce'.. Dans tin tel cas, 
Putilisateur ne connait pas la valeur originale de la 
variable lorsqu'iI trouve cette categoric combinée dans 
tin enregistrement. 11 doit deviner si Ia valeur originale 
estVeuf'. ou KDivorcé'.. Ainsi, pour cet utilisateur, la 
valeur originale de Ia variable '.Etat civil'. est entourée, 
dans cc cas précis, d'une certainc dose d'incertitude. 
Lorsque, par contre, Ia valeur de l".Etat civil'. est 
localement suppriniee, l'utilisateur doit deviner Iaquclle 
des quatre categories possibles est Ia bonne. Ici encore, 
la valeur originale de P'.Etat civil'. s'entoure d'une 
certaine dose d'incertitude. Dans les deux cas, celui de 
recodage global et de Ia suppression locale, on peut 
mesurer Ia valeur originale de I".Etat civil'. au moyen de 
lentropie. 

Dans les cas oà les categories '.Veuf'. et '.Divorcé'. 
ont été comb inées en une seule catégorie .cVeuf ou 
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Divorce", l'entiopie se définit de la façon suivante. 
Designons par p La probabilité que Ia valeur originale 
de FEtat civil" soit Veu1" et par PD  La probabilité que 
cette valeur soit Divorcá. L'entropie H, correspondant 
ala perte d'information due au recodage global, nous est 
donnée par Ia formule suivante: 

/ 

	

 H = 	log(y /) - PD/ log  (PDI) , 	(13) 

oü p, et p, désignent les probabilités 
conditionnelles que Ia valeur originale de I'Etat civil" 
soit égale a 'iVeufs et "Divorce" respect vement, compte 
tenu d'une valeur recodée de lcEtat civil" égale a "Veuf 
ou divorce". Cette situation s'exprime 
mathématiquement comme suit: 

	

/ 	Pw / PD 

	

Pw 	CtPJf 	 (14) 
PWPD 	PWPD 

Dans les cas de suppression locale de l'Etat civil", 
l'entropie sera définie comme suit. Désignons par Pw'  La 
probabilité que La valeur originale de V'Etat civil soit 
"Veuf, par PD'  Ia probabilité que cette valeur soit 
iDivorcé*, par PM  La probabilité que cette valeur soir 
"Marie", et par Pu' Pw PD PM La probabilité 
qu'elles soit égale a "Célibataire*, La valeur de l'entropie 
H, c'est-à-dire La perte d'infonnation due a La suppression 
locale, s'obtient par La forxnule 

H = -p log (p) - PD Log (PD) 
(15) 

plog(p) Pu  log(p) 

A noter que La suppression Locale constitue en fait 
un cas extreme de recodage global; II s'agit du recodage 
de I'ensemble des categories en une seule. Cette 
propriété est prise en compte dans La mesure de 
I'entropie ci-dessus. Le recodage global difTre 
cependant de Ia suppression locale en ce qutil  conduit a 
une perte thnformation clans tous Les enregistrements qui 
contiennent au moms une des valeurs recodées, tandis 
que Ia suppression locale n'entraine une perte 
d'information que dans le dossier correspondant a Ia 
variable supprim& 

En général, lorsque les categories C1  C2  ,...,C 
d'une variable V sont combinées en une seule, 
C1  + C2  + .. +C, la perte d'inIormation due a ce 
recodage global est donnée par 

m 
H = -E p ' log(p, , 	 (16) 

i-i 

ou p,'  correspond a La probabilité conditionnelle que la 

valeur originale de V soit égale a C., compte tenu dune 
valeur recodée Cgale a C1  + C+ ... +C, et dun 
nombre m de categories de V. A noter que pJ =0 
lorsque C ne fait pas partie de La categoric recodée 

+ C2  + ... +C,, . Lorsque p/=0; plog(pJ) est égal a 
zéropardéfinition. LorsqueLavaleurde Vest supprimée 
localement, La formule (16) permet Cgalement de calculer 
Ia perte d'infonnation. 

On peut évaluer grace a Ia même formule (16) la 
pate d'information subie pour une variable particulière 
et un enregistrement particulier par suite du recodage 
global et de La suppression locale. II convient toutefois, 
avant d'utiLiser cette formule, de résoudre un probLCme 
fondamental : les probabilités p, ne peuvent We 
calculées sans quon determine an préalable un modéle 
particulier pour l'utiisateur des données. Plusieurs de 
ces modéles peuvent être imagines. Par exemple, 
l'utilisateur des données peut exploiter la totalité des 
informations contenues clans les dossiers pour 
détenniner les probabilités p. Pour y parvenir, on peut 
avoirrecours a diverses méthodes d'analyse multivariée 
parfois assez éLaborées. On peut également presumer 
qu'un ulilisateur tiendra compte du fait que certaines des 
"données manquantes sont une consequence directe de 
La SDC. Lorsqu'une "donnée manquante est due a La 
SDC, la valeur originale se présente rarement en 
combinaison avec d'autres categories. L'utilisateur peut 
utiliser cette information pour évaluer les probabiLités 
A. Toutefois, nous présumerons ici que les probabilités p. 
sont caLculées dune manière plutôt directe que nous 
expliquerons ci-aprés. 

Supposons qu'une variable V peut prendre m 
valeurs possibles. La fréquence de La 1 categoric, 
C,, de La variable Vdans La population est égale a N, 
Désignons par N. Ic nombre de sujets compris dans La 
population cible de la variable V. Notez que cc N, peut 
We different dune variable a L'autre. Par exemple, La 
question "QueI est votre âge?* et La réponse 
correspondante ont une population cible passablement 
différente de La question "Quand avez-vous donné 
naissance a votre premier enfant?". La premiere question 
est poséc a I'cnsemble de Ia population tandis que la 
seconde ne s'adresse qu'aux femmes qui ont accouché. 
La distribution de probabilité (inconditionnelle) de V sert 
a évaluer les probabilités p., ainsi p, est défini par 

Ni  
(17) 

V 

II arrive souvent en pratique qu'on ne connaisse pas 
les valeurs de N et de N, tandis que dans La plupart 
des cas, seules Les notes d'un échantiLlon de Ia population 
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sont connues. Nous pouvons résoudre cc probléme de La 
façon suivante. Désignons par n 1  La fréquence de Ia 
categoric C1  de la variable Vde Péchantillon, et par n, 
Ic nombre de sujets de Ia population cible V dans 
VCchantillon. En cc qui concerne les 'données 
manquantess, nous presumons cc qui suit. Premièrement, 
une "donnée manquante" peut être causée par un sujet 
qui ne fait pas partie de Ia population cible de Ia variable 
V. Pour un tel sujet, Ia valeur de la variable V est 
4tmanquante* par definition. Dcuxiêmement, nous 
présumons que la probabilité qu'une "donnée 
manquante. soit causée par un sujet de Ia population 
cible est Cgale pour thus les sujets de [a population cible. 
Compte tenu de ces suppositions, nous pouvons calculer 
Ia probabilité estimative p. de Ia formule (17) par 

fly 	
(18) 

Comme ii arrive souvent que Ia formule (17) ne soit 
pas applicable, nous utilisons Ia formule (18) pour 
estimer Uentropie dun recodage global ou d'une 
suppression locale. 

La valeur estimative calculCe par (18) de Ia 
probabilité donnée en (17) est plutôt simpliste. Lorsque 
certains des nombres n, sont petits, La qualité des 
estimations des probabilités correspondantes peut être 
assez mauvaise. On peut cependant proposer des 
méthodes plus perfectionnécs de calculer les probabilités 
données par Ia formule (17). 

Les probabilités p 1  doivent être Cvaluées pour nous 
permettre de calculer La perte d'information due aux 
recodages globaux et aux suppressions locales. Au lieu 
de recourir au modèle plutôt simple décrit ci-dessus pour 
Cvaluer ces probabiités p., on peut Claborer des 
modèles plus perfectionnés. Nous tenons cependant a 
souligner qu'il n'est pas nCcessaire d'utiliser un modèle 
trés élaboré puisque aucune méthode officielle de 
mesure de I'information ne permet de quantifier 
pleinement La valeur 'cvéritable' de Ia perte d'information 
dun ensemble de microdonnées due au recodage global 
et a La suppression locale. En fait, cette perte 
d'information dun ensemble de microdonnées est 
déterminée en trés grande partie par les utilisateurs de 
ces données qui font appel a des considerations 
subjectives. En outre, Ia méthode de mesure de 
l'information est tin outil qui doit servir uniquement a 
trouver les bons recodages globaux et les bonnes 
suppressions locales. Ii nest toutefois pas possible de 
trouver les "meilleurs. recodages globaux et les 
,meilleures* suppressions locales, puisque "meilleur. est 
un terine subjectif. 

Jusqu'à maintenant, nous avons surtout porte notre 

attention sur La perte d'information due au recodage 
global d'une variable ou a Ia suppression locale d'une 
valeur de Ia variable dans un enregistrement. Toutefois, 
il nous faut egalement mesurer La pertc d'infonnation due 
aux recodages globaux Ct aux suppressions locales 
effectués dans l'ensemble complet de microdonnécs. La 
méthode de mesure de Ia perte d'information dans un 
ensemble complet de microdonnCes que nous nous 
proposons d'utiliser est tine somme pondérée des pertes 
d'informaiion des variables contenues dans Ies 
enregistrements. Lorsque [a perte dinlonnation de Ia 
J iI  variable duj enregistrement est designee par 

[a perte d'information pour l'ensemble complet de 
microdonnées est donnée par 

w11J1,1, 	 (19) 

oü w, 3  représente un poids non négatif Ct oil Ia somme 
concerne l'ensemble des variables 1 et des dossiers j. 
Plus Ic poids w.. sera grand, plus La valeur de [a I èNt 

variable du j U4. dossier sera importante. Ies poids 
peuvent être choisis par un utilisateur a partir de 
considerations subjectives. La perte d'information HY  de Ia I variable du j 'i' enregistrement due au 
recodage global ou a Ia suppression locale est mesurée 

['aide de Ia méthode décrite dans Ia présente section. 
Pour ne pas compliquer inutilement les choses, nous 

proposons d'utiliser des poids Cgaux pour des 
enregistrements diffCrents, c'est-ã-dire, de remplacer 
(19) par 

E. E. w 	 (20) 

Autrement dit, les poids ne pourront We différents 
que d'une variable a l'autre, et non dun enregistrement a 
l'autre. La valeur de H,1  est mesurée a ['aide de la 
formule (16). Cependant, nous suggérons de faire en 
sorte que Ia plupart des w. soient Cgaux a un, et de 
n'utiliser un poids plus élevé que pour les variables qui 
sont nettement plus importantes que d'autres. Dc Ia 
méme façon, seules les variables qui sont de toute 
evidence moms importantes que les autres dcvraient être 
assorties d'un poids inférieur a un. 

II est également possible d'utiliser des poids égaux 
pour des variables différentes, c'est-I-dire de remplacer 
(19) par 

(21) 

Dans cc cas, les poids d'échantillonnage des 
enregistrements constituent des choix naturels pour [es 
poids w. 
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7. LE PROBLEME DU RECODAGE GLOBAL 

On peut &xmcer en termes généraux Ic problême du 
recodage global optimal. Pour un ensemble donné de 
combinaisons problématiques minimales, l'objectif 
consiste a procéder aux recodage globaux (d'une panic) 
des variables contenues dans ces combmaisons af.in de 
les óliminer tout en réduisant au minimum Ia perte 
d'infonnation de l'ensemble de microdonnées. Même si 
cue peut paraltre simple a premiere vue, une telle 
operation est passablement complexe. Contrairement au 
problème de la suppression locale oii le remplacement 
d'au moths une valcur d'une combmaison problématique 
minimaic par une .cdonnCe manquantes prodwrait 
automatiquement une combinaison sure, le recodage 
global ne se prête pas a une solution aussi facile : le 
recours a un recodage global valide portant sur deux 
categories dont l'une semble faire panic d'une 
combinaison problématique ne garantit pas 
I'séliminations de cette combinaison problématique, 
cest-à-dire son absorption dans une nouvelle categoric 
dont Ia fréquence est suflisante. 

Pour chaque operation de recodage global valide, II 
faut determiner clans l'ensemble de données les 
enregistrements qui seralent touches si on procédait au 
recodage, et determiner si l'opération permettrait 
d'éliminer ef'ficacement une combinaison rare. Si tel est 
Ic cas, le recodage global pourra presenter un certain 
mtérêt et on pourra determiner La perte d'information qui 
en découlera. 

Le problème du recodage global s'apparente 
étroitement au problème qui se pose lorsqu'il s'agit de 
protéger un ensemble de tableaux lies, c'est-à-dire, de 
tableaux comportant des variables communes obtenues 
a partir du même fichier de base. Supposons quon 
vcuille utiliser Ia meme catégorisation pour chacune des 
variables de chacun des tableaux øü cette variable 
apparalt. Supposons en outre que nous souhaitons 
protéger les tableaux contre Ia divulgation au moyen 
dun recodage portant uniquement sur les variables. Dans 
un tel cas, les tableaux peuvent Ctrc compares aux 
combinaisons problématiques de microdonnées. us s'en 
distinguent uniquement par le critère sous-jacent qui 
determine Ic caractére problematique d'un tableau ou 
dune combinaison. 

8. LE PROBLEME DE LA COMBINAISON 
RG-SL 

Pour un ensemble donné de combinaisons 
problématiques minimales, le problème de Ia  

combinaison RG-SL consiste a recoder globalement (une 
partie) des variables et a supprimer localement certaines 
des valeurs de manière que l'ensemble de microdonnées 
soit sür et que Ia perte des informations due aux 
operations de recodage global et de suppression locale 
soit miniznale. La resolution de cc probléme de RG-SL 
ou du probléme de recodage global pour donner un 
résultat optimal, c'est-â-dire pour limiter autant quc 
possible la perte d'informaiion, constitue un difficile 
problème doptimisation. 

Dans les cas oà on peut résoudre le problême du 
recodage global, celw du RG-SL peut également être 
résolu, en théorie, en prenant en compte toutes les 
partitions de l'ensemble de combinaisons 
problématiques. Etant donné un ensemble U de 
combinaisons problématiques, examinons toutes les 
partitions de U en deux ensembles U1  et U2 . II sagit, 
dune manière générale, déliminer les combinaisons de U1  
par recodage global optimal, et d'éliminer celles de U2  
par suppression locale optiniale. Nous décnvons ci-
apres en detail Ia façon de procéder. Premièrement, nous 
éliminons toutes les combinaisons en U par recodage 
global optimal. Ensuite, nous dCtenninons pour les 
nouvelles variables clé Pensemble des combinaisons 
problématiques qui restent (dans les cas extremes, cet 
ensemble peut être vide). Désignons cet ensemble par 
U. Eliminons maintenant les combinaisons de cet 
ensemble par Ic biais des suppressions locales optimales. 
On presume que la perte cVinformation pour chaque 
valeur supprimée sera mesurCe par entropie. 

On peut calculer Ia perte dinlormation due au 
recodage global ou a Ia suppression locale. La perte 
totale d'thformation correspond a la somme de ces pertes 
d'information partielles. Pour en terminer avec cette 
partition { U1 , U2 }, inverser les roles de U1  Ct U2 dans 
la procedure décrite ci-haut et répCter pour la nouvelle 
situation. 

Le nombre de bipartitions ( U1 , U2 ) de U a prendre 
en compte peut être passablement élevé : s'il existe n 
combmaisons rares, il pourra y avoir 2 bipartitions. II 
s'agirait de mettre au point une méthodc utile qui 
permettrait de chercher efficacement, dans l'ensemble 
des bipartitions, un ensemble donné de combinaisons 
problématiques minimales. 

9. DISCUSSION 

La suppression locale optimale et automatique des 
categories d'enregistrements afin den protéger le secret 
statistique ne semble pas trop difficile a réaliser. ELLe est 
particuliérement facile lorsque le nombre total de 
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categories supprimées doit 6tre réduit au minimum 
puisque les problèmes qui en découlent - un probléme 
pour chaque enregistrement problématique - sont tous 
trôs petits. Dans les cas oi Ic nombre de categories 
localement supprimées différentes doit être réduit au 
minimum, le probléme est un peu plus complexe. 
Toulefois, dans beaucoup de cas, on peut le décomposer 
en un certain nombre de problémes plus petits et donc 
plus faciles a résoudre. Ainsi, ii semble possible de 
résoudre cc problCme d'une facon passablement eflicace. 
Finalement, il est Cgalement possible de résoudre 
certaines versions de ces deux problemes de base tels 
que Ia reduction au minimum du nombre de categories 
localement supprimécs différentes lorsque le nombre de 
valeurs localement supprimées est minimal. 

La méthode fondamentale de determination des 
suppressions locales que nous avons décrite dans le 
present article, c'est-à-dire Ia reduction au minimum d'un 
nombre de suppressions locales au moyen de Ia 
thsolution d'un problème de programmation par nombres 
entiers 0-1 IP, peut egalement servir dans d'autres cas. 
Par exemple, l'utilisateur voudra peut-être remplacer 
certaines des categories d'une combmaison 
problCmatique par dautres categories au lieu d'en 
supprimer localement les valeurs. Ce probléme peut être 
rCsolu, i tout le moms en ce qui a trait a l'optimisation, 
d'une façon semblable a celui examine a Ia section 3. On 
commence par supprimer localement les valcurs des 
combinaisons problématiques minimales dune facon 
optimale. On procéde ensuite a l'imputation des valeurs 
qui remplacent les valeurs supprimées. II faut pour cela 
determiner les imputations possibles pour chaque 
enregistrement. L'imputation est possible dans les cas oà 
Penregistrement obtenu est sür, c'est-à-dire, si aucune 
des combmaisons napparalt dans Ia liste des 
combinaisons problématiques minimales et si toutes les 
rêgles de revision prescrites (le cas CchCant) sont 
respectées. Le problème principal nen est pas un 
d'optimisation, mais plutôt dimputation afin d'assurer 
I'intégrité des données. La formulation proposée ici 
montre que le problème de suppression locale est lie au 
problème de revision et d'imputation, c'est-à-dire au 
problème de Ia localisation des erreurs commises par les 
répondants dun questionnaire et de leur remplacement 
par des réponses meilleures. Les revisions, c'est-à-dire la 
verification des régles prescrites pour les données d'un 
enregistrement, permettent de verifier si des erreurs ont 
Cté commises par un répondant. On peut comparer ces 
revisions aux verifications de fréquence qui doivent &e 
réalisées dans Ic cadre de Ia SDC. En fait, les revisions 
de fréquence peuvent être assimilées a des macro-
révis ions. 

La possibilité de procéder a la suppression locale 
optunale automauque des categories an moyen d'un 
programme informatique comme ARGUS (voir Pieters 
et Dc WaaI, 1995; Dc WaaI et Pieters, 1995) accélCre 
Cnormément le processus de production d'un ensemble 
de microdonnées süres. Elle permet en outre aux 
utilisaleurs Cventuels des ensembles de microdonnées de 
participer a Ia production d'une version sure de cet 
ensemble qui répondra an mieux a leurs besoins, compte 
tenu des contraintes de la SDC. Les bureaux de Ia 
statistique et les utilisateurs des ensembles de 
microdonnées peuvent tirer avantage de cette situation. 
Le bureau dc la statistique profite du fait que les 
utilisateurs des ensembles de microdonnées se 
montreront moths critiques vis-á-vis des méthodes de 
surveillance de Ia divulgation des données, et les 
utilisateurs profitent dun acces asscz rapide a la plupart 
des informations utiles, compte tenu des restrictions en 
vigueur. 

Le recodage global automatique des variables visant 
a protéger les ensembles de microdonnées contre la 
divulgation est beaucoup plus difficile a réaliser. Ccci 
est vrai tant dans Ic cas des ensembles de microdonnées 
protegees par recodage global urnquement que dans Ic 
cas des ensembles de microdonnées protégées par une 
combinaison de suppressions locales Ct de recodages 
globaux. Un des problémes qui se pose dans cette 
situation est Ia nécessité d'Claborer une méthode de 
mesure de Ia perte d'information qui en décou]e. Dans Ic 
present article, nous avons propose tine mesure fondée 
sur l'entropie. 

II semble plutôt difficile d'mterpréter le probleme de 
recodage global et Ic probléme de RG-SL comme un 
probléme doptimisation. Dans le present article, nous 
nous sommes limités a une description verbale de ces 
problêmes. Le problême d'élaborer une formule 
acceptable du recodage global et de la combinaison RG-
SL demeure entier. Las problèmes que cela pose 
pourraient être résolus en partie en donnant au 
responsable du secret statistique Ic loisir de préciser 1w-
m8me les recodages globaux valides. Dc cette facon, Ia 
complexité du probléme de recodage global et du 
problCme de la combmaison RG-SL pourrait 6tre 
considérablement réduite. 
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UTILISATION DU BRUIT POUR RESTREINDRE LA DIVULGATION DES 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES DANS LES TABLEAUX 

B. T. Evans et L. Zayatz t  

RÉSUMÉ 

Le Bureau of the Cen.us cherche dc nouvcllcs méthodcs pour rcstrcindrc Ia divulgation dc l'information qu'il pourrait 
ulilisci dans Ics tableaux de donnács sur lea cntrepriscs. La méthodc courantc consiste a supprimer lea cellules des tableaux 
susceplibics de ddvoilcr des rcnscigncmcnts spdcifiqucs sur un rpondant Dans lcspoir de irouver unc autre méthode qui 
paine Wait Is publication de donndcs plus nombreusca Ct ainsi dc rpondrc ha demande croissante dc tableaux apéciaux, 
on envisage maintenant d'ajoutcr du bruit aux microdonnécs sous-jacentes. En effet., on dénaturant lea donnéca du 
répondant, ii eat possible de protéger cc demier sans supprimer Ic total des cellules. Néanmoins, on peut ainterroget our 
rutilite des donnes aprés raddition de bruit Le present document examine Its avantagcs ct Ics inconvénicnts dc l'addition 
de bruit aux microdonnécs avant Ia misc en tableaux, tant sous langle des problCmcs de divulgation quc sous cclui du 
comportement des estimations publiées. 

MOTS CLES: 	Conlidcntialité, divulgation; bruit; suppression de ceflules. 

1. INTRODUCFION 

Le Census Bureau utilise Fétablissement comme 
unite rCpondante dans bon nombre des enquêtes 
economiques et des recensements qu'iI entreprend. On 
pondère (s'iI y a lieu) et regroupe les réponses des 
Ctablissements, et des estimations sont génCralement 
produites en fonction de variables catégonques, par 
exemple le code de Ia Classification type des industries 
(CTI) ou Ia region. 11 est raisonnable de supposer que 
l'utilisateur parvient généralement bien a identifier les 
établissements qui, combines, donnent Ic résultat 
apparaissant dans une cellule, surtout s'il met a profit ses 
connaissances générales Ct les sources accessibles au 
public, Ct si les tableaux reposent sur des paramètres 
géographiques et d'autres caractéristiques. 

Le Census Bureau recueille les données des 
répondants en vertu du Title 13 du US. Code, qui Iui 
interdit de diffuser une publication quelconque si les 
données fournies par un établissement ou un particulier 
aux termes de la loi concernée peuvent être identifiées. 
La difficulté que pose cette restriction est d'empécher 
I'utilisateur de déduire les valeurs signalées par le 
répondant de celles qui apparaissent dans les tableaux 
divulgiiCs au public. Le Census Bureau doit s'assurer,  

d'une part, que Ia valeur inscrite dans une cellule ne 
s'approche pas hop des données d'un répondant et, 
d'autre part, qu'un répondant ou un groupe de 
répondants ne puisse soustraire sa (ses) propre(s) 
contribution(s) de Ia valcur de Ia cellule pour se faire une 
idée'. de Ia contribution dun autre répondant (Cox et 

Zayatz, 1993). 

2. SUPPRESSION DES CELLULES 

La technique a laquelle Ic Census Bureau recourt 
présentement pour limiter Ia divulgation des donnécs sur 
les établissements dans les tableaux est Ia suppression 
des cellules. Les cellules pour lesquelles existe un risque 
de divulgation sont identifiées de deux facons --- d'aprês 
La règle n-k ou daprés Ia régle p % (lire Federal 
Committee on Statistical Methodology, 1994 pour des 
explications détaillées sur ces regles). Les cellules qui 
dérogent a une de ces régies sont dites sensibIes* et sont 
les premieres a ëtre suppriniées (suppressions 
primaires). 

La technique de suppression des cellules prévient Ia 
divulgation des données en éliminant les cellules 
sensibles et un nombre suffisant de cellules 

B. Timothy Evans et Laura Zayatz, Statistical Research Division, Bureau of the Census, Washington, D.C. 20233, 
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additionndlles, ou complëmentaires, de telle sorte que Ia 
valeur des cellules primaires ne peut ëire estimée avec 
precision par manipulation de ses relations d'adthtion 
avec Ic total (Cox et Zayatz, 1993). Quand on supprime 
une cellule, on en efface la valeur totale et on remplace 
cdlle-ci par Ia marque D,. 

Bien que les principes a Ia base de l'identification 
des cellules qui peuvent entrainer des risques de 
divulgation soient relativement siznples, le mécanisme 
servant a determiner queues cellules complementaires 
seront éliminécs pour protéger les premieres est lrès 
complexe. Une personne sans connaissance de Ia 
programmation Iméaire éprouvera denormes difficultés 
a comprendre Ia méthode utiliséc et le logiciel apparenté. 
En outre, etant donné Ia structure des programmes 
informatiques, Ic mécanisme doit We effectué 
sCparément pour chaque tableau de donnés. Par 
consequent, l'analyste doit garder in trace des cellules qui 
ont etC supprimées dun tableau de donnCes a l'autre 
(puisqu'elles doivent être supprimCes Ct protégées dans 
tous les tableaux subsequents) et noter queues cellules 
ont déjà Cté publiCes (donc ne peuvent servir de cellules 
complémentaires). 

Coordonner les suppressions dun tableau a l'autre 
devient presque irréalisable a cause de Ia multiplication 
des tableaux spCciaux. Pour vraiment empêcher Ia 
divulgation, il faudrait prendre en note tous les tableaux 
spéciaux rCciamés par l'ensemble des utilisateurs et 
identifier non seulement les cellules qui ont déjà Cté 
supprunCcs dans un tableau quelconque, mais aussi 
celles qui ne Uont pas etC et, avec les ceilules existantes 
d'un autre tableau, pourraient servir a deviner Ia valeur 
d'une cellule disparue. On serait donc contramt de 
consigner les liens entre toutes les cellules, pour tous lea 
tab leaux publiCs et les tableaux spCciaux. Nous ne 
disposons tout simplement pas des ressources 
nCcessaires pour cela. 

Un autre inconvenient de taille eat qu'en supprunant 
des cellules, on Climine passablement de renseignements 
dont Ia divulgation ne poserait aucun risque. En effet, les 
cellules complémentaires renferment de l'information qui 
pourrait être publiée si on pouvait protéger d'une autre 
façon les celiules sensibles, objet de Ia suppression 
initiale. La nCcessitC de supprimer des ceilules 
additionnelies débouche souvent sur Ia production de 
tableaux oü pullulent les D, surtout aux niveaux de 
precision les plus élevCs. Les utilisateurs se plaignent 
frCquemment qu'on Climine beaucoup trop de données.  

3. ADDITION DE BRUIT AUX 
MICRODONNEES AVANT LA MISE EN 

TABLEAUX 

3.1 GénéralitCs 
Une autre manière de protCger lea donnees des 

rCpondants consiste a les dénaturer. Supposons qu'on 
fausse lëgéinent lea donnCes dc chaque rCpondant, par 
exempiede 10%. Quandunecelluleneserapportequ'a 
urn Ctablissanent, on lorsqu'un Ctablissement domine une 
cellule, Ia valeur indiquée ne correspondrait pas a une 
approximation precise de Ia valeur de FCtablissement car 
dc aurait etC altérCe. En ajoutant du bruit, on interdirait 
Ia divulgation de Ia veritable valeur se rapportant a 
l'Ctablissement dominant. 

Une dénaturalion méticuieuse Ct mCthodique 
minimiserait aussi lea effets du bruit sur lea celiules qui, 
scIon Ia méthode habituelle, ne scraient pas supprimées. 
Dc ceuc facon, iI est possible de protéger chaque 
établissement sans compromettre Ia qualité des 
estimations. 

Un multiplicateur ou facteur de bruit serait attribuC 
a chaque Ctablissement de l'univers dCchantillonnage. 
Si I'Ctablissement concerne participe a un sondage ou au 
recensement, toutes ses valeurs seralent muit.ipliCes par 
Ic facteur retenu. Dans le cadre d'une enquête ou d'un 
recensement particuliers, on multiplierait Ia valeur de 
tous les Ctablissements par Ic facteur de bruit 
correspondant avant Ia misc en tableaux des données. 
Notons que I'usage du mCme multiplicateur pour un 
Ctablissement, chaque fois oü les données se rapportant 
ace dernier apparaissent dans un tableau, donnerait des 
valeurs cohCrentes d'un tableau a l'autre. Bref, si une 
cellule apparait dans plusieurs tableaux, sa valeur restera 
Ia même. 

3.2 Les multiplicateurs 
Pour fausser lea données d'un Ctablissement 

denviron 10 %, il faudrait les multiplier par un nombre 
approchant 1,1 ou 0,9. N'importe quel type de 
distribution pourrait servir a Ia selection du 
multiplicateur. Par exemple, pour dénaturer lea données 
d'un Ctablissement a Ia hausse, on pourrait choisir Ic 
multiplicateur dans une distribution normale ayant 1,1 
pour moyenne et uric trés faibie variance, soft de 0,05 ou 
de 0,0 1. Quoi qu'il en soft, on préférera une distribution 
centrée sur 1,1 (moyenne, mode, etc.) et une variance 
d'environ 1,1. Pour que tons les multiplicateurs soient 
égaux a 1,1 ou davantage, cc qui dCnaturerait la valeur 
des cellules ne comptant qu'un Ctablissement d'au moms 
10%, ii suflirait de ironquer Ia distribution a 1,1 et de se 
débarrasser des valeurs inIérieures. 
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Peu importe Ia distribution choisie pour obtenir des 
multiplicateurs voisins de 1,1, ii est capital dutiliser Ia 
méme distribution, ou plutot son 'image sym&rique*, 
pour produire les multiplicateurs voisins de 0,9. Bref, Si 
jamais on venait a examiner les deux disthbutions, on se 
rendrait compte queues sont symëtriques par rapport a 
1. Nous reviendrons I cette condition a Ia partie 3.3. 

Dans la pratique courante, ltunité d'analyse qui nous 
intéresse sur Ic plan de Ia divulgation est la compagnie. 
A savoir, on desire protéger les donnees des répondants 
au niveau de Ia compagme Ct des établissement.s qui Ia 
composent. Pour protéger les valeurs de Ia compagnie, 
le bruit devra les relever ou les réduire. En dautres 
termes, tous les établissements appartenant a Ia 
compagnie devraient subir tine dénaturation analogue, 
donc avoir I peu prés (mais pas exactement) le même 
multiplicateur. Dc cette façon, si Ia cellule ne comprend 
que les établissements d'une seule compagnie, 
I'estiination sera faussCe d'environ 10 %. Sinon, 
lestimation pourrait sapprocher considérablement de Ia 
valeur veritable de la compagnie, car Ic bruit faussant les 
Ctablissements positivement (multiplicateur> 1) et celui 
les faussant négativement (multiplicateur < 1) 
s'annuleraient pratiquement. En dénaturant tous les 
établissements d'une compagnie dans le même sens, on 
protege donc les données au mveau de Ia compagnie. 

Rappelons que les Ctablissements qui appartiennent 
a la même compagnie ne devraient pas avoir exactement 
le même multiplicateur. Ii arrive que ces établissements 
se livrent concurrence, même s'ils appartiennent a la 
même société. Supposons que deux petits 
établissements apparaissent chacun seul dans des 
cellules distinctes. L'un deux pourrait utiliser sa valeur 
veritable, qu'il connalt, et Ia valeur inscrite dans la 
cellule oCz ii est seul pour calculer le multiplicateur a 
I'origine du bruit. Si on se servait du meme 
multiplicateur pour tous les établissements de Ia 
compagnie, cet établissement pourrait découvrir Ia 
valeur veritable de l'établissement concurrent en 
appliquant le multiplicateur qu'il a découvert I Ia valeur 
apparaissant dans la cellule qui représente 
l'établissement concurrent. Ainsi, pour protéger les 
Ctablissements qui appartiennent I la même compagnie, 
chacun devrait avoir un multiplicateur légérement 
different. 

3.3 Attribution des multiplicateurs et repercussions 
sur les estimations 
On devrait pouvoir se servir des multiplicateurs afin 

de minimiser l'effet du bruit sur les cellules qui ne 
presentent aucun risque de divulgation. Les estimations 
des niveaux dagrCgation supérieurs en posent rarement. 

Las des enquetes économiques Ct des recensements, Ies 
estimations infranationales les plus courantes reposent 
sur Ia CT!, Ia region ou Ia taille. Laffectation des 
multiplicateurs devrait dénaturer ces estimations Ic 
moms possible. 

Une facon d 1y arriver consistait I faire en sorte que 
parmi tous Ies ótablissements qui concourent I une 
estimation, I pcu pres autant soient faussés positivement 
(multiplicateur > 1) Ct négativement (multiplicateur 
<a 1). Plus prCcisément, puisque la taille vane avec 
l'établissement, il faudrait s'assurer que Ic total absolu 
de bruit ajouté et Ic total absolu de bruit soustrait 
s'annulent quand on additionne Ies valeurs des 
Ctablissements qui entrent dans Uestimation. 

Pour cela, Ies établissements devraient être tries par 
CT! x  region x  taille avant I'attribution d'un 
multiplicateur. Le premier établissement recevrait tin 
multiplicateur voism de 1,1; Ic deuxième tin 
multiplicateur denviron 0,9; Ic lroisiéme, tin 
multiplicateur de 1,1; le quatrième, 0,9 et ainsi de suite. 
Une telle méthode est préférable a I'attribution de 
multiplicateurs au hasard car ainsi, pour chaque 
établissement qui reçoit un multiplicateur supérieur 1 1, 
s'en trouve tin autre de mCme importance, du méme code 
CT! et de Ia même region, qui reçoit un multiplicatcur 
inférieur 1 1. Lors du calcul de I'estimation cumulative, 
le bruit des deux établissements devrait donc avoir 
tendance a sannuler. 

Théoriquement, Vattribution alCatoire et I'attribution 
méthodique dun facteur de bruit devraient faire en sorte 
que le bruit prévu dans une estimation quelconque ait 
une valeur espérée de zero, grace a Ia distribution 
symétrique des multiplicateurs. Néanmoins, Pattribution 
méthodique tire parti de Ia stratification invisible 
inhérente I i'univers des établissements, cc qui devrait 
contribuer I réduire Ia variance de la quantité de bruit, 
comparativement I ce qui se produirait si les 
multiplicateurs étaient attribués au hasard. 

Pour les autres cellules non sensibles, on obtient 
Cgalement, qu'en moyenne, les estimations ne sont que 
Iegerement aitérées. Dans le cas des estimations 
cumulatives qui ne sont pas obtenues scion Ia méthode 
CTI x  region x  taille, les établissements dont Ia valeur 
est positivement ou nCgativement dénatu.rde devraient 
normalement se compenser dans les celluies dCtaillécs 
groupant un grand nombre de répondants et Ies cellules 
détaillées qui en comprennent très peu, mais dune taille 
approximativement identique. La plupart de ces cellules 
devraient donc inclure très peu de bruit, même si on ne 
peut le confirmer avec autant d'efficacité que pour les 
autres estimations cwnulatives. Pour ces derniCres, 
I'attribution méthodique d'un facteur de bruit aura le 
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même effet qu'une attribution al 6 atoire, quant a Ia 
somme moyenne de bruit existant. 

Par cootre, une cellule ou domine un seul répondant 
présentcra vraisemb1ablcmit tine forte accumulation de 
bruit. Si le répondant Ic plus important dépasse les 
autres de beaucoup dans Ia cellule, la probabilité que les 
établissements faussés positivement et negativement 
s'annulent quand on calculera le bruit total de 
lestimation est beaucoup plus faible. En d'autres 
termes, plus le répondant principal est important, plus Ia 
quantité de bruit affectant Pestimation de Ia cellule 
s'approchcra du bruit qui le denature (environ 10 %). 
L.es cellules qui posent les plus grands risques de 
divulgation seront donc aussi celles qui presentent 
généralement Ic plus de bruit. 

3.4 Addition de bruit aux données denquête 
Dans les enquêtes, on pondére habituellement les 

données de chaque répondant de façon inversement 
proportionnelle a Ia probabilité d'inclusion de 
Fétablissement. Un poids élevC assurera une certaine 
protection contre la divulgation de Ia valeur réelle 
signalCe par le répondant. Pour preserver La protection 
conférée par Ic poids de l'échantillon, on ajouterait du 
bruit de Ia façon suivante aux données de l'enqu&e. 

Pour chaque établissement dans une cellule, on 
calculera 

valeur de l'établissement X  [multiplicateur + (poids - 1)] 

puis on additionnera la valeur dénaturée des 
établissements pour parvenir au total de la cellule. 
Remarquons qu'on ajoute le bruit a tin seW multiple de 
Ia valeur de l'établissement, les autres multiples (poids 
- 1) n'étant pas modifies. 

Cette méthode a pour avantage de changer 
considérablement Ia valeur (pondérée) des 
Ctablissements représentant une certitude ou une quasi-
certitude (ceux de poids Cgal a 1 ou presque) et de 
dénaturer trés peu Ia valeur pondérée des établissements 
assortis d'un poids élevé. Un tel mécanisme est 
souhaitable, car on s'mtéresse plus aux risques de 
divulgation dans le cas des établissements qw peuvent 
Ctre identifies avec certitude, puisque le poids ne permet 
pas d'en protéger les données, 

3.5 Actualisation des multiplicateurs 
Bon nombre d'enquétes publient des statistiques 

exprimant les tendances, c'est-ã-dire des statistiques 
révélant Ia fluctuation en pour cent d'une variable, dun 
point a un autre dans le temps. Appliquer le même 
multiplicateur a un établissement lors des iterations  

successives dune enquêtc pCriodique reviendrait a 
révéler le changement exact en pour cent que subissent 
les établissements quand ils sont seuls dans leur cdllule, 
bref i en divulguer les donnécs. (Le multiplicateur 
commun peut être dénvé des estimations a tous les 
niveaux, cc qw révélerait Ia veritable variation en pour 
cent.) Les multiplicateurs devraient donc changer d'unc 
période a l'autre, si on vent protéger les tcndances. 

Pour que cc type de statistique garde son utilité, il 
faudrait actualiser les multiplicatcurs afin que les valeurs 
d'un Ctablissement donné soient touj ours faussées dans 
le méme sens, a chaque enquéte. Bref, si on choisit le 
multiplicateur initial an moyen d'une distribution centrée 
sur 0,9 ou presque, tous les autres multiplicatcurs 
devraient être sélectionnés de la même façon. Si Ic 
multiplicateur original approche 1,1, tous les nouveaux 
multiplicateurs en feraient autant. Dc cette façon, si 
l'adthtion de bruit biaise une estimation, malgré tons les 
efforts déployés pour l'éviter (voir Ia partie 3.3), an 
moms le biais sera-t-iI approximativement le même 
d'une période a I'autre, cc qui préservera Ia tendance. 
Sans cela, le bruit pourrait masquer la tendance sons-
jacente. 

En appliquant un multiplicateur analogue au même 
Ctablissement dtune période a Pautre, on maintiendra les 
qualités longitudinales des données. De plus, en 
modifiant légérement le facteur de bruit entre deux 
moments dans Ic tempS, on évnera de divulguer Ia valeur 
exacte de Ia variation en pour cent enregistrée par un 
établissement. 

3.6 Application de multiplicateurs différents I 
différents éléments d'information 
En plus de protéger Ia valeur des éléments 

d'information foumis par un établissement, il convient 
de masquer les liens entre différents éléments 
d'information. En supposant qu'un établissement signale 
son revenu total et ses composantes, par exemple les 
revenus tires de la publicité, dans Ic cadre d'une enquête, 
on devra protéger le ratio entre les recettes publicitaires 
et le revenu global de l'établissement. Cet aspect ne 
souléve de difficultés que pour les cellules constituées 
d'un seui établissement. Taut et aussi Iongtemps que Ia 
cell We comprend deux établissements ou davantage, on 
ne pourra distinguer Ia part exacte de l'élément 
d'infonnation appartenant a chaque établissement. 
Lorsque Ia cellule ne compte qu'un seul établissement 
cependant, on sait pertinemment que I'élément 
d'information (avec ou sans bruit) vient entiêrement du 
répondant. Par consequent, si on multiplie les éléments 
d'information du nuniérateur et du dénominateur d'un 
rapport par le même facteur de bruit, Ia simplification du 
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rapport fern disparaItre cc facteur, dévoilant la veritable 
valeur pour l'établissement. 

Pour preserver les relations entre variables, on 
appliquerait des multiplicateurs différents a chaque 
Clement d'information. Tout en maintenant Ic 
multiplicatcur de base de letablissement, on attribuerait 
un facteur de correction different a chaque Clement 
d'information publiC. Supposons par exemple que le 
multiplicateur de l'Ctablissement A soit 1,12 Ct ccliii de 
l'Ctablissement B soit 0,87. All moment de calculer Ic 
revenu total, on pourrait multiplier Ia valeur de 
VCtablissement A par 1,123 et celle de l'Ctablissement B 
par 0,867. On procederait done a une correction de 
0,003 par addition de cette valeur (ou soustraction) all 
multiplicateur debase, lors du calcul du revenu total. La 
valeur de FCtablissement A pourrait être multipliCe par 
1,125 Ct celle de FCtablissement B par 0,865 all moment 
de totaliser Ic revenu tire de la publicitC. On ajouterait 
donc 0,005 au multiplicateur de base ou on en 
sousirairait la même valeur en calculant le rapport ernie 
le revenu tire de Ia publicitC et le revenu total de 
FCtablissement. Ainsi, les corrections diffCrentes all 
multiplicateur de base des Cléments dinformation 
interdiraient la divulgation du rapport exact. 

Un des principaux inconvCruents de I'usage de 
multiplicateurs diffCrents pour les ClCments 
d'information est qu'on ne pourrait plus garantir Ia 
concordance entre Ia somme des Cléments d'information 
et le total de l'Ctablissement. Une solution Cventuelle 
consisterait a Ctablir un Clement d'information 
correspondant a l'Ccart entre Ia valeur globale et Ia 
somme des ClCments dinformation. Ainsi, on garantirait 
I'additivitC des ClCments dinformation, mais leffet sur 
FClCment d'information sClectionné serait impossible a 
prCvoir. 

3.7 Marquage des cellules três dénaturées 
Les cellules affectCes par un bruit important, un 

Ccart de 7 % de Ia valeur ou davantage par exemple, 
seraient marquees pour signaler a l'utilisateur que Ia 
valeur indiquCe pourrait ne pas s'avCrer d'une grande 
utilitC. Ces cellules comprendraient les cellules les plus 
sensibles, plus quelques autres ties dénaturCes du fait du 
hasard. Dans Ia description de l'inclicateur, on 
expliquerait pourquoi et comment le bruit a été ajoutC et 
laisserait savoir a l'utilisateur que certaines restrictions 
ont etC imposCes pour Cviter la divulgation. On pourrait 
aussi se servir du mCme indicateur pour les cellules 
sensibles qui n'ont pas etC trés dCnaturées en raison de 
Ia repartition alCatoire des multiplicateurs. De cette 
facon, Futilisateur croirait au moms quc Ia valeur dans 
Ia cellule est altCrCe par un bruit important et hCsiterait  

a y voir une valeur fiable. Le nombre de cellules de cc 
genre serait sans doute peu ClevC. 

Las ceilules trop affectCes par le bruit, et les cellules 
sensibles insuflisamment protCgées seraient marquees Ct 
ne contiendraient aucune valeur. La valeur de Ia cellule 
pourrait We dCrivCc, mais Ic fait qu'elle napparaisse pas 
dans Ic tableau donnerait limpression quon tie juge pas 
lestimation flable. Cette manière de procCder 
sapparente un peu a celle relative aux cellules 
caractCrisCes par un coefficient de variation (CV) ClevC, 
darts les publications sur les enquCtes. En ne publiant 
pas les donnCes rCelles, on pourrait aussi attCnuer in 
divulgation apparenre de cellules ne comptant qu'un seW 
Ctablissement Ct des cellules sensibles qul ne sont pas 
touchCes par un bruit important. 

4. AVANTAGES DU BRUIT 

4.1 SimplicitC de Ia procedure 
Ajouter du bruit aux donnees de FCtablissement 

avant Ia production des tableaux prCsente plusicurs 
avantages par rapport a la mCthode classique de 
suppression des cellules. Tout d'abord, Ia nouvelle 
technique est beaucoup plus simple et moms Iaborieuse. 
Il suffit de multiplier les ClCments d'information de 
chaque Ctablissement par Ic facteur de bruit, en 
procCdant sil y a lieu a des ajustements diffCrents scion 
Félément d'information, avant Ia misc en tableaux. II 
faudrait encore indiquer darts chaque tableau les cellules 
sensibles msufflsamment protCgCes (qu'on supprunerait 
normalement des le depart), pour les marquer, mais on 
Cchapperait all processus complexe CL fastidieux qui 
consiste a choisir les cellules complCmentaires a 
Climiner. Le bruit ne serait pas spCcifique all tableau 
alors que les celluies complCmentaires doivent Ctre 
sClectionnCes pour chaque tableau. De plus, les logiciels 
servant a ajouter le bruit seraient beaucoup plus facile a 
Claborer, a modifier, a executer et a comprendre. 

4.2 Publication plus facile de nombreux produits de 
donnCes 
Un autre grand avantage de cette mCthode est qu'on 

n'aurait plus besoin de coordonner la suppression des 
cellules entre les tableaux. Actuellement, il est 
nCcessaire d'effectuer une analyse de divulgation 
distincte pour chaque produit de donnCes. On doit donc 
garder Ia trace des cellules qui ont déjà etC publiCes ou 
supprimées dun produit de donnCes a Vautre. (Sinon, 
une cellule complCmentaire supprimCe dans un tableau 
pourrait rCapparaItre dans un autre.) II est difficile de 
suivre les cellules suppnmCes. II s'agit dun exercice 
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délicat Ct on le comprend mal. Par contre, Ia thchc 
s'avérera superflue Si 011 protege les estimations par 
laddition de bruit. A chaque diffusion, il suffirait 
d'identifler Ct de marquer les cellules supprunées au 
depart ou renfeimant une quantité de bruit supérieure au 
seuil de tolerance. 

Ne plus avoir a coordonner les suppressions nous 
permettrait de rCpondre facilement Ct rapidement aux 
demandes de tableaux spéciaux. La protection des 
estimations par leur dénaturation nous autoriserait a 
produireautant de tableaux spéciaux que nécessaire sans 
avoir a verifier les estimations publiées antérieurement. 
Encore une fois, ii suflirait d'identifier les cellules 
primaires qui ont été éliminées ou qw contiennent trop 
de bruit en les marquant. 

4.3 Publication de donn&s plus nombreuses dans les 
tableaux ordinaires 
Laddition de bruit a Cté priiicipalement concue pour 

surmonter les diflicultés qu'entraine Ia suppression des 
cellules en In presence de tableaux spéciaux multiples, 
mais elle pourrait aussi déboucher sur In diffusion de 
données plus nombreuses dans les publications 
ordinaires. Avec In suppression des cellules, l'utilisateur 
perd l'information des cellules prirnaires et 
complémentaires éliminées. Avec Ia nouvelle méthode, 
les cellules sensibles (habituellement supprimées au 
depart) seraient altérées par un bruit important et 
seraient marquees en consequence. Les cellules non 
sensibles, par contre, subiraient peu de modifications, y 
compris les cellules complémentaires qu'on aurait 
supprimées en d'autres circonstances. La technique du 
bruit devrait donc procurer aux utilisateurs un plus grand 
nombre de renseignements utiles dans les publications 
oü de nombreuses cellules complémentaires sont 
habituellement supprimées. 

Notons que l'addition de bruit n'améliorera pas 
énormément les tableaux oi Ia plupart des cellules 
manquantes sont des cellules primaires. Dans cc cas, 
seule une diminution du niveau de detail réduira Ic 
nombre de cellules pour lesquelles les données ont été 
éliminées ou considérablement altérées. 

5. INCONVENIENTS DU BRUIT 

5.1 Protection insuffisante des cellules se rapportant 
a un seut établissement 
Certains répondants pourraient soutenir que 

l'addition de bruit ne protege pas assez la valeur des 
cellules ne concemant quun seul Ctablissement. En 
effet, si Ia valeur d'une cellule vient d'un unique 

Ctablissanent, Ia méthode de La suppression de Ia celluic 
fait disparaltre la valeur, qui est remplacée par Ia lettre 
ED... Avec la technique du bruit, unc marque indiquerait 
que Ia valeur a été considérablement modifiée, mais 
peut-étre réussira-t-on tout de méme a Ia découvrir par 
soustraction. L'indicateur pourrait atténuer l'impression 
de divulgation, puisquc aucune valeur napparaltrait dans 
Ia cellule. Cependant, ii se peut que Ic répondant craigne 
que In valeur dérivée approche de In valeur reelle, méme 
Si cUe est trés dénaturéc et quon precise qu'elle nest pas 
liable. La suppression des cellules petit donner 
limpression d'une meilleure protection. 

Par ailleurs, pour chaque valeur supprimée scion 
Fapproche classique, on peut déduire une fourchette de 
valeurs. Si on élimine Ia valeur 100 par exemple, en 
examinant les cellules voisines, I'utilisateur peut se 
douter que Ia valeur manquante se situe entre 84 et 124, 
par exemple. Ctest souvent cc qui se produit. Dans cc 
cas, Futilisateur prendra Ic point milieu comme 
estimation de la valeur dana In cellule (104 dana notre 
exempie). II arrive que Ic point milieu se trouve près de 
In valeur réelle, mais pas toujours. 

QuelIe méthode assure Ia meilleure protection? II 
s'agit d'une question subjective a laquelle ii est difficile 
de répondre. On pourrait tout aussi bien se demander si 
Ia suppression des cellules protege suffisamment les 
cellules sensibles, 

5.2 Perception de In qualité des données 
Certains répondants pourraient hésiter a consacrer 

du temps a In formulation des réponses appropriées 
sachant que le Census Bureau va les dénaturer. Ii 
faudrait insister stir le fail que Ic bruit n'est pas ajouté de 
facon anarchique. Le bruit serait appliqué sans biais, 
dune manière contrôlée, afm de sauvegarder les 
propriétés statistiques des données Ct de veiller a cc que 
I'effet sur les estimations non sensibles soit négligeable. 
Pour preserver les propriCtés des données, 11 faudrait 
d'abord determiner celles-ci. Et pour évaluer leffet du 
bruit sur d'importantes estimations cumulatives, on 
devra connaltre la valeur veritable de ces dernières, sans 
bruit, aussi précisément que possible. Ii est donc 
primordial que le bruit soil ajouté a la valeur veritable 
des données si On veut que celles-ci soient altérées d'une 
manière prévisible. 

Certains utilisateurs pourraient egalement avoir des 
apprehensions au sujet de Ia qualité des données, aprCs 
addition du bruit. En recourant a cette technique, nous 
espCrons que des tableaux multiples et spéciaux et un 
plus grand nombre de cellules (rnême si leur valeur est 
dénaturée) intéresseront plus I'utilisateur que les valeurs 
véntables (au prix des cellules supprimées). Une 
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etiquette attirerait l'auention de lutilisateur sur les 
cellules dont les résultats ont Cté dénaturCs par addition 
de bruil L'utilisateur salt aussi que les estimations 
issues des enquêtes sont déjà faussécs par l'erreur 
d'Cchantillonnage, signaléc par le CV, donc ne 
présentent pas tine valeur exacte. Méme les donnóes du 
recensement intégrent un certain abruito en raison de 
diverses erreurs, outre celle de l'áchantillonnage (erreurs 
de reponse, de saisie, de calcul, etc.). En rôgle génerale, 
lutilisateur salt qu'on publie Ia meilleure estimation 
possible de Ia valeur de chaque cellule. 

Quoi qu'il en soit, le fait qu'on veuille fausser les 
données sciemment pourrait amener l'utilisateur a croire 
que les chiffres des tableaux ne constituent pas Ia 
meilleure estimation possible. En effet, alors qu'on 
s'efforce de coritrôler et d'éliminer les autres types 
d'erreur qui affectent les valeurs publiées, l'addition de 
bruit reviendrait a introdu ire intentionnellement tine 
erreur dans Uestimation. Ii conviendrait dinsister sur le 
but de l'exercice et de rappeler a l'utilisateur que Ic bruit 
a été ajouté dtune façon qui en minimise les effets sur les 
estimations non sensibles. 

6. L'ADDITION DE BRUIT, VARIANTES 

6.1 Addition de bruit et suppression de certaines 
cellules 
Comme mdiqué a Ia partie 5.1, L'idée de publier Ia 

valeur d'une cellule constituée d'à peme un ou deux 
Ctablissements, même avec beaucoup de bruit, inquiête 
beaucoup de gens. Pour y remédier, certaines personnes 
ont demandé si on pourrait a Ia fois introduire du bruit et 
supprinier les cellules concernées, plus un nombre 
suffisant de cellules complémentaires. (Les cellules 
sensibles comptant Irois établissements ou davantage ne 
seraient pas supprimées mais protégées par le bruit et 
marquees en consequence.) 

On pourrait éliminer les cellules ne comptant qu'un 
ou deux établissements, mais cette approche présente 
plusieurs inconvCnients. Ainsi, il faudrait appliquer 
simultanément deux procedures, cc qui rendrait Ic 
processus de protection des données plus laborieux et 
encore plus difficile a comprendre. On devrait touj ours 
coordonner La suppression de cellules entre les tableaux 
ordinaires et spéciaux, même si les suppressions sont 
moms nombreuses. Cette approche semble presenter les 
inconvénients des deux précédentes sans résoudre le 
probLème que posent les multiples tableaux spéciaux. 

Le fait qu'une etiquette, plutôt qu'une valeur, 
apparaisse clans Ia cellule pourrait renforcer l'idée que Ia 
valeur est masquée par le bruit. Néanmoins, il rev iendra  

aux répondants de determiner si Ic bruit et l'étiquette 
constituent une protection suffisante. 

6.2 Suppression de cellules dans les tableaux 
ordinaires et addition de bruit thins les tableaux 
spéciaux 
Maintes personnes ont demandé si on pourrait 

supprimer les cellules clans les publications ou les 
tableaux ordinaires cc ajouter du bruit dans lea tableaux 
spéciaux. Pareille pratique pourrait compromettre la 
protection qu'offie Ia suppression des cellules. En effet, 
certaines cellules d'un tableau ordinaire pourraient 
apparaltre dans tin tableau special. Si les cellules 
supprimées dans Ia publication ordinaire sont des 
cellules primaires, Ic problème ne se posera pas, car ces 
cellules incluront considérablement de bruit dans le 
tableau special et seront marquees. Toutefois, lea 
cellules complémentaires éliininées dans Ia publication 
ordinaire ne seront pas autant dénaturCes clans le tableau 
special, done ne seront pas marquees. L'utiuisateur 
pourrait donc retranscrire les valeurs du tableau special, 
relativement peu dénaturécs, dans les cellules 
correspondantes du tableau ordinaire puis, par addition 
et soustraction, obtenir tine approximation su.ffisante des 
valeurs primaires supprimées au depart. La protection 
dont bénéficient les cellules primaires s'en trouverait 
grandemenc affaiblie. 

Une autre difficulté que soulêverait l'addition de 
bruit uniquement aux tableaux spCciaux est 
l'incohérence entre les tableaux. Si un tableau special 
reprend certaines cellules d'un tableau ordinaire, Ia 
valeur de ces derniéres serait faussée clans Ic premier 
tableau mais pas dans le second. Trouver Ia même 
cellule a deux endroits distincts avec une valeur 
différente reviendrait a un manque d'uniformité. 

6.3 Addition de bruit et iteration en fonction de Ia 
valeur veritable 

6.3.1 Strategic générale 
Une des principales objections a l'addition de bruit 

est que foutes les estimations seraient touchécs, pas 
seulement celles présentant des risques de divulgation. 
Une solution a ce problème consisterait a ajouter du 
bruit et a faire en sorte que La valeur publiée des 
estimations les plus importantes (qu'on presume se 
situer au degré d'agrégation Ic plus élevC) corresponde a 
La valeur veritable (sans bruit). II suflirait enswte 
dappliquer Ia méthode d'itération aux cellules intérieures 
ou d'ajuster leur valeur de facon proportionnelle pour 
que leur somme soit égale a l'estimation globale. 

II conviendrait d'abord d'établir Ic degré d'agrégation 
a partir duquel les estimations devraient correspondre a 
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leur valeur veritable, salt a leur valeur dépourvue de 
bruit. Le degré dagrégation devrait être assez haut pour 
que le nombre de cellules sensibles soit trés faible, voire 
nul. Le bruit serait appliqué a tous les établissements et 
les estimations seraient établies aprés dénaturation. 
Puis, au degré d'agrégation Ic plus bas oü les estimations 
devraient correspondre a leur valeur veritable, on 
contraindrait les estimations dénaturées a reprendre leur 
valeur réelle, sans bruit, avant dc calculer Ia valeur des 
cdllules intérieures par iteration, de manière a preserver 
l'additivité et les proportions. Dans les tableaux a 
dimensions multiples, Ia valeur des cellules intérieures 
serait obtenue, par iteration, simultanément pour tous les 
totaux marginaux qw sont maintenus a leur valeur 
veritable. Aux degrés d'agrégation supCrieurs, les 
estimations correspondraient automatiquement a Ia 
valeur veritable, puisqu'elles résulteraient de Ia somme 
de composants qui ont déjà retrouvé leur valeur réelle 
par iteration. 

Dc cette façon, boii nombre de cdllules non sensibles 
échapperaient au bruit, c'est-ã-dire présenteraient leur 
valeur réelle. Litération n'aurait pas non plus d'effet trés 
prononcé sur les autres estimations. Puisque les 
estimations aux degrés d'agregation supérieurs, oü it y 
aurait iteration, ne devraient pas presenter beaucoup de 
bruit au depart, Ic facteur d'itération devrait étre 
relativement faible. Les cellules dont Ia valeur est trés 
dénaturée avant l'itération mcluraient encore beaucoup 
de bruit par Ia suite, de sorte que les cellules sensibles 
seraient toujours protégées. 

L'itération peut se faire de deux facons, tel 
qu'indiqué dans les deux parties qw suivent. La 
premiere méthode consiste a appliquer Vitération a 
chaque tableau, séparément; l'autre, a l'appliquer 
simultanément aux totaux marginaux fixes, avant Ia 
production des tableaux. Chaque méthode présente des 
avantages et des inconvénients. 

6.3.2 Iteration de chaque tableau 
Une approche consiste I appliquer FitCration I 

chaque produit de données. Cette méthode a pour 
avantage d'aider Vanalyste a determiner Ic degré 
d'agrógation le plus bas auquel l'estimation ne présente 
aucun risque de divulgation pour chaque tableau (y 
compris les tableaux spéciaux). Les cellules intérieures 
du tableau feraient ensuite lobjet d'une iteration, mais 
seulement pour les totaux marginaux qui apparaissent 
vraiment dans le tableau, pen importe les autres totaux 
marginaux fixes dans les autres tableaux. En régle 
générale, un plus grand nombre de cellules 
présenteraient ainsi une valeur egale I leur valeur 
veritable, comparativement I Fitération simultanée des  

estimations en fonction des totaux marginaux qu'on a 
fixes. Cette seconde méthode est décrite I Ia partie 6.3.3 
et depend du degré de detail du tableau. 

Le même facteur de bruit debase s'appliquerait a un 
Ctablissement dans tons les tableaux. Toutefois, puisque 
chaque tableau ferait lobjet d'une iteration, Ia somme de 
bruit netre (aprés iteration) applicable a la contribution 
dun établissement a différentes cdllules pourrait varier 
d'un tableau I l'autre, voire d'une colonne (ou rangee) a 
I'autre dans Ic mêmc tableau. II pourrait s'ensuivre des 
problémes dincohérence entre tableaux. Pour assurer 
une certaine uniformité, it est essentiel qu'un groupe de 
cellules sans bruit dans un tableau Ic soient également 
dans tons les autres tableaux ol elles apparaissent. Sans 
cela, Ia même cellule pourrait presenter des valeurs 
différentes dans des tableaux distincts. Par consequent, 
on serait contraint de garder la trace des cellules dont la 
valeur a déjà été fixCe au fil des tableaux. Ces cellules 
comprendraient les cellules non dénaturécs lors de la 
production des tableaux spéciaux. Pareille mCthode 
aurait une complexité analogue a celle qui consiste I 
prendre en note les cellules supprixnées. Si jamais on y 
recourt, it faudra sans doute la réserver aux enquétes I 
petite échelle dont les tableaux présentent relativement 
peu de liens entre eux. 

6.3.3 Iteration unique avant In misc en tableaux 
Pour éviter que Ia méme cdllule présente des valeurs 

différentes dans des tableaux distincts, on pourrait 
procéder I une seule iteration de toutes les estimations. 
Avant de produire les tableaux, l'analystc déterminerait 
Ia série de cellules dont Ia valeur devrait correspondre I 
La valeur veritable. Toutes les autres cellules des 
tableaux publiés feraient ensuite simuitanément I'objet 
d'une iteration par rapport aux cellules dont la valeur a 
été fixée. 

On procéderait a cette iteration unique en 
construisant d'abord une csupermatricca p x n 01 7 

correspondrait an nombre total de variables categoriques 
apparaissant dans un tableau quelconque. AprCs 
addition du bruit, on affecterait un établissement a une 
cell ule precise de la supermatrice, selon Ia valeur des n 
variables catégoriques de l'établissement. Ensuite on 
réaliserait tine iteration pour no  dimensions, no  
représentant le nombre de variables catégoriques pour 
lesquelles une partie ou I'ensemble des totaux marginaux 
correspond a la valeur veritable (n0  n). L'itération 
établirait le facteur d'ajustement de chaque cellule, 
indiquant par quel pourcentage Ia valeur de Ia cellule a 
change consécutivement I Fitération. Ce facteur serait 
appliqué a chaque établissement se retrouvant dans Ia 
cellule. Le facteur de bruit net de Vétablissement sera 
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égal an produit du facteur de bruit original et du facteur 
tie correction resultant de Pitération. 

Le facteur de bruit net serait lie a l'établissement 
pour Ia production des tableaux ordinaires et spëciaux. 
Dc cette façon, on garantirait Ia coherence des 
estimations dun tableau a lautre, car les mémes facteurs 
de bruit s'appliqueraient a la même serie 
d'établissements dans une cellule, cc qui donnerait 
constamment la même estimation. La production de 
tableaux spéciaux ne réclamerait aucune méthode 
pwiiculiâre;ilsuffirait simplement de mettre en tableaux 
les valeurs de chaque Ctablisseinent, de les multiplier par 
Ic facteur combinant bruit et iteration, puis de marquer 
les cellules pertinentes. On n'aurait pas a se préoccuper 
des estimations qui apparaissent dans les tableaux 
antérieurs, in du bruit qui denature la valeur. 

Le principal inconvenient de cette approche est 
qu'elle restreint le degré de d&ail a partir duquel lea 
estimations correspondront a leur valeur veritable. Sans 
un grand nombre n de variables catégoriques, les cellules 
inténeures de Ia supermaince seront généralement peu 
peuplécs. Si on tente d'appliquer l'itération aux cellules 
intéricures en fonction d'un trop grand nombre de totaux 
marginaux fixes, on pourrait contraindre certaines 
cellules a reprendre leur valeur veritable, a seule fin de 
garantir Padditivité (parfois banale) dans toutes lea 
dimensions de la supermatrice, cc qui armulerait l'effet 
du bruit. Les analystes devraient aussi limiter le nombre 
de totaux marginaux fixes; sans quoi l'itération 
éliminerait Ia protection assurée par l'addition de bruit 
aux cellules intérieures, ce qui rendrait bon nombre de 
cellules sensibles vulnérables. 

CONCLUSION 

L'addition de bruit aux microdonnées sur lea 
établissements présente clairement des avantages sur Ia 
suppression des cellules pour cc qui est d'assurer Ia 
protection voulue aux répondants. A mesure que se 
multiplient les produits de données spéciaux et les 
tableaux défwis par l'utilisateur, cette technique nous 
donnerait la souplesse voulue pour répondre a des 
demandes fort variées, sans qu'on ait a s'inquiéter de Ia 
divulgation accidentelle des valeurs dun répondant. 
Contrairement a Ia méthode de suppression des cellules, 
ii ne faudrait pas garder en note les demandes 
antérieures pour éviter qutun  nouveau produit dévoile 
des renseignements délicats. 

Le principal argument comic la nouvelle approche 
est que toutes les estimations en seraient affectées, Ct pas 
seulement celles qu'il faut protéger. Plusicurs 
modifications ont Cté proposCes afin de résoudre cc 
problCme. Parmi dies, l'idée dajouter du bruit, puis de 
procéder a une iteration en fonction des valeurs 
véritables, aux degrés dagregation supCrieurs, parait Ia 
plus prometteuse; cest cette option que nous avons 
l'intention d'approfondir. Si Fitération apporte une 
solution satisfaisante au probléme de Ia qualité des 
données dënaturóes, laddition tie bruit aux 
microdonnécs pourrait fort bien devenir la méthode 
privilégiée au Census Bureau pour cc qui est d'Cviter Ia 
divulgation des données sur les établissements dans les 
tableaux. 

Une version pIus détaillée de cette presentation 
paraItra dans Ia série de rapports de Ia Division de Ia 
recherche statistique du Census Bureau (Evans et 
Zayatz). 
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RESUME 

L'cstimalion du nombre d'élémcnts uniqucs dans une population a partir dun achantillon, et en particulier de Ia probabilité 
conditionnelle d'être un élément unique dans Ia population étant donnè d'être un élément unique dana I'échantillon, eat 
essentiellc I l'élaboration de rêgles de confidentialité efficientes pour tout genre de produits de diffusion. Pour Ic cas des 
microdonnées I variables discrêtes, nous trouvons Ia relation exactc entre Its èlémcnts uniques dana Ia population et ceux 
dana I'échantillon. Dc plus, nous donnons un estimatcur sans biais du nombre d'éléments uniques dana Ia population. Sa 
grande variabilité échantiflonnalc pour de pctitcs fractions de sondage nous force I envisager de modéliser ccttc relation. 
Aprês avow observé oette probabilitã conditionnelle pour quantité de populations recites, nous en donnons une formulation 
paramétriquc. Ccttc formulation n'est qu'empirique, cUe n'a pas de justification thóorique. Ce modCle permet cependant 
d'Ctaborcr des règlcs de confidentialité. Nous terminons cet article par La description d'unc mCthode d'idcntification 
dcnrcgistremcnts possibtement probidmatiqucs. Cettc technique permet aux concepteurs de microdonnécs dintroduire 
du bruit dana lea donnécs qu'aux enrcgistremcnts qui en ont reellement besoin. 

MOTS CLES: Risque de divulgation; confidentialité; microdonnécs unicité; identification. 

1. INTRODUCFION 

Considérons le probléme d'appariement suivant. Un 
échantillon aléatoire simple (fichier A) est tire d'une 
population. Nous voulons apparier cc fichier avec un 
autre fichier (fichier B) provenant de cette même 
population en utilisant toutes les variables discrétes 
communes aux deux fichiers. Nous supposons que les 
&rcurs de saisies et de réponses sont négligeables. Si un 
appariement biunivoque est obtenu entre deux 
eni-egistrements, quel est Ic aniveau de confiance* que 
nous pouvons accorder I lénoncé : 'ces deux 
enregistrements proviennent de la même unite de La 
population? 

L'auteur y voit une application immediate. Ce 
niveau de conliance peut servir I évaluer le risque de 
divulgation du fichier A. En effet, une agence statistique 
diffuse un fichier de microdonnées A. Un individu ou 
une entreprise, ayant en possession un fichier de 
microdonnCes B ayant d'une part une clé unique (par 
exemple: noms et adresses) et d'autre part quelques 
variables communes avec A, peut opérer un appariement 
avec cc dernier dans le but d'identifier Ia provenance de  

certains enregistrements. Sous cet angle, ii faut que 
l'agence statistique s'assurc avant Ia diffusion de son 
fichier que le niveau de confiance soit le plus bas 
possible; ccci afln d'cnlever toute incitation a apparier Ic 
fichier diffuse avec d'autres fichiers. 

Une condition nécessaire pour avoir un haut nivcau 
de confiance est d'imposer que Ic fichier B couvre bien 
Ia population. Sous cette hypothése, Ic niveau de 
confiance est directement relié I Ia probabilité 
conditionnelle d'être un élément unique dans Ia 
population (par rapport aux variables d'appariement) 
étant donnC d'être un élément unique dans l'échantillon. 
Comme nous allons Ic voir par La suite, Ia determination 
de cette probabilité est liée en partie a lestimation du 
nombre d'éléments uniques dans Ia population a partir de 
I'échantilion. 

L'estimation du nombre d'éléments uniques dans Ia 
population a fait l'objet de beaucoup de recherches ces 
derniêres années. Greenberg and Zayatz donnent deux 
facons d'estimer Ic nombre d'éléments uniques. La 
premiere consiste I ré-échantillonner l'échantiiion scion 
Ic même plan de sondage. L'estimateur est construit en 
supposant que les relations entre les éléments uniques de 

Jean-René Boudreau, St.atistique Canada, Division des mdthodes d'enquêtes sociales, Edifice R.H. Coats, I Sième 
dtage, Section P, Parc Tunney, Ottawa (Ontario), K 1 A 0T6. 
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Ia population et du premier échantillon sont les mèmes 
entre ceux du premier et du deuxime échantillon. La 
deuxième facon proposée par ces auteurs utilise Ia 
structure de Ia population, c'est-à-dire La description de 
La population en termes du nombre de cellules définies 
par les variables d'appanement ayant exactement une 
unite, deux unites, etc... Ce qu'ils appellent classes 
déquivalences*. Nous utiliserons cette technique comme 
point de depart. Ces deux techniques donnent de bons 
résultats si Ia fraction de sondage est supérleure a 10%. 
Une autre façon de procCder est d'essayer de modéliser 
La structure de La population a partir d'un échantillon. 
Bethleem, et coil. ont tenté de modéliser la proportion 
du nombre d'éléments uniques dans La population a l'aide 
d'un modêle dérivé de Ia loi Poisson-Gamma. Ce 
modéle souffre dun manque d'ajustement important. 
Skinner et coil. a modélisé la proportion d'uniques dans 
La population en utilisant La loi Poisson-Log-normal. 11 
obtient des résultat.s qui collent beaucoup plus a Ia 
réalitC. 

L'auteur propose d'utiliser La théorie de 
l'échantillonnage pour determiner exactement Ia forme 
de La relation entre les éléments uniques dans Ia 
population et ceux dans l'échantillon. Nous 
démontrerons qu'il est pratiquement futile de vouloir 
solutionner le probléme pour les petites fractions de 
sondage en n'utilisant que la théorie de l'Cchantillonnage. 
Par consequent, nous essaierons de modéliser cette 
relation pour de petites fractions de sondage. Nous 
donnerons aussi une façon de procéder, quoiqu'eLle soit 
encore au niveau des conjectures, pour bomer 
supérieurement Ia probabilité conditionnelle perniettant 
ainsi de contrôler le risque de divulgation d'un fichier de 
microdonnées. 

2. DETERMINATION DE LA PROBABILITE 
CONDITIONNELLE 

Nous avons une population deN éléments ou unites. 
Le contenu, c'est-à-dire les variables d'appariement, 
partitionne cette population en in sous-populations de 
taille N1, ..., Nm . La structure de la population est 
donnéeparlevecteur (Ul,...,UN)  ou (3 =card 
(k Nk=j).  Nous prenons un échantillon de taille n tire 
d'une maniôre aléatoire simple de cette population. 
Nous observons le vecteur aléatoire (n 1 , ..., n,,,) dont Les 
composantes sont respectivement le nombre d'unités 
échantillonnëes de la sons-population k (k = 1, ... ,m). 
La structure de I'échantillon est le vecteur aléatoire 
(u 1  ,...,u) oü u = card {k k=J} 

Un élément sera dit unique dans Ia population s'il 

appartient a une sons-population de taille unite. Une 
unite échantillonnCe sera dite unique dans lCchantillon 
Si elle est la seule unite échantiilonnée i appartenir a sa 
sous-population. Puisqu'un Clement unique dans Ia 
population qui est Cchantiulonné est nécessairement 
unique dens I'échantillon, nous obtenons que Ia 
probabilité conditionnelle d'être unique dans Ia 
population étant donné d'être unique dans l'échantillon 
est le rapport entre les proportions des éléments urnques 
dans la population et dans l'échantillon. Donc, nous 
voulons avoir une estimation de 

U'  

	

-g 	U 
=1 E{u,} 	E{u,} 

n 
øü f est La fraction de sondage Ct l'espérance 
mathématique est celle établie par le plan de sondage. 
L'espërance est nécessaire pour obtenir un paramétre au 
niveau de Ia population. Ce paramétre, qui par abus de 
langage sera tout de même considéré comme une 
probabilité conditionnelle, n'est pas loin de l'idée du 
risque de divulgation ou du niveau de confiance explique 
a Ia section précédente. Nous avons un premier résultat. 

Théorème A. Si un échantillon aléatoire simple de 
taille n est tire d'une population de taille Npossédant 
la structure (U,. ... . UN), alors 

	

E { u} = ___ 	(3. 

Demonstration. La somme est en réalité finie. Puisque 
est a valeurs entières, nous pouvons utiLiser l'identité 

E(u) = 	F{u 2! 1) 

Posons Ak = {(n, ,...,nfl):nk=j}.  Nous avons I'identitC 
suivante 

	

P{u-2 i} =P 	U 	Ak ... AkI.. 

Nous pouvons montrer facilement que 

	

P{u 	 P{Ak } 
k - I  
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En effet, ii suffit de determiner la probabilité de chaque 
union et de realiser que tous ics termes s'annulent sauf Ia 
somme des probabiliuis des Cvénements A. 
Maintenant, P (Ak)  vaut 

F(Afr} = 
(N\ 

Donc lespárance de u, vaut 

m 
E(u) 	E 

k - i 	(N 
jsN,sW-n.j 	k ,, ! 

Cc qu'il fallait dCmontrer. 
En particulier pourj = 1, nous avons 

E{u 1 } =fU1+E  (w\ 

qui peut s'écrire comme 

Ce graphique donne Ia relation entre P et Ia fraction 
de sondage pour différents contenus. La taille de Ia 
population est prés de 800 000. Nous avons extrait sept 
variables de cette population. Le premier contenu est 
défini par les deux premieres variables extraites ; le 
deuxième est défmi par les trois premieres variables Ct 
ainsi de suite. Plus Ic nombre de variables est important, 
plus Ia probabilité conditionnelle est Clevée. La region 
intéressante est sans contredit lintervalle [0, 0.1]. La 
valcurdePàl'origineestdonnCeenposantn = 1 dansla 
formule exacte ou en posant f = 0 dans la formule 
approximaiivedeP. Lavaleurde Pâcepointdonne 
P=U1/N, qui est exactement Ia proportion d'eléments 
uniques dans ]a population. Le comportement de la 
courbe a l'origine est analysCe en dCveloppant P autour 
de 0. Pour cc faire, introduisons Ia loi de probabilité 
p() = (p 1,p2, ... ) définie par 

U, 

pour i 2 1. Si nous notons l'espérance de cette loi par 
E { } , Ia probabilité conditionnelle peut étre ãcrite sous 
la forme 

- 	1- f 
- ' E{(i -fy) 

E{ u } =f U1  + 	
: .

I!;
) (1 — .)... (i - )U, 

Y,f U 1  + ( i+ 1) (1-j), U1 -ij 

si N est suffisamment grand. Ainsi la probabilité 
conditionnelle devient 

1 
NI 

1 + 
	

(i + 1) (1 -fy 
i-i 	 U1  

Paramèfres pour différents contenus 

F,,cbon d. zond.g.  

pour tout f !; miii (1 -Nk  IN )etX(i) = I. 
Ik I m 

Sous cette forme, nous voyons aisément que les 
dCrivées d'ordre quelconque de P évaluées a l'origune 
sont des sommes de moments centres a Forigine de Ia loi 
p (Ic dénominateur étant la fonction génératrice des 
moments). Las premiers termes du développement sont 

o(f3 ). 

Cette expression nous indique que P est croissante 
dans le voisinage de 0 et est convexe ou concave 
dépendant si Ic coefficient de variation de p() est plus 
petit ou plus grand que 1 - 1 / j.i,. II semble qu'une 
courbure concave soit un fait general pour les 
populations réefles. Cet énoncC est trés important. La 
relation entre P etfpeut donner un peu n'importc quoi si 
seulement Ia condition N = U1  +2 U2  + ... + NUv  est 
vérifiée. En fait, cette demiére condition nest pas 
suffisante pour que la population ayant cette structure 
puisse avoir le qualificatif de .réelle ,  ou 'observée.. 
Nous ne savons pas comment les populations réelles 
sont simulées mais il appert que Ia distribution de p() 
entralne Ia concavité de Ia relation. 
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3. ESTIMATEUR NATUREL DE P 

La forme de l'expression pour P suggôre, comme 
estimatcur de cette quantité, de remplacer Ia structure de 
Ia population par Ia stiucture de Féchantillon, c'est-ã-dire 
I'estimateur 

fi= 	 1 
u 1+1 

i-i 	 U 1  

estimateur qul se trouve clans Ia ligne de pensee de 
Greenberg et Zayatz. 

Estimateur 
I vsrlabl.s 

Fraction de sondage 

L'estimateur converge vers 1 Iorsque Ia fraction de 
sondage tend vers 0 au lieu de converger vers La 
proportion d'éléments uniques de Ia population. Ce 
comportement désastreux est dü au fait que La 
proportion d'éléments uniques dans Féchantillon devient 
disproportionnée, cause par la petitesse de Ia taille 
d'échantillon. Nous allons donner a Ia section swvante 
tine mesure de la divergence entre les structures de Ia 
population et de Féchantillon pour de petites fractions de 
sondage. Ccs résultats nous forceront a modéliser P sur 
cc domaine. 

Pour construire cet estimateur, nous avons besoin du 
lemme suivant. 

Lemme B. Pour I k ~ r, nous avons l'identité 
suivante 

(-1)' k 	r+ i-1 
(i)( k - i 

) 

=(;i). (1) 

Demonstration. Nous savons que Ic terme de gauche de 
(I) vaut 

'(l) i(i+r-1) .;(i+r4+1) (2) 

Posons g(x) = x(x + r - 1) ... (x + r - k + 1). g() est Un 
polynome de degrC k. Nous pouvons donc appliquer 
Ltidentité (Mercier, Corollaire 1, p.  141) 

E(') i+l( k 	Qig'(0)+(0) 	! 
i-i 	 I 	 i-i 	1 

Puisque g(0) = 0 et g'(0) = (r - 1)' / (r - k)!, nous 
obtenons que (2) vaut Ic coefficient binomial du terme 
de droite de (1). Cc qui complete la demonstration. 

Nous avons le théoréme suivant. 

Théorème C. Un échantillon aléatoire simple de taille 
n esttiré d'une population ayantlasirucrure (U1 ,..., UN  
). Si ii 2 Nk  (k = 1, ... , m), alors un esrimateur sans 
blais de U.  est donné par 

(=L)) 
ui_t) 	

(-1)' 

(i + 	- ai  

(n_i) 	
UJ+i 

4. ESTIMATEUR SANS BLAIS DE  Uj  

Pour voir comment Ia structure de Péchantillon 
s'éloigne de celle de La population lorsque Ia fraction de 
sondage tend vers 0, nous proposons de construire un 
estimateur sans biais pour les composantes de Ia 
structure de Ia population. Ce résultat se trouve dans 
Goodman. La divergence des structures sera 
transformée on variation échantillonnale de Festimateur. 

Demonstration. D'après Ic thCoréme A, nous avons que 

E 
{ u}  

Si nous remplacons les u par leur espérance, nous 
obtenons 
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(k' 
(A'.-  

.j)k- E(4.)= L+   
k 
 1 	(

N_f\ 	.k 
"1! 

r
N-r 

- 	(-1)0 ' 	I (jf 	U,. 

= u. 	ki 1k n-j 
j+k k-i   

k 	ply— +i-1 
 (_1)l+i 	I 	l'l 1 iIk'7 1 JJU 

	

k-i i-i 	fn-j 	j.k 

Les termes bmomiaux de la deuxième somme se 
siznplifient pour donner 

(k+k 

	

j 	(N-f - k)! (k - 1)1 
k - i (N - j (N - n - 1)! (n - f)I 

"I -j 

ti k (N-n+z 1 (l) 1 + 1  ( 
I) 	k - i 	) I 	.k 

Ce qui donne, daprés le lemme B, 

. 

 

	

(j+k)(N-n-1 (N-f-k)! (k - l)! 
 j 	k-i ) (N-n-1)!(n-j)1  

~k) (V-,J k) 
 

	

- k-i 	
(n -j )
N-j 

Les deux sommes s'annulent et nous obtenons Ic 
résultat recherché. 

SiN est suflisamment grand, nous pouvons utiliser 
l'approximation swvante 

orJ{u-E (i)1+1(')  (r'—l)tu+} 

a Ia place de l'estimateur. En particulier, pourj = 1 1  
nous obtenons 

Ui - 	(- i) 	(i+i) (f' -1)' ul-il 
IU  t-1 

Pour f < 0,5, nous voyons clairement que cet 
estimateur est inutilisable car sa variance échantillonnale  

grandit exponentiellement lorsque N grandit. Notons 
quclaconditionn ~ - Nk pourtoutkestnecessaircpour 
avoir un estimateur sans bials. Si nous gardons cet 
estimatcur méme si Ia condition n'est pas vérifléc, un 
biais sera introduit qui ne réduira pas I'erreur 
quadratique moyenne de façon substanuelle car Ic 
probléme se situe ala grandeur de Ia taille d'échantillon. 
Par exemple, pour une population de 1 000 000 Ct unc 
fraction de sondage de 0,001, Ia taille de l'échantillon est 
de 1000. Nous avons ainsi de trés fortes chances que le 
plus grand des indices i pour lequel u 111> 0 fera en sorte 
que Vestimation ne voudra plus rien dire (si U, = 1, un 
des termes de l'estimateur sera de 1ordre 10' s). 

Ceci montre bien que pour estimer Ia probabilité 
conditionnelle ou unc composante de Ia structure de Ia 
population pour de petites fractions de sondage, Ia 
structure de Péchantillon na que peu de valeur. Cela 
jette un froid a ceux ou celles voulant une solution non 
paraméthque. Tournons-nous maintenant vers les 
possibilités de paramétrisation de Ia relation entre P et 

S. PARAMETRISATION DE LA PROBABILITE 
CONDITIONNELLE 

Au cours des derniêres années, plusieurs personnes 
ont tenté avec plus ou moms de succés de modéliser Ia 
structure de Ia population (en particulier Ic nombre 
d'éléments uniques dans Ia population). La premiere 
tentative connue de Vauteur est celle de Bethleem et coil. 
Its ont suppose, sans justification outre celle de Ia 
simplicité des techniques, que Ia structure dune 
population pourrait étre simulée a partir dun modCle 
Poisson-Gamma. Sons cette hypothése, on en vient 
facilement a trouver une expression paramétrique pour 
la proportion d'éléments uniques dans Ia population. En 
fait, I'expression est donnée par 

Em { U11N} 	( ) 1.0  
1+fN 

oi a et P sont les paramêtres de Ia loi Gamma du 
modéle (a, P > 0). Des que ton essaie, a partir d'un 
échantillon, d'estimer ces paramètres, on s'apercoit viLe 
que le modéle souffre d'un manque d'ajustement. Le 
paramètre a est invariablement estiiné a une valeur non 
significativement différente de zero. Méme les 
techniques classiques de compensation ne permcttent 
pas de stabiliser Ic modèle. Nous verrons plus loin que 
le probléme se situe au niveau de l'étendue de défmition 
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de a. Skinner et coil., propose une approche baséc sur 
Ia théorie de Ia classification. Selon cette théorie, Ia 
structure de Ia population serait simulée par un modéle 
Poisson-Lognormal. Ce modéle est beaucoup plus 
difficile a maltriser que celw énoncé précédemment ; en 
particulier, lestimateur de la proportion d'éléments 
uniques dans in population est la solution implicite d'une 
equation intégrale n'ayant pas de primitive. DtaprCs les 
résultats obtenus par Skinner stir des populations 
italiennes, cc modéle semble trés bien coller a La réalité. 
L'approche développCc dans cet article tente de 
modéliser directement Ia relation entre P etfau lieu de 
modéliser Ia structure sous-jacente. Cette approche, de 
nature purement empirique, a l'avantage de coller a La 
réalité si on est en mesure de pouvoir observer un grand 
nombre de populations rCelles. Un désavantage 
toutefois de cette méthode est qu'elle ne donne aucun 
renseignement sur comment ces populations sont 
générées. Autrement dit, elle ne donne aucune 
justification thCorique ni n'en suggère. 

Cette approche empirique ne suppose aucune 
hypothése probabiliste sauf celle de Ia selection d'un 
Cchantillon alCatoire simple. La technique consiste a 
étudier la relation entre P et f pour plusieurs 
populations obtenues par voie de recensements, de tenter 
de decanter les ressemblances, de proposer une 
formulation parametrique de P en fonction def et de 
proposer une méthode destimation des paramétres en 
utilisant un échantillon. Le but ultime de cette démarche 
est de proposer une série de règles de confidentialit.é 
pour assurer, si Ic modéle tient bon et si la méthode 
dtestimation est satisfaisante, une probabilité 
conditionnelle Ia plus basse possible. 

5.1 Formulation de Ia relation entre P etf 
La formulation de cette relation qui colle trés bien 

avec i'observation est donnée par Vexpression suivante 

f+y I a, 

1 +y 

o40<a<lety>0. Leparamètreainfluedirectement 
sur Ia concavit.é observée de la relation ; y est lie 
directement au taux d'unicité dans la population. Pour 
la population et les contenus donnés en exemples a Ia 
section précédente, nous obtenons les valeurs des 
paramétres a et y. Ces valeurs ont été obtenues par Ia 
méthode des moindres carrés. 

Contenu Alpha Gamma 

2 variables 0,805167 0,002085 

3 variables. 0,643916 0,002484 

4 variables 0,548488 0,001771 

5 variables 0,47 1880 0,003014 

7 variables 0,075045 0,0019 15 

Les graphiques suivants montrent que le modéle cite 
peut s'ajuster assez bien pour différents contenus. 

Nous ne pouvons pas utiliser directement Ia relation 
entre Pet f pour estimer les paramélres a et y  puisque 
Ia probabilité conditionnelle n'est pas observable. Les 
seules quantités dintérét observables sont les 
composantes de Ia structure de l'Cchantillon. Essayons 
de denver l'espCrance du nombre d'ëléments uniques 
dans un échantillon a partir de P et f 
Théorème D: Si laformulation paramétrique entre P 
et f est correcre avec paramètres a et y, alors 
l'esperance, au sens du modéle, de la proportion du 
nombre d'éléments uniques dans l'échantillon est 
donnée par 

Qn = E. { U1/fl } = ( i + 13 	
a 

1 +13n) 

ou fiest le reciproque de la multiplication de ).'par Ia 
taille de lapopulation. 
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Démonstrahon : 	Par definition, Ia probabilité 
conditionnelle rccherchée est le quotient des proportions 
d'éléments uniques dans Ia population et dans 
l'Cchantillon respectivement. Pwsque la formulation 
cntrc F ctfest correcte, nous avons 

yN 

+y 	+ 

 

-( 1 	) I i 	1 yN 

P —  

(

I  + On r_.  QM 

1+pN) Qil 

Ce qw donne que 

Q=K( 1Y 
Puisque Q1 = 1, nous obtenons le résultat recherché. 

Ce théorême nous dit pourquoi Ic modêie Poisson-
Gamma a un si grand manque d'ajustement. Le modéle 
Poisson-Gamma implique une relation convexe entre P 
et f Mais nous savons par observation que la relation 
est concave. Ainsi, vouloir ajuster le modéle Poisson-
Gamma a la réalité ne peut que donner quelque chose 
proche de la linéarité (a = 0). C'est exactement ce qu'on 
peut lire dans Ia littérature. 

On peut se demander si la relation entie Q et n 
colic a Ia réalité. Nous avons pns comme exemple la 
population de taille 800 000 avec un contenu de quatre 
variables duquel nous avons sélectionnC un premier 
échantillon avec une fraction de sondage de 0,005. A 
partir de cet échantiilon, nous avons sélectionné d'une 
manière complètement mdépendante 900 échantillons: 
100 échantillons avec une fraction de sondage de 0,1; 
100 avec une fraction de 0,2; ... ; 100 échantillons avec 
une fraction de 0,9. Puisque léchantillon premier et les 
autres sont tires scion le plan aléatoire simple, tous ces 
échantiilons sont tires par un plan aléatoire simple (seule 
ia fraction de sondage change). Le graphique suivant 
nous donne la courbe empirique de Ia relation entre 
et n: 

Dun 46chantlilan erlaln.I: V — 0.006  
£.I-4sh.isj. - 4 v.11.01.. 

DA 
\\ 

::..  ............................................................... .... 

0 000 1000 1000 0000 2500 1000 2000 4000 
T.a. I• 

Les droites verticales donnent une indication de Ia 
variabilité de La proportion déléments uniques dans les 
échantillons. La loi régissant les écarts est extrémement 
difficile a modéliser. Par contre, Ia courbe des moyennes 
de ces proportions reflète bien Ic modèle. 

5.2 Estimation des paramètres a et y 
Le modéle présenté a Ia sous-section précédentc 

semble bien coller a Ia réalité. Ii ne reste qu'à trouver 
une méthode d 1estimation des paranIêtres. Le modèle 
sécrit de Ia manière suivante: 

u11n- ( 1 + I \a 

- 	1+pn) 	
+ C, 

oü € eat régi par la loi des écarts des u 1 . Les méthodes 
standards d'estimation des paramétres de Ia sorte 
dependent lourdement de cette loi. Puisque nous ne Ia 
connaissons pas et nous ne sommes pas en mesure 
d'émettre des hypotheses, nous allons plutôt utiliser les 
rCalisations des moyennes Q. et de supposer que ces 
points seront près de Ia courbe si les moyennes sont 
basées sur plusieurs experiences (par cx : 100 
échantillons). La méthode est Ia suivante: 
1. Séiect.ionner des échantillons aléatoires simples 

répétés de I'échantillon original scion piusieurs 
fractions de sondage (ex: 0,1, 0,2, ... , 0,9). Le 
nombre de répétitions pour chacune de ces fractions 
de sondage doit être élevé. 

II. Pour chacune des fractions de sondage, calculer les 
moyennes du nombre d'éléments uniques dans 
i'échantillon (Q). 

M. Utiliser une méthode num6rique2  pour determiner 
les paramètres a et 3 qui collent le plus a 
l'observation. 
Determiner y  a partir de . 
Calculer les probabilitCs conditionnelies a partir du 
modéle. 

2  Nous avons utilisé lalgonthme NEWTON programme 
dans la procedure NLIN du progiciel SAS (version 6.10). 
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Avec les données des exemples antérieurs, si 
l'échantillon original a une fraction de sondage de 0,005, 
nous Irouvons les estimations suivantes pour Ia 
probabilité conditionnelle: 

Alpha 	 Gamma 	 Probabilité 
conditionnelle 

Contenu I Vraic valeur 	Estimation I Vraie valeur 	Estimation - Vraie valeur 	Estimation 

2 variables 0,805 167 0,538648 0,002085 0,0000222 0,0219 0,0577 

3 variables 0,643916 0,422989 0,002484 0,0000981 0,0501 0,1072 

4 variables 0,548488 0,374097 0,00 1771 0,0000961 0,0744 0,1387 

5 variables 0,471880 0,274312 0,003014 0,0001914 0,1146 0,2361 

7 variables 0,075045 0,068793 0,0019 15 0,0011052 0,6949 0,7040 

Même si les estimations sont proches de zero, il sont tout de méme significativement différents de zero si ion 
se fie aux diagnostiques de I'algorithme NEWTON. 

Deux critiques doivent ètre immédiatement être 
mentionnées sur cette facon d'estimer. Premiêrement, ii 
n'y a rien dana Ia méthode qui puisse contrecarrer les 
variations des proportions du nombre d'éiéments uniques 
dans l'échantillon. Peut-être serait-il sage d'utiliser une 
vanante de Ia méthode des moindres carrés en pondérant 
la distance entre Ic modêie et les points obtenus par 
observation. Deuxièmement, cc qw est encore plus 
sericux, est Fextrapolation nCcessaire pour estimer Ia 
probabilite conditionnelle. En effet, nous devons faire Ic 
rapport entre QN  et  Q. Estiiner QN  revient a 
extrapoler d'une maniôre indue. Par contre la méthode 
sous-estime systématiquement les paramêtres et 
surestime Ia probabilité conditionnelle. 11 est clair que 
cette méthode a des lacunes importantes a plusieurs 
points de vue, mais avant de Ia jeter aux oubliettes, ii 
serait bon d'examiner si Ia surestimation des probabilités 
est fortuite ou systématique pour les populations réelles. 
Car si cela n'est pas fortuit alors La méthode d'estimation 
est alors permissible puisqu'elle donnerait des 
evaluations conservatnces du risque de divulgation. 
Faisons Ia conjecture suivante: 

Conjecture E La méthode d'estimarion proposée 
donne toujours une surest/marion de Ia probabilité 
conditionnelle pour les population réelles. 

La suite de cette section suppose que cette conjecture est 
vraie. 

53 Règles de confidentialité 
Une régle de confidentialitC est définie comme toute 

mesure appliquée sur les données afm den réduire Ic 
risque de divulgation. Dana le cas des microdonnées 
discrêtes, ces mesures sont divisées en deux groupes : Ia 
suppression et lintroduction de bruit clans les données. 
Une règle est dite globale si die s'appiique a tous les 
enregistrements ; autrement, cue est dite locale. Un 
exemple d'introduction de bruit globale est tout 
regroupement de valeurs pour une ou plusieurs variables. 
L'imputation de nouvelles valeurs pour certains 
enregistrements est une méthode d'introduction de bruit 
locale. La suppression d'une donnée est le recodage de 
cette donnée par une nouvelle categoric signifiant 
suppression pour cause de confldentialité*. 

L'élirnination d'un enregistrement ou La suppression 
d'une donnée ou plusieurs données pour cet 
enregistrement est une suppression locale. Une 
Suppression globale est Vélimination d'une variable du 
fichier. Puisque Ic risque de divulgation et Ia probabilité 
conditionnelie sont intimement lies, les règles de 
confidentialitC doivent réduire Ic plus possible cette 
probabilité. 

En regardant Ia relation entre P et f, nous pouvons 
faire les observations suivantes: 

Pour un méme contenu, Ic fichier Ic plus sécuritaire, 
c'est-à-dire celw qui donne Ia plus petite probabilité 
conditionnelle, est ccliii ou la taille d'échantillon est 
l'unité. 
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H. Même pour de três petites fractions de sondage, les 
fichis ayant des contenus .cxplosifs peuvent avoir 
des risques de divulgation ties grands. 

a étant l'estimation de € donne une limite supérieure 
pour I'espérance de la proportion d'eléments uniques 
dans l'échantillon. 

Un exemple de contenu explosif est ceiw donné par 
sept variables. Les deux derniêres variables, sixiCme et 
septieme, sont respectivement les codes d'industrie et 
doccupation I quatre chiffres pour les particuliers clans 
la population active. Bien entendu qu'il nest pas 
possible d'avoir cc niveau de detail dans un fichier 
sécuritaire. Par contre, ii se peut trés bien que pour des 
fichiers longitudinaux, par exemple, le risque de 
divulgation de chaque partie transversale soit acceptable 
mais que le risque soit inacceptable pour le fichier en 
entier. Prenons comme exemple l'état matrunonial au 
Canada d'un particulier. Cette variable a cinq valeurs: 
célibataire, mariC, sCparé, divorce et veuf. Seuls, ces 
cmq valeurs ne peuvent pas rendre cette variable trés 
dangereuse., mais si cette variable est demandCe lors 

d'une enquête longitudinale sur dix ans, l'information 
apportée par cette variable pour évaluer le risque doit 
contenir également toutes les transitions des valeurs de 
cette variable dans le temps. Ainsi, au lieu d'avoir une 
variable a cinq valeurs, nous devons considérer plutôt 
une variable représentant les transitions de l'état 
matrimonial. Cette nouvelle variable peut contenir 
plusieurs centames de valeurs : faisant exploser ainsi Ic 
contenu du fichier. 

Donc des petites fractions de sondage et des 
contenus non explosifs garantissent de faibles 
probabilités conditionnelles. Si le modéle et Ia 
conjecture tiennent bon, une proportion d'éléments 
uniques dans l'échantillon pas trop élevée et une 
estimation de a pas trop basse sont suffisantes pour 
garantir un contenu non explosif. Le théorème suivant 
nous permet de determiner une borne supérieure pour Ia 
proportion du nombre d'Cléments uniques dans 
l'échantillon. 

Théorème F: D'après le modéle, nous avons 

P= ( 1 
f  

- ja 

Q (1 

Ainsi, si la conjecture est vraie, en speczjIant une 
probabilité conditionnelle Y a ne pas dépasser, 
I'expression suivante 

(1- 	1 

1- f  

Démonsi7ation. La premiere identité se démontre ainsi, 
i a 'a 	1+ 

_ '1i_ 	yN 

	

1+n) 	i+_.. YN 
a 

a 

	

i 	_ 
I 

Y ' 
 

	

•f+f 	y+f 
Nous obtenons ainsi l'expression suivante pour y, 

fQI/a 

	

1 	Qua £ 

Si nous remplaçons ' par cette expression clans Ia 
défmition du modéle, nous obtenons 

	

fQl/a 	a 

	

1-Q, 	= 	f 

	

+ fQI/cE 	_QVa (if) 

	

1 	Q ua  a 

Pour cc qui est de Ia borne supérieure, ii faut Doter 
premiêrement que Ia fonction, pour x et y entre 0 et 1, 

F(x,y) = 	 I 
1 _1UY(l J) ) 

est croissante pour x (y flxé) et décroissantc pour y (x 
fixé). Ainsi nous avons 

a 	 a 

	

1-Q 	(1-f) 	1Q, a(1f) 

& I 	=p. 

	

1- 	f 	"I 	I 

	

(P 	J 0 -1) J 1- f 

La premiere inégalité vient de Ia sous-estimation 
supposée de a, la deuxième vient de Uapplication de Ia 
borne pour Q. 

Les graphiques suivants donnent Ia relation entre P 
et Q pour différents contenue et fractions de sondage. 
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Ces graphiques nous montrent clairement que nous 
pouvons tolérer un grand nombre dléments uniques 
dans l'échantillon pour de petites fractions de sondage. 
Que faut-il faire, cependant, si la proportion d'éléments 
uniques dans l'échantillon est trop élevée? La section 
suivante tentera de répondre a cette question. 

6. TRAITEMENTS DANS LES DONNEES 

La section précédente donnait des moyens pour 
dvaluer Ic risque de divulgation. Encore une fois, les 
conditions suffisantes d'avoir un risque peu élevë sont: 

Une petite fraction de sondage: 
Une proportion d'éléments uniques dans 
léchantillon pas Irop élcvé: 

ifi. Une estimation de a pas trop petite. 

Des qu'unc de ces conditions n'est pas respectée, ou 
bien ii faut échantillonner de nouveau pour réduire La 
fraction de sondage ou il faut modifier le contenu. Toute  

modification de contenu sera appelée un traitement dans 
les données. On peut effectuer soit un traitement global 
ou un traitement locale. Un traitement global est 
appliqué a tons les enregistrements, comine, par 
exemple, un regroupement de valeurs d'une des variables 
d'appariement. Un traiternent local, par opposition, n'est 
appliqué qu'ã une partie des enregistrements. II y a 
plusieurs méthodes de traitement globales ou locales. 
Elles ont toutes leurs points forts ou faibles. L'objectif 
de cette section n'est pas d'expliciter la list.e des 
méthodes avec leur perfomiance. Nous aimerions plutôt 
répondre a Ia question suivantc: lorsqu'on privilégie un 
traitement local, quels sont les enregistrements qui 
devraient We traités pour optiiniser le traitement? 

En théorie, le but du traitement est de réduire le 
nombre d'éléments uniques dans Ia population qui se 
trouvent dans l'échantillon. Donc si nous voulons 
optimiser, nous devons trouver un moyen d'identifier ces 
enregistrements Ct deuxièmement d'appliquer un 
traitement qui ne les rend pins uniques dans Ia 
population. Pour cc qw est du traitement, nous pouvons 
supposer que les changements nécessaires de certaines 
valeurs des variables dtappariement sont minimes. Nous 
supposerons donc que des qu'un traitement est appliqué 
a un enregistrement, ce dernier sera considéré comme 
sécuritaire. Reste donc la question du choix des 
enregistrements a traiter. Puisque les éléments urnques 
dans la population sont nécessairement uniques dans 
l'échantillon, nous devons nous concentrer premièrement 
seulement sur ies uniques dans Féchantillon. Mais cela 
ne suflit pas. II faut étre en mesure de pouvoir filtrer les 
éléments uniques dans Ia population de ceux qui ne sont 
uniques que dans l'échantillon. C'est ici que Ic concept 
de La multiplicité d'un enregistrement s'insère dans Ia 
pratique. 

Comment peut-on faire pour filtrer les uniques dans 
la population des autres ? II faut arriver a pouvor 
évaluer le 'degré d'unicité. des enregistrements. A 
pouvoir dire qu'un enregistrement est plus unique qu'un 
antic. Comment faire? Nous allons énoncer un postulat 
et nous verrons vers oü ii nous améne. 

Postulat G: La plupart des élé,nents uniques dans la 
population sont ëgalement uniques dans lapopulation 
pour un sous-ensemble restreint de variables 
d'appariement. 

Ce postulat dit que Pattribut d'unicité dans Ia 
population depend sw-tout d'une combinaison très rare 
de valeurs d'un petit nombre de variables d'appariement. 
Cela dit, Si nous recherchons les uniques dans Ia 
population avec, par exemple, seulement trois variables 
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dappariement, peut-étre certains éléments seront déjà 
classes comme uniques. En cherchant les uniques pour 
toutes les combinaisons de trois variables parmi le 
nombre de variables d'appariement ci en additionnant, 
pour chaque Clement, le noznbre de fois que cc dernier 
est unique, on en vient a une notion quantitative 
d'unicitC. Le nombre de fois qu'un élément est unique 
dans un tableau a trois dimensions est appelC la 
multiplicitC de cet élément. Nous pouvons dire que plus 
un Clement a une multiplicitC Clevé, plus cet élémcnt a 
un risque d'identificatian élevé. Que se passe-t-il 
lorsque nous n'avons qu'un Cchantillon? Nous avons 
constaté que si nous calculons Ia multiplicitC seulemezn 
avec l'Cchantillon, cue dCfinit une partition de 
l'Cchantillon dont les diffCrentcs parties ant des 
proportions d'éléments uniques clans La population três 
différentes. Nous avons sirnulé un petit exemple pour 
montrer UutilitC de Ia multiplicité. 

Nous avons pris wi échantillon aléatoire simple avec 
une fraction de sondage de 0,009 d'une population de 
t.aille 781 825 élément.s. Ce qw donne une taille 
Cchantillonnale de 7 037. Le fichier conuent cinq 
variables d'appariement. Le nombre d'éléments uniques 
clans La population est 35 718 (4,5%). Le nombre 
d'éléments uniques clans l'Cchantillon s'Clêve a 2 301 
(32,71/6). Le nombre d'ClCments dangereux (uniques 
dans Ia population qui se trouvent dans Véchantillon) 
s'élêve a 321 (4,5%). La probabilité conditionnelle 
s'établit a 14%. Si nous choisissons au hasard parmi les 
éléments uniques dans l'échantillon, seulement 14% de 
ces enregistrements (en moyenne) sont dangereux. 
Beaucoup de traitement est par consequent appliqué a 
des enregistrements qw nen ont pas besoin. Si nous 
calculons La multiplicitC des enregistrements, nous 
obtenons Ic tableau suivant. 

Nous pouvons voir aisement que Ia partition générée 
par Ia multiplicité nous aide grandement a choisir les 
enregistrements a traiter. Par exemple, si nous décidons 
d.c traiter tous les enregistrements ayant une multiplicité 
supérieure a trois, nous éliminons 83,4% (268 Cléments) 
des enregistrements dangereux en ne traitant que 10,3% 
des enregistrements, cc qui est plus performant que d'y 
aller au hasard. Nous avons essayé cette technique avec 
des fichiers de dix ou quinze variables d'appariement et, 
bien que Ic filtre n'était pas aussi performant que celui 
prCsentC ci-dessus, les résultats sont qu'en méme 
surprenants. La recherche se poursuit maintenant vers 
une determination de Ia multiplicitC minimale oü un 
traitement serait nécessaire. Cette multiplicité, appelée 
le scull de singularités indiquerait, si le pourcentage de 

traitement est trap Clevé, qu'il faut envisager plus de 
mesures globales. 

Résultats de Ia simulation 

MultiplicitC I # Cléments # uniques 

10 18 15 83,3 

9 41 23 56,1 

8 64 33 51,6 

7 45 26 57,8 

6 191 61 31,9 

5 220 77 35,0 

4 140 33 23,5 

3 388 32 8,2 

2 294 17 5,8 

1 472 3 0,6 

0 5164 1 0,0 

Total I 	7 037 	321 	4,5 

7. CONCLUSION 

Nous vous avons donné dans cet article 
l'avancement de Ia recherche a Statistique Canada sur 
l'évaluation du risque de divulgation des fichiers de 
microdonnCcs I vaxiables discretes. Pour que Ic modèle 
Cnoncé dans cci exposé puisse ressortir, il faut quil 
puisse ôtre justiflC théoriquement. Les recherches 
amorcCcs par Skinner sur le modêle Poisson-Lognormal 
sont encourageantes. Si ces modèles collent a Ia réalité, 
ils doivent converger quelque part. Aussi, Ia multiplicité 
des enregistrements est un concept qui selon nous est 
essentiel pour un traitement efficace du fichier de 
microdonnées. 
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Des données a I'information - méthodes Ct systèmes 
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DIFFUSION DE L'INFORMATION EN VUE DES ETUDES DE MARCHE 
ET DE L'ANALYSE SPATIALE 

C. Sewards et L. Li' 

RÉSUMÉ 

Le prototype de Ia version électroniquc du Rccucil statistique des átudcs de marehé assure un accès convivial I Ia vaste 
gamme de donnócs intégrécs qu'on retrouvc dans Ia publication du mème nom de Statistiquc Canada, cc qui facilite 
l'analysc des produits et des marches assistéc par ordinatcur. Lc prototype consisic en un système intègrë exploitant Ics 
avantages de trois sortes de logiciel (hypertextc, chiffncr et cartographic). II est cntièrement compatiblc avcc Ics logiciels 
de traitement de texte et Ics chiffners Ics plus populaires. Lc produit consiste en un manuel électzonique pourvu d'une 
tabc des matièrcs consultable, associc aux tableaux secondaires du chiffner et aux cartes de La visionneuse gáographiquc. 
La sèrie dc logiciels permet I l'utilisateur d'effcctuer des analyses statistiqucs et d'aftichcr lea données sous forme dc 
graphiqucs ou de caztcs. Unc presentation inttgrCc dccc genre pourrait devenir un moyen de diffusion peu coQtcux pour 
Un trés large Cventail de donnécs. 

MOTS CLES: 	Etudes de marché; système d'information góographique; analyse spatiale; integration des donnécs. 

1. INTRODUCTION 

Le Recucil statistique des etudes de marché (RSEM) 
est l'une des publications vedette de Statistique Canada. 
On y trouve des données très agrégées sur maints sujets, 
des habitudes d'achat des consommateurs au commerce 
international, en passant par le portrait socioëconomique 
de diverses villes canadiennes, et ainsi de suite. 
L'utilisateur peut ainsi se faire une idée de Ia situation 
com.merciale générale sur Ic marché canadien. Par 
ailleurs, Ic Recueil vient en aide aux analystes en leur 
permettant d'obtenir les données qw appuieront leurs 
etudes de marché puisqu'on y retrouve des 
renseignements sur presque tous les domaines auxquels 
s'intéresse Statistique Canada. 

On a récemment entrepris une étude-pilote pour 
examiner Ia conversion éventuelle du RSEM au format 
Clectronique. Les résultats ont faiL ressortir les 
possibilités d'un moyen de diffusion éleclionique qui 
tirerait parti des points forts d'un logiciel hypertexte, 
d'un chifflier Clectronique et d'un système d'information 
géographique (SIG), et qui proposerait a l'utilisateur un 
instrument souple mais puissant, en mesure de répondre 
a bon nombre de ses ex.igences commerciales. 
Parallèlement, cette technologie habilitante raméne Ia  

question de l'harmonisation des donnécs flu premier 
plan. 

Le present article donne les résultats de I'étude-
piote. On débute par un examen des besoins de 
l'utilisateur, identifies par la consultation de Ia clientele 
et les commentaires des groupes de réllexion. On passe 
ensuite aux questions techniques et aux problèmes 
d'intégration des données qu'a poses Ic développement 
du prototype. Suit une description détaillée de Ia 
solution retenue, qw combine logiciel hypertexte, 
chiffrier et système d'information géographique (SIG) 
pour fournir un jeu d'ensembles de données intégrCcs 
touchant de nombreux domaines examines a St.atistique 
Canada. Les auteurs tenninent par quelques réflex.ions 
sur les possibilités que reserve une telle approche pour 
I 'avemr. 

2. BESOINS DE L'UTILISATEUR 

Le RSEM est destine a une clientele trés diversifiCe. 
Aprés avoir pns connaissance des commentaires des 
clients et avoir établi l'orientation qu'on souhaite dormer 
au produit, aux fms de l'étude, on a circonscrit les 
principales applications de cc dernier, qui aux fms de 
I 'étude, correspondent aux suivantes: 

Ciystal Sewards et Larry Li, Division de la geographic, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), K 1 A 0T6. 
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• examiner Ia situation sur le marché; 
• évaluer Ic potentiel du marchá; 
• chercher des clients potcntiels; 
• analyser les tendances générales du marché. 

Les commentaires des groupes de réflexion et des 
clients ont démontré l'utilité du RSEM. Toutefois, avec 
plus de 600 pages sous sa forme actuelle, le format 
imprimé flint a l'utilisation du produit en raison de son 
manque de souplesse. Les clients ont souligné qu'il était 
difficile de reperer les données voulues, et que les 
informations relatives a ces données n'étaient pas 
sufflsamment détaillees. Les clients préféreraient une 
version électronique intégrant certaines fonctions pour 
Ia manipulation et l'analyse des donnóes. ils ont entre 
autres demandé des données plus nombreuses (plus de 
données longitudinales, ventilation géographique plus 
poussée et catégorisation accrue des produits), des 
donnees plus souples et plus détaillées, des notes plus 
abondantes sur les sources, de meilleures références aux 
sources complémentaires de données, la possibiité de 
recouper les totalisations et de produire des résultats 
analytiques, des graphiques, des tableaux et des cartes, 
et la capacité d'exporter les données vers un chiffrier ou 
un autre logiciel en vue de leur inclusion dans un 
rapport. Les clients souhaitaient un produit de premiere 
qualité en mesure de satisfaire leurs besoins et étaient 
prêts a payer plus cher pour l'obt.enir. 

Les souhaits précités ont déterniiné les 
specifications fondamentales du prototype. L'équipe 
chargée de la gestion du projet voulait aussi preserver 
des liens Ctroits entre Ia publication existante Ct sa 
version électronique. Les membres de l'équipc 
estimaient qu'ils pourraient ainsi adopter une approche 
autorisant le perfectionnement graduel du produit 
éleclronique, sachant qu'il est improbable que Ia version 
initiale inclue toutes les donnCes réclamées par les 
utilisateurs En outre, pour mieux aiguiller le 
développement du produit, on s'est fixC pour cible un 
prix de 500$. Pareil pnx situerait Ic produit dans Ia 
gamme des produits analogues prCsentement offerts sur 
Ic marchC. Sur cette somme, on a réservé 100$ pour Ic 
logiciel. 

3. A LA RECHERCI{E D'UNE SOLUTION 

Les travaux ont débuté par I'examen des logiciels 
susceptibles de conférer au produit les qualités désirées. 
Quatre types de logiciels ont été envisages: hypertexte, 
chiffrier, base de données Ct SIG de bas niveau. 

Le logiciel hypertexte, comme Folio Views, présente 

d'excellcntes possibilités pour cc qui cst de structurer 
l'information sons forme de livre Clectronique. Les 
logiciels de cc genre acceptent les entrées des logiciels de 
traitement de texte courants, pour créer une base de 
données narratives a partir de laquelle on peut 
entreprendre des recherches an moyen de mots des. Bon 
nonibre de ces logiciels acceptent l'intégration de liens 
qui permettent a l'utilisateur de sauter rapidement d'une 
section a I'autre. On procéde de Ia méme façon pour 
associer des renvois et des notes explicatives a certains 
mots ou syntagmes. Maiheureusement, les logiciels 
hypertexte s'avCrent moms efficaces avec les tableaux 
de données. En régle génCrale, ils sont aussi dépourvus 
des fonctions servant a la production de cartes CL de 
graphiques ou a Ia manipulation statistique des données. 

Les tableurs sont extrémement bien adaptés au 
traitement des tableaux numCriques. Bon nombre 
d'entre eux incluent de puissantes fonctions 
mathCmatiques et statistiques. On peut créer des 
graphiques et des diagrammes au simple déclic d'un 
bouton. Certains logiciels populaires autorisent aussi 
désormais Ia production de canes rudimentaires. 
Quelques logiciels spécialisCs, notamment Ivision, 
peuvent traiter des tableaux trés volumineux. ils 
réorganisent la position des variables dans un tableau; 
ils déplacent l'axe des abscisses et celui des ordonnécs 
d'un tableau et modifient trés efficacement Ia 
dimensions illustrée a l'Ccran. Par contre, ils tolCrent 

moms les données en format texte' que les logiciels 
hypertexte, sont moms eflicaces dans les recherches de 
type narratif et associent plus diflicilement les 
explications a des mots des ou a des syntagmes. 

Les logiciels de base de données comme dBASE ou 
FoxPro gérent des données numériques et des textes 
courts avec aisance. Des opérateurs puissants leur 
permettent d'indexer et de chercher l'information, 
surtout a l'intérieur de champs donnCs. Ces logiciels 
peuvent executer des calculs pour combiner les données 
de champs différents et forger des liens entre les 
tableaux. Toutefois, us ne sont pas expressément 
conçus pour Ic traitement de texte ou Ia cartographic, en 
general. 

Les systémes d'information géographique (SIG) 
regroupent habituellement une base de données et un 
logiciel de cartographic. Le premier permet Ic 
trait.ement des attnbuts, comme Ic font les logiciels de 
base de données. A cela s'ajoutent cependant d'autres 
fonctions, par exemple Ia production de cartes, des 
recherches spatiales et l'intégration de données spatiales 
par superposition de différentes canes ou couches de 
donnees. A I'instar des logiciels de base de données, les 
SIG sont plus gauches avec les descriptions narratives. 
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En outre, ils manquent fréquemment d'operateurs 
statistiques. 

Après cc tour d'horizon, on s'est rendu compte 
qu'aucun logiciel actuellement offert sur le marché ne 
répondrait a toutes les exigences de l'utilisateur sans une 
programmation importante. Par bonheur, l'arrivée 
récente d'ARC View-i dans le monde des gratuicie1ss 
(quoique toujours sous licence) Ct les conditions 
intéressantes associées a la distribution de masse, sous 
licence, des logiciels Folio Views Ct Ivision nous ont 
permis d'aivisager Ia combinaison de ces trois logiciels 
dans La version électronique du RSEM, dans les limites 
du budget établi. On a donc pris la decision d'articuler 
le prototype sur les trois logiciels intégrés. Dc cette 
facon, ii sera possible d'exploiter les points forts de 
chacun pour satisfaire aux diverses exigences de Ia liste 
de specifications. 

4. LE FORMAT DE PUBLICATION INTEGRE 

Le format de publication intégré ressemble 
beaucoup a un livre Clectronique. Le logiciel hypertexte 
a donnC au prototype la structure intuitive d'un iivre,  

mais ses instruments de navigation perfectionnCs 
facilitent Ia recherche de i'information et font surgir des 
notes qui Cclairent Ic contexte. Pour permetire Ic 
traitement des tableaux et Ia manipulation des donnCes, 
on a exporté les tableaux dans Ic tableur retenu, soit 
Ivision. Les utilisateurs voulaient aussi être en mesure 
de produire des cartes et d'effectuer une analyse spaliale 
de l'information sur les marches. Une presentation 
spatiale des données figurait au premier rang des 
caractéristiques les plus utiles pour Ic traitement de 
I'infonnation au niveau infra-provincial, oü 
interviendront bon nombre de cellules de donnécs et ou 
on s'mtéressera a l'emplacement des clients ou des 
concurrents. Cette exigence a Cte satisfaite grace au 
systéme d'information géographique (SIG) ARC View-i, 
qui a été intCgré a l'environnement de la publication. 

Bien que les utilisateurs s'intéressent au coüt ci aux 
particularités techniques de la structure de Ia publication 
électronique, la convivialité et I'efficacité de cette 
dernière revêtent encore plus d'importance pour eux. 
Dans Ic prototype, l'utilisateur accede au RSEM par 
Folio Views. Le premier écran qu'il apercoit est La table 
des matiêres, qw dresse Ia liste des sujets de tons les 
tableaux faisant partie de Ia base de données et de Ia 
base d'information du logiciel Folio. 

I 	Folio VIEWS - Table des matiêres - RSEM 	 I 

Faillites d'entreprises, par province, 1991 et 1992 
Revenu total, secteur des services aux entreprises, par province, 1988 et 1989 

• Structure des dépenses, families et personnes seules, 1986 - 1991 
• Nombre de magasins de detail appartenant a une chaIne, Ct ventes, par branche d'activitC, 

1989et 1990 
Ventes au detail estimatives, pour certaines categories, par province, 1989 

I 	Folio VIEWS - Table des matircs - RSEM 

Faillites d'entrepnses, par province, 1991 et 1992 
Revenu total, secteur des services aux entreprises, par province, 1988 et 1989 
Structure des dépenses, families ci personnes seules, 1986 - 1991 

Calgazy (Alberta) 
St. John's (Terre-Neuve) 

Nombre de magasins de detail appartenant a une chamne, et ventes, par branche d'activité, 
1989 et 1990 

Calgary (Alberta) 
St. John's (Terre-Neuve) 

Ventes au detail estimatives, pour certaines categories, par province, 1989 
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La table des matières peut étre déployée ou comprimee, 
si bien que l'utilisateur peut voir autant ou aussi peu 
d'information qu'il le desire. Le signe plus (+) a coté 
d'une entrée indique l'existence de niveaux secondaires. 
Le signe moms (-) signale qu'il est impossible de 
développer l'entrée davantage, mais qu'on peut Ia 
réduire. Pour accédex a un tableau de Ia liste, il suffit de 
ciquer deux fois sur le titre. Chaque entrée de la table 
des matiêres est automatiquement We a la partie 
correspondante du document. Sous le tiire de chaque 
tableau apparaissent deux icônes: celle d'lvision et celle 
d 'ArcView- 1. En cliquant deux fois sur l'une ou sur 
l'autre, on lance le logiciel et obtient un tableau de 
données, avec Ivison, ou une carte, avec ArcView- 1. 
Lorsqu'il ferme Ivision ou ArcView- 1 aprés avoir 
examine le tableau ou la carte, l'utilisateur retourne 
automatiquement au titre du tableau dans Folio Views. 
Pour examiner les sources et les renvois d'un tableau 
dans Folio Views, ii suflit de cliquer deux fois sur les 
notes qui se déroulent sous le titre du tableau. 

Après avoir abandonné le titre du tableau dans Folio 
Views pour Ic tableau proprement dit dans Ivision, 
l'utilisateur peut trier les données relatives a une 
variable détenninée par ordre croissant ou décroissant, 
modifier Ia position d'une dimension quelconque, 
emboIter les dimensions, voire calculer Ia variation 
d'une année a I'autre en pour cent, en quelques déclics 
dii bouton de la souris. Les données peuvent enswte être 
lransformées rapidement en graphique qui fera ressortir 
les changements et facilitera une analyse comparative. 
L'utilisateur a aussi la possibilité de convertir les 
données en cartes, en cliquant sur l'icône ARC View. 1 
s'il souhaite dégager les tendances spatiales. 

La fonction recherche de Folio Views permet a 
l'utilisateur de repérer un mot clé précis, 4aillites* ou 
iCalgary* par exemple, dans Ia base de données du 
logiciel. La nombre de fois oii ce mot apparaIt dans Ia 
base de données s'inscrit dans Ia fenêtre et ii suffit de 
cliquer sur le bouton .apply to all* pour se porter 
mstantanément an premier endroit oà se présente le mot 
dans Ia base de données. Le bouton .next* amène 
t'utilisateur a l'inscription suivante. 

ARCView-1 gére les fonctions de cartographie et 
d'analyse spatiale. Le programme présente les données 
d'un tableau quelconque sous forme de carte. 
L'utilisateur peut effectuer un panoramique, un gros 
plan ou un plan éloigné et examiner le tableau de 
données correspondant a Ia carte. S'il le desire, 
l'utilisateur chevronné pourra aussi sauter directement 
dans ARC View-i et recourir a des fonctions plus 
avancées puisque Ia version intégrale du logiciel fait 
partie du produit. 

5. ORGANISATION DES DONNEES 

Pour preserver un lien solide enire Ia publication 
ordinaire et sa version électronique, on a reprodwt Ia 
structure et l'organisation fondamentale des tableaux du 
RSEM dans le prototype. Sept tableaux ont été extraits 
de Ia publication existante Ct intégrés au produit 
électronique aim d'en illustrer la fonctionnalité. 
L'utilisateur a donc cu I'occasion de verifier Ia valeur du 
concept par des recherches réalistes portant sur les 
diverses questions fondamentales qu 'on se pose lors 
d'une étude de marché: Qui sont mes clients?, Oü soft 
mes clients?, Comment puis-je en trouver d'autres?s. 

Le prototype a aussi mis en evidence qu'on peut 
intégrer des données plus nombreuses et plus détaillées 
au produit. On l'a démontré en incluant les données 
chronologiques d'un plus grand nombre d'années au 
chiffrier Ivision. Pour accroItre Ia precision 
géographique, on a annexé des cartes aux variables des 
données provinciales, ce qui offre un aperçu infra-
provincial du sujet. L'utilisateur pouvait accéder aux 
informations correspondantes de Ia base de données a 
partir de Ia carte infra-provinciale. 

Au flu des perfectionnements apportés au prototype, 
il est devenu manifeste que la structure existante 
empécherait J'utilisateur d'exploiter pleinement certaines 
capacités offertes par les logiciels quant a la recherche, 
a l'intégration et au classement des données. I.e 
stockage des données dans un Si grand nombre de petits 
tableaux, comme c'est le cas dans Ia publication actuelle, 
constitue I'un des prrncipaux obstacles. Une structure 
aussi compartimentée freine Ia recherche puisque cette 
dei-nière tie s'effectue qu'à l'intérieur d'une base de 
données déterminée. La manipulation des données d'un 
tableau a l'autre souléve aussi des difficultés, 
l'utilisateur devant ouvrir différents tableaux et en 
découper des fragments pour procéder a l'analyse. Peut-
être devra-t-on donc combiner les tableaux afm d'élargir 
Ia base de donnécs. 

Bien que Ia portée de l'étude nous ad emp&hó 
d'approfondir ces questions, les résultats préliminaires 
révélent que ['integration de données beaucoup plus 
nombreuses en tine seule base pourrait aider ['utilisateur 
a effectuer rapidement un nouveau tri et I regrouper 
toutes les cellules de données pour tin lieu ou une 
période précis dans Ic même tableau, ce qui faciliterait 
d'autant l'analyse des tendances et des conditions du 
marché. II semble donc qu'on pourrait mieux répondre 
a diverses exigences de l'utilisateur; néanmoins, on n'y 
arrivera pas sans difficulté. Parmi les défis et les 
problèmes qw se sont manifestés lorsqu'on a tenté de 
restructurer les données, ii convient de mentionner Ia 
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disponibilité et Ia compatibilité de ces dermêres. Par 
exemple, pourrait-on intégrer un tableau sur Ia 
population par province en 1986 et 1991 a un tableau 
sur les dépenses des ménages par province en 1990? 
Pourrait-on combiner un tableau des mises en chantier 
de constructions résidentielles par province en 1992 a un 
tableau du revenu des ménages par region métropolitaine 
de recensement en 1992? Devrait-on grouper les 
donnécs scion des paramétres géographiques, par 
domaine, scion l'année ou au moyen d'une autre 
variable? Certaines données relatives a une region 
particuliére ont été recueillies a des années différentes; 
comment pourrait-on intégrer les tableaux 
correspondans ou recouper les totalisations? Les 
utilisateurs avaient aussi propose que certaines données 
soient offertes a un niveau géographique plus détaillé. 
Certaines sont disponibles pour des regions plus vastes 
comme Ia province ou la region métropolitaine de 
recensement (RMR), mais pas au niveau de Ia 
subdivision de recensement (SDR). Serait-il acceptable 
de fournir des données différentes ou moms exhaustives 
aux niveaux inféricurs de groupement géographique. 
Quelles autrcs couches de dormées trouve-t-on déjà dans 
Ic RSEM pour les mémes regions? La presentation des 
données soulCve aussi des difficultés; une version 
électronique du RSEM permettrait peut-être de ne 
diffuser que ies données d'une province ou d'une RMR. 
Ces questions et beaucoup d'autres devront être 
soigneusement examinées dans l'avenir. 

6. CONCLUSIONS 

Les résuitats ant dévoilé Ic potentiel d'un instrument 
de diffusion électronique qui exploiterait les points forts 
d'un logiciel hypertexte, d'un tableur et d'un systéme 
d'information géographique pour proposer a l'utilisateur 
un produit efficace et adaptable qui rCpondra a bon 
nombre de ses exigences professionnelles. Outre sa 
convivialité, pareil produit foumirait beaucoup plus de 
donnCes et donnerait a l'utilisateur ia possibilité de les 
transformer en fonction de ses besoins d'analyse, tout 
cela a un prix attrayant. 

Parallélement, la technologie habiitante a fait 
ressortir les differences conceptuelles qui existent dans 
la definition des variables de divers ensembles de 
données employés a Statistique Canada. Ainsi, on ne 
défmit pas 4amiile* de Ia méme facon d'un tableau a 
l'autre. Dans I'Enquête sur les dépenses des families, cc 
terme désigne un groupe de personnes occupant le méme 
logement et effectuant ses principaux achats a partir 
d'un revenu commun ou combine. Les tableaux 
reprenant les données du Recensement, par contre, ont 
pour definition de famille. un couple mane ou en union 
libre avec ou sans enfantjamais mane ou un parent seal 
avec an moms un enfantjamais mane occupant Ic méme 
logement. 

Les efforts déployés pour créer une version 
électronique intégrée du RSEM ant aussi fait surgir les 
problémes d'harmonisation des données, ainsi que de 
rationalisation des prix et des produits. On tente déjà 
d'approfondir différents aspects de ces difficultés, cc qui 
devrait en fin de compte aider Statistique Canada a 
mieux répondre aux besoins des utilisateurs. 
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GAGNER LA CONFIANCE DES JOURNALISTES: LE QUOTIDIENDE 
STATISTIQUE CANADA ET LES MEDIAS 

W.R. Smith' 

RÉSUMÉ 

Statistique Canada a réalisé un projet de deux ans visant I améliorer sea communications avcc Ic grand public par 
l'intermédiaire des médias. L.a réalisation du principal objectif de cc projet - utiliscr lea médias pour diffuser des 
infoimations statistiques - exigcait un changement des mentalités au sein du Bureau at l'appui des responsablcs au plus 
haut niveau. (3iãcc I des programmes officials ou non et en procèdant parfois également par tAtonnements, on a modifiè 
de fond en comble las mdthodcs dc redaction des communiqués en s'attachant surtout I ddcnre las tendances at a presenter 
des analyses dana un langage accessible, avec des tableaux at des graphiques claus et faciles I comprendre. Las démarchcs 
utilisócs incluent lea deliberations d'un comité supéricur de redaction, Is publication de lignes directricca, l'appcl I des 
services de consultation at l'organisation de cours de redaction axes sur lea mthchas. Las succès rcmportés sent diflicilcs 
I mesuz, mais ii sernblc qu'on ait réussi jusqu'I maintenant I aecroitre Is portéc at Is qualité de Ia couveiture médiatiquc 
tout en bénéficiant dc ietcmbécs telics qu'une attitude plus positive at plus enthousiaste dana lea rapports avec lea médias. 

MOTS CLES: 	Médias; consultations; analyse; comité de redaction; communications; lignes directrices. 

1. INTRODUCFION 

1.lServir le public 
Au cours des deux derniêres années, Statistique 

Canada a consacré une grande part de ses energies a 
lamélioration des communications avec le grand public 
par I'intcrmédiaire des médias. On est en effet convaincu 
que le grand public constitue une clientele cible 
importante pour un bureau national de statistique. 

Toutefois, pour communiquer efficacement avec le 
grand public, ii est essentiel de faire appel aux médias. 
Les joumalistes deviennent donc ainsi un chainon 
intermédiaire incontournable entre Ic bureau de 
statistique et Ic public. Dans une société démocratique, 
lesjoumalistes sont férocement indépendants: on ne peut 
ni les acheter, m leur donner des ordres, ni les coopter. II 
faut plutôt s'employer a gagner leur soutien et leur 
confiance pour en faire des agents de diffusion des 
informations du bureau de statistique. 

L'organe principal de communication de Statistique 
Canada avec les médias est son bulletin officiel: Le 
Quoridien. Lorsque de nouvelles données sont sur le 
point d'être diffusées, l'organisme a pour politique d'en 
faire l'annonce au préalable dans Le Quotidien. PubliC  

chaque jour ouvrable, Le Quotidien constitue donc un 
outil ideal pour améliorer nos communications avec Ic 
grand public par l'intermédiaire des médias. 

Dans le present article, nous décrivons Ic contexte ct 
les mentalitCs qui caractérisaient Statistique Canada 
lorsque notre projet a été ClaborC. Nous décnvons les 
objectifs fixes et les méthodes utilisées pour rCaliser cc 
projet. Finalement, nous exposons brievement Ics 
rCsultats obtenus jusqu'à maintenant. 

1.2 Les bureaux de statistique et le grand public 
Si Statistique Canada souhaite communiquer plus 

efficacement par l'intennCdiaire des médias, cest qu'iI 
est convaincu que le grand public est une des clienteles 
importanics d'un bureau de statistique. Dans une sociCté 
a democratic libérale, les membres du public, c'est-à-dire 
les citoyens ordinaires et les acteurs du secteur 
Cconomique, ont besoin d'informations sur Ia population, 
Ia société, l'économie et Ia culture de leur pays. Ces 
informations les aident a faire leur travail, a élever leur 
famille, a faire des achats, a juger leurs gouvernants, a 
voter et a faire chaque jour une foule de choix I 
incidences économiques. Une population bien informée 
améliore I la fois l'eflicacitC politique et Cconomiquc 
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d'un pays. 
Cepaidant, les consequences thin vote individuel ou 

d'une decision ëconomique personnelle ne sauraient 
justifier que l'on procede chaque fois a une vaste 
recherche d'informations. Rares sont ceux qui visiteront 
le bureau de statistique pour dresser un bilan 
économique national avant d'aller voter. De toute 
maniCrc, les bureaux de statistique pourraient a peine 
répondre a Ia demande. Par ailleurs, ces derniers n'ont 
pastes moyens de communiquer directement chaque jour 
avec tous les citoyens. 

Les mddias offrent donc aux bureaux de statistique 
tm moyen unique de s'acquitter d'un Clement critique de 
leur mandat. Les citoyens s'informent en lisant des 
articles de journaux et en parcourant les manchettes; us 
sont nombreux a Ccouter chaque jour une ou plusieurs 
emissions de télCvision ou de radio qui influent aussi sur 
leurs opinions. L'utitisation que les bureaux de 
statistique pourront faire des médias pour communiquer 
eflicaceinent aura une incidence Cnorme sur leur aptitude 
a informer le grand public. 

Outre Favantage direct que présentait a ses yeux tine 
population mieux inlormCe, Statistique Canada 
entrevoyait un certain nombre d'avantages connexes. 
Grace a un programme de communications publiques 
mieux ciblé, Ia population deviendrait plus consciente de 
l'existence du bureau de statistique ainsi que de 
l'importance et de Ia pertinence de ses programmes. Les 
rCpondants verraient plus clairement les avantages de 
collaborer aux sondages effectuCs par I'organisme, Ct les 
clients principaux seraient mieux renseignés sur les 
informations disponibles. Bref, Statistiquc Canada 
anticipait une augmentation de l'appui du public, une 
amelioration de ses rapports avec les répondants et 
certains avantages commerciaux. 

1.3 Le chaInon essentiel 
Au Canada, comzne dans Ia plupart des pays a 

démocratie libérale, les médias défendent férocement 
leur autonomie de redaction. Pour We publiees, des 
informations doivent d'abord mériter d'être signalées, ou 
mCriter plus que dautres infonnations concurrentes 
d'être signalées. Les journalistes transmettent les 
informations dans leurs propres mots et non dans ceux 
de Ia source, et Ia qualité de Ia couverture est un reflet de 
leur aptitude a comprendre l'information. Les 
joumai.istes constituent un chainon incontournable dans 
Ia transmission des informations entre les bureaux de 
statistique et le grand public. 

Le mérite que présente une information d'être 
signalCe est relalif L'espace dispomble - celui qui n'est 
pas déjà occupé par Ia publicité - est limité et a eu  

tendance a diminuer au cours des récentes annécs. Par 
ailleurs, le nombre de groupes d'intCrêts et 
d'organisations qui cherchent a attirer l'attention du 
public sur leurs preoccupations et sue leurs actions par 
l'intermCdiaire des medias ne cesse d'augmenter. Même 
si les joumalistes, au Canada a tout le moms, 
reconnaissent que Statistique Canada constitue une 
source importante d'informations, Ia couverture qu'ils lui 
accorderont dépendra largement de notre aptitude a les 
convaincre de Ia valeur de nos informations, ainsi que du 
volume et de la nature des informations concurrentes Ct 
de l'espace disponible. Bref, pour bCnéflcier dune bonne 
couverture, il faut pouvoir démontrer la pertinence de 
l'information que l'on souhaite diffuser. En outre, Ic 
degré de couverture pourra varier en fonction du mérite 
attribuC a chacun des éléments d'information. 

Les joumalistes savent que Le Quotidien offre un 
aperçu unique et exhaustif de nouvelles informations en 
provenance de Statistique Canada. Les médias 
surveillent donc de prés cette publication. Les diverses 
agences de presse se livrent une concurrence fCroce 
IorsqueLe Quolidien est livrC par messager a Ia Tribune 
de Ia presse, au centre-yule d'Ottawa, a l'heure de 
diffusion officielle de 8 h 30. 

L'obtention d'une bonne couverture n'est que le 
premier des obstacles a franchir pour obtenir une 
communication efilcace par I'intermCdiaire des médias. 
Le miroir que constitue les médias peut parfois être 
déforrnanL La plupart des joumalistes doivent respecter 
des délais extrémement serrés, et produire trois a cmq 
articles par jour. Méme si I'on admet qu'ils soient 
capables de faire une analyse mdépendante des donnécs 
brutes, le temps leur manquera. A l'exception des 
rédacteurs d'articles spCcialisés, les journalistes n'auront 
donc pas tendance a faire tine analyse poussée des 
informations fournies; ils sont en fait de moms en moms 
capables, aujourd'hui, d'effectuer une telle analyse. Par 
ailleurs, les budgets de redaction rCduits vont entralner 
une reduction du nombre de joumalistes assignés a un 
secteur particulier et qui sont donc en mesure d'acquérir 
tme connaissance spécialiséc. Aujourd'hui, la couverture 
est un reflet de Ia comprehension que peut avoir un 
journaliste de l'information fournie et si cette dernièrc 
n'est pas claire, l'article qui en découlera risquera fort de 
contenir des erreurs dont tons flniront par souffrir. 

Ainsi, pour obtenir une couverture médiatique 
positive, exacte et informative dans la plupart des 
sociétés a democratic libCrale, ii est essentiel d'obtenir la 
collaboration des journalistes. Nous devons démonirer 
pour quo! notre information est suflisamment 
importante pour justifier l'attention. Si nous voulons 
qu'elle soit présentée comme autre chose que des faits 
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divers, nous devons inciter les journalistes a 1w porter 
Fatte.ntion voulue en foumissant des analyses en contexte 
Ct ai montrant les tendances qui en dénotent la veritable 
importance. Nous devons également communiquer dans 
un langage simple si nous souhaitons que notre 
information soit correctement transmise au grand public. 

Ces activités répondent a nos propres besoins ainsi 
qu'à ceux du grand public, mais non aux besoins des 
médjas. Ces derniers bénéficient certainement de cette 
symbiose, mais les bureaux de statistique et le public en 
profitent encore plus. 

1.4 Objectils et contexte interne 
La haute direction de Statistique Canada considérait 

depuis longtemps que l'organisme pouvait et devait 
mieux gerer Ia transmission de ses informations par 
l'intermédiaire des médias. Elle jugeait important 
d'améliorer Ia quantité et Ia qualité de la couverture 
médiatique de I'information diffusée par Ic Bureau. Cest 
cc qui I'a conduite a porter une attention toute spéciaie a 
l'amélioration du bulletinLe Quotidien et, en particulier, 
a la section .'Principaux communiqués*. 

Pour réaliser un tel objectif, on a jugé essentiel de 
modifier de fond en comble les méthodes de redaction 
des communiqués publiés dans Le Quoridien. On a 
déterminé clairement que les médias devaient pour cela 
devcnir la clientele cible, et que les autres utilisateurs du 
Quotidien, y compris Ia clientele générale, deviendraient 
secondaires. 

Avec le temps, Statistique Canada a mis au point tin 
mécanisme extrémement ordonné de diffusion des 
informations aux médias. En vertu de Ia politique en 
vigueur, tous les nouveaux communiqués doivent passer 
par Forgane officiel de Statistique Canada: Le 
Quotidien. Les communiqués les plus importants sont 
largement étoffés et paraissent sous Ia rubrique 
.cPrincipaux communiquéss. Ceux qui sont moms 
importants font Pobjet darticles plus sommaires. 

Presque 30 divisions participent a Ia redaction des 
communiqués destinés au Quoridien, en plus d'une 
douzaine d'analystes Ct de gestionnaires. Les textes sont 
préparés par les diverses divisions spécialisées, le 
personnel des Communications Ctant chargé des 
revisions mineures, de Ia presentation, de Ia 
normalisation et du contröle de Ia qualité. La misc en 
oeuvre de Ia nouvelle vision nécessitait un changement 
dattitude de tons ces intervenants. Savoir cc qui devait 
être fait n'était pas suffisant en soi pour executer Ic 
travail. 

1.5 Un nouveau modéle 
Statistique Canada décidé d'améliorer ses 

communiqués en élargissant I'analysc pour montrer 
l'importance et la pertinence des informations et en 
décrire Ic contexte, en utilisant un langage moths 
technique ainsi que des graphiques Ct des tableaux. II a 
Cgalement entrepris de montrer plus clairement les 
rapports existant entre les données dun communiqué a 
l'autre. Si les journalistes pouvaient constater Ia valeur 
des inlormations et en comprendre [a teneur, ils seraient 
alors en mesure d'en faire tin echo exact au grand public. 

Le personnel des Communications a consulté des 
journalistes, en portant une attention particullére aux 
grandes agences de presse et aux grandes chaInes de 
journaux, pour determiner comment on pourrait rendre 
les communiqués de I'organismc plus utiles pour cux. 
Lesjournalistes nous ont assure que Statistique Canada 
constitue pour eux tine source majeure de nouvelles 
nationales. ils ont cependant insisté sur Ia nécessité 
d'identifier plus clairement les inforrnations les plus 
importantes dans les communiqués, et d'étayer ces 
informations avec des analyses ci tine description 
sufflsante du contexte pour leur permettre de rédiger 
leurs propres articles. Ils ont réclame des communiqués 
plus brefs, rédigés dans un langage plus clair, avec des 
textes et des tableaux simplifies. En tenant compte de 
ces reactions, Ic personnel des Communications a Ctabli 
eta diffuse I'ébauche dtun guide sur la redaction eflicace 
des communiqués. 

Les rédacteurs des divisions spécialisées ont été 
invites a utiliser une trame plus explicite pour leurs 
articles et a mew-c l'accent sur l'analyse et l'explication 
du contexte. us ont été priés d'adopter un style et une 
structure plus joumalistiques, ci a utiliser un langagc, 
des graphiques ci des tableaux plus simples. II s'agissait 
là dun changement révolutionnaire par rapport aux 
analyses kbaromètre qu'on affectionnaitjusque là ci aux 
énumérations de faits saillants disparates, préscntées de 
la méme façon d'un numéro a I'autre avec des tableaux 
et des graphiques standards. 

Les analystes ont généralement accueilli avec 
enthousiasme les nouvelles régles, mCme si certains de 
ceux employés dans les divisions spCcialisées et certains 
cadres intermédiaires se montraient peu enclrns a 
adopter Ic nouveau modèle. La résistance Ia plus forte a 
été observée chez les cadres intermédiaires et les 
gestionnaires. Ce conservatisme prenait ses racines dans 
Ia crainte ci le ressentiment parfois justifies qu'on 
éprouvait a l'cndroit des médias. On s'inquietait en outre 
des reactions que pourraient susciter des analyses plus 
poussées au seth des ministéres charges de 
l'établissement de politiques Ct on se préoccupait de 
l'utilité des articles pour Ia clientele générale de 
Statistiquc Canada par rapport a celle des médias. Du 

177 



point de vue pratique, les divisions s'inquiétaient 
óqualment des besoins en ressources et en temps 
quentrainerait le nouveau modéle, et se montraient 
préoccupées par l'ampleur des revisions qui seraient 
confiCes au personnel des Communications. 

Les pratiques de diffusion histonques, flgées dans 
des Cnoncés de politique passablement stricts, 
confortalent les éléments conservateurs. La reaction 
traditionnelle aux preoccupations profondément 
enracinées concemant Ia limite a ne pas transgresser 
entre les commentaires analytiques légitimes Ct les 
commentaires politiques inappropriés consistait a 
prendre carrément le parti de Ia prudence. 

II est trés vite devenu clair qu'il ne suflirait pas de 
simplement annoncer Ia nouvelle approche pour obtenir 
un changement. On a donc élaboré un plan en plusieurs 
volets abordant les questions de Ia culture de 
lorganisation, des mesures d'encouragement et des 
techniques nécessaires pour faire évoluer les mentalités 
et mettre en oeuvre la nouvelle stratégie de 
communication. 

2. DIFFUSION DU MESSAGE 

2.1 Changement I plusieurs niveaux 
Pour réaliser les changements radicaux nécessaires, 

it fallait intervenir a un certain nombre de niveaux. Une 
premiere tentative des directeurs des communications 
fondée uniquement sur les mérites de Ia nouvelle 
mCthode et portant une attention particulière aux 
analystes responsables de La redaction des communiqués 
na pas róussi a vaincre Ia résistance des gestionnaires 
responsables de La supervision du procédé. II a donc 
fallu mettle en place un programme plus anibitieux. 

Le premier défi a consisté a modifier La facon méme 
denvisager les communiqués au sein de I'organisme et 
a gagner Pappui et la collaboration des cadres. Pendant 
deux ans, on a profité de toutes les occasions qui se 
présentaient pour proposer le nouveau modéle et en 
expliquer les principes sous-jacents. Pour lancer le 
processus, Ic comité des politiques comprenant Ic 
statisticien en chef et les statisticiens en chef adjoints a 
discuté du plan. Les statisticiens en chef adjoints se sont 
assures chacun de leur côté de Ia collaboration de leurs 
gestionnaires. Le statisticien en chef a iw-méme fait Ia 
promotion du plan dans une note de service, lors de Ia 
presentation de son bilan. annuel aux cadres de 
I'organisation et Lors de son entrevue annuelle publiée 
dans le bulletin des employés, SCAN. Les cours de 
formation sur lanalyse incorporaient le message dans 
leur plan; en fait, le principal cours de Statistique 

Canada sur l'analyse et Ia presentation des données 
comprenait deuxjours d'exposés sur les mCdias et sur Ia 
redaction de communiqués. Des journalistes éminents 
ont été invites a venir dCcrire leurs conditions de travail 
et leurs exigences. Le message était omnipresent Ct 
montrait claireanent que Ies changements envisages pour 
I.e Quoridien étaient devenus une priorité qui bénéficiait 
de I'appui de la haute direction. 

2.2 Le comité supérieur de redaction 
Dans une grande organisation, de nombreuses 

priorités se disputent lattention des cadres. On a donc 
mis sur pied pour Le Quotidien un comité supérieur de 
redaction présidé par le statisticien en chef et compose 
des statisticiens en chef adjoints et danalystes 
principaux pour faire en sorte que cette priorité devienne 
et demeure La premiere dans l'espnt des gestionnaires. Le 
comité se réunissait toutes Ies semaines pour étudier Ics 
communiqués du Quotidien et pour rédiger des lignes 
directnces sur La redaction efficace de communiqués a 
l'intention des gestionnaires et des analystes. Tons les 
communiqués principaux étaient soumis a un membre du 
comité de redaction pour subir un examen critique. Les 
gestionnaires et les analystes des divisions spécialisées 
responsables de la redaction de communiqués étaient 
invites a participer aux discussions du comité de 
redaction portent sur leurs communiqués respectiLs. 
Lorsque les ameliorations apportáes Ctaient jugées 
suffisantes, les communiqués étaient exemptés 
dexamen. Lexemption du processus dexamen est ainsi 
devenue un objectifà atteindre. II a fallu 12 mois avant 
que lensemble des communiqués principaux finissent 
par être exemptés dexamens. 

La creation du comité supérieur de redaction a été Ia 
clé du succès. La grande influence et Ia participation du 
comité au niveau de lensembLe de Statistique Canada 
ont contribué a donner au processus Ia crédibilité dont it 
avaiL besom pour entraIner lévolution voulue des 
mentahtés. Les lignes directrices sur Ia redaction efficace 
des communiqués, un sous-produit des travaux du 
comité, ant également été ainsi Iégitimées. Elles ont 
fourni et maintenu un haut niveau dattention et de 
concentration jusqu'â lobtention dun résultat probant. 
Pour être exemptés du cycle d'exaznen, les gestionnaires 
n'avaient dautre choix que de se plier au processus 
dexamen : une mesure dencouragement extrêmement 
efficace. Les cadres des Communications évoluant aux 
niveaux inférieurs de lorganisation n'avaient pas la 
légitimité ni linfluence nécessaires pour réaliser un 
changement dune telle ampleur, 
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23 Aide directe 
Pendant que in campagne d'information et les 

activités du comité supéricur de redaction créaient le 
cliniat, la légitimite et les conditions propices a 
i'amélioration des communiqués du Quozidien, les 
divisions spéciaiisées avaient besom dune aide directe 
pour faire Ia transition. 

C'est ie comité de redaction Iui-môme qui, dans une 
large mesure, a fourni cette aide grace a ses conseils 
détaillés et a ses suggestions explicites pour La refonte 
des communiqués. En outre, en élaborant et en publiant 
des lignes directrices génCrales sur La redaction efficace 
des communiqués, le coniitá a aide les divisions a faire 
Ia transition. Toutefois, on avait malgré tout besoin 
d'une aide supplémentaire a l'extérieur de l'atmosphôre 
chargée des reunions du comité de redaction. Cette aide 
pratique a été fournie de trois façons. 

2.3.1 Groupes de travail 
Lors des premieres étapes du travail du comité, on 

a mis sur pied pour plusieurs publications des groupes 
de travail relativement officiels constitués d'analystes 
principaux, de membres du personnel des 
Communications et de membres des divisions 
spCcialisées intéressCes. Ces groupes de travail ont 
transmis leurs conclusions accompagnées de modêles 
révisés de communiqués au comité supérieur de 
redaction. Cette méthode a aide le comité a determiner 
rapidement les principes généraux de la redaction 
efficace des communiqués et a en entreprendre 
L'application. 

2.3.2 Services de consultation 
Le deuxième moyen de venir en aide aux divisions 

a été de créer un service de consultation au sew de la 
Division des communications, en prise directe avec Ic 
personnel de Ia redaction du Quotidien et accessible a 
toutes les divisions spécialisées. La Division des 
communications a recruté un journaliste qui avait 
rëcen'iment Cté directeur du bureau d'Ottawa d'un 
important quotidien canadien, et 1w a adjoint les services 
d'un analyste subalteme. On a ainsi Pu établir un certain 
équilibre entre l'orientation du journaliste, fortement 
axée sur les médias, et Ia sensibilité de l'analyste face 
aux problèmes analytiques, aux unites des données et 
aux limites qu'un bureau de statistique se doit de ne pas 
transgresser iorsqu'il émet ses cominentaires. Ces deux 
personnes ont participé a toutes les reunions du comité 
de redaction et élaboré les lignes directrices a partir des 
discussions du comité. De nombreuses divisions ont tire 
profit de cc service, qui est mamtenant devenu un 
élément permanent du programme de communications. 

Des gestionnaires ont vu dans cc service loutil le plus 
utile aux fins du travail de refonte de leurs 
communiqués. 

2.33 Cours de formation 
Finalement, les divisions spécialisCcs ont Cgalement 

pu compter sur un cours intitulé Rédiger un 
communiqué efficace pour le Quom!idien. Ce cours, 
élaboré a partir des lignes directrices du comité 
supérieur de redaction, comprend des informations sur 
Vimportance du projet, sur les conditions de travail et les 
contrarntes des médias, et propose des exercices de 
redaction dans un style journalistique. II est organisé 
division par division et s'adresse a tons les analystes 
appeles a écrire pour le Quolidien. Les gestionnaires 
charges de Uapprobation des articles destinCs a Ia 
publication sont invites a participer au cours avec leur 
personnel. Les analystes ont en effet fréquemment 
déploré les réticences des gestionnaires charges 
d'approuver les communiqués rédigés scion Ia nouveile 
formule. Les membres du comitC supCrieur de redaction 
sont invites a presenter un exposé d'introduction et les 
instructeurs sont choisis, autant que possible, parmi les 
membres du personnel des Communications et les 
analystes avec Lesquels les membres des divisions 
spécialisées seront en fait appeles a travailler pour Ia 
preparation de leurs communiqués. En plus d'inculquer 
aux stagiaires de nouvelles techniques, Ic cours donne Ia 
possibilité de bâtir des réseaux et d'établir tin climat de 
confiance parmi Les participants et les instructeurs. 
Lorsque toutes les divisions intëressèes y auront 
participé, cc cours deviendra partie intCgrale du 
programme de formation régulier. 

3. SITUATION ACTUELLE 

3.1 Suspension des travaux du comité 
En septembre 1995, la plupart des communiqués 

étant dorénavant exemptés de l'examen critique du 
comité supérieur de redaction, cc dermer a décidC de 
suspendre ses travaux. Même si on admet avoir observe 
certains reculs, on tient pour acquis que le maintien du 
processus d'examen des communiqués ne donnerait lieu 
a aucune amelioration sensible a court terme. Tout.efois, 
le choix de simplement suspendre. les travaux a eté 
délibéré, Ct Ia remise en marche du processus dexamen 
n'est pas exclue. Le statisticien en chef continue a faire 
part de ses commentaires aux divisions spCcialisCes 
concernant les communiqués qu'eLLes prodwsent, 
lorsqu'iL lejuge opportun. 
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Le service de consultation en matière de 
communiqués de Ia Division des communications et les 
cours de formation qui continuent a se donner dans Ies 
divisions spécialisées contribuent touj ours au processus 
de refonte du contenu du Quolidien. 

4. RESULTATS 

4.1 Des objectils largement atteints 
En suspendant son travail d'examen, le Comité de 

redaction a clairement laissé entendre que ses objectifs 
avaicnt été largement atteints. Une comparaison des 
communiqués du Quoidien publiCs avant Ia misc en 
marche du projet a d'autres communiqués publiés 
aujourd'hui laisse constater une evolution radicale. 

La reaction des médias a etC extrêmement positive. 
Fait intCressant, les joumalistes, qu'il s'agisse de 
chroniqueurs spCcialisCs en matière d'Cconomie ou 
d'affaires sociales, de reporters spécialisés ou de 
reporters génCraux, s'entendent tous pour affirmer que Ia 
qualitC générale et la coherence des articles, l'analyse 
sous-jacent.e et la presentation plus claire facilitent leur 
travail. Nombre de lecteurs généraux du Quotidien ont 
Cgalement laissé savoir qu'ils trouvaient les nouveaux 
communiqués plus accessibles, plus intCressants et plus 
enrichissants. Ces commentaires sont particulièrement 
encourageants compte tenu du faiL que la diffusion 
électronique du Quotidien nous permet aujourd'hui de 
rejoindre un public beaucoup plus vaste. Néanmorns, 
Statistique Canada a conclu que Le Quotidien ne 
pourrait pas servir efficacement deux maitres. Les 
divisions spCcialisCes s'étaient inquiétées de cc que Ic 
nouveau style des communiqués ne satisferait pas leurs 
clientele générales et leurs craintes ont été partiellement 
confirmCes. Même si les médias nous permetlent de 
rejoindre des millions de Canadiens, la liste des abonnCs 
directs du Quotidien se limite a quelques centaines de 
personnes. Le Quotidien continuera a accorder Ia 
priorité aux médias, et les divisions spCcialisées ont etC 
invitées a explorer de nouveaux mécanismes, par 
exemple des services de diffusion ponctuelle par 
télécopie, qui leur permetlraient de répondre aux besoins 
des autres clients. 

4.2 Evaluation des résultats 
Les efforts consentis pour améliorer lefficacitC du 

Quoridien ont connu un franc succCs. Les preuves 
quantitatives de l'Clargissement de la couverture 
mCdiatique - par exemple, l'augmentation du nombre 
de lignes ou du nombre d'articles parus et portant sur les 
communiqués I'organisme - ne sont pas toutefois 

Cvidentes. Les facteurs qui influent sur La qualitC de Ia 
couverture sont trop nombreux pour autoriser une 
analyse globale. Par exemple, un communiquC, méme 
mal rCdigé et diffuse il y a deux ans au sujet d'une 
découverte extrémement importante bCnCficierait quand 
méme d'une couverture beaucoup plus large qu'un 
communiqué bien rédigé, publiC aujourd'hui, mais 
n'annonçant rien de particulièrement important. Un 
communiqué mal rédigé peut fort bien bCnCficier dune 
meilleure couverture, mais cette couverture risque d'ètre 
nuisible. Par ailleurs, la couverture accordCe a deux 
communiqués identiques publiCs a des moments 
diffCrents subira l'influence d'évCnements concurrentiels 
ou complémentaires. Fmalement, Ia couverture accordée 
a deux communiqués identiques dépendra Cvidemment 
des efforts déployés par Ic personnel des 
Communications pour maintenir leurs rapports avec les 
médias. Une analyse globale quantitative des incidences 
du projet sur Ia couverture mCdiatique ne saurait être 
possible a défaut de moyens de contrôler ces variables 
externes. 

43 Etudes de cas 
Les etudes de cas portant sur des communiqués 

particuliers présentent les mêmes problêmes de 
comparaison, mais nous othent tout de méme une 
certaine mesure de contrôle sur les facteurs externes. La 
Division des communications a compare des 
communiqués publiés avant et aprés Ia réforme et 
provenant de trois series economiques rCguliéres : les 
permis de bâtir, Ic taux d'utilisation de Ia capaciti 
industrielle et les comptes économiques provinciaux. 

L'articic sur les permis de bâtir publiC avant La 
réforme n'a donnC lieu qu'à un seal article d'importance 
mineure, publié dana un seul des journaux recensés par 
Statistique Canada. Après avoir subi une refonte 
majeure, cc communiqué a bénéficié d'une Large 
couverture dans deux journaux d'affaires importants et 
il a également etC cite dana un article de fond rCdigé par 
Ic chroniqueur economique d'une grande chaine de 
journaux. En outre, le nombre de citations reprises 
textuellement Ctait plus grand, 

Le communiqué sur les taux d'utilisation de Ia 
capacité industrielle publiC avant Ia réforme n'avait Ku 
aussi donné lieu a Ia publication que dun seul article 
dana unjournal financier d'importance. Après la refonte, 
II a bCnCficié dune large couverture dana huit quotidiens, 
y compris un article en premiere page de Ia section 
économique d'un quotidien qui se targue d'être le 
journal national des Canadiens. 

Le cas du communiqué sur les comptes 
Cconomiques provinciaux est special. Avant Ia refonte, 
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ii avait fait l'objet de deux articles dans des quotidiens 
importants par suite, notamment, de Ia confusion créée 
par un communiqué connexe. Après Ia refonte, les deux 
communiqués ont été combines. En outre, i cause de 
l'intérêt regional qu'ils prCsentaient, on a fait un effort 
particulier pour les soumettre a I'attention des médias 
régionaux. L'effort a porte fruits puisque cc 
communiqué a donné lieu a Ia publication de 22 articles 
dans des quotidiens importants et a fait Fobjet de 15 
journaux diffuses dans les médias recensés par 
Statistique Canada. 

Sans être concluantes en soi, ces trois etudes de cas 
semblent mdiquer que, toutes choses Ctant égales par 
ailleurs, Ic nouveau style de redaction a en fait contribué 
a accroItre Ic nombre et Ia longueur des articles publiés 
a partir de nos communiqués. Pour cc qui est de la 
qualité de la couverture, les informations analytiques 
diffusées dans Le Quoridien sont clairement - quoique 
sélectivement - reproduites dans les articles des 
médias, souvent sons forme de citations intégrales. 

4.4 Avantages supplémentaires 
La réforme a également eu pour avantage connexe 

de promouvoir un accueil plus positif et même plus 
enthousiaste des journalistes appelés a travailler avec 
nos analystes. La multiplication des contacts avec des 
journalistes dans un contexte plus convivial a incite les 
analystes a se montrer plus disposes a fournir des 
éclaircissements ou des commentaires supplémentaires 
lors de la diffusion de leurs communiqués. Cette 
collaboration plus Ctroite entre les analystes et les 
journalistes a également contribué a accroItre et a 
améliorer la couverture des communiqués ainsi qua 
augmenter l'utilisation des informations de Statistique 
Canada dans Ia preparation d'autres articles.  

5. CONCLUSION 

Les changements apportés dans les communiqués du 
Quotidien semblent avoir encourage les médias a faire 
un meilleur usage des informations préparées a 
l'mtention du public canadien par Statistique Canada 
sous une forme a Ia fois pertinente et utile. Statistique 
Canada a donc réussi implicitement a utiliser les médlias 
pour mieux informer le public. 

Nos contacts avec d'autres bureaux nationaux de 
statistique semblent indiquer qu'un certain nombre 
d'entre eux cherchent également a apporter des 
ameliorations semblables a leurs communiqués. 
L'exemple de Statistique Canada pourrait fournir ou, a 
tout Ic moms, suggérer les moyens d'apporter des 
changements radicaux en cette matiêre. Les changements 
réaiisés n'ont pas découlé d'un plan élaboré a priori. Ils 
ont plutôt été l'aboutissement d'une période 
d'expérimentation par tâtonnements. Les experiences 
concluantes ont été retenues alors que celles qui ne 
fonctionnaient pas étaient abandonnées. Finalement, ii 
est devenu evident que les résultats désirés ne pourraient 
être atteints ni par une démarche descendante, ni par uric 
démarche ascendante. 

Dans un autre ordre d'idée, lexpérience de 
Statistique Canada nous a fourni uric étude de cas 
fascinante sur les démarches nécessaires a l'instauration 
de changements radicaux et rapides dans un contexte 
décentralisé. Elle a illustré les multiples degrés de 
soutien et I'énergie soutenue qu'il est nécessaire de 
consacrer a Ia modification de la culture dune 
organisation. Beaucoup des leçons apprises sont 
applicables a dautres programmes assez différents. Pour 
réaliser des changements, ii ne suffit pas toujours de 
savoir cc qutil y a a faire, 
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NOUVELLES TECHNIQUES DE COLLECTE ET DE 
DIFFUSION DES DONNEES 

W.J. Keller et W.F.H. Ypma' 

RÉSUMÉ 

Las autcurs décrivent bciôvement ccrtains progrès réalisés par Statistics Netherlands dens Ic domaine de Ia technologic dc 
Finformation. Us donnent d'abord une vuc densemble des effete de ces progrès our Ic processue de production, puis 
thntáressent a deux vokts particulicrs, I savoir I'échange ãlectroniquc dc donnács (EED), pour Is collectc des donnács, Ct 
rusage cflntemet, pour kur diffusion. Parmi lea nombreux prcjets en cours I Statistics Netherlands, us décrivent Ia .Pmjct-
pilote EED 2, qui visc I appliqucr tEED aux comptes financiers des entreprises. Us discutent aussi du système de pages 
d'accucil dynamiques, baptisé WITCH, mis au point par l'organisme. En cc qui a trait tent I Ia collccte qu'I Is diffusion 
des donnécs, its soulignent Ic role de Ia méta-infonnation comme instrument de controle du proccasus. Us montrent 
comment Ic progrés technologiquc modific cc rOle et permet de produire des méta-données plus efficacca. 

MOTS CLES: 	Stalistiques ofticidlies; collcctc des donnécs; diffusion des donnécs; EED; Intcrnet mete-information. 

1. INTRODUCI'ION 

Plusieurs changements sont en cours a Statistics 
Netherlands. A l'instar de ce qtu se passe ailleurs, 
l'Institut ne fonctionne plus comme un organisrne public 
intouchable. L'efficacité Ct l'offre de services axes sur le 
marché sont les nouveaux mots d'ordre. Nous devons 
non seulement réduire nos coüts de production mais 
aussi ceux que nous faisons encourir a nos fourmsseurs 
de données. Ces efforts devraient se concrétiser par un 
produit qui, méme s'il n'est pas encore commercialisé, 
répond aux exigences des clients. 

Nous devons également tenir compte des progrés 
rCalisés darts le domaine de la technologie de 
linformation. Ces progrés nous permettront, en effet, de 
créer les instruments nécessaires pour répondre aux 
nouvelles demandes. Dans tine telle conjoncture, ii est 
essentiel que tout institut national de Ia statistique 
prenne des decisions stratégiques judicieuses. 

2. INFLUENCE DE LA DEMANDE 

D'une part, le processus de production est influence 

par les exigences de plus en plus nombreuses des clients 
et des rCpondants. Les politiciens demartdcnt avec 
insistance que nous diminuions Ic fardeau de réponse 
atm d'alleger Ia charge administrative des entreprises. 
Statistics Netherlands envoie 1,25 million de 
questionnaires par an aux entreprises et a dautres 
Ctablissements. Les grandes et les rnoyennes entreprises 
reçoiventjusqu'à 50 questionnaires par an, y compris les 
questionnaires repetitifs des sondages mensuels Ct 
trimestriels. En particulier, les grandes entreprises du 
secteur manufacturier font lobjet dune grande variCté 
d'enquêtes. La conclusion est claire Statistics 
Netherlands doit s'efforcer d'alléger Ic fardeau de 
reponse qu'entrainent les nombreux formulaires a 
remplir. En outre, les compressions budgétaires nous 
obligent a devenir plus efficaces et a augmenter Ia 
productivité. 

Les clients, quant a eux, dernandent que nous leur 
offrions des produits plus faciles a utiliser. us souhaitent 
notamment que nous produisions des donndes, dans 
I'ensemble, plus cohérentes. Qui plus est, ils veulent 
pouvoir utiliser les nouveaux supports de donnees 
qu'offie Ia technologie de l'information. 

W.J. Keller, Statistics Netherlands, Director of Division Research and Development, P.O. Box 4000, 2270 3M 
Voorburg, Pays-Bas; W.F.H. Ypma, Department Statistical Methods, P.O. Box 4000, 2270 3M Voorburg, 
Pays-Ban. 
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POUSSEE TECHNOLOGIQUE 

D'autre part, nous bénéficions des progrês 
accomplis dans le domaine de la technologie de 
l'information, c'est-à-dire de la poussée technologique. 
En premier lieu, ces progrès élargissent I'éventail des 
possibilités techniques, autrement dit nous donnent les 
moyis de créer de nouveaux instruments de production. 
Aussi itrevoyons-nous d'importantes ameliorations en 
ce qui a trait au traitement, au stockage Ct A la 
transmission des données. Ce dernier Clement, qw 
conceme la communication de donnCes entre les 
répondants et I'Institut national de La statistique (iNS), 
dune part, et entre l'Institut Ct ses clients, d'autre part, 
est sans doute celui qw aura I'incidence Ia plus marquee 
stir nos travaux. 

En second lieu, Ic progres technologique crCe, en soi, 
une demande. La nouvelle technologie sera bientôt en 
application partout. Nos foumisseurs de donnCes 
l'utiliseront, au même titre que nos clients. DorCnavant, 
ces intervenants ne seront plus satisfaits de 
communiquer avec nous selon les anciennes mCthodes, 
c'est-â-dire par Ccrit. Nos fournisseurs produisent leurs 
donnCes selon des mCthodes électroniques et, afm de 
rCduire leurs dCpenses au minimum, voudront se servir 
de ces méthodes pour nous les transmettre. De même, 
nos clients traitent Clectroniquement les donnCes que 
nous leur foumissons. Par consequent, ils exigeront de 
pouvoir sélectionner et recevoir ces donnCes a l'aide des 
instruments que Ia technologie de Uinformation met a 
leur disposition. 

Ces deux facteurs nous obligent a conclure que 
l'lnstitut national de La statistique devra s'efforcer de 
prendre, au sujet du processus de production, les 
decisions stratégiques qui lui permettront de profiter au 
micux des possibilitCs offertes par Ia technologie de 
linformation. 

DECISIONS STRATEGIQUES 

Les nouvelles demandes Ct les nouveaux instruments 
auront des repercussions stir tous les aspects de notrc 
processus de production. Avant de dCcrire ces 
repercussions, ii convient de distinguer trois Ctapes du 
processus de production. La phase d'entrCe est celle 
durant laquelle les donnCes sont collectCes auprCs des 
répondants. Durant Ia phase de traitement, ces données 
sont manipulCes afm de produire des renseignements 
ayant les caractéristiques souhaitées. Durant la phase de 
sortie, les renseignements sont offerts aux clients et 
diffuses. 

Commençons par Ia phase denirCe, c'est-à-dire Ia 
collecte des données. Examinons dabord La collecte des 
donnCes auprCs des particuliers et des mCnages. Nous 
pouvons declarer sans exagération que, dans ce domaine, 
Statistics Netherlands a déjà rCalisC des progrCs 
considérables. Nous avons introduit touts une gamme de 
mCthodes thnterview assistée par ordinateur (lAO) Ct, a 
cette fin, mis au point le système BLAISE. (II va sans 
dire que les capacitCs de BLAISE ne se limitent pas a 
l'Claboration et a Ia presentation de questionnaires 
électroniques.) Ces innovations ont pennis, avant tout, 
d'augmenter Ia productivitC ou l'efficacité. Le nombre 
d'employés nCcessaires pour coder, saisir et verifier les 
donnCcs a diminuC de fçon spectaculaire. La production 
beaucoup plus rapide des rCsultats des enquêtes 
témoigne Cgalement de ce gain d'efficacité. Toutefois, il 
serait possible d'augmenter davantage les gains, non 
seulement en cc qui conceme le processus de production 
proprement dit, mais aussi sur le plan statistique, grace 
a lintroduction de nouvelles méthodes d'interviews 
(MAO, auto-interview assistée par ordinateur) et, bien 
que Ia question ne soit pas directement liCe a Ia 
technologie de I'information, grace a de meilleurs plans 
d'échantillonnage. 

En revanche, beaucoup de progrès restent a 
accomplir en cc qui concerne Ia collects de données 
auprCs des entreprises. Dans cc domaine, les demandes 
sont plus insistantes. Le fardeau de réponse, qui est 
devenu problématique, est l'ClCment autour duquel 
s'articulent nos decisions stratégiques. Constatant 
parallClement que, presque partout, l'automatisation et Ia 
technologie de I'information font dCsormais partie 
intCgrante des systèmes de comptabilité utilisCs par les 
rCpondants, ii nous parait evident que, dans un avenir 
proche, nous serons obliges d'intégrer l'Cchange 
Clectronique de données (EED) I nos operations de 
collectes de donnCes auprCs des entreprises. L'EED sera 
a la collecte de donnCes auprCs des entreprises cc qu'est 
IIAO a l'interview des membres des mCnages. Nous 
approfondirons La question de I'EED avec les entreprises 
plus loin. 

En cc qui conceme Ia phase de traitement, nous 
recherchons des moyens plus efficaces de traiter nos 
donnCes. L'IAO et I'EED rendent, certes, une grande 
partie des operations de verification superflues, car les 
erreurs sont moths nombreuses. Néanmoins, nous 
espCrons apporter d'irnportantes ameliorations grace a 
une approche plus efficace et plus rationnelle du 
processus de verification. Ici, l'ClCment essentiel est le 
traitement des données. Nous avons dCcidé de ne plus 
verifier chaque enregistrement a l'avenir. II devrait être 
possible de s'appuyer sur Fordinateur pour déceler les 
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erreurs les plus graves Ct essayer de les corriger. 
SimultanCment, Ia verification par ordinateur nous 
Cvitera de consacrer du temps et de l'argent a la 
correction d'erreurs non irnportantes. Les gains relêvent 
ici, avant tout, de la productivite. 

Venons-en enfin a Ia phase de sortie des données. 
C'est a cc stade du processus que les innovations attirent 
sans doute Ic plus lattention du public. Dc nouveaux 
supports de données au moyen desquels les 
renseignements peuvent être presentes aux utilisateurs 
font leur apparition. Les publications impnniées 
conserveront vraisemblablement leur place, inais, les 
utilisateurs, particulièrement les plus professionnels, 
voudront avow la capacité de sélectionner et de recevoir 
par voie Clectronique les données qui les intCressent. Par 
consequent, Statistics Netherlands est en train d'élaborer 
Ct de mettre en oeuvre des solutions telles que Ia 
production de données sur CD-ROM ou Ia diffusion de 
données dans Internet pour satisfaire cc type de 
demande. Une question plus Importante, et peut-étre 
plus difficile a résoudre, est celle de savoir comment ii 
convient de presenter les donnCes sur ces nouveaux 
supports, car Ia quantité dinformation sera beaucoup 
plus importante que celle qui figure dans nos 
publications imprimées. A cc stade, Ia gestion de Ia 
méta-information devient un facteur essentiel. 

C'est dans cet esprit que Statistics Netherlands a 
décidé de meUre au point la base de données 
STATLINE. Cct effort devrait aboutir a la creation d'une 
base de donnCes conçue en fonction de l'utilisateur final 
Ct permettant a cc demier d'avoir accés a 4outes. nos 
données. Fait peu surprenant, la principale difficulté 
consiste a structurer les données. Parallèlement, nous 
devons résoudre la question de leur manque d'uniformité 
due au défaut de coordination statistique. STATLINE 
est destinéc a jouer un role essentiel dans Ic processus de 
diffusion des données. Aussi avons-nous pris la 
decision stratégique de définir une structure de données 
qui perxnettra de produire toutes les publications et 
d'effectuer toutes les autres diffusions de données par Ic 
biais de cet instrument. 

Nous discuterons de la base de données STATLINE 
plus en details, en particulier dans le contexte d'Internet, 
aux sections 11 et suivantes. 

5. RESTRUCFURATION DU PROCESSUS 
DE PRODUCFION 

A Ia section précCdente, nous avons décrit les 
decisions stratégiques prises quant aux diverses phases 
du processus de production. Ces decisions, qui  

dépassent Ic cadre de La simple misc an point d'un nouvel 
instrument, auront une incidence sur la structure m&nc 
du processus de production. Aussi devons-nous nous 
preparer a faire face aux consequences inCvitables de ces 
changements. A Pheure actuelle, scion la façon de faire 
"démodée., Ic processus de production est structure en 
fonction des diverses categories de statistiques. Pour 
chacune de celles-ci, c'est-à-dire pour chaque produit 
final, on concoit un nouveau questionnaire, on 
selectionne des rëpondaxits, on traite des données et on 
public les résultats, procédé mefficace s'il en est, surtout 
en cc qui concerne Ia sortie des données. 

Quant Ia nouvelle technologie sera misc en place, 
autrement dit dans plus de dix ans, le processus de 
collecte de données sera tout spécialement visé par Ia 
restructuration. Ce ne sera plus La demande, mais 
I'approvisionnement de données, c'est-à-dire les 
ensembles de données reels disponibles, qui dictera 
l'organisauon des sources. Chacune de celles-ci sera 
exploitée une seule fois, de façon exhaustive, afm d'en 
soutirer toutes les donnCes d'une utilité éventuelle au 
sein de Vlnstitut national de La statistique. La collecte des 
donnécs sera adaptec a chaque source, tant sur le plan 
technique que conceptuel. (Nous donnerons certains 
renseignements sur la nature de ces sources dans les 
sections qw suivent.) 

Aprés avoir collecté les données, nous devrons 
éventueilement les traduire en concepts appropriés du 
point de vue de la statistique, les intégrer et, enfin, les 
transmeare mix divers utilisateurs. Ces demiers sont soit 
membres de I'INS, comme les systémes dintégration 
dont celui des comptes nationaux est un exemple, soit 
des clients extemes. Autrement dit, nous devons 
rassembler les données a un point donné aux fins de les 
diffuser. L'étape de sortie des données peut We illustrée 
de Ia facon suivante: 

Processus: ancien c. nouveau (2000+) 

Figure 1 
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La portion gauche de lillustration représente 
l'ancienne situation, avec une ligne de production 
distincte pour chaque statistique. La portion droite 
représente la future situation, øü toutes les sources 
possibles contribueront a uric base de données centrale 
contenant des renseignements perunents. Les statistiques 
réelles seront produites a partir de Ia base de données, 
après combinaison des renscignements pertinents. Ii est 
evident quafin de pouvoir combiner les données, on dolt 
veiller a cc quc les caractéristiques de ces dernières 
soient telles que les combmaisons aient un sens. La 
méta-information precise ces caractéristiques. 

6. ECHANGE ELECTRONIQUE DE 
DONNEES (EED) 

Concentrons-nous maintenant sur I'EED avec les 
entreprises Ct les établissements. Les INS collectent des 
données afin de produire des renseignements 
statistiques. Donc, les données collectées auprCs des 
répondants doivent étre converties en données de sortie. 
Cette traduction comporte plusieurs étapes. La premiere 
est parfois laisséc aux soins des répondants, cc qui, le 
cas échéant, se traduit par un alourdissement du fardeau 
de réponse. 

La premiere étape de Ia traduction comprend deux 
volets. En premier lieu, ii convient d'effectuer une 
traduction d'ordre conceptuel, c'est-à-dire établir Ia 
correspondance entre les concepts de Ia source, 
autrement dit les concepts administratifs, et ceux 
utilisables par FINS. C'est là Vétape Ia plus difficile. Les 
données qul figurent dans les dossiers des entrepnses 
different non seulement des données statistiques, mais 
aussi les unes par rapport aux autres. La deuxième étape 
de la traduction est d'ordre technique. En effet, nous 
aimerions recevoir des données dont la presentation est 
appropriée d'un point de vue technique. Plus 
précisément, nous, CE flOS répondants, souhaiterions ne 
pas devoir saisir des données. 

7. MODES DE L'EED 

L'Cchange électronique de données sera I'un des 
instruments stratégiques qui nous permetiront de relever 
le défl que pose l'allégement du fardeau de réponse et 
Famélioration de Ia productivité. Nous devrons examiner 
séparCment chaque situation afm de decider s'il y a lieu 
d'appliquer FEED et, Ic cas échéant, selon quel mode. 
Nous allons donc décrire plusieurs modes d'EED et les 
évaluer d'apres leur effet sur le fardeau de réponse. Pour  

chacun, nous préciserons Ia nature de la traduction a 
effectuer et a qui en mcombe Ia responsabilité. Nous 
nous concenuons ici sur la traducuon conceptuelle. 

7.1 EED stockées dans des régistres centralisés 
Ce mode de collecte de données nexige aucun 

contact avec les répondants. II sagit de renseignements 
sur des unites disunctes, stockés dans des banques de 
données centralisées, qui sont collectés a dautres fins 
que Ia production de statistiqucs, mais qui presentent 
néanmoins un intérét pour le statisticien. En soi, cc mode 
de collecte de données ne cree aucun fardeau de réponse. 

II présente néanmorns certains inconvénients, Ic plus 
important étant Ic choix très limité quant all contenu 
conceptuel des données reçues par FiNS. Autrement dit, 
cc dernier ne peut exiger qu'une traduction limitée a des 
concepts statistiques et doit effectuer lui-même Ic gras 
du travail. 

Le deuxième problème, étroitement lie all premier, 
conceme les unites et les populations. Ici encore, nous 
n'avons pas d'auire choix que d'accepter les données que 
Ic registre est capable de nous fournir. Or, il se peut que 
les unites utilisées ne correspondent pas aux unites 
statistiques. II en est de même de la classification de ces 
unités. La question qui se pose est celle de savoir 
comment nous pouvons relier Ia population du registre 
a notre population statistique globale. 

Un troisiême problème a trait a Ia strategic 
d'échantillonnage. Si Ic registre nous fournit 
annuellement des données sur, disons, 70% dune 
population que nous avions l'habitude de décrire all 
moyen d'une enquete par panel, avec groupes de 
renouvellement de 1 sue 5, queue strategic devons-nous 
adopter en cc qul conceme les 30% restants? 

Ii existe aux Pays-Bas plusieurs registres dont les 
donnCcs sont utilisables. Certains sont des banques 
centralisCes de données sur les entreprises afliliées aux 
chambres de commerce. La bande magnétique de ces 
registres alimente directement notre registre d'unités 
statistiques. Des données statistiques peuvent aussi être 
tirées de dossiers fiscaux (impôt sur le revenu des 
entrepnses, TVA) ou sur Ia sécwité sociale. Dans 
plusieurs cas (chambres de commerce, impât sur le 
revenu des entreprises et TVA), nous exploitons 
effectivement Ics sources disponibles ou nous en 
étudions Ia possibilité. 

7.2 Cabinets d'experts-comptables 
Une autre méthode consists a utiliser les 

renseignements recuelilis par les cabinets d'experts-
comptables. Ces derniers gardent dans leurs archives les 
registres financiers ou les registres de pale d'un nombre 

188 



parfois élevé d'entreprises. Ce mode de collecte de 
données présente, en outre, Favantage d'avoir acces a un 
grand nombre de répondants en n'établissant qu'une 
seule liaison. Qui plus est, le cabinet dexperts-
comptables peut fournir d'auires renseignements que, par 
exemple, ceux contenus dans les dossiers fiscaux. Un 
des inconvéments de la méthode tient all fait que, pour 
répondre aux questions de FINS, Ic cabinet facturera 
vraisemblablement des frais que tons ses clients ne 
seront pas disposes a payer. 

Ayant reconnu que les cabinets d'experts-
comptables détiennent souvent une grande panic des 
renseignements dont a besoin PiNS, ii existe deux 
options quant a Pexécution de la traduction des données. 
Le choix depend des résultats de l'analyse de rendement. 
Par exemple, a Statistics Netherlands, les livres de 40% 
des entreprises étudiées par tine des divisions sont tenus 
par un même cabinet. Dans ce cas, ii est profitable que 
1'INS se charge d'effectuer les traductions requises. Par 
contre, dans d'autres cas, nous proposons all cabinet de 
liii fournir le logiciel de traduction. 

73 EED avec des répondants individuels 
Quand on ne peut avoir accés aux types de sources 

susmentionnés, ii est nécessaire d'entrer directement en 
contact avec les répondants. Le cas échéant, il ne faut 
pas perdre de vue qifil convient parfois de distmguer, au 
scm d'une unite statistique, souvent une entreprise, 
plusieurs ensembles de dossiers administratifs. Comme 
nous Ic verrons plus loin, ces sons-ensembles doivent 
être abordés séparément et différemment. Les 
entreprises commerciales tiennent des registres 
financiers, des registres logistiques (commerce avec 
l'étranger, état des stocks) et des registres des salaires Ct 
de l'emploi. Aux Pays-Bas, Ia tenue des registres 
financiers et celle des registres de paie sont strictement 
séparées. 

Examinons maintenant Ia situation en fonction de 
l'entité qui effectue la traduction des données, 

73.1 Traduction des données par I'INS 
Un de nos projets d'EED - EFLO - s'inscrit dans cc 

cadre. II concerne les données fournies par les 
murncipalités hollandaises. Ces dernières transmettent 
tin ensemble d'enregistrements tires directement de leur 
ensemble compiet d'enregistrements. La traduction est 
effectuée a Statistics Netherlands. En cc qui concerne Ic 
fardeau de réponse, les avantages sont évidents. Par 
ailleurs, bien que FiNS fournisse tin travail 
supplémentaire, cc dernier peut être perçu comme tin 
investissement qui depend de la stabilité des schémas de 
traduction. Scion nous, une fois ces derniers étabiis,  

l'adoption de cetic forme d'EED permettra d'améliorer la 
productivité. Ici, Ic point important est que nous avons 
affaire a un nombre limité de répondants (600). 

73.2 Tranduction des données par le répondant, 
conforméinent I un cliché d'enrégistrement 
standardisé 
Dans cc cas-ci, on commence par établir un cliché 

standardisé d'enregistrement des renseignements. La 
normalisation touche les aspects tant conceptuel que 
technique. La conception du logiciel nCcessaire a Ia 
production des enregistrements est confiée all répondant. 
Toutefois, il n'est pas toujours possible de travailier avec 
un cliché d'enregistrement standardisé. Ce dernier ne 
pent être utilisé que si les données sont déjà normalisées 
dans tine certame mesure d'un répondant a l'autre. En 
outre, pour pouvoir utiliser tin cliché d'enregistrement 
standardisé, l'INS doit parfois se rapprocher des 
concepts appliqués par Ic répondant. Le cas échéant, uric 
grande panic de Ia traduction aux statistiques de sortie 
doit être exécutée par I'INS. 

Ce mode d'EED a une incidence manifestement 
favorable stir Ic fardeau de réponse, particulièrement 
quand le cliché d'enregistrement standardisé peut ètre 
intégTé all logiciel de comptabilité utilisé et mis a jour 
réguliérement par Ic répondant. 

On trouve deux exemples. Le premier est le système 
IRIS, c'est-à-dire le système d'EED stir les échanges 
commerciaux au seth de Ia Communauté européenne. Le 
cliché d'enregistrement standardisé mis au point ici a été 
intégré a plus de 40 progiciels vendus sur le marché 
hollandais, aprés certification par Statistics Netherlands. 
Le second, Ic projet EGUSES, a trait aux 
renseignements sur les salaires. Ce sons-ensemble de 
registres dentreprise Ctant hautement réglementé aux 
Pays-Bas, if a été possible de défmir tin cliché 
d'enregistrement standardisé. 

73.3 Traduction des données par le répondant. 
Sans cliché d'enregistrement standardisé 
Malgré Fapplication des méthodes de collecte de 

données susmentionnées, uric grande panic des 
renseignements que nous recherchons ne sont pas saisis, 
parce que Ic répondant les posséde sons uric forme qui 
s'écarte conceptuellement et techniquement des donnécs 
que recherche PINS et de celles que détiennent les autres 
répondants. Pour obtenir ces données, on dispose des 
moyens swvants: 
- Questionnaires imprimés 

Dc toute evidence, cette solution n'entre pas dans le 
cadre de PEED. Nous la mentionnons uniquement par 
souci de rigueur et pour souligner Ic fait que Ic 

189 



répondant cifectuc Iui-même toute La traduction des 
donnees et qu'il doit répéter lopération lors de chaque 
enqute. 
- Questionnaires électroniques 

Mème si, strictement parlant, il ne s'agit, au mieux, 
que d'un EED partiel, Ia méthode donne d'excellents 
résultats quand on l'applique avec le logiciel IRIS sur les 
échanges commerciaux au scm de Ia Communauté 
européenne. (IRIS offre loption du cliché 
d1enrcgistremern standardisé ou de la saisie de données.) 
Grace a des fonctions d'aide supplémentaires et a Ia 
possibilité d'adapter le questionnaire a un répondant 
particulier, die permet aussi d'amoindrir Ic fardeau de 
réponse. 
- EED comp1ets 

La dernière option est ceile scion laquelle 1'INS 
fournit au répondant Ic logiciel qui 1w permet d'élaborer 
le schema de traduction tant technique que conceptuelle 
des données. Une fois établi, et a condition qu'aucun 
changement ne survienne, le schema de traduction peut 
êire utilisé pour produire des données qui seront fournies 
I I'INS. Le Projet-pilote EED2, qui vise les registres 
financiers des entreprises, ilustre cette situation Ct est 
décrit I Ia section suivante. 

Avant d'entamer cette description, résumons les 
caractéristiques de plusieurs options d'EED avec des 
entreprises individuelles. 

(Sous-)ensembles 	Financiers 
de registres 	Salariaux Logistiques 

Tous les registres 

Responsable de Ia 	INS 
traduction 	Répondant 

Données de sortie 	Données non converties 
du répondant 	Enregistrement standardisé 

Enregistreinent non 
standardisé 
Saisie de données: 

questionnaire électronique 
questionnaire imprimé 

8. PROJIET-PILOTE EED 2 

A titre dexemple, nous alions maintenant décrire Ic 
projet-pilote EED 2 visant les registres financiers 
d'entreprises individuelles. Ce projet donne une We des 
difficuités I surmonter. Durant sa description, nous 
pouvons nous reporter au schema de La section 
précédente. 

Le projet-pilote EED 2 vise les donnCes de comptes 
financiers individuels. Aux Pays-Bas, ces derniers ne 
sont qu'un des élCments des comptes dune enireprise. En 
particulier, les comptes reiatifs aux salaires et I l'empioi 
en sont excius. Statistics Netherlands na d'autre choix 
que de se plier I cette division des comptes, qui results 
de i'organisation des systémes de tenue de livres dans 
notre pays. Donc, en omettant les questions détaillées 
sur les salaires, nous avons rCuni dana Ic programme-
piote toutes les questions visant les comptes financiers 
pour aboutir I un questionnaire combine. 

Le contenu du questionnaire combine est dicté par 
ies renseignements qui figurent dana les comptes 
financiers. Aussi réglementée que puisse être noire 
société, les comptes financiers des entreprises varient 
fortement en cc qw a trait I i'organisation interne et aux 
concepts appliqués. En premier lieu, cette situation 
signifie que nous devons adapter nos questions aux 
capacités des systémes automatisés des entreprises. 
Dana certains cas, cette situation obligera l'INS a 
effectuer plus d'opérations statistiques pour atteindre La 
même production. Si nous voulons pius de données, ii 
sera probablement nécessaire de demander aux 
répondants qu'ils fournissent explicitement des 
renseignements suppiCmentaires, par saisie de donnCes. 
En second lieu, Ia diversité des répondants signifle qu'il 
faudra établir et tenir a jour un programme de traduction 
unique pour chacun d'eux. 

Les comptes financiers se distinguent aussi par leur 
presentation technique. Les entreprises utilisent toute 
une gamme de progiciels de tenue de livres. Or, ii 
n'existe I l'heure actuelie aucun cliché d'enregisirement 
standardisé qui permette de sélectionner 
électroniquement des données I partir de ces logicieis et 
ii est probable qu'on ne puisse en définir un dana un 
avenir proche. Comme Ic projet-pilote 2 vise avant tout 
a diminuer le fardeau de réponse, nous avons décidé qu'iI 
Ctait nécessaire de réduire au minimum la saisie de 
données. 

Nous avons donc dl faire preuve d'ingéniosité pour 
créer Ia liaison automatisée souhaitée. La solution 
consists a se servir des rapports, ou sorties imprimées, 
produits par Ic iogiciei. Toutefois, au lieu d'être 
imprimCs, ces rapports sont envoyés dana un fichier 
d'impression afin d'être lus par ie logiciei de traduction 
(traducteur) qui constituera l'élément principal du 
module exécutC par I'ordinateur du répondant et qui est 
mis au point a I'heure actuelie en tant qu'élément du 
projet-piiote 2. La presentation des rapports, donc des 
fichiers d'impression, est reiativement constants. Le 
répondant communique cette presentation au traducteur 
en défmissant les rangées et les colonnes du rapport. 
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Puis, il 1w indique comment manipuler ces rangées et ces 
colonnes afin de convertir les donnëes du rapport aux 
données statistiques nécessaires pour répondre au 
questionnaire combine. Les enregistrements resultants 
sont envoyés a Statistics Netherlands. 

Le traducteur 

.atLp.rproduU 
velour 

4367711 	1167 

Figure 2 

La figure 2 illustre les deux éléments du programme 
de traduction. Le premier correspond a la presentation 
des fichiers d'impression qui servent a Ia traduction 
technique. Le second dëfmit Ia traduction conceptuelle 
des données qui figurent clans le fichier d'unpression aux 
données statistiques nécessaires pour répondre au 
questionnaire combine. 

La question finale est cefle de savoir qui exCcutera 
le programme de iraductiori. Un des principes du projet-
pilote 2 veut que 4lC répondant execute La traduction*. 
Autrement dit, il incombe au répondant d'établir Ic 
programme de traduction. Cette situation rend le 
systéme moms convivial pour le rCpondant, mais ii 
semble que Statistics Netherlands ne puisse établir ces 
programmes. Ii est evident que Ia mise au point de tels 
programmes ne sera pas une tAche facile pour le 
répondant. Cela signifie, d'une part, que nous devons 
former un groupe d'assistance competent et offrir des 
services sur le terrain relativement importants et, d'autre 
part, que, même dans le cadre du projet-pilote 2, nous 
n'atteindrons pas l'ultime convivialité en matière dEED. 

Selon nous, le programme de traduction sera 
relativement stable, autrement dit, les modifications 
techniques ou conceptuelles seront peu frequentes. Une 
fois Ctabli, le traducteur pourra être utilisé lors de 
sondages subséquents pour produire les données 
statistiques demandées. Répondre au questionnaire 
combine sera alors une question de minutes plutot que 
d'heures, et la tAche pourra être cxécutée par du 
personnel moths qualiflé. Ce sont ces éléments qui 
rendent le concept mtéressant etjustifie l'mvestissement  

initial aux yeux du rCpondant. 

9. PORTEE DU PROJET-PILOTE EED 2 

Comme nous lavons mentionné, Ic projet-pilote 2 
vise les comptes financiers. En principe, tout produit de 
Statistics Netherlands qw utilise des données tirécs de 
ces comptes les obtiendra grace au projet-pilotc 2 a 
condition que l'extraction automatique soit possible. En 
pratique, cela signifle que plusieurs grands produits 
passeront complètement au mode de collecte de données 
par EED. En cc qui conceme le secteur de I'industrie, 
notre cible principale, le projet-pilote 2 produira les 
donnCes suivantes: 

Statistiques mensuelles sur Ic chiffre d'affaires total 
Statistiques mensuelles sur le commerce extérleur 
par produit 
Statistiques trimestnelles sur le chiffre d'affaires par 
produit 

- St.atistiques annuelles sur linvestissement brut 
- Statistiques annudlles sur Ic processus de production 
- Statistiques annuelles sur Ic processus financier, y 

compris les bilans 
La participation du commerce exténeur constitue un 

projet-pilote au scm du projet-pilote 2. En effet, 
Statistics Netherlands a non seulement déjà mis en place 
un programme d'EED quA donne de bons résultats dans 
cc domaine, grace a IRIS, mais doit aussi determiner s'il 
est possible d'obtenir suffisamment de données sur Ic 
commerce extCrieur en visant en premier lieu les 
comptes financiers. 

En cc qui concerne les statistiques susmentionnCcs, 
certaines questions, comme celles concernant la quantité 
d'énergie utilisée, posées pour obtenir les statistiques sur 
La production, ont Cté éliminées, parce que La forme 
d'EED en question ne permet pas de les aborder. II 
faudra vraisemblablement envoyer un questionnaire 
imprimé distinct sur cc sujet. 

Par ailleurs, certaines questions en provenance 
d'autres produits et visant principalement d'autres sujets 
et comptes (par exemple les comptes relatifs a l'emploi 
et au.x salaires) ont étd mncluses, parce que les réponses 
sont habituellement obtenues a partir des comptes 
financiers de l'entreprise. 

Le domaine de l'EED regroupe les entreprises 
commerciales qui ont établi des registres financiers au 
moyen d'un logiciel satisfaisant certaines specifications 
techniques. En pratique, cela signifie que nous nous 
adressons au secteur de profits au sem du secteur de 
l'industne, du commerce et des services. Nous visons 
I'industrie en premier lieu, car c'est dans cc domaine que 
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les progres quant a l'aflegement du fardeau de réponse 
seront les plus importants. Les plus petites entreprises 
individuelles ne sont pas incluses, car leur capacité est 
vraisemblablement faible en ce qui a trait a Ia 
comptabilité et a l'automatisation. Etant donné que Ia 
quantité d'informaiion demandée est relativement faible, 
nous prévoyons tirer plus de données sur ces entreprises 
des banques de données centralisees (TVA, impôt sur Ic 
revenu des entrcprises) et auprès des cabinets d'experts-
comptables qw tiennent souvent les livres de centaines 
de petites entreprises. Les trés grandes entreprises sont 
exclues également. En raison de leur complexité, des 
doivent faire I'objet d'un examen séparé, qui, en demlére 
analyse, sera effectué par EED, mais personna1is6* dans 
cc cas. 

En cc qui concerne le nombre d'entreprises visées 
par le projet, ii convient de mentionner que 12 
répondants ontparticipé au projet-pilotel et contmuent 
d'y participer. Le projet-piote 2 débutera en mars, par 
wi essai sur Ic terrain visant 20 répondants. Pins, a partir 
de septembre 1996, nous nous adresserons a un plus 
grand nombre d'entreprises. A Ia fin de 1996, le projet-
pilote2 devrait iraiter les données de plusieurs centaines 
de répondants. Nous nous servirons également de cc 
programme pour obtenir les données des cabinets 
d'experts-comptables, de sorte que nous augmenterons 
Ic nombre d'unités statistiques décrites grace a une seine 
liaison EED. Si Ic projet-pilote donne de bons résultats, 
en 1997, nous nous efforcerons d'obtenir des données 
auprôs de 25 000 unites au moyen de cet instrument, en 
panic, par l'intermédiaire des cabinets d'experts-
comptables. 

S'il est couronné de succès, Ic projet-piote EED 2 
aura avant tout pour résultat dalléger le fardeau de 
réponse. Les gains de productivité ne seront pas trés 
importants. En premier lieu, toute une gamme dactivités 
devront encore être accomplies. Tous les répondants 
n'accepteront pas de participer, les données devront We 
vérifiées, etc. En second lieu, le programme suscitera de 
nouvelles activités puisqu'il faudra èlargir Ic groupe 
d'assistance et le groupe de services sur Ic terrain, et que 
leurs membres devront résoudre non seulement des 
problèmes de comptabilité, mais aussi d'automatisation. 

10. CONTROLE DU PROJET-PILOTE EED 2: 
LE META-SYSTEME 

Eventuellement, Statistics Netherlands vise a 
atteindre plusieurs milliers de répondants. Cette 
entreprise exige évidemment Ia rnise en place dun 
système de contrôle destine a s'assurer que Ic 
questionnaire approprié est produit et envoyé aux  

rCpondants, a verifier Ia rapidité de production des 
réponses, a verifier et a stocker les données d'entrée, a 
contrôler les rétroactions éventuelles, etc. Autrement dit, 
ii est nécessaire de tenir a jour une grande quantité de 
donnCes (des mCta-donnCes) sur les rCpondants. 

Un autre aspect de Ia méta-information est lie au 
contenu du questionnaire combine. A titre d'exemple, 
nous nous concentrerons sur cet aspect. 

Pour concevoir Ic questionnaire combine, il est 
nécessaire de coordonner non seulement les différents 
produits qui tirent des données des comptes financiers, 
mais aussi les pratiques comptables des répondants. Ce 
dernier élément devait déjà ètre pris en compte 
auparavant, mais ii devient plus explicite dans le cadre 
de I'EED. II a donc fallu entreprendre certaines 
négociations. II est evident qu'une fois L'EED bien établi, 
les divers produits perdront une grande panic de 
lautonomie dont des jouissaient antérieurement, 
particuliôrement en cc qui concerne Ic questionnaire. 

I.e module contenant le traducteur nous permet de 
fournir plus facilement quavant la méta-information au 
répondant. Ii comprend les fonctions habituelles d'aide 
en direct. Les explications sont reliées grace a 
l'hypertexte. En outre, nous ëtablirons probablement un 
système plus détaillé de fonctions d'aide et d'explications 
a l'intention du groupe d'assistance et du groupe de 
services sur Ic terrain. Le système contiendra non 
seulement des renvois, mais aussi des regles de calcul 
simples qui permettront, par exemple, d'effectuer des 
totalisations. 

A cette fin, nous avons implanté un ensemble de 
variables dans une base de données, avec les noms, lc 
texte des questions, les explications et, au besoin, les 
relations de calcul avec d'autres variables. Les variables, 
Ic texte des questions, les explications, etc. sont tires de 
cette base de donnCes et combines au questionnaire. Les 
répondants sont répartis en groupes selon Ia taille de 
I'cntreprise, Ic secteur d'activitCs et Ic type de registres 
fmanciers t.enus. Parfois, les registres des ventes sont 
tenus par les entreprises, tandis que les bilans annuels 
sont préparés par un cabinet d'experts-comptables. Le 
cas échéant, Pensemble des renseignements nécessaires 
pour I'unité statistique en question devra étre obtenu au 
moyen de deux questionnaires différents, s'adressant a 
deux unites de declaration distinctes. Un questionnaire 
combine est établi pour chaque groupe. 

11. EED: CONCLUSIONS 

En procédant ainsi, nous voyons se dégager un vaste 
ensemble de méta-données sur les concepts. Cette méta-
inlonnation contrôle Ic processus de collecte des 

192 



données. Une question visant ks comptes financiers ne 
peut arriver a destination qu'en passant par Ia base de 
données centralisée. Au moment d'entrer Ia variable 
dans Ia base de donnécs, ii est nécessaire de préciser sa 
relation avec le reste du document. Autrement dit, cUe 
dolt s'lntágrer I l'cnscmble. 

En premier lieu, nous notons que le caractére de Ia 
méta-inlormation èvolue. La plupart des auteurs 
décrivent la méta-information comme un élément 
purement descriptif, disponible uniquement si Ic 
statisticien a eu le temps de le produire, généralement 
aprés Ia production des données statistiques demandóes 
par l'utilisateur. Plus tard, rien n!empêche  Ic statisticien 
de s'ecarter de Ia méta-information établie et rien ne 
garantit que celle-ci sera misc àjour. 

En revanche, id, les méta-données doivent être 
établies avant que Ic processus de production ne 
démarre. Le statisticien n'a pas d'autre choix que 
d'uliliser le système de méta-information. Ce dernier est 
devenu partie intégrante du processus de production. 
Descriptive auparavant, la méta-information devient 
désormais normative. Précédemment, nous avons 
observe le même phCnoméne en cc qui concerne la 
collecte des donnCes auprés des mCnages grace au 
système BLAISE. 

Néanmoins, ici, Ic retentissement est plus profond. 
Remontons aux premieres sections de l'article. Nous y 
avons ment.ionnC les nouvelles exigences imposécs I 
Statistics Netherlands, notamment celle visant 
l'allégement du fardeau de réponse. Y donner suite 
reprCsente l'objectif principal du projet-pilote EED 2. 
Toutefois, nous dCcouvrons aussi comment Ia poussèe 
technologique nous donne l'occasion de rCpondre I une 
autre exigence, a savoir Ia production de données plus 
cohérentes. Le mode de misc en oeuvre de I'EED que 
nous avons choisi mènera indubitablement I une plus 
grande coordination statistique (sur Ic plan conceptuel). 
Nous avons souligné les possibilités du méta-systéme et 
nous observons également, dans Ic cadre de PEED, le 
regroupement de plusieurs statistiques produites 
antCrieurement selon des procédés distmcts et 
indépendants. Fait remarquable, au lieu d'être due a des 
directives de centralisation, cette amelioration de la 
coordination statistique est Ic sous-prodwt des 
instruments utilisés au cours du processus de production. 
Nous ne prétendons pas pouvoir résoudre tons les 
problèmes de cohesion que présentent nos produits fmis, 
autrement dit tons les problémes de coordination 
statistique, en mettant simplement au point l'instrument 
approprié. Cependant, nous pensons que nous 
réaliserons d'autres ameliorations en la matiêre si nous 
tirons judicieusement parti des progrès technologiques.  

12. DIFFUSION 

Toumons-nous maintenant vers Ia phase de sortie du 
processus statislique. A l'heure actuclie, Ia plupart des 
bureaux de la staustique produisent des données 
statistiqucs agrCgCes sons diverses fonnes, mais 
principalement sur support papier. L'lmpression Ctant un 
procédC de diffusion relativement lent et coütcux, de 
plus en plus de personnes volent dans I'autoroute 
ólectronique (c.-I-d. Internet) un moyen aisé Ct bon 
marchC de diffuser l'information statistique. Dans Ic 
present article, nous nous concentrons sur les 
repercussions de cette tendance sur les statistiques 
officielles. Nous argumenterons qu'outre Ics 
considerations technologiques liées I La publication sur 
Ic réseau Internet, les principaux problémes, d'ordre 
conceptuel, ont trait a Ia coordination et I I'intégration 
statistiques. 

Nous examinerons certains projets de diffusion 
électronique en cours I Statistics Netherlands (SN). 
Nous parlerons de Statline (notre base de donnécs 
statisuques équipée d'un instrument traditionnel 
d'interrogaxion en direct installé dans Ic système DOS du 
client) et de sa nouvelle version expénmentale, 
Statline-Witch, avec ses pages d'accueil dites 
i'dynanuquess sur Internet. Nous monirerons qu'en 
comb inant Ia facilité d'utilisation Ct d'acces d'Internet 
aux bases de données multidimensionnelies utilisécs en 
statistique, il est possible d'élargir considérablement Ic 
champ des possibilités en matière de diffusion des 
donnCes. 

13. PUBLICATION ELECTRONIQUE 
DANS INTERNET 

A I'heure actuelle, nos publications prennent 
diverses formes: imprimCs, disquettes, télécopies et 
disques compacts, réponse vocale automatique ou 
humaine, communiqués de presse, vidéotexte, etc. Ces 
diverses formes de publication s'appuient sur des 
données statistiques (agrégées), souvent exploitables par 
machine, comme les données de sortie des systémes de 
traitement des données d'enqu&e. Par consequent, nous 
devrions creer, entre les systémes de traitement inteme 
et le monde extérieur, une banque 'centralisée" de 
donnécs I diffuser, capable de produire des données sur 
des supports trés variables, réguliêrement, dans les 
délais prévus Ct efficacement. En plus de l'accCs en 
direct I Ia base de donnCes, un tel système fournirait 
automatiquement les données pour d'autres supports, 
tels que les disquettes, les abonnements au courrier 
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électronique, les télécopies et les publications sur disque 
compact. Toutefois, Pun des objectifs les plus 
importants dun tel système consisterait a faciliter pour 
nos clients l'accès en direct a Ia mine de donnécs que 
possédent les bureaux de la statistique. Selon nous, a cet 
égard, Internet jouera un role trés important dans un 
avenir proche. 

En raison de l'apparition des navigatcurs graphiques 
(Mosaic, Nestscape) sur le réseau Internet, cc dernier 
s'est agrandi de façon spectaculaire Pannée dernière. II 
n'a fallu que quelques mois pour que toute entreprise 
respectable installe son propre 4tserveur Webs dans le 
World Wide Web (WWW). Le réseau Internet, dont Ia 
popularité monte en flèche et dont Finfrastructure 
devient par consequent immense, relic déjà des dizaines 
de millions de personnes partout dans le monde, son 
accés devenant plus aisé et les communications, 
pratiquement gratuites (en Hollande, a Ia fin de 1995, 
pratiquement nimporte qui pourra se raccorder a 
Internet dtun simple appel tèléphonique local, a Ia vitesse 
de 28 kilobits/seconde). Le réseau Internet permet aux 
statisticiens d'effectuer plus efficacement non seulement 
la collecte des données (voir notre article sur PEED), 
mais aussi la diffusion des données statistiques 
agrégées, I un coüt marginal de reproduction et de 
disiribution pratiquement nul. (On compte déjà 27 000 
mternautes abonnCs gratuitement au serveur Top Ten 
List de David Letterman. Jinaginez la situation si flOS 
communiqués de presse bènéflciaient d'une telle 
diffusion!) 

A l'heure actuelle, plusieurs bureaux de la statistique 
publient des donnCes sur Internet par Ia voie du World 
Wide Web. Les serveurs du US Census Bureau, de 
Statistique Canada, d'Eurostat et de Statistique 
Netherlands, pour n'en nommer que quelques-uns, sont 
au nombre des serveurs Web bien connus. Quiconque 
est raccordé an réseau Internet et Cquipé d'un navigateur 
tel que Netscape peut avoir acces I ces serveurs 
n'importe øü dans le monde. Toutefois, la plupart du 
materiel publié grace a ces serveurs Web ne contient pas 
réellement des données statistiques, mais plutôt des 
listes de publications, des communiqués de presse et des 
renseignements généraux I l'intention du public. Le 
nombre limité de données statistiques diffusées de cette 
manière est souvent présenté de façon documentaire, 
c'est-I-dire sous forme de copie électronique des pages 
imprimées des publications traditionnelles. 

Cette approche, typique des pages d'accueil 
statiques, rend diflicile la manipulation des chiffres 
statistiques en tant quinlormation structurée, puisque 
Futilisateur n'a accès qu'I des documents, c.-a-d. du texte 
(formatC). 11 serait donc vraiment nécessaire davoir  

accès (grace a Internet) a une vraie base de données 
regroupant diverses sources statistiques sons forme de 
système intégré. Une fois que nos donnécs statistiques 
seront disponibles sous une forme structuréc, exploitable 
par machine, nous pourrons les manipuler et les 
presenter sons nimporte quelle forme, non structurée 
(comme un texte) ou structurée (par exemple, comme un 
tableur). La creation dune base de données structurées 
est également nécessaire si Pon veut offrir des 
renseignements statistiques mieux coordonnés et 
intégrés. 

Statline, créée par Statistics Netherlands, est un 
exemple de base de données statistiques. Elle est fondéc 
sur Ic modèle client-serveur, selon lequel Ic frontal (un 
ordinateur personnel, qui peut se situer en-dehors dc 
Statistics Netherlands) est séparC du processeur dorsal 
(Ic serveur base de donnCes, situC a Statistics 
Netherlands). A l'heure actuelle, le frontal et le dorsal 
sont raccordés an moyen thnstallations traditionnelles de 
communication de données comme des réseaux locaux, 
I l'interne, on de simples lignes asynchrones (formées de 
lignes téléphoniques et de modems), a ltexterne. Afin 
d'optinuser Ia performance de Ia base de données 
multidimensionnelles (voir Ia section 4), STATL1NE 
comprend une base de donnCes non relationnelle, de 
conception smaisons, basée sur des fichiers non indexes. 
Le système frontal articulé sur DOS est rendu convivial 
grace a un système comparable au bureau de Windows 
avec souris oà les résultats des recherches sont affichés 
dans une sorte de tableur multidimensionnel, avec des 
vues graphiques supplCmentaires, y compris des cartes 
thématiques. Le logiciel frontal de STATLINE est 
identique au logiciel d'mterface que nous utilisons pour 
nos publications sur disquettes (ou sur disques 
compacts). Pour Ic moment, STATLINE ne s'articule 
pas sur Internet, mais Ia situation changera quand nous 
introduirons le concept des pages d'accueil dynamiques. 

14. PAGES D'ACCUEIL DYNAMIQUES LA 
COMBINAJSON D'INTERNET A DES 

BASES DE DONrEES 

Comme nous Pavons mentionné plus haut, les 
données statistiques qui apparaissent dans Internet grace 
aux pages d'accueil ordinaires sont difficiles I manipuler 
de façon structurée, en raison du caractére documentaire 
(non numérique) des pages d'accueil. En outre, de nature 
statique, ces pages doivent être préparées d'avance en 
mémorisant leur image (documentaire) dans le serveur 
Web. Ne serait-il pas merveilleux de pouvoir allier la 
puissance des bases de données en direct, telles que 
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Statline, a Ia facilité d'utilisation et d'accês du World 
Wide Web? C'est ici quentre en jeu la page d'accueil 
dynamique. L'adée consiste a utiliser une navigateur, 
comme Netscape, en tant quc frontal de systémes tels 
que Statline. Chaque fois qu'un utilisatcur demande des 
donnécs, une interface spéciale, appelée WITCH, 
convctit Ia demande a Ia structure de Statline et produit 
une page d'accueil sur Ic vii pour presenter le résultat 
fourth par Stathne. 

Un exemple de page d'accueil produite par WITCH, 
au moyen de Netscape 1.1 avec le support - tableau 
HTML3, figure ci-dessous. 
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Figure 3 

Ltutilisation d'un navigateur Web en tant que frontal 
d'une base de données contenant des données structurées 
permet de se servir d'autres outils Web. Par exemple, en 
plus de fournir Finformation dans une presentation Web, 
on peut Ia télécharger ou utiliser d'autres wvisionneursa 
dans le navigateur, p. cx., pour visionner des feuilles de 
calcul, des graphiques ou des cafles a partir d'Internet. 
En plus des pages d'accueil dynamiques, WITCH 
produit aussi des presentations telles que des tableurs. 
Dc cette façon, Putilisateur peut mCmoriser linformation 
sous une fornie structurée afm de la manipuler plus tard. 

Les avantages de cette approche sont multiples. 
Premièrement, nous ne sommes pas obliges de construire 
notre propre outil frontal, comme cela a été Ic cas quand 
nous avons articulé STATLINE sur DOS. Avec un 
navigateur Web convenable, n'importe qw peut avoir 
accés a STATLINE, n'importe oà dans Ic monde. 
Deuxièmement., en utilisant Ic navigateur Web, qui est 
disponibie couramment, STATLINE devient accessible 
immédiatement sur diverses plate-forrnes (Windows, 
Mac, Unix). Troisièmement, s'il salt se servir du 
navigateur Web, Putilisateur ne dolt pas se familiariser  

avec une nouvelle interface. Enfin, nous pouvons nous 
servir d'Internet comme support de communication, avec 
tous les avantages quil présente: grande largeur de 
bande (28,8 kilobits/seconde par modem ou méme 
meux, dans Ic cas de la liaison RNIS ou TI) Ct 
accessibilité exceliente (comme nous lavons mentionne 
plus haut, aux Pays-Bas, a la fin de 1995, pratiquement 
n'importe qui pourra se raccorder au réseau Internet 
grace a tin simple appel téléphonique local). 

Le fait que des millions d 1utilisateurs potentiels 
puissent avoir accés a nos bases de données statistiques 
en direct grace a Internet pose de nouveaux défis. Scion 
nous, Ia coordination statistique de I'iniormation fournie 
scra I'C!i'fl)flt 1 plr probh'nla(!cue 

I . C 001W1A1I0r S 1Al'ISl IQUL 

La plupart des bureaux de la statistique produisent 
des centaines de publications statistiques en se basant 
sur les données de centaines d'enquêtes. Cela 
représente, globalement, des millions de chiffres, des 
milhiers de totalisations et tin trés, trés grand nombre de 
sources d'information. Or, mises a part quelques 
publications spécialisées (comme celles sur les comptes 
nationaux), chaque publication ne traite que dun sujet 
trés précis et les utilisateurs se trouvent devant une 
mine de renseignementsa inaccessible, présentant de 

multiples facettes. Par exemple, tine personne qul 
s'intéressc a I'automobile doit consulter plus dune 
douzaine de publications pour obtenir tin tableau 
complet, englobant La production des automobiles, les 
exportations et les importations, leur utilisation (en 
heure et en mules), Ia consommation d'énergie, les 
accidents de la circulation, les effets environnementaux, 
etc. Rechercher toutes ces données peut devenir uric 
tãche pénible, en particulier, parce que les services de 
statistique ne se concentrent que sur les sujets qui 
relèvent de leur domaine et sur leurs publications. 
Parallèlement, I' institut national de la statistique ne vend 
quTun nombre trés limité d'exemplaires de chaque 
publication, souvent en ne récupérant pas complètement 
Ic coüt de Ia diffusion, sans parler du coüt de Ia collecte. 
Enfin, si les utilisateurs apprécient notre impartialité et 
notre precision, ils se plaignent du manque d'actualité de 
nos données statistiques. 

Si touts l'infonnation statistique disponible était 
offerte gratuitement sur Internet, des millions 
d'utilisateurs pourraient et voudraient y avoir accês. 
Comparativement, quelque centaines de personnes 
seulement lisent nos publications iniprimées. 
Cependant, en plus d'avoir des consequences 
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étourdissantes en cc qw concerne Ia diffusion, une tdlle 
situation aurait des consequences d'ordre conceptuel 
consid&ables et vraisemblablement três problématiques. 
Pour quelle raison? Parce que, Si on Icur offre l'accès 
illimité a toutes les donnCes statistiques, les utilisateurs 
commenccront par demander de meileures voies d'accès 
(avec recherche par mot-clC et interrogation 
multidimensionnelle, en temps reel, par secteur 
d'activité, par region, etc.). Puis, quand nous leur aurons 
fournis ces outils, ils découvriront que nos données ne 
sontpas touj ours coordonnées, encore moms intégrées. 
Des discordances, enfouies dans des centaines de 
publications unprunées, deviendront visibles dans 
Internet et les utilisatcurs commenceront a rCclamer des 
données non seulement plus nombreuses, mais aussi 
mieux coordonnées et mieux structurCes. 

L'adoption de Ia fonnule des systémes, comme dans 
le cas des comptes nationaux, reprCsente un moyen de 
répondre a Ia demande de données mieux coordonnées. 
Un autre, moms ambitieux, consiste a coordonner les 
classifications, les domaines et les definitions utilisCs 
dans diverses publications statistiques. Cest sur cette 
demiêre notion que repose Ic projet de créer une nouvelle 
base de données, articulée sur des tableaux 
multidimensionnels ou compartiments. 

Comme dans le cas des systémes dinterview 
assistée par ordinateur (lAO), nous pouvons faire Ia 
distinction entre les données proprement dites et leur 
description, c'est-à-dire les méta-données. Tandis que 
les systémes d'IAO mettent I'accent sur les données 
individuelles et sur les méta-donnCes traitées au stade de 
la collecte et de la verification des donnécs, notre base de 
données a diffuser sera axée sur les données agrëgëes et 
sur leurs méta-données. Ces dernières comprennent Ia 
syntaxe (structure) et Ia sémantique (definition des 
variables publiées, comme celle du 'cnombre 
demployés*) des données, ainsi que Ia description de 
l'enquête proprement dite, des sources et des mCthodes 
de calcul de divers éléments. La premiere étape en vue 
de coordonner les publications statistiques consiste a 
normaliser les definitions des variables. 

Chaque éiément (p. cx., le nombre d'employCs) est 
souvent dispomble pour divers domames, définis par Ic 
recoupement de variables nominales discrètes, comme Ic 
secteur, la region ou Ic temps. La normalisation de ces 
variables nominales, qui ménent a des classifications, 
par exemple, par secteur d'activités, par produit ou par 
region, représente un aut.re mécanisme important de 
coordination de la diffusion des données statistiques. La 
presentation fondamentale de linformation utilisée dans 
une telle base de données est donc Ia matrice 
multidimensionnelle (parfois appelée compartiments)  

oü une dimension représente les diverses variables (p. 
cx., nombre d'einployés, bénéflces, prix), une deuxième, 
laxe du temps (discret) (p. cx., annécs et mois), tandis 
que d'autres correspondent a diverses classifications 
(industrie, produit, region, etc.). Les ClCments qui 
figurent dans la matrice reflétent les mesures (Knombre 
des) de certaincs variables (.cmployéss) clans le domaine 
défini par le recoupement des categories représentées sur 
l'autre axe ('dans i'industrie x, dans La region y, au temps 
tv). Fréquemment, Ies categories sont classées scion 
divers systémes de details (p. cx., une classification des 
industries a n chiffies, avec n=1 ... 9), souvent 
hiérarchisés, pour aboutir a divers niveaux de 
classification. 

Les mCta-données (descriptions) qui figurent clans 
cette base de données a compartiments peuvent se 
rapporter a Ia matrice dans son ensemble, aux axes ct a 
leurs variables et categories, ou aux éléments individuels 
au scm de Ia matrice. Des problèmes particuliers aux 
méta-donnCes surviennent quand Ia definition de 
certaines catégones (comme les regions, Ies industries, 
les produits) vane scion Ic domaine, en particulier au fil 
du temps. A titre dexemple, examinons le cas d'une 
municipalité. Non seulement Ic nombre d'habitants que 
comptait Amsterdam en 1980 se distingue de celui 
enregistré en 1991, mais Ia definition de la municipalité 
proprement cite diffère également pour ces deux années 
(p. cx., a cause d'une modification des limites). Des 
problCmes similaires surviennent quand des Cléments ne 
sont disponibles que pour certaines catégones ou 
certains niveaux de classification, rendant parfois les 
comparaisons entre domaines impossibles. 

Comme nous Itavons expliqué plus haut, dans les 
bases de données statistiques, Vobjet le plus important 
est celui de type multidimensionnel ou comparriment. 
Une base de données statistiques contient un trés grand 
nombre de compartiments, qui ont parfois des 
classifications en commun le long de certains axes. En 
plus de ces objet.s multidimensionnels, on doit 
mémoriser et presenter dans Ia base de données de 
simples données croisées bidimensionnelles (.plates*), 
comme celles qui apparaissent dans Ia plupart des 
publications statistiques classiques, ainsi que des textes 
(unidimensionneis) comme des communiqués de presse. 
Toute cette information est décrite (méta-données) dans 
Ia base de données, a divers niveaux (aliant de l'objet 
dans son ensemble aux éléments distincts ou cellules). 
La classification des objets dans des domaines 
statistiques bien connus (comme les statistiques 
Cconomiques ou socio-démographiques) et leur sons-
classification (p. cx., scion Ia production, 
l'environnement, Ic marché du travail, Ic bien-être etc.) 

196 



facilite la navigation dans cette inunense base de 
données. A cet égard, l'installation dun système de 
recherche par mots des (dictionnaire analogique) a 
l'échelle de Ia base de données et permettant a 
l'uiilisateur d'attribuer rapidement le bon objet constitue 
un instrument de recherche dinformation très puissant. 

Dans plusieurs pays, on est en train de créer, ou on 
utilise déjà, des bases de données statistiques articulées 
autour du modèle des compartiments. Les systèmes les 
mieux connus incluent PC-Axis, de Statistics Sweden, Ia 
base de données ABS, de l'Australian Bureau of 
Statistics, et La base de dormées Statline susmentionnée, 
de Statistics Netherlands. Statline est non seulement un 
système interne, mais aussi un système ouvert avec 
accès en direct a la base de donnécs, mis a Ia disposition 
des clients en dehors de Statistics Netherlands. A 
Finterne, elle sera Ia 4orce motrice'. de la publication des 
données sur divers supports (papier, disquette, 
vidéotexte, etc.), dans la mesure du possible, sans 
intervention humame (p. cx., avec composition 
complétement automatique des imprimés). Statlme est 
aussi utiliséc pour répondre a toutes les demandes 
intemes (p. cx., pour le soutien aux clients) et pour 
permettrc aux clients de jeter, occasionnellement ou 
rCgulièrement, un coup d'oeil sur son contenu, (p. cx., 
grace a l'abonnement automatique, par télécopieur ou 
par courrier électronique, aux publications de donnCes 
.prises). Nous l'utiliserons aussi, fait peut-être encore 
plus important, comme véhicule de normalisation (donc, 
de coordination) de toutes les données statistiques 
agréées, y compris les méta-donnCes. 

A l'extérieur de Statistics Netherlands, Statline offre 
déjà aux clients importants un accés direct a Ia multitude 
de données produites par l'organisme. La combinaison 
de La base de données a I'interface WITCH, en 
d'exploiant Ic concept de La page d'accueil dynamique, 
permettra a de nombreux autres clients d'accéder plus 
facilement a Statline grace a Internet. 

16. DIFFUSION: CONCLUSIONS 

Etant donné La croissance spectaculaire de l'usage 
dIntemet a l'échelle mondiale, la publication 
Clectronique devient rapidement une réalité. Le réseau 
Internet, en particulier le WWW (World Wide Web), est 
certes trCs convivial et facilite considérablement l'accès 
a un immense univers diniormation, mais ii pose aussi 
de grands défis aux statisticiens. Devrions-nous 
simplement mémoriser nos publications sons forme 
Clectronique dans Ia base de données d'un serveur Web, 
en gardant Ia méme presentation que pour la version  

imprimée? Ou bien, devrions-nous presenter nos 
données statistiques de facon plus structurée? Nous 
pensons que Ia technologie de la page d'accueil dite 
.dynamiqueen tant qu'instrument frontal d'une base de 
donnèes statistiques offre une meilleure solution quc Ia 
page d'accueil statique qui, dans une certaine mesure, ne 
fait que reproduire Ia presentation sur papier. 

Dc façon plus générale, une fois que linfoimation 
statistique sera disponible sons une forme structuréc, 
exploitable par machine, comme c'est Ic cas clans 
Statline, ii suffira de se servir dinterfaces telles que 
WITCH pour Ia presenter sons n'iinporte quelle autre 
forme. Ce type de base de données permettra de 
produire de façon complètement automatiséc non 
seulement des pages d'accueil sur Ic vii, mais aussi des 
messages transmis par tálécopie ou par courncr 
électronique, des communiqués de presse, des bases de 
données sur disque compact et méme les désuettes 
publications unprimées. Evidemment, an méme titre que 
les données, les mCta-donnCes devront être exploitables 
par machine, y compris la syntaxe (structure) et la 
sémantique (contenu) des donnécs. Une fois ces étapes 
accomplies, l'óchange de données entre statisticiens au 
moyen de presentations d'exportation norrnalisées, telles 
que GESMES d'Eurostat, deviendra chose aisée a 
l'exemple des exportations WordPerfect que nous 
effectuons actuellement a partir d'un document MS-
Word. II sullit pour cela qu'on établisse pour toutes les 
donnCes statistiques une presentation de stockage 
structurée, exploitable par machine et bien documentéc. 

Toutefois, quand toutes nos donnCcs seront 
disponibles en direct, exploitables par machine et 
décrites par une grande quantité de méta-données, les 
utilisateurs commenceront de nouveau a se plaindre 
aussitôt que des discordances entre les publications 
électroniques apparaitront. Nous devrons alors metire 
en place des mécanismes de coordination Ct d 4int6gration 
statistiques, comme nous Favons fait pour Ies comptes 
nationaux, mais a plus grande échelle. Un premier pas 
dans la bonne direction consisterait sans doute a essayer 
d'intégrer un aussi grand nombre que possible dc 
publications clans un nombre restreint de compartiinents. 
Pour y arriver, II faudra s'efforcer par tons Ics moyens de 
rationaliser les definitions et les classifications 
statistiques. Donc, en demière analyse, les difficultés 
d'ordre conceptuel pourraient dépasser celles d'ordre 
technique. 

Enfm, il convient de soulever La question 
intéressante des coüts et des prix dans I'environnement 
Internet. Présumant que les renseignements statistiques 
proprement dits sont du domaine public, les statisticiens 
établissent souvent Ic prix des données qu'ils diffusent 
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uniquement en fonction des coats marginaux de 
reproduction CL de distribution. Or, dans Internet, Ia 
reproduction eLla diffusion sont virtuellement gratuites. 
Aussi est-il raisonnable de se demander quelle attitude 
il conviendra d'adopter une fois que nous pourrons 
introduirc tous nos gigaoctets d'infonnation statistiquc 
disponibles dans Internet Ce service devrait-iI &re 
gratuit? La question a suscit6 des débats animés an scm 
de Statistics Netherlands. Donc, en plus des problèmes 
techniques et conceptuels, l'usage d'Internet soulêve 
d'importantes questions siratégiques. Les choses ne 
serontjamais plus cc qu'elles étaientl 
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RÉSUMÉ 

Lea autcurs discutent des méthodes Ct des plans suivis en vuc de créer un entrepôt virtuel d'information destine a répondrc 
aux besoins dun grand nombre dorganismes interdépendants. En s'appuyant sur It modCle du SGDD/SID et de Is Base 
de donntcs sur la lutte contre les maladies dc Sante Canada, sinai que sur lea enseignementa tires de cc modCle, us mettent 
Laccent sur Ic role qucjouent lea metadonnecs et les normes dans Ic partagc, ainsi que léchangc transparent et l'int&gration 
de ressourvcs en appaiencc fragmentees englobant divers organismes, emplacements, mandats, tcrritoires et domaines dc 
compCtence. fls souligncnt aussi limportancc de Ia creation de reseaux sociaux interfonctionnels complCmentaires, y 
compris lClaboration dc mCthodes et de politiqucs communes de gestion de linformation, Ic partage de Ia propnCtá et de 
ladministration, et enfin, l'Ctablisscment coopératif, par consensus, de priorités et de plans. 

MOTS CLES 	Systémes d'accès aux donnCcs; entreposage des donnécs; mótadonnées. 

1. INTRODUCFION 

La creation du Réseau d'information sur la sante a 
pour objeciifd'augmenter Ia capacité de surveillance de 
Ia sante de La population, des facteurs de risque et de Ia 
maladie au Canada. On Ic met sur pied afm de mieux 
faire le suivi de l'etat de sante, des facteurs 
environnementaux et des facteurs socio-économiques 
connexes, d'auginenter La capacité d'enquête Ct de 
recherche, Ct d'assurer une diffusion plus efficace de 
l'information ci des connaissances, au moment et là øü 
cela est nécessaire, afin d'étayer par des fails les 
interventions relatives aux politiques ci aux 
programmes. 

2. ROLE DE L'ENTREPOSAGE DES DONNEES 

L"entreposage des données est un concept trés a Ia 
mode dans le milieu de Ia gestion de l'information 
centralisée. Si certains éléments de l'entreposage des 
données existent depuis de nombreuses années sous 
d'autres aspects - par exemple, a litre d'activités ou de  

programmes associés a 'ila gestion de l'information en 
tent que ressource collective'., a I'ëlaboration 'ide 
recensements et d'archives de données'i, a La gestion et a 
la diffusion de donnCes dans 'ides structures 
organisationnelles bidimensionnelles'i pour 'isystémes 
infonnatiques directoriaux'., et, dans certains 
organismes, a litre de 'ibibliothéques de données'., 
'id'archives de données'., ou de fonctions liées a 'Ia 
diffusion des données, aux services concemant les 
données ou a la commercialisation des donnéess - La 
notion méme d'entreposage préte une force industrielle 
a des activités qui, jusqu'á present, ont cu tendance a ëtre 
fragmentées et parfois fragiles. 

Le concept d'entreposage fail ressortir Ia valeur 
fondamentale des données en tent que matière premiere 
importante non seulement en regard des processus 
intégrés de gestion et d'orientation stratégique, mais 
aussi a litre de produit de base sur Ic marchd naissant de 
l'information. II dvoque aussi l'unportance d'opérations 
analogues a l'extraction, au raffinage, a La fabrication, a 
Ia misc en rayon, au contrôle des stocks, a l'expédition, 
a la conimercialisation, a Ia vente et a Ia livraison. 

Bill Bradley et John Sums, Sante Canada, Immeuble LCDC, salle 35 Parc Tunney, Ottawa (Ontario), 
Canada, KJA 0L2. 
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Les possibilités d'accès généralisé aux données 
qu'offre Ia mise en place de réseaux intemes reliant Ia 
plupart des secteurs de Fenireprise, conjuguées a 
l'obligation onmiprésente de réduire les effectifs, de 
restructurer et de mieux rentabiliser les données intemes 
et les investissements clans l'information, semblent être 
a ltorigine de cette nouvelle orientation. En outre, dans le 
cliinat technologique par.faitemcnt a point créé par les 
nouveaux réseaux intemes, Internet a frappé avec la 
rapidité de I'éclair. 

Alors que de plus en plus d'employés et de 
gestionnaires s'aperçoivent que leur ordinateur de bureau 
leur permet de communiquer instantanément non 
seulement avec leurs collègues de toutes les divisions et 
les décisionnaires des bureaux directoriaux, mais aussi 
avec des particuliers, des sources d'information de toutes 
formes et des organismes partout clans le monde, le 
sentiment qu'un phénomène important est en train de se 
produire s'intensifle. En outre, a mesure que les 
organisnies reconnaissent le pouvoir que leur donnent les 
nouvelles technologies de remodeler et d'améliorer Ia 
façon dont ils conduisent leurs affaires, Fintérêt ne cesse 
d'augmenter pour les données et pour l'information en 
tant que produits stratégiques et économiques 
indispensables, particulièrement les métadonnées. 

Car les métadonnées - information au sujet des 
données et de Finformation - sont I'élément clé 
pennettant de représenter et de découvrir ce qui est 
nécessaire clans les réseaux. Les métadonnées sont aussi 
l'adhésif qui rassemble le tout de facon utile. 

Stir la scene statistique, FAustralian Bureau of 
Statistics (ABS) travaille a un projet d'entreposage 
centralisé des données depuis 1993 (Colledge et Richter, 
1994). Comme le laissent entendre plusieurs exposés 
faits durant le symposium (par exemple, Priest (1995), 
Grenier (1995), Boucher (1995)), Statistique Canada se 
livre actuellement a tin certain nombre d'activités ayant 
pour objet Ia mise au point de systèmes similaires et a 
lance tine discussion a l'échelle de l'organisme afin de 
determiner comment l'entreposage de donn&es pourrait 
améliorer les operations mternes et augmenter les 
recettes. 

Aux Etats-Unis, ou le système statistique est 
relativement décentralisé et oà les produits d'infonnation 
sont diffuses plus librement, l'Executive Office et 
l'Office of Management and Budget (0MB) appuient 
vivement Ia centralisation et l'amélioration de I'accês 
électronique a l'information, Le Statistical Policy Office 
de l'OMB (1995) indiquc que 17 organismes fédéraux 
utilisent déjà Internet pour diffuser linformation 
statistique. 

De plus en plus conscient de l'importance des 

métadonnées et des normes en ce qui concerne Faccés 
electronique, le Geographic Data Committee de 10MB 
est en train d'élaborer une norme relative aux 
métadonnées culturelles et démographiques en vue de 
faciliter l'identification des données géospatiales, l'acces 
a ces derniêres, leur coordination et leur échange 
(Federal Geographic Data Committee, 1995). Le Bureau 
of the Census et le Bureau of Labour Statistics 
travaillent de concert a Ia cróation d'un outil commun 
permettant de parcourir les métadonnées et d'avoir accès 
aux données (Capps,1995). Le Bureau of the Census 
s'efforce aussi de définir et de nonnaliser des éléments 
de métadonnées qui seraient applicables a tons ses 
secteurs (Oilman, 1994; Sundgren et coil., 1995), et 
collabore avec d'autres a tin projet de l'American 
National Standards Institute (ANSI) et de l'Organisation 
internationale de normaJisation (ISO) ayant pour objectif 
d'élaborer une norme de description et d'enregistrement 
des éléments de données statistiques (ANSI X31,8, 
1995). 

Les éléments des de ces activités d'entreposage des 
données statistiques consistent a: 
• se concentrer davantage stir les données et les 

produits d'infonnation sons l'angle de I'organisme 
dans son ensemble; 

• accorder plus d'attention a la saisie de métadonnées 
lisibles par machine et a l'accès a ces métadonnées; 

• mtégrer les données et les métadonnées dans un 
entrepôt collectif d'information, quand cela est 
possible, ou grace a Famélioration des systèmes 
d'accès; 

• mettre davantage l'accent sur l'integration 
statistique; 

• mettre davantage l'accent sur la normalisation des 
concepts Ct des défmitions des mesures; 

• mieux faire connaftre les produits aux clients 
externes Ct dormer a ces derniers les moyens d'y 
avoir accés et de les obtenir plus facilement; 

• mettre davantage laccent stir les activités 
susceptibles de produire des recettes. 

Les intervenants les plus importants sont les 
utilisateurs de données. Les bibliotheques de données 
des universités, les archives de données statistiques et 
d'autres organismes utilisateurs de données procèdent a 
des activités dtentreposage depuis de nombreuses 
années. Des les années 60, ces collectivités se sont 
attaquées, énergiquement et efficacement, a Ia resolution 
de Ia question des métadonnées qui, jusqu'à récemment, 
étaient appelées udocumentation stir les données. 
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L'Jnteruniversity Consortium for Political and Social 
Reseazth (ICPSR) et les U.K Data Archive (UKDA), qui 
sont vraisemblablement les plus grands entrepôt de 
données statistiques du monde, sont les principaux 
acteurs. II convient aussi de mentionneT i'Association 
internationale pour les services et techniques 
dinformation en science sociale (AISTISS), 
l'Associaiion internationale des organisations de services 
de données en science sociale (AIOSD), lAssociation of 
Public Data Users (APDU), Ia Canadian Association of 
Public Data Users (CAPDU), Ct Ic Council for European 
Social Science Data Archives (CESSDA). Les activités 
intensives d'cntreposage et de preservation des données, 
et de crCation de métadonnées de ces organismes 
dépassent le cadre de la présente discussion. Le lecteur 
Irouvera dans Bradley et coil. (1990, 1994) une 
introduction aux activit.és fondamentales de 
normalisation des métadonnées. 

En Europe, un projet d'entreposage virtuel des 
données base sur un catalogue intégrC de donnCes vient 
dêtre lance sous les auspices du CESSDA, (Musgrave, 
1995). L'ICPSR et 1'APDU, quant a eux, viennent 
d'entreprendre des travaux de normalisation des 
métadonnées statistiques. LtICPSR a formé un comité 
international d'cxperts charges d'elaborer une table de 
codage normalisée des microdonnées, sous forme de 
definition du type de document (DTD), utilisable avec 
les logiciels de traitement et d'édition de textes qui 
appliquent le langage standard géneralise de balisage 
(SGML) de I'ISO. Un groupe de travail de I'APDU est 
en train d'examiner Ic problème que posent La table de 
codage et Ia documentation relative au questionnaire 
dans le cas des instruments de sondage préparés scion 
les méthodes de coliecte de données d'enquete assistée 
par ordinateur (Doyle, 1994). 

3. DES DONNEES A L'INFORMATION - 
ACQUISITION DE CONNAISSANCES DANS 
L'ENTREPOT VIRTUEL D'INFORMATION 

Comme l'a mentionné Hicks (1995) clans l'allocution 
d'ouverture du symposium, les technocrates doivent 8tre 
en mesure de regrouper scion des modes variables, 
adaptés aux etudes ou aux seances d'infonnation du 
moment, des données produites au flu du temps par un 
grand nombre de secteurs, d'enquêtes, d'organismes et de 
partenaires. Par exemple, dans le domaine du 
renseignement sur Ia sante de Ia population, ii pourrait 
étre nécessaire de montrer les tendances particulières de 
Ia mortalité ou de la morbidité en regard d'interventions 
liCes a des politiques ou des programmes et en regard  

dautres 	éléments, 	tels 	que 	les 	facteurs 
épidémiologiques, l'état de sante, le mode de vie et les 
conditions socio-économiques, de comparer des sous-
populations, des regions, des collectivités ou des pays, 
ou dévaluer les effets dune gamme de regimes de sante 
et de sécurité sociale, de milieux culturels, de conditions 
environnementales et de strategies de promotion et de 
prevention. En raison de l'importancc accordéc a 
l'adoption dune politique gouvernementale axee sur Ia 
sante - aulrement cit l'intervention de tous les ministéres 
et secteurs compCtents en cc qui concerne les 
determinants de la sante connexes et, dans Ia mesure du 
possible, Ia reduction au minimum des risques pour Ia 
sante - l'accés a linformation et la synthCse doivent 
s'étendre bien au-deli des organismes de sante et des 
sources de données traditionnelles. 

Hicks place aussi les données et Finformation 
statistique dans Ic contexte plus large de l'acquisition de 
connaissances aux fins de l'élaboration de politiques 
sociales, et souligne l'ampieur CL La profondeur des 
données et de I'information nécessaires. 

Nous présentons a la figure 1 un modéle qui a été 
propose pour faciliter Ia discussion et la comprehension 
détaillées des méthodes d'utilisation des données, pour 
appuyer l'élaboration des politiques et Ia prise de 
decisions clans Ic cadre des programmes, et pour 
planifier les systémes de soutien (Alexander, 1990; 
Bradley et coil., 1994). Aux fins de Ia présente 
discussion, nous avons Ctoffé ic diagramme pour donner 
une We de l'envergure de l'entrepôt de données 
nécessaire et souligner Ia nature virtuelle de cc dernier. 
La figure 2 fournit la liste de certaines exigences 
fonctionnelles des auxquelles doivent répondre les 
systémes statistiques nationaux sous-entendus par Ic 
modèie, quand on associe ce dernier i des observations 
sur l'utilisation de I'information pour élaborer des 
politiques et mettre en place des programmes en matière 
de sante et de bien être social (Bradley et coil., 1994). 

Comme l'indique l'illustration, l'entrepôt inclut non 
seulement des données, mais aussi l'inlormation et les 
connaissances tirCes de ces données. Selon nous, on ne 
peut limiter Ia portde de l'entrepôt aux données 
uniquement. En tout premier lieu, les chercheurs, les 
technocrates et ies décideurs sont a Ia recherche de 
connaissances. Ce n'est que si les connaissances 
pertinentes font défaut ou sont introuvables qu'ils se 
tournent vers linformation existante en vue de créer le 
savoir. Creuser jusqu'aux données pour créer de 
nouveaux produits d'information est une tâche 
reiativement technique, longue et coüteuse qui, du moms 
en théorie, ne devrait être effectuée qu'en dernier 
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ressort2 . 

L'expression entrepôt d'information évoque donc 
une gamme de produits réutilisables plus étendue qu'une 
simple collection de données. Ii existe manifestement un 
chevauchement entre cet entrepôt Ct les bibliothèques 
traditionnelles dont le rOle a toujours consisté a 
entreposer les produits du savoir. 

Qui plus est, les différents types de produits que 
contient l'entrepOt - données, information et 
connaissances - devraient être complètement intégrés. 
Apres avoir lu un chiffre dans un rapport, combien de 
fois les statisticiens, les chercheurs ou les décideurs ne 
se sont-ils pas demandé, ou n'ont-ils pas dii expliquer, 
dcxi il provenait, comment il se comparait a des mesures 
similaires ou pourquoi ii ne semblait pas concorder avec 
Ics conclusions émanant d'autres etudes? Pour répondre 
a de telles questions dans les délais ordinairement 
accordés, l'utilisateur doit pouvoir, en cliquant sur le 
chiffre, faire apparaitre les renseignements sur les 
analyses Ct sur les processus de collecte et de 
transformation des donnees sous-jacents, ainsi que des 
renseignements similaires et comparables, avec les 
estimations connexes, en provenance d'autres sources 
pertinentes. 

Similairement, un analyste a la recherche de 
microdonnécs au niveau de Ia question ou de Ia variable 
devrait pouvoir fouiller dans les tableaux et dans Ies 
produits d'information Ct de connaissances dans lesquels 
la variable Ctudiée a été utilisCe, afin de determiner 
queues analyses ont déjà été effectuées Ct de se servir 
des résultats. Les nouvelles technologies hypertextes 

2  Néamoins, la fourniture des microdonnées et des 
installations d'accès connexes demeure la plus haute 
priorité opérationnelle en ce qui concerne I'entrepôt 
particuliêreinent au tout premier stade. Cette situation 
tient a cc que les produits deviennent de plus en plus 
spécialisés a mesure qu'on évolue des données I 
l'information et aux connaissances, et que, par 
consequent, ii est vraisemblable que les agrégats, 
l'information et les connaissances ne satisferont pas les 
exigences existantes. Aux premiers stades de Ia creation 
de I'entrepôt, il se pourrait simplement qu'il soit difficile 
de découvrir l'information et les connaissances déjà 
créées a partir des données, et impossible de les obtenir 
dans une presentation Clectronique utilisable, de sorte 
que, pour de nombreux analystes dont la tãche consiste a 
fournir des renseignements pour soutenir les decisions et 
a réagir rapidement, Ia solution la plus expéditive 
consiste a créer leurs propres produits sans se référer 
largement I cc qui a déjà été fait. Selon les auteurs, Ia 
saisie et Ia gestion de cette valeur ajoutée et fortement 
dispersée, et son integration a i 'entrepôt virtuel est une 
thche de toute premiere importance. 

permettent de relier, pour chaque variable sous-jacente, 
Ic niveau des connaissances aux métadonnáes en passant 
par les produits d'information interinëdiaires, et vice 
versa, tandis que Ic langage standard genéralisé de 
balisage (SGML) permet d'effectuer Ia normalisation 
indispensable des prodwts et les enchalnements an scm 
de Ia pyramide. 

Les lignes en pointillés tracées verticalement pour 
diviser la pyrarnide d'information en secteurs Ctroits 
illustre Ia nature virtuelle de Ucntrepôt. Chaque secteur 
représente un ëlément de I'entrepOt, c'est-i-dire 
Fentrepôt d'un des nombreux organismes qui font partie 
du réseau. 

Donc, un secteur pourrait reprCsenter l'entrepOt de 
Sante Canada, un autre, cclui de Développement des 
ressources humaines Canada, un troisiéme, celui 
d'Affaires indiennes et du Nord Canada, en quatrième, 
celui de Statistique Canada, un autre, celui de Sante 
Québec, un autre celui du ministére de la Sante de 
['Ontario, un autre, ceiw de la Fondation de la recherche 
sur Ia toxicomanie, un autre, celui du Centre for Disease 
Control dAtlanta, et ainsi de suite. La liste de 
partenaires qui Cchangent des donnCes, de linformation 
Ct des connaissances pertinentes est, en principe, mimic. 

Tel que nous l'envisageons aujourd'hui, lentrepOt 
illustré a Ia figure 1 pennettra, grace a Ia technologie 
connexe, l'inclusion ouverte d'Cléments de ressource 
fournis par tous les participants au partage et a l'échange 
d'information. Les partenaires se joindront au Rëseau 
s'ils ont I'impression de pouvoir tirer profit de cette 
decision. us contrôleront leur propre entrepôt et 
décideront queue part du contenu peut ou ne peut pas 
être partagée. us seront co-propnétaires de [entrepôt 
virtuel, participeront a son administration et accepteront 
de se conformer aux politiques, aux normes et aux 
protocoles d'échange de donnCes et d'information 
élaborés par le groupe, de façon a en tirer des avantages 
tant collectifs que mutuels. 

4. CLOISONNEMENT ET ENTREPÔT 
VIRTUEL D'INFORMATION 

Priest (1995) fait allusion au probléme des 
organismes .ccloisonnés*. Ces organismes, 
particulièrement aux niveaux inféneurs oii sont 
prodwtes les matières premieres de l'information 
statistique, s'intéressent avant tout aux pressions Ct aux 
flux verticaux plutot qu'horizontaux. Les organismes de 
ce type sont endémiques dans les structures 
organisationnelles a niveaux multiples et, tout 
naturellement, ont tendance a construire des systémes 

202 



ACQUISITION DE CONNAISSANCES DANS 
L'ENTREPOT VIRTUEL D'INFORMATION 

ETAT DES 	 ACT WITES DE 
CONNAISSANCES 	 STRUCTIJRATION 

Sites et cloisonnements de l'entrepôt 

\ BESQINS D'INFORMATION 	 / 	—Planificati 

I 	/ 
I 	 I 

DONNEES 	/ 	/ 	- - - Collecte 

\ 	'\ 4NFRM4TIO 	- - - - - Selection 

\ \ ONNAISSANCE$ 
\ 	\ 	1 	 I 	I 

\ \\ \P6ER4TIpNfr 
\ \ COMPRE}ENSIQNi 

- Analyses 

_Interprétatio9 
1 Synthèse 

Pondération 
prudente 
Synthèse 

Ei ON 
Evaluation 

V 	 Déclenche le processus de 
Transformation 	 rétroaction, de determination 

directe 	 - 	 des critéres visant le 
processus de structuration 

Adapl4 & : Alexander, Cynthia: 	Towda The information Edc and Beyond: Enhancmg the Value 
of infonnation in Public Ag encies Justice Canada, 1990. 

203 



Figure 2. 
Exgences fonctionnelles auxqueJles doivent 

répondre les systèmes nationaux d' Information 

Le modèle dacquisition des connaissances (figure 1) et las observations des auteurs concemant 
lutilisation de linformation par le gouvernement en vue d'élaborer des politiquos at des programmes 
(Bradley at coU., 1994), donnent a penser que les systèmes nationaux d'information doivent répondre aux 
exigences fonctionnelles des quo voici. 

I) 	Los systèmes doivent permettre aux entrepAts et aux entités cloisonnées figurant au haut do Ia 
pyramide d'avoir accés a Ia base Ia plus large possible de données dintérêt général, et faciliter 
l'extraction, lintégration, Jo traitement ultérieur et Ia diffusion de ces données sous Ia forme 
d'informations at do connaissances rolativement personnalisées, présentant un intérOt pour tous 
los organsmes qui figurent a Ia base do Ia pyramide. 
Les systémes doivent atre concus pour permettre le mouvement du haut vets le bas de Ia 
pyramide, tant au sein des entrepôts gu'entre ces derniers, aussi rapidement que possible. 
Las systèmes doivent permettre Ia rétroaction et l'itération a choque étape do progression è 
travers Ia pyramide. 
Les produits issus de tous les stades du processus - données, informations et connaissances - 
doivent être préservés, décrits et intégrés dans tous les entrepôts de facon normalisée, 
structurée, accessible et réutilisable. 
Quand l'information Cu les connaissances disponibles sont douteuses ou insuffisantes, ne 
satisfont pas les exigences dacquisition des connaissances du moment, ou soulévent de 
nouvelles questions, ii doit ètre possible de creuser a travers tous les niveaux, dans tous les 
entrepôts, en partant des connaissances jusqu'aux données. II doit Otre possible dexaminer et 
d'évaluer, pour toute application, si les ressources et les produits sous-jacents sont appropriés, 
et de créer de nouvelles informations et connaissances si cela est nécessaire ou souhaitable. 
Comme le caractére personnalisé, filtré et special des produits augmente a mesure qu'on évolue 
des données aux connaissances en passant par l'information, II est de Ia plus haute importance 
dintégrer aux systèmes des capacités de retour en arrière fondées sur Iaccès a des 
microdonnées bien décrites. 
Les systèmes doivent permettre davancer, do retourner en arrière, de faire des iterations at do 
synthétiser, autrement dit de so déplacer dans toutes les directions dans Ia pyramide, tant au sein 
des entrepOts que de l'un a I'autre, aussi rapidement que possible. La capacité de so rapprocher 
ou de s'éloigner rapidement du niveau des données est particulièrement importante. 
Si on repère des lacunes ou des défauts dans les sources de données existantes, le retour en 
arrière doit se faire jusqu'au stade do Ia planification at do Ia conception do Ia recherche pour 
s'assurer que les données pertinentes soient collectées ou acquises aussi rapidement que 
possible, que les éléments et les definitions soient harmonisées dans l'entrepOt et d'un secteur 
a Iautre, et que les chevauchements non intentionnels soient réduits au minimum. 
Los systèmes doivent être exploités en premier lieu grace aux ressources et aux entrepôt locaux, 
mais sa portée doit ètro globale. 

informatiques qui servent des perspectives et des 
objeclifs spécialisés. Ces organismes accordent souvent 
une faible pnorité a i'intégration honzontale. 

L'entrepat virtuel est un concept destine a faciliter 
Fhannonisation des données Ct de Finformation entre les 
diverses unites cloisonnées. On peut concevoir chaque 
secteur vertical de La figure 1 comme un vase cbs issu 
du cloisonnement. Scion Ia perspective 
organisationnelle, un secteur donné peut, en fait,  

correspondre a une collection de vases cbs. Par 
exemple, 1 1entrep6t de Statistique Canada pourrait 
comprendre les produits de données, dinformation CL de 
connaissances dérivés du Recensement de Ia population, 
du Programme des enquêtes post-censitaires, de 
l'Enquête sociale générale, de VEnquête nationale sur la 
sante de la population, de I'Enquéte sur Ia dynamique du 
travail et du revenu et des enquêtes de Ia Division des 
enquêtes spéciales, pour ne mentionner que quelques- 



uns des programmes de l'organisme. L'entrepôt de Sante 
Canada pourrait contcnir l'information et les 
connaissances produites par les diverses directions 
genérales du Ministére, y compris Ia Base de données 
sur la lutte contre les maladies de Ia Direction générale 
de la protection de Ia sante, les nombreux projets 
finances par Ia Direction génCrale des programmes et de 
la promotion de Ia sante, les programmes de recherche 
intra et extramuraux, et divcrscs bases de données créées 
par Ia Direction génerale des services médicaux. La 
tranche du secteur privé pourrait englober les produits 
du Sondage Sante Canada et de lEnvironmental 
Monitor, ansi que ceux fournis par lEnvironics 
Research Group, I'Angus Reid Group, et dautres firmes 
offrant des produits dignes d'intérêt. 

Le modèle peut aussi inclure les organismes de sante 
publique, les ministéres provinclaux et territoriaux, les 
ONG, tels que rinstitut canadien d'information sur la 
sante, Ic Canada Fitness and Lifestyle Research Institute, 
la Fondation de Ia recherche sur Ia toxicomanie eila 
Fondation des maladies du coeur, ainsi que les nombreux 
chercheurs universitaires, ministéres, instituts, archives 
Ct réscaux dont les travaux contribuent au renseignement 
sur la sante de la population et a Félaboration de 
politiques fondées sur des faits au Canada. 

L'objectif consiste a offrir une seule fenêtre 
commune daccés aux données et aux produits 
d'information a un aussi grand nombre que possible de 
représentants de ces divers programmes et services. 
Dans la mesure øà cela est possible, les utilisateurs 
pourront: 
• trouver, parcourir, visualiser et comparer des 

renseignements foumis par les nombreux serveurs 
oà sont stockées des ressources pertinentes; 

• réunir bus les éléments de donnée ci points 
d'estimations comparables; 

• effectuer des analyses personnalisCes, et donner une 
plus-value aux données en créant de nouvelles 
informations et de nouvelles connaissances; 

• collaborer en vue de combler les lacunes, d'éviter les 
chevauchements et d'améliorer Ia comparabilité et 
l'efficacité des futures collectes de données; 

• saisir et partager la valeur qui est ajoutëe a tous les 
sites et a bus les niveaux de Ia pyramide 
d'information. 

Dc ces activités découlera une meilleure 
harmonisation des concepts et des definitions, grace a un 
processus naturel que l'Australian Bureau of Statistics 
appelle confrontations (Colledge et Richter, 1994). Si 
on facilite l'accês des représentants de tous les 
programmes aux métadonnées, ceux qui planifient la  

collecte de renseignements dana divers organismes ci 
secteurs seront en mesure d'observer, de consultcr ci 
d'évaluer les diverses défmitions et méthodes 
appliquées, us négocieront certaines modifications des 
definitions en ayant a l'esprit l'intérêt et I'infonnation de 
tous, et apporteront des corrections, au besoin, en 
fonction de leurs exigences en matière d'intégration des 
données, des objectifs de recherche et des besoins 
d'information des clients. 

5. LA CLE - NORMALISATION3  DES 
METADONNEES GRACE A UNIE GESTION El 

DES OUTILS D'ACCES COMMN 

Comme nous I'avons exposé précédemment, les 
données et l'information pertinentes dana Ic cadre de 
l'analyse des politiques et des programmes proviennent 
rarement dun organisme ou dun programme statistique 
unique. MCme au Canada, qu'on estirne possCder un 
systéme statistique fortement centralisé, un bureau 
unique, tel que Statistique Canada, ne reprCsente quun 

Par "nomialisation des mCtadonnées'e, nous entendons la 
nonnalisation des éléments, des presentations lisibles par 
machines et des structures des dictionnaires de données, 
des tables de codage, des descripteurs d'Ctudes, des 
catalogues de données, du texte documentaire et des 
résultats de recherche. Au mveau des données, cette liste 
inclut des éléments tels que les étiquettes de variables, Ct 
de valeurs, les positions de zones, Ic texte des questions 
et les instructions .'passez â, les descripteurs sominaircs 
de lumvers géographique, la source des variables, le 
champ dobservation, les notes explicatives, les 
instructions données a l'intervieweur, les unites danalyse, 
les populations cibles et le plan déchantillonnage, ainsi 
que divers attributs destinés a lidentification et au 
contrôle des catalogues. 
Nous ne faisons pas allusion a Ia normalisation des 
concepts et des défmitions des mesures, tels les codes de 
Ia Classification internationale des maladies (CIM), ou 
les codes des industries et des professions, qui incombe 
a dautres organismes. Nous nous inréressons a la 
normalisagion des conduits des systèmes et réseaux qui 
créent et fournissent les renseignements sur Ia sante, 
mais non de ce qui y circule. Nous nous attaquons 
uniquement aux conteneurs lisibles par machine grace 
auxquels lesdits codes, concepts Ct definitions sont 
transmis aux ulilisateurs. Cependant, comme nous lavons 
mentionné précédeinment, nous sommes convamcus que 
la normalisation des conteneurs sous-jacents aura pour 
avantage daccélérer considérablement Ic processus 
d'hamionisalion des concepts et des definitions des divers 
programmes de statistique et dinformation. 
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noeud dans le Réseau d'information sur la sant. De 
nombreuses autres sources existent, y compris les 
gouvernements provinciaux, les ONG, les universités, 
les organismes de sante publique et les organismes 
communautaires. Les donnees internationales 
comparables deviennent aussi de plus en plus 
importantes. La plus-value resultant de l'usage collectif 
sinscrit partout, a tous les niveaux de la pyramide 
dinformation. 

Les analystes de programmes Ct de politiques de 
Sante Canada et d'autres ministeres doivent souvent 
puiser a certaines de ces sources, ou a toutes, dans des 
délais trés courts, pour comparer des questions d'enquête 
et d'autres paramètres méthodologiques importants, et 
pour faire rapidement une synthése en vue de rCpondre 
aux exigences du moment en matière de seances 
d'information ou de consultation. L'acces par une fenétre 
unique a toutes les sources, grace a des métadonnées 
normalisdes figurant dans les entrepôts des nombreux 
organismes concernés, est un facteur essentiel. L'absence 
d'une tdlle normalisation constitue un obstacle 
considerable qui empéche de fournir efficacement des 
renseignements aux frns de I'élaboration de politiques et 
de prises de decisions relatives aux programmes. Les 
utilisateurs finals des ministéres et d'ailleurs ont tout 
intérét I s'assurer que cette normalisation ait lieu et 
qu'eIle réponde I leurs besoins et a leurs exigences. 

Bradley et ses coilaborateurs (1994) montrent Ia 
puissance des métadonnées normalisées en tant qu'outil 
d'accês aux ressources interfonctionnelles stockées I un 
site unique et de synthèse de ces dernières. Les 
nouvelles technologies de l'infonnation permettent 
d'étendre Ia normalisation I tous les partenaires 
pertinents, qu'il s'agisse de programmes, de données ou 
d'information, de sorte qu'il devient possible de 
visionner, de manipuler, d'analyser et de synthétiser Ic 
contenu de tous les entrepôts de façon transparente, 
indépendamment de Ia source, de I'emplacement, de Ia 
plate-forme de traitement ou de I'autorité compétente. 

Du point de vue technique, on effectue Ia 
normalisation en fournissant un ensemble commun 
d'outils experts de creation, de gestion et de consultation 
de mdtadonndes et de développement de connaissances. 
Les outils sont fondés sur les meilleures normes 
existantes et sur les pratiques généralement acceptées. 

Bradley et ses collaborateurs (1994) décrivent les 
exigences fonctionnelles précises auxquelles doivent 
répondre tant les métadonnées nécessaires que les outils 
connexes de gestion, de normalisation et de consultation. 
Nombre des principes et méthodes sous-jacents sont déjà 
approuvés en cc sens qu'ils oat été mis en oeuvre dans 
des logiciels que Sante Canada et Ia plupart de ses  

fournisseurs de données utilisent depuis pratiquement 
une dCcennie (Bradley et coIl., 1990, 1991, 1992). En 
voici la liste. 
• Documentation a la source: Les métadonnécs 

devraient être créées en unc fois, convenablement, 
sous forme normalisCe, I Ia source. Ni les 
organismes fournissant des services aux utilisateurs 
de données ni leurs clients n'ont les ressources 
nécessaires pour preparer ou reviser les 
dictionnaires de données et Ia documentation sur ces 
derniéres en vue de pennettre Ia consultation, 
l'utilisaiion et Ia comparaison de toutes les donnCes 
et métadonnCes - les données sont tout simpiement 
trop nombreuses Ct la preparation de Ia 
documentation est une tâche coôteusc, a haute 
mtensité de main-d'oeuvre. Comme l'indiquc 
Sundgren (1993), les éléments de mCtadonnCes ne 
devraient jamais être saisis plus d'une fois. La 
documentation doit être prdparée convenablement, 
I Ia source, par les personnes chargCes, au depart, de 
collecter les donn6es4 . 

• S'appuyer sur les meilleures normes existantes: 
S'appuyer sur les meilleures normes existantes et 
sur les pratiques généralement reconnues, 
particulièrement les meilleures pratiques des gros 
producteurs de données. Renforcer et appuyer 
I'élaboration systématique de normes pratiques, 
ainsi que Ia convergence des normes et des 
pratiques. 

• OutiLc logiciels et métadonnées portables : Les 
outils logiciels destinés I la creation, a Ia 
verification et a Ia gestion des métadonnées ainsi 
qu'I I'ajout de valeur I ces demiêres doivent étre 
transfCrables a tous les producteurs et utilisateurs de 
données, et utilisés par ces demiers. Similairement, 

Now estimons que le coOt du chevauchement des thches, 
sous forme de restructuration et de nouvelie saisie des 
dictionnaires de données aux fins de leur application I 
divers progiciels statistiques, pourrait s'élever jusqu'a 
250 annécs-personnes par an au Canada, scion le nombre 
d'ensembles de données diffuses clans le domaine public 
et le nombre d'utilisateurs qui les installent (Bradley et 
coIl., 1994). Cette estimation ne tient pas compte du 
temps que les chercheurs consacrent I Ia recherche de 
renseignements sur les sources de données qui les 
intéressent, I l'obtention de toute Ia documentation 
pertinente et a la production de nouveaux tableaux et 
produits d'intbrmation de base, ni de l'dventuelle 
production en double de mdtadonnées I divers stades par 
ceux qui collectent et traitent les donnécs en premier lieu. 
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il faut établir l'acces universel aux outils permettant 
de rechercher des ëlëments de données et 
d'information pertinents, d'extraire et d'analyser 
des données et de créer, de gërer et de consulter les 
produits d'inlormation et de connaissances 
connexes, et rendre l'utilisation de ces outils 
universelle. 
Ajouler de Ia valeur aux processus cloisonnés: 
Du point de vue des gestionnaires de programme 
d'enqu&e, les outils doivent augmenter la valeur des 
activits de diffusion des donnóes et de 
l'information au sein de chaque unite cloisonnée, 
dans la mesure du possible. La normalisation entre 
programmes est effectuée a titre d'activite 
secondaire. 
Débuter avec les ,nicrodonnées: Commencer par 
crécr des outils pour décrire les microdonnéesS .  Les 
agrCgats, quant a eux, sont entiêrement décrits par 
les métadonnées correspondant aux microdonnées 
sous-jacentes, conjuguées aux renseignements sur Ia 
ou les méthodes de calcul des agrégats. II n'est pas 
possible de comprendre cc qu'est un agrégat sans se 
faire, préalablement, une bonne idée des unités 
d'analyse sous-jacentes, ainsi que des observations 
effectuées ou des mesures prises sur ces unites. Les 
métadonnées et les systèmes qui s'articulent 
uniquement sur les agrégats risquent d'être définis 
incorrectement Si on ne les construit pas en 
s'appuyant sur ceux établis pour les microdonnées 
sous-jacentes. 
Didionnaires génériques de données : S'appuyer 
sur des structures génériques de dictionnaire de 
donnees. Les dictionnaires de données sous-jacents 
devraient être conçus pour We exploités avec tin 
aussi grand nombre que possible de progiciels 
d'analyse statistique et de traitement de 
l'information passes, presents Ct futurs. Dans la 
mesure oà cela peut être accompli, Ia métabase 
résultante servira de plate-forme d'accès aux 
données Ct A l'infonnation, indépendamment du 

Par microdonnées, nous entendons les données se 
rapportant a Ia plus petite unite d'analyse ou, en termes 
statistiques fondamentaux, a ce qui est dénombrC. Dans 
le cas d'une enquête, les microdonnées correspondent 
aux enregistrenients contenant les observations stir 
chaque répondant. Par agrégat, nous entendons une 
mesure ou estimation sommaire, telle qu'un 
dénombrement, tin total, use moyenne, use variance ou 
un pourcentage. Dans le contexte des microdonnées, 
certains voient les agregats cornme des .imacrodonnéesi. 
(Creecy et coil., 1994). 

nombre de progiciels distincts susceptibles d'être 
utilisés pour accomplir des activités mdividuelles de 
gestion des donndes et de développement de 
l'information. 

S Table de codage élargie : Intégrer toute Ia 
documentation se rapportant a chaque variable 
figurant dans l'enregistrement de microdonnées aux 
éléments du dictionnaire gdnérique de donnécs 
correspondants a la variable en question. On obtient 
ainsi ce que Doyle (1994) appelle une tab1e de 
codage élargie". 
La table de codage élargie contient non seulement 
les libellés des collections de programmes et des 
renseignements sur les cliches d'enregistrement, sur 
les valeurs manquantes Ct sur les presentations qui 
peuvent être utilisds par toutes les plates-formes de 
traitement, c'est-à-dire les éléments des 
dictionnaires génériques de donnCes, mais aussi les 
énoncés des questions Ct les notes concemant les 
sources, les fréquences d'Cchantillonnage et les 
fréquences pondérées pour toutes les categories de 
rCponse, les notes concernant la couverture des 
sous-populations, les notes explicatives, les 
instructions a l'mtention des interviewers, les rêgles 
de verification Ct d'imputation, les pointeurs 
logiques des operations assez a' Ct d'autres 
Cléments documentaires dont un utilisateur pourrait 
avoir besoin pour se servir de Ia variable. Dans Ia 
mesure øü cela est réalisC, on obtient, au niveau de 
La variable, un schema documentaire utilisable par 
tous les producteurs d'information et de 
connaissanccs, dans tous les entrepôts d'information 
et stir toutes les plates-fonnes de traitement du 
monde. 

• Catalogue a description d'étude génériques: 
Correspondent a la couche suivantc d'eléments 
structurels de documentation gui se rapportent aux 
données prises comme un tout. Du point de vue des 
normes et de La structure, les plus critiques de ces 
élCments sont ceux que les spécialistes de Ia 
bibliothéconomie et des sciences de l'information 
qualifient de bibliographiques*, .catalogues* ou 
descnptions d'études. Ces éléments fournissent 

des renseignements d'identification et de contrôle 
bibliographique sur l'ensemble de données, et 
résument Ic contenu et les propriétés scientifiques 
essentielles de cet ensemble. 
La méthode adoptée par Sante Canada consiste I 
choisir un groupe de descripteurs gCnériques 
communs I tous les systémes bibliographiques Ct de 
description d'étude importants en usage, de façon I 
pouvoir mettre les éléments en correspondance avec 
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tous ces systémes (Ruus, 1992). Ces derniers 
incluent les systémes Marc canadien, américain et 
britannique, le Standard Study Description (SSD) 
curop6w et les systémes utilisés par Ia NASA et par 
l'Interunivaity Consortium for Political and Social 
Research (ICPSR). 

S Creation de liens avec les textes documentaires: 
Les éléments de dictionnaire, de table de codage et 
de catalogue susmentionnés sont communs a la 
plupart des microdonnées, constituent une trousse 
de documentation minimale, mais adequate, pour 
bon nombre d'applications analytiques courantes, et 
peuvent être définis et structures de façon 
relativement simple et normalisée Toutefois, ii 
existe aussi un grand nombre de textes 
documentaires, tels que les descriptions 
contextuelles des etudes ou des programmes, les 
etudes bibliographiques Ct les justifications, les 
articles traitant de questions méthodologiques, les 
instruments d'enquête, les etudes ou les rapports 
spéciaux, les résumés de traitement et les 
graphiques de cheminement, les raisons justiflant Ic 
choix des questions ou des échelles, les manuels de 
codage, ainsi que les fichiers et Ia correspondance 
connexes. Ce genre de documentation doit 
également être structure, intégré au catalogue et a la 
table de codage, et prodwt sous forme ólectronique 
portable pour faciliter sa consultation au niveau de 
l'étude cm de l'ensemble de données. 

• Structure des bases de données relationnelles et 
documentaires : Sante Canada a utilisé avec 
beaucoup de succés des structures XBASE pseudo-
relationnelles portables pour les volets 
'dictionnaire., stable de codag('. et "catalogue'. de Ia 
structure. Les nouvelles technologies de traitement 
de textes, particulièrement celles basées sur Ic 
langage standard généralisé de balisage (SGML) et 
stir son sous-ensemble Hypertext Markup Language 
(HTML), facilitent l'intégration, La normalisation et 
Ia structuration de tous les Cléments de 
documentation, J'amalgamation des produits 
d'information et de connaissances, et I'avcôs en 
direct a tous les entrepôts grace a des navigatcurs 
commercialisés a grande échclle. 

6. INTEGRATION DES PRODUITS 
D'INFORMATION ET DE CøNNAISANE A 

LA METABASE 

Selon nous, en plus de foumir une documentation 
complete Ct structurée, normaliséc pour tons les  

ensembles de donnécs dans tons les entrepôts, ainsi que 
les outils connexes de creation, de gestion, de 
consultation et d'extraction, il est trés important 
d'intégrer les produits d'infoimation et de connaissances 
a la mCtabase. Les utilisateurs recherchent en premier 
lieu des connaissances, plutôt que des données et des 
statistiques. Les métadonnCes, telles que nous les 
concevons, sont formées non seulement d'information Ct 
de connaissances au sujer des donnees Ct de 
l'inlomiation, mais aussi d'informauon Ct de 
connaissances tirées des données et de I'information. 

Cette clause de notre definition des métadonnées 
tient a des considerations purement pragmatiques - 
ryant trait a ce qul est nécessaire et a ce qul permer de 

fournir ce nécessaire. Voici nos arguments a l'appw de 
cette position. 

Hicks (1995) insists sur la nécessité de dégager des 
..tendances de longue durée* d'un grand nombre de 
sources de données distinctes pour étayer l'élaboration 
des politiques sociales. A titre d'exemple, examinons Ic 
produit de métadonnées illustré a Ia figure 3, qui montre 
une "tendance de longue duree* importante ayant trait a 
La gestion du risque dans le domaine de La politique en 
matiâre de sante. En paraphrasant Bradley et ses 
collaborateurs (1994, p.  30), nous disons que ceproduit 
est tire entlérement de I 'information quiflgure dans ...  
Ia mérabase de Sante Canada... Tous les éléments, 
saufl 'énoncé inrerprératifcorrespondant au deuriéme 
point vignette, ont ete extraits de Ia métabase, analyses 
er synthérisés comme un tout coherent pour leur 
donner une signification, puis restructures aux fins de 
leurprésentation. 
Les métadonnées - éléments de documentation des 
données - sont les composantes élémentaires de 
/ 'information et des connaissances. 

La figure 3 est un exemple du type d'information 
que nous appelons "bribe d'infonnation* - fiches 
signalétiques et autres produits autonomes, réutilisables, 
mettant I'accent stir des elements d'information 
relativement distincts et simples. Une bribe 
d'information typique contient les réponses a une seule 
question d'enquéte pour diverses sous-populations ou 
d'auires caractéristiques étudiées, ou les réponses a une 
méme question posée a L'occasion d'un grand nombre 
d'enquêtes distmctes, mais comparables, a divers points 
dans le temps. 

Retournant a l'article de 1994, ... de fe/s produits 
peuvent être stockés électroniquement sous forme 
inregree avec les métadonnées, parcourus par des 
moyens automatisés et extraits, examines et imprimés 
sélectivement aux fins d'être intégrés, a titre de 
justification, aux notes de synthèse, aux résumés 
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d'étude et auxprésentations. 
Lesproduits de connaissances resultants peuvent, 

a leur tour, être stockés dans Ia métabase, d 'oü on peut 
les extraire en vue de les adapter a de nouvelles 
exigences, ou d 'examiner minutieusement 
1 'information et les données de soutien. 

En suivant le modéle de la figure 1, ii est alors 
possible de retourner en arrière, des connaissances a 
1 'information de base, et de chaque point de données 
agrégées dans un produit d'information a Ia 
documentation des microdonnées sous-jacentes. .., ii 
sera possible de cliquer sur un point de donnée ou sur 
un énoncé inrerpretatif pour faire apparaltre toute 
1 'information et Ia documentation connexes. Quand 
les connaissances ou 1 'information existantes laissent 
a desirer ou ne satisfontpas les exigences du moment, 
le retour en arrière peut se faire jusqu 'aux données 
elles-mémes afin de produire de nouveaux agregats er 
produ its d 'information, ou d 'examiner le 
comportement des agrégars existants a Ia lumière 
d 'autres considé rations théoriques et analyliques. 

La figure 3 illustre aussi une des propriétés les 
plus importanres des métadonnées normalisées... 
nommémenrJaciliter / 'integration, en un tout coherent, 
des données et de 1 'information provenant de sources 
trés diverses. Chaque point de données... provient 
d 'une enquete distincte, les diverses enquêtes ayant ére 
effe ctuees par de nombreux organismes appartenant a 
dzfié rents niveaux d 'administration, ainsi que par des 
ONG et des entreprises du secteur privé. Comme, a 
1 'époque, certains de ces organismes avaient le 
sentiment d'être en concurrence avec d 'autres et que, 
par ailleurs, certains n 'étaient pour ainsi dire pas au 
courant des travaux des autres, les données résultantes 
présen tent de nombreuses differences frustrantes 
tenant a la méthodologie et a 1 'énoncé des questions, 
differences qui rendent les comparaisons et 
1 'integration dffici/es... Néanmoins, la documentation 
normalisée permet de placer et de manipuler les 
métadonnées er les agrégats dans un même contenant 
logique, et d 'examiner les differences de façon 
systématique. 

Donc, le fait qu'elle fournisse des outils qui 
facilitent la méta-analyse recoupant les divers sites 
d'entreposage est peut-être l'avantage le plus important 
de Ia normalisation des métadonnées. Comme l'ont 
montré Bradley et ses collaborateurs(1994), de tels 
outils augmentent considérablement la capacité qu'ont 
les spécialistes de l'information de fabriquer et de gérer 
des richesses qui prennent la fonne de nouveaux 
produits d'information servant répétitivement a un large 
éventail d'applications de développement d'information  

et de connaissances. II est par consequent fort sense 
d'intégrer l'information et les connaissances aux 
données sources sous-jacentes au moyen de 
métadonnées, et de concevoir ces dernières en 
consequence. 

Beaucoup reste a faire pour parachever notre 
comprehension des processus de développement des 
connaissances, mais, d'emblée, nous distinguons trois 
types fondamentaux d'éléments de métadonnécs dans Les 
categories "information'. et '.connaissances": 

Agrégats lotalisés types : De nouveau, nous 
paraphrasons I'article de 1994. Les points de 
données de la figure 3 sont des estimations 
simples, univariées. ... 11 est également nécessaire 
de ventiler la consommation de tabac au cours du 
temps selon le sexe et selon 1 'age et, compre tenu 
des modifications récentes de la politique de 
taxation, tout spécialement selon Ia province. 

1 ajout d 'agrégats totalisés types selon 1 'age, le 
sexe, la region, laprovince, le revenu, le niveau de 
scolarité et ainsi de suite représenre une extension 
aisëe de Ia métabase. Ii en est de même de la 
capacire d 'automatiser la production de ces 
estimations et d 'autres a partir des bases de 
données distinctes d'oü ilfaut calculer chaque 
point de données, indépendamment de la source de 
la base de données ou du milieu de traitement 
dans lequel elle est inise en oeuvre. 

Bribes d'information L'expénence acquise par 
Sante Canada aprés avoir préparé et diffuse une 
collection d'environ 1 000 bribes d'information 
donne a penser que ces produits trés simples, 
réutilisables, semblables a des fiches signalétiques, 
ainsi que les outils logiciels destinés a les créer, a les 
gérer, a les stocker, a les manipuler Ct A les extraire, 
seront parmi les composantes les plus demandées Ct 
les plus précieuses de l'entrepôt. Notre experience 
laisse en oulre entendre que les bribes d'information 
seront produites dans des conditions quasi 
industrielles, a partir d'aulres éléments de métabase, 
Ct sélectionnées par les clients de façon automatisée 
aux fms de leur utilisation dans des résumés 
d'étude, des notes de synthése et d'autres 
applications de Ia production de connaissances. 
Désormais, on peut aussi envisager de se servir de 
clips audio et video, comme supports normalisés des 
bribes d'infonnation. 
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Figure 3. FUMEURS DE CIGARE7TE 

Des questions sur la consommation de cigarettes oft éte posées dans le cadre des Enqueres stir les 
habitudes defumer de 1975, 1977, 1979, 1981, 1983 et 1986 de / 'Enquête sur Ia population active, de 
l'Enquête sante Canada de 1978, de l'Enquête condition physique Canada de 1981, de / 'En quête sociale 
génerale de 1985 et de 1991, de 1 'Enquete promotion sante Canada de 1985 et de 1990, de 1 'Enquêre 
Campbell sur le mieur-être au Canada de 1988, de I 'Enquete nationale sur Ia consommation d'alcool 
et de drogues de 1989, du Sondage Sante Canada de 1988-1 995 et de / 'Enquete sur le tabagisme au 
Canada (c)cles I et 4) de 1994-1995. On a, par exemple, pose la question: 

A I'heure actuelle,fumez-vous des cigarettes? 

Les résultats de toutes ces enquetes donnent a penser que Ia proportion de fumeurs de cigarette a 
diminué considérablement au Canada depuis 1978. Le mouvement de baisse semble s 'etre stabilisé 
depuis le milieu des années 80. 

A 1 'heure actuelle, fumez-vous des cigarettes? 
19 75-1995 

. I0 

4) 

to 

0. 

10 

IMIOMM IM IM iaea iaea ie iaea iaea ladO ii ia ia ia iau6 

Les pourcentages représentent les membres de Ia population de 15 ans ci plus qul oft ripondu ui. ô Ia question posée. As incluent lesfimeurs de 
cigarette réguliers cc occasionnth. 

Enqu&.s 4èctides La mén,e puiée: 40% ECPC81, 36% EIiF1; 35% ESG85, 34% EPS85; 32% 5SC88, 30% ECMEC88; 31% SSCE90. 30% EPS90; 

31% ESG91. 28% SSCE91; 29% SSCE94, 31% ETC940; 29% S.SCE95. 27% E7'C94C4. 

Source: Métabase du SGDD EHF75, EHF77, ESC78, EHF79, ECPC8I, EI-1F81, EHF83, ESG85, EPH85, EHF86, SCC88, 
ECMEC88, SSCH89, ENCAD89, SSCE90, EPS90, SSCH9I, ESG9I, SSCE92, SSCE93, ETC94C1, SSCE94, 
ETC94C4, SSCE95. 
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Le produit de connaissances pris dans son ensemble ne 
convient ordinairement pas a d'autres fins, mais les faits 
et les interpretations qui le composent sont fréquemment 
rCutilisés dans d'autres contextes, avec des citations 
appropnées, s'ils répondent a d'autres exigences de 
developpement de connaissances. D'oü Ia nécessité de 
restructurer ces composantes en tant que ubribes 
d'information* distinctes et réutilisables. A l'heure 
moderne de l'électronique, ii n'y a peut-êlre pas de plus 
grand gaspillage qu'un gros recueil ixnprimé de tableaux 
statistiques ni de situation plus frustrante que d'être 
oblige de taper a nouveau ou de copier par un autre 
moyen tin tableau et ses énoncCs interprétatifs afm de les 
utiliser dans tin nouveau contexte, si on a eu la chance, 
avant toute chose, de découvrir un tel trésor et d'y avoir 
eu accès. 

structure, on devrait avant tout s'assurer qu'il soit 
possible de creuser dans les niveaux infdiieurs 
d'informaiions et d'estimations jusqu'aux métadonnécs 
et aux données sous-jacentes, et de remonter du niveau 
des variables jusqu'à ceux des produits d'information et 
de connaissances dlaborés a partir de ces variables. 

La capacité de creuser permetira aux spécialistes de 
l'information d'óvaluer les hypotheses et les faits sur 
lesquels Sc fondent les rapports et les recommandations, 
ouvrira des voies qui les méneront a des sources et a des 
fournisseurs pertinents d'information et de donndes en 
regard d'exigences connexes, mais différentes, et leur 
permettra d'effectuer rapidement de nouvelles analyses 
tenant compte d'autres approches analytiques et 
thCoriques. 

La capacite de remonter des variables aux 
connaissances pennettra aux utilisateurs de données de 
visualiser des relations et des résuitats analytiques 
connus, et de découvrir des faiLs et des connaissances 
préexistants prdsentant un intérêt pour leurs clients ou 
leurs collègues. La capacitd de remonter a lravers La 
structure permettra aussi aux planificateurs des données 
de se faire une idée plus complete qu'à l'heure actuelle 
de La signification et de l'exactitude des mesures ainsi 
que des mdthodes de mesure, et de micux dvaluer les 
lacunes, les priontés quant aux mesures et les 
possibilitds de mieux harmoniser les divers programmes 
de collecte de données et les diverses etudes. 

7. DONNEES ET INFORMATION 
PRO VENANT DE SOURCES 

ADMIMSTRATI YES 

L'expdrience de Sante Canada en cc qui conceme les 
métadonnCes dmane principalement de Ia gestion des 
microdonnées provenant de Ia collecte de données 
d'enquête. Toutefois, les données dérivdes des processus 
administratifs fournissent aussi des renseignements 
importants. En cc qui concerne la misc sur pied du 
Réseau d'information sur Ia sante, tine des priorites 
consiste a adapter et a appliquer aux données 
administratives des méthodes similaires de gestion des 
métadonnées, afin de pouvoir consulter ct manipuler les 
données sur les résultats, en utilisant Ia fenétre qui 
donne aussi accès aux données stir les facteurs de risque, 
les determinants de la sante et les problèmes de sante 
autodéclarés. 

Une de nos sources les plus importantes de données 
administratives est La Base de données sur Ia lutte contre 
les maladies (BDLCM). La BDLCM offre aux analystes 
de Sante Canada uric source primaire de renseignements 

Produiis d'infornwiion el de connaissances de 
haul niveau: D'aprs Ic modêlc de Ia figure 1, les 
produits 'de haut nivcau* ou produits cde 
connaissances, englobent les publications 
imprimécs traditionnelles de toutes sortes, les notes 
de synthêse, les documents de recherche, les cours, 
les discours et les presentations. Les produits de 
haut niveau se distinguent des produits de "bas 
niveau*, ou produits d'information, par le nombre 
de faits ou 'bribes d'informations* qui sont 
synthétisés, par Ia portéc et la profondeur des 
themes étudiés, par le niveau d'analyse, et par la 
presentation et Ia structuration sdlectives de 
l'information, confonnCment a des fondetnents 
théoriques ou en vue de se concentrer sur une 
exigence, une tâche ou tine application particuliêre. 
11 s'agit ordinairement de produits finals a part 
entiêre, souvent non réutilisables comme un tout a 
d'autres fins 6 . 

Formés principalement de texte et de graphiques, les 
produits de connaissances traditionnels peuvent étre 
intégrés assez facilement a La métabase grace aux 
nouveaux outils hypertextes de structuration et de 
normalisation, particulièrement SGML, HTML et 
les éditeurs et les navigateurs connexes. Pour Ic 
moment, on se concenirera de toute evidence sur les 
publications imprimées traditionnelles, mais le fait 
qu'il devient possible d'utiliser les technologies 
audio et video a tous les niveaux de Ia pyramide 
d'infonnation laisse entendre qu'on pourra 
continuer a améliorer Ic rendement et les délais de 
production, Ct A faire baisser les coilts. 

Les figures 1 Ct 2 donnent a penser qu'au plan de Ia 
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sur la mortalité, sur Ic cancer et sur Ia morbidité 
hospitaliêre. Elle a pour élément central tine collection 
gigantesque de microdonnées extraites des fiches de 
radiation des hôpitaux Ct des certificats provinciaux 
d'enregistrement de décés par les gouvernements 
provinciaux, par Statistique Canada et par l'Institut 
canadien d'information sur la sante (ICIS). Le volume 
important de microdonnées sous-jacentes constitue un 
recensement des décés et des maladies survenus au 
Canada au cours d'un très grand nombre d'années. A 
l'instar des méthodes d'accés aux données d'cnquete, Ic 
systéme de la BDLCM permet aux utilisateurs de 
données d'effectuer des extractions et des totalisations 
spéciales a partir des microdonnées. Cependant, Ic 
nombre trés Clevé d'enregistrements et relativement 
faible de variables que contient cette base de données 
favorisent un modéle d'accès légèrement different. Au 
lieu d'effectuer des passages frequents de microdonnées 
sur machine pour produire des totalisations spéciales, Ia 
strategic modale d'accês consiste a intégrer des 
ensembles d'estimations prétotalisées a la base de 
données, en se servant de groupements prédCterminés de 
donnécs démographiques, de periodes et de maladies. 
Les utilisateurs peuvent alors afficher et manipuler les 
estimations grace au langage d'mterrogation structurée 
(SQL). 

Conformément aux principes et aux méthodes 
susmentionnés, nous proposons d'intégrer la Base de 
données sur Ic contrôle des maladies et les données 
d'enquête grace a des structures communes de 
métadonnées. On peut, en efiet, décrire les 
microdonnées sur Ia mortalité et sur Ia morbidité, et les 
intégrer au logiciel existant de consultation des données 
d'enquéte en appliquant des méthodes courantes. Au 
moment de I'ajout de descripteurs et d'estnnations 
totalisés types a Ia base de données d'enquete, nous 
veillerons ace qu'il soit également possible d'appliquer 
systématiquement les structures aux tableaux de données 
tirées de sources administratives. 

Les structures des dictionnaires génériques de 
données déjà établies dans le cadre de Ia méthode 
existante de gestion des mótadonnées permetiront de 
produire des énoncés en langage d'interrogation 
structurée (SQL) aim d'automatiser I'accês a chaque 
composante des fichiers bidimensionnels des structures 
relationnelles. Nous proposons d'élargir Ic dictionnaire 
normalisé de données aim d'y ajouter des descripteurs 
génériques de schema pour les structures de données 
complexes. Cette demière mesure sera bientôt nécessaire 
non seulement pour décrire les bases de donnécs 
administratives telles que Ia BDLCM, mais aussi Ia 
nouvelle vague de données complexes provenant des  

enquêtes longitudinales effectuées an Canada. Les 
premieres données longitudinales tirées de l'Enquête 
nationale sur Ia sante de Ia population (ENSP), de 
l'Enquête stir Ia dynamique du travail et du revenu 
(EDTR) et de l'Enquêtc longitudinalc nationale sur les 
enfants (ELNE) apparaltront en 1997 et en 1998. 

En procédant comme nous le proposons, on élargira 
la portée de l'entrepôt virtuel qw passera des siniples 
fichiers de microdonnées bidiinensionnels issus des 
processus administratifs, lesquels peuvent étre mis en 
oeuvre pour ainsi dire immédiatement, aux fichiers Ct 
aux agrégats complexes provenant tant des enquètes que 
des sources administratives. 

8. PLAN DE MISE EN OEUVRE: 
DEVELOPPEMENT GRADUEL BASE SUR LES 

STRUCTURES EXISTANTES 

Comme l'ont expose Bradley et ses 
collaborateurs(1990 - 1994), depuis de nombreuses 
années, Sante Canada et ses principaux fournisseurs de 
données d'enquête ont mis au point des métadonnées 
normalisées, conformément aux principes et aux 
exigences résumés plus haut. Sante Canada a élaboré lea 
premiers dictionnaires de données lisibles par machine 
au debut des années 70 et les a mis en oeuvre de façon 
normalisée dans des réseaux nationaux exploités en 
temps partagé en 1975. La conception de Ia présente 
activité a eu lieu au debut des années 80, a l'époque oà 
s'est amorcée Ia revolution engendrée par les ordinateurs 
de bureau, et le démarrage a eu lieu en 1985, quand ii est 
devenu manifeste que Ic traitement décentralisé des 
données et I'intégration grace a des réseaux locaux et de 
grands réseaux seraient Ia voie de l'avenir. 

Au milieu des années 80, Sante Canada a élaboré un 
outil de creation, de gestion et de restructuration des 
métadonnées appelé S ODD, pour Système de gestion de 
la documentation des données, que les employés ont 
appliqué aux ensembles de données d'enquête existants 
a l'époque. Pour satisfaire le critère de portabilit.ë, Ic 
SGDD a d'abord été développé au moyen de 
1 'application dBASE du pseudo-systéme de gestion de 
base de données relationnelles (SGBDR), omnipresent 
a l'époque, puis converti au système CLIPPER '86 qui 
offrait des modules de chargement portables. Des Ic 
debut des années 90, les exigences de I'application ayant 
étiré Ia technologie de CLIPPER '86 a la limit,e de ses 
capacités, il a fallu créer tin système supplémentaire 
pour ajouter le texts des questions et les descripteurs de 
catalogue a la métabase. 

La métabase actuelle décrit environ 250 ensembles 
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de donnécs d'cnquête englobant la plupart des enqu&es 
importantes effectuées au Canada depuis le debut des 
années 70 sur la sante, les facteurs sociaux, les facteurs 
démographiques, le revenu Ct les dépenses. Le logiciel 
contient une table de codage Clargie conlormément aux 
meilleures normes établies durant les annCes 80 et au 
debut des années 90, est capable de restructurer ses 
dictionnaires génériques sous forme de programmes de 
definition des donnécs applicables a Ia plupart des 
progiciels statistiques, est utilisé a la source par bon 
nombre de fournisseurs de donnécs de Sante Canada 
appartenant au secteur aussi bien public que privC, Ct a 
facilité les activités de diffusion de données des 
universités du Canada sous les auspices de consortiums 
d'achat de données parrainés par l'Association des 
bibliothêques de recherche du Canada (ABRC) et par 
l'Initiative de démocratisation des données que vient de 
mettre sur pied le Conseil de recherche en sciences 
humaines (CRSH). 

La Base de données sur le contrôle des maladies est 
un produit achevé, ayant ORACLE pour plate-forme. A 
['heure actuelle, on planifle l'mtégration d'autres 
ensembles nationaux de données. 

9. BASE DE DONNIEES DE RENSEIGNEMENT 
SUR LA SANTE DE LA POPULATION 

La creation d'une base de dormées virtuelle de 
renseignement sur Ia sante de Ia population englobant 
des donnécs d'enqute aussi bien que des données 
adininistratives et des renseignements destinés a Sante 
Canada et a ses partenaires, est un des objectifs 
prioritaires de I 'Cqwpe chargée de la misc en place du 
Réseau d'information sur la sante. Les travaux se 
dérouleront en deux phases. 

Durant Ia premiere, qui sera exécutée 
inunédiatement, le SGDD et Ic SID, pour Système 
d 'information et de données, existants seront rnstallés 
dans le rCseau d'entreprises de Sante Canada afm que 
tous les analystes puissent les utiliser aux fins de 
production. Ces nouvelles versions des systémes 
profiteront aux employés du ministére qui sont charges 
des operations mtemes et qui doivent prendre des 
decisions fondées sur des faits, ainsi qu'à de nombreux 
fournisseurs de données. 

Durant Ia dcuxième phase, qui débutera en 1996, Ia 
normalisation, l'accès virtuel, l'information et les 
agrégats intégrés, les outils de développement de 
connaissances et les méthodes d'échange de données 
enchâssés dans le modéle SGDD/SID seront appliqués 
et intégres a la Base de données sur Ic contrôle des  

maladies dans une nouvelle execution Windows, qui 
permettra de travailler aussi dans les univers Unix et 
World Wide Web en vue de partager un entrepôt virtuel 
avec des partenaires dans Internet. 

10. CONCLUSION - FLUX DE DONNIEES, 
UTOPIE ET LE RESEAU DE TRAMWAYS 

ELECFRIQUES D'OUAWA 

Si le present symposium avait Cu lieu cinquante ans 
plus tot ou avant, la plupart des participants ne résidant 
pas a Ottawa seraient vraisemblablement arrives par 
chemin de fer et auraient louC une chambre au vénCrable 
hotel Château Laurier, situé a cOté de Ia colline du 
Parlement, en face de l'ancienne gare d'Ottawa. Pour se 
déplacer de l'hôtel au lieu du symposium, ils auraient 
probablement emprunté Ic róseau dc tramways 
électriques d'Ottawa, formé de voitures Clectriques 
appelées tramways circulant sur rails, qw constituait Ic 
principal moyen de transport public a Ottawa des années 
1890 aux années 1950. Avant l'électriflcation du réseau, 
les voitures étaient tirées par des attelages de chevaux. 

Un certain nombre des participants au symposium 
d'aujourd'hui logent aussi a l'hOtel Château Laurier. 
Essayez d'imaginer cc que cela aurait reprCsenté pour 
cux de venir a la reunion d'aujourd'hui et d'en repartir 
si chaque bloc du réseau de transport public emit 
contrOlé par un propriétaire distinct et relativement 
autonome, chacun de ces propriétaires ayant une vision 
légêrement différente des choses ou des personnes qui 
devraient être transportées, oü et pourquoi, ou de Ia 
valeur du service, et s'il existait peu de normes, voire 
aucune, concernant Ia dimension des rails et Ic materiel 
roulant et peu de routes, de cartes, d'horaires et de tarifs 
communs. 

Dans de telles circonstances, ii faudrait 
vraisemblablement changer de tramway au moms une 
douzaine de fois pour emprunter un autre réseau. A 
I'entrée du territoire exploité par chaque nouveau 
transporteur, les passagers devraient probablement se 
familiariser avec les services offerts et avec les routes et 
les horaires locaux. Puis, ils devraient sans doute decider 
d'une route, faire la file et attendre Ia prochaine voiture, 
en espérant que Ia route choisie les menera au prochain 
transporteur, a un point oü existent des rails et des 
véhicules d'une sorte ou l'autre qui leur permettront de 
progresser dans la direction générale souhaitée. 

Nous ne tolérerions pas longtemps une telle 
situation ni ne jugerions utopique un réseau harmonise 
de transport a l'échelle de la vile, complètement 
interexploitable avec des transporteurs régionaux, 
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nationaux et internationaux. Fort heureusement, méme 
a 1'6poque üà les voitures étaient tirées par des chevaux, 
Ic réseau de transport public sur rail d'Ottawa ne 
souffrait pas d'un tel manque de normes et de 
nonnalisation. Alors, plus d'un siècle plus tard, 
pourquoi continuons-nous a tolérer de telles conditions 
en cc qw concerne nos systémes nationaux et 
internationaux de renseignements statistiques? 

En soulignant Ct en démontrant certains avantages 
qu'offre Ia normalisation de Ia structure et du contenu 
des métadonnées, nous décnvons une situation jugée 
ordinaire clans des domaines øü Ia norinalisation a déjà 
été réalisée pour des raisons d'ordre pratique évidentes 
et pour Ic bien commun. Nous proposons simplement de 
placer toutes les données statistiques et Ia valeur qw y 
est ajoutée sur une même voie, pour pouvoir les 
harmoniser et les transmeure plus elficacement et 
intelligemment aux clients, et pour que toutes les 
personnes concernées bénéficient rapidement des 
avantages qu'offie Ic passage des voitures tirées par des 
chevaux a l'autoroute électronique de l'information. 

L'entrepôt virtuel d'information est techniquement 
róalisable, a peu de frais. Nous n'avons donné qu'un 
bref aperçu des avantages énormes que nous avons tous 
a tirer d'une collaboration en vue d'appuyer et de 
réaliser la normalisalion requise. Comme dans le cas des 
machines de traitement de textes, des tabulateurs et des 
progiciels de traitement des données statistiques a 
grande diffusion, Ic syndrome du pas inventé ici n'est 
désorinais plus acceptable. 

Dc nombreux travaux restent a accomplir au plan 
technique, mais les questions essentielles 
n'appartiennent plus a ce domaine. Désonnais, on se 
soucie surtout de savoir si les intervenants de tons les 
secteurs auront Ia capacité de créer et de partager des 
infrastructures communes et d'élaborer des politiques et 
des procedures viables pour gérer, évaluer et echanger 
les produits et les ressources sous-jacents. En cc qw 
conceme Ia normalisation requise, rien ne donnera peut- 

un meilleur élan initial que La nécessité d'améliorer 
Ia surveillance et La protection de Ia sante et du bien-étre 
de l'hoznme, mais, une fois cet élan donné, Ia poursuite 
du projet dépendra de l'appui et de la collaboration 
soutenue des partenaires. 

Selon notre experience, le partage de Ia propriété et 
de l'administration des ressources et des activités entre 
les partenaires, et Ia mise en place de politiques 
d'information et de structures administratives durables 
sont des ingredients indispensables. Nous invitons tons 
les intervenants a sejoindre a l'effort. 
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CONNAITRE LES PRODUITS ET SERVICES DE 
STATISTIQUE CANADA: LA MANIERE IPS 

L. Boucher' 

RÉSUMÉ 

L'IPS (Information sot nos Produits at Services) est une application Wtndows dc recherche ci de récupération qw permct 
aux employés de Statistique Canada d'identifier l'inforrnation courante sur nos produits et services at d.c répondre aux 
demandes de nos clients. Concu originalement pour Ic personnel des services consultatifs et d.c is bibliothéque dc 
Stalistiquc Canada, l'IPS foumit un accès unique I plusieurs sources dc métadonnécs et permet une recherche organiséc 
ci cificace. L'IPS eat un outil innovateur qui facilite Is tIche toujours plus exigeante de rctrouvcr l'infonnation pertinentc 
pour notre cientic I partir d'une gammc de produits et services en croissance. 

L'IPS cat un guichet unique plus besoin de chcrchcr I plusicurs endroits pour trouver quels produits ou services sont 
disponibics stir un sujet particulier. Tous les produits ct services aenregstrésa s'y retrouvent. Lcs usagcrs pcuvcnt 
interrogcr I'IPS I paztir de mots, de titrcs, de sujets Ct d'autcurs, cntrc autres possibilités, et cc I travcrs dc millicrs de 
documents dcscriptifs. Suite I unc recherche, l'IPS affichc unc liste de produits ct services dont l'usager petit utiliser 
l'inforniation pour remplir Is demande, I'achemincr au client ou mme assister I Ia creation de mini-catalogues. 

MOTS CLES: 	MCtadonnCcs; application de recherche ct de récupération; cnrcgistrcmcnt de produits; catalogue 
Clectronique. 

1. INTRODUCFION 

Au deJa d'un demi-million de requétes d'inlormation 
sont traitées chaque année par les services consultatifs 
de Statistique Canada, et cc sans compter un nombre 
impressionnant de demandes adressées directement aux 
différents spécialistes en Ia matière. Cette tâche est de 
plus en plus contraignante et difficile. Les usagers et les 
clients de Statistique Canada ont des besoins qui vont 
des données spécifiques aux analyses socio-
économiques genériques alors que Ia gamme de produits 
et services offerts est en constante evolution. 

On pourrait s'imaginer une journéc typique au sein 
de services consultatifs de Statistique Canada comme 
suit. On recoiL une demande par courrier, on consulte les 
différents catalogues et la documentation dispomble 
sous Ia main, cherche l'information a partir des index 
pour ensuite localiser Ct reproduire les métadonnées 
appropriées. II est probable que les catalogues ou Ia 
documentation ne foumisse toute l'infonnation 
nécessaire a l'exécution de Ia demande. A ce moment on 
localise La publication pour en tirer Ia table des matières  

ou on consulte une personne-ressource. Le client peut 
alors recevoir une réponse a sa demande. Les demandes 
plutôt simples pourraient être réglCes directement au 
téléphone alors que les plus complexes seraient alors 
traitées comine illustrC ci-haut. 

Le volume de demandes que Statistique doit traiter 
demandait quc l'on organise les métadonnées sur nos 
produits et services a partir d'une base de donnCcs 
centralisée et dont chacun des intervenants pourrait faire 
des recherches et mieux servir notre clientele. Nous 
avons élaborer l'IPS pour ainsi fournir Ia gestion et 
l'accès aux métadonnées centralisées et organisées. Nos 
employés n'ont plus a maintenir leur propre centre de 
référence et Statist.ique Canada peut assurer un niveau 
de service plus constant a sa clientele. 

2. IFS : LE PARTENARIAT APPLIQUE 

A premiere vue, L'IPS pourrait CIre percu 
comme l'incarnation électronique du catalogue 
traditionnel et des catalogues spécialisCs devenus trop 

Louis Boucher, Division de Ia diffusion, Statistique Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0T6. 
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nombreux, Irop volumineux, qui demandalent beaucoup 
de travail Ct devenaient désuets le jour m&ne de leur 
impression. Sans contredit, nous avions besoin de 
catalogues plus intdlligents. En fait, l'IPS devait plutôt 
originalement servir a appuyer une politique 
administrative interne. 

En mal 1994, Ia gestion supérieure de Statistique 
Canada approuvait la Politique sur l'enregistrement des 
produits et service&'. Avec la croissance de la gamme de 
produits et services offerts par divers secteurs de 
l'organisation, Ia gestion sentait le besoin d'une certaine 
coordination et la consolidation dana ses activités de 
diffusion. En plus de certaines directives quant a Ia 
diffusion, Ia politique stipulait que s... tous lesproduits 
et services seront enregisrrés dans une base de 
données corporahve desproduits et services... At Suite 
a son adoption, une telle base de données emit élaborée 
par la Division de Ia diffusion Ct le processus 
d'enregisirement mis en place sous Ia gouverne de la 
Division du marketing pour I'ensemble de Statistique 
Canada. 

Nous avons realise rapidement Ic potentiel de ces 
mëtadonnées pour nos activités de diffusion et I'impact 
possible pour mieux scrvir notre clientele. Avec l'aide 
de nos services consultatifs, nous avons d'abord élaborC 
une application, a partir de Ia base de métadonnécs, qw 
pourrait faciliter leur tãche. Par la suite, les services de 
Ia bibliothCque se sont joints a I'initiative IPS avec des 
données additionnelles et un besoin en termes de 
catalogue. Dc par le passC, les services de Ia 
bibliothêque ont toujours Cté les maItres-d'oeuvre du 
catalogue de Statistique Canada. Plusieurs autres 
divisions de Statistique Canada se sont joints au projet 
depws et y ont grandement contribué. 

En bref, I'IPS n'est pas une solution voulue mais 
plutôt Ic fruit des opportunités reliées a la mise en place 
d'unc base de métadonnées corporative. L'IPS est 
devenu un outil de premiere ligne pour nos services 
consultatifs, I'assise de Ia production de notre catalogue 
et des catalogues spécialisés et une référence générale 
pour tout le personnel oeuvrant auprés de Ia clientele de 
Statistique Canada. 

3. DES METADONNEES AU BOUT 
DES DOIGTS 

Dans cc chapitre, nous allons brièvement illustrer 
l'étendue de l'information disponible via I'IPS et 
élaborer sur les sources de métadonnées. La plupart des 
métadonnées existaient avant l'IPS, elles étaient 
toutefois isolées et d'acces des plutot liznité. L'apport  

majeur de l'IPS a Cté de rassembler toutes ces 
mótadonnées et d'y amCnager des outils de rechezche 
efiicaces. Sans avoir a deterrer les métadonnées, l'IPS 
fournit aux usagers toute l'information disponible Ct 
misc a jour a travers l'organisation. Peut importe qui 
fournit de I'information, le mème outil nous permet de 
mieux servir notre clientele. 

Tel que mentionné auparavant, nous avons d'abord 
créé une base de données corporative qui par la suite a 
déclenché Ia conception d'un application de recherche 
couramment désignC IPS. La base de données 
corporative des produits et services contient les 
métadonnées des produits et services, les mCtadonnées 
sur les articles publiés en plus de contenir les 
identificateurs d'enquêtes et de series chronologiques. 
Ces identificateurs permettent aux usagers de mieux 
comprendre et utiliser nos données en connaissant les 
caractéristiques des enquétes et leur disponibilité en 
sCnes chronologiques. 

Les métadonn&es sur les produits et services de 
Statistique Canada sont la principale composante de 
I'IPS. Tel que décrit auparavant, le processus 
d'enregistrement assure la maintenance continue d'un 
repertoire organisé de tous les produits et services pour 
ainsi faciliter nos activités de diffusion. Par l'entremise 
de I'eniegistrement, les usagers retrouvent une intégrité 
de presentation et de prix a travers Ia gamme de produits 
et services de Statistique Canada. Les métadonnCes 
fadiitent I'intégration de produits et services en aidant 
les auteurs et Ies spécialistes en la matière a localiser et 
a consulter les produits et services existants ou en cours 
de développement. Nous pouvons ainsi mieux coopérer 
et mimmiser nos efforts et nos offres de produits et 
services a notre clientele. 

Nos services consultatifs reçoivent un nombre 
considerable de demandes d'information quant aux 
articles publiés par Statistique Canada. Ii a toujours Cté 
diflicile de localiser et de consulter Ia documentation de 
ces articles avant Ia misc en place de l'IPS. Au cours du 
développement de l'IPS, nous avons fait un effort 
particulier pour regrouper ou développer toutes les 
métadonnées nécessaires. Nos clients recherchent des 
métadonnées qui vont au-delà de Ia documentation des 
produits et services, us veulent en connaitre les sources. 

Afin de fournir un accès unique et ponctuel, l'IPS 
regroupe plusieurs sources de métadonnóes connexes 
aux produits et services. Les sources majeures de 
métadonnées disponibles par L'IPS proviennent des 
bases de données qui supportent Ic programme de 
publication et d'enregistrement et des fichiers de Ia 
bibliothèque. Les métadonnées sur les enquétes 
proviennent du Systême de Documentation des 
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5. LES METADONTJEES EN PLEINE ACFION Données Statistiques (SDDS) alors que le regisire de 
CANSIM fournit celles sur les series chronologiques. 

4. L'INFRASTRUCFURE DERRIERE L'IPS 

Après avoir brièvement décrit Ic contenu Ct les 
sources de l'IPS dans le chapitre précédent, nous allon.s 
maintenant discuter son côté technique. 

L'IPS est une application de type client-serveur qui 
vise a exploiter Ia puissance et Ia fonctionnalité des 
ordinateurs personnels fonctionnant avec Windows. En 
plus, IPS repose sur les avantages de maintenir un 
repertoire centralisé de metadonnées sur les produits et 
services de Statistique Canada. Le système IPS compte 
trois composantes, les fichiers sur le poste de travail, les 
fichiers sur le serveur de réseau local et les metadonnées 
qui se Irouvent sur le serveur central. 

La composante sur le poste de travail 
Votre poste de travail contient Ia partie cIient de la 
technologie Searchserver de Fulcrum en plus des fichiers 
ODBC Ct quelques fichiers systèmes Windows. le 
montant d'espace de disque dur requis est d'environ 
1.54 megaoctets. 

La composante sur le réseau local 
Votre réseau local contient les fichiers utilisés pour 
supporter Ia partie 'client de l'application elle-méme. 
Ceci inclut les fichiers d'aide en ligne, le dictionnaire du 
recensement, les fichiers de Ia CTI-F, les fichiers de 
support aux roues de mots ainsi que le fichier 
d'exécution lui-méme. Ces fichiers (environ 4.68 
megaoctets) doivent maintenues dans un repertoire dont 
tous les usagers de l'IPS ont accès (pour un maximum 
de protection, ces fichiers sont en mode lecture 
seulement). 

La composante serveur 
Le serveur central contient l'information qui apparalt a 
votre écran ala suite de l'exécution d'une recherche avec 
IPS. Ii contient aussi les fichiers "serveur" de 
SearchServer et tous les fichiers d'indexation qui 
permettent les activités de recherche et de récupération 
rapide. 

La seule autre composante du système consiste en 
des lignes de communications. Ce système a été conçu 
afm de minimiser Ia circulation sur le réseau. 

Nous avons déjà beaucoup discuté de cc qui se 
passe derriere le rideau et dont les usagers de l'IPS sont 
peu conscients alors qu'ils foumissent des services de 
consultation a leurs clients. Prenons maintenant 
quelques instants pour scruter l'écran et explorer 
certaines fonctions disponibles sur l'IPS. En bref, L'IPS 
fount un accès unique a plusieurs sources de 
métadonnées de Statistique Canada et permet aux 
usagers de chercher Ct compiler des listes détaillées sur 
nos produits et services afin de satisfaire Ia demande. 
Pour faciiter de telles tâches, de nombreux outils Ct 
facilitateurs ont été incorporé a l'IPS. L'LPS comprend 
trois écrans debase, a savoir l'écran principal, la liste de 
résultats et l'écran des métadonnées. A Iravers ces 
écrans, des menus déroulants et des boltes de dialogue 
fournissent tous les outils et les facilitatcurs nécessaires. 

L'écran principal de l'IPS est constituë de quatre 
composantes, Ia barre de menu standard, la barre 
d'outils, Ic panneau de recherche et une carte de 
xsultats. La barre de menu standard fonctionne comme 
la plupart des applications Windows et présente des 
menus déroulants pour les commandes et fonctions 
disponibles. Une fonction particulièrement intéressante 
consiste en Ia possibilité de passer d'une la langue de Ia 
base de données a l'autre (francais-anglais) sans avoir a 
démarrer une nouvelle session de recherche. Dana Ia 
mesure oà II n'est pas possible de savoir a l'avance Ia 
langue du client qui nous appelle, cette fonction est des 
plus utiles afin de servir noire clientele dana Ia langue de 
Ieur choix. 

La barre d'outils facilite l'accès a de nombreuses 
commandes et fonctions et se retrouve sun thus les autres 
écrans. II est possible de gérer l'ensemble de nos 
recherches en les sauvegardant, les récupérant ou en 
ayant accés aux plus récentes recherches directement. 
Des outils de référence comme le dictionnaire du 
recensement et Ia classification type des industries sont 
présentement disponibles pour consultation interactive 
a l'intérieur môme de I'IPS et nous songeons a en ajouter 
plusicurs autres sous peu. La barre d'outils donne accès 
a l'aide en ligne via le bouton Guide a ['utilisation de 
l'IPS'.. 

Le panneau de recherche permet aux usagers de faire 
des recherches des plus complexes en utilisant des 
opérateurs booléens. Vous pouvez diriger votre 
recherche a travers les mots partout, les titres, les sujets, 
les auteurs et le medium recherché, parmi plusieurs 
autres alternatives. L'usager peut entrer directement ses 
critéres de recherche ou les sélectionner a partir de listes 
déroulantes (roues de mots). Par exemple, on peut faire 
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une recherche stir 'emploiu et uchômage. dans les mots 
partout en association avec scolaritè* comme sujet CL 
seulement sur CD-ROM*. Les produits et services 
présentés seront ceux qui correspondent a tous ces 
critéres de recherche. 

Nous retrouvons finalement sur l'écran principal une 
carte de résultats. A la suite de chaque recherche, l'IPS 
foumit le résultat préliminaire de la recherche en 
affichant Ic nombre de produits et services qui satisfont 
cette recherche. Ce pointage a plusieurs objectifs. 
Prnièrement, vous savez si votre recherche a été vaine 
ou non et vous indique Si VOUS devez rajuster vos 
critires. Deuxièmement, on minimise la circulation 
entre votre poste de travail et Ic serveur principal en 
n'effectuant que le cotnpte plutôt que La recherche en 
elle-même. Les résultats sont présentés par medium, a 
savoir combien de produits imprünés, d'articles, de 
series chronologiques, de produits électroniques et ainsi 
de suite correspondent a votre recherche. 

Vous accédez au deuxiCme Ccran,, celui de Ia liste de 
résultats, ai sélectionnant une ou toutes les categories de 
Ia carte de résultats. C'est là oà vous retrouvez une liste 
organisée de produits et services pour votre recherche. 
Pour chaque item, on y retrouve le titre, l'identificateur 
Ct le rang (pointage déterminC a partir du nombre 
d'occasions oâ le ou les critères de recherche sont 
presents dans les mCtadonnCes pour cet item). Cette 
liste peut être réorganisée par rang, titre ou identificateur 
an besoin. Les cnteres de recherche sont sur lignCs clans 
le titre. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs items 
a partir de cette liste. 

Jusqu'à present clans I'exemple décrit, l'IPS a utilisé 
les métadonnées en arriCre-plan sans trop les presenter 
a l'usager. C'est en sélectionnant un ou plusieurs items 
de Ia liste de résultats quc l'IPS reproduit les 
mét.adonnées sur I'écran des métadonnées. Pour chaque 
item sélectionné de La liste, l'IPS affiche toute 
I'information disponible sur cc produit ou service. Vous 
pouvez vous déplacer a travers le document (terme 
suivant ou précédent) ou aller a tin autre document, si 
vous en avez sélectionné plus d'un de Ia liste. Vous 
pouvez aussi copier le texte ou une partie Si nécessaire 
et l'utiliser dans votre logiciel de traitement de textes 
favori. De plus, ii est possible de poursuivre avec une 
recherche intuitive a partir d'un document en y 
choisissant tin mot ou groupe de mots et ainsi démarrer 
une recherche plus approfondie. 

L'écran des métadonnées donne aussi accès aux 
autres métadonnCes connexes au document prCsentC. 
Par exemple, lorsqu'approprié, les métadonnées stir les 
enquêtes, les versions électroniques ou les series 
chronologiques sont disponibles par l'entremise des  

boutons de produits connexes. 
L'IPS permet de génCrer plusieurs formats de sortie 

pour les métadonnées I partir des différents Ccrans de 
base. II est possible d'imprimer directement, de créer 
des fichiers texte ou de générer des fichiers en SGML. 
La selection des items se fait soit en choisissant le 
document courant, soit en marquant certains documents 
ou en stir lignant des parties du document. Des formats 
de sortie pour les descriptions courtes et longues des 
produits et services ainsi que pour les listes sont 
prCdéfénis. II est de plus possible de gCnCrer des mini-
catalogues ou fournir toute l'information nécessaire an 
catalogue génCral. 

6. DEVELOPPEMENTS A VENIR 

L'IPS est actuellement utilisC par Ic personnel de 
Statistique Canada mais sera sous peu disponible an 
public via noIre site Internet et vraisemblablement 
reproduit sur CD-ROM. L'IPS en est a ses premiers pas 
Ct saura bénéflcier de nombreux développements I venir. 
Parnu ces développements, certain aspects retiennent 
notre attention. 

L'IPS bénCficiera d'un apport de nouvelics 
métadonnées pour assurer Ia pleine couverture des table 
de matiéres et des articles, entre autres. Nous sommes 
deja I développer tin thesaurus pour faciliter Ia recherche 
par l'utilisation de terminologie normaliséc. Un accès 
plus répandu a l'intérieur de Statistique Canada et au 
public gCnéral via Internet et CD-ROM permettra au 
personnel et I Ia clientele d'avoir un meilleur aperçu des 
mCtadonnées disponibles. Nous espérons que 
I'accessibilité accrue I ces métadonnées incitera nos 
usagers et clients a mieux comprendre et utiliser nos 
prodwts et services ainsi que nos données. 

Dans un avenir rapproché, Statistique Canada verra 
a rapprocher ses initiatives de métadonnCes et 
d'entreposage de données, dont l'IPS et I'outil de 
recherche thématique. Une telle interaction entre ces 
initiatives bénéficiera I l'ensemble de Statistique 
Canada et encore plus important, verra a fournir a nos 
usagers et clients tine meilleure comprehension de nos 
produits ct services. L'IPS est un exemple 
encourageant de cooperation et de synergic entre les 
nombreuses divisions de Statistique Canada et saura 
sürement continuer a générer une approche creative et 
des objectifs partagés. 
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COMMENT REUSSIR SUR LES MARCHES SANS BOULE DE CRISTAL 

U. de Stricker t  

RÉSUMÉ 

Les organines statistiqucs, pcu importe comment its percoivent leurs rôlcs, font partie du secteur de l'information, parce 
quits dãtiennent des données de grande valeur. Le secteur de l'information se distingue par une evolution technologiquc 
rapide et importante, dont Ics diverses consequences sont dCterminantes : les clients exigent des produits d'information de 
plus en plus commodes et flexibtes, et les nouvelles technologies dc collecte Ct de distribution de donnács augmcntcnt Ia 
concurrence. Or, une facon de prospérer dans unc branche d'activité risquóe consiste a miser stir les partcnariats avec 
dautres intcrvcnants dans Ic but dexploiter et de bonifier les competcnces et Ics donnécs disponibles. 

MOTS CLES: 	Concurrence sur Ics marches; evolution technologique attentes des clients. 

1. LE SECFEUR DE L'INFORMATION 

Fin octobre, 11nformarion industry Association - 
un groupe industriel influent établi a Washington en 
1968 - a tenu sa conference annuelle a Toronto. 
Plusieurs conférenciers se sont rdjouis du fait qu'â Ia fm 
de Ia décennie le secteur de Finforination constituerait un 
segment de I'économie représentant 20 % du PNB des 
Etats-Unis. 

Deux choses me frappent : primo, c 'est que 20 % 
équivaut a un bon morceau du PIB; secundo,je suis ici 
pour vous en parler. Je ne suis par certaine qu'on 
m'aurait invitée a presenter un exposé au Symposium ii 
y a cinq ans, sur le sujet de Ia commercialisation de 
l'information. Mais Ic monde a change. 

II n'y a pas si longtemps, les organismes publics du 
domaine de Ia statistique diffusaient principalement 
leurs données a l'intention des intérêts pour le compte 
desquels celles-ci avaient été recueillies. Mais ce nest 
plus le cas. Aujourd'hui, les organismes statistiques font 
partie du secteur de I'information - que cela les 
enchante ou les rebute. 

Cette branche d'activité toute récente impose de 
nouvelles règles et de nouveaux défis, offre de 
nouveaux débouchés et attire des conférenciers comme 
moi, qui viennent exposer leurs vues a l'occasion 
d'événements comme le symposium qui me sert de 
tribune aujourd'hui. 

Evidemment, le monde de ('information n'est pas de 

tout repos. II nous oblige a harmomser des impératifs 
apparemment contradictoires comme Ia nécessité 
d'encaisser des recettes et dassurer a la fois Ic bien 
public, de preserver l'intégrité de I'organisation et de 
tirer parts d'actifs de grande valeur. 

Par ailleurs, si lampleur des défis a relever vous 
intimide, vous avez su reconnaltre, au cours de cc 
symposium, I'objectif fondamental du secteur de 
I'infonnation, qui consiste a répondre aux besoins Ct aux 
attentes de Ia clientele. Or, si votre MISSION consiste a 
diffuser, de la manière et au moment opportuns, des 
produits et services conformes aux exigences de vos 
clients, vous devrez, POUR REUSSIR, assurer Ia 
'endabthté des produits et services offerts. Je n'ai pas 
de recettes magiques, mais j'ai néanmoins consulté ma 
boule de cristal et j'espêre que les messages que j'en ai 
tires vous aideront a garantir, en pennanence, La valeur 
marchande maximale de vos produits et services. Nous 
oeuvrons dans un secteur difficile, qui se distingue par 
des changements plus rapides et plus profonds que tout 
cc qu'on a pu voir jusqu'ã present. 

2. PREMIER MESSAGE DE LA BOULE DE 
CRISTAL 

Ma boule de cristal ma iransmis deux messages. 
Voici le premier : ATTENTION AUX CLIENTS et, 
parallèlement, MEFIEZ.-VOUS DES VACHES 

Ulla de Stricker, de Stricker & Associates, 3934 Selkirk Place, Mississauga (Ontario), L5L 3L5, 
tél: (905)820-4525. 
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SACREES. II concerne lincidence de La technologic sur 
les attentes que nourrissent les consommateurs de 
produits dinformation, et les relations avec Ia clientàle. 

Je constate que Fappétit pour linformation s'accroIt 
de maniâre exponentielle a mesure que Ic volume 
d'information disponible augmente. Or, cc n'est pas de 
renseignements quelconques, présentés dans 
d'emballages quelconques qu'on veut, mais de 
flexibilité, de variété et de commodité, ainsi que d'une 
longueur davance sur la concurrence. Les clients veulent 
recevoir automatiquement linformation correspondant 
I leur profil d'intérêt; ils veulent pouvoir manipuler les 
donnécs exactement comxue ils l'cntendent, différemment 
scion ics exigences du moment. ils refusent de perdre du 
temps et exigent au besoin, un solide soutien technique. 
Parfois, ils veulent des services d'interprétation Ct 
danalyse; I d'autres moments, ils preferent analyser eux-
mêmes Les donnëes de base. II se trouve quiIs disposent 
des outils logiciels nécessaires pour exploiter les 
données qui les intéressent et quils en obtiendront de 
nouveaux, I mesure que ies sociétés de services et 
d'ingénierie en informatique pourront satisfaire leurs 
exigences en la matiêre. 

Ces traits généraux des utilisateurs de données sont 
presents, a divers degrés, chez l'ensemble de la clientele, 
dont le spectre s'étend des écoliers aux professeurs 
duniversités et aux professionnels, en passant par Ic 
grand public (indéperidamment de ce qu'on entend par 

cette vague notion). Le stratagéme consistera, bien sCr, 
I offrir I chaque type de client La possibilitC de trouver 
La combinaison precise des attributs qui 1w conviennent 
le micux en termes de contenu, de mode de diffusion, de 
facilité de manipulation et de pnx. Les services 
dinformation généraux ne conviendront pas aux clients 
de l'avenir, et les difficultés inhérentes au 
développement d'une infinie variété de services 
personnalisés soulignent la nécessité d'apporter un soin 
extreme a Ia strategic en matiere de diffusion. 

Les clients ne tolérent plus cc que j'appelle les 
vaches sacrCes *, situation découlant du gonflement 

sans précédent des exigences des utilisateurs de données. 
En dehors d'un certain niveau d'exactitude, de fiabilité et 
de nouveauté, les clients n'ont que faire des rêgles et des 
idéaux méthodologiques des organismes statistiques I 
l'égard de lcurs données; curieusement, ils sont 
seulement désireux d'obtenir les renseignements dont us 
ont besoin pour faire leur travail. Mes coliègues aiment 
dire laissons Ic client decider de cc qui est assez bon 
pour 1w - assez boa pour 1w permettre d'atteindre les 
objectifs qu'il s'est donnés. 

Dans cette perspective, nous, les professionnels de 
Finformation, ulilisons souvent comme exemple cc qu'on  

appelle le continuum d'information.. Les clients qui 
vaiorisent les renseignements immCdiats (p. cx. le 
budget fédéral quelques secondes aprCs sa presentation, 
les nouvdlles en temps reel) ne s'intéressent pas au mode 
de presentation, aux erreurs typographiques, I l'absence 
ou I La presence de raffinements éditoriaux; par contre, 
les clients qui valorisent lanalyse, Ia structure du 
message et les cornmentaires réfléchis sont généralement 
disposes a attendre quelques minutes, quelques heures, 
voire des mois pour obtenir cc qu'iis veulent. En régle 
générale, les éditeurs s'aperçoivent qu'ils peuvent livrer 
Ia marchandise et gagner de l'argent I vendre de 
linformation aux différents points du continuum, qul va 
des données immédiates mais brutes aux 

informations tardives mais soignées *. Le fait est que 
les clients veulent choisir eux-mêmes en sachant 
parfaitement cc qu'ils obtiennent (p. cx., ces données 
proviennent d'un petit échantillon tire ii y a trois ans 
et.. .'). L'acceptabilité des donnóes depend de leur 
finalité. 

Alors, que veut dire pour vous cc premier message? 
A mon avis, il signifie que votre avenir depend non 
seulement de Ia connaissancc intime des bcsoins de vos 
clients, mais également du maintien de communications 
continues avec eux, afm que vous ne perdiezjamais de 
vue les modes qu'ils privilégient en matiêre de diffusion 
de données. Auliement dit a I'heure actuelle, vos clients 
sont en mesure d'apprécier vos prodwts an moment oü 
ceux-ci sortent de vos bureaux ou de vos usines, aprCs 
une période de développement ardue d'une durée plus ou 
moms longue - parfois des mois ou des années. Mais 
I I'avenir, vos clients (ou leurs agents qui sont plus 
proches d'eux que vous ne l'êtes) voudront participer aux 
efforts de votre entreprise et tenter de determiner avec 
vous les points du continuum a qui se prêtent Ic mieux 
I lextraction des donnCes et, Ic cas Cchéant, les 
compromis que vous devrez faire concernant les 
conventions de votre entreprise. 

3. DEUXIEME MESSAGE DE LA 
BOULE DE CRISTAL 

Le second message est Ic suivant : SOYEZ A 
L'AFFUT DE LA CONCURRENCE IMPREVUE et, 
parallélement, TROUVEZ-VOUS DES 
PARTENAIRES. Ce message conceme l'impact de Ia 
technologie sur le positionnement des organismes 
statistiques ou des ministéres dans le marché de 
i'information. 

Vous ne serez pas surpris d'apprendre que tout 
sentiment de sécurité I l'égard du positionnement de 

224 



votre organisation vis-à-vis de Ia concurrence ne peut 
être qu'un leurre. La technologie accroIt de manière 
exponentielle les possibilités qw, a leur tour, créent de 
nouveaux débouchés pour vous Ct de nouveaux choix 
pour vos clients. Ainsi les occasions favorables qw 
s'offrent a vous sur Ic marché de l'information soifrent 
également a d'aulres organisations - dont certaines 
pcuvcnt mieux que vous s'adapter a la compression des 
calendriers de production qui se mesurent maiiitenant en 
semaines alors quiIs s'étiraient naguére sur des mois ou 
des années. 

J'ai dégagé C1NQ aspects du message de ma boule 
de cristal stir les effets de la technologie: 

Premièrement, la collecte de données et la 
constitution de bases de données ne sont plus l'apanage 
exclusil dun petit nombre d'organisations privilégiées. 
La technologie permet aujourdthui de recueilhir 
facilement des donnécs a faible coüt, ci parfois celles-ci 
sont tout simplement des produits dérivés dautres 
activités. Par exemple, tout comme l'invention du code 
a barres des supermarchés pour faciliter la tâche des 
caissiers a permis d'obtenir des renseignements précieux 
sur les habitudes de consommation, on petit facilement 
imagmer que la technologie des satellites utilisée pour 
suivre les objets mobiles pourrait servir au contrôle de Ia 
circulation. Dc Ia méme maniôre, Ia technologie 
interactive de l'Internet petit executer, aisément Ct i bon 
marché, des tâches visant a regrouper des inlormations. 
Les progrês de Ia technologie de Ia cäblodistribution ci 
de la téléphonie accroItront les possibilités au chapitre 
de Ia collecte de données sur les transactions des 
ménages et des entreprises; ci ainsi de suite. En l'absence 
de données bon marché ci facilement accessibles auprés 
des sources évidentes, le marché se chargera de créer les 
sources de remplacement dont il a besom. 

A propos, permettez-moi de metire en relief tin 
phénoméne particulier que mon collègue américain, 
Stephen Arnold, appelle Ia Network Publishing * 
(edition par réseau) dans un livre a paraItre traitant des 
nouveaux médias d'information. Rendue possible par 
linfrastructure de rCseau dont I'Internet est un bon 
exemple, Ia cNetwork Publishing ou, Si VOUS préférez, 
Ia creation de contenus en collaboration, sigmfie que Ia 
diversité des noeuds dun réseau peut contribuer au 
développement d'une ressource de données commune. 
Nombre de ressourccs d'information disponibles stir 
l'Intcrnet illustrent le type de structure dont 11 sagit; par 
exemple, des informations sont recueillies ou créées 
clans de nombreux sites, après quoi le réseau rassemble 
le tout en tine entité virtuelle apparaissant a l'utilisateur 
comnie tine ressource unique. On voit facilement 
comment un réseau de participants répartis aux quatre  

coins du pays pourrait rassembler tine base de données 
commune contre tine certaine forme de compensation ou 
tout autre facteur de motivation (p. cx., une visibilité 
accrue, facteur d'incitation d'cxtréme importance de nos 
jours). Je ne propose rien de révolutionnaire; mais ma 
proposition rend possible Ic déploiement d'efforts a 
grande échelle (des efforts équivalant a 
l'accomplissement d'une tâche quasi-impossible comme 
de convaincre l'ensemble des livreurs de journaux du 
pays de vous dresser Ia liste des marques et modéles des 
voitures garées stir les voles d'accés de [cur parcours, de 
vous décrire Ic contenu des boItes bleues, le nombre et 
l'âge des enlants, Ia race ou l'espècc des animaux 
domestiques, etc.). 

L'accroissement fabuleux du nombre d' agents 
logiciels qui envahissent l'lntemet I la recherche de 
toutes sortes de choses est un autre facteur d'incitation. 
Comme le contenu du Réseau W3 double environ tous 
les 24 jours, Ia quantité de données accessibles aux 
recherches de ces agents n'est pas I dédaigner... 

Auire ëlément a considérer: les éditeurs de bases de 
donnécs traditionnelles cherchent a déléguer aux 
machines un travail jusqu'ici dévolu aux humains, de 
maniére I pouvoir exploiter des volumes toujours 
croissants de données et a maximiser la productivité en 
réservant les facultés du cerveau humain a des tIches 
d'analyse et de créativité, plutöt qua des corvées 
ingrates ci fastidieuses comme l'mdexation Ct Ia 
classification. Ii se peut que les textes indexes par une 
machine ne soient pas aussi bien indexes qu'ils Ic 
seraient par tin spécialiste de l'édition, mais cc dernier 
travaille beaucoup plus rapidement Iorsqu'il s'attaque I 
un texte après que la machine y a jeté tin premier coup 
d'oeil. Vous avez étá témoins, au cours des ans, d'une 
evolution si.milaire des bases de donnécs statistiques, et 
vous ne serez pas étonnés d'apprendre qu'un des 
prochains grands secteurs d'intérCt est I'application des 
logiciels a des tAches qu'on effectue encore 
manuellement, cc qui nous laissera du temps pour nous 
occuper des défis que posent les exigences de La 
clientele. 

Le second aspect du message sur la technologie est 
que la manipulation et la distribution de données ne 
relévent plus du domaine exclusif d'organisations vouées 
a l'exploitation de bases de données, offrant des services 
directement accessibles par ligne commutée; l'explosion 
des applications que ['on retrouve stir l'Internet Ct Ia 
puissance grandissante des machines des utilisateurs 
sont responsables de cette evolution. L'architecture de 
réseau TCP/IP a tranquillement distance les technologies 
d'IBM et de Novell; tin logiciel (Mosaic/Netscape) créé 
en laboratoire I Genève, I I'été 1993, est devenu Ic 
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uinoteur de flnteznet que nous connaissons aujourd'hui, 
transformant un environnement axe sur Ia connectivite 
en tin environnement d'applications. Quiconque dispose 
d'un ordinateur le momdrement performant et de 
logiciels faciles a utiliser peut se lancer dans l'édition et 
la collecte de données stir le Net, et diffuser de 
l'information et des documents dont Uapparence haut de 
gamme rivalise avec tout cc que peut faire une firme 
spócialisée en graphisme; et cela, en tine fraction du 
temps que mettraient des professionnels a sortir le 
produit. 

L'incidence économique des transformations 
précitécs est que, les impératifs financiers des nouveaux 

éditeurs Ctant différents de ceux des grandes 
entreprises, on constate tine pression a La baisse stir les 
prix Ct une adaptation conséquente des attentes de La 
clientele a cet égard. Avec moms de fmesse, je dirais que 
les clients ont l'esprit critique et s'attendent a obtenir cc 
qu'il y a de mieux pour leur argent, même pour trés peu 
d'argent. Macrorecettes pourraient bien un jour runer 
avec microprix. 

Le troisième aspect du message stir Ia technologie 
est que les logiciels favorisent une intimité accrue entre 
les vendeurs et les acheteurs. Par exemple, les sociétés 
Cmetirices de cartes bancaires et de cartes de credit et 
leur clientele peuvent se reier beaucoup plus étroitement 
si l'ordinateur des clients peut parler directement avec 
l'ordinateur de la banque (de La compagnie aérienne ou 
de l'cntreprise de location d'automobiles). Limpact de La 
fidélisation de Ia clientele est evident, comme le sont les 
nouvelles possibilités offertes en matiêre de collecte de 
données. 

La capacité de communication avec La clientele se 
perfectionne constaxnment, et cette donnée est Ic 
quatrième aspect du message sur Ia technologie. Par 
exemple, les brochures coüteuses en couleur sont 
devenues pur gaspillage et sont rcmplacées par des 
brochures électroniques mises a jour en temps reel; 
I'exactitude des méthodes de ciblage s'accroit 
constamment a mesure que les méthodes de marketing 
permettent d'atteindre Ia communauté virtuelle des 
clients, par-delà I'espace physique. 

Le cinquième aspect est lie a Ia transition que lon 
constate entre une technologie simple, fondée stir Ia 
connectivité et La nouvelle technologie axée sur les 
applications . II n'est pas étonnant que linternet soit tin 
lieu illustrant au mieux cette evolution et, a mon avis, 
l'Internet démarrera vraiment Ic jour øà de nouveaux 
progiciels comme Java et Blackbird seront largement 
répandus. Par exemple, des intéréts suisses offrent 
actuellement sur l'Internet un fichier d'archivage 
concernant le change stir les devises, qui possède des  

capacités de calcuL Des outils comme Java permettent 
aux utilisateurs de demander un service d'alerte qul se 
dCclenche dans certaines conditions, dexaminer des 
cotes en temps reel, de faire des offres, etc. 

Les nouveaux outils créeront tine plate-forme 
commerciale caractérisée par des sites fonctionnant 
comme des aimants , capables de regrouper tous les 
participants intéressés a un domaine virtuel particuuier. 
Peimettez-moi d'illustrer cette situation par un exemple 
neutre pris dans le domaine du jazz, que vous pourrez 
fadilement transposer clans votre propre domaine 
admeuons qu'une ressource contenant des feuilles de 
musique et des enregistrements de jazz soit misc a votre 
disposition sons forme numCrique dans un site de 
lIntemet. Disons qu'un commanditaire organise tin 
forum dtéchanges $ oü les collectionneurs de jazz 
peuvent acheter et vendre, Ct généralement faire 
connaltre a leurs collègues cc qu'ils recherchent. On fera 
l'hypothése qu'il y a également, pour les étiquettes des 
enregistrements, tin comptoir rellé au site. Supposons 
même qu'un studio d'enregistrement participe a 
ltévénement, offrant, sur demande, des enregistrements 
qui seraient autrement inaccessibles, accompagnCs de 
fichiers types audios. Supposons encore que des 
historiens y ajoutent photos et archives vidéographiques 
d'interprétations ou de spectacles. Ajoutons que des 
musicologues et des responsables de département de 
musique d'universités du monde entier ont encourage 
leurs professeurs et leurs Ctudiants diplômCs a verser les 
résultats de leurs recherches aux fichiers darchivage, 
toujours croissants, de contenu original (sommaires 
gratuits, texte integral moyennant des frais). Disons 
encore qu'un fabricant d'instruments de musique decide 
Cgalement de participer. Que dirait-on d'un programme 
de concert, d'un programme de visites guidées et d'un 
service de reservation pour des groupes spécialisés en 
jazz? Dun catalogue spécialisé d'ouvrages et dautre 
materiel de recherche? Dc La lists des musées de la 
Nouvelle-Orléans? D'une cooperation en vue de 
composer de Ia musique? Et si Panimateur de visites 
organisait des visites spécialisées stir des sites 
historiques pour les mordus du jazz? Et pourquoi pas 
une cooperation en vue de composer de la nouvelle 
musique de jazz? Etc., etc. Je pense que vous pouvez 
maintenant vous faire une idée des débouchés possibles 
en cc qui a trait aux environnements informatifs portant 
sur Ic genre de données quc vous diffusez - c'est la 
notion de supermarché raffmée jusqu'à devenir de Part... 
Rappelez-vous que toute cette activitC, tant scolaire que 
commerciale, a lieu dans tin espace virtuel, grace aux 
outils disponibles et exécutables stir I'lnternet. 

226 



4. LES BONNES NOUVELLES 

Tout ccci pour dire qu'il faut absolument guetter La 
concurrence là oü l'on n'aurait jamais pensé regarder. 
Une foule d'organisations que vous n'auriezjamais révé 
de retrouver parmi vos concurrents sont soudain 
capablcs de rassembler et de manipuler les données que 
vous aviez crues votre domaine exciusif et de diffuser 
des renseignements et des solutions a des gens que vous 
avez toujours pris pour vos clients. IBM, Wang, 
Wordstar et mime Microsoft ont appris que le 
positionnement sur les marches n'est pas durable sans 
uric constante vigilance. 

Y a-t-il du positif a notre nouvelle situation? 
Certainement. Tout le monde a probablement compris 
pourquoi le prochain panel traite de partenariats. Mon 
experience du secteur - mettons de côté Ia boule de 
cnstal - me dit que, dune façon ou d'une autre, pour 
prospCrer dans le secteur de l'infonnation, Pintervenant 
doit trouver des partenaires et des allies qui l'aideront a  

garder uric longueur d'avance sur La progression 
irresistible des technologies qui, autrement, risqueraicnt 
de le mettre rapidement hors jeu; qui l'aideront aussi a 
exploiter ses informations et ses compCtences, sans 
compter que partenaires et clients tireront également 
profit de l'accroissement des dCbouchCs qui s'ensuivra. 

La technologie n'est pas Ic fruit du hasard. Elle 
s'ennchit de l'énergie des gens qw Putilisent Ct Ia 
développent pour leurs propres fms. Pour bâtir votre 
réussite sur La technologie plutôt que de voir cette 
derniôre comme un probléme, il vous faut tirer parti de 
tout cc que les autres ont fait pour lexploiter 
avantageusement et apporter une contribution qui 
augmentcra encore Ia valeur de cc qifelle peut donner : je 
pane évidemment de vos donnCes et du capital 
intellectuel que vous aurez investi en elles. 

C'est drôle : a la conference de l'Jnformarion 
Industry Association, j'ai remarqué que les cadres 
supCrieurs des entreprises du secteur de Finformation 
Ctaient du même avis que moi. 
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Des données a l'information - méthodes et systémes 
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LANDDATA BC : LE PASSÉ ET L'AVENIR 

G. Sawayama, H.A. Kucera et E. Kenk' 

IESuME 

Lea intcrnautes ne tarisscnt pas déloges sur ics vertus démocratiqucs de lautoroute de l'information mais ils oublient quc 
Ic commtm des mortals eat d&outé par Ia complexité de léchange dune poignéc de mains sur ordinateur, via Ic téléphone. 
Lea nouveaux systémes d'exploitation quon voit poindre i I'honzon promettent de simplilicr Ic rituel des branchcmcnts 
point a point Mais ensuite? Comment trouver cc que Ion cherche? Commander Ct recevoir lea donnécs pourrait bien 
devenir banal, mais tirer qucique chose de sense de cc quon unit par télécharger sQrcment pas. LandData BC eat une 
infrastructure de services dinformation (un système de contrôle dc Is circulation, et non un poste de péage) mis au point 
per Macdonald Dettwiler pour Ic gouvernement de Is Colombie-Britanriiquc. Un prototype dc cc système qui vcille a Is 
consultation, a Is diffusion et è lintégration des données spatiales (gáographiques cE textudiles) eat en usage depuis mai 
1993. La misc au point et lexploitation du prototype nous ont donnC quciqucs lcçons utilcs qui Sc rcflCtcront dana nofre 
approche technologique et administrative, I mesure que Is version commcrcialc du produit se concrétisc. 

MOTS CLES: 	Donnécs spatiales; LandData BC; infrastructures de services d'information. 

1. INFRASTRUCTURES DE SERVICES 
D'INFORMATION 

Si les émetteurs hyperfréquence, les cables a fibres 
optiques et les systêmes de commutation complexes 
définissent l'infrastructure maténelle popularisée sous 
lexpression ,tautoroute de 1'information, on pourrait 
considérer LandData BC 2  comme une infrastructure de 
services permettant d'accéder a des programmes 
(données, applications et representations) ou de relayer 
ceux-ci par lautoroute de Finformation, en Colombie-
Britannique. 

L'implantation d'une telle infrastructure de services 
suppose deux choses : convaincre les institutions qw 
disposent d 1importantes banques de données a adherer 
au programme CL amener les abonnCs qui désirent s'en 
servir a en faire autant. Vers le milieu des années 70, 
Willis Roberts et Angus Hamilton3  ont pane de courtage 
de linformation pour décnire cette maniére classique de 
jumeler l'offre et Ia demande. En réalité, cependant, ii 
existe un troisième aspect, a savoir l'épanouissement des 
services a valeur ajoutée qui font le pont entre l'offre et 
la demande. Le ddfi pour les infrastructures de services 
d'information consiste a synchroniser Félaboration de 
leurs composantes, parallelement aux investissements 
dans Uinfrastructure physique. Bill Gates et ses  

homologues se trouvent aujourdhui au meme point quc 
les grandes chamnes de télévision an debut des années 50. 

Les infrastructures de services d'information 
peuvent jouer deux roles : proposer des répertoires 
structures de fournisseurs de donnécs et de leurs 
produits, et acheminer les données du fournisseur I 
I'utilisateur. Une infrastructure bien concue offrmrait des 
rayons auxquels des tierces parties pourraient venir se 
fixer aim d'mcorporer leurs services a valeur ajoutéc I 
l'infrastructure. Des experts (humains ou mécaniques) 
s'occuperaient du tn, de Ia transformation, de 
I'mtégration, de Ia visualisation et, dans certains cas, de 
la prise de decisions aim de dispenser aux 
consommateurs des services extCrieurs aux données. 

Les infrastructures de services d'information 
exigeront mm investissement qui viendra de trois sources: 
les foumisseurs de données qui souhaitent 
commercialiser leurs produits, les abonnés qui désirent 
accéder aux donnèes CL les promoteurs de l'infrastructure 
matérielle qui recherchent des programmes a véhiculer. 

2. LE GOUVERNEMENT EN TANT 
QU'INVESTISSEUR 

On pourrait se demander si les forces du marchC 
justifieront I cues seules linjection rapide de sommes 

Gary Sawayama, Henry A. Kucera, et Evert Kenk, Geographic Data BC, British Columbia Ministry of 
Environment, Lands & Pañs, 1802 Douglas Street, 4 floor, Victoria, (Colombie-Bntannique) Canada, V8V I X4. 
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élevées dans Finfrastructure matérielle et l'infrasiructure 
de services. L'administration actuelle des Etats-Unis 
saisit lrôs bien Ia symbiose qw existe entre ces deux 
éléments Ct l'importance stratégique de chacun d'eux. 
Elle la démontré par l'mtérêt qu'elle porte a Ia National 
Spatial Data Infrastructure. 

En 1989, le gouvemement de Ia Colombie-
Britannique s'est engage a crCer une infrastructure de 
services dinlormation après avoir compris lexistence 
d'un besoin opCralionnel qui, si on parvenait a le 
satisfaire, présenterait un potentiel stratégique sur Ic 
marché. La dCpendance de I'economie provinciale a 
l'égard des ressources naturelles, les dCbats acrimonieux 
qu'engendre lexploitation soutenable des terres d'un 
bassin hydrographique a I'autre et les revendications 
territoriales des Autochtoncs ont tous fait couler 
beaucoup d'encre. 67  

Ies méthodes spéciales ayant pour but de recueillir 
les donnCes qui devaient étayer les decisions étaient 
inadéquates. C'est pourquoi l'administration de La 
Colombie-Britannique s'est efforcé dlaborer une 
infrastructure de services d'information sur les terres qui 
couvrirait toutes les bases de données pertinentes du 
gouvernement provincial. Des centaines de services 
publics de Ia Colombie-Britannique investissent chaque 
année 50 millions de dollars pour recueillir des données 
spatiales; en outre, cette somme ne tient pas compte des 
analyses in de Futilisation des données. L'infrastructure 
de services dinformation sur les terres, baptisée depuis 
LandData BC, a vu lejour bien avant l'adoption de la loi 
provinciale stw Faccés a l'information et Ia protection de 
la vie privee. Elle poursuivait lobjectif modeste (mais 
extraordinaire) dtaider d'autres ministéres a accéder a 
linfonnation gouvernementale afin dsassurer  un meilleur 
service a Ia population. 

LandData BC mettrait un terme a la répétition 
inutile des efforts de collecte et de gestion des données 
spatiales. Ii aiguillerait les décideurs du gouvernement 
vers des sources normalisées d'information interne, ce 
qui garantirait une plus grande coherence des decisions 
au scm d'une administration décentralisée. Ainsi, on 
résoudrait Ic probléme des licences de déversement des 
déchets délivrées par un service du ministëre de 
lEnvironnement, des Terres et des Parcs, dana 
l'ignorance des pemiis d'exploitation hydraulique, en 
aval accordés par un autre service du même minist6re. 9  

LandData BC ne se borne pas a garder et a 
acheminer les données comme le suppose le role des 
infrastructures de services d'information décrit 
précédemment. En réalité, l'organisme propose une 
gamme de services experts (sans Ccarter la possibilité 
que des tierces parties procurent d'autres services du  

méme genre) afm d'offrir une vue intégree des données 
issues de maints fourmsseurs. LandData BC Cpousc Ic 
concept des fédCrations de donnóes créées par des 
groupes d'intérêt s'efforçant d'instaurer des normes qui 
assureront l'interopérabilité des donnCes. 

3. LANDDATA BC: LE PROTOTYPE 

Macdonald Dettwiler, notre expert-conseil sur 
LandData BC, a commence a se renseigner sur les 
besoins des utilisateurs en décembre 1990, en testant 
une série de prototypes rapides simulant Ia 
fonctionnalité du produit pour l'utilisateur final. Des 
specifications ont suivi, puis on est passé a la conception 
avancee en décembre 1991. Aprés perfectionnement, 
développement et essai, le prototype a été livré en mai 
1993. Au depart, celui-ci devait démontrer Ia faisabilité 
technique du projet, et non servir a verifier les 
hypotheses d'une commercialisation éventuelle. Las 
possibilités du prototype ont Cté Clargies par adjonction 
dun module de comptabilité, cc qui en permet 
L'utilisation comme infrastructure de services provisoire. 
En tout, Ic prototype a coüté un peu moms de trois 
millions de dollars et a vu Ic jour sur une période de 30 
mois. 

LandData BC s'appuie sur un jeu de politiques, de 
méthodes et de normes en trois volumes baptisé Land 
information Management Framework (LIMF). Les 
ministéres de Ia Colombie-Britannique sont tenus de se 
conformer au LIMF dont les principes sont 
théoriquement integres au cycle qui conduit a 
l'approbation des budgets et des dépenses. La LIMF 
n'englobe pas des specifications comme le systéme de 
rCférence NAD 83 et Ic Spatial Archive interchange 
Format (SAW) mais it renvoie a ceux-ci. LandData BC 
a été conçu d'emblée selon I'hypothêse que les données 
ne seraient pas centralisées dans des banques physiques, 
mais continueraient d'être gérées par leurs conservatcurs 
respectifs. Le LIMF maintient la cohesion de cette 
infrastructure virtuelle. 

3.1 Etat du prototype actuel 
Le prototype actuel utilise Ic langage TPCIIP. La 

banque de données et Le module de comptabilité 
fonctionnent sur un serveur libre Sybase raccordé a un 
ordinateur Unix situé a Victoria. Le logiciel User 
Access, qui permet a I'utilisateur d'accéder aux données, 
a été élaboré en environnement Windows au moyen dun 
SIG bon marché appelé Terraview. Le logiciel a été 
installC sur une douzaine de plateformes d'ordinateurs 
personnels existants, a Victoria et dana un bureau 
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regional, a 750 km de là. A Victoria, Ia connexion 
s'établit a Ia vitesse de 100 mégaoctets par seconde (en 
bandes segrnentées dune largeur efficace de 10 
mégaoctets) pour le réscau métropolitain, cc qul est 
confonne aux vitesses Ethernet entre clients et serveurs. 
Le mois dernier, des dispositions ont Cté pnses pour 
autoriser I'accés par modem a Ia vitesse de 28 800 
bauds. Le logiciel User Access permet de fureter dans Ia 
base de donnCes, denvoyer des commandes 
électroniqucs ct détablir Ia couverture géographique des 
données spatiales grace a une interface géographique. 
Le logicici fait aussi office de visionneuse pour les 
produits de données en ligne dont il est question a Ia 
partie 3.1.1. La trousse User Access, qui comprend les 
licences Sybase et Terraview ainsi que PC-NFS pour Ia 
communication, coüte 1000$ mais un rabais de 50% est 
consenti pour les achats dépassant Ia centaine. La 
selection dautres produits pour Ia version commerciale 
du projet pourrait faire baisser Ic coüt de Ia trousse a 
100$, étant donné Ic nombre de branchements visé. 

Le prototype gére simultanément jusqu'â 12 
interrogations (limite imposée par Ia licence Sybase mais 
qui pourrait étre relevée) a partir dun ordinateur 
personnel utilisant Ic logiciel User Access. La banque 
énumère 35 sources d'infonnation totalisant au-deJa de 
200 produits de données sur les terres qui vont de cartes 
a des rapports et a des données brutes. On peut 
commander directement un des produits énumérCs d'un 
site User Access. L'entente officielle conclue avec les 
conservateurs de données exige que ces derniers 
accusent reception de Ia commande dans les trois jours 
et y répondent dans les 30 jours. Scion Ia presentation 
matérielle des donnCes (a savoir, publication, etc.), le 
produit est acheminé a bon port par messager ou par un 
mayen de télécommunication. C'est cc qu'on appelle les 
commandes hors ligne. 

3.1.1 Produits de données en ligne 
Tel qu'indiqué précédemment, le prototype n'est pas 

simplement un dépôt de données et ne sen pas qu'à Ia 
iivraison hors ligne des produits de données par leurs 
propriétaires. Trois produits de données sont aussi 
accessibles en direct pour des recherches a partir d'un 
site User Access : topographic, cartes cadastrales et 
registre des terres publiques. 

Les recherches précises sur LandData BC peuvent 
être entreprises a partir de n'importc quel site User 
Access pour un des trois produits de données précités. 
Ces demiers resident sur des plateformes différentes Ia 
des endroits distmcts et sont gérés par Jeur propre 
conservateur Ia Victoria. Les demandes formulées en 
SQL sont traduites dans le langage de recherche original  

par un serveur Data Access, pins appliquócs aux 
donnCes appropriées. Chacune des trois bases de 
données dispose d'un serveur Data Access special qui 
traite les demandes par lentremise de Jinterface reliant 
les systémes dinlormation public et privC. 

Les dorinées de géométrie spatiale sont renvoyées au 
serveur Data Access qui les convertit en fonnat 
SAIF/XDR (pour Finstant, les attributs textuels sont 
transférés directement en langage SQL) avant de les 
acheminer an site User Access. Le logiciel User Access 
traduit les données SAIF/XDR en Terraview aim que 
Futilisateur puisse Ies consulter. Scion Ia source des 
données Ct Ia nature de Ia demande, le temps nécessaire 
pour recevoir linformation désirée vane de moms de dix 
minutes (pour Ia topographic) a une flint (demandes 
complexes sur les cartes cadastrales ou les terres 
publiques). 

Fait plus important, les données des trois sources 
sont intégrees au moyen dun datum commun ct 
rationalisées les unes par rapport aux autres, car en 
rCalité, on procéde Ia Ia conversion dun modCle de 
donnCes a un autre. 

4. LA VERSION COMMERCIALE DE 
LANDDATA BC (AO(JT 1995 A MARS 1997) 

La version commerciale de LandData BC portera Ic 
nombre dinterrogations simultanCes de 12 a 500 grace 
au logiciel User Access quon pourra installer sur un 
ordinateur personnel en environnement Windows ou NT, 
sur un ordinateur Macintosh et sur une plateforme Unix. 
Le serveur de recherche de Ia version commerciale 
pourra analyser et acheminer unc simple interrogation 
vers une quantité de produits de données. Par exemple, 
une simple interrogation sur Ia propriété sera acheminCc 
le registre des terres publiques, les titres miniers, les 
ententes d'exploitation forestière et les reserves de terres 
agricoles sans obliger lutilisateur a effectuer un grand 
nombre de choix. On ne sait toujours pas si les 
demandes de renseignement spéciales seront acceptées. 
Les commentaires des utilisateurs donnent a penser que 
linvestissement nécessaire pour cela ne profiterait qua 
une poignée depuissants utilisatcurs et pourrait soulever 
des preoccupations aupres des conservateurs de données 
quant Ia Ia prise de mesures de protection 
supplémentaires. 

Une autre douzaine de produits de donnCes 
cintemess pourront être examines en ligne. Pour cela, 
ces produits devront cependant se conformer davantage 
aux normes et presenter une plus grande spécificité afin 
de se plier aux exigences rigoureuses du serveur Data 
Access. 

231 



En juin 1995, nous avons obtenu des fonds de 7,4 
millions de dollars pour mettle au point la version 
commerciale de LandData BC avec Macdonald Dettwiler 
(MDA). Cette somme ótait nettement infrieure aux 25 
millions requis pour la pénode de trois a cinq ans 
prévue, mais Ia situation n'est pas aussi désastreuse 
qu'on pourrait le croire. En effet, 60% des fonds 
réclamés devaient aider les conservateurs des données 
susceptibles d'8trc consultées en direct a adapter celles-ci 
au format SAW, a effectuer une mise a niveau en 
fonction des exigences minimales du systéme (a savoir 
NAD 83) et 'effectuer des essais d'assurance de La 
qualité pour verifier la coherence mteme des donnees et 
l'intégrité des références, de façon I garantir la capacité 
d'intégration et l'mteropérabilité pour I'utilisateur final. 
Dans les circonstances, les conservateurs de données 
devront simplement entreprendre cc travail a leurs frais 
Ct, en flu de compte, il ne faudra qu'un peu plus de temps 
avant qu'on puisse accéder aux données en leur 
possession pour une gamme de produits particulière. 

Le plan de mise en oeuvre en deux temps de 
LandData BC (gouvernement d'abord, population 
ensuite) sea modiflé en fonction de Ia loi provinciale sur 
Faeces a I'information et des considerations d'ordre 
pratique concemant Féchange d'information entre le 
gouvemement et l'mdustrie forestière aux termes du 
nouveau code de pratiques forestières.' °  Pour l'instant, 
c'est le gouvemement qui développe, done exploitera 
LandData BC, mais on espère que les recettes réalisées 
rendront le projet autonome. Nous avons préféré une 
strategic d'expansion en spirale plutot qu'une gestation 
de 30 mois aboutissant I un projet des en main. 

La conception du prototype remontant déjà a plus 
de deux ans, Macdonald Dettviler passera la technologie 
en revue pour nous. Avant de retenir Sybase, la demière 
fois, nous avions envisage un gestionnaire de base de 
données avec orientation objets ou un hybride, mais en 
fin de compte, les programmes de ce genre semblaient 
presenter Irop de risques clans un environnement presque 
opérationnel. Aujourd'hui, non seulement souhaitons-
nous réfléchir a nos decisions antérieures, mais La 
technologie ayant progressé, ii convient aussi de 
determiner quels développements sont survenus dans 
l'intervalle et d'envisager les futures architectures que 
laissent présager les systémes dtinformation  
géographique avec objets, l'intégration d'objets, Ic 
langage SQL3 et le reste.  

5. L'AVENIR 

5.1 Evolution d'internet 
L'examen de la technologi& rCvèle que les services 

articulés sur Internet comme les fureteurs World Wide 
Web et les serveurs FTP se sont affmés, cc qui réduira 
les frais de développement de Ia version commerciale de 
LandData BC. 

Parallèlement, Les services Internet n'ont pas montré 
qu'ils pouvaient soutenir le visionnement et la recherche 
des données spatiales, et encore moms certains aspects 
commerciaux comme Ia comptabilité et Ia sécurité. On 
sinquiète aussi do peu thxniformité des services Internet. 

5.2 Nouveau role des serveurs de bases de donn&s 
spatiales 
II fut un temps oü nous pensions que les SIG 

constituaient Ia technologie idéale pour les questions 
relatives aux données spatiales, qu'il s'agisse de leur 
saisie, de leur analyse ou de leur gestion. A mesure que 
la taille et la complexité des bases de données 
augmentent cependant, beaucoup abandonnent 
maintenant les SIG et se tournent vers des gestionnaires 
de base de données au plein sens du terme pour gérer 
leurs données. En effet, les SIG manquent de finesse 
pour une gestion formelle des données 
spatiotemporelles. Les grands systémes de gestion de 
base de données ne cessent de s'améliorer afm daccepter 
le traitement des données spatiales. 

Ainsi, un de nos conservateurs gere au-dell de 5 200 
fichiers de données topographiques numériques sur la 
Colombie-Britannique occupant 20 gigaoctets de 
mémoire. Cette base de données devrait passer I7 000 
fichiers et 25 gigaoctets au terme du projet, l'an 
prochain. La base de données est exploitée au moyen 
dun SGBD relationnel. Malgré cela, l'intéressé a 
éprouvé des: 

- problèmes de gestion en raison des instruments 
rudimentaires utilisés pour effectuer des mises I 
jour chirurgicales et des sauvegardes 

- des problCmes de rendement. 

Les programmes axes sur La recherche d'objets 
pourraient atténuer le second problème dans Favenir. 
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TABLEAU 1 
Produit de données Type d'archivage Plateforme ordinateur/logiciel 

Topographic (graphique) SAIF/XDR VAX I RdB 
Cartes cadastrales (graphique) Arc/Info SUN/ESRI 
Terres publiques (texte) Base de données IBM 4300/SQLDS 

6. UN REGARD SUR LE PASSÉ 

6.1 Application du SAIF sur XDR 
En recourant au SAIF, la province souhaitait déflnir 

d'emblée un format de transfert sans lien avec le 
vendeur, de facon a assurer Ia portabilité max male des 
données spat.iales entre technologies exclusives. A un 
moment quelconque en 1992, dans notre empressement 
a rendre nos données topographiques accessibles afin de 
démontrer l'uulité du prototype de LandData BC, nous 
avons effectué un detour Ct essayé d'adapter fe SAIF sur 
XDR, un logiciel SUN du domaine public. Les 
problémes out surgi lorsque nous avons élargi le logiciel 
XDR en vue d'en accroItre l'efficacité aux fins 
envisagCes. En nous écartant de Ia norme XDR, nous 
avons renoncé a la capacité a long terme de recourir aux 
outils normalisés. 

Les problèmes de soutien n'ont pas manqué de 
suiwe cette decision qui a complique exagérément Ia 
tâche de ceux qui devaient mettre au point les 
traducteurs SAIF pour les SIG exclusifs. 

L'an demier, nous sommes revenus sur notre 
decision antéricure concernarit XDR et avons choisi une 
simple application OSN reposant sur le programme PK-
ZIP. Ce choix se reflète dans La version 3.2 de Ia 
specification SAIF (URL - http://www.env.gov.bc.ca/ 
gdbc1saif32ltoc.htm1). En septembre 1994, nous avons 
reçu tine trousse d'utilitaires SAIF (interface API en 
environnement C ou C-H-) destinée a ceux qul élaborent 
des traducteurs pour SIG. D'ici février 1996, nous 
devrions disposer de traducteurs SAIF bidirectionnels, 
articulés sur lejeu d'utilitaires précité, cc qui permettra 
Ia traduction des deux principaux produits de SKi 
Iargement utilisés dans Ia province dans les deux sens. 

Le SAIF sur XDR avait été appliqué aux serveurs 
Data Access pour les trois produits de données 
accessibles en direct au moyen du prototype. Ces 
produits ont dü être codes de nouveau. En effet, les 
données topographiques étaient les seules a être 
archivées en SAIFIXDR et 3 600 fichiers ont dü être 
convertis en SAIF/OSN.  

6.2 Dépôts 
Les dépôts jouent Un role opérationnel (gestion des 

différentes versions) et stratégique (analyse des 
divergences en vue de Ia planification des programmes) 
au niveau de Ia gestion des données. I.e prototype de 
depOt de LandData BC répertorie les sources Ct les 
produits de données pour les utilisateurs de 
l'infrastructure de services. LandData BC ne garde 
aucun produit. Le depOt n'est en réalité quun menu 
permettant a l'utilisateur en bout de ligne d'effectuer une 
commande. Le dépôt de LandData BC comprend aussi 
des tables schématiques donnant accés en direct aux 
produits de données. 

D'après l'expérience acquise, une infrastructure de 
services d'information ne proposant que la consultation 
en direct dun index des sources de données peut 
presenter une certaine utilité pour les personnes a Ia 
recherche de données, au depart. Cependant, pareil 
service perd rapidement sa valeur une fois que 
l'utilisateur final acquiert de ['experience et dCcouvre 
comment circonscrire ses recherches. A cet ëgard, tin 
dépôt s'avère moms utile, et de loin, qu'un annuaire 
téléphonique. Pour surviwe, l'infrastructure de services 
doit permettre l'acquisition de données, un peu comme 
tin service de commandes postales. 

On pourrait pousser Ies choses un peu plus loin en 
supposant que l'utilisateur final qui posséde le materiel 
et les connaissances requis pour entreprendre une 
recherche en direct s'attend a obtenir rapidement uric 
réponse. Ii s'ensuit que [a version commerciale de 
LandData BC devra offrir plus de produits de données 
en ligne. Lors du développement du prototype de 
l'infrastructure de services, je pense que nous avons pris 
une sage decision en proposant les services d'archivage, 
de commande, de livraison en direct et d'intégration des 
données. Les clients potentiels ont ain.si l'impression 
d'accéder a un guichet unique.' 2  

Avec le prototype, les métadonnées Ctaient colligées 
par les conservateurs de données, qui devaient completer 
des formulaires et les renvoyer a LandData BC. La 
saisie clans la base de données Sybase était effectuée par 
le personnel administratif. Les mises âjour suivaient un 
processus identique. 
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La version commerciale de LandData BC dolt 
coinprendre les outils nécessaires a une décentralisation 
et (ou) a une semi-automatisation de Ia gestion des 
métadonnées, des diagrammes et des modèles de 
dcxmées par les corisei-vateurs de données. L'idéal serait 
que LandData BC aiguille Futilisateur vers le dépôt 
original. A longue échéance, la thche du personnel de 
LandData BC consistera a veiller all respect des 
specifications et des politiques relatives aux dépôts. 

6.3 Politiques 
Qui y a-t-il de plus naturel pour un technocrate que 

des politiques? En voici un exemple. 
Depuis 1992, Ic gouvernement de Ia Colombie-

Britannique poursuit une politique fixant le prix des 
donn6es. 13 ' 4  Cette politique part du principe 
fondamental que les données constituent une ressource 
précieuse, au méme titre que les fonds et les années-
personnes, pour Ia prestation des services 
gouvernementaux. Pour le souligner, on a autorisé les 
ministères a fixer un prix pour leurs données, en 
fonction des critéres suivants: 

ow coüt de Ia colligation des donnCes; 

or estimation de l'investissement nécessaire pour 
garder les données a jour; 

or mesure clans laquelle les données sont colligCes pour 
appuyer les activités d'une organisation ou, 
inversement, estimation de Ia valeur résiduelle des 
données pour autrui; 

or estimation du coüt marginal de Ia diffusion des 
données. 

Cette politique est valable pour tons les clients 
extra-ministériels du gouvernement provincial ou 
d'ailleurs Ct entralne un transfert de revenu des Recettes 
générales au conservateur de données, cc qui compense 
en partle le coüt du mamtien des données. Ainsi, on 
freine Ia dévalorisation des données et encourage les 
conservateurs a maximiser Vusage résiduel des donndes. 

II sagit d'une politique importante, car dIe reflète la 
valeur des données pour l'utilisateur final et des efforts 
déployés par celui qui a Ia garde des donnCes. En outre, 
Ia valeur réelle des données échangées démontre en soi 
le bien-fondé dune infrastructure de services. 

La politique de fixation des prix illustre 
parfaitement Ia multitude de decisions en matiêre de 
politiques auxquelles ii faudra constaminent veiller et 
donne tin aperçu des decisions qui attendent encore. 

Dans certains cas, on se bornera a suivre d'un oeil 
intéressé d'autres tables rondes sur les politiques. Au 
Canada, le secteur des télécommunications, actuellement 
trés réglementé, fait l'objet d'une déréglementation. La 
période de transition plonge les infrastructures de 
services dana I'incertitude a l'égard des tarifs Ct de Ia 
tClétransmission des données. Comme cela se produit 
aux Etats-Unis, Ies personnes responsables de Ia 
dérCglementation sont en train de jeter les bases de la 
concurrence au niveau des infrastructures matérielles. 

6.4 Conception descendante, mise en oeuvre 
ascendante 
Les infrastructures de services sont des projets de 

Longue haleine qui exigent un travail considerable et 
Cventuellement, des annes s'écouleront entre les 
esquisses et la réalisation. A l'instar de tout autre projet 
d'envergure, le nôtre reste vulnerable a l'évolution de Ia 
technologie et all déplacement de Ia cible, attribuable 
aux changements que traversent les activités 
commerciales de la clientele et le milieu technologique. 

Une infrastructure de services qui procure l'accés a 
des sources de données décentralisées doit pouvoir 
s'adapter a Ia variabilité de ses fournisseurs. Si on voit 
dana l'imposition de normes Ia panacée aux problémes, 
II n 'en demeure pas moms que le respect des nonnes ou 
Ia capacité a s 'y conformer varient, a moms qu'il ne 
s'agisse de normes minimales. 

fl ne faut pas perdre de vue qu 'au moment précis oü 
il batit une infrastructure de services selon un modéle de 
donnCes particulier, l'architecte du projet doit déjà y 
envisager des modifications. Pour bon nombre de 
conservateurs de données sur les terres, les modèles 
contemporains ne sont en réalité que le squelette des 
bases de données de l'avenir qui attendent d'être 
modélilsées. Les modêles de donnCes homogénes pour 
un ensemble de données particulier constitueront plus 
Fexception que la rCgle. 

Un développement en spirale pennettra Ia prestation 
de services ou d'un niveau de services durant Ia vie 
entière du projel On pourra donc réaliser des bénéfices 
partiels assez tot. Cela iinplique aussi un examen ou un 
déplacement des services offerts a l'aube du projet, face 
a ceux proposes a sa conclusion. Pour donner de bons 
résultats, pareille stratégie exige un cadre théorique trés 
rigoureux. 

II ne faut pas oublier que Ia production d'une version 
commerciale de LandData BC n'aboutira jamais a un 
produit fmi, prêt a être utilisC. II ne s'agira en 
I'occurrence que du point de depart d'extensions et de 
modifications constantes. Dana un contexte Cvolutif 
comme celui-là, Ia pérennité de l'infrastructure de 
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services ckpendra de Fadhésion a des normes 
d'architecture reconnues. On peut suivrc les progrès de 
LandData BC au site http://www.Iii.crl.gov.bc.ca . 

6.5 Des données, encore des données, toujours des 
données 
Pour paraphraser le cii de ralliement des courtiers en 

immeubles au sujet de l'emplacement dune propriété, Ia 
clé du succés reside clans les données. Avant tout et 
surtout, cela signifie gagner le soutien des conservateurs 
de données. Au gouvernement, ceux qui mventorient les 
donnees et ceux qul érigent les infrastructures de 
services obtiennent leurs fonds de Ia même source. 
Ainsi, Ic prototype de LandData BC a reçu sa sanction 
oflicielle en 1990, a I'époque oü l'Cconomie provinciale 
avait atteint un pic, et bénéficiait d'un fonds special. 
Bref, il ne Iivrait pas concurrence a nos fournisseurs 
potentiels de données en cc qui concerne Ic financement. 
Quand est venu Ic temps d'obtenir Fautorisation 
nécessaire pour produire la version commerciale, les 
perspectives óconomiques de la province avaient change, 
le fonds special s'était évanoui et nos fournisseurs 
critiquaient ouvertement tout projet ayant pour but 
d'érigcr uric infrastructure a leurs dépens, au moment oü 
us étaient eux-mémes ensevelis sous les problémes créés 
par lexploitation des terres et les revendications 
tenitoriales des Autochtones. Certains ont admis qu'une 
telle infrastructure s'avérerait nécessaire au bout de trois 
a cinq ans, mais pas dans l'immëdiat. Notre position 
reposait sur le temps que requérait limplantation dtune 
telle infrastructure au bout de trois ans et sur Ic fait que 
les données saisies par un organe du gouvernement  

aujourd'hui devaieiit pouvoir étre rCutilisées par d'autres 
subsCquemment. Finalement, des fonds ont Ct.é 
débloqués pour ces deux voicEs. Toutefois, ii restc 
encore du travail a faire pour mériter Ia confiance des 
fournisseurs de données. 

L'eldorado que chacun convoite est Ia portabilité et 
l'interopérabilité des données - c'est-à-dire pouvoir 
accéder de partout aux donnCes gardees n'importc oü, 
pouvoir les traiter partout et pouvoir les intégrer a 
d'autres donnécs. Les gens ont tendance a voir clans les 
systémes ouverts des normes applicabies a Findustrie du 
materiel Ct du logiciel. Si cétait Ic cas, Ic probième 
paraItrait soluble, a Ia limitc. Le principal obstacle qui 
nous empéche d'atteindre cet eldorado correspond aux 
donnécs Ct aux normes qui sy rapportent. Or, cet aspect 
se trouve sous le contrôle des institutions qui 
rassemblent, girent et traitent d'énormes quantités de 
données spatiales. 

Les traducteurs SAIF ne réglent qu'unc des 
coniraintes relatives a un Cchange et a une integration 
des donnCes a toute épreuve, en tant que logiciel 
encadrant les technologies de SIG exclusives. us 

exigent Pinstallation dun modéle de données aux deux 
sites avant que l'Cchange puisse débuter. La conversion 
d'un modéle a Fautre constitue uric Ctape cruciale, qui 
n'estpas spécifique aux environnements multi-vendeurs, 
et Ic SAIF propose des méthodes nonnalisécs pour Ia 
modélisation des donnèes spatiales et non spatiales. 

Comme on peut Ic constater clans Ic tableau qui 
précède, les traducteurs Ct les modéles de donnCcs 
n'éliniineront pas les problémes que pose Ic respect des 
specifications. Si les données d'entrCe ne se conforment 

Aspect du problème Nature du problème Approche/solution 

InteropCrabilité du materiel Technologie exclusive Systémes ouverts; traducteurs SAIF 
et du logiciel  Ct modélisation des données 

Normes de la discipline (p. Multiplicité des dCfmitions des Consensus des spécialistes de Ia 
ex., inventaire des foréts) données chez les organismes qui discipline; fédérations 

Cchangent les données  

Respect des specifications Manque d'uniformitC des données Respect des specifications relatives 
d'un organisme particulier par aux données (y compris assurance de 
rapport aux specifications la qualité); procédés formels de 
publiées gestion des données permettant 

d'associer les données aux diverses 
versions des specifications 
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pas aux spécificalions, il se pourrait qu'on if obtienne pas 
les résultats escomptés, mentionnés dans Ia publicité, au 
site de Vutilisateur. Ce nest qu'une fois les données 
transmises a dauires utilisateurs qu'on peut vraiinent en 
jauger la qualité. Aussi étrange que cela paraisse, avec 
les données, les erreurs que signalent les utilisateurs 
pourraient atre perçues comme un prolongement du 
programme d'assurance de Ia qualité de l'organisation. 
D'après nos observations, Ic respect des specifications 
demeure un objectif louable, realisable a long terme. 
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Recueil du Symposium 95 de Statistique Canada 
Des données a I'infonnation - méthodes et systémes 
Novembre 1995 

MEILLEUR SERVICE ELECTRONIQUE A LA CLIENTELE: 
LE PROJET STATCAN EN DIRECT 

R. Grenier' 

INTRODUCFION 

StatCan en direct est, comme son nom l'indique, un 
service en direct qul est contrôlé et géré par Statistique 
Canada, de concert avec une entreprise du secteur prive 
spécialiséc en technologie. 

Aujourd'hui, StatCan en direct est accessible dans 
tous les pays du monde qui disposent dun réseau 
informatique public. 

En 1996, ii sera possible d'accéder a StatCan en 
direct a partir d'lntcrnet. D'ici là, nous souhaitons que 
nombre des problémes actuels lies a l'Internet auront Cté 
rCsolus, notamment ceux de sécuritC, de fiabiLité Ct 
d'accessibilité. 

OBJECTIFS 

Les objectifs établis a l'origine pour ce projet 
expliquent les choix que nous avons faits en matiére de 
conception technique, de donriées et de métadonnées, de 
marketing et de logistique. 

Ces objectifs serviront de fil conducteur quant aux 
buts et aux défis permanents de Ia logistique, étant 
donné que certains ne serontjamais pleinement réalisés. 

1. Améliorer l'accessibilit.é, la pertinence Ct Ia facilité 
d'utilisation des données de SC. 

Acccssibilité -24 heures par jour, Sept jours sur 
Sept a partir de votre bureau, de votre foyer ou 
de votre chambre d'hôtel. 
Utilisation facile des données - non seulement 
l'interface logiciel, mais une comprehension 
plus globale de l'information que nous 
produisons, grace a des métadonnées completes 
et a des services créatifs d'intégration et 

d'interprétation, ainsi qu'au recours a des 
spécialistes de SC. 

Augmenter I'Ctendue et Ic detail des infonnations 
disponibles. 

Nous ne pouvons nous permettre de publier, sur 
papier, qu'une fraction de nos fonda 
documentaires. Cette situation s'aggrave an fur 
et a mesure que les coüts augmentent, 
particulièrement ceux du papier. Toutefois,avcc 
Ia diffusion en direct le mveau de detail n'est 
limité que parks contraintes de confidentialité. 

• On continuera toujours de publier des donnécs 
en différé, les sources et Ia facon de faire étant 
decrites dans Ic service en direct. 

Réduire le coüt a I'unité pour les clients. 

11 s'agit non seulement du coüt reel de 
l'information, c'est-ã-dire qu'un abonné ne 
paierait que pour les données dont ii aurait 
besoin, et non pas pour un ensemble complet, 
mais aussi d'économies pour les organismes 
clients grace a un emploi plus efficace du temps 
de leur chercheurs. 

Améliorer noire connaissance des besoins CL des 
intérêts des clients. 

• 	et par consequent Ia pertinence des donnCes 
que nous recueillons et des produits et services 
que nous offrons. 

Ces Cléments reposent sur un système 
d'information de gestion (SIG) trés complet 

Ross Grenier, Directeur, Projet StatCan en direct, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0T6. 
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ainsi que sur un systeme de messagerie 
électronique grace auquel les clients peuvent 
communiquer avec nous et réciproquement. ils 
nécessitent en outre un personnel des ventes 
bien inform; un service d'aide efficace ainsi 
que des services de soutien spécialisé et 
technique. 

Améliorer 	Ic 	rapport 	coüts/recettes 
coinparativeinent a celw des méthodes actuelles de 
diffusion. 

• Par une reduction des coüts et Ia production de 
recettes. 

6. Concevoir un service dynamique et solide, qui peut 
We élargi et amélioré facilement. 

• Pour être concurrentiel, ii faut avoir Ia capacité 
d'adopter les nouveaux développements aux 
systémes Clectroniques d'information. 

• Multi-media, gamme variée de plate-formes 
GUI,, interconnexion, communications sans ill, 
tariflcation au detail, systémes d'information 
géographique, etc. 

Analyse des besoms 

Marches visés - les besoins et non les 
produits 
SIG - identifier qui achCte quoi, en 
quelles quantités, quand, en association 
avec quoi, etc. 
Retroaction du client sur support 
Clectronique, grace au service d'aide, aux 
charges de comptes. 

Stratégie d'établissement des piix 

- Aucun frais de raccordement au Canada 
- Le client ne paie que pour les données 

qu'il reçoit 
- Accés gratuit au Quoti di en 
- Un mois gratuit pour les abonnements 

annuels, autrement : 25 $ par mois. 
- Accés special pour les mCdias sans frais 

d'abonnement 
- Remise pour gros utilisateurs de données 
- Remise pour les établissements 

denseignement 

DEMONSTRATION 
Parallèlement, Ic contenu et les aspects 
fonctionnels doivent aussi Cvoluer pour 
rCpondre aux besoins des utilisateurs. 

7. Mener a bien les objectifs énoncés précédemment 
sans compromettre la qualité des donnCes. 

MARKETING 

Etudes demarché 

- 9 groupes de discussion 
- Enquête télephonique 
- Essai sur le terrain avec des données sur 

le commerce (questionnaire d'évaluation) 
• Test de marketing avant le lancement 

(170 abonnés pour un an) 
- Essai sur Ic terrain - CANSIM 

(questionnaire devaluation) 

On a procédC a une demonstration de StatCan en 
direct dana Ic cadre de laquelle on a tire trois series 
chronologiques de La base de dounCes CANSIM. 
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Recueil du Symposium 95 de Statistique Canada 
Des données a l'information - méthodes et systémes 
Novembre 1995 

EVOLUTION DES PARTENARIATS DANS LE SECTEUR DE 
L'INFORMATION 

D. Desjardins' 

Nous disposons d'un sujet de choix pour la séance 
finale du Symposium. Nous avons aussi Ia chance de 
pouvoir compter sur tin groupe d'experts réputés, qw 
nous feront part de leur experience et de leur point de 
vue sur Ic sujet. 

L'cvolution des partenariats dans le secteur de 
Finformation,, c'est-à-dire le phénomène de Ia 
constitution de partenariats, nest pas un concept 
nouveau. IL ne s'agit pas non plus d'une tendance 
passagère. Ii faut plutôt y voir une nouvelle facon de 
faire qui est là pour rester. 

Un bureau national de La statistique peut facilement 
être perçu comme im service d'information. Son mandat 
premier est de fournir des renseignements sur Ia situation 
sociale Ct économique des citoyens qu'iI sert. La 
réalisation de ce mandat n'exclut toutefois pas Ia 
participation d'autres intervenants. II est possible de 
tirer partie de l'utilité du fonds documentaire d'un 
organisme de nombreuses façons, profitables pour 
d'autres, par exemple, quant a Ia facon dont les données 
sont foumies, présentées ou transformées en dautres 
données. 

Aujourd'hui, les experts renommés de notre groupe 
parleront de ce phénoméne et examineront certaines de 
ses caractéristiques. us nous feront part des progrés 
réalisés dens le secteur privé, clans le secteur public ainsi 
qu'aux niveaux provinciaux et municipaux. us nous 
entretiendront enfm des progrès réalisés au niveau 
international. 

Ces partenariats comportent des avantages et des 
inconvénients. Parmi les avantages, on note une 
utilisation plus large de Pinformation etla coniribution 
a l'établissement d'une industrie prospére de 
l'information au Canada et, enfin, tin meilleur service a 
la clientele. 

Parini les aspects négatifs figurent l'impression que 
ces partenariats constituent une utilisation non autorisée 
de données obtenues aux frais du public. On peut penser 
que l'octroi de licences au secteur privC pour utiliser les 
fonds documentaires publics peut donner lieu a tine 
intrusion dana Ia vie pnvée, comme dana le cas du 
marketing direct. 

On peut se poser La question suivante : quel est le 
prix juste de Futilisation commerciale des données 
recueillies aux frais du public? Certains penseront 
qu'dlle devrait We gratuite, étant donné que Pen a déjà 
payé pour ces donnécs. D'autres prétendront qu'un 
bureau de La statistique n'a tout simplement pas sa place 
sur le marché. 

Même si ces arguments se contredisent, ils sont 
légitimes. Ce matin, vous entendrez toute une gamme de 
points de vue exprimés par un groupe d'experts 
renommés qw, ensemble, comptent une centaine 
d'années d'expérience dana Ic secteur de linformation, 
experience qui prend diverses formes. 

I 	DenisDesjardins, Statistique Canada, Immeuble 10-AR. H. Coats, Parc Tunney, Ottawa (Ontario), Canada, K I A 
0T6, internet desjden@statcan.ca . 

241 



242 



Recueil du Symposium 95 de Statistique Canada 
Des données a l'infomiation - méthodes et systémes 
Novembre 1995 

PANELISTE 

J. Kestle' 

Tout d'abord, j'aimerais vous dire combien japprécie 
d'avoir été conviée âme Irouverparmi vous, aujourdhui. 
Denis a pane tout I l'heure de ma longue carnière dans Ia 
statistique au gouvernement de l'Ontario Ct des trés 
nombreuses journées passées avec beaucoup dentre 
vous dans cette salle a l'occasion de reunions fédérales-
provinciales stir les statistiques. J'apprécie 
indubitablement tout cc que mon association avec 
Statistique Canada a l'époque m'a apporté 
d'enseignements, et me retrouver ici aujourd'hui reveille 
quelques-uns de ces souvenirs. Comme Pa dit Denis,je 
vais vous parler du regard de ma société en particulier 
stir les partenariats avec Statistique Canada. 

Tout d'abord, je vais vous expliquer ce que fait 
Compusearch. Prenez cet exposé comme tine étude de 
cas destinée I vous faire comprendre comment une 
ent.reprise du secteur privé utilise des renseignements, 
dont certains fournis par Statistique Canada. 

Donc, queue est Ia nature de notre entreprise ? Eh 
bien, nous fournissons des réponses par I'analyse de 
marché. Certaines personnes pensent que nous vendons 
des donnécs, mais en fait, cc que nous faisons pour 
l'essentiel, cest travailler de concert avec des services de 
marketing pour les aider a répondre aux questions 
suivantes qui sont leurs clients, oà habitent-ils et 
conmient en apprendre plus sur eux ? Fournir des 
données brutes an marché représente, en réalité, une part 
plus petite de nos activités, et Ia plupart de ces données 
que nous fournissons sont destinées aux ensembles 
cartographiques du Système d'information géographique 
(SIG). 

Juste pour vous donner un peu plus de details a ce 
sujet, je vais vous presenter un échantillonnage trés 
rapide du t)pe de travail qu'une entreprise pourrait nous 
demander dteffectuer. Voici que ce qu'on appelle le 
graphique en barres d'une grappe. Ce que nous faisons, 
c'est classer Ia population en categories. Vous auriez des 
tas d'ennuis si vous le faisiez comme nous, mais nous le 
faisons pour des entrepnses privées en utilisant des 
statistiques. Ce que nous faisons, donc, c'est apposer tine 

etiquette, qui correspond I Fun des soixante types 
uniques que nous classons, sur toutes les localités du 
Canada. Puis nous utilisons cc classement pour aider nos 
clients a comprendre qui sont leurs clients. C'est cc que 
nous appelons Ic profil caractéristique pour un produit 
assez haut de gamme. Je vous expliquerai plus loin cc 
dont ii s'agit. Et voici une representation graphique 
destinée I vous montrer que, sur les soixante segments 
de la population canadienne, certains sont surreprésentés 
sur le marché pour cc produit en particulier tandis que 
d'autres sont sous-représentés. 

Pour arriver a cette information, nous utilisons des 
données lirécs de recensements, mais nous nous servons 
également de renseignements que nous achetons au 
ministére des Transports. Nous employons des 
renseignement.s que certains de nos gros clients, lcs 
éditeurs par exemple, nous foumissent sur leurs clients. 
Donc, nous rassemblons différentes données et nous 
procédons I ce que vous connaissez bien, c'est-I-dire I 
tine analyse typologique. Nous découvrons ainsi que les 
sous-groupes de population qui sont surreprésentés pour 
tel produit sont Ies technocrates et les bureaucrates, Ia 
petite elite urbaine, les érudits vieillissants, les classes 
maternelles en pleine expansion Ct ainsi de suite. Donc, 
nous avons ces groupements qui reposent sun le 
comportement dachat, sun les facteurs démographiques 
et stir diverses autres statistiques. Nous aidons nos 
clients a cerner leur clientele par rapport a ces critéres. 

Nous pouvons ensuite relier ces donnécs I d'autres 
données qui nous permettent de dire que les gens qui 
achétent ce produit sont des gens qui, par exemple, 
reçoivent probablement chez eux deux ou trois fois par 
mois, qui jouent au golf, dinent dans des clubs privés, 
sont membres de clubs de sante, et qu'en tout cas, us ne 
jouent pas aux quilles et ne tricotent pas. Ces gens 
aiment conduire des Jeep Cherokee, parce que leur 
profile correspond a cc type de voiture. us conduisent 
des Cherokee ou des Pathfinder, et cc ne sont pas 
vraiment de gros clients pour les Hyundai et Geo. 

Jan Kestle, Compusearch, Compusearch, 230 rue Front West, Suite 1100, Toronto (Ontario) M5V 3137. 
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II s'agitjustc d'un tout petit exemple, pour vous donner 
une idée de cc que nous faisons. Nous ne vendons pas de 
données brutes. Nous prenons des données que nous 
combinons avec un tas d'autres renseignements afm de 
rápondre a ces questions pour nos clients. Et, enfm, a 
partir dccc profil, nous pouvons transposer les données 
sur tine cane. 

Nous clients sont les banques, les sociétés 
d'assurance, les magasins de vente au detail, les 
entreprises du secteur des produits emballés, les 
entreprises médiatiques, les services de 
téléccmmunications, les organismes sans but lucratif, les 
constructeurs d'automobiles et les fabricants de biens de 
consommation durables. Nous renseignons également 
des fournisseurs de logiciels spCciaJisés, des experts 
conseils, des groupes qui intégrent des données. Plus de 
4 500 clients nous achétent ces prodwts spécialisés. 

La société a été fondéc en 1974 par tin entrepreneur. 
Nous avons parfois Fimpression de faire figure de grand 
méchant loup dans cc secteur de l'industrie de 
l'information a cause de notre taille. Mais je tiens a 
préciser que nous avons commence tout petits. Un 
certain Bill Goldstein, que quelques-uns d'entre vous 
connaissent, a démarré cette entreprise a l'arrière d'un 
camion, en 1974, et a Fépoque, il avait une clientele de 
détaillants. II concevait des logiciels qui permettaient de 
trouver des repéres. Ces programmes pouvaient réunir 
des données de recensement et dire aux gens quel type de 
population vivait dans leur secteur commercial. II a 
déplacé son enireprise a Toronto et ii est devenu Ic 
premier revendeur du recensement canadien. Le 
Blackburn Group de London (Ontario), qui est un 
important fournisseur d'information, a racheté 
I'entreprise en 1985, avant de fusionner, en 1994, avec 
Ia R.L. Polk Company, qui produit des statistiques sur 
l'automobile dans le monde entier. Nos activités 
d'analyse de marché en Amérique du Nord se chiffrent 
actuellement a une trentaine de millions de dollars. Ce 
qui ne signifie pas que nous vendons pour 30 millions de 
dollars de données de Statistique Canada. En fait, 
d'apiis nos derniers calculs, 2 % environ de cette somme 
peuvent étre attribuCs a Ia redistribution directe de 
données brutes de Statistique Canada. 

Nous participons a de nombreux partenariats 
importants et, juste pour vous donner une idée, nous 
obtenons d'un trés grand nombre d'organismes des 
données qui entrent dans Ia creation de ces outils dont je 
vous ai donnC un apercu. Cependant, notre principal 
partenaire reste Statistique Canada. 

La nature de notre partenariat avec Statistique 
Canada est, a notre sens, Ia suivante : Statistique Canada 
produit des données de la meilleure qualité qui soiL. 

Vous ne le dAtes pas assez souvent fl vous arrive de le 
dire, mais nous rCpétons dans toutes les conferences 
internationales que nous avons beaucoup de chance au 
Canada d'avoir tin fournisseur de données tel que 
Staiistique Canada Nous avons affaire A des entreprises 
américaines et européennes qui n'ont pas accés a des 
données du type et de Ia qualité de cdlles que vous nous 
fournissez. Dans cc partenariat, Statistique Canada 
soutient ces produits. II favorise un echange 
d'informations professionnel. Compusearch cmploie 
beaucoup de démographes et de statisticiens, c'est-i-dirc 
beaucoup pour nous, soit 35 a 40 personnes qui sont des 
spéciaJistes de domaines techniques. Des personnes qui 
sont en communication sur des questions de statistique 
et de données avec la Division du recensement, la 
Division de la demographic et la Division des enquétes-
ménages, aver les fournisseurs de données commerciales 
et avec les foumisseurs de statistiques stir l'équité en 
matière d'emploi, pour n'en nommer que quelques-uns. 
Nos relations avec Statistique Canada, reposant sur le 
contenu de Pinlormation et les besoins de nos clients, 
sont variées et profondes. EL nous apprécions Ia valeur 
que Statistique Canada leur accorde, ainsi que le 
professionnalisme dont 11 fait preuve dana l'Cchange 
d'informations aver I'entreprise privéc que nous sommes. 

Enfin, Statistique Canada eat un excellent 
foumisseur, Ct vous savez que nous avons beaucoup de 
fournisseurs. Ii apprécie notre clientele, et nous 
considérons cette relation comme Ctant manifestement Ic 
partenariat Ic plus important que nous ayons. 

Ce que nous apportons dana le partenariat, c'est une 
valeur ajoutée aux données de Statistique Canada. Et 
j'entends par là différentes choses. Cela signifie prendre 
ces données, les ajouter a d'autres recueihies dana le 
secteur pnve ou dans d'autres ministéres, et créer des 
produits statistiques et d'analyse de marché dont nos 
clients ont besoin. Mais cela signifie aussi découper les 
données. Vous savez, contrairement a bien des gens, la 
somme de travail qu'iI faut justc pour fournir a 
quelqu'un, en tine demi-heure, des données sur les 
origines ethniques dans les secteurs de recensement. On, 
cc travail faiL, pour mettre les résultats sur une disquette, 
sous Ic format voulu, quand tin client préfere les fichiers 
numCriques des limites au format ASCII ou demande un 
format compatible avec Map info. Ii s'agit là d'une tâche 
a valeur ajoutée quil faut accomplir pour envoyer les 
données. II faut voir Ies instructions que l'on nous donne 
pour l'envoi des données : nous devons les fournir en 
toutes sortes de formats. Nous en arrivons méme parfois 
a la situation paradoxale ou il nous revient a moths cher 
denvoyer plus de données que moths de données. Vous 
connaissez Ic problème, mais bien des gens ne Ic 
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comprennent pas. Cela fait partie de la valeur ajoutée 
qu'une société comme Compusearch peut apporter a cc 
partenariat. 

Nous recommandons également lutilisation des 
donnécs et nous nous efforçons d'éduquer les 
utilisateurs. Nous pouvons contribuer a définir les 
besoins du marché et communiquer ces données a 
Statistiquc Canada. Dana noire partenanat,, ii y a 
évidemment le fait que nous devons payer. Et nous 
vasons a Statistique Canada et a nos autres fournisseurs 
de données des sommes importantes. En résumé, telle 
est a nos yeux la nature du partenariat et de cc que 
chaque partie 1w apporte. 

Pour une entreprise comme Ia nôtre, cc partenariat 
présente l'avantage suivant nous pouvons offrir un 
guichet unique aux clients qui ont besoin de données. Je 
m'attarderai un peu plus ce matin sur le fait que nos 
clients deviennent de plus en plus exigeants en matière 
de service. Comme les entreprises compnment leurs 
dépenses, leurs services de marketing suivent le 
mouvement et la bonne vieille recherche autonome de 
données, ainsi que Ia preparation qui l'accompagne, 
disparalt. Les gens n'achètent plus de données a Ia tonne 
et nembauchent plus de personnel pour les intégrer et les 
rassembler. ils veulent que quelqu'un d'autre le fasse 
pour eux. us veulent que cela soit fait par des 
spécialistes formés parce que les gens qui font ce genre 
de choses coütent cher. II nous faut donc réunir des 
données provenant de sources variées. 

Ce qu'il y a de formidable, entre autres, dana 
lintégration de données, c'est qu'elle permet de garantir 
l'intágiité de ces derniéres. Parce que, lorsque Ion réunit 
des données provenant de différentes sources, cela 
facilite Ic processus de contrôle de la qualité. Nous 
pensons que Ia presence d'enireprises du secteur privé 
dans ces partenariats contribue a élargir le bassin de 
compétences. Lorsque les gens achètent des données Ct 
ne savent pas quoi en faire, les données prennent 
mauvaise reputation parce que la recherche toume mal. 
Donc, le role du partenariat est en partie d'éduquer les 
clients, cc qui signifie, et n'y voyez aucun irrespect a 
l'égard de quiconque, qu'un homme ou une femme qui 
met au point un logiciel dans son sous-sol et qui prend 
un paquet de données de recensement ou de données de 
Compusearch et les rassemble a laide de cc logiciel n'est 
peut-étre pas la personne Ia micux placée pour aider une 
entreprise a concevoir son programme d'analyse de 
marché. Et ccci, parce que Si l'on utilise mal les données 
et que Ion obtient des résultats erronés le bruit court sur 
le marché que les données de Statistique Canada ou de 
Compusearch ne valent rien. 

Les entrepnses qui vont manipuler des données 

doivent s'cngager a former et a soutenir leurs clients en 
cc qui concerne l'utilisation de donnCcs statistiques et les 
problémes qui entourent cette utilisation. 

Le secteur privé a aussi quelque latitude par rapport 
aux statistiques. Nous pouvons créer des donnécs 
approximatives ou a 70 % exactes, et des mercaticiens 
s'en contenteront, tandis qu'un bureau de Ia statistiquc 
s'efforce de produire des donnCes aussi correctes que 
possible sur le plan statistique. Voilà qui entre dana Ic 
rOle d'une entreprise qui s'occupe de distribution de 
données. Nous répondons aux besoins du marchC, Ct 
nous sommes capables de collaborer avec Statistique 
Canada afm de comprendre cc dont Ic marchC a besoin 
Ct d'accroItre Ia demande globale dun produit. 

Nous sommes confrontés a des problémes dana cc 
partenanat, et il y a des choses dont nous allons parler 
aujourd'hui,je l'espère. A mon sens, le premier problèmc 
auquel nous sommes confrontés en tant qu'entreprise 
privCe partenaire dun organisme public, c'est 
l'impression que les données sont trop chêrcs. Et quand 
mes clients me disent qu'elles sont trop chéres, je leur 
demande toujours combien cites devraient coüter a leur 
avis. J'ai compris pourquoi les entreprises canadiennes 
que nous avons comme clients trouvent nos données, nos 
données rcspectives, a Statistique Canada et a nous-
anérnes, trop chères. C'est a cause des prix qu'elles paient 
aux Etats-Unis ou de cc qu'elles en entendent dire. Nous 
avons une flhiale aux Etats-Unis qui achète toutes les 
données de recensement et tous les produits 
géographiques aux Etats-Unis, et nous payons 70 fois Ic 
prix demandé par le U.S. Bureau of the Census pour dix 
fois moms de données. II me semble que les Américains 
vont devoir relever leurs prix parcc que savons tous cc 
que coütent des données, pas seulement a fabriquer mais 
aussi a conditionner Ct a vendre. Cependant, une fois quc 
vous comprenez Ia situation, vous comprenez Ic tollé que 
souléve le prix des données. 

D'aucuns pensent que les gouvemements ne 
devraient pas facturer les donnCes ci., comme Ic rappelait 
Denis, certains estiment que s'ils les ont déjà recueillies, 
il n'y a pas de raison de les faire payer encore une fois. 
Nous savons tons quoi répondre a cc type de 
raisonnement. Nous repayons parce que conditionner ct 
redistribuer des données coütent de l'argent. En outre, les 
gouvernements recueillent des données pour certaines 
fins et les entreprises veulent les acheter pour d'autres 
fins, et chaque utilisation suppose tout un traitement 
préalable. Je pense donc que Ic recouvrement des coüt.s 
est une politique gouvernementale. C'est une rëalité dont 
tous les aspects ne nous plaisent sans doute pas, mais Ic 
Canada a fait cc choix, et nous savons, de par nos 
partenariats statistiques dana Ic monde entier que de plus 
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ai plus de gouvemements considérent le Canada comme 
un exemple a swvre. Quiconque dans le secteur privé 
estime que cc système va changer, que l'on va 
abandonner les politiques de recouvrement des frais 
risque fort, a mon sens, de faire fausse route. 

Nous avons un problème a résoudre dana le 
partenariat, a savoir l'impression qu'il y a concurrence 
entre lespartenaires. Je ne pense pas que nous soyons en 
concurrence avec Statistique Canada. La part de marché 
qui nous intéresse tous deux est minime et, chacun 
respectant l'autre, c'est Ic meileur qw l'emportera. On 
me l'a déjà entendu dire. Les employés de Statistique 
Canada qui essaient de vendre des données de 
recensement a une entreprise sont inquiets et nous avons 
entendu dire que Compusearch a soufflé un contrat a 
Statistique Canada. Ce que j'en pense, c'est que nous 
vendons des données I ces clients depuis 1974 et que 
bien des gens continueront de s'adresser I nous parce 
quils veulent tout acheter I un méme guichet . Pour cc 
qui est de l'ampleur que peut prendre notre collaboration, 
de la repartition du marché, c'est avec plaisir que nous 
coopérons dana cc sens avec Statistique Canada. 

Ces partenariats posent tm autre problème important 
que je qualifle de probléme de détournement de données. 
Nous devons yeller I l'application des accords. Personne 
n'a le droit d'obtenir des données gratuitement, mais 
beaucoup de gens sont d'avis contraire et estiment qutil 
n'y a nen de mat a prendre des données et a les copier 
sur plusieurs machines. Us pensent qu'iI n'y a rien de 
mal I prendre des données pour les passer au voism d'à 
côté. Nous devons donc nous pencher sur les politiques 
qui rCgissent les licences, qui garantissent que les gens 
qui achètent des donnécs aux fms d'un projet ne les 
communiquent paz a quelqu'un d'autre. Tels sont les 
problémes auxquels les partenariats sont confrontés. 

Voyons, pour terminer, les tendances futures. Au 
risque de me répéter, laissez-moi vous dire que nos 
clients deviennent de plus en plus exigeants. Ils 
réclament plus de valeur ajoutée, pas moms. Or, le 
service a Ia clientele nous coCite très cher, et vous 
connaissez aussi la question. Commeje l'ai déjà dit, si Ia 
recherche est mal faite, c'est tout le secteur de 
Finfonnation dont Ia reputation est temie. 11 nous 
incombe donc a tons de trouver des mécanismes de 
distribution qui ne nous mettent paz en porte-a-faux par 
rapport aux clients. 

On ne peut fournir de l'information en laissant aux 
clients Ic soin de se conduire en acheteurs avertis parce 
que cc type de situation fmit par se retoumer contre le 
fournisseur. Donc, I l'avenir, ii nous faudra tons faire 
plus pour nous assurer que ces données seront bien 
utilisées. A cause de Ia proliferation des ordinateurs  

personnels, tout le monde fait de l'analyse de données. 
La plupart des gens ne connaissent rien I Ia suppression 
de données. On nous appelle sans arrét pour nous poser 
des questions comme celle-ci, qui touche I La protection 
de la vie privec : Comment se fait-il queje n'arrive pas 
a obtenir de donnCes sur Ic revenu pour cc secteur de 
dénombrement en particulier? Vous savez et nous 
savons qu'il y a de bonnes raisons a cela. Dana cc pays, 
nous foumissons les données de manière I protéger Ia 
vie privóe des Canadiens. Mais si ion tire du 
recensement des données sur le revenu et un numéro de 
ménage, que Ion rassemble les SD d'un Secteur 
commercial et que l'on calcule Ic revenu moyen, on 
arrive I de drôles de chiffres si i'on ne comprend nen 
aux suppressions de donnCes. Cet exemple montre que 
Ia proliferation de données sigrnfie que nous devons 
trouver des moyens d'aider davantage les gens pour nous 
assurer qu'ils utilisent correctement Ics donnécs. 

II existe quantité de societés virtudlles sur Ic marchC, 
cc qui signifie que nombre de personnes ont perdu leur 
emploi, queUes ont un esprit dentreprise, qu'elles créent 
leur propre affaire et que tout Ic monde se trouve un 
créneau. Donc, chacun veut s'associer avec queiqu'un 
d'autre. Des entreprises s'associent autour d'un projet, 
c'est .m concept de service commercial en quelque sorte, 
et cela signifie toutes sortes de partenariats compliqués 
entre fournisseurs de données. Las contrats de 
distribution, les concessions de licence, deviendront donc 
pins compliqués, paz moms. 

J'ai déjà pane de l'informatisation génCralisée dana 
Uentrepnse, de i'idée que des données sont copiées sur 
toutes sortes de machines. Lindustrie des logiciels 
réussit assez bien I combatire Ic piratage, alors que nous 
n'artivons paz a arrêter le piratage des données. A 
franchement parler, je ne sais même paz, en tant que 
foumisseur de données, si nous allons pouvoir résoudre 
cc probléme et si nous devons Ic résoudre. Je suis d'avis 
que les clients devraient acheter des licences de copies 
multiples ou de misc sur réseau d'entreprise. Je puis vous 
assurer que tout cela est trés diflicile a verifier. 

Enfin, pour cc qui est des tendances futures, nous 
voyons Ic prmx de Famélioration des données qw ne cesse 
de gonfler. Comme je le disais plus tot, les gens ne 
veulent paz savoir pourquoi us ne peuvent paz 
additionner ces chiffres pour calcuier le revenu moyen. 
Ils veulent que queiqu'un y réfléchisse bien, en donne 
une idée, paz forcCment exacte 1 100 %, mais que cc 
chiffre soit Ia meilleure approximation d'un 
méthodologiste ou dun statisticien. Or, pour expliquer, 
corroborer, ou meure en garde, et examiner les résultats 
de Ia recherche, ii faut dépenser beaucoup d'argent en 
elaboration des données. Et je crois que j'en resterai U. 
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PANELISTE 

D. Roy' 

Je remercie les organisatcurs du Symposium de 
m'avoir invite a participer a cette discussion. La 
formation de partenariats est une stratégie clé 
qu'adoptent tous les intervenants du secteur de 
l'information. 

Dans mes remarques, je dCcriral très briévement: 

l'expériencc de Statistique Canada; 

• l'idée que se faiL Statistique Canada du marché 
de l'information par suite des récents sondages 
auprés des clients et des distributeurs; 

• notre V1SION de Ia diffusion des données de 
Statistique Canada et du role des partenariats; 

• les types de partenariats qu'il nous faudrait 
établir; et enfin 

• les prochains pas de Statistique Canada dans cc 
"meilleur des mondes". 

PARTENARIATS - L'EXPERIENCE DE 
STATISTIQUE CANADA 

Aujourd'hui, les données de Statistique Canada sont 
diffusées a grande échelle par des partenaires des 
secteurs public CL prive. 

Cette stratégie date de Ia creation de La base de 
donnécs chronologiques CANSIM qul, depuis 1976, est 
diffusée par des distributeurs commerciaux. A l'époque, 
le Bureau était un pionnier de Ia diffusion en direct. 

Au depart, pour Statistique Canada, ii s'agissait 
essentiellement d'ententes non commerciales. Le Bureau 
ne facturait alors aux distnbuteurs que les frais de Ia 
mise ájour quotidienne. Toutefois, a partir de 1985, a Ia 
suite de l'adoption de La politique de recouvrement des 
coüts, le Bureau a commence a percevoir une redevance  

pour l'utilisation des données. 
A l'occasion du Recensement de 1986, les ententes 

commerciales ont Cté Ctendues a un petit nombre 
d'organismes qui revendent les produits ou mettent au 
point des produits à valeur ajout.ée* - notamment 
CompuSearch. 

Par suite de CCL apprenussage et en vuc de 
l'établissement d'une strategic pour Ic Recensement de 
1991, nous avons sondé Ic secteur sur les pratiques en 
cours, consulté les distributeurs actuels et potentiels, 
puis élaboré La politique de concession de licences et de 
signature d'ententcs avec les utilisateurs finals en 
vigueur aujourd'hui. A cet Cgard, nous avons essayC de 
nous adapter aussi bien aux demandes des gros que des 
petits revendeurs et 'producteurs de valeur ajoutée*. (On 
peut se procurer des copies de ces ententes auprès de La 
Division du marketing.) 

ATFENTES DES CLIENTS ET TENDANCES 
DU SECFEUR 

Comment ces mesures s'accordent-elles avec les 
attentes des clients et avec les tendances du secteur? 

Aujourd'hui, Ic secteur est poussé par I'Cvolution 
rap ide de La technologie. Cette evolution s'articule 
en grande partie autour d'INTERNET, qui est 
devenu Ia porte d'accés courante a des services en 
direct offrant un contenu dynamique ou en rapide 
evolution. Durant les rencontres récentes de l'HA 
qui ont eu lieu a Toronto, les conférenciers ont tous 
mentionné: 

- la commercialisation rapide de l'univers; 

I'élaboration 	de 	strategies 	enire- 
croisées/complémentaires pour le Web et les 
produits imprimés ou sur disque compact; 

David Roy, Statistique Canada, Division du marketing, 9-A Immeuble R.H. Coats, Parc Tunney, Ottawa 
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- un gain, plutôt qu'une perte, de clients 
attribuable a INTERNET. 

Les utilisateurs s'attendcnt a pouvoir obtenir 
l'infonnation aussitôt qu'ils la demandent. Des outils de 
recherche puissants leur donnent accés a I'information 
présentée dans plus d'un million de pages Web. En 
outre, Ia creation et Ic stockage d'informations 
deviennent de plus en plus faciles. 

La valeur de I'infonnation Cvolue aussi. Les donnóes 
brutes perdent Ia faveur des utilisateurs, tandis qu'I 
l'autre exirémité de l'échelle, on est pr& a payer le prix 
fort pour des services entiêrement personnalisés. 

Ldes clients s'attendent a obtenir auprês d'un 
fournisseur unique des données provenant de sources 
multiples. Us recherchent des foumisseurs qw 
comprennent leur type d'entreprise, et veulent obtenir 
des produits Ct des services en harmonie avec ieurs 
cycles de planification et de production de rapports. Le 
Wall Street Journal public maintenant tin Journai 
personnel*, dont le contenu est défini par le lecteur. Ce 
journal contient des résumés de reportages qw peuvent 
être étoffës de facon a les relier au contexte pertinent - 
scion le choix du lecteur. 

Le service a Ia clientele est désormais indispensable 
pour CtabIir des liens permanents avec les clients et pour 
accroIlre les receftes grace a i'offre de services. 

(Reportage de l'agence Reuters - Le prix élevë de Ia 
creation de nouveaux clients) 

Le secteur compte un grand nombre de nouveaux 
intervenants. Beaucoup sont des petites entreprises qui 
se spécialisent dans l'intégration de i'inlormation sur 
une branche d'activité et ajoutent tine valeur aux 
produits sous forme d'analyse des tendances, de 
previsions et de irecommandations*. 

Les partenariats et les alliances constituent des 
strategies essentielles pour que les organismes puissent 
se concentrer sur leur domaine de spécialitC. Les 
partenaires bénéficient de Ia valeur ajoutée grace a Ia 
misc en commun de leurs points forts - contenu, 
technologie, diffusion ou force de vente. 

Que veulent nos clients? Quel que soit le sujet ou le 
produit étudiC, un meme commentaire revient 
constamment. us veulent que Statistique Canada leur 
offre des données intégrées qui soient accessibles a 
partir d'un point unique. ils veulent éviter de 
communiquer avec 3, 5 ou 8 divisions. ils s'attendent a 
une harmonisation des concepts et des normes, y 
compris dans le domaine de la geographic. 

Selon notre étude des modêles et des profils 
sectoriels établis d'après les données de CANSIM, les  

clients veulent en général non pas une presentation type, 
mais des donnCes adaptées a leurs besoins. 

Nos clients, en particulier ceux qui intégrent les 
données et font des previsions, indiquent aussi de plus 
en plus fréquemment que Statistique Canada n'est 
qu'une source parmi tant d'autres. Bon nombre 
d'organismes ont réduit l'effectif de groupes qul 
achetaient des données et les analysaient, par exemple, 
les groupes affectés a Ia recherche et aux Ctudes 
économiques. Ces services sont dCsonnais achetés scion 
les besoins - situation qui a fait apparaitre sur le marchC 
de nouveauxintégrateursi. Ct iproducteurs de valeur 
ajoutée. 

Récemment, nous avons interviewé environ 
40 distributeurs actuels et potentiels dans le cadre d'une 
étude de Ia diffusion. Les répondants ont indiqué que 
nos pratiques actuelles pourraient limiter l'accôs a 
l'information, qu'il existe de nombreuses possibiités 
inexploitëes et que nos pratiques commerciales ne sont 
plus en harmonic avec celles du secteur. 

UNE VISION DE LA DIFFUSION 

Compte tenu des tendances du marché et du secteur, 
comment allons-nous diffuser nos données dans l'avenir 
et queUe place allons-nous réserver aux partcnanats? 

Le graphique que voici présente notre vision d'unc 
stratégie de diffusion. Au centre figure tin entrepôt ou 
base de donnCes centrale contenant 

- des données sonunaires non publiées (Banque 
interne de donnCes statistiques), 

des données publiées (Banque externe de 
données statistiques), qui permettra d'intégrer 
les donnécs et l'information produites par 
toutes les divisions du Bureau. 

Le deuxiCme Clement important de la vision est 
StatCan en direct, tine interface qui donne acces en direct 
a l'entrepöt, et contient des mCtadonnCes et des 
instruments de recherche trés poussCs. Cette interface est 
Ia dC qui nous permetira d'exploiter pleinement nos 
archives de donnCes, c'est-à-dire d'informer prCcisCment 
les utilisateurs des renseignements dispombles sur un 
sujet particulier. 

L'entrepôt centralisC donnera naissance a quatre 
flux de produits et services destinCs a servir les 
utilisateurs fmals. 
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Produits types * Dans I'avenir prévisible, ces produits 
seront en demande sous forme iinpnmée, sur CD, sous 
forme de tdlécopie ct sous d'autres formes. 

Accès en direct - L'accès a Ia base de données centrale 
pourra avoir lieu pour des raisons aussi bien d'intérêt 
public que cornrnerciales. En effet, nous compterons 
toujours des utilisateurs finals itnon spcialistess qui 
maltrisent bien nos concepts et la technologie, et dont Ic 
nombre ne cessera d'augmenter. 

En outre, les aportes d'accês offertes par d'autres 
fournisseurs de services en direct élargiront le marché en 
y faisant entrer les utilisateurs occasionnels. En cc qui 
concerne I'accês en direct, nos métadonnécs seront un 
outil de recherche essentiel qui permettra de repérer 
l'information précisée par Ic client, puis de l'extraire a 
Ia demande de cc dernier. 

Services personnalisés - A mesure que vont s'améliorer 
Ia gamme de donnécs stockées dans l'entrepOt et les 
métadonnées, nous serons mieux équipés pour offrir des 
extractions intégrées et personnalisées de données 
publiées et non publiées. II s'agira d'une "competence 
fondamentale*, "hautement valorisées, que ne pourront 
offrir les autres sources. 

Partenariats - II Sc créera Un réseau Clargi entre les 
foumisseurs de données. Ces partenariats permettront a 
Statistique Canada de Sc concentrer sur ses compétenccs 
fondamentales et d'en rehausser d'autres en vue: 

1) d'intégrer les donnécs a I'information 
provenant d'autres sources; 

d'ajouter une valeur aux produits par des 
analyses, des previsions, des presentations ou 
des affichages; 

d'avoir accés a des marches qui, autrement, ne 
seraient pas desservis; 

de tirer parti de Ia competence de tiers en 
matière de développement et de presentation de 
produits. 

PROCHAINES ETAPES 

Au nombre des grands projets qui seront entrepris 
dans les mois et les années a venir en vue de concrCtiscr 
cette vision, rnentionnons: 

- Ic lancement de StatCan en direct offrant 
l'accês a CANSIM, a la Base de données sur Ic 
commerce et au Quotidien; 

- Ia 	planification 	d'une 	restructuration 
pluriannuelle de CANSIM, en vue d'en faire ic 
noyau de l'entrepôt de donnCes; 

- Ia transition du support papier au support 
Clectronique pour beaucoup de publications qul 
visent actuellement une clientele restreinte; 

Ia poursuite, dans I'immédiat, du dialogue avec 
Ics distributeurs, afm de mieux comprendre les 
possibilités de partenariat, les conditions 
Cventuelleinent acceptables Ct les repercussions 
pour le Bureau. 

Je vous remercie de votre attention. Je scrais 
heureux de répondre aux questions. 
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L'ALLIANCE VUE COMME UN MARIAGE ARRANGE 

A. Foster' 

Permcttez-moi de prendre un peu de recul. En fait, 
toutes ces belles Ct bonnes paroles que nous avons 
entendues au sujet des partenariats stratégiques 
m'inquiètent un peu, parce que, justement, je voulais 
vous proposer de prendre un certain recul et de faire 
porter notre reflexion sur une analogie, l'alliance vue 
comme tin manage arrange. On se sent souvent de Ia 
figure du manage pour décnire le jeu des alliances 
stratégiques - mais ii faut se rappeler que Funion dont on 
pane id n'est pas Ic manage modeme, sauf en cc qui 
touche Ia necessite dun moyen simple et pratique 
d'obtenir le divorce. Autrement, on n'évoque en rien le 
manage romantique I la modeme, qui fait partie du 
decor depws les années 1850. II s'agit plutôt du manage 
arrange du XV' siCcle, principalement, et les règles de 
fonctionnement" de cc manage sont des règles 

importantes a observer pour ceux qui désirent voir 
réussir les alliances stratégiques. A cause de nos 
discussions d'aujourd'hui, je devrai peut-être traiter en 
plus grand detail des causes d'échec et de réussite de ces 
alliances, themes qui n'ont semble-t-il pas été 
suffisamment approfondis au cours des discussions 
anténieures. Cela ne faisait pas partie de mon plan initial, 
mais j'essaierai d'intégrer ces éléments. 

Trois facteurs sont décisifs pour l'efficacité de toute 
alliance dccc type. Si ces facteurs sont absents, rien n'est 
possible. Le premier de ces facteurs est Ia clartC 
d'intention, c'est-I-dire le but : pourquoi se marie-t-on? 

Le deuxième facteur est lintégrité des partenaires. 
On ne peut pas mentir au debut de Ia relation et 
s'attendre a cc que celie-ci se poursuive. On ne peut pas 
commencer a mentir une fois Ia relation étabiie et 
s'attendre I cc que celle-ci survive. On ne peut pas non 
plus modifier les rêgles chemin faisant. 

En troisième lieu, les parties doivent avoir une idée 
claire de leurs intérêts. Or, intéréts et intention ne sont 
pas tine seule et méme chose, d'oü I'importance de 
l'analogie avec le manage arrange. Dans les deux cas, les 
intéréts des partenaires sont tout a fait distincts de Ia  

raison qui motive leur relation. 
Quelle est l'essence même dune intention? 

Premièrement, celle-ci doit être claire. Le manage 
arrange du XV' siècle Ctait habituellement conclu entre 
deux familles nobles ou deux maisons royales. Le but de 
cc manage, et sa fin publiquement proclamée par 
Féchange de personnes Ct de divers biens, de l'épouse an 
premier chef, était de sceller une promesse ou un pacts 
de paix. C'était là lintention premiere, qul prenait tout 
son sens par l'échange de personnes. 

II faut aussi que l'intention soit partagée. Une fois 
que les parties ont déclaré pourquoi dies trouvent 
avantageux dentrer en relation, 11 est donc fondament.al  
d'établir que Ia relation et lintention sont communes. Si, 
par exemple, un manage arrange avait lieu simplement 
parce que l'une des parties convoitait de s'ennichin Ct que 
l'autre aspirait ala paix, la relation ainsi nouée nsquait 
font de se dissoudre. Dans les families de classe 
moyenne, on s'efforçait souvent de rCunir autant dargent 
que possible, afm que Ic fils ait, par le manage, accés I 
un rang social supérieur. Cela entralnait des tensions 
énormes; en effet, si cette union permettait au jeune man 
et I sa famille de s'élever socialement, lépouse pour sa 
part se mariait au-dessous de sa condition, c'est-I-dire 
qu'iI y avaiL mésalliance*. Ces relations comportaient 
donc une grande part de pressions et de tensions, et 
celles-ci s'exerçaient également sun les voies ultimes du 
maintien de Ia paix entne les pays. 

Enfin, la fidélité I lintention déclaréc doit ôtre 
rappelCe I intervalles réguliers. Scion notre analogie, ii 
y avaiL éthange péniodique de cadeaux, dans une mesure 
extrémement bien calculCe. Nous vous donnons notre 
fille, vous nous donnez de l'argent. Un peu plus tard, 
advenant par exemple que notre flue devienne veuve, 
vous 1111 remettrez largent nCcessaire I sa subsistance; 
d'ici là, a l'occasion, je vous accorderai un titre de 
noblesse pour votre beau-frère ou votre cousin, Ct ainsi 
de suite. II s'agissait dun échange trés calculé. 

Cela dit, pourquoi faut-il comprendre l'intention et 
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son role dans les alliances slratègiques? Premiêrement, 
si Von ne comprend pas l'intention de I'autre partie, on 
peut se méprendre sur ses besoins. Si vous ne comprenez 
pas pourquoi Statistique Canada conclut un partenariat 
avcc Compusearch, ou Si Compusearch ne le comprend 
pas, personne ne comprendra les decisions prises par la 
suite et les causes de malentendu seront multiples. Par 
exemple, j'ai vu ici Ia misc en commun de certains 
mveaux d'expertise. Ce que Ic personnel de 
Compusearcb partage avec Statistique Canada, cc sont 
ics mayens de rejoindre le marché et la capacité de crCer 
un produit a valeur ajoutée; de son cOté, Statistique 
Canada offre en partage des donnCes brutes fiables et 
dexcdllente qualité. Mais, queue est l'intention qu'ont en 
commun les deux partenaires? 

L'élément dC qul vient ensuite est l'intCgritC - d'ot 
Ia nCcessitC de Ia transparence. Au )UV siCcle, une 
certainc Lady Duborc avaiL rédigC un document, sous 
forme versifiée, a l'intention de son neveu. Voulant lui 
expliquer le sens du manage, die en soulignait une 
dimension cardinale. En substance, voici cc qu'elle 
Caivait. L'Cpouse de son neveu allait ôtre bien seule dans 
son nouveau pays car, dans le cadre de cette alliance, elle 
arrivait d'une autre partie du monde, øü die avait laissC 
famille et amis. II reviendrait donc a son mari de jouer un 
role de soutien a son égard et, notamment, de 1w faire 
savoir clairement en quoi consistait sa dot. C'est là cc 
que veut dire le terme 4ransparence*. Ainsi, lorsque 
s'Ctablit une relation, particuliCrement entre des 
partenaires qui nouent des rapports musitCs, les 
partenaires doivent ôtre francs quant aux conditions de 
Ia relation, afm de protCger leurs intCrêts rCciproques et 
aussi de réitCrer en public les motifs de l'accord. 

La tenue de comptes exacts reprCsente un autre volet 
fondamental des relations, cc que n'avait pas non plus 
oubliC Lady Duborc. Ayant déclarC franchement en quoi 
consistait Ia dot, le man et administrateur devait ensuite 
faire pCriodiquement rapport a sa femme,jusqu'â Ia fm 
de sa gCrance. Cette fonction est une partie importante 
de toute relation siratCgique. Ii faut être transparent 
quant a l'utilisation des fonda et des ressources. Je vous 
ai entendu vanter les mérites de Compusearch a cause 
des recettes; assurons-nous de savoir qui en profitc, et de 
queue facon. 

Enfm, les partenaires doivent s'assurer un appw 
mutuel. Les intCrêts de chacun doivent ëtre exprimés. 
Mais - queue est Ia difference entre intCrêts et 
intentions? Ii me semble que les intCréts, de part et 
d'autre, sont de toute evidence trés diffCrents, mais its 
doivent coincider sun un nombre suffisant de points si 
ion veut que les intentions se rCalisent. 

Par exemple, l'intérêt du gouvernement du Canada, 

et non uniquement de Statistique Canada, consiste a 
assurer le bien public en prenant lea moyens appropnCs. 
L'intCrêt de l'entreprise partenaire reside dans Ia creation 
d'un produit et sa vente lucrative. Ces intCrêts ne sont. 
certes pas mutuellement exclusifs, mais ils sont 
diffCrents; pow s'assurer du succès d'une alliance, il faut 
savoir cemer Ia fin commune qw eat conciliable avec ces 
intCrêts. 

Pour illustrer des alliances stratCgiques qw ont 
CchouC et les raisons de leur échec, quelques exemples 
me viennent a l'esprit. Remontons au XV on, plutOt, an 
XVP siècle, pwsqueje pense At Henri Vifi, qul a eu six 
femmes. Dc cc nombre d'unions, je crois que deux 
seulement avaient été Itarrangées*, comme moyen 
d'atteindre une fin plus gCnCrale. La premier manage du 
roi, arrange par ses parents, rCpondait sans doute assez 
bien a ses exigences puisque, si je ne me trompe, ii a etC 
mane pendant environ 18 ans avec Catherine d'Aragon, 
et ii na jamais pu se decider a Ia faire dCcapiter. Les 
choses se sont bien passCes pendant une pCriode asscz 
longue, mais les intCréts d'Henni ne coincidaient pas avec 
le but de l'union. Ce but Ctait de faire en sorte que le 
pape et VEspagne s'allient a l'Angleterre, pour empécher 
la France de songer a une invasion ou a une annexion de 
territoires; voilà cc qu'était en rCalitC Ia raison d'être de 
i'opCration. Cependant, les intCréts d'Henri sont devenus 
un peu plus prosaiques, et sa deuxième femme, Anne 
Boleyn, ne 1w apportait rien de dynastique; cue n'allait 
lui apporter nien d'autre non plus, a moms du manage. 
On voit, en consequence, que cc premier manage 
dynastique a CchouC, et cc, parce qu'il y avaiL conflit 
dintCrêts. 

La deuxiême manage dynastique du roi, avec Anne 
de Clèves, a eu lieu beaucoup plus tend. Cette union 
avait etC arrangCe par le chanceier, qui allait d'ailleurs 
Ic regretter amèrement, et elle devait favoriser une 
alliance des partisans de Ia cause protestante a l'Cpoque. 
A cc stade, en fait, Henri s'intCressait a tout autre chose 
qu'aux alliances. Et Anne de Cléves a etC son Cpouse 
pendant sept jours exactement; il est tout a son honneur 
que, ayant compris la nature des intCréts d'Henn aussi 
bien que lintention des factions de Ia cour, elle ait 
survCcu. Une fois hors de cette mauvaise passe, elle a pu 
mener une vie honorable de demi-divorcCe au château de 
Hampton et se faire une reputation de cordon-bleu. La 
encore, notons-le, l'intCrét avait tourné court. 

Quels sont donc les manages qui ont réussi? 
J'allais citer Catherine de MCdicis comme exemple 

dune alliance stratCgique couronnCe de succes. Mais je 
ne peux me servir de cet exemple, parce que Catherine 
Ctait en queique sorte dCfavorisCe comme pantenaire. 
Elle n'Ctait que la file d'un banquier toscan, et les 
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membres de Ia famille royale Ic 1w faisaient cruellement 
sentir. Cependant, ses intérêts coincidaient, stir des 
points des, avec ceux des diverses factions de Ia cour, 
situation qu'elle a su entretenir. 

Revenons maintenant aux partenaires possibles du 
manage dont nous iraitons ici - qui sont le gouvemement 
et Ic secteur privC - et voyons un peu Si nous pouvons 
découvrir leur fin ou intention commune. J'avancerais 
que le but commun de nos deux parties est d'instaurer un 
climat economique sam. On peut diffidilement faire 
payer des impôts aux pauvres. On peut toujours essayer, 
mais on ne Ic devrait pas. 11 faut arriver a dynamiser le 
climat économique. Voilà Ic but de toute relation entre 
un gouvernement Ct un partenaire du secteur privé. 

En deuxième lieu, lintégrité a deux exigences. Du 
côté gouvememental, ii ne doit pas y avoir d'abus de 
pouvoir. Et l'on serait étonné de savoir cc qui, aux yeux 
des gens, constitue un abus de pouvoir. C'est pourquoi 
j'insistais tout a l'heurc stir Ia clarté. Voici, aux yeux du 
secteur privé, un exemple d'abus de pouvoir. Disons que, 
ayant mis all point tin progiciel ou un plan de marketing, 
nous le partageons, dans le cadre dune soumission, avec 
un organisme gouvernemental a titre de partenaire 
éventuel, mais que nous n'obtenons pas le contrat - ce 
qui est normal et ne constitue pas un abus de pouvoir. 
Or, n'ayant pas obtenu le contrat, nous constatons 
pourtant, tm an plus tard, que Ic ministère en question ou 
méme qu'un de nos concurrents exploite cc même 
progiciel ou plan (eh oui, cela s'est déjà vu) : alors, bien 
sür, il y a rèellement abus de pouvoir. 

Le recours a la Lol sur 1accès a l'information ou a 
Ia protection du droit d'auteur comme moyen d'interdire 
l'accés a l'information constitue un abus de pouvoir et 
met donc i'intégrité du rapport en danger. Par ailleurs, Ic 
secteur privC doit connaitre et respecter les compétences 
et la valeur des activités du secteur public. En cc qui me 
concerne, j'ai déjà travaillé ici méme, all Conseil 
canadien de Ia documentation juridique. Je sins certame 
que nous avons tous étá témoins de situations oü l'on 
voit Ic representant du secteur privC faire Ia moue devant 
Ics efforts et les mvestissements consacrés a Ia creation  

de produits, ou ccrtaines personnes carrément sous-
estiiner les efforts nécessaires pour accomplir cc que 
nous exigeons du secteur privC. J'allais dire que si, dans 
le secteur prive, il y avait un plus grand nombre de 
femmes dans des postcs de direction, cc genre de 
situation serait moms frequent, mais Jan et moi-mêmc 
faussons Ie present échantiilon. 

Les mtérèts, facteur quej'ai mentionné plus tot, sont 
également différents. Les intéréts du gouvernement Sc 
rattachent a Ia diffusion en vue du bien public, et les 
intérêts du secteur prive se rattachent a Ia publication a 
but lucratif. Cela en soi ne pnCsente pas de probléme; il 
faut simpiement Ic comprendre. 

Leon Battista Alberti emit marchand dans Ia 
Florence du XV siècle. Dc nombreuses families 
florentines tenaient alors des registres gCnCalogiques; 
dans ces families, les manages occupaient de 50 a 60 % 
du temps de planification, cc qui veut dire que c'Cmit un 
important sujet de réflexion. Notre personnage disait 
qu'Kune foule de manages ont Cté cause de 
FanCantissement d'une famillc, parce qu'ils avaient Cté 
concius avec des partenaires exagérCment flers ou 
malvcillants, portés all liuge Ct A la chicane". Je pretends 
qu'il en va de même chez les partenaires stratégiques Ct 
que, do cOté entreprise, si l'entente Cchoue, on perd toute 
malirise. On perd Ia maltrise de son produit ou I'on pend 
la maltrise de l'information diffusée par Ic 
gouvernement, on perd Ia maitrise politique et Ia vie 
devient difficile. 

En revanche, le manage réussi débouche stir de 
nouvelles possibilités, de nouveaux contacts, de 
nouvelles sources d'information et de nouveaux allies. 
Et, pour aifronter le changement radical dont nous 
venous de discuter, nous avons tons besoin de nouveaux 
allies. En effet, dans Ic cas contraire, ii nous sera 
impossible de rCaliser cc quej'ai défmi comme noire fin 
commune, soit tin climat Cconomique vigoureux. Merci 
de votre attention. 
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Recudil du Symposium 95 de Statistique CknadR 
Des donnóes i l'informaiion - méthodes et systèmes 
Novembre 1995 

INTRODUCTION DE PARTENARIATS DANS LE SECTEUR DE 
L'INFORMATIQUE OU LE CROQUET AU PAYS DALICE 

P. Brando& 

Bonjour! 

On ma invite pour vous parler des partenariats dans 
le secteur de l'informatiquc. En tent que rédacteur en 
chef et &liteur dune feuille de chou intitulec Electronic 
Information Partnerships*, on suppose quej'ai certaines 
connaissances clans le domarne des partenariais. Ne 
voulant décevoir personne, je n'ai pas contesté cette 
présomption. Me voici donc parmi vous aujourd'hui... 

Avant que vous vous rendiez compte dc lCtendue de 
ma mëconnaissauee dii sujet, je veux massurer que nous 
avons uric perception commune, ainsi qu'une experience 
et des références similaires, an sujet du secteur de 
linformatique et de sa situation actudile. Laissez-moi 
done vous donner un aperçu de Ia perception quej'ai du 
secteur de linformatique et de ses activités en gCnéral. 
A cette fin, ma pensée s'est irrésistiblement tournée vers 
I'oeuvre de Lewis Caroll. 

Vous vous rappelez sans doute du jeu de croquet 
dans Alice au pays des merveilles, un jeu fictif dont 
aucun élément ne rcste stable trés longtemps. Tout est 
animé et change autour dAlice. Le maillet qu'elle utilise 
est tin flamant qul léve sa tétejuste au moment øü Alice 
tente de frapper Ia boule. La boule est en fait un 
hérisson, qui fait comme bon liii semble. Plutôt que 
d'attendre d'être frappé par Alice, ii s'étire, se redresse, 
se déplace dans lejeu et s'immobilise enfin. Quant aux 
arceaux, ii s'agit de soldats de cartes a jouer qw, sous les 
ordres de la Reine de coeur, se déplacent sans arrét sur 
le terrain. 

Tentons maintenant dappliquer cc modèle a notre 
contexte. 

Vous pouvez d'ailleurs faire jouer les divers roles 
par les personnes de votre choix. Voici, par exemple, cc 
a quoi un employC de Statistique Canada pourrait 

arriver. Remplaçons Alice par un employe moyen de 
Statistique Canada qui travaille en informatique, dans 
Ic role dujoueur de eroquet, Ic rnaillet par la technologie 
de l'information (Ti), Ic hérisson par l'information, les 
arceaux par les atrentes des employes, et Ia Reine de 
coeur par le staristicien en chef Je crois que cela 
correspond a peu prés a l'image du jeu que se font Ia 
plupart des personnes presentes aujourd'hui! 

II va sans dire que vous pouvez faire les 
substitutions que vous voulez. En fait, jainierais que 
vous inc fassiez part des plus farfelues, et je promets que 
je les publieral et que J'en accordcrai le credit a leurs 
auteurs. 

Sur une note plus sCrieuse, je crois que ic jeu de 
croquet au pays des merveilles, ou peut-&re lejeu de 
croquet au pays de la cybernétique, décrit bien 
lenvironnement, les déuls, Ic contexte et les régles 
tordues qui caractérisent le travail des spécialistes de 
linformatique aujourd'hui. Je sins certain que chacun 
des autres panelistes sera daccord avec moi pour 
assimiler son experience quotidienne Ct son travail aux 
déboires, victoires et défis dAlice jouant aujeu a Ia 
mode : Ic croquet au pays de la cybernétique. 

Apres cette digression métaphorique, laissez-moi 
situer a nouveau La question dans son contexte. Que 
signifient les partenariats en cette êre de la technologie 
de l'information? Queues sont les régles du jeu qui 
s'appliquent aujourd'hui. 

Sans vouloir parodier David Letterman, je vais vous 
soumettre dix propositions bréves qui pourraient servir 
de régles aux partenanats. 

Je commencerai par Ia dixiême et ainsi de suite 
jusquà La premiere. 

Peter Brandon, associé, Syovators Ltd., et éditeur et diffuseur, Electronic Information Partnerships, 17 Taunton 
Place, Gloucester (Ontario), K 1 J 7J7, email: pbrandon@fox.nstn.ns.ca.  
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PROPOSITION No  10 : Nous devrons nous faire a 
l'idée qu'il n'y a pas de modèle unique. Nous 
devrons apprendre a structurer des partenanats 
spécialisés et personnalises partenariats de 
direction, partenariats d'exécution, partenariats de 
consultation. 

Chacun d'eux diff'ere Ct comporte son propre icode 
génétiquei, ses priorités, son objectif Ct SCS rêgles. 

PROPOSITION No  9 : Nous devons réinventer des 
partenariats de diffusion dans un contexte oà les 
coüts de cette dernière sont sur Ic point de devenir 
nuls. 

11 s'agit là d'une nouvelle réalité du monde de 
l'information aujourd'hui. Au fur et I mesure que 
l'information devient plus fluide Ct que les atomes (de 
papier ou de silicone) se transformant en éléments 
binaires, les coüts de Ia diffusion Ct les bénéfices a en 
tirer s'amenuisent. Je crois que nous devons rétablir In 
chalne de valeurs entre Ic fournisseur d'information et 
l'utilisateur, et repenser entiôrement Ia notion de 
diffusion ou de 'chalne de diffusion*. 

PROPOSITION No  8 : Nous devrons apprendre I 
établir des partenariats dans un contexte de rentrées 
accrues. 

Nous savons comment établir des partenanats dans 
un contexte de gagnant-perdant et de diminution des 
rentrées. Nous devons réapprendre a le faire dans un 
contexte de rentrées accrues, cc qu'en fait Féconomie de 
l'information nous appelle a faire. Dans cc contexte, les 
idées reçues en matière économique (et plus 
particuliêrement que In rareté crée In demande et fait 
diminuer les rentrées), sont modifiées totalement. 
Comme la si bien dit un de nos grands penseurs: 

Dans le cas des biens de consommation, ii 
exists une correlation directe entre la rareté et la 
valeur, L'or vaut plus que le blé, même s'il est 
impossible d'en manger. II existe des 
exceptions, mais In situation est souvent inverse 
en cc qui a trait a Finformation. La plupart des 
produits doux prennent de In valeur au fur et I 
mesure que leur utilisation se répand. La 
familiarité est un actif important dans Ic monde 
de Vinformatique. Et on s'aperçoit souvent que 
In meilleure facon d'accroItre In demande pour 
un produit est de le distribuer gratuitement.* - 
John Perry Barlow, parolier, fermier I Ia 
retraite et co-fondateur d'Electronic 
Frontier Foundation, tire de The Economy of 
Ideas, magazine Wired, mars 1994. 

Dans un monde d'objets, In familiarité suscite 
l'indifférence du fait de la diminution des rentrées. Dans 
un monde d'information, In familiarité suscite la 
demande du fait de Paugmentation des rentrées. Les 
ent.reprises de logiciels voient In demande augmenter 
lorsqu'elles disthbuent gratuitement leurs produits. 
Allez donc comprendre! 

PROPOSITION No  7: Les partenariats doivent être 
axes sur les forces de base des partenaires. 

Voici un exemple intéressant de partcnariats qui 
permettent I chacun des partenaires de metire a profit 
leurs propres compétences. Le Conseil de 
développement commercial de Hong Kong est devenu, 
de Vavis même de son président, un chef de file pour un 
nombre important cEefforts de promotion de Hong Kong 
I Véiranger.'. Le mandat du conseil consists a favoriser 
le commerce au mveau mondial, afin de diversifier les 
marches d'exportation; a améliorer la conception des 
produits et leur image de marque; a faire de Hong Kong 
le centre de commerce et dexposition de I'Asie; et I 
maintenir un contexts permettant une plus large 
diffusion des produits de Hong Kong partout dans le 
monde. Les efforts du conseil sont bien finances; son 
budget en 1992 était de 784 millions de dollars HK 
(100 millions de dollars US). Au total, 58 % de ses 
revenus (419 millions de dollars HK) provenaient des 
droits de 0,05 % imposes par le gouvernement sur les 
importations et les exportations de Hong Kong, le reste 
des revenus découlant des efforts déployés par Ic 
conseil. 

Ii s'agit là d'un bon exemple cEagencement des 
compétences de base du gouvernement dans Ic domaine 
de la perception de recettes fiscales, de In capacité 
particulière d'une organisation de fournir un service 
d'information stratégique. Ainsi, chacune des parties se 
charge de l'aspect pour lequel dIe exceile, cc qui profits 
I lensemble du partenariat. 

PROPOSITION N° 6 : Les partenariats devront être 
fondés de plus en plus sur Ia compatibilité culturelle, 
La confiance, ainsi que Les codes et les principes 
d'éthique, plutôt qu'exclusivement sur des contrats 
et des ententes juridiques. 

Les notions Ct concepts juridiques traditionneis ne 
pourront pas étre maintenus a l'ère de Finformatique. La 
propriCté intellectuelle prendra de nouvelles formes. Des 
codes d'éthique remplaceront les lois et règlements, un 
peu I In façon des régies du FarWest, qui remplaçaient 
des Lois impossibles a faire appliquer. Toujours scion 
John Perry Barlow, dans son article The Economy of 
Ideas, publié en 1994 dans le magazine Wired: 
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SAvant la colonisation de i'Ouest, l'ordre était 
assure scion un code informel, qw avait Ia 
souplesse de Ia Common Law plutôt que Ia 
rigidité des rêgles. L'Cthique prenait Ic pas sur 
les règles Ctablies. Les ententes avaient 
presCance sur les lois qui, de toute façon, 
Ctaient bien difficiles a faire respecter.a 

PROPOSITION N° 5 : La technologie de 
l'information favorise Ia coordination entre les 
marches, plutôt que Ia coordination I I'intérieur des 
entreprises. Ainsi, les entreprises ,tachèteront* 
davantage qu'efles ne ufabriqueront". Cela mènera 
I un recours plus grand aux partenariats. 

Etant donnC que Ia technologie rend plus facile, 
rapide et économique la coordination de Pinformation, 
les entreprises découvrent qu'il peut être plus efficient et 
pralique d'acheter des biens ou des services plutôt que de 
les produire. Deux Cconomistes du MIT, Thomas 
Malone et John Rockart, prétendent que l'intégration 
verticale au scm des entreprises devient de moms en 
moms efficiente du fait que Ion peut compter sur des 
entreprises plus petites davantage I l'Ccoute du marché. 

Cela a pour effet d'embrouiller les liinites qui 
existent actuellement entre Ia coordination interne et 
externe des entreprises. Les rapports entre les 
entreprises pourraient étre axes davantage sur Ia 
collaboration que sur Ia concurrence du fait que les 
technologies de l'information rendent attrayantes et 
faisables Ia conclusion d'alliances stratégiques a long 
terme. 

Peter Drucker compare Ia structure a venir des 
entreprises I celle d'un orchestre ou dun hôpital des 
gestionnaires supérieurs supervisent un ensemble de 
spécialistes largement autonomes qui udirigent et 
organisent leur rendement I partir des reactions de leurs 
collègues, des clients et du bureau principal.* Ii désigne 
cette structure sons Ic nom ud'organisation axée sur 
l'informations. GrAce aux partenariats, nous pourrons 
Clargir ces organisations axées sur l'information. Mais 
nous devrons d'abord apprendre comment y parvenir. 

PROPOSITION N° 4 : Les partenariats 
nécessiteront Un partage plus important et plus 
rapide de l'information, des valeurs et des attentes. 

II est une notion qui devient de plus en pins 
populaire de nos jours, celie du ucontinuum 
d'informations. Les organisations de plus en plus 
dCcentralisécs, qui comptent sur un nombre croissant 
d'entrepreneurs, de fournisseurs et de partenaires, 
découvrent que Ia seule chose qui les réunit encore est 
l'inlonnation. C'est cette dernière, continue, partagée et 

largement difflisCe, qw garantit la coordination des 
efforts, Ia coherence des buts et La synchronisation dc 
Fexécution. 

Si l'on fait une analogie avec Ic hockey, Ic continuum 
d'infomiation, c'est-I-dire l'information partagéc parks 
partenaires, peut-étre percu comme Ia glacc lisse, sans 
fissure in faille, qui permet aux joueurs d'evoluer sans 
crainte, a Ia rondelle de glisser sans anicroches, aux 
joueurs de se concentrer sur lejeu. Si on le compare au 
croquet, le continuum d'information pourrait étre un 
carré d'herbe rase bien entretenu, qw facilite le jeu. 

Si nous voulons que nos partenariats dc croquet 
cybernétique fonctionnent, nous devons nous preoccuper 
sans arr& de Ia qualité du terrain, c'est-I-dire du 
continuum dinformation, une garantie de prévisibilité et 
d'uniformité pour tons les intervenants. 

PROPOSITION N°  3: Le terrain de jeu, c'est-I-dire 
Ic continuum d'information, présente des besoins 
particuliers. Son entretien comporte des coüts élevés 
de transaction, des lacunes du point de vue de 
l'apport en fertilisarit (métadonnées) et I'absence de 
similitudes quant aux contextes qui nuit I de 
nombreuses autres associations par ailleurs valables. 

Parmi les aspects dont II faut 6tre conscient et au 
sujet desquels ii faut être particulièrement vigilant au fur 
et I mesure de Uétablissement du continuum 
d'information, on note les suivants. 

• Le fait que Finformation comporte des coüts 
inhérents três élevCs de transaction. Les coüts 
nécessaires pour trouver les bonnes donnécs au 
moment opportun, et pour les diffuser au bon 
endroit et sons Ia forme appropriée, sont encore 
déraisonnablement ëlevës. 

• II exists des iacunes chroniques du point de vue des 
métadonnées; c'est-à-dire l'information sur 
l'information. Cela a évidemment pour cifet 
daugmenter les coilts de Ia recherche. Le problème 
vient du fait qu'il y a peu de prestige Ct d'argent I 
tirer des métadonnées. Le corollaire direct du 
manque chronique de métadonnées est le sumvant: 
le peu de normes d'étiquetage dans le monde de 
l'information et, en fait, Ic peu d'étiquettes fiables 
pour les objets d'information qui traversent notre 
espace électronique. 

• L'infonnation ne prend son sens quc dana un 
contexte particulier. Le fait de la sortir de son 
contexte lui fait perdre toute signification. Le fait 
de la placer dans un contexte different 1w dorme une 
signification totalement différente. Nous présumons 
souvent, sans motif valable, qu'il existe tin contexte 
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commun. 	Par ailleurs, nous tie sommes pas 
particulièrement portés a faire Ia promotion dun 
contexte et a Ic transmettre avec nos messages. Par 
consequent, nos messages sont souvent hors contexte, ou 
n'ont pas de contexte du tout, et ont des résultats 
décevants. 

Que devons-nous faire? Tout d'abord, nous devrons 
demander aux intervenants qul sont là pour nous aider 
d'établir des espaces dinformation communs facilement 
accessibles, ces terrains de jeu bien entretenus qui sont 
le gage du succès. Les courtiers électroniques, par 
exemple les intermédiaires du commerce óiectronique ou 
les fournisseurs de services en rCseau a valeur ajoutée, 
font partie des *préposCs a l'entretien* qui peuvent nous 
venir en aide. Toutefois, ces intervenants auront besoin 
dune certaine légitimité ainsi que d'un cadre juridique et 
réglementaire pour fonctionner, scion le niveau de 
sCcurité et de tiabilité du continuum d'information qui 
doit être étabii et maintenu. Le défi des préposCs a 
leniretien de l'information* est de taille. 

PROPOSITION N° 2 Nous devrons apprendre 1* 
signification de Ia subsidiarité dans Ia structure des 
partenariats. 

La notion de subsidiarité est a Ia base de Ia 
perception qu'a Jacques Deiors de Ia Communauté 
européenne (CE). Dans cc contexte, cela signifie 
uniquement que le pouvoir est entre les mains de chaque 
pays de la Communauté. Ce n'est qu'avec l'accord des 
pays que Bruxelles peut exercer son autorité. Dans cc 
contexte, Ia subsidiarité est Ic contraire de I'habilitation. 
Les pouvoirs ne sont pas transférés ou déiégués a partir 
du centre. On part plutot du principe que ie pouvoir est 
entre les mains des mtervenants au niveau ie plus bas de 
Ia hierarchic. L'Eglise catholique, par exempie, applique 
les mémes principes en disant que chaque prêtre joue Ic 
role de Pape dans sa propre paroisse. (Au point oii j'en 
suis, pourquoi ne pas faire intervenir i'Eglise catholique 
pour vous convaincre encore davantage!) 

Que signifie la notion de subsidiarité dans Ic cadre 
dun partenariat? Elle signifie que les partenaires ne sont 
pas simpiement des rouages, quils ont réellement des 
pouvoirs, qu'ils peuvent sexprimer et qu'ils ont la 
responsabilité et la capacite de faire des choses par eux-
mêmcs et non pas uniquement dans Ic cadre de icur 
partenariat avec d'autres. us ont ces pouvoirs de façon 
inhérente, du fait du role quils jouent. 

Si Ion transpose cette notion sur le terrain de 
croquet, Ia subsidiarité signifie que Ia légitimité de 
l'équipe repose sur les talents de chacun, les efforts 
concertés des joueurs et de leur volonté de faire équipe. 

L'équipe correspond an partenariat fonctionnel. 
(Veuillez me pardonner si j'oublie parfois que le croquet 
n'est pas rCellement un sport déquipe. Je dois vous 
avouer que ces petits oublis me foumissent parfois 
l'occasion de pousser mes comparaisons au-dcla des 
limites acceptables.) 

ENFIN, LA PROPOSITION No 1: Nous allons 
assister a t'avènement de principes politiques sur Ic 
terrain de croquet : celui-ci deviendra un espace 
fédéré, un espace oü les rapports nous permettront 
de constater rédilement Ia rareté des ressources. 

On nous lave le cerveau en nous disant que la rareté 
des ressources a a voir avec le spectre, Ia largeur de 
bande ou Ia vitesse des ordinateurs. La progression de 
Ia technologie au cours des 30 dernières années 
démontre tout a fait le contraire. Ces ressources sont 
devenues pour nous sans limite. 

La rareté des ressources continue toutefois de se 
faire sentir dans les rapports humains: 

Fattention - Nous navons pas encore trouvC de 
façon de donner aux personnes une plus grande 
capacité d'attention, aim qu'elles puissent écouter de 
façon plus intense pendant de plus longues périodes 
de temps, et retenir davantage de matière. 

olargeur de bande' des personnes -- Saviez-vous que 
nous communiquons (c.-à-d. que nous échangeons 
de l'infonnation) les uns avec les autres au rythme 
ridicule de 55 bits par seconde? (Par comparaison, 
Ia transmission élecironique d'information se fait a 
10 millions de bits par seconde, et on atteindra 
bientOt 155 millions de bits par seconde!). Le fait 
de bien connaltre Ia personne a qul vous envoyez tin 
message par tèlécopieur ou par courrier Clectroniquc 
peut grandement accroItre Ia qualité de Ia 
communication. Plus vous connaissez une personne 
et moms Ia 1argeur de bande* doit étre importante. 

Ia capacité des personnes de tirer parti des 
enseignements des données; comine Ic disait T.S. 
Eliot dana son poème, The Rock: 

Ou est Ia vie que nous avons perdue en Ia vivant? 
Oà est Ia sagesse que nous avons perdue dana Ia 
connaissance? 
Oü est Ia connaissance que nous avons perdue dana 
l'information? 

Et, on pourrait ajouter, oü est I'information que nous 
avons perdue dans les données? 
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4) l'éthique des personnes en matière d'information (ne 
pas defamer Ic message; ne pas dissimuler de 
Vinfbnnaiion communiquer avec ses pairs de facon 
facile a comprendre et significative; faire part de ses 
connaissances et de sa sagesse). 

• apprendre a établir des partariats dans un contexte 
de rentrées accrues; 

• tirer parti des compétences de base de chaque 
partenaire; 

Je suis d'avis que c'est là que reside Ia raret.é 
aujourd'hui, Ct non dans pas la taille canaux 
Clectroniques ou dans Ia rapidite du materiel. Voici une 
citation intéressante thme dénomméc Linda Ray Pratt (je 
n'ai aucune idée de qw II s'agit), dont j'ai pris 
connaissance l'autre jour: 

'L'aptitude a philosopher ne vient pas plus 
facilenient avec la fibre optique. La clarté de Ia 
pensée ne va pas avec Ia precision de Ia 
resolution a récran. La connaissance de soi-
méme et la perception des autres n'a rien a voir 
avec les mises a niveau de logicieIs.' 

En fait, si vous vous y arrétez, vous vous rendrez 
compte que la plupart de nos problémes, y compris Ia 
protection des renseignements personnels, l'accès a 
l'information, les erreurs de communication, Ia sécurité 
dans les communications ou les Cchecs dans les 
partenariats, surviennent par suite de lacunes graves 
dans les ressources vrannent rares. 

Laissez-moi résumer 
Je crois que notre capacit.é a établir des réseaux 

efficaces et des partenariats réussis dépendra de notre 
capacité et de noire volonté a faire de noire espace de jeu 
de croquet un environnement fédCré. Dans cet espace, 
nous devrons: 

• nous faire a Fidée qu'iI n'y a pas de modèle unique; 

• réinventer des partenariats de diffusion dans tin 
contexte oü les coüts de diffusion diminuent; 

• fonder les partenariats sur Ia compatibilité 
culturelle, Ia confiance et les codes d'Cthique, plutôt 
quexciusivement sur des contrals et des entcntes 
juridiques (ayez confiance, mais vCrifiez tout de 
méme!); 

• faire de nos partenariats un mCcanismc de 
coordination plus efficace axe stir Ic marché; 

• partager davantage l'information, les valeurs et les 
attentes, avec nos partenaires; 

• assurer l'entretien de noire terrain de jeu (Ic 
continuum d'information) en tout temps; 

• apprendre Ia signification de Ia subsidiarité dans nos 
ententes de partenariat. 

Avant de terrniner,j'aimerais vous faire part de deux 
pensáes, qui ne sont pas de moi, pour faire changement. 

• Lorsque vous planifierez votre prochain projet, ii 
serait sans doute approprié de vous rappeler Ia 
pensée de William Gibson, l'inventeur de 
Cyberspace Lavenir est deja là, mais il n'est pas 
réparti égalements. 

• Enfm, en cc qui a trait aux questions abordées, je 
crois que ces paroles, attribuées a F. Scott 
Fitzgerald, vous seront trés utiles : 4'inteIIigence Sc 
manifeste par Ia capacité d'avoir deux idécs 
opposées en même temps et de pouvoir continuer a 
fonctionner. Quelqutun peut par exemple voir que 
Ia situation est sans espoir, mais étre quand méme 
déterminé a trouver une solution.* 

Merci et bonne panic de croquet. 
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G.J. Brackstone' 

Depuis deux jours et demi, nous faisons le survol 
d'un sujet aussi vaste que multiforme. Nous avons 
abordé certaines questions de contenu des données 
statistiques, de technologie, de méthodologie, ainsi que 
Ia dimension pratique de Ia diffusion de Pinformation. 
Nous avons ainsi parcouru un terrain appreciable, a 
commencer par Ia vision Cvoquée par Peter Hick du type 
de base de donnécs qu'il croit nécessaire ala formulation 
des politiques publiques, en matière sociale tout 
particuliCrement, jusquaux discussions de cc matin, 
davantage cezurées sur Ies technologies de gestion et les 
partenariats pouvant faciliter aux usagers Vaccâs a 
linformation. 

A mon humble avis, ii est impossible de rCsumer 
tout cc dont nous avons traité; de toute maniére, je ne 
pourrais guère y prCtendre, n'ayant Pu étre present a 
toutes les seances. Je voudrais cependant relever deux 
des themes qui mont paru dominer nos propos. En 
premier lieu et de toute evidence, ii y a la technologie, 
tant par l'impact de La puissance de calcul sur nos 
méthodes de iraitement, de gestion et d'analyse des 
données que par l'impact des médias électroniques sur 
nos modes de diffusion et de distribution des données. 
En second lieu, il y a ces pressions d'ordre financier, qui 
ont ponctuó une grande partie de nos discussions. C'est 
Ic probleme d'accomplir et de produire toujours 
davantage avec des ressources restreintes et, comme on 
l'a montré cc maim, sur le plan des recettes, les 
ramifications de Ia nécessité, pour les organismes de 
statistique, du recouvrement de leurs coüts par Ia 
diffusion de leurs données. 

Avant de clore cc volet du symposium, je voudrais 
exprimer ma gratitude, avant tout aux membres du 

Comité organisateur. Le Comité travaille depuis des 
mois a La preparation du colloque. Je tiens a remercier 
chaudement Ic président du Comité, Jean-Louis Tambay, 
et ses trois autres membres, Georgia Roberts, John 
Berigan Ct Jean Dumais. Dc nombreux collaborateurs 
leur ont pr&é main-forte, notamment qualre personnes-
ressources : JosCe Morel, Sophie Arsenault, Christine 
Larabie et Nick Budko. Une foule de bénévoles, qui 
restent dans I'ombre, nous ont aides de mile et une 
facons, et je voudrais les saluer ici. Une penséc toute 
speciale va I nos interprétes, qui nous ont assidüment 
accompagnés pendant ces deux joumées et demie. Je 
crois que nous avons tous appréciC leurs services. Je 
voudrais Cgalement souligner lapport determinant de 
nos conférenciers et panélistes au déroulement du 
colloque. Nous savons gre de leur collaboration aux 
démonstrateurs, que nous verrons I l'oeuvre cet aprCs-
midi. 

Nous vous invitons a nous faire parvenir vos 
commentaires, positifs ou négat.ifs, sur La tenue du 
colloque et sur les éléments qui, d'apres vous, pourraicnt 
être améliorés. Au flu des pauses, on m'a fait des 
remarques tout a fait intéressantes et utiles. Plus ces 
suggestions seront nombreuses, plus nous pourrons 
améliorer notre formule. Nous avons traité d'un vaste 
éventail de sujets. Tons n'ont certes pas présenté Ic 
méme intérét pour chacun dentre nous, mais j'espére 
vivement que tons et chacun ont trouvé ici des propos 
stimulants et des pistes neuves. 

Soyez donc tons remerciés de votre participation, au 
nom de Statistique Canada. 

G.J. Brackstone, Statisticien en chef adjoint, Secteur de l'inlormatique et de Ia méthodologie, 26-J, 
Edifice R.H. Coats, Parc Tunney, Statistique Canada, Ottawa, (Ontario), Canada K1A 0T6. 
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