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AVANT-PROPOS 

Le Symposium de 1996 était le treizième de La série des symposiums internationaux sur les questions de 
méthodologie parrainee par Statistique Canada. Chaque année, le symposium porte sur un theme 
particulier. Celui de 1996 portait sur les erreurs non dues a l'échantillonnage. 

Le symposium a réuni plus 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 d'agences 
gouvernementales et également du secteur privé. En tout, 29 communications ont été présentées par des 
conférerEiers invites. Mis a part Ia traduction et le travail de misc en page, cc recuell contient les 
presentations wiles que soumises par les auteurs. 

Les organisateurs du symposium de 1996 tiennent a exprimer leurs remerciements aux nombreuses 
personnes qui ont contribué a Ia réalisation de cet ouvrage ainsi qu'à toutes celles qui les ont aide lors de 
Ia tenue du Symposium en novembre. En particulier nous tenons a remercier Sophie Arsenault, Sophie 
Dionne, Guylaine Dubreuil, Hugh Gough, Guido, Josée Morel, Peggy O'Neill, Micheline Sabourin et 
Michelle Simard pour leur assistance lors de la preparation du materiel et des préparatifs relies au 
Symposium de 1996. 

II convient, naturellement, de remercier les conférenciers pour avoir pris le temps de meltre leurs idécs 
par écnt. La publication de cc recueil a aussi nécessité Ic concours de nombreuses autres personnes. Le 
traitement des manuscrits a été ex&uté habilement par Lynn Savage. La correction des épreuves a été 
effectuée par de nombreux méthodologistes, dont René Boyer, Danielle Lebrasseur, Harold Mantel, 
Carole Morin, Claude Poirier, Michelle Simard, Jean-Louis Tambay, Charles Tardif et Main Théberge. 

Le quatorzième symposium annuel de Statistique Canada sera tenu dans La region d'Ouawa, du 5 au 7 
novembre 1997. Le theme sera: Les nouvelles orientations pour les enquêtes et les recensements. 

Comité organisateur du Symposium de 1996 
Ann Brown 	 Jane Burgess 
Johane Dufour 	 Eric Rancourt 

Le lecteur pew reprothdre sans autorisatjo,i des extraits de cette pubIicatkm a des fins d'utilisation personnel!e a 
citton d'indãvwr Ia source en entier. Towefoss. Ia reproduction de celle publicanon en tow ou en panic a des fins 
comrnerciaks on de redistribution nécessite l'obtention an préaiable d'wie aworisation fcrite de Szatistique Canada. 
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Recueil du Symposium 1996 de Statistique Canada 
Erreurs non dues ii l'dchantillonnage 
Novembre 1996 

ALLOCUTION D' OUVERTURE 

G. J. Brackston& 

Bonjour a tous. Au nom de Statistique Canada, je vous soubaite Ia plus cordiale bienvenue a notre 
treizième symposium stir Ia mdthodologie. J'espêre que vous ne souffrez pas de superstition, car nous 
sommes aussi le treize du mois. Aujourd'hui, nous accuei!ons des représentants de plusieurs pays, en 
['occurrence des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de Suede, de Finlande, des Pays-Bas et de Ia République 
des Philippines, en plus de notre habituel contingent de Canadiens. 

Pour vous mettre dana le contexte, permeuez-moi de vous dire quelques mots sur l'histoire de ces 
symposiums, qui a commence en 1984. Pendant les quatre premieres années, nous altemions entre un 
petit symposium intime tenu dana cene pièce et un symposium plus imposant organisd dana des locaux 
plus vastes du centre-yule. En 1985, par exemple, nous avons tenu, au Centre des congrès, un symposium 
international stir les statistiques sur les petites regions qui a donné lieu a Ia partition du livre intitulé Small 
area statistics, publié chez J. Wiley. En 1987, nous nous sommes également réunis au centre-yule, a Ia 
gare centrale, pour notre symposium sur les utilisations statistiques des donnécs administratives. Ensuite, 
pour les cinq années suivantes, nous sommes revenus ici pour aborder des themes comme le recours aux 
technologies pour mener des enquêtes, l'analyse des series chronologiques, les données géographiques, Ia 
qualitC des données et les enquêtes longitudinales. En 1993, nous avions jumelé notre symposium annuel 
a Ia conference internationale sur les ét.ablissements qui se tenait a Buffalo et qui a subsdquenunent mené 
a la production d'un autre livre publié chez J. Wiley. Au cours des deux années qui ont suivi, nous 
sommes revenus ici mais pour traiter de sujets tin peu plus vastes que Ia méthodologie, c'est-à-dire La 
restructuration pour les organismes de statistique et l'an dermer: Des données a l'information >>. 

Cette annéc, nous avons choisi pour theme tin sujet au coeur méme de [a mdthodologie des enquêtes: Les 
erreurs non dues a l'échanlillonnage. Bien sür il ne s'agit pas d'une nouveauté. Ii y a 25 ans, on 
soutenait déjà qu'il fallait s'intéresser davantage aux erreurs non dues a I'échantillonnage et qu'on 
accordait trop de temps aux erreurs d'échantillonnage, alors que le veritable probléme était ailicurs. 

Nos etudes stir les erreurs non dues a l'échantillonnage ont-elles progressé? Il existe bien sür de plus en 
plus d'ouvrages dens ce domaine. Des milliers d'dtudes Ct de rapports ont dtd rédigds sur toutes sortes 
d'erreurs non dues a l'dchantillonnage assocides a certaines enquêtes ou a certains recensements. Mais au 
fait, combien d'enquêtes ont vraiment été concues en tenant systématiquement coinpte de toutes les 
erreurs prévisibles? Dana combien d'enquêtes mesure-t-on Ia qualite sans se contenter de relever les 
erreurs d'échantillonnage et peut-étre méme de simples erreurs de rCponse? Si les erreurs non dues a 
l'échantillonnage sont si importantes, ne trompons-nous pas les utilisateurs en les avertissant settlement 
des erreurs d'échantillonnage? Et puis, avons-nous dépassd Ic stade de concevoir des applications et de 
faire des etudes de cas sur des enquêtes particuuiCres pour atteindre celui de l'dlaboration d'un cadre 
gdnéral, ou d'une théorue de Ia conception et de la misc en oeuvre d'enquêtes qui tienne compte des 
erreurs non dues a l'dchantillonnage ou qui serve a mesurer Ia qualité de I 'ensemble des données 
d'enquétes? 

En général, je crois fermement que Ia réponse est positive. Nous avons fait des progrès considCrables, et 
je sais qu'au cours des prochains jours, nous allons en apprendre beaucoup sur les travaux qui ont dté 
accomplis jusqu'ici. Permettez-moi de dire quelques mots sur le programme de ce symposium, et d'abord 

'Gordon I. Brackstone, Statisticien en chef adjoint, Secteur de l'informatique ci de la méthodologie, 
Statistique Canada, 26-i, Immeuble R.H. Coats, Ottawa, Ontario, K1A 0T6. 



a propos de son titre. A mon avis, l'expression <<erreurs non dues ii l'échantillonnage>> pose deux 
problèmes. Premièrement, elle rassemble toutes les erreurs sauf celles qui sont auribuables a 
l'échantillonnage et fait un salmigondis des mécanismes qul, pris isolément, mériteralent sans doute leur 
propre fondement théorique. L'unification de cette mosaique de sources d'erreurs en une seule armature 
n'est pas chose simple. Au flu des sessions de cc symposium, lesquelles ont tendance a porter chacune sur 
une scule source d'erreurs, j'espiire que nous ne perdrons par de vue qu'il faut ensuite intégrer ces sources 
d'erreur a l'ensemble des activités de conception d'enquêtes et de mesure de Ia qualité. 

L'expression erreurs non dues a l'dchantillonnage>> présente une deuxuiime difficulté cue emploie un 
terme qu'affectionnent particulièrement les statisticiens, soit le mot erreur>> et sa connotation negative 
associée a Ia o faute w On a l'impression que les erreurs d'échantillonnage qui, bien évidemment, ont 
lieu en toute connaissance de cause et a dessein, ne sont pas introduites par mégarde, tandis que les 
erreurs non dues a l'échantillonnage le sont: it manque a l'enquête quelque chose qui aurait dii être fait. 
Je pense ici que cette distinction est trompeuse. Normalement, nous ne pouvons pas nous permettre 
d'éviter les erreurs non dues A l'échantillonnage en obtenant un taux de réponse de 100 % ou en éliminant 
toutes les erreurs de codage, pas plus que nous pouvons nous permettre d'éviter les erreurs 
d'échantillonnage en sondant toute Ia population. Pour concevoir des enquêtes et obtenir Ia meilleure 
qualité possible, it faut donc faire des compromis en tenant compte de toutes les sources d'erreurs, qu'elles 
relèvent de l'échantillonnage ou non. 

Ce qui distingue vraiment l'erreur d'échantilionnage de l'erreur non due a l'échantillonnage, c'est La 
connaissance et Ia maitrise que nous possédons du mécanisme dc génération des erreurs. En cc qui 
concerne l'échantillonnage, nous concevons et maitrisons nous-mêmes le mécanisme de génération 
d'erreurs. En revanche, les erreurs non dues a l'échantillonnage sont dissimulées, et nous avons du mal a 
les comprendre. C'est pourquoi les problèmes d'erreurs non dues a l'échantillonnage sont plus difficiles a 
résoudre. Ii eat plus tentant de les ignorer et de se préoccuper des résuitats plus malléables et élégants de 
Ia théorie de l'échaniillonnage. Au fil des ans, nous avons néanmoins accompli des progniis 
considérables. Nous pouvons maintenant mieux comprendie bon nombre des mécanismes de génération 
d'erreurs et, par consequent, élaborer les outils de conception qui permettront de les éliminer ou de les 
maitriser. 

Reste ensuite ii trouver Ic juste milieu entre les sources d'erreurs (d'dchantillonnage ou non) Ct les coilts et 
autres contraintes imposdes a Ia preparation d'enquiites gouvernementales. Ce qw nous ainène au theme 
de La conception intégrale d'enquêtes, dont nous entendrons parler, je l'espiire, au cours du present 
symposium. 

Lors des allocutions d'ouverture de ces symposiums, j'essaie habituellement d'expliquer pourquoi Ic 
moment est venu d'aborder le sujet que nous avons choisi. Cependant lea erreurs non dues a 
l'échantillonnage semblent iitre un sujet de tons les temps dont on peut constamment tirer profit. Quoi 
qu'il en soit, permettez-moi de vous dormer quelques raisons d'actualité pour expliquer un tel choix. L.a 
reputation d'un bureau de statistique depend de Ia crédibilité des données qu'il diffuse. Lorsque La 
crédibilité est contestëe, cue I'est rarement a cause de l'échantillonnage, mais presque toujours d'une 
question sans lien avec lui. Une deuxième raison: les bureaux de statistique sont aux prises avec des sujets 
de plus en plus délicats et difficiles dans les enquêtes. Les principaux obstacles auxquels se heurtent 
pareilles enquêtes se rapportent habituellement a des problèmes de réponse et de non-réponse plutôt que 
d'échantillonnage. Une troisième raison: les enquêtes longitudinales sont devenues de plus en plus 
populaires et posent de nouveaux défis qui ne relèvent pas de l'échantillonnage. Enfin, je pense que plus 
on utilise et réutilise les données de facon analytique, plus dies seront comparees a d'autres sources; it 
devient alors essentiel de comprendre a fond Ic profit qualitatif des ensembles de données. Cc sont là 
quelques-unes seulement des raisons pour LesqueIles it faut continuer a étudier cc sujet. 

Comme d'autres orgarnsmes du même genre, Statistique Canada est aux prises avec un grand nombre de 
problémes en cc domaine; it eat donc bon de voir que tant de gens soient venus ici pour nous faire profiter 
de leur experience et de leurs connaissances et nous aider a résoudre ces problèmes. 



Je ne veux pas dépasser Ic temps qui m'est accordé et commettre ainsi la premiere erreur non due a 
I'échantillonnage a avoir lieu pendant cc symposium; alors permettez-moi de souhaiter a nouveau Ia 
bienvenue a tous. Je vous remercie de vous être présentes a cc symposium et j'cspêre que ces trois jours 
seront intéressants et utiles. Je dis tous les ans que nous, a Statistique Canada, nous profitons de facon 
incalculable des exposés et des échanges qui ont lieu dans le cadre de ces symposiums. J'espère que vous 
jugerez bus que vous et votre organisme aurez aussi profité au maximum du temps passé ici. 
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ERREURS NON DUES A L'ECHANTILLONNAGE : LA 
RECHERCHE D'UNE SOLUTION PRATIQUE 

Robert M. Groves' 

RÉSUMÉ 

Dana Ic present article, nous procedons C un examen historique de Is stnicture conceptuelle des eireuis non dues I 
I'ethsilillotsage Cette étude ixais amétic a formuler lea observations suivantes : a) dana toutes Irs sciences, Ic progrés 
astraàtit par une meitleure comprehension des Cléments constituants d'un phénomène (c'est ainsi que nous disposons 
aujourd'hui de theories concentant lea étapes de Ia comprehension des répondants St leurs rappocts aux erreurs de 
mesures). b) Ia misc an point de mesurea pratiques d'évalualion des eneura non dues C léchanlillonnage aux fins de 
Is coixijite des enquetes as heurte sux points de vue divergents exprimés dana lea etudes expérimentales ci dana colles 
fenders as• I'obsttvalion (ii now mazxIue un groupe d'estimateura qui permettrait d'incorporer lea diverses erreurs non 
dues I l'échantillonnage); c) pour proencr dana notre étude des erreurs non dues I I'échantiltonnage, nous aurons 
besoin d'outils d'estimation fondés sur des modèlcs, outils qui soft actuellement etrangers C La plupart des analystes 
d'cni&e (Is plupert des paramétrea émmalif de l'erreur non due C l'échantillonnage doivent s'appuyer sue un modtle 
quelconquc du phénomène comportemental responsabk de l'esreur). En guise tie conclusion, nous fonnulons des 
hypclhéars an Is nature des ceanposantes de I'errcur non due a l'échantiUonnage qui pourraient as potter a Ia reduction 
on I des mesures par suite des découvertes actuelles ci I venir. 

MOTS CLES Erreurs non dues C l'Cchantillonnage; modèles d'erreurs tie meaures; ajuatement tenant comptc tie 
Is non-réponse. 

1. SURVOL DES REMARQUES 

Dans toutes les conferences de recherche auxquelles j 'ai assisté, j 'ai eu l'occasion d'entendre au moms trois types 
différents de discours principaux. Le premier type est celui oü on fait un survol des sujets qui seront abordés lors 
de Ia conference. Pour ce qui est du present symposium, une telle tãche serait considerable compte tenu de Ia 
grande diversité des travaux présentés. Le deuxiême type d'exposé propose aux participants un sujet de recherche 
appartenant a un domaine complètement different, mais qui présente beaucoup des problémes qu'ils connaissent 
déjà. On cherche implicitement, grace a cette stratégie, a promouvoir de nouveaux travaux, adoptant de nouvelles 
approches. Les exposés du troisième type abordent une découverte particulière dans Ic domame d'mtérêt des 
participants pour inciter ces derniers a se pencher sur les repercussions possibles dans le déroulement futur de leurs 
propres recherches. 

Je m'attacherai a décrire tin ensemble de résultats expénmentaux appartenant au domaine des sciences sociales, 
obtenus au cours des demières années, et qui pourraient avoir une incidence sur l'approche que pourront adopter 
les statisticiens d'enquêtes Iorsqu'ils aborderont la misc au point des modéles décrivant les erreurs non dues a 
l'échantillonnage. Vues sous cet angle, mes remarques pourraient faire partie du deuxième type de discours 
principal décrit plus haut. En choisissant cette voie, j 'espére également montrer que le domaine des erreurs non 
dues a I'échantiilonnage risque peu de se prêter a une approche theorique unique. Ii nous paralt maintenant clair 
que les principes qui sous-tendent la couverture, la non-reponse, les effets de l'intervieweur, les effets des 
questions, les effets du mode et l'incidence des repondants sur l'erreur de mesure appartiendront a toute une 
gamme de theories des sciences sociales. Dc cc fait, 1 'expression "erreurs non dues a i 'échantillonnage'. convient 
de moths en moms pour traduire exactement les sources ou les incidences de ces erreurs. En fait, les succès 
remportCs au cours des récentes années dans l'élucidation de ces erreurs sont dus a tine dissection du processus 
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d'enquête qui a permis d'en isoler les composantes responsables de causes différentes. 

II convient d'abord de rappeler que la recherche sur les erreurs d'echantillonnage et sur les erreurs non dues a 
l'échantillonnage ant des racines intellectuelles différentes. Contrairement a Ia recherche sur les erreurs non dues 
a l'échantillonnage, les statistiques d'dchantillonnage s'intdressent beaucoup plus a la variance qu'au biais. Elles 
s'appuient sue des deductions fonddes sur une théorie de Ia probabilite bien dlaboréc, par opposition a la gdndration 
d'hypothèses et a I'expérimentation. 1-listoriquement, elles ont tendance a dominer plus nettement dans les 
organismes gouvernementaux de statistiques que dans les dtablissements de recherche universitaires. 

Les theories de I'erreur non due a l'echantillonnage doivent expliquer les comportements huinains responsables 
des erreurs. Ces theories sont surtout issues du domaine des sciences sociales. Dc cc fait, cues ne sont pas 
explicitement liées aux estimations d'enquéte. Cette situation a engendré us decalage entre les découvertes des 
etudes expäimentales sur les crrews non dues a l'échantillonnage d'une part, et leur utilisation pour Ia conception 
des enquêtes et I'estimation d' autre part. C'est l'établissement de nouveaux liens entre les deux qui nous permettra 
de progresser. 

2. ANTECEDENTS DE LA RECHERCHE 

Figure 1. ArtIcles et ouvrages portant sur des sous-domaines des engutes statistigues 

Couverture 
1936 - article de Stephan sue les problemes des bases de sondage 

Echantillonnage 
1934 - article de Neyman sur la repartition en dchantillonnage stratifiée 
1950- Deming, Some Theory of Sampling 

Non-réponse 
1944 - article de Hilgard Ct Payne sur l'absence de contacts 
1946 - article de Hansen et 1-Iurwitz sur Ia non-réponse 
1983 - Madow et coiL, Incomplete Data in Sample Surveys 
1987 - Goyder, The Silent Minority 

Effets de l'intervieweur 
1929 - article de Rice sur les effets de l'attitude de l'intervieweur sur les réponses recueillies 
1946 - article de Mahalanobis sur les échantillons superposes 
1954 - Hyman, Interviewing in Social Research 

Effets de Ia question 
1941 - experience de Rugg sue lea effets de 1 'énoncd de Ia question 
1951 - article de Hansen et de sea collaborateurs sur l'erreur de réponse 
1951 - Payne, The Art ofAsking Questions 

Effets du mode 
1952 - experience de Larson sur les effets du mode 
1979 - Groves et Kahn, Surveys by Telephone 

La figure 1 foumit un bref aperçu de la chronologie des travaux de recherche portant sue les erreurs 
d'echantillonnage et les erreurs non dues a l'dchantillonnage. On y dnumère, pour chacun des types d'erreurs 
importants, lea premiers articles publiés stir Ia question et Ia premiere analyse ddtailide, sous forme de Iivre, 
abon:lant Ia question du double point de vue des statistiques et des sciences sociales. On constate que beaucoup 
des travaux précoces ont dté réalisds au cours des anndes 1930 et 1940. La couverture et l'dchantillonnage sont 
des domaines qui semblent appartenir exciusivement a Ia statistique. Par contre, la non-rdponse, les effets de 
I'intervieweur, lea effets de la question et lea effets du mode ont attire l'attention des chercheurs des deux camps. 

IN 



En g*a1, les travaux denature statistique ont fait Ia promotion de modêles décnvant Ia nature des propridtés des 
estimateurs Iraditionnels liées a la variance, en presence de la source d'erreur particulière 

Au coins des 20 derniêres anndes, lea méthodes de recherche portant sur lea erreurs non dues a 1 'echantillonnage 
ont beaucoup évolué. Ellen sont passées de l'étape de l'observation a celle de Ia planification d'expériences. Les 
chenheurs ont délaissé pen a peu l'étude des differences pour s'intéresser davantage a l'étude des theories sous-
jacentes. II est ainsi devenu de plus en plus evident que différents types d'erreurs non dues a l'echantillonnage 
exigent us recours a des theories différentes. 

II existe encore toutefois de grandes differences entre lea theories portant sur les erreurs d'echantillonnage et celles 
portant sur lea en-curs non dues a l'echantillonnage. Lea premieres cherchent a determiner les circonstances en 
vatu desquelles on peut limiter lea eneurs a tin niveau paiticulier. L'auteur du plan d'enquête est assure de limiter 
l'en'eur d'échantillonnage a us niveau précis si oertaines conditions présumées sont réalisdes. En bref, len théones 
sont liées directement aux mesures de I 'en -cur. Par contre, dans le domaine des erreurs non dues a 
l'échantillonnage, Ia théorie a pour role de determiner les causes des comportements. Beaucoup de ces theories 
ne se prOtent pas a tin traitement mathématique. Ainsi, elles permettent de determiner des ensembles de 
circonstanoes en vertu desquelles lea erreurs peuvent être réduites, sans toutefois pouvoir quantifier cette reduction. 
Certaines theories pi-oposent des mdthodes de mesures fondées stir des modéles, mais la plupart ne fournissent 
aucun moyen de mesurer 1 'erreur. 

Pourquoi eat-il si important de pouvoir mesurer? La recherche d'un compromis entre le coUt et I 'erreur eat un 
element i - ci a toute amelioration des plans de sondage. Comme le coUt est tin facteur éminemment mesurable 
et comprehensible (mérne pour les deputes et lea congressmen), on a tendance a accorder moms d'attention aux 
erreurs commises lors des enquêtes, a moms de pouvoir en fournir tine mesure quantitative. Les decisions 
concernant 1 'elaboration de la base de sondage sont quantitatives par nature, et lea er-curs qui sont quantifiées 
attirent plus l'attention que celles qui ne le sont pas. Les er-curs non liées a l'échantillonnage ont besoin de 
inesures statistiques pour être prises en compte a l'etape de Ia conception du plan de sondage. 

3. CLASSES DE THEORIES SUR L'ERREUR NON DU1 A 
L'ECHANTILLONNAGE QU'ON POURRAIT INTEGRER DANS 

L' ESTIMATION 

Pour parvenir a mieux prendre en compte lea erreurs non dues a l'echantillonnage dans la conception des enquetes 
ci l'analyse de leurs résultats, ii faudra scIon moi metire au point des modéles statistiques capables de mieux décnre 
lea incidences de ces en-curs sur lea estimations. Dc tels modèles ne pourront toutefois être utiles que s'ils intégrent 
lea th&en décrivant lea c.omportements humains a l'origine des erreurs. Autrement dit, les theories des sciences 
sociales doivent guider I'élaboration du modèle, mais lea stalistiques doivent integrer lea modules dans le processus 
d'estimation et de deduction des enquêtes. 

Au point oü en est actuellement Ia recherche stir les erreurs non dues a l'echantillonnage et les en-curs 
d'échantillonnage, II nous parait possible d'envisager Ia modification des modèles classiques de l'erreur non due 
a I'echantillonnage afm d'y incorporer certains des résultats des recherches réalisées dans le secteur des sciences 
sociales et portant stir Ia non-reponse et lea en-curs de mesure. On peut songer en particulier a) aux thécries sur 
Ia direction du biais; b) aux theories stir lea causes du biais, utiles pour l'ajustement du biais existant; c) aux 
théci-ics stir le biais dens lea composantes de l'erreur, habituellement assimilé a des propnétés de Ia variance; d) 
aux thécries portant sur le biais et la variance de réponse. 
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4. mEoiwS SUR LA DIRECTION DU BIAIS - FREQUENCE DES 
COMPORTEMENTS 

II 6tait d'usage courant, des le milieu des annóes 1950, de relever les erreurs de sondage concernant le nombre de 
visites déclarées chez Ic médecin, de visites au magasin, de livres lus et d'emissions de télCvision regarddes. On 
avait parfois afl'aire a un biais, resultant d'une surdéclaration systématique, mais parfois aussi a une sous-
declaration pour certaines questions. A la fin des années 1980, nos connaissances sur cc phenoméne avaient 
beaucoup progressé. Nous connaissons maintenant beaucoup mieux les mcidences des questions fermées sur Ia 
comprehension, sur La tendance a recourir a I'estimation dans le cas d'événements frequents ou réguliers (qui 
risque de dormer lieu a tine surddclaration), et sur la tendance a recourir au dénombrement pour les dvénements 
rares ou irréguliers (qui présente un risque de sous-déclaration). 

A titre d'exemple, nous reproduisons au tableau I lea résultats obtenus par Schwarz et coiL (1985) dans une 
experience avec échantillon fractionnd réalisée dans Ic cadre d'une enqu&e. Les membres des deux sous-
échantillons forinés par selection au hasard ont dte interrogés sur leurs habitudes d'écoute de Ia télévision a l'aide 
d'une question ferméc. On a offert aux membres du premier groupe un choix de six categories de réponses allant 
de moms d'une demi-heure a plus de deux heures et demie, Ia catégorie médiane étant de une heure a une heure 
et demie. Les membres du second groupe avaient a choisir entre six categories allant de moms de deux heures et 
demie a plus de quatre heures et demie, la catégorie médiane étant de trois heures a trois heures et demie. Comme 
le montre Ic tableau 1, plus de 84 % des personnes mvitées a choisir dans Ia fourchette de periodes d'écoute 
réduites et 62 % de celles questionnees avec la fourchette de périodes d'écoute plus longues ont ddelaré qu'elles 
regardaient Ia télévision moms de deux heures et demie par jour. II semble done qu'un choix de categories de 
periodes d'écoute plus longues pousse les personnes questionnees a declarer de plus longues heures d'écoute. 

Tableau 1. Nornbres déclarés d'heures d'écoute de Ia télévision répartli par categories de périodes courtes 
ou longues (d'après Schwarz et colt, 1985) 

Choix de périodes Choix de périodes 
courtes Pourcentage longues Pourcentage 
<0,Sh 7% 
0,5-1,0h 18 
1,0-1,5h 26 <2,5h 62% 
1,5-2,0h 15 
2,0-2,5h 18 

2,5-3,0h 23 
3,0-3,5h 8 

>2,5h 16 3,5-4,0h 5 
4,0-4,5h 2 
>4,5h 0 

Total 	100% 	 100% 

Cette expézience et d'aulres semblables tendent a confirmer Ia théone scion laquelle le processus de formation de 
la réponse dans lea enquCtes portent sur Ia fréquence d'un comportement pourrait ne pea comporter le 
dénombrement délibéré des événements. Au lieu de cela, dens beaucoup de cas, les repondants utilisent Ic choix 
de catégones de réponse pour porter leurjugement. Une heunstique commune utilisée pour évaluer les categories 
dc réponses consiste a presumer que la categoric médiane décnt Ia tendance centrale de la population. Partant de 
cette hypothèse, lea répondants sont en mesure d'indiquer qu'ils se placent dens La moyenne, sons la moyenne ou 
au-dessus de la moyenne et portent done leur jugement en consequence. Ainsi, La valeur attribuée a La categoric 
médiane influe sur leur réponse. 

Cette situation a de toute evidence des repercussions pratiques pour Lea concepteurs de questionnaires. Par 
exemple, compte tenu de ces résuitats, on pourra decider d'eviter lea questions fermées a cause de la distribution 
implicite de La population que Ic choix des categories suppose. Toutefois, lea recherches ont egaiement démontré 
que Les questions ouvertes portent stir la fréquence d'une activité particulière inciteront certains répondants a 
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fournir une réponse estimative, tandis que d'autres feront un décompte exact (sans révéler leurs strategies de 
réponses). Lorsqu'on demande a des répondants d'indiquer combien de fois us s'adonnent a une activité d'un 
caractèi-e rare ou sporadique, ces denMers ont terxiance a ddnombrer les cas admissibles. Le risque d'erreur Ic plus 
vraisemblable, dans un tel cas, sera Ia sous-estimation consecutive a un oubli. Lorsque les rdpondants sont pries 
d'indiquer avec queUe fréquenee us s'adonnent a une activité d'un caractère commun et répetitif, us ont tendance 
a fournir m chiffie estiinatifobtenu de dives façons, L'erreur typique, dans tin tel cas, sera Ia surestimation due 
a une application partielle des régles utilisées pour obtenic cette estimation. 

Qudlle devrait étre, dana cc can, l'attitude du statisticien? Désignons par 

= Ic nombre estimatifd'occasions pour la 	personne; 

Y,j  = le nombre calculé d'occasions pour Ia Pb" personne; 

Y j  = Ic nombre reel d'occasions pour Ia I" personne. 

Selon Ia théorie exposde ci-dessus, E(Y)> Y 1  et E(Y, 1) < Y1  On obtient alors pour 0<0<1: 

Biais(0 Y. + (1 - 0) YJ <IBiais(Y)I 

IBiais(0 Y. + (1 -0) Y)I < IBiais(Y)I 

Ccci pourrait signifier que pour améliorer I'estimation d'une moyenne ou d'un total Y, l'mtervieweur devra peut-
étre poser deux questions. Ia premiere cherchant a determiner la fréquence du comportement CtudiC au cours d'une 
semaine ou d'un mois donné, et Ia secondc cherchant a établir le nombre total de ces comportements au cours de 
Ia pdi-iode de reference. Avec ces deux questions, on pourra établir 1 'estirnateur mixte illustré ci-dessus avec des 
propriétés de biais plus intéressantes que celles obtenues avec tin estimateur a une seule question. 

5. THEORIES SUB LES CAUSES DU BIAIS - REDUCTION DU BIAIS A L'AIDE 
D'UN MODELE D'AJIJSTEMENT FONDE SUR LA TJIEORIE 

La méthode traditionnelle d'ajustement consécutif a 1 'enquete pour la prise en compte de Ia non-réponse a tine 
question compreixi les ajustements des classes de pondération et les ajustements du modêle de propension. Avec 
l'une ou l'autre de ces méthodes, les conditions abstraites de Ia reduction du biais peuvent être déduites a partir 
de Ia théorie statistique. Pour aider a determiner si les conditions voulues seront respectdes, il faut faire appel aux 
theories des sciences sociales. 

Examinons l'ajustement classique par classes de pondération avec non-réponse dont on n'a pan a tenir compte. 
On presume qu'il existe J cellules d'ajustement au scm desquelles la participation eat independante de (Y, 1), oü 
Y dCsigne In variable de sondage et I Ia vraisemblance de l'mclusion. Dans un tel can, l'estimateur Horvitz-
Thompson de la moyenne peut prendre Ia forme suivante: 

EEY jr-I'jI//EE "r .1 

oCi r, ddsigne Ic taux de réponse pour Ia population de Ia cellule d'ajustementj. 

En pratique, on peut estimer r. en estimant d'abord la propensité a répondre a partir des données de 
1 'échantillon. Ddsignons par X us caractère observe tant pour les répondants que pour les non-répondants et 

RH(Y,I)IX 

alors, r(x) = Pr(R, = iIx). 

La valeur de r(x) peut être estimée indirectement a l'aide de modéles logit. On petit alors créer J cellules 
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d'ajustement en regroupant les valeurs estimatives r(x) en tin nombre petit de categories. Lorsqu'on établit les 
modèles de propensité, on cherche a découvrir las valeurs de X souhaitables et len caractéristiques de modêles 
utilisables pour toute une gamme d'enquêtes. 

La recherche portant stir le comportement de non-réponse a montré que le phénomene comporte de nombreuses 
facettes. Par example, le non-contact et le refus sont deux sources diffdrentes de non-réponse qui s'appuient sur 
des bases comportementales très différentes. En respectant Ia logique exposée ci-haut, désignons par R la 
probabilité de contact, et par R la probabilité de participation a supposer qu'il yait contact. Nous cherchons a 
determiner si 

Rll(Y,J)IX 
mais 

R H (Y,I) Il 

Queues sont les theories qui peuvent nous éclairer sur les caractéristiques des valeurs X et Z? On pourrait 
notamment songer a Ia théorie du scenario cognitif (cognitive script theoty, Abelson, 1981) pour décrire le 
processus en vertu duquel las intentions de l'intervieweur qui cherche a obtenir une entrevue seraient interprétées 
par le membre du menage interviewé. On pourrait aussi songer aux theories psycholinguistiques de la 
comprthension, qui nous éclaireraient stir le sans donné aux mots utilisés par l'intervieweur dans le contexte d'une 
conversation complete portant sur l'enquête et stir Ia demande d'interview. On pourrait fmalement songer aux 
theories sociologiques des effets de is classe et de la race (Goyder, 1987). 

De telles theories motivent le recours a tin modéle d'ajustement en deux étapes dont la premiere Ctape refléte le 
processus de prise de contact avec lea unites d'échantillonnage et La seconde, le processus de rnise en confiance 
des personnes contactées. Las theories proposent de nouvelles observations a recuejllir auprCs des répondants et 
des non-répondants ellen exigent le recours a des indicateurs substitutifs des causes den deux phénoménes de non-
réponse. Par example, Ic modèle de non-contact comprendrait parmi les variables du côté droit tin ensemble 
d'influences domestiques et d'indicateurs des modes d'appel de l'intervieweur. La module de cooperation inclurait 
les influences sur Ia participation ainsi que lea corrélats de variables d'enquéte des. 

6. THEORIES SUR LE BIALS ET LA VARIANCE DE LA REPONSE - 
EXEMPLES D'EFFETS VARIABLES ET FIXES DES INTERVIEWEURS 

La documentation statistique traitant den effets de l'intervieweur sur les données d'enquete porte essentiellement 
sur lea modéle de composantes de la variance. On modélise las differences créées par les intervieweurs dans les 
donnécs d'enquète par las diverses strategies utilisées pour poser les questions auxquelles on attribue den erreurs 
de reponse différentes. A l'oppose, Ia documentation en sciences sociales s'intéresse surtout a tin ensemble d'effets 
fixes exercés par le sexe, la race Ct l'âge de l'intervieweur stir le comportement du répondant. Ces etudes ont laissé 
constater des changements systématiquen du comportement des répondants au cours d'enquétes portant stir den 
questions liées aux caractéristiques démographiques susmentionnées. 

Pour bien ermnprendre et analyser correctement ces variables at les effets fixes des intervieweurs stir lea données 
d'enquête, il convient de modifier lea caractéristiques des modèles de l'effet de l'intervieweur. Par example, 
supposons qua y = + e, pour chacun des j repondants. Rendons compte ensuite de l'erreur induite par 
1 'intervieweur: 

= Pj + b + 

oil le j' répondant est attribué au k "9ntervieweur. Las hypotheses typiques formulées dans cc module, 
principalement pour faciliter l'estimation, sont: 

{b, b2,. . ., b1} est tin échantillon aléatoire tire d'une population infinie ou bk - iid (0, Ob) 

e - iid(O,o2) 
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3. tij. ,bk ,esontsansconélationpourtouslesk,j 

alors 

Var(y) = (1/n)fr,,2  + 	+ 	+ (in - I)p,] = (Var(y 1)/n) [I + (in - 

oii p,, désigne Is correlation intraclasse des écarts de rdponses au sein de chacune des tâches de l'intervieweur. 
Quelles sont les theories apptvprides pour Ia nouvelle specification de cc modéle? La plupart sont des theories sur 
l'influmce interpersonnelle. Elles soulignent l'iafluence du contexte sociai sur Is comprehension des questions. 
Elles relèvent que les caractéristiques observables des intervieweurs sont des outils qui aident Ic rdpondant a 
comprendre Ia question et a porter un jugeinent sur les réponses appropriées. Finalement, elles font observer que 
Is race, I'âge et Ic sexe des mterviewcurs influent sur les réponses lorsque les questions posées ont un rapport avec 
ces attributs. 

La modification des modéles de variance de l'intervieweur doit reconnaitre qu'une portion des composantes de Ia 
variance liée aux intervieweurs eat conectenient liée aux attributs démographiques de ces intervieweurs. 
Autrement dit, uric partie de Is variation observée d'un intervieweur a l'autre sera due a ces attributs fixes, tandis 
que d'autres pourront étre dues a des atiributs qui seront modélisés de façon plus adequate sons forme de 
composantes aléatoires Cette perspective nous oblige a porter notre attention a Is population inférentielle 
appropriée pour I'enqu&e. Par exemple, souhaitons-nous limiter!' inference aux conditions essentielles de 
I'enquête oC il n'y aura aucune variation de I'attribut de !'intervieweur en question? Autrement dit, souhaitons-
nous mesurer Is variabilité de l'intervieweur au scm d'un ensemble donné d'interviewcurs utilisés pour Ic projet? 
(L'attribut démographique est-il une variable de stratification du modêle de selection pour les intervieweurs?) 
Dans l'affirmative, Ins modèles appropriés pourront &e des modè!es de variance stratifies reflétant lea effets 
Mfixes* des atiributs de I'intervieweur. 

7. THEORIES SUR LE BIAJS ET LA VARIANCE DE REPONSE - DATATION 
DES EVENEMENTS 

H existe un abondante documentation dans le domaine de Is recherche-sondage sur Is declaration des dates des 
ents a l'intdneur de périodes de référence précisées dans le questionnaire (p. ex., au cours des six derniers 

mois, quand avez-vous visité votre médecin? '. On observe communément des erreurs dans Is datation des 
événements signales. En règ!e générale, seuls les événements survenus avant Ic debut de Is pdriode de référence 
peuvent être places par erreur a l'intérieur de cette periode (téldscopage en aval). Certaines observations nous 
portent a croire que les événements marquants, lorsqu'on se lea remdmore, auront tendance a paraitre plus récents 
(téléscopage en aval). La vanance de réponse en cc qui conceme Is datation semble decliner pour les événcments 
plus récents (instabilité inférieure). 

Certains modCles de cc comportement ont été élaborés par des psychologues qui ont étudié Is question. Par 
exemple, Huttenlocher et coiL (1990) proposent an modéle fondé sur diverses hypotheses, et notamment : a) un 
nombre d'événements uniformes dans Ic temps; b) un taux d'erreurs de declaration independant du nombre 
d'événements; c) un accroissement linéaire de i'écart-type de Is réponse en fonction du temps. A partir de cc 
modèle, on peut Claborer tin estimateur du nombre total d'événements, comgé pour tenir compte du biais, dans 
lequel il faudra préciser Is variance de réponse, le taux d'accroissement du taux d'mstabilité en fonction du temps, 
Is loagucur de Is periode de référence et Is fréquence d'appantion. Dc tels modèles, qui nécessitent an grand 
nombre d'hypothèses de depart, ne sont pas utiles pour les estimations d'enquCte. 

Serait-il possible d'élaborer des modéles plus pratiques? Le problème tient au fait que Is théone présente une plus 
grande complexité que les modèles susmentionnés. Le biais et Is variance de réponse changent tons les deux en 
fonction de Is date rédile de l'événernent On pourrait songer a élaborer an estimateur permettant une pondération 
différentielle des declarations en fonction de Is variance de réponse. Un tel estimateur utiliserait des indicateurs 
multiples de date (p. cx., rappel libre de Is date, mesure du teinps écoulé depuis l'évdnement, recours a an 
calendrier); une estimation de Is variance de réponse par le biais d'une analyse de covanance des indicateurs 
multiples et de l'utilisation de Is variance de rdponse dans l'estimation. Toutefois, un tel estimateur ne permet pas 
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de prendre en compte les propriétés de biais des reponses. 

Lorsque les theories précisent a la fois les propriétés du biais et de la variance de rdponse, le concepteur de 
l'enquête ck)it inventer des indicateurs multiples dont les pmpnétés de Ia variance et du biais varient scion un mode 
connu afin d'estimer les paramétres d'un modéle de mesure qui refléteront a la fois le biais Ct Ia variance. 

8. RESUME - APPLICATION DES THEORIES DE L'ERREUR NON DUE A 
L'ECHANTILLONNAGE AUX ESTIMATIONS D'ENQUETE 

Les theories portant sur les en-eurs observécs issues du domaine des sciences sociales ont parfois des incidences 
sur les caractéristiques statistiques des estimateurs. En consequence, le statisticien chargé de l'élaboration du plan 
de sondage, des mesures et des estimations doit se pencher sur ces theories et mventer des moyens d'en tenir 
compte dans son travail. Maiheureusement, rares sont les spécialistes des sciences sociales intéressés aux 
comportements responsables d'erreurs de sondage qui cherchent a determiner les repercussions de ces erreurs sur 
les estimateurs des enquêtes. Ces spdcialistes s'intéressent d'abord a I'identification des principes 
comportementaux applicabies a une large vanété de contextes (y compris les enquêtes). Le comportement de non-
reponse et de rdponse ne constitue, de cc point de vue, qu'un exemple de ces comportements. 

Ii nous paralt clair aujourd'hui que Ic a grand pan en avant a de la recherche sur les erreurs non dues a 
l'dchantillonnage ne pourra être franchi sans Ia collaboration des spécialistes de Ia cognition et des sciences 
sociales et des statisticiens. Cette collaboration mettra i'accent stir tin ensemble de méthodes de mesures et 
d'estimateurs incorporant des modèles d'erreurs auxiliaires. La specification des en-curs de ces estimateurs sera 
motivéc par les theories diaboréns par ins specialistes des sciences sociales au sujet des comportements a i'orignie 
des en-curs qui influent stir la quaiité des données d'enquêtes. 
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DIFFUSION DE LA QUALITE A STATISTICS SWEDEN: PRINCIPE 
ET PRATIQUE 

Claes Andersso&, Hákan L. LmdstrOm et Lars Lyberg 

RÉSUMÉ 

Cette presentation décrit les principes généraux de definition de Is qualite et de declaration de Is qualitE C Statistics 
Swadmi On disnite des dCveloppements des deux dcrnières décénnies C La Iuniière des preoccupations des utilisateucs 
de statistiques. La presentation du contexte sest ensuite I expliquer de queues facons lea conditions, lea techniques at 
les rources Oni change ks possibilités d'étudier et de mesurer Ia qualité. Pour préciser lea composanles principales 
de Ia qualit& on définit le niveau de qualite des sous-composantes une par une. On rnentionne des approches génerales 
pour prcsncuvir La mesum et Is poda!ion thin produit dc qualitC. Finalement, on présente des examples de produits 
ayant une difihision de boone qualitC. 
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LE RECENSEMENT DU MILLENAIRE - UN PRODUIT 
A QUALITE TOTALE? 

Graham C. Jones' 

RÉSUMÉ 

L'exécution dii recensement ètant une entrepnse três coUteuse, ii est essentiel de plauufici -  ci do gérer Ic procesaus 
dana son ensemble, do Ia conception dii questionnaire I l'analyse cilia presentation des rIsultats, en passant par lea 
méthodea dc dènosnlwcnicnt aur le terrain ci lea processus do codage ci de saisie des donnécs, en vue de fournir tin 
produt de qualité totale. 

L'aulcur dIcrit dana lea grandes lignes lea mesures prises au Royaume-Uni, dana Ic cadre de Ia ptaniiicalion dii 
Recensement de 2001, pour rIduire an minimum le sous-dénombrement et amdliorer Ia qualitC des reponacs (ci lea 
taux do réponse), puis examine Ia poasibilitl d'appiiquer lea mCthodes d'imputation neuromimetique ci lea progrls 
réaliaéa dana lea doanaines dii traitement d'images ci do l'autocodage pour arriver I diffuser lea analyses pertinentes 
dana lea délais annoncés pour Ia gamme Correcte do produits. 

Lea testes législatifa qui rlgissent Ic recensement exigent quo oelui-ci soit approuvC par Ic Parlement. II eat donc 
eaaentiel do convaincre lea ministres qu'un équilibre doit eVe établi entre Ia limitation du fardeau do réponse. Is 
satisfaction des exigenoes ci Ic traitement des questions délicates. Pour assurer Ic succès do l'entrepriae, ii sara 
indispensable do rlgier lea confluts qui surviendront naturellement dana do teilea circonsianees ci do veiller I Is 
convergence du proceaaus do decision ci do l'objeclif global. 

Mota Clés: Recensement; qualité totale; planification 2001; aous-dénombrcmcnt 

1. INTRODUCTION 

11 serait présomptiieux de ma part de croire que je pourrais aborder toutes les questions liées au 
recensement du millénaire qui se produira au Royauine-Um dans le peu de temps que j 'ai a ma 
disposition. En effet, je ne peux réellemcnt parler au nom du Royaume-Uni car, bien que je porte le titre 
de directeur du recensement a l'Office for National Statistics et que je dirige le service de statistique 
gouvernemental, parallètement, je ne mis conservateur des actes de l'état civil que pour l'Angleterre et Ic 
Pays de Galles. Mes homologues d'Ecosse et d'Irlande du Nord s'occuperont du recensement dans leur 
propre pays. 

Je n'ai pas non plus l'intention de me pencher sur cette question particuliêre. Je me contenterai de dire 
que le recensement se déroule comme une activitd bien orchestréc (d'aucuns préféreraient le terme 
<<partenariab), même s'il diflre a certains Cgards darts les quatre pays qui forment le Royaume-Uni. Rien 
de plus normal, puisque les questions stir lesquelles on se penchera varient 

2. BUTS ET OBJECTIFS 

Recenser Ia population et les logements, traiter et analyser les données qui en résultent et diffuser des 
résultats, tout cela d'une maniêre efficace, en insistant sur l'exactitude et l'intégrité sans compromettre Ia 
vie privée des répondants. Tout cela paralt relativement simple! Néanmoins, pareille explication ne dit 
rien de la raison pour laquelle on entreprend un recensement au depart. Lorsqu'on se rappelle que le 
recensement se trouve au coeur même des statistiques officielles, joue un role capital dana la planification 

1 Graham C. Jones, Directeur du recensement, Office for National Statistics, Royanme-Uni. 
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d'un pays et représente La seule source nationale de données ayant une couverture de 100 0%,  alors 
seulement comnience-t-on a aborder Ic problême. Si l'on songe que derriere ces explications assez 
simplistes se cache l'affectation de milliards de livres de fonds publics aux administrations régionales et 
locales ainsi qu'aux services de sante, et la diffusion d'une somine appreciable d'information en vue de la 
prestation de services d'éducation et de maints services locaux, on comprend mieux les motivations 
économiques fondamentales a l'origine du recensement. Je n'invente rien de nouveau, bien sür, mais 
cette precision est a mon avis cruciale pour ce qui va suivre et pour expliquer l'approche que nous 
envisageons a l'égard des principales questions. 

3. DEFINIR LES BESOINS 

Lorsqu'on Ctudie les questions qui feront partie du recensement, it est essentiel de savoir a quoi servira 
l'inlormation et qui I'utilisera. J'en ai déjà donné une We et ceux qui participent a l'exercice connaissent 
les sept groupes consultatifs qui alimentent le débat. Ces groupes viennent du gouvernement central, des 
administrations locales, des services de sante, de Ia collectivité universitaire (cc qui, je l'adinets, suggère 
une certaine homogénéité) et des entreprises (ou une telle homogénéité n'existe pas!), auxquels s'en 
ajoutent deux spécifiques représentant l'apport de I'Ecosse et de l'Irlande du Nord. Ces groupes 
consultatils ont eux-mêmes engendré plusieurs groupes de travail sur le contenu du recensement, dont Ics 
propositions et les suggestions ont été sérieusement examinées lors de l'essai de 1997, auquel je reviendrai 
bientôt. Les consultations ont fait ressortir des problèmes manifestes, outre les questions habituelles 
associées au recensement. Ii existe ddsormais une demande pour I'information sur Ic revenu, sur La 
situation socioéconomique, sur la scolarité et sur d'autres aspects avec, en arrière-plan, les profonds 
changements observes au niveau social et technologique. Quoi qu'il en soit, le recensement doit par 
nécessité faire preuve d'équilibre, dolt constituer un compromis entre La dernande d'infonnation et le 
fardeau que I'on peut raisonnablement imposer aux répondants, cela dans un cadre de planification 
gCnéral illustrant clairement que les ressources consacrées au recensement ne sont pas inépuisables, donc 
que des conflits surgiront inévitablement et qu'il faudra accepter certaines concessions. Ces dernières ne 
devront pas affecter Ia qualité du produit et cet aspect est vital, car it importe que l'utilisateur accorde La 
plus grande confiance aux données qu'on un fournit. 

4. LEONS TIREES DE 1991 

A oct égard, on peut tirer quelques leçons du recensement de 1991 et de I 'exercice d'évaluation et de 
réalignement de Ia politique du recensement entrepris en 1992. Sachant que Ic recensement est nécessaire 
et qu'il est juste de vouloir atteindre wi équilibre entre le nombre de questions et Ic fardeau du répondant, 
en fonction des exigences établies, on doit par ailleurs s'assurer que c'est Ic bon produit qui est engendré, 
au degré de precision approprié, dans des ddlais convenables et pour [a gamme voulue de produits. Les 
consultations dont j 'al déjà pane joueront aussi un role determinant a oct égand. 

Le recensement de 1991 a donné lieu a quelques coups d'éclat qu'on ne devrait et qu'on ne peut pas 
ignorer. It y a bien sun eu le succès de Ia nouvelle question sur I'ethnicité, La forte couverture globale et 
un tout nouveau produit - l'échantillon d'enregistrements anonyrnes - que d'autres pays nous envient a 
maints égards. Tout cela montre combien nous avons oeuvré en étroite collaboration avec de nombreux 
utilisateurs, notamment Ic professeur Angela Dale, de Manchester. Toutefois, nous avons aussi éprouvé 
quelques problCmes, problèmes qu'on ne peut passer sons silence: un sous-dénombrement élevé dans les 
noyaux urbains, des réponses inadéquates aux questions et des retards dans Ia production des résultats. Le 
fait que certains résultats reposent sun un échantillon de 10 % de Ia population a aussi déplu a beaucoup 
de gens. 
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5. PLANIFICATION DU RECENSEMENT DE 2001 

La seule façon d'aborder Ia planification d'un projet aussi ambitieux que Ic recensement consiste a le 
fractionner en dldments plus pews, plus maniables. Quelques-uns de ces dldments gardent ndanmoins unc 
taille appreciable et cette désagrégation en projets soulève elle-mëme d'autres diflicultés. 

Les projets essentiels a Ia gestion du recensement sont les suivants: 
- 	geographic; 
- 	collecte des donnécs; 
- 	saisie des données; 
- 	stratCgie des systèmes d'information; 
- 	production des produits, politiques Ct commercialisation; 
- 	exigences en matière de données; 
- 	sous-dénombrement et divulgation; 
- 	vérilication, imputation et qualité des doimées; 
- 	legislation. 

Le mécanisme de production des rapports sur ces diffCrents aspects fonctionne de facon identique en cc 
sens que les recommandations sont transmises au Census Programme Board. Mais l'organisation du 
recensement n'est pas Ic but de cet exposé. 

Le point important a souligner est qu'on se penche stir de nouvelles méthodes concernant le déroulement 
du recensement dans Ic cadre de chaque projet: 

- 	Ic projet sur Ia geographic servira a implanter de nouveaux SIG et recourra a Ia 
cartographic numérique pour établir les districts de recensement; 

- 	Ic projet de collecte des donndes porte sur les méthodes postales d'envoi et de renvoi 
utilisees pour distribuer et récupérer les formulaires, pour Ia premiere fois au 
Royawne-Uni; 

- 	Ic projet de saisie des donnécs se rapporte a la saisie automatique des donndes par 
balayage au moyen de techniques ROC, et introduira un logiciel de codage automatique 
qui permettra Ic traitement integral des donnécs; 

- 	ic projet sur la strategic des systèmes d'information assurera Ia misc en place d'un 
systCme intdgrd, radicalement different de La plate-forme classique de l'ordinateur 
principal; 

- 	le projet sur La politique de production et de commercialisaiion des produits prévoit 
l'examen de nouveaux produits articulds sur les mddias naissants. Une certaine 
souplesse est essentielle a cet égard - nous sommes conscients des changements 
technologiques qui se produisent et savons qu'iI faut garder l'esprit ouvert. Nous 
souhaitons aussi trouver d'autres partenaires en vue d'offrir un éventail complet de 
produits a valeur ajoutée; 

- 	Ic projet sur les exigences en matièrc de donndes concerne les nouvelles questions et un 
nouveau questionnaire intdgrant les exigences relatives a Ia saisie automatiquc des 
données par balayage; 

- 	enfin, Ic projet stir Ia legislation n'a pas besoin d'explications, mais sen de pivot dans 
nos relations avec I'Union européenne, en prevision de l'approche commune au 
recensement qu'on envisage adopter d'ici Ic nouveau millénaire. 
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J'ai sciemment évité de résumer les principaux projets de statistique, us ont principalement pour but de 
rdsoudre les problèmes associés a Ia qualité du produit et d'aplanir les grandes difficultés issues du 
recensement de 1991. 

6. SOUS-DENOMBREMENT 

Au risque de me répéter, le recensement de 1991 s'est caractérisé par une excellente couverture - de prês 
de 98 % - mais un probléme considerable est venu s'y greffer en cc sens que Ic sous-dénombrement n'était 
pas réparti de facon uniforme dans l'enscmble de la population. Plusieurs sous-groupes de Ia population 
étaient fortement sous-dénombrés et le sous-dénombrement se concentrait dans quelques regions. Ii en 
résulte de sérieux problèmes pour l'usage fondamental des données de recensement au niveau 
infrarégional et de graves diflicultés sur le plan de la repartition des ressources. 

Les groupes sous-dénombrés étaient principalement les suivants: 

- 	jeunes adultes de 20 a 29 ans, plus precisénient jeunes hommes des noyaux urbains oü le 
sous-dénornbrement est estimé a environ 23 %; 

- 	enfants de moms d'un an - Ic sous-dénombrement a ete estimé a 3 % pour l'ensemble du 
pays; 

- 	personnel des forces armées et leurs persormes a charge; 

- 	femmes ãgées d'Angleterre et du Pays de Galles - soit prés de 6 % des personnes de 
85 ans et plus. 

Si on a pu oublier quelques adresses en 1991, on estime generalement que les logements ont bien été 
couverts ci qu'il en a été de méme pour les personnes y habitanL lorsqu'il n'y avait qu'un ménage. La 
principale difl'iculté survient oü il y a multiplication des occupants, c'est-à-dire oü plus d'un ménage vit a 
Ia même adresse. En 2001, les problèmes de couverture devraient être au moms aussi importants que ceux 
relevés en 1991, En toute probabilité, Ic problème se sera aggravé. En effet, les ménages d'une personne 
ci les personnes absentes pendant Ia journée seront plus nombreux. En outre, plus dc ménages seront 
difliciles a recenser a cause d'un accroissement des mesures de sécurité, comine les interphones a l'entrée 
du bàtiment. La population mobile, c'est-à-dire ceux qui vivent a plus d'une adresse, devrait aussi s'être 
multipliée. 

Qu'a-l-on appris de La situation qui existait en 1991? 

- 	La publicité commerciale était insuffisante et manqualt d'efficacité, car cue ne visait pas 
Las groupes pour lesquels existait un risque élevé de sous-dénombrement. 

- 	La publicité n'a pas abordé Ic probléme de la résistance a I'égard des autorités. 

- 	Il a été diflicile de recruter des enqueteurs, Si bien que le personnel stir le terrain était 
insuffisant. 

- 	Les méthodes applicables aux occupants multiples étaient complexes et difficiles a 
expliquer. 
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La proportion de personnes non rejointes était plus élevëe quc prévu - un problème 
auquel on n'avait pas song. 

Le questionnaire était trop dense et les instructions manquaient de clarté. 

On a trop attendu pour établir des contacts localement. 

Enfin, comine si cc n'était pas suffisant, La planification n'a pas debuté assez tot! 

Ces leçons sont douloureuses, mais on ne peut les négliger pour autant. 

Qu'envisage-t-on spécifiquement a l'égard de ces problèmes pour le recensement de 2001? 

Voici les points sur lesquels on se penche: 

- 	definition de la base démographique; 

- 	date du recensement; 

- 	planification géographique; 

conception et contenu du formulaire 

recrutement et formation de personnel sur le terrain; 

établissement de contacts locaux; 

amelioration de La publicité. 

La definition de la base démographique ne doit pas seulement être générale - pour éviter les omissions 
susceptibles d'entraIner un sous-dénombrement. Elle dolt aussi We comprise et communiquée a Ia 
population ainsi qu'au personnel sur Ic terrain. 

Les étudiants seront recensés là oü us poursuivent leurs etudes. Le recensement devant avoir lieu durant 
l'année scolaire, les étudiants des universités et des colleges et les Clêves des écoles primaires seront 
recensés a ces endroits. 

On passera en revue les difficultés que soulève Ia défimtion des residents des Ctablissements 
communautaires pour s'assurer qu'ils sont correctement dénombrés, notamment les personnes âgées, car 
on croit que cet aspect est a l'origme du sous-dénombrement de cc groupe. Les personnes qui comptent 
plus d'une adresse - habituellement celles qui travaillent dans une partie du pays et vivent ailleurs - seront 
aussi recensées de la façon appropriée. 

Nous nous efforcons d'améliorer La planification géographique en créant des cartes spéciales, en utilisant 
des listes d'adresses préimprimées et en prenant les données actualisées des autorités locales - ëléments 
qui seront intégrés a l'essai de 1997. Pareilles ameliorations permeltront aux enqueteurs d'être conscients 
de certaines difficultés probables dans leur region, a l'égard du nombre d'occupants dans les 
établissements non résidentiels. 

L'aspect et Ic contenu du formulaire jouent un role determinant dana Ic taux de réponse et La qualité des 
donnëes recueillies. L'apparence, l'agencement et Ia formulation des questions ont fait l'objet d'études 
qui devraient rendre les réponses plus faciles. Dana le cadre de l'essai de 1997, on prévoit une evaluation 
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méticuleuse des questions susceptibles de nuire a Ia couverture et cet exercice fera partie de I'enquête de 
suivi. 

En améliorant Ic recrutement et La formation du personnel sur le terrain grace a des modules portant 
spécifiquement sur les problèmes relevés en 1991 et grace a une étroite collaboration avec les 
administrations locales, le service de police et les organisations communautaires, nous nous attaquerons 
de plein fouet aux problèmes de couverture dans Les noyaux urbains. 

Enfin, Ia publicitd dolt s'adresser spécifiquement aux groupes qui posent les problèmes dont j'ai djã 
pane, c'est-à-dire les jeunes adultes, les jeunes mères et les personnes ãgées. Le message sera simple et 
dim exactement ce qu'on attend des répondants. Nous insisterons aussi stir le recensement dans le secteur 
de l'éducation au moyen de messages positils en expliquant le but. 

7. LE PROGRAMME DE GESTION DE LA QUALITE DES DONNEES 

L'introduction du Programme de gestion de La qualité des données destine a accroItre et a mesurer la 
qualité des données constituera une innovation en 2001. Ce programme est une facette de 1 'approche de 
Ia gestion de Ia qualité totale (GQT) qui a connu tant de succès en Australie, 

La GQT suppose Ia genèse d'un produit adapté aux besoins de La clientele par un contrôle de qualité des 
tãches entreprises partout au sein de l'organisation. Un engagement de cc genre en matière de qualité dolt 
naltre au sommet de la pyramide et chacun dans 1 'orgamsation doit bien le saisir. Voici quelques 
exemples des activitds qu'on entreprendra en vertu d'une telle approche: 

consultation générale de La clientele; 

développement des systèmes par voie de prototypes; 

essai du recensement de 1997. 

Le Programme de gestion de Ia qualité des données (PGQD) comporte plusieuis volets: 

coordination dans toutes les regions du recensement de 2001 en vue de faire ressortir les 
problèmes de qualité des donndes et d'élaborer des normes a cet égard, en consultation 
avec les spdcialistes du traitement des données; 

- 	contrôle et mesure de Ia qualité des données pendant le recensement afln de permettre 
l'identiflcation et Ia resolution des problèmes; 

- 	collecte de renseignements pour illustrer La qualité des données diffusées a l'utilisateur, 
par exemple, le degré d'imputation de chaque question; 

- 	collecte de données en vue de l'obtention d'un chiffre unique de recensement. 

Un élément essentiel consiste donc a mettre en place un mécanisme permettant de contrôler et de mesurer 
Ia qualitC des données durant Ic recensement proprement dit - en l'occurrence Ic Système de contrôle de La 
qualité des données (SCQD). Ce système nous aidera a suivre la qualité des données a partir de normes 
prédtablies grace aux renseignements recueillis dans le cadre des activités du recensement (collecte, saisie 
des données, traitement ci production) et a des sources d'information indépendanies (recensements 
anténeurs, dossiers administratils, etc.). Parallèlement, Ic personnel connaissant les domaines spécialisés 
pourra intermger La base de donnécs par le biais d'installations spdciales. 
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On n'a pas accordé assez d'importance a Ia precision géographique lors du recensement de 1991. La base 
géographique a pose des diflicultés et a montré les incohérences qui existaient entre les districts de 
recensement et les codes postaux. Une bonne partie de I' information venant des sources extérieures était 
incorrecte et les modifications ont dtd reçues trés tard dans Ia phase de planification. On a donc dii 
apporter les correclions et des changements a des bases de donn&s géographiques distinctes, soit celle des 
entrées et celle des sorties. Or, ces bases n'étaient pas toujours synchronisdes, ce qu'on n'a ddcouvert que 
plus tard. On aura recours a des systèmes d'information géographiques et a Ia cartographie numérique, 
ainsi qu'à des donndes spécifiques sur les regions - par exemple l'existence d'un pëmtencier ou d'un 
établissement communaulaire susceptible de fausser les tendances - trés tot lors du traitement. 

Les definitions peu précises du lieu de residence, a l'ongine de Ia confusion observée en 1991, seront 
révisdes, comme je l'ai déjà mentionné. Une mauvaise interpretation du terme <<résidenb> explique les 
erreurs relevées sur le formulaire et le fait que certaines personnes n'ont pas éte recensées. Las nouvelles 
definitions seront testées en 1997 et on insistera particulierement sur les règles s'appliquant aux 
établissements coimnunautaires et aux visiteurs. 

Le Programme de gestion de Ia qualité des données s'attaquera aussi a la variation du sous-
dénombrement, signalée prdcédemment. En alimentant un système d'information sur Ia gestion des 
activités sur le terrain pour déceler les problèmes de sous-dénombrement a mesure on us se développent, 
on verra comment déployer Ies ressources pour surmonter des difficultés particuliêres. 

Las techniques de saisie des donnécs par balayage ne pourront qu'améliorer Ia qualitC de l'information 
onginale, car il n'y aura pas d'erreur de transcription au moment de Ia saisie, comme cela s'est déjà 
produit. D'autres difficultés se présenteront néanmoins, consdcutivement aux réponses cochées en trop 
grand nombre. La Programme de gestion de la qualité des données illustrera I 'incidence du problème - 
c'est-à-dire identifiera les questions qui paraissent ainbigués et veillera a ce qu'on utilise de bonnes régles 
Ct techniques de correction. 

Une interpretation incorrecte et incohérente des règles de codage et les erreurs relatives aux ensembles de 
données de reference ont entraIné l'application de codes erronés lors des recensements antérieurs. Un 
codage automatique nous aidera clans une large mesure a surmonter cette difficulté, mais le PGQD établira 
Ia fréquence des champs codes, cc qui permenra d'en comparer Ia distribution avant et après le codage 
géographique. On procédera aussi a des verifications entre différents champs, pour verifier leur 
coherence. Planifier d'avance une forte concentration de certains groupes ethniques dans des quartiers 
précis des noyaux urbains n'est qu'un exemple d'une telle approche. 

Un des problème séneux cemés en 1991 était la découverte d'erreurs i l'étape de Ia totalisation, étape oii 
il est trop tard pour apporter des corrections. Les ensembles de données reposant sur l'échantillon global 
et l'échantillon de 10 % présentaient une énorme incompatibilité, cc qu'on n'a constaté qu'aprês diffusion 
des données. En contrOlant les données en cours de traitement et en procédant sans tarder a des 
totalisations croisées Ct a des calculs de fréquence, on identifiera les difficultés beaucoup plus tOt dans Ic 
cycle. 

8. IMPUTATION 

En 1991, on a recouru a une méthode d'imputation séquentielle <<hot declo> s'inspirant de celle de Holt et 
Fellegi pour les questions qui avaient échappé a La matrice de contrôle. Cependant, La principale difficulté 
est qu'on ne pourra pas verifier Ia coherence après imputation en 2001. Nous poursuivons des essais sur 
les aspects statistiques pratiques de l'application des ordinateurs neuroniques a I'imputation et, jusqu'à 
present, les résultats sont encourageants. Néanmoins, nous envisageons toujours d'autres méthodes, dont 
une modification du système <<hot deck>> de 1991, une modélisation a niveaux multiples et la nouvelle 
technique d'imputation canadienne (NIM). Ces méthodes devront être évaluées afin qu'on établisse leur 
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performance. Avec les contrôles de coherence suivant l'imputation, on devrait ainsi aplanir les 
principales dfflicultés. Le professeur Ray Chambers nous prête son concours dans le cadre de cette 
evaluation. 

9. LE RECENSEMENT A CHIFFRE UNIQUE 

Le chiffre dii recensement sert de valeur de référence sur laquelle s'alignent les estimations de population 
annuelles. Comme je l'ai déjà mentionné, ces données sont essentielles a Ia repartition des fonds publics. 
II est donc capital que l'utilisateur art Ia plus grande confiance dans l'information fournie. Qu'on en 
vienne a douter des estimations régionales on a les remettre en question, et avec elles la facon dont elles se 
comparent d'une region a l'autre, et c'est l'utilité méme du recensement qui est compromise. 

Pour cette raison, nous avons convenu qu'un des principaux objectifs de l'Office for National Statistics 
serait d'entreprendre des recherches et de voir si on pourrait fourmr l'inlormation du recensement a tous 
les niveaux, a partir d'une base commune en prevision du recensement de 2001. 

L'exercice n'exigera pas seulcmcnt de I'expertise technique, mais une gestion trés méticuleuse et la 
resolution des difficultds que soulêve Ia production d'un ensemble de données de cette envergure, ce qu'il 
ne faudrait pas sous-estimer. Le projet sera dirigé par le professeur Diamond de l'Université de 
Southampton, qui remettra son rapport a un coniitd directeur présidé par le chef de Ia méthodologie 
statistique a l'Office for National Statistics. La qualité du travail sera conirôlde par un eminent groupe 
d'experts dont j'assurerai Ia présidence. Voilà donc une autre illustration des liens que nous sommes en 
train de bâtir, pas uniquement avec Ia collectivité universitaire, mais au sein de l'ONS et avec d'autres 
bureaux de statistique nationaux. 

Les méthodes d'estimation seront complexes et recourront aux données de diverses sources: 

enquéte de validation du recensement; 

analyses ddmographiques; 

dossiers adniinistratils. 

Ces sources serviront a estimer le sous-dénombrement net a l'échelon regional et a modéliser des 
estimations régionales pour les mveaux géographiques infdrieurs (p, ex., par l'application d'approches 
articuldes sur la regression). Ensuite, si Ia chose est realisable, on produira une base de microdonnées 
entiérement rajustde, ce qui ddbouchera stir des produits cohérents. 

Enfin, on élaborera une méthodologie acceptable qui sera testée lors de la grande répétition de 1999. 

10. CONCLUSION 

J'espêre vous avoir dclairé quelque peu stir l'approche que nous avons adoptée en vue du recensernent de 
2001, sur les changements envisages et sur les innovations qui nous intéressent. L'essai de 1997 aura lieu 
en juin prochain et jouera tin role determinant dans le processus décisionnaire. It nous permettra de 
choisir les questions primorcliales avant la grande répétition de 1999 et de rédiger le livre blanc destine au 
Parlement. Nous oeuvrons en étroite collaboration avec niaints utilisateurs des données du recensement et 
avec la collectivité urnversitaire afin de créer cc qui deviendra, j'espére, un produit de qualité totale. 
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NORMES ET LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT L'ERREUR 
NON DUE A L'ECHANTILLONNAGE: FOURNIR UN MEILLEUR 

SERVICE A MOINDRE PRIX 
Richard D. Burgess' 

RÉSUMÉ 
Fournir des cksióes .çc&es I l'eniploi. est l'un des objectils pnncipaux d'un organisme siatistique. Ce dernier ne peut 
iáiir sur tm nwdb6 concwrentiel que si les utilisateurs sont convaincus que les données répondent I leurs exigences 
en matiäe d fesmation dde qualitI. En ritaje gãierale, les utilisaicurs doivent coenpter sur des donnites exactes, Ijour 
d cenfrtmes I leurs propres besoins conceptuels, sur des donnites dont le pnx est concurrentiel et qui sc traduiscnt de 
plus en plus par des rcnscigncments fondés sur des donnites longitudinales ou sur des donnites intitgrites provenani de 
plusieurs sources. Les normes et lea lignes directnces peuvent ittre utitisées judicieusement pour tenir compte des 
ncuñeuses exigences des utilisateurs. Qu'on les applique explicitement ou impliciteinent, en particulier pour ritsoudre 
Ia question de l'erreur non due a l'eehantillonnage, les normes ci Ice lignes directrices pennettent d'sccroftre Ia 
productivitit et Ia qualite, done de fournir aux utilisateurs un meilleur service a moindre coOt. L'auteur pritsenie ici 
certaines idles sur Ic caractitre opportun des normes ci des lignes directrices dans Ic contexte de l'erreur non due a 
t'lchantillonnage. II dlcrit Ice points forts et Ice faiblesses d'un tel travail ci donne des exeniples d'applications I 
Stalistique Canada. 

MOTS CLES: Normes ci lignea directnces; erreur non due I l'itchantillonnage; service a Ia clientele. 

1. ThTRODUCTION 

Les clients d'un organisme statistique recherchent ii coup sür des données uprêtes a l'emplois. Ii n'est pas rare de 
supposer que cela signifie que les utilisateurs doivent obtenir des donndes a Ia fois exactes Ct i jour, qui soient 
confonnes a leurs besoins conceptuels ou analytiques, et dont le prix est concurrentiel. 

Emprisonnés dans leurs exigences plus gënërales, les utilisateurs pourraient, non sans raison, s'attendre a ce qu'un 
bureau on im organisme statistique, tout comme un organisme scientifique ou professionnel, applique des normes 
explicites en matière de concepts, de terminologie, de méthodes et de qualitd. Us pourraient égaleinent s'attendre 
ace que lea differences ou lea écails par rapport aux méthodes "types'. aient un but ddmontrable Ct important. Plutôt 
que de s'y attendre, its voudraient peut-ètre que ces normes soient fonddes sur lea connaissances lea plus a jour, 
qu'elles satisfassent a leurs besoins actuels et soient constamment prises en compte dans lea produits statistiques. 
Vu lea progrês de Ia technologie, les utilisateurs s'attendront vraisemblablement a ce qu'une telle "normalisation'. 
permette a un organisme efficace de crder une vaste gamme de produits statistiques transversaux, longitudinaux 
et intdgrés et qu'elle satisfasse a leurs besoins de rapidité des systémes micro-informatiques et d'économie. 

Pour satisfaire lea besoins et lea attentes des utilisateurs, lea normes fondamentales d'un organisme statistique 
doivent porter sur lea connaissances et 1 'experience de sea employds. D'autres normes et lignes directrices jouent 
un role dans Ia misc en place d'une garnine compléxe de donndes pretes a l'emploi et dans l'efficacité de leur 
diffusion: des normes et des lignes directrices servant a contrôler, a mesurer et a dOci-ire l'erreur non due a 
l'dchantillonnage dans les donndes statistiques. 

'Richard D. Burgess, Division des mdthodes d'enquêtes sociales, 15-F, Immeuble RH. Coats, Parc Tunney, 
Statistique Canada, Ottawa (Ontario), Canada K IA 0T6. 
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2. NATURE ET JUSTIFICATION DES NORMES 
ET DES LIGNES DIRECTRICES 

2.1 Que sont lea normes et Its lignes directrices? 

Les normes poui-raient prendre Ia forme de règles ou de règlements visant a assurer la conformité ou I 'uniformité. 
Pour l'erreur non due a l'echantillonnage et les organismes statistiques, I'uniformité ne constitue pas le contexte 
convenant a i 'examen des normes. Les normes constituent plutôt une exigence de base, le modéle ou la mdthode 
généraletnent acceptés, ou un jalon ou un modèie d'excellence. La plupart des normes comportent un element de 
chacun de ces aspects. 

On petit définir de la méme façon les lignes directrices, mais ii faut réduire le degrd de conforrnité et, generalement, 
Ia portée des particularités. La souplesse de Ia misc en oeuvre peut être plus importante, rdduisant du même coup 
tout élément d'uniformitd. Du point de vue terminologique, les lignes directrices peuvent être plus facilement 
acceptables, mais peuvent être appliquées de façon moms constante. 

2.2 Pourquoi Ia connaissance ne suflit-elle pasT 

Si lea exigences d'échantillonnage appropndes sent établies, l'eneur non due a l'dchantillonnage constitue le pivot 
de la gestion de Ia qualité d'une enquête, ou de tout autre projet statistique, et de son coCa. L'erreur non due a 
l'dehantillonnage eat contrôlée grace a l'application de méthodes, mais pas nécessairement avec tine notion claire 
de leurs coUts ou de leurs avantages globaux. La mode de gestion de la qualite repose sur le discemement et non 
seulement stir les connaissances des nombreux participants au projet. Les personnes qui prennent des decisions 
courantes peuvent avoir un point de vue limitd et peuvent être davantage préoccupees par Ia réalitd des activités 
et de la gestion des coCtts. 

L'dtablissement de normes ou d'objectifs de qualité des le depart permet d'orienter les connaissances là oU ii Ic 
faut et de lea exprimer dans des critères et dens des méthodes acceptables. Ainsi, tous les intervenants, a partir de 
Ia conception, connaissent lea éldments requis et peut-étre ceux qui suffisent. Ces critères et pratiques peuvent 
ensuite tenir compte de la perspective globale, de méme que de celle des programmes particuliers et de leurs 
utilisateurs. Par exeinple, ens critéres peuvent Care insérés dans Ic contrôle de Ia quahté, dens les règles de revision, 
dens les exigenees de suivi, dens des taux de réponse minimaux visds et dens Ia durée maximale d'une interview. 
Les pratiques peuvent prendre la forme d'exigences de contrôie de qualité, de verification, d'essai de questionnaire 
et d'activitds et processus, ou de communication des rdsultats et des méthodes, et de Ia qualité des données. 

2.3 QueUes pourralent Care lea normes et lea lignes directrices adéquates? 

Voici certains arguments invoquds contre lea normes: 
• elles répriment la créativité et l'innovation, et freinent lea gains de qualité et de productivité; 
• des se contentent du plus petit dénominateur commun et, tot ou tard, ramèneront tous lea 

elements a cc niveau; 
• l'effort ndcessaire pour que les normes couvrent toutes lea situations est beaucoup trop grand; 

par surcroit, lea normes deviennent compliquées, inintelligibles ou simplistes, et dies ne sont pas 
mises en oeuvre. 

Les charges d'enquête et lea intervenants semblent prdférer les pratiques ct les critéres qu'ils choisissent 
eux-mémes. Un tel choix so traduit trop souvent par une diversité inutile et, dens certains cas, par une baisse 
implicite de Ia qualite, par l'utilisation de méthodes, systèmes et mdcanismes pdrimés, et par une reduction de Ia 
satisfaction des clients. 

Lea normes Ct lignes directrices ne doivent pas être appliquées de manière a limiter 1' utilisation des connaissances 
ci de l'expdrience. Elles doivent être conçues pour accmItre I'efficience, l'efficacité ou la productivitd. L'assurance 
de la qualitd et lea nonnes ne doivent pas se limiter a surveiller ou mesurer la qualité des données. Elles doivent 
avoir certains effets positifs a court et a long termes. Même si elles ndcessitent une base solide de connaissances 
dde capacitds, a ceitains dgards lea normes et lignes directrices appliqudes a l'erreur non due a l'echantillonnage 
doivextt être a I'avant-garde ci être etayees d'activitds de recherche-ddveloppement. Las nomies doivent décourager 
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et dliminez-  Ic recoors a des praliques mauvaises ou de qualité infdrieure, encourager les bonnes pratiques et fournir 
une orientation et établir des objectifs en matière de développement technique et d'arnClioration du service a Ia 
clientele. 

Les nonnes peuvent naltre du manage des valeurs de I'organisation en matière de qualité et de la sensibilisation 
awc particularités des répoodants. Elles doivent être fondées sur des principes bien articulés et faciliter I'application 
de ces derniers a des situations non prévues explicitement ou non envisagees. Elles doivent tenir compte de Ia 
mesure dens laquelle les programmes de l'organ.isation sont interdépendants et lies, et qu'ils partagent la même 
clientele, Ia même base flnancière, Ia même renommée, et les mémes connaissances et outils. Par ailleurs, ii n'est 
pas nécessaire de produire toutes les nonnes a l'échelle de l'organisation. Les programmes n'ont pas tous la méine 
importance, pas plus que des ressources équivalentes ou les mémes exigences en matière de qualité. Chaque 
programme devrait posséder ses propres normes de qualite et mCthodes d'assurance de Ia qualite. 

3. UT1LISATION DES NORMES ET DES LIGNES DIRECTRICES 
A STATISTIQUE CANADA 

Au cours de Ia dernière décennie, des progrès technologiques importants - au niveau des operations, de Ia 
statistique et des méthodes de calcul - ont pennis au Bureau d'accroitre l'efficiencc de ses programmes et 
d'améliorer Ia qualité de leurs dcnnées. Cette période a également été marquee par des compressions budgétaires, 
us accroissement de la demande de données, taut au plan de Ia qualite que de Ia vaniété, et par une insistance plus 
marquee sur la qualite du service a la clientele. Le Bureau crée use plus grande variété de données et de produits. 
II a davantage recours a la collecte et a la diffusion électroniques des données, a leur integration, a Ia creation de 
données longitudmales, a l'analyse des données et au soutien de l'analyse des données portant sur des questions 
et politiques sociales et économiques. On demande au Bureau d'en faire plus avec moms, de se concentrer 
davantage sun les travaux complexes qw exposent aux repercussions de l'erreur non due a l'échantillonnage. 

L'assurance et la gestion de la qualité de tous les programmes statistiques du Bureau doivent s'inscrire dans en 
cadre de pratiques, normes et lignes directrices, politiques et connaissances techniques établies. Comme dans tout 
aulre organisme statistique, les connaissances et Ia formation constituent les normes et lignes directrices les plus 
importantes et les plus prepondérantes qui orientent les activités professionnelles des employés. Le recrutement, 
la formation et le perfectionnement du personnel, les comités internes Ct les comités consultatifs extemes favorisent 
Ia constance des bonnes pratiques dans I'ensemble des programmes statistiques. Par consequent, II existe des 
normes et lignes directrices implicites aux fins de Ia gestion de Ia qualité et du contrôle de I'erreur non due a 
I'echantillonnage. Le suivi de Ia non-réponse, la revision en vue d'assurer de l'information uniforme et complete, 
le contrôle de Ia qualité des activités, l'imputation et I'ajustement des poids en vue de tenir compte des 
incohérences et de Ia non-réponse constituent des pratiques courantes. 11 incombe toutefois a chaque programme 
d'Ctablir les cntères, praliques et méthodes particuliers, de mêmc que le scull de qualite acceptable, et de les 
justifier scIon les circonstances, les contramtes, les possibilités et les objectifs. 

Parmi les politiques, normes et lignes directrices particulières en vigueur a Statistique Canada et qui influent sur 
la gestion de l'erreur non due a l'échantillonnage, mentionnons: 

• Lignes directrices pour Ia désaisonnalisation des données actuelles et révisées 
• Politique visant a informer les utilisateurs sur la qualité des donnécs et Ia méthodologie 
• Normes et lignes directrices concernant Ia documentation sun la qualité des donnCes et Ia 

méthodologie 
• Politique sur l'élaboration, l'essai et l'évaluation des questionnaires 
• Lignes directrices pour l'essai et l'évaluation des questionnaires 
• Normes et lignes directrices pour la presentation des tableaux dans les publications statistiques 
• Normes et lignes directrices concernant Ia declaration des non-réponses 
• Avant-projet de politique sun les critères de qualité pour Ia diffusion de renseignements statistiques 
• Normes et lignes directrices régissant I'application des cntères de qualité pour Ia diffusion de 

renseignements statistiques 
• Politique sun lea estimations ayant des dates de référence future 
• Lignes direcinices concernant Ia qualité (Un guide pour Ia planification en vue de fournir 
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des donnécs de ti-es grande qualite et d'évaluer Ia qualite) 

La misc en oeuvre de ces politiques, normes et lignes direct-ices, etc., est revue et révisée a intervalles, 
habituellement par le Comité des méthodes Ct des normes, par Ic Comité consultatifdes méthodes statistiques et 
par le Comité de verification mteme de Statistique Canada. 

Les systèmes statistiques généraux mis au point par le Bureau pour l'ensemble de ses services constituent une 
norme, car ils permettent d'appliqucr des pratiques et des méthodes unilormes et géneralement a jour aux fonctions 
statistiques fondamentales. ils sont habituellement utilisés pour lea enquêtes nouvelles ou remaniées. Leur misc 
en oeuvre eat relativement peu coüteuse. 

Des normes sont egalement appliquées a la definition des unites géographiques et pour les classifications des 
secteurs d'activité et des professions. Nous poursuivons l'harmonisation et l'uniformisation des definitions 
appliqudes aux variables par domaine, de mêine que l'élaboration de méta-bases de donndes. Ces éléments 
permettent on permettront d'utiliser plus efficacement les données du Bureau qui dCboucheront sur des 
renseignements plus complets a l'Cgard des concepts, des mdthodes et de Ia qualité des données, et réduiront 
vraisemblablement Ic mauvais usage et l'interprétation enonée des données. 

3.1 Résuttat des normes? 

Le present document ne vise pas a donner us aperçu global des repercussions des politiques et des normes et lignes 
directrices connexes. Cependant, deux exemples importants pourraient justifier use certaine evaluation. 
Premièrement, Ia politique, de même que les normes et lignes directrices relatives a Ia conception des 
questionnaires ont été élabordes et sont faciles a mettre en oeuvre en raison de I'élaboration permanente de 
méthodes plus complexes et moms coftteuses d'essai des questionnaires. Bien qu'il subsiste des exemples de 
conception bien implantés et de ressources parfois limitées attribuées a la conception et a l'essai des 
questionnaires, la valeur de ces essais semble accrue. Cette situation est en grande partie attribuable aux résultats 
des essais et a leurs repercussions importantes sur les projets définitifs. 11 s'agit là d'un bon exemple d'effort peu 
coüteux pour l'amélioration appreciable de Ia qualité des donndcs et l'allegement du fardeau des rdpondants. 

Une deuxième politique importante porte stir l'information des utilisateurs relativement a la qualité des données 
et a la méthodologie. Cette politique et les normes et lignes direct-ices connexes, qui en sont a leur troisième 
version, ant été mises en oeuvre pour Ia premiere fois a Statistique Canada en 1978. Les exigences de la politique 
constituaient d'abord us projet volontaire, tin énoncé de valeurs, mais elles représentent maintenant des éléments 
abligatoires, de m8me que des lignes directrices complexes. L'exigence visant l'évaluation de Ia qualité constitue 
wi principe de base de la politique, comme le point de vue selon lequel ii convient d'offrir a l'utilisateur tons les 
renseignements publies sur Ia qualite des données méme si ces renseignements sont incomplets. Cette politique 
eat généralanent respectée a l'échelle des enquetes ou des programmes statistiques (mais pas toujours a celle des 
produits) pour cc qui est de fournir des estimations de l'erreur d'echantillonnage. Lea résultats dans le cas de 
l'elTeur non due a I'échantillonnage sent moms satisfaisants. Lea utilisateurs ont plus de difficulté a interpreter bon 
nombre de critêres ou indicateurs de I'erreur non due a I'echantillonnage s'ils sont offerts sans restriction, dans 
Ic cas de données particulières ou même d'un tableau spdcifique ou d'un ensemble de données. II n'est pas rare 
que la seule evaluation efficace de Ia qualité relativement a l'erreur non due a l'échantillonnage reside dana lea 
garanties foumies au moyen des descriptions de la méthodologie. Les garanties de qualité issues de mesures 
quantiflécs, par exemple tin taux de réponse, pourraient n'avoir qu'une signification relative. L'aise avec laquelle 
l'utilisateur se sert des données peut se fonder davantage stir la renommée du Bureau, stir le rendement antérieur 
d'un programme particulier et sur la description des méthodes qui font appel au bon sens, plutôt qu'à des résultats 
quantifies ou histonques. Les mesures ne sont utiles que si I'on relève us problème general ou de grande 
envergure. 

Malgré ces restrictions, il n'est pas déraisonnable que lea programmes qui renferment de meilleures descriptions 
des méthodes et de la qualite sont ceux a I'égard desquels lea paramétres de Ia qualité et de l'utilisation des mesures 
sont intégrés dana Ic processus de validation on d'attestation des données. Ii n'est donc pas surprenant de constater 
qu'iI s'agit des programmes bien orientés et qui consacrent des ressources significatives a l'arnélioration de la 
qualite. Ces programmes se défendent egalement bien sur Ia place publique pour cc qui est de Ia qualitd, de 
1' interpretation et de la pertinence, facteur particulièrement important dana le cas des donnécs relatives a des 
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questions touchant des opinions existantes et bien Ctablies. 

3.2 Normes de conception? 

La politique concernant les critères touchant la qualitë des données constitue un effort experimental visant a 
éliminer certaines contraintes Iiées ala declaration des paramètres d'évaluation de Ia qualite des donnécs, a réduire 
lea possibilités de commercialiser des donnécs de piètre qualite et a exiger la specification prealable des normes 
ou objectifs de conception potu -  assurer la qualité des données. La politique exige Ia classification de toutes lea 
données clans l'une des categories suivantes: 

• qualitd convenant pour lea normes du projet 
• qualité faible 
• qualité inacceptable. 

Lea données pouri-aient étre classdes dans l'une des deux premieres categories d'après l'erreur d'échantillonnage 
on clans l'une des trois categories d'après l'eneur non due a l'dchantillonnage. La classification doit se fonder stir 
tme evaluation globale et elle doit être comrnuniqude aux utilisateurs. Las données de qualite convenable doivent 
dominer les produits standard du Bureau. Ces produits ne doivent pas renfermer des données de qualité 
inacceptable. Lea utilisateurs peuvent demander de recevoir des donndes, mais ils doivent êlre avisés de Ia qualité 
avant que l'une des parties ne prennent un engagement. Cette politique en est au stade experimental clans le cadre 
de certains programmes statistiques de grande envergure. 

On pourrait soutenir que cette politique depasse les connaissances actuelles. En fait, elle oblige le foumisseur des 
données a faire cc qu'il exige des utilisateurs. Bien que l'établissement des categories de qualite pourrait &e 
discut.able clans Ic cadre de toutes lea utilisations évenuielles des données, ii semble lCgitime dans Ic contexte des 
objectifs ott des attentes de Ia conception. La plan d'assurance de Ia qualitd precise clairement, sciemment ou non, 
le niveau de qualité suflisant, compte tenu des priorites, des objectifs et des contraintes. 

La politique dépasse lea pratiques actuelles pour cc qui eat d'estimer ou d'attribuer l'erreur non due a 
l'échantillonnage a des cellules de données particulières. La classification et la determination des cellules de 
dorincles scIon Ic niveau de l'eireur d'echantillonnage est confonne aux pratiques actuelles et courantes de 
declaration de Ia qualitd. Las pratiques actuelles d'estimation et de declaration de l'erreur non due a 
l'echantillonnage n'attribuent toutefois l'erreur qu'à de vastes blocs de données. La viabilité a long terme dccc 
volet de Ia politique est étroitement line a une evaluation a Ia fois meilleure et plus appropriee de l'erreur non due 
a l'echantillonnage. Ce volet s'appliquera plus particulierement aux indicateurs des effets éventuels du 
redressernent de Ia qualité, des effets de la pondération pour lea non-répondants et des effets de 1 'imputation. Ces 
effets peuvent être évalués sans grande dilficulté pour des cellules particulières. II faudra tout de méme interpreter 
l'impact éventuel stir Ia qua]ité du redressemcnt, on son absence, de chaque cellule. On pourrait examiner lea effete, 
ou leur repartition, sur l'ensemble des programmes statistiques pour determiner les éléments relativement 
tolérables ou atypiques. 11 ne s'agit que d'un prolongement de l'utilisation actuelle des taux de réponse et 
d'imputation. 

4. CONCLUSION 

Lea nonnes et lea lignes directrices représentent simplement us moyen d'officialiser certains aspects des attentes 
de l'organisme a l'égard de chacun des éléments qui le compose. Elles ne produisent pas de gains de productivité 
ou use amelioration de la qualité, in une reduction de l'erreur non due a I 'échantillonnage. Elles sont plutót tin 
moyen de communication on de renforcement des bonnes pratiqucs, et d'Climmation des pratiques moms efficaces 
on satisfaisantes. Leur misc en ceue pout se traduire par us coflt considerable A l'egard des applications nouvelles 
et additionnelles. Cependant, compte tenu du fait que Ia pratique doit être appliquée, l'utilisation de normes et de 
lignes directrices pour orienter et assurer Ia misc en oeuvre peut réellement déboucher stir des gains d'efficience 
grace a Ia communication de méthodes efficaces et a l'expérience acquise par d'autres intervenants. 

Lea normes et lea lignes directrices pennettent d'intégrer lea questions et principes de I'organisme clans les activités 
courantes. Si cues sont bien appliquees, dies entralneront tine amelioration de Ia qualité et son uniformisation et 

37 



pourraient déboncher stir Ia recherche de méthodes a Ia fois meilleures et moms coüteuses. Si efles ne permettent 
pas d'atteindre cet objectif, les normes et lignes directrices ne devraient pas exister. 
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MESURE DES ERREURS DU REGISTRE DES ENTREPRISES 

N.Laniel, L.Mach, H.Finlay, S.Dionne' 

RÉSUMÉ 
La Regisire des enircpnses eat une lisle utilisée par Statistique Canada pour les enqu&es auprM des entreprises. Elle 
cat établic en se fondant principalemcnt sur dcux fichiers administra1i1 undápcndanls La premiere source eat Ia hate 
des com$es de ratenues sur Is paye utilises par lea entreprises pour verser rargent provenant des retenues ha source 
effectuées pour tous lea employ& L'autre eat Ic fichier des declarations de revenus des entreprises aux fins de 
rimpositio La Registre des entrepnses établi i partir de ces deux sources administratives eat tine base de sondage 
imparfaite, donc contcnant divers types d'erreurs (cest-A-dire sous-dénombrement, surdénoinbrement, classification 
erronéc, taille inexacte ci renseignements de contact incorrcds). En premier lieu, on décrit lea types derreur ainsi que 
lews sources at Ieur efl'et sue lea estimations denquête Puis, on passe en revue don analyse lea divasea máthodes que 
ron peut utiliser pour mesurer cas erreurs. On présente et examine aussi lea résultats obtenus I l'aide de certaunes de 
ces méthodes. Erifm, on examine bnCvcmcnt lea lgavaux qui seroti poursuivis dana Favenir en vue de mesurer Ic niveau 
des erreurs du Regislre des entreprisca. 

MOTS CLES: tAstes adminis*ratives; lacunas de couverture; classification etronée; renseignements de contact 
incorrects; méthodes de mesure des erreurs. 

1. INTRODUCTION 

Le Registre des entreprises de Statistique Canada est une banque centrale de données sur les entreprises du Canada 
baséc sur deux listes administratives de Revenu Canada. Le Registre est la source principale des donnëes utilisèes 
pour définir les bases de sondage des enquetes-enlreprises annuelles et infra-annuelles du programme de la 
statistique dconomique. A cc titre, le Registre des entreprises (RE) a un role important a jouer dans la production 
dun ensemble coherent et intégré de statistiques économiques. 

Les bureaux de statistique effectuent des enquétes sur les entreprises pour produire les indicateurs économiques 
essentiels a lanalyse des politiques. Ces indicateurs doivent etre fiables et reflCter létat actuel de Ia conjoncture 
économique. A l'endroit de Ia base de sondage, cc besoin de données fiables et a jour signifie que Ia liste 
d'entreprises utiliséc pour une enquête, done le RE, doit contenir des données precises, tenues aussi a jour que 
possible. Etant donné la nature dynamique de lunivers des entreprises, ii ne s'agit pas là dune tIche facile. 

La precision et lactualité des données du RE dependent avant tout de deux factcurs, a savoir: (i) Ia qualité et 
lactualité des deux listes adminisiratives sources et (ii) Ia quantité de ressources consacrées au marntien de Ia base 
de données. Puisque les normes de qualité des données appliqués aux systèmes administratifs et statistiques 
different et que les ressources que Ion peut consacrer au maintien du RE sont limitées, ii est inevitable que ce 
dernier contienne des eneurs. Celles-ci sont de plusieurs types, soit (i) les erreurs de couverture (par exemple, 
sous-dénombrement, unites non valides et doubles), (ii) les erreurs de classification (par exemple, classification 
erronée de I'activité économique ou géographique), (iii) les erreurs entachant les variables de stratification (par 

1 N. Laniel, L.Mach, H. Finlay et S. Dionne, Statistique Canada, 11 ième Ctage, Edifice R.H. Coats, Ottawa, 
Ontario, CANADA, K1A 0T6. 
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exemple, classe incorrecte pour le nombre demployés ou Ic revenu) et (iv) les erreurs touchant les renseignements 
de contact (par exemple, adresse ou raison sociale mcorrecte). 

II est important de mesiwer la grandeur de chaque type d'eneur afin d'affecter efficacernent les ressources liinitées 
dont on dispose. Ces mesures permettent de réduire au minimum Ic mveau deneur et de produire des statistiques 
que les equipes d'enquète utilisent pour compenser les lacunes du RE, et ccci, au moment de létablissement du plan 
de sondage ou du calcul des estimations. 

Par exemple, dans le can du plan de sondage, si on connait la proportion dunités non valides avant de tirer 
l'échantillon, on peut augmenter la taille de cc dernier en consequence pour obtenir les variances d'échantillonnage 
souhaitécs pour les estimations. Latouche et Hidiroglou (1987) ont mis au point une méthode de repartition 
d'échantillon qui tient compte de Ia proportion d'unités non valides non identifiées dans une base de sondage. 

Un exemple d'utilisation de la mesure de l'erreur lors du calcul des estimations est celui de l'Enquête sur l'emploi, 
la rérnunération et les heures de travail, oii on se sert d'urie mesure du sous-dénombrement entachant le RE pour 
corriger les estimations. 

Si certaines erreurs entachant le RE peuvent être mesurécs facilement, dautres le sont diflicilement. Dc surcroIt, 
la mesure des erreurs est plus aisde dans le cas dentreprises simples que dans ccliii dentreprises dont Ia structure 
organisationnelle est complexe. Les méthodes de mesure des erreurs titant nombreuses, le present article a pour 
objectif den passer quelques-unes en revue et de presenter les rdsultats obtenus ces dernières années en les 
appliquant au Registre canadien des entreprises. 

La deuxième section de Particle traite de la conception et de Ia tenue a jour du RE et foumit les renseignements 
ndcessaires pour défmir ics erreurs lentachant et leurs sources. Celles-ci sont examinées a la section trois. A Ia 
section quatre, nous passons en revue les diverses méthodes applicables a la determination du niveau derreur et 
prdsentons certains résultats obtenus en les appliquant au Registre canadicn des entreprises. Enfin, a Ia section 
cinq, nous décrivons les travaux qui seront entrepris dans lavenir quant a Ia mesure des erreurs entachant le RE. 

2. CONCEPTION ET MAINTIEN DU REGISTRE DES ENTREPRISES 

2.1 Conception 

Le Registre des entrepnses est une liste établie principalement avec deux sources de données administratives de 
Revenu Canada, plus précisément le fichier des declarations annuelles de revenus des entreprises (T2) ainsi que 
des particuliers (Ti) et Ic fichier des comptes de retenues sur Ia paye (Colledge, 1987). Les comptes de retenues 
sur Ia paye sont utilisés par les employeurs pour verser a Revenu Canada, ordinairement chaque mois, largent des 
cotisations au régime de pensions et au régime d'assurance-chômage, ainsi que dautres retenues salariales. Or, 
il n'existe aucun identificateur commun permettant de coupler les données du fichier des declarations de revenus 
et des du fichier des comptes de retenues sur la paye. Donc, pour des raisons de temps et d'argent, Ic couplage 
des données de ces deux sources nest pas faisable, étant donné le grand nombre d'entreprises (plus de deux 
millions) au Canada. Par consequent, on a décidé de créer un registre comprenant deux composantes, lune 
regroupant les entreprises grandes et (ou) complexes, oU les fichiers de declarations de revenus et de comptes de 
retenues sur la paye sont couples, et lautre consacrées aux petites entreprises a structure simple ne contenant que 
les donnécs du fichier des comptes de retenues sur Ia paye. Pour plus de renseignements sur la misc en oeuvre du 
système du RE, consulter CuthilI (1996). 

La premiere composante, appelée partie intégrCe (Pr), regroupe les entreprises dont la structure organisationnelle 
est complexe et dont les activités sétendent a plus dune industrie ou province (environ 10 000 entreprises) et les 
grandes entreprises a structure simple (environ 88 000 entreprises) dont Ic revenu dépasse certains scuils. Ces 
sculls sont défmis dans le Registre d'après le code a 2 chiffres de la Classification type des industries (CTI) et Ia 
province. Les entreprises groupées dans la P1 sont a lorigine de plus de 70% du revenu total de chaquc classe a 
2 chiffres de Ia CTI par province. Des renseignements sur la structure des organisations complexes sent stockés 
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dans Je RE pour que l'on puisse détenniner plus facilement auprés de quel élément de Porganisation ii faut collecter 
les données. Toutefois, comme les deux sources de données adniinistratives utilisées ne contiennent pas de 
renseignements organisationnels, on dolt établir Ic profil des entreprises en communiquant directement avec celles-
ci. 

Le deuxième ensemble d'unité% appelé partie non intégrée (PNI), comprend les 800 000 entreprlses employeuses 
sunpies et plus petites. Cette liste de petites entreprises est baséc uniquement sur le fichier des comptes de 
retenues stir Is paye. Ces comptes constituent une source de renseignements actuels pour Is mise a jour du RE. 
Par exemple, un employeur petit les ouvrir ou les fermer n'importe quand. Leur inconvenient tient au fait que lea 
entrepnscs sans employés ne sont pas couvertes. Pour prédire Ic nombre d'employes et Ic revenu, on se sert d'un 
modéle base stir lea remises actuelles des employcurs. 

Ensemble, Is P1 et Is PNI excluent 1 300 000 comptes de retcnues sur Is paye qui, pour Is plupart, sont hors du 
champ dobservation (HCO) des enquètes-entreprises. Toutefois, un petit nombre dentre eux font partie du champ 
d'observation. Les unites exclues font partie de cc que ion appelle la liste ZIP. Habituellement, lea comptes de 
retenues stir Is paye HCO sont lea comptes dans lesquels aucun urgent n'a éte verse les douze derniers mois, les 
comptes-ménages, lea comptes étrangers, les comptes ouverts par des entreprises qui ont cease leurs activités 
économiques, lea comptes de programmes gouvemementaux de travail special, les comptes de régime de pensions 
on les comptes utilisés pour rCgler une succession. Lea comptes de retenues sur Is payc tombant dans Ic champ 
d'observation qui figurent sur Is liste ZIP sont essentiellement des comptes ouverts par des entreprises canadiennes 
exploitees activement pour lesquelles on ne connait pas Ic code approprié de Is CTI ou de Is Classification 
geographique type (CGT). On se réfre a ces comptes par lappellation: unites non classiliées. 

2.2 Maintien 

Deux sources distinctes de données servent a maintenir Ic RE aussi a jour que possible, a savoir les données 
administratives de Revenu Canada et les enquêtes du RE destinées a collecter les données de base de sondage. 
Dans les paragraphes suivants, nous décrivons les diverses sources de données de misc a jour du RE ainsi que Ics 
mises a jour queues permettent d'effectuer. 

2.2.1 Données adminitrativeg de Revenu Canada 

On distingue deux grandes sources de données de misc a jour axdes sur lea comptes de retenues sur Is paye de 
Revenu Canada: (i) Ic fichier PAYDAC pour les ajouts et les suppressions dentreprises ainsi que lea changements 
de raison sociale et d'adresse, et (ii) les formulaires PD20 pour les donnécs de classification initiale. 

Le flchier PAYDAC est une liste exhaustive de tous Ics comptes de retenues sur Is paye ouverts par les 
employeurs. Ii est mis a jour quotidiennement par Revenu Canada. Autrement dit, aussitôt qu'un employeur 
demande l'ouverture dun compte, tin nouvel enregistrement est ajouté au fichier. En outre, quand un employeur 
cease ses activités économiques et règle tons les soldes exigibles, Ic compte est fermé et l'enregistrement 
correspondent eat supprirné du fichier PAYDAC en janvier, au moms 12 mois aprés Is fermeture du compte, a 
condition que celui-ci n'ait pas ete réétabli. 

Une fois par mois, Revenu Canada transrnet a Statistique Canada Is version Is plus récente du fichier PAYDAC. 
Puis, on fait tin exercice de couplage entre cc nouveau fichier et Iinformation se Irouvant dans Is P1 du Registre. 
Les comptes du nouveau fichier qui sont appariés aux grandes unites sont assignés a cet ensemble et sont utilisés 

pour signaler lea changements d'ordrejuridique, operationnel ou comptable de Is structure de ces entreprises, ainsi 
que Is creation on Is dissolution éventuelle dunités dans ces structures. Lindication de changements déclenche 
une pnse de contact avec les grandes entreprises sous forme denquêtes du Registre des entrepnses (voir Is section 
2.2.2). 

Dana Ic cas des petites entrepnses, lutilisation des données du fichier PAYDAC eat plus étcndue. On An sert non 
seulement comme signaux de changement, mais aussi comme source principale de renseignements pour Is tenue 
a jour de Is liste des entrepnses et des dormées de base de sondage. Lea nouveaux comptes qui ne s'appanent pas 
a des unitéc de l'ensemble de grandes enireprises sent assignés a lune de trois listes, scion Ic cas. ils sent assignes 
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a Ia liste des petites entreprises, a titre de nouvelles entreprises, si des versements ont étë effectuds an cours des 
douze derniers mois et qu'on connait tous les renseignements de classification. us sont inclus clans I'ensemble des 
comptes non classifies si des versements ont dtd effectués au cours des douze demiers mois, mais qu'on ne connalt 
pas tous les renseignements de classification. Enfin, us sont inclus dans Fensemble d'unités HCO si aucun 
versement n'a étd effectud au cours des douze derniers mois ou que lunitd rdpond a des critères dexclusion. 

En principe, chaque mois les employeurs font a Revenu Canada des versernents qui sont créditds a leurs comptes. 
Lea renseignements concernant ces transactions sont enregistrés clans le fichier PAYDAC transmis a Statistique 
Canada mensuellement Dens le cas des petites entreprises, lea donnécs sur lea versetnents servent a mettre âjour 
lea predictions du nombre d'employds Ct du revenu brut de lentreprise, au moyen de modeles, quand lécart entre 
lancienne et Ia nouvelle valeur dépasse un seuil de tolerance. Aux entreprises dont Ic compte de retenues sur La 
paye a dtd inactif douze mois, on impute us revenu brut dentrepnse nul. Toutes les entreprises de la PNI 
auxquelles on impute tin revenu brut dentreprise nul sont supprimées de Ia liste et transférées a La liste ZIP (HCO). 

Chaque fois qu'un employeur fait un versement, Revenu Canada lui envoie un reçu PD7AR. Une partie du 
formulaire PD7AR petit être détachée et renvoyde pour communiquer tout changement de raison sociale ou 
dadresse. Lea corrections sont intdgrées au fichier PAYDAC, pws utilisées par Statistique Canada comme 
indication de changement dans Ic cas des grandes entrepnses, et comme mise àjour directe dana le cas des petites. 

Quand un employeur demande l'ouverture dun compte de retenues sur Ia paye, Revenu Canada 1w envoie Un 
formulaire PD20 a remplir. Ce formulaire seil essentiellement a obtenir des donndes juridiques et opérationnelles 
(dont le nombre prdvu d'employds et une description des activitds de I'entrepnse). Le temps pris pour renvoyer 
le formulaire düinent rempli a Revenu Canada peut varier de quelquesjours a plusieurs mois. 

Chaque semaine, Revenu Canada envoie une copie des formulaires PD20 reçus a Statistique Canada qui saisit lea 
données quils contiennent et les utilise pour initialiser les donndes de base de sondage concemant les petites 
entreprises. Ces formulaires représentent la principale source de codes initiaux de la CTI et de la COT pour la 
plupart des nouvelles entreprises. Une fois que Statistique Canada a reçu la copie du formulaire PD20 dune 
entreprise et saisi lea donnécs, l'entreprise eat ajoutde a Ia composante non intdgrée du Registre des entreprises, 
si lea données de classification sont suflisantes et que I'entreprisc effectue des versements. Sinon, cUe eat ajoutéc 
a La liste ZIP des entreprises HCO si aucun versetnent nest efl'ectué, on a la liste ZIP des altrepnses non classifiées 
si des versements ont été effectués. 

Dens le cas des grandes enlrepnses, les declarations annuelles de revenus sont une autre source de données de misc 
a jour. Chaque année, Revenu Canada transmet use copie du fichier des declarations de revenu a Statistique 
Canada. Ces declarations indiquent lea changernents éventuels de la structure de lentreprise qui nont pas été 
repérés grace aux compte de retenues sur Ia paye et pennettent de mettre a jour les données sur Ic revenu. 

2.2.2 Enqutea du Registre des entreprires 

Statistique Canada effectue des enqutes pour obtenir des données de base de sondage sur lea entreprises pow 
lesquelles des éléments de données manquent, pour confinner tin changement décelé ou pour mettre lea données 
du Registre a jour. Pour use discussion de certains points dont il faut tenir compte afin de decider des enquêtes 
du RE quil convient deffectuer pour la misc a jour, consulter Colledge, Estevao et Foy (1987). 

Dans le cas des petites entreprises, on se sert notamment du Rapport dactivité de lentreprise. II sagit dune 
enquête postale arès des employeurs qui effectuent des versements, mais pour lesquels lea donnécs du formulaire 
PD-20 flout pas été transmises au RE clans lea 90 jours aprés louverture dun compte ou pour lesquels les activités 
économiques décrites stir Ic fonnulaire PD20 nont Pu être codées convenablement selon Ia CTI. Si Ic RE nobtient 
pas de réponse de lentreprise titulaire du compte de retenues sur Ia paye au moyen du Rapport dactivité de 
lentreprise, tin suivi eat effectué grace a l'Enquête de classification qui eat effectuée par téléphone par Ic personnel 
des bureaux régionaux. IJEnquête de classification fournit des données supplérnentaires, notamment des 
renseignementsjuridiques, des renseignements de contact et des renseignements administratifs. 

L'Enquête de promotion est une autre enquête que léquipe du RE effectue a Iheure actuelle auprés des petites 
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entreprises. Elle consiste essentiellement a communiquer avec toutes les petites entreprises dont le revenu brut 
depasse le seuil de demarcation PNI/PI afin de confirmer que leur revenu est effectivement important. Le cas 
dchéant, lentreprise est pn*nue a Ia composante des grandes entreprises et aucune donnée de base de sondage nest 
collectéc. Au lieu de cela, on Ctablit un profli par reaction, dont nous parlerons plus bas, en vue de collecter lea 
données. La promotion dune unite a lensemble des grandes entreprises entralne la suppression dune petite unite 
et l'addition dune grande unite dans Ic RE. Par contre, Si Ia taille du revenu est jugée faible, l'entrepnse demeure 
dans l'ensemble des petites entrepnses et on collecte immédiatement les mémes données de base de sondage que 
clans Ic cas de l'Enqu&e de classification. 

LEnquête sur les unites nouvellement enquétées (ENE), effectuée tant auprès des grandes que des petites 
entreprises inscrites sur le Registre, visent les unites nouvellement sélectionnóes dans l'échantillon dune enquête 
economique. Elle permet de collecter les mêmes données de base de sondage que lEnquéte de classification. 
LENE est Ia source principale de données d'enquête destinées àcompenser, grace a l'estimation par domaine, les 
codes incorrectsdelaCTlfigurantsurleRE. 

L'Enquéte de rétroaction de base de sondage est une autre enquéte du RE effectuée auprès des grandes et des petites 
entreprises visées par les enquêtes economiques. Elk est effectuée auprs de toute unite pour laquelle use enqu&c 
économique indique us écart entre les données de la base de sondage et les renseignements foumis par le répondant 
au moment de Ia collecte de donnécs economiques. Cette enquête du RE fournit les mémes données de base de 
sondage que IEnquéte de classification. 

En plus, on procéde a I'établissement de profils. Ccl exercice consiste a effectuer une enquéte auprês des grandes 
entreprises en vue de collecter des données sur leurs structures opérationndlle, juridique Ct comptabic, lesquelles 
sont souvent complexes. Farrall et Demmons (1987) examinent les problémes que pose létablissement des profils 
dentreprise. Ces profils sont de deux types, a savoir Ic profil par reaction ct le profil cyclique. La profil par 
reaction correspond, par exemple, a tin miniprofil établi consécutivement a Ia modification des donndes de 
l'ensemble de comptes de retenues sur Ia paye dune grande entreprise ou des données de Ia declaration de revenus. 
Clark et Lussier (1987) décrivent en detail l'utilisation des données administratives pour établir les profils par 

reaction. Létablissement du profil cyclique, quant a lui, est tin exercice approfondi et periodique qui consiste a 
defmir le profil des grandes entreprises dans le but de tenir les données sur ces entreprises aussi a jour que 
possible. A l'heure actuelle, Ia duréc du cycle est de deux ans environ, mais on vise a la réduire a tin an a mesure 
quon gagnera de lexpenence et qu'on améliorera les instruments utilisés. 

3. DEFINITION ET SOURCES DES ERREURS 

II est generalement admis quil eat impossible de créer des registres dentreprises parfaits, parce que les ressotirces 
que l'on peut consacrer a leur maintien sont limitées et quil eat diflicile de les tenir a jour (Tupek, Copeland et 
Waite, 1988). Noun allons maintenant définir lea erreurs de base de sondage, en mentionner lea causes et décnre 
leur effet sur lea estimations calculées daprés les données des enquétes economiques. Las erreurs décrites dana 
la présente section ne sont pas particuliéres au Registre des entreprises de Statistique Canada. Au contraire, des 
entachent aussi les registres des autres pays, voir Konschnik (1988) en cc qui concerne Ies bases de sondage 
américaines. 

3.1 Unitis manquantes 

Las unites manquantes sont lea entrepnses qui devraient figurer clans Ia P1 ou la PNI du Registre des entrepnses 
mais ny figurent pas. Dans Ic cas du Registre canadien des entreprises, on distmgue six categories dunités 
manquantes. La premiere correspond aux entreprises non classifié.es de Ia liste ZIP qui efl'ectuent des versements 
clans us compte de retenues sur la paye Ct avec lesquelles des contacts sont en train d'être Ctablis via lEnquéte de 
classification. La deuxième categoric comprend les unites classées erronément dana la categoric des entreprises 
hors du champ d'observation (HCO) de Ia lisle ZIP. Par exemple, lea entrepnses employeuses exploitees 
activement qui ont omis d'effectuer des versements a Revenu Canada pendant plus de 12 mois. La troisléme 
comprend lea nouvelles entreprises employeuses exploitées activement qui ont ouvert récemment tin compte de 
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retenues sur Ia paye, mais qui ne sent pas encore inscrites sur le RE. La marche a suivre pour ajouter de nouveaux 
comptes actils cause un retard d'enregistrement de deux a six semaines. La quatrieme catégorie inclut toutes les 
petites entreprises non employeuses exploitées activement qui sent exclues du RE par conception de cc demier, 
Ia PNI est fondée uniquement sur les données administratives tirdes des comptes de retenues sur la paye. La 
cinquième regroupe les grandes entreprises non employeuses exploitées activement qui ne sent pas encore inscrites 
dans le RE a cause de retards dus au traitement des données adrninistratives tirées des declarations annuelles de 
revenus. Enfin, Ia sixièrne categorie comprend les sous-unités de grandes organisations déjà représentées dans la 
P1 qui n'ont pas encore été ajoutées au RE en raison du temps que demandent lCtablissement du profil dunités 
complexes et le traitement des données résultantes. 

Puisqu'elles ne peuvent étres incluses dans les bases de sondage des enquêtes, les unites manquantes introduisent 
un biais negatif dans les estimations. 

3.2 Unites non valides 

Las unites non valides sent celles qui ne devraient figurer ni dans la composante intégrée ni dens Ia composante 
non integrée du RE. Elles se classent en trois categories. La premiere comprend les titulaires de comptes de 
retenues sur la paye de Ia PM qui effectuent des versements mais ne participent a aucune activité economique (par 
exemple, comptes de menage). La deuxiême categoric comprend les entreprises cmployeuses inactives de Ia PM 
qui ont effectué des versements au cours des 12 derniers mois. Soulignons quil s'agit d'une lacune inhérente a la 
conception du regisire, car on s'efforce de réduire au minimum le dénombrement dQ aux entreprises employeuses 
exploitées activement qui tardent a effectuer leurs versements a Revenu Canada. Enfin, Ia troisième categorie 
regroupe les grandes entreprises non employeuses inactives, ou des parties de celles-ci, qui nont pas encore été 
reconnues comme non exploitécs activement grace aux données des declarations annuelles de revenus, des profils 
par reaction ou des profils cycliques. 

Aucune source de renseignements ne permet de repérer toutes lea unites non valides. Par consequent, ces dernières 
peuvent causer un biais et tine augmentation de Ia variance des estimations par sondage. Les estimations sent 
entachées d'un biais positif si les unites non valides ne sent pas reconnues comme telles au moment de 1enqu8te 
par sondage et quon impute des données. En revanche, si on repére lea unites non valides au moment de I'enquête 
par sondage, le biais est réduit, mais la variance augmente, puisque Ia taille effective de I'échantillon diminue. 

3.3 Doubles 

Las doubles correspondent a des unites qui sent représentécs plus d'une fois sur Ic RE. II existe deux categories 
de doubles. La premiere regroupe lea unites enregistrées a Ia fois dens Ia P1 et dens la PNI en raison de 
I'imperfection du procédé de couplage du fichier PAYDAC a celui de la P1. La couplage du fichier des nouveaux 
comptes de retenues sur Ia paye au fichier de Ia P1 aboutit au non-appariement denregistrements qui sent, en fait, 
déjà représentés dans Ia P1. La deuxième catégorie comprend les unites de Ia P1 qui sent enregistrées plus d'une 
fois en raison de l'appariement imparfait du fichier des comptes de retenues sur Ia paye et du fichier des 
declarations de revenus. 

II convient de noter qu'en principe, les doubles ne posent pas de problème dens le cas de Ia PM pour deux raisons. 
Premièrement, les comptes de retenues sur Ia payc qui forment Ia PM possédent des identificateurs uniques qui 
rendent impossible la presence de doubles parmi les comptes. Deuxièmement, pour effectuer les enquêtes, on 
sélectionne des comptes de retenues stir Ia paye dana Ic fichier de Ia PM, puis on communique avec lea entreprises 
titulaires de ces cornptes afin de confinner Ia liste de leurs comptes de retenues stir Ia paye. On se sert alors de cette 
information pour corriger lea poids a I'étape du calcul des estimations. Cette méthode donne de bons résultats a 
condition que les entreprises fournissent Ia liste complete dc leurs comptes de retenues stir Ia paye quand on la leur 
demande. 

Lea enregistrements qui figurent a la fois dana la P1 et Ia PM entachent lea estimations denquête d'un biais positif, 
puisque Ia population observée est alors plus grande que Ia population cible. 
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3.4 Clasiiflcatlon incorrecte 

Une unite est mid classifléc si on lui atiribue wi code de Is CT! ou de Is CGT incorrt. Une erreur de classification 
peut survaur quand les donnécs utilisées pour le codage sont inexactes ou que Is personne qui effectue le codage 
commet une eneur. L'erreur declassification peut aussi venir du fait qu'on ignore que l'unité a change de classe 
mdustrielle depuis Is dernière collecte de données. 

Lea unites mal classifiécs causent un biais de couverture et (ou) une augmentation de Is variance des estimations 
d'enquète. Si certaines unites ne sont pas incluses dana Is population que vise une enquete sur une industrie 
particulière I cause de ieur classification enonée, les estimations sont entachées dun biais négatif. Inversement, 
quand des unites sont incorrectement incluses clans Is population observée en raison de leur classification erronée, 
les estimations sont entachdes d'un biais positifsi lea unites mal classées ne peuvent etre décelées lors de Is collecte 
des donndcs. Cependant, si Is collecte permet de dépister les unites incorrectement classifiées, on traite celles-ci 
comme des entrepnses inactives, cc qui dlimine Ic biais positif, mais augmente Is variance, car ii est nécessaire de 
procéder I une estimation par domaine. 

3.5 Meaure erronée de Ia taffle 

Par mesure erronée de Is taille d'une unite, on entend une mesure qui s'écarte beaucoup de Is valeur réelle. Dans 
Ic cas des grandes unites de Is P1, cc type d'erreur survient parfois parce que Ia source principale de données 
utilisé.e pour Is misc I jour de Is taille de l'entreprise est Is declaration de revenus qui est pdrimIe aussitôt qu'elIe 
est produite. Dens Ic cas des petites unites, Is mesure de Is taille Sc fonde sur des modèles qui, par défmition, 
introduisent uncertain biais et use certaine variabilité des valeurs prévues. 

L'erreur de mesure de Is taille peut avoir une incidence importante sur les estimations par sondage. Au stade de 
l'établissement du plan de sondage, die peut empécher d'obtenir Is stratification optimale scion Is tailie et Is 
repartition optimale de Péchantillon. En outre, au stade du calcul des estimations, cue risque de produire de 
nombreuses valeurs aberrantes pour les unites dont Is taille prédite est beaucoup plus faible que Is taille réelle. 

3.6 Renseignements de contact inexacts 

Les renseignements de contact pour use entreprise sont inexacts quand us empIchent de collecter les données I 
itoccasion d'une enquète économique. Cette situation se produit parfois parce que les renscignements de contact 
que I'on a tires des donndes administratives de Revenu Canada et inscrits dans le RE ne conviennent pas toujours 
I Is collecte de donnécs denquete. 

Des renseignements inexacts aboutissent parfois I use non-réponse quand Is personne-ressource appropriée ne 
peut être rejointe en temps voulu. Or, Is non-réponse peut biaiser les estimations par sondage et augmenter leur 
variance, qu'on effectue ou non tine imputation. 

L'inexactitude des renseignements de contact peut aussi entralner des erreurs systdmatiques de réponse quand Is 
structure de I'entreprise est complexe. En effet, dana cc cas, le fait de ne pas contacter Is bonne personne peut avoir 
pour consequence de ne pas obtenir toutes les données nécessaires sur l'organisation et de ne collecter des données 
que sur une partie celle-ci, cest-I-dire ceile que connalt Is personne interrogée. 

4. MESURE DES ERREURS 

Essentiellement, les lacunes du RE qu'il convient dévaluer sont les erreurs de couverture (doubles, unites non 
valides, unites manquantes et unites classffiées incorrectement de sorte quelles sont incluses dana Is mauvaise 
population étudiée) et linexactitude de certaines donnécs élémentaires de Is base de sondage (codes de Is CTI, 
codes de Is COT, mesure de Is taille, raison sociale et adresse). Iddalement, on devrait exprimer les mesures en 
fonction du nombre dunitds, pour déteiminer cc que coüterait Is reduction du niveau thin type donné d'erreur, ainsi 
qu'en fonction des mesures de taille pour I'incidence des erreurs sur les estimations par sondage. En outre, on 
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devrait effectuer les mesures 	pour pouvoir observer l'arnélioration ou la détérioration de Ia qualitd 
des donnécs, donc, pour pouvoir prendre les mesures appropriees, en temps voulu, et cornger les estimations. Ce 
sont là les objectifs que s'est fixéc Ia Division du Registre des entrepnses de Statistique Canada en cc qui concerne 
lévaluation de Ia qualité. 

Dans Ia prdsente section, nous examinons les types derreur difficiles a mesurer, puis nous passons en revue les 
mdthodes utilisées jusqu'i present pour mesurer les eneurs qui entachent les registres des entreprises et, enfin, nous 
présentons et examinons certains résultats. 

4.1 Erreurs difficiles a meurer 

A Iheure actuelle, le registre compte deux groupes d'unités pour lesquelles ii est difficile d'obtenir des mesures 
d'erreur. Il sagit des unites complexes, dune part, et de celles inscrites errondment stir Ia liste des unites HCO, 
dautre part. 

Unites complexes 

On ne dispose, a l'heure actuelle, d'aucune mesure des en -curs entachant les données sur les unites complexes de 
Ia FL du Registre des entreprises. On sait uniquement que, scion l'Enquête sur lemploi, Ia rdmunération et les 
heures de travail, Ic nombre déclaré demployés par les entreprises pour lesquelles Ia Division du RE a établi un 
profli récemment a augmenté. Cette augmentation peut être considdrëe comme tine mesure du sous-dénombrement 
des sous-unités des organisations complexes rnscrites dans le Registre des entreprises. 

Aucime mesure de Ia qualitd des donndes na encore dté efi'ectude pour deux raisons. Premièrement, Ic fardeau de 
rdponse de ces entreprises est déjà lourd, sans même compter leur participation a létablissement des profils, car 
des sont sélectionndes avec certitude dans léchantillon de nombreuses enquêtes. Deuxi&nement, l'dtablissement 
actuel du profil de ces entreprises complexes est déjà un exercice coQteux Par consequent, ii ne conviendrait pas 
de mettre au point Un instrument de mesure susceptible daugmenter Ic fardeau de reponse Ct les coCits denquête. 
La seule approche viable consisterait a se servir des rCsultats des profils par reaction et des proflis cyciques 
actuels. II serait souhaitable de poursuivre les travaux dana cc domaine. 

Unites considérées erronément hors dii champ dobservation 

Pour estimer de façon non biaisée le nombre dunités jugées erronément HCO, ii faut échantillonner lensemble des 
unites HCO non appariées a une unite de Ia F!, puis étudier directement les unites échantillonndes (pour sassurer 
quil s'agit dentreprises employeuses exploitécs activement et pour verifier les codes de Ia CT! et de la CGT qul 
leur sont attribués). Maiheureusement, ii faut tirer tin échantillon de grande taille pour obtenir des estimations 
fiables, puisque la proportion d'unités jugées enonément HOC est, en principe, trés faible. Dc surcroit, il pourrait 
étre diflicile et onéreux dessayer de communiquer avec les unites (fun échantillon compose principalement d'unités 
inactives, pins de determiner si ces unites font ou non partie du champ d'observation. Ii nexiste aucune méthode 
évidente de mesure de cc sous-dénombrement. On devrait envisager de s'appuyer stir des sources extemes de 
renseignements 

4.2 Métbodes utllisées pour mesurer les erreurs 

Nombre de méthodes peuvent étre appliquées pour mesurer limportance des en-curs qui entachent Ic RE. Noun 
passons en revue, aux paragraphes suivants, les quelques-unes utiiisées jusqu'à present. 

a) Enquête de mesure de la qualité 

Statistique Canada a effectué a plusieurs reprises tine Enquete de mesure de Ia qualité (EMQ) pour évaluer la 
qualité des données des bases de sondage (voir Lorenz et Lame!, 1992). La demière, menée en 1995, a donnC lieu 
a la collecte de Ia plupart des donnees éldmentaires du Registre des entreprises pour les grandes unites a structure 
simple ainsi que pour les petites unites. L'enquête a ete effectuée par téléphone a partir des bureaux régionaux 
auprés dun échantillon aléatoire stratifié de 5 000 unites et la coilecte des données a duré 3 mois. Le taux de 
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réponse a été d'environ 90 % 

Source interne 

Comme nous Pavons mentionné ala section 2, le Registre des entreprises contient une liste dunités non classifiées 
que l'on peut consulter. On precede a Iheure actuelle a lexamen de toutes ces unites en se basant siw le formulaire 
de comptes de retenues stir Ia paye, sur le Rapport dactivité de lentreprise ou sur I'Enquête de classification. 
Autrement dit, clans un avenir plus ou moms proche, toutes ces unites seront classifiées. Ici, Ia rnéthode de mesure 
du sous-dénombrement consiste a sélectionner une période de rCférence, a obtenir la liste de toutes les unites non 
classiflées dans Ia categoric considérée et d'attendre tin certain nombre de mois de facon a cc que la grande majorité 
soil classiliée. Une étude anténeure indique que le temps median nécessaire pour classifier les unites non 
classifiées est de huit mois. Cette étude donne a penser qu'aprês tin an, la plupart des unites non classiflees le 
seront finalement. Cette méthode produit des estimations biaisées si les unites ne sont pas toutes classiflécs. 

Sources extemes 

On peut s'appuyer stir trois sources externes de données pour estimer le sous-dénombrement du Registre des 
entreprises, a savoir lEnquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, l'Enquéte stir Ia population 
active et la Liste des déclarants de Revenu Canada. Le champ dobservation de lEnquete sur l'emploi, Ia 
rémunération et les heures de travail mclut les comptes de retenues stir Ia paye non classifies, done fournit tine 
estimation du nombre demployes des entreprises titulaires de ces comptes. Cependant, cette estimation ne fournit 
pas de ventilation par industrie. 

L'Enquéte stir Ia population active fournit use estimation du nombre de travailleurs indépendants incluant ceux qui 
emploient des salanés dans leur entreprise. Cette estimation constitue la limite supérieure du nombre dentreprises 
non employeuses, qui est aussi le nombre d'ctnployés clans ces entreprises. 

La Liste des déclarants de Revenu Canada fournit Ia liste des déclarants qui travaillent a leur propre compte 
incluant ceux qui emploient des salaries dana leur entreprise. On peut se scrvir de cette liste pour calculer Ia linute 
supérieure du nombre dentreprises non employeuses et du revenu total de ces entreprises. 

Etude par couplage des enregistrernents 

Ii est possible destimer Ic nombre d'enregistrcments qw figurent a la fois dans la composante intégrde et dana Ia 
composante non intégrée du Registre des entreprises (i.e. doubles) en couplant tin échantillon dunités de Ia PN1 
aux unites de la P1, puis en Cvaluant manuellement l'exactitude des appanements. Unc étude de cc genre a été 
effectuée en 1992 (Chun et coll., 1993) auprés de 13 400 unites de la PM sélectionnées par échantillonnage 
aléatoire stratiflé. 

Etude des données stir le revenu obtenues par modélisation 

Dens le cas des entreprises de la PM, on Cvalue annuellement les eneurs qui entachent les predictions du revenu 
brut des entreprises au moyen de modèles, en comparant Ia valeur prevue a Ia valeur calculée daprés les données 
de l'Enquête mensuelle stir Ic commerce de detail. Cette étude consiste fondamentalement a calculer des 
correlations (consulter Dionne et Hawley, 1996). 

4.3 Résultats 

Examinons maintenant les résultats de lestimation des erreurs qui entachent le Registre des entreprises effectuée 
ccs dernières années en appliquant les méthodes susmentionnées. 

a) Unites manquantes 

Le nombre d'entrepnses non classifiées inscntes stir Ic Registre des entreprises représente environ 1,8 % de la 
population totale dccc dernier. Daprés lEnquéte sur l'emploi, Ia rémunération et les heures de travail, Ic nombre 
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total d'employds de ces unites reprdsente 0,6 % du nombre total d'employes des entreprises eniployeuses. Le fait 
que les unites non classifides soient ordinairement de nouvelles entreprises de petite taille explique cette faible 
proportion. Bien qu'on ne possède aucun chiffre catdgorique quant a Ia proportion du revenu total imputable aux 
entreprises non classifiées, on peut supposer que ces derniêres produisent moms de 0,6 % des recettes totales des 
entrepnses employeuses, dtant donnd que Ia repartition des revenus est plus asymétriquc que celle du nombre 
demployés. 

Une étude des unites non classifides effectuée en 1995 montre que Ia repartition de ces unites scion Ia branche 
d'activité est semblable a celle des entreprises classifiées sur le Registre des entreprises. 

En regroupant les estimations du nombre de travailleurs indépendants calcuiées d'apres les donnëes de 1'Enquète 
sur la population active de 1994 et la Liste des déclarants de Revenu Canada pour la même annCc, on estime que 
la limite supérieure de la proportion d'entreprises employeuses dans l'ensemble des entreprises cst inférieure a 60 
%. En cc qui conceme le nombre d'employés, l'estimation correspond a moms de 10% de du nombre d'employds 
dans toute la population. Enfm, pour cc qui est du revenu, on estime que les entreprises non employeuses 
produisent moms de 1 % du total. 

Unites non valides 

Dapres i'Enquête de mesure de Ia qualitd de 1995, Ia proportion dunités non valides se chiffre a 14 % dans Ia 
population de grandes entreprises a structure simple de la P1 du Registre et a 9,1 % dans la population de petites 
entreprises de la PM. L'écart peut être attribué au fait que la méthode de misc a jour de Ia P1 (c'est-â-dire 
l'établissement de profils) ne permet pas de dépister aussi rapidement les unites disparues que la méthode de misc 
a jour de la PM (c'est-à-dire l'examen des comptes de retenues stir Ia paye dans lesquels aucun versement n'a etC 
effectud depuis 12 mois). 11 convient de souligner que les deux chiffres peuvent être entachds d'un biais negatif, 
puisqu'il est vraisemblabie que Ia population dentreprises non répondantes contienne tine plus forte proportion 
d'unités non exploitées que dunités exploitées activement. 

Doubles 

L'Enquête de mesure de Ia qualite effectuée en 1991 auprès dun Cchantillon dunitCs de Ia PNI (voir Lorenz et 
Laniel, 1992) indique que 0,2 % seulement des petites unites Ctait tin double d'une grande unite. II convient de 
noter que le succès de Ia méthode suivie pour déceler les doubles dCpendait de Ia volonté des ent.rcprises de fournir 
Ia liste complete de leurs comptes de retenues stir la paye. Cette information étant considCrée confidentielle par 
certaines, on peut supposer que le taux de double est entaché dun biais negatif. 

L'étude par couplage des enregistrements de 1992 indique quenviron 1,6 % des unites de Ia partie non intégrée 
étaient des doubles des unites de la partie intégréc. Cette estimation du taux de doubles est supérieure a celle 
resultant de l'enquéte de 1991. Cela semble confirmer que les rCpondants nont pas fourni aux mtervieweurs les 
renseignements nécessaires pour Ic coupiage. Par ailleurs, on soupçonne aussi quun certain nombre de faux 
appariements nont pas été repérés. 

Classification erronCe 

L'EMQ de 1995 a egalement foumi lea taux d'erreur de classification par industrie pour les unites exploitées 
activement du Registre des entreprises. Ces taux sont présentCs dans Ies tableaux qui suivent. 

Le tableau 1 contient les estimations du pourcentage d'unités classCes dans tine industrie uncorrecte pour 4 niveaux 
de Ia Classification type des industries, selon la taille de lentrepnse (cest-à-dire partie intCgrée ou partie non 
intégrée). A notes qu'aux niveaux a 3 et a 4 chiffres, ces taux d'erreur devraient We interpretes avec prudence 
En effet, pour nombre d'industries, aucun code a 3 ou a 4 chiffres nest produit car seule Ia production dun code 
dindustrie a 2 chiffres ou a 3 chifli-es est requise. 

D'aprês le tableau, Ic taux d'unités classées dans Ia mauvaise industrie est fort semblable pour Ies grandes et pour 
les petites entreprises, cc qui donne a penser que Si on calculait Ia part du nombre total d'employCs ou de revenu 
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correspondant a ces taux, les proportions seraient du méme ordre. 

Tableau 1. Estimations de La proportion dunités classées dans tine indusine incorrecte 

Categoric P1 simple PNT 
Division incorrecte (groupe 1 2 chiffres) 7,4 % 7,5 % 

Grand groupe incorrect (2 chiffres) 10,4 % 9,6 % 

Groupe incorrect (3 chiffres) 15,9% 16,5 % 

Classe industrielle incorrecte (4 chiffies) 18,7 % 22,7 % 

Le tableau indique que le taux moyen de sous-ddnombrement dune division se chiffre a 7,5 %. Autrement dit, une 
enquête dont Ia population cible appartient a tine seule division pourrait produire une surestirnation importante du 
nombre d'entreprises dans cette division si l'exactitude de l'activité industrielle des unites échantillonnées n'est pas 
confinnee. II convient de souligner que ces taux pourraient etre sous-estimés, puisque l'intervieweur demaride au 
répondant de confirmer Ia descnption foumie par le Regisire des entreprises (cest-.à-dire tine méthodc dépendante). 
Cependant, demander au répondant de foumir tine description de ses activités sans 1w communiquer lea données 
du Registre des entreprises pourrait produire tine surestimation, car une nouvelle formulation de la description 
pourrait être interprétéc a tort comme tine activité différente. 

L'EMQ de 1995 visait aussi a estimer Ia proportion dunités manquantes dans chaque division. Selon lea résultats, 
La proportion vane de I % a i . ii convient de souligner que, pour tine enquete sur tine industrie particulière, 
cette source de sous-dénombrement eat vraisemblablement la plus importante. 

L'EMQ de 1995 fournit les taux derreur de classification géographique pour les unites exploitées activement du 
Registre des entrepnses. Ces taux sont présentés au tableau 2 pour deux niveaux géographiques (c'est-à-dire Ia 
province et Ia region métropolitaine de recensementlagglomeration de recensement) salon la taille de lentreprise 
(c'est-â-dire P1 ou PNI). 

Tableau 2. Estimations du taux derreur de classification géographique 

Categorie P1 simple PNI 
Province inconecte 0,05 % 0,16 % 

RMRIAR incorrecte 3,2 % 2,2 % 

On note que les eneurs sont trés faibles au niveau provincial et faibles au niveau infraprovincial. 

e) Mesure incorrecte de Ia taille 

L'étude de 1995 visant a comparer le revenu brut dentrepnse prévu aux donnécs de I'Enqu&e sur le commerce de 
detail a fourni les résultats que voici. Un premier calcul de correlation directe a produit tin coefficient de 
correlation de 0,29, valeur qui est assez faible. Cependant, après quon alt dliminé I % des valeurs extremes du 
revenu brut d'entrepnse prévu, la valeur du coefficient est passée a 0,61, cc qui indique une bonne correlation. 
L'augmentation de Ia correlation après l'élimination des valeurs extremes montre que Ia variance de l'erreur du 
modèle eat reLativement forte. 

51 



f) Renseignements de contact inexacts 

L'EMQ de 1995 foumit les taux d'erreur relatifs aux renseignements de contact pour les unites exploitees 
activement. Ces taux sont présentés au tableau 3 pour la raison sociale et le code postal, selon Ia taille de 
l'entreprise (c'est-à-dire P1 et PM!). 

Tableau 3. Estimations des taux derreur relatifs aux renseignements de contact 

Categone P1 simple PM! 
Raison sociale incorrecte 10,1 % 25,6% 
Code postal incorrect 21,6% 11,4% 

En ce qui concerne la raison sociale, le taux d'erreur est plus élevé pour les entreprises de la partie non intégrée 
que pour celles de la partie intéée. Cette situation reflete certainement le fait que les données de mise ii jour de 
Ia partie intégrée sont tirées des declarations de revenus (qui se rapportent a des personnes morales). Pour les 
unites de la partie non intégrée, I'EMQ de 1991 mdique un taux derreur de 12 %. L'écart est dCi a l'inclusion des 
fautes d'orthographe dans le calcul du taux d'erreur de 1995. Le taux d'erreur calculd pour le code postal reflète 
aussi l'utilisation de sources de données de mise a jour différentes. L'adresse de I'entreprise differe souvent de 
ladi-esse de Ia personne morale, mais se rapproche de ladresse de l'entité operationnelle. On notera quil est 
impossible de determiner l'effet des erreurs entachant les renseignements sur les personnes-ressources dapres les 
taux susmentionnés. En fail, l'effet reel depend de Ia méthode de collecte de donndes utilisdc pour effectuer 
lenquête. 

5. CONCLUSION 

Comme nous l'avons mentionné a la section 2, la conception et le maintien du Registre des entreprises sont des 
activités complexes, parce queues s'appuient sur lutilisation de sources de données administratives et sur des 
enquêtes pour modéhser le monde des affaires. Cette complexité entralne les types derreur (erreurs de couverture, 
erreurs de classification et renseignements de contact erronés) et les sources derreur dont ii est question a la section 
3. 

A Ia section 4, nous avons montré que la mesure du niveau de ces erreurs nest pas une tâche simple, 
particulièrement dans le cas d'umtés complexes ou dunités manquantes. Nous avons montré également que 
certains taux d'en-eurs sont importants. Par exemple, les erreurs de classification aux tennes de Ia CTI constituent 
probablement tine composante importante des biais et (ou) de l'erreur déchantillonnage qui entachent les 
estimations par sondage. Au moment de lexamen de la repartition des ressources pour le maintien actuel du 
Registre des entreprises, on devrait envisager d'investir davantage dans le dépistage des sources derreur et dans 
1am6lioration des méthodes de codage selon Ia CTI. Ii convient de souligner que, dans un avenir proche, Ia mise 
en oeuvre de Ia Classification type des mdusiries de 1997, (également appelée Système de classification des 
industries de 1'Am6rique du Nord) donnera l'occasion d'améliorer la qualité des codes de Ia CT!. De juillet 1997 
a décembre 1998, on comrnuniquera avec a peu près Ia moitié des entreprises qui fignrent dans le RE afin de 
conuirmer leur branche d'activité. 
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Certaines ameliorations pourraient être apportées aux mesures de Ia qualitd du RE. Par exemple, on devrait mettre 
au point des méthodes de mesure des erreurs pour les unites complexes, afin de brosser un tableau plus complet 
de Ia qualite du registre. On devrait aussi s'efforcer d'améliorer les méthodes de couplage visant a dépister les 
doubles ainsi que les méthodes devaluation des appariernents décelds. De surcroIt, on devrait obtenir les donnécs 
éconorniques sur les doubles repéi -ds pour évaluer l'importance de ceux-ci en ce qui a trait au revenu et a I'emploi. 
Enfin, on devrait modiiier le plan de I'Enquête de rnesure de Ia qualitd pour permettre de bien estimer les erreurs 
en regard des mesures de taille des entreprises (c'est-à-dire le revenu et l'emploi). Cet exercice serait fructueux, 
car les estimations axées sur Ia taille pourraient servir a Ia correction des estimations tirées des enquètes visant iine 
industrie particulière. 
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L'ESTIMATION DE L'ERREUR DE COUVERTURE LORS DU 
RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 1996 

Claude iulie& 

RÉSUMÉ 
Une des principales utilisations du recensement est de servir de base a l'estimation de la taille de 
chaque province pour l'allocation des transferts fiscaux. Depuis 1991, les estimations des etudes 
de couverture sont employees pour corriger les chiffres de base du recensement. II devient ainsi 
encore plus important d'axnéliorer ces etudes pour réduire les sources d'erreur échantillonnalc et 
non-échantillonnale. L'Etudc de Ia contre-vérification des dossiers est l'étude de couverture Ia 
plus Importante en termes de volume et d'impact stir les transferts fiscaux. Cet article présente 
comment nous avons amélioré cette étude pour produire avec les mémes ressources des 
estimations plus précises tout en réduisant les sources de biais potentiel. 

MOTS CLES: erreur de couverture; recensement; erreur non-échantillonnale; appariement. 

1. INTRODUCTION 
Depuis 1961, Statistique Canada public des estimations de I 'erreur de couverture pour les recensements de 
Ia population tenus a tous les cinq ans. Ces estimations soul produites en employant Ia technique de 
contre-vérification des dossiers (CVD). Avant 1991, ces estimations informaient les gestionnaires du 
recensement et les principaux utilisateurs de donndes de Ia qualité de Ia couverture. En 1991, Statistique 
Canada a décidé d'inclure ces estimations dans Ic programme d'estimation de La population. Pour cc faire, 
Statistique Canada devait rdduire les sources d'erreurs affectant la qualité des CVD de 1981 Ct 1986 
décrites dans Burgess (1988). En 1991, Statistique Canada a presque double Ia taille de I'échantillon de la 
CVD, introduit des ameliorations importantes clans Ic traitement des données et produit des estimés 
officiels du surddnombrement pour la premiere fois. 

Les esthnations de l'erreur de couverture ont maintenant un impact direct sur le partage des transferts 
fiscaux du gouvernement fédéral aux provinces. Cette nouvelle utilisation des estimations a eu deux 
consequences. Tout d'abord, les estimations de 1991 ont dIe analysdes de beaucoup plus prCs et toutes les 
sources d'erreur dchantillonnale et non-ëchantillonnale ont dtd identifides comme importantes. Ensuite, vu 
Ia sensibilitd des formules de transfert, les sources d'erreur doivent être rdduites davantage. Ainsi, pour Ia 
CVD de 1996, le plan d'enquête a dtd modifid pour produire des estimations plus prdcises au niveau des 
provinces avec Ia même taille d'dchaniillon qu'en 1991. En contrepartie, Ia composition ddmographique 
de l'dchantillon de 1996 risque d'augmenter La non-rdponse, et par Ic fait méme, l'erreur non-
dchantillonnale. Pour rdduire cc risque, nous avons amdliord davantage le traitement des donndes. 

Les quatre sections suivantes prdsentent les sources avdrdes ou potentielles d'erreur qul caractdrisent 
chaque operation de La CVD. Les quatre principales operations de Ia CVD sont: (1) le plan d'enquête, (2) 
le ddpistage des personnes choisies et La collecte de donndes, (3) la recherche de documents du 
recensement et La classification des personnes choisies et (4) Ia ponddration et l'analyse. La premiere 
operation consiste a rdunir plusieurs sources de donndes pour crder Ia population qui aurait dü We 
ddnombrde au recensement et a choisir un dchantillon parmi ces personnes. La seconde operation consiste 
a contacter les personnes choisies (PC) après Ic recensement et leur demander toutes les adresses oi dIes 

'Claude Julien, Statistique Canada, 15-C immeuble R.H. Coats, Parc Tunney, Ottawa, Ontario, Canada, 
K1A 0T6. 

55 



auraient Pu être dénombres. La troisième operation consiste a trouver le document du recensement 
complété a chaque adresse pour determiner le nombre de fois qu'une PC est effectivement dénombrde. 
Cette operation peut fournir de nouvelles pistes pour contacter tine PC ou peut nécessiter Ia collecte 
d'information supplémentaire. La dernière operation consiste a ponderer l'échantillon, a compenser pour 
la non-réponse, a produire des estimations et a les comparer a des sources indépendantes. Ceue oration 
nous permet d'identifier des problèmes qui pourraient engendrer Ia revision de la classification d'un 
groupe de PC. 

2. PLAN D'ENQUETE 

2.1 Base d'échantillonnage 
La base d'échantillonnage est constituée a partir des six listes ou bases suivantes: 

Recensement 	Toutes les personnes dénombrées dans tine province au recensement précédent; 
pour Ia CVD96, toutes les personnes recensées dans une province en 1991. 

Naissances 	Toutes les naissances survenues durant la pdriode intercensitaire (base constituée a 
partir des dossiers de la statistique de l'état civil). 

immigrants 	Tous les immigrants recus pendant Ia pdriode intercensitaire (base constituée a 
partir des dossiers de Citoyenneté et Immigration Canada). 

Détenteurs 	Toutes personnes demeurant au Canada en vertu d'un permis temporaire d'dtude, 
de permis 	de travail ou d'un ministre, ainsi que les personnes rCclamant le statut de réfugié 

(base constituée a partir des dossiers de Citoyenne(é et Immigration Canada). 

Personnes non 	Echantillon des person nes non dénombrdes au recensement précédent ; pour la 
recensées 	CVD96, Ic groupe de personnes qui, d'après Ia CVD91, n'ont pas été recensées (ii 

n'existe pas de liste complete de ce groupe, mais seulement un échantillon de ces 
personnes accompagnées de leur poids de sondage final de 1991). 

Fichier de sante 	Toutes personnes inscrites sur les fichiers de I'assurance-santé des Territoires du 
Yukon et des Territoires du Nord-Ouest (base employee uniquement pour ces 
territoires). 

Ces bases sont censées comprendre toutes les personnes qui doivent être ddnombrées au recensement de 
1996 sans doublons ni chevauchement. Royce (1993) rapporte que ces bases couvrent au-delã de 99% la 
population visée. Pour ainsi dire, Ia couverture des bases ne constittie pas tine source importante d'erreur. 
Malgré cela, certaines lacunes méritent d'être signalées. 

Certaines personnes ne figurent pas stir ces listes. C'est le cas des Canadiens qui étaient a l'étranger au 
moment du recensement précédent et qui sont revenus au pays depuis. Ce groupe représente environ 0,5% 
de Ia population canadienne et n'est inscrit stir aucun registre. II en est ainsi depuis la premiere CVD 
effectuée en 1961. Pour les mêmes rasons, les bases employees pour la CVD96 ne couvrent pas les 
personnes qul demeuraient dans un territoire lors du recensement précédent et qui ont déménagé dans une 
province depuis. La taille de ce groupe cc chiffre a moms de 4 500 personnes et leur contribution a 
I 'estimation du sous-dénombrement est inférieure a 0, 1%. Bureau, Julien et Provost (1995) justifient la 
decision d'exclure cette population par Ia nécessité d'employer une source plus récente pour mesurer 
l'erreur de couverture dans les territoires et le coOt de traiter un échantillon de Ia base du recensement 
provenant des territoires. 

La plupart des doublons proviennent de Ia base du recensement. Pour la premiere fois en 1991, les etudes 
de qualité ont permis d'estimer le nombre de doublons presents dans le recensement. Ainsi, nous pourrons 
utiliser ces estimations pour corriger le poids des unites choisies de la base du recensement et enrayer Ia 
contribution des doublons. 
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Deux sources de chevauchement entre les bases méritent une attention particulière. Tout d'abord, certains 
immigrants reçus et détenteurs de permis demeuraient au Canada au moment du dernier recensement en 
vertu d'un pci -mis temporaire. Ces personnes font partie des bases du recensement et des personnes non 
dénombrées. Cette source d'erreur potentielle a dté introduite clans Ia CVD par L'inclusion, pour Ia 
premiere fois en 1991, de Ia population de détenteurs de permis clans la population visée par Ic 
recensement. Les donndes adniinistratives de Citoyenneté et Immigration Canada (dC) nous permettent 
d'identifier Ia plupart de ces personnes choisies clans I'échantillon. L'autre source de chevauchement 
provient des erreurs de classification des CVD précédentes. Une personne classde comme non dénombrde 
par Ia CVD précédente alors qu'elIe était effectivement dénombrée constitue un chevauchement entre Ia 
base des personnes non dénombrées et celle du recensement. Cette source d'erreur est inhdrente a Ia 
méthodologie de Ia CVD. Pour Ia contrer, nous introduisons a chaque CVD des ameliorations 
opérationnelles. Malgré cela, elle scra toujours présente et nous supposons que ses effets sont négligeables 
Ct méme annulés en grande partie par d'autres sources d'erreurs. 

Finalement, quoique Ia non-réponse complete au recensement constitue un phénomène assez marginal, 
elle présente pour Ia CVD une source d'erreur qui risque de prendre de l'ampleur. Dans le cas d'une non-
réponse complete au recensement, nous employons des procedures spdciales a Ia collecte et au traitement 
des données pour ajouter des personnes par imputation. Le recensement de 1991 a vu le nombre de 
personnes ajoutées augmenter de 92% par rapport au recensement précddent. Un biais dans le nombre de 
personnes imputées ou leurs caractéristiques affectent directement la qualitd de La base du recensement. 

2.2 Selection de l'échantillon 
Le plan de sondage consutue Ia principale amelioration methodologique misc en place pour Ia CVD96. A 
l'exception de La base des personnes non dénombrées dont l'échantillon nous vient de Ia CVD9I, nous 
tirons un échantillon de personnes a partir d'un plan d'enquéte a un seul niveau avec tine stratification 
démographique Ct tine repartition  
optiniale en fonction du taux 
historique de sous-dénombrement et 

TabIew 1- Cmtiaraisii des tallies d&=Olon Ia taille des strates. Les CVD 
prdcédentes employaient un plan a 
deux niveaux avec tine stratification 	 (IC l'écktiiillon 	iaio taux cIC 
géographique dans Ia base du SIRA1E 	 CVL))6 	CM)91 96/91 4orse  
recensemcnt. II en rCsulte que Ic 
plan 	de 	1996 	produira 	des IvTv1FS30-39I'fl'MAR 3.1% 1.4% 220% 91% 
estimations 	plus 	précises, 	car, I4)t1S40-59MNMAR 2.9% 1.3% 220% 93% 
comme Ic montrent Boudreau et lt1ES20-291')',lMAR 7.8% 4.2% 185% 93% 
Germain (1990) et Royce. Germain, FEMvES 30-39 1"ON MAR 2.4% 1.3% 184% 93% 
Julien, 	Dick, 	Switzer 	et 	Allard LETENTEURSDEPERMIS 2.3% 1.3% 1YY0 79% 
(1994), l'erreur de couverture est tin IMMI(RANTS 5.1% 2.9% 176% 86% 
phénomène davantage démographi- Fv1tvES 20-29 1'UN MAR 5.2% 30% 173% 95% 
que que gëographique. Gthce a cc 
plan 	d'enquête, 	nous 	avons I-[14v1FS4O-59MAR 5.0% 6.8% 74% 98% 
sélectionné plus de personnes qui FFMrVES 15-19 4.4% 6.0% 72% 96% 
sont 	difliciles 	a 	dCnombrer. 	En FEv1jvF 30-39 MAR 3.4% 5.0% 68% 98% 
observant plus de cas de personnes I-1cs60+MAR 2.7% 4.1% 66% 99% 
non dCnombrées dans I'échantillon, 1-If1ES20-29MAR 1.8% 2.8% 65% 96% 
cc que nous voulons mesurer, nous wiirs W+ MAR 2.(Vo 3.2% 63% 99% 
produ irons 	des 	estimations 	plus IS 40-59 MAR 39D/o 6.4% 62% 980/6 
précises du sous-dénombrement au FENINES 20-29 MAR 20/o 3.7% 53% 97% 
niveau provincial. 
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Le tableau 1 montre les groupes de personnes dont Ia taille d'échantillon en 1996 a le plus augmenté ou 
diminué par rapport a la CVD91. Ce même tableau montre aussi le taux de non-réponse observe a la CVD 
en 1991 pour ces groupes de personnes. Les personnes qui sont difficiles a dénombrer sont jeunes et 
mobiles et, en cons&luence, difficile a dépister et a classer avec exactitude. Nous sonunes en presence du 
dilemme oü nous réduisons l'erreur échantillonnale au risque d'augmenter l'erreur non-échantillonnale. 
Pour cette raison, nous introduisons quelques ameliorations opérationnelles d'envergure pour contrôler Ia 
non-réponse et le potentiel d'erreur qui s'y rattache. 

3. DEPISTAGE 
Le dépistage est, en terme d'erreur potentielle et ses effets, l'opération Ia plus importante et Ia plus 
difficile a ainéliorer. A partir des données provenant des sources de selection, nous devons contacter 
chaque PC le plus tot possible après le recensement. Or, certaines sources de donndes sont vieilles de 5 
ans, comme La base du recensement. Le deli est assez considerable. En employant des donnécs 
administratives et en exploitant le talent des interviewers dans nos bureaux régionaux, nous réussissons, 
d'une CVD a l'autre, a contacter plus de 96% des PC. 

3.1 La problématique des personnes non dépistées 
Malgré cet excellent résultat, la faible proportion de personnes non dépistées pout provoquer des erreurs 
significatives dans l'estimation d'un taux de sous-dénombrement de 3%. Le probléme est d'dtablir le taux 
de sous-dénoinbrement qu'on doit imputer> aux personnes non dépistées? On s'attend a cc que leur 
taux soit plus élevé que chez les personnes dépistdes. En d'autres mots, une personne non dénombrée est 
aussi une personne difficile a dépister. La CVD9 I a <<impute>> un taux de 12,7% aux personnes non 
dépistécs contre un taux estimé de 9,3 0/6

2  chez les personnes dépistées. Cet écart est-il juste? Comme le 
rapporte Burgess < S'iI n'est pas exact, 11 pourrait y avoir distorsion dans les estimations provinciales du 
sous-ddnombrement et un biais dans les estimations globales du sous-dCnombrement >>. Burgess soumet 
l'hypothèse que les personnes non dépistées ont tendance a avoir démenagC de province depuis leur 
selection (migrant inter-provincial). Or, les migrants inter-provinciaux prdsentent un taux de sons-
dénombrement (9,9 %) supdrieur a l'ensemble de La population (3,4 %). Si l'hypothése de Burgess est 
vraie, Ia CVD aurait tendance a sous-estimer Ic sous-dCnombrement. 

Le tableau 2 montre Ic résultat d'une étude øü nous avons siinulé l'impact de divers taux de sous-
dénombrement imputes aux personnes non dépistées. L.a premiere panic du tableau prCsent l'impact sur 
I 'estimation du nombre de personnes non dénombrées. Un taux impute entre 15% et 20% engendre un 
biais supéricur a l'écart-type seulement pour l'estimation de l'ensemble des 10 provinces. H faut un taux 
impute supéneur a 21,4% (au lieu du 12,7% effectivement impute) pour que I 'estimation dans les plus 
grandes provinces (QC, ON, AB et CB) diflre de plus d'un écart-type de l'estimation finale de la 
CVD91. La seconde panic du tableau présente l'impact sur l'estimation de la pan relative de Ia province. 
Celle-ci correspond au compte du recensement ajusté par 1 'estimation de personnes non dénombrées dans 
La province divisé par Ia somme de ccci pour l'ensemble des 10 provinces. On voit que même avec tin taux 
impute de plus de 33%, l'impact sur la part relative est inféricur a l'écart-type. Ces résultais confirment cc 
que Burgess a rapporté a savoir qu'un taux impute legCreinent supérieur pout occasionner un biais 
important au mveau national. Par contre, au niveau provincial, le biais est faible par rapport a l'erreur 
échantillonnale ci, par consequent, a peu d'impacts sur les transferts fiscaux qui sont tributaires de Ia part 
relative de chaque province. 

2  Lors de Ia CVD91, près de Ia moitié des PC dénombrées ont die classées sans dCpistage lors d'unc 
operation spéciale intregrée au traitement du reccnscinent. Ccci explique Ies taux élévCs en comparaison 
au taux global de 3,4%. Cette operation n'aura pas lieu lors de La CVD96. 
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Tableau 2 - Impact du taui Impute aux PC non dCplstCes 

Impact sur Iestirnation du nombre de personncs non recensCes 
Province CVD9I taux impute aux PC non dCpistCes 

estimation 	Ccsrt-type 13.7% 14.7% 15.6% 21.4% 28.0% 33.2% 
Terrc-Neuvc 17747 1771 33 64 95 293 530 730 
lIe-du-Prince-Edouard 2928 306 57 61 65 89 117 140 
Nouvelle-Ecosse 26072 3379 II 73 132 500 913 1240 
Nouveau-Brunswick 32360 3260 123 243 360 1102 1986 2725 
Québec 281444 14487 1443 2840 4196 12681 22507 30471 
Ontario 521880 31328 3423 6727 9921 29661 51963 69595 
Manitoba 32119 4125 149 293 433 1309 2321 3139 
Saskatchewan 32591 3329 129 254 374 1121 1971 2653 
Alberta 87826 7202 705 1393 2063 6341 11469 15759 
Colombie-Britannique 144016 8441 915 1803 2667 8109 14479 19686 
Total 1178983 36536 6988 13751 20306 61206 108256 14613* 

Impact sur Is part relative de chaque province (en %) 
Province CVD91 taux impute aux PC non dCpistCcs 

estimation 	Ccart.type 13.7% 14.7% 15.6% 21.4% 28.0% 33.2% 
Terre-Neuve 2.1 0.007 0.000 -0.001 -0.001 -0.003 -0.006 -0.008 
lle-du-Prince-Edouard 0.5 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 
Nouvelle-Ecosse 3.3 0.012 -0.001 -0.001 -0.002 -0.005 -0,009 -0.012 
Nouveau-Brunswick 2.7 0.012 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 
Québec 25.3 0.047 -0.001 -0.002 -0.003 -0.010 -0.017 -0.023 
Ontario 37.4 0.091 0.003 0.006 0.008 0.024 0.041 0.053 
Manitoba 4.0 0.015 0.000 -0.001 -0.001 -0.004 -0.007 -0.009 
Saskatchewan 3.6 0.012 0.000 -0.001 -0.001 -0.004 -0.007 -0.009 
Alberta 9.3 0.026 0.000 0.000 0.001 0.002 0.005 0.00* 
Colombie-Britannique 12.1 0.030 0.000 0.001 0.001 0.003 0.005 0.007 
Total 
Note: to taux impute ha CVD9I est 12.7% 

3.2 Le contrôle du taux de non-dépistage 
L'effort pour r&Iuire le nombre de persormes non dépistées conirnence des la selection de l'Cchantillon. A 
cette operation, nous consignons l'information pertinente au dépistage de Ia PC et de toute personne 
demeurant avec Ia PC ou associée a Ia PC (par exemple, le parrain d'un immigrant reçu). Cette 
information est trés utile car ii est plus facile de dépister un ménage qu'une personne seule. Les bases du 
recensement, des naissances et des personnes non dénombrées nous foumissent naturellement des 
ménages. Par cont.re, extraire des ménages des données administratives de CIC et des fichiers des 
temtoires demande plus d'efforts. 

L'ët.ape cruciale du dépistage consiste a apparier les PC et les membres de leur ménage a plusieurs sources 
de données adinimstratives pour trouver leur adresse la plus a jour avant le recensemcnt. Les sources de 
donnécs consultées sont les données fiscales, les données de CIC et les annuaires téléphoniques 
disponibles sons format Clectronique. Le tableau 3 montre La proportion de PC pour lesquelles an moms un 
membre du ménage a été apparié aux données fiscales. La CVD96 présente de meilleurs résultats pour les 
PC des bases du recensement, des naissances et des personnes non dénombrées. Pour la premiCre fois, 
nous avons aussi apparié les imnugrants. Dc plus, les données adniinistratives de CIC nous donnent en 
1996 des adresses trés récenies pour la plupart des détenteurs de permis. 

Après avoir obtenu les adresses les plus récentes possible, nous envoyons l'inforrnation aux bureaux 
régionau.x oü des interviewers tentent de contacter les PC par téléphone a une dcs adresses fournies ou en 
les dépistant avec des sources publiques acquises par chaque bureau. Les ameliorations que nous avons 
apportées au plan de sondage et aux operations de selection nous permettent de dCbuter cette operation 
plus tot que lors des CVD précédentes. C'est surtout le cas pour les échantillons des immigrants, des 
détenteurs de permis et des territoires. Ccci aura, nous l'espérons, un impact positif sur le taux de 
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Tableau 3 - Appariement aux données fiscales 

Taux d'appariement 
CVD9 1 CVD96 

BASES 
RECENSEMENT 85% 92% 
NAISSANCES 73% 80% 
NON RECENSEES 70% 80% 
IMMIGRANTS Pas tenté 72% 
DETENTEURS DE PERMIS Pas tenté Pas tenté 

STRATES DE LA BASE DU RECENSEMENT 
HOMMES 30-39 NON MAR 76% 87% 
HOMMES 40-59 NON MAR 72% 86% 
HOMMES 20-29 NON MAR 85% 92% 
FEMMES 30-39 NON MAR 75% 89% 
FEMMES 20-29 NON MAR 87% 93% 

HOMMES 40-59 MAR 86% 94% 
FEMMES 15-19 89% 94% 
FEMIvIES 30-39 MAR 91% 95% 
HOMMES 60+ MAR 82% 94% 
HOMMES 20-29 MAR 89% 94% 
FEMMES 60+ MAR 78% 93% 

dépistage. De plus, en para111e au dépistage sur le terrain, nous continuons a consulter les donndes 
administratives plus récentes (par exemple, les données fiscales de 1995 et 1996) pour obtenir d'autres 
adresses et les faire parvenir, au besoin, aux bureaux régionaux. 

3.3 La collecte 
Les interviewers tentent de contacter directement 
chaque PC ou un parent ou un conjoint pour 
completer un questionnaire d'enquête. Lors de 
l'entrevue le répondant rapporte toutes les 
adresses oü la PC aurait Pu être ddnombrée et les 
caractCristiques du ménage dans lequel Ia PC 
vivait. Ces adresses comprennent la residence 
actuelle, l'adresse le jour du recensement, 
l'adresse précddente (si Ia PC a déménagé 
récemment), des ad.resses oU Ia PC a demeuré 
temporairement durant La pdriode de collecte du 
recensement et l'adresse d'un parent ou un anti 
de la PC qul aurait Pu l'inclure stir son 
questionnaire du recensement. En combinant Ia 
source de selection, les sources administratives et 
Ia collecte, nous pouvons avoir jusqu'à 10 
adresses par PC. En moyenne, nous prévoyons 
en avoir au moms trois. Les caractéristiques du 
ménage comprennent le nom, le sexe et la date 
de naissance des personnes qui vivaient avec Ia 
c a son adresse habituelle le jour du 

recensement. Finalement, nous obtenons des 
informations comme l'Ctat matrimonial, Ia 
Jangue parlée et Ic type de logement pour dtablir 
tin meilleur profil des personnes non 
dénombrdes. La prochaine operation consiste a 
saisir cette information et initier Ia recherche du 
document du recensement complétd a chaque 
adresse obtenue. 

4. RECHERCHE ET CLASSIFICATION 
L'opëration de Ia recherche et classification consiste a traiter l'information obtenue au dépistage et a La 
collecte pour determiner si Ia PC devait être dénombrde et, le cas échéant, le nombre de fois. Parmi les 
personnes ne devant pas We dénombrées figurent les personnes décédécs et les personnes ayant quittd le 
Canada avant le jour du recensement. Pour les autres PC, II faut consulter Ic document du recensement 
correspondant a chaque adresse disponible. Par document du recensement, nous désignons les registres de 
visites, les questionnaires dôment ou partiellement complétés et les formulaires indiquant Ia raison d'une 
non-réponse complete (non-contact, refus, etc.). 

4.1 La problématique de La recherche et La classification 
Pour classer tine PC comme dénombrée, il faut Ia trouver << clairement >> recensée sur tin des documents 
consultés. Pour classer une PC coinme non ddnombrée, ii faut être certain d'avoir trouvé les documents 
correspondant a toutes les adresses oü La PC aurait Pu We dénombrde sans qu'elle y soit clairement>> 
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dénombrée. Une PC est ((clairement)> dénombréc a une adresse lorsque son nom ou ses caracténstiques 
(sexe et date de naissance) figurent sur un questionnaire. 

Par opposition, une PC ne pout pas We <clairement> dénombrée a une adresse oü une procedure du 
recensement a impute un nombre de personnes a cause d'une non-réponse complete. Dans cc cas, ainsi 
que d'autres cas oü l'information et les résultats obtenus ne sont pas assez précis pour en arriver a un 
classement définitif, la PC est < non classée> Ct contribue a augmenter la non-réponse de Ia CVD, tout 
comme les personnes non depistees. La proportion des PC non classées est faible (1,1 0/o), mais ces 
personnes posent Ic méme problCme que les PC non dCpistées, a savoir quel taux de sous-dénombrement 
doit-on leur ( imputer>? La CVD91 leur a impute>> un taux de 12.0% contre un taux estimé de 9.5% 
pour les personnes classdes. 

Les erreurs de classification engendrent un biais. Dune part, ii est difficile de declarer a tort une PC 
comme dénombréc. D'autre part, nous ne pouvonsjamais avoir Ia certitude qu'une PC est non dénombrée 
a moms de consulter tons les documents du recensernent. H se pout que Ic répondant ne nous donne pas 
toutes les adresses ou que nous n'ayons pas traité toutes les adresses correctement. Par consequent, Ia 
classification est caractérisde par un biais incontournable que nous devons réduire Ic plus possible. 

La reduction de la non-réponse et de l'erreur de classification posent un défi operationnel considerable. En 
effet, nous prevoyons avoir a rechercher le documeni correspondant a plus de 150 000 adresses obtcnues 
au dépistage et a Ia collecte. Cette operation est rendue particuliCrement difficile par Ic fail que les noms et 
les adresses ne sont pas saisis au recensement. Nous relevons cc défi en employant un traitement 
informatique qui réduira le nombre de documents A consulter pour classer une PC. Ccci nous permettra de 
consacrer plus de temps et de ressources a traiter correctement les PC éventuellement classées comme non 
dCnombrécs ou non classées. 

4.2 Le codage géographique et l'appariement 
Le traitement informatique comporte deux étapes, le codage géographique et l'appariement. Le codage 
géographique consiste a assigner a chaque adresse une zone de recherche oà die devrait étre située. Cette 
zone est cornposée de 1 a 10 secteurs de dCnombrement et provient essentiellement de Ia conversion du 
code postal en un ensemble de secteurs. Cette étape a été misc en place pour Ia CVD9 1 et améliorée pour 
Ia CVD96. 

L 'appariernent consiste a apparier Ie ménage dans lequel vivait Ia PC A tous les ménages presents dans la 
base de données du recensement dans Ia zone de recherche identifiée par Ie codage géographique. En 
employant seulement les caracténstiques (sexe Cl date de naissance) de Ia PC et des membres du mCnage, 
l'appariement trouve tous les ménages de Ia base qui ressemblent a cclui de la PC. Lorsqu'un des ménages 
de Ia base ressemble < fortement>> a celui de Ia PC et que Ia PC << participe > a cctte ressemblance, nous 
pouvons classer la PC comme dénombréc sans consulter le questionnaire du recensement du ménage en 
question pour confirmer Ia presence de la PC. 

Dans une étude, dont Ic but premier était d'évaluer une facon de déceler le surdénombrement dans Ic 
recensement, Bernier (1995) a montré que deux ménages de Ia base présentant plusieurs personnes avec Ic 
méme sexe et date de naissance étaient nécessairement composes des mémes personnes. Par exemple, 
deux ménages ayant au moms trois personnes en coinmun sont nécessairement le même mCnage 
dénombré deux fois. Une autre facon d'interpréter cc rCsultat est de declarer que les ménages d'au moms 
deux personnes sont uniques, en terme de combinaison sexe et date de naissance des membres, dans une 
zone aussi restreinte que celle produite par le codage gCographique. Ainsi, clans Ia CVD96, nous 
classerons automatiquelnent un PC conmie dénombrée Iorsque nous apparierons ses caractéristiques ainsi 
que celles des membres de son ménage au méme ménage de la base de donnCes du recensement. 

Nous avons appliqué cette méthode aux données de Ia CVD9 1. Cette méthode permet de classer plus de Ia 
moitié des PC dénombrées automatiquement sans consulter de documents du recensement. Par contre, Ia 
méthode n'est pas sans erreur. En effet, la méthode declare deux personnes effectivement non dénombrées 
comme dénombrées. Puisqu'iI y avait 2 341 personnes non dénombrées, le taux d'erreur est infCrieur a 
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0,1% et négligeable en comparaison aux bénéfices introduits par la méthode qui sont Ia classificalion 
consistante, systématique et ordonnée ainsi qu'une meilleure utilisation des ressources. 

En plus, l'appariement identifie des mdnages de la base quasi semblables a celui de Ia PC, mais pas assez 
pour une classification automatique. Ceci permet de réduire Ia tâche de verification a celle de consulter Ic 
questionnaire du recensement de un ou deux mCnages. La strategic qui consiste a apparier le ménage de Ia 
PC, ci non pas seu]ement Ia P, a la base du recensement consutue l'amdlioration Ia plus importante misc 
en place dans le traitement des données de la CVD96. Elle perrnettra de traiter trés rapidement plusieurs 
PC avec exactitude et nous laissera plus de temps et de ressources a effectuer, verifier et corriger le 
traitement des PC éventuellement non dénombrées ou non classées. 

4.3 L'appariement monstre et reclierches supplémentaires 
Cette operation, nouvelle a Ia CVD96, supplémente Ic codage géographique et l'appariement. Elle 
consiste a apparier Ic mdnage de Ia PC a la base de donnécs du recensement pour y identifier tous les 
ménages ayant au moms deux personnes en commun avec celui-ci. Cette operation emploie un algorithme 
ddcrit dans Julien et Mayda (1995). ElIe permet de classer des PC comme dénombrées A des adresses qui 
ne sont pas données a Ia collecte ou a des adresses traitécs incorrectement a la recherche. L'appariement 
monstre est aussi une méthode simple et peu coüteuse pour résoudre des adresses et trouver de nouvelles 
pistes pour classer Ia PC correctement. Elle permet ainsi de r&luire Ia non-réponse et l'erreur de 
classification tout en dvitant de recourir a un nouveau contact auprés de Ia PC. 

Avant Ia classification finale, les personnes non dénombrées après les recherches déjà décrites font l'objet 
de recherches supplCmentaires. Nous tentons d'obtenir d'autres adresses des sources administratives. Les 
résuliats de l'appariement monstre peuvent nous fourrnr de nouvelles pistes en vue de contacter les PC. 
Finalement, toutes les PC non dénombrées et certaines PC non classées font I 'objet d'un second contact oit 
nous confirmons et précisons leur adresse Ic jour du recensement et tentons d'obtenir d'autres adresses. 
Toute cette nouvelle information est traitée avec la plupart des operations déjà décrites. 

En résumé, l'opdration de recherche et classification consiste a traiter un volume considerable 
d'information dans des conditions difficiles. II est important d'effectuer cette operation Ic plus 
correctement ci complètement possible. D'une part, la classification de personnes comme non dénombrécs 
alors qu'elles sont effectivement dCnombrées méne a surestimer Ic sous-dénombrement. D'autre part, 
l'impossibilité de classer définitivement certaines personnes petit mener a sous-estimer Ic sons-
dénombrement. Pour réduire l'occurrence de ces erreurs, nous avons développé des procedures 
automatiques de classification qui effectuent rapidement le traitement de plusieurs PC avec un risque 
d'erreur negligeable. Avec les mémes ressources qu'en 1991, ccci nous permet de consacrer plus d'effort a 
classer correctement les autres PC. Par contre, Ia non-rCponse complete au recensement rend quelques PC 
impossibles a classer et augmente La non-reponse de Ia CVD sans qu'on puisse y faire quoique que cc soit. 
Si La non-réponse complete au recensement augmente davantage, il faudra envisager de nouvellcs 
méthodes pour traiter cettc situation. 

5. PONDERATION ET ANALYSE 
La pondération comporte trois étapes. Lors de Ia selection, nous attribuons a chaque PC tin poids initial 
equivalent a l'inversc de sa fraction dc sondage. Pour La base des personnes non dënombrées, Ic poids 
initial correspond au poids final de Ia CVD précédente. A cette étape, nous sélectionnons l'échantillon en 
cinq répliques pour permettre I'estimation de Ia variance. Par Ia suite, cc poids subit deux corrections: 
l'une pour tenir compte de Ia non-réponse, I'autre pour améliorer la représentativité de I'échantillon par 
rapport au.x bases dont ii est tire (poststratification). 

Dans les CVD précédentes, ces corrections étaient cffectuées a l'intérieur de groupes définis en fonction 
du plan de sondage (bases et strates) et, si possible, des caracténstiques démographiques et dc mobilité 
tout en respectant la division en répliques. Le fait que Ia base du recensement était stratifiée 
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gographiquement limitait grandement les regroupements démographiques qu'on pouvait y effectuer. La 
stratification entièrement démographique du plan de sondage de Ia CVD96 permet des regroupements 
plus fins pour corriger Ia non-réponse et about pratiquement toute ndcessité pour Ia seconde correction. 
Nous investiguons actuellement des facons d'employer davantage les résultats du dépistage et de Ia 
recherche pour effectuer de meilleures corrections. 

Les poids finaux sont employés pour estimer le sous-dénombrement, bien sür, mais aussi le nombre de 
personnes ddnombrées, décdddes, ayant quitté Ic Canada, etc. Ces estimations sont compardes a des 
sources extemes pour identifier les problèmes potentiels. Las estimations de sous-dénombrement sont 
comparées aux erreurs de fermeture dénvées des projections démographiques Ct aux estimations des CVD 
précddentes. La profil des personnes non dénombrées est analyse conjointement avec la division de Ia 
démographie. En 1991, nous avons procddd a Ia revision complete des personnes non dénombrées au 
Nouveau-Brunswick et pour certains groupes d'âge. Dans le cas du Nouveau-Brunswick, les estimations 
de Ia CVD se sont avérées exactes, alors que l'estiination pour les filles de 0 a 4 ans a dté ajustée pour 
assurer une certaine coherence démographique (rapport homme/femme). 

Las estimations de personnes dénombrées par province et par groupe demographique sont compardes aux 
comptes du recensement. Ceci permet d'analyser Ia pondération et d'évaluer si les corrections pour Ia 
non-réponse distribuent assez bien le poids des personnes non dëpistées et les personnes non classées vers 
les personnes dénombrées et les personnes non dénombrées. Historiquemcnt, la CVD a bien estimé Ia 
population dénombrde par province. Au niveau des groupes démographiques, Ia comparaison devient 
diflicile A cause de I'erreur échantillonnale plus grande et l'augmentation de la non-réponSe partielle Ct 
totale au recensement qui crée des distorsions dans Ia distribution démographique de Ia population 
dénombrée. 

Las estimations de personnes décédées par province sont comparées aux comptes rapportés par les 
siatistiques de l'Etai civil. Des estimations suspectes mènent a Ia revision de l'information et a une 
réëvaluation des résultats obtenus. A cette étape, nous procedons a l'appariement de Ia personnc décëdée 
au registre des ddcès pour confirmer le résultat de Ia classification. Dc mëme, les estimations du nombre 
de personnes ayant quitté le pays sont comparées aux estimations basées stir des modèles dCmographiques. 

En résumé, Ia pondération est une operation importante, car die sen a corriger les poids pour compenser 
pour Ia non-réponse. II est essentiel que l'ajustement s'effectue a l'intCrieur de groupes formCs dc 
personnes présentant des caractCristiques similaires telles Ia base de sondage, l'ãge, l'état matrimonial et 
le sexe qui influent stir leur dénombrement. Toutes ces caractéristiques font partie du plan de sondage de 
Ia CVD96 qul permettra ainsi un regroupement plus approprië qu'en 1991. Les procedures employees au 
dCpistage, a Ia recherche et a Ia classification permettent de déceler et de traiter des problèmes au niveau 
des micro-données, alors que Ia comparaison des estimations de Ia CVD avec des sources externes permet 
de déceler des problémes au niveau des macro-données. Cette analyse peut mener a la revision complete 
de toute Ia documentation accumulCe pour un groupe de PC pour corriger ou conlirmer les estimations de 
Ia C VD. 

6. CONCLUSION 
Depuis 1961, les etudes de couverture du recensement de Ia population informent les gestionnaires du 
recensement et les utilisateurs sur Ia qualité de Ia couverture. Depuis 1991, ces etudes ont aussi un impact 
direct sur les finances des provinces puisqu'elles produisent des estimations qui sont utilisées pour 
corriger les comptes du recensemnent et produire des estimations de Ia population de chaquc province. En 
consequence, il est essentiel de reviser Ia méthodologie et les procedures de traitement pour réduire 
davantage les erreurs échantillonnales et non dues a I'échantillonnage. Pour la CVD de 1996, nous avons 
poursuivi les ameliorations entamées dans Ia CVD de 1991. D'une part, nous avons modiflé le plan de 
sondage pour obtenir des estimations plus précises avec Ia méme taille d'échantillon. D'autre part, nous 
avons amélioré les procedures de dépistage, de recherche et de classification pour réduire Ia non-réponse 
et les autres erreurs de traitement pouvant occasionner des biais. Nous dirigeons présentement nos 
recherches vers Ia pondCration et i'ajustement pour Ia non-réponse. Nous chercherons a exploiter le 
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nouveau plan de sondage et les résultats du traitement pour former de meilleurs regroupements visant a 
distribuer le poids des PC non ddpistdes et non classdes. 
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QUEL EST LE ROLE DE L'ANALYSE DEMOGRAPHIQUE DANS 
LE RECENSEMENT DE 2000 DES ETATS-UNIS? 

J. Gregory Robinson' 

RÉSUMÉ 

L'analyse demographique (AD) eat un programme américain de mesure ci d'evaluation de Ia cOuvcrture bien 
LAD a scr'i d'étalon pour jauger Its tendances relatives I Ia couverture bra des dcmicrs rccensemcnls et 

Its variations de couverture scion l'Ige, It sexe ci Ia race I l'échelie nalionale. Nous examincrons ici It role de 
l'analyse dImographique dana It Recensemeni de 2000. Deux questions se posent: 

• L'AD ne devrait-elle servir qu'I 6valu Ia cooverture en vue de confirmer Its estimations obtenues par sondage 
(CensusPlus on système double) ci dose on se sert dana It cadre du Programme de mesure intégréc de is couvuture 
(PMIC)? 

Dcwait.on offlcicllcment incorporer l'AD aux estimations par sondage dana It cadre dii Programme de mesurc 
ntéerée dc Is couverture (PMIC), en tirant patti des avantages particuliers de cette approche? 

Le rOle de I'AD devrait illustrer un équiiibrc entre Its forces ci Its faiblesses de Ia méthode démographiquc ci des 
estimations de couverture cffectuées par sondage. Nous croyons que l'analyse dèmographique pent jouer un rOle 
nouiar5, plus vaste, au nivesu de l'èvaluation, Ions dii Recensement de 2000. Elle peut aussi ainéliorer It PMIC IA 
ou cue donne de boos résultats ci oO Its estimations par sondage laissent I desirer, suit I) pour meaurer It sous-
dèncanbtsmal dz Its hcsnsian aduutes de race noire ci 2) pour produire des estimations détaiilées scion l'Ige, It sexe 
at Is race, cohérentes sur Its plans longitudinal ci inteme. En incorporant lea résultats de l'AD au PMIC de 2000, on 
puma concilia lea variations Ige-sexe-race entre Its estimations AD ci Its estimations par sondsge avant Ia diffusion 
des chiffrcs finaux dii recensement. 

MOTS CLES Analyse démographique; evaluation de Ia couverture; sous-dénonibrement 

1. INTRODUCTION 

Un des objectifs du Recensement de 2000 est de réduire le sous-dénombrement différentiel et le coflt du 
recensement par l'echantillonnage et l'estimation. Dans Ia mesure du possible, nous recourons aux techniques 
statistiques et aux dossiers administratifs pour estimer le nombre et le genre de personnes non recensées. Cette 
activité s'effectuera dans le cadre du Programme de mesure intégrée de la couverture (PtvllC). Les personnes non 
recensées seront ajoutées aux données du recensement afm d'obtenir Un .'chiffre unique' ,  avant Ia date de diffusion 
du 31 décembre 2000. 

Le PMIC a été testé pour la premi&e fois lors du recensement experimental de 1995. Deux techniques de mesure 
de Ia couverture avaient alors été mises a l'épreuve - CensusPlus (CP) et l'estirnation par système double (ESD). 
Ces techniques supposent le sondage d'un échantillon oii les répondants d'une enquéte indépendante sont 
individuellement appariés a ceux du recenseinent (lire Muhy et Singh, 1995, pour Ia description des méthodes 
CensusPlus et ESD). Lors du programme de mesure de Ia couverture de 1990, les estimations par sondage 
reposaient sur I'Enquète postcensitaire (EPC) (lire Hogan, 1993), une technique d'estimation a système double. 

Le Census Bureau poursuit an autre programme de mesure et d'évaluation de Ia couverture, l'analyse 
dérnographique. L'analyse démographique (AD) est une approche macro-analytique'. a Ia quantification de la 
couverture, en vertu de laquelle on estime le sous-dénombrement net par analyse, en comparant des ensembles de 

'J. Gregory, chef, Population Analysis and Evaluation Staff, Population Division, United States Bureau of the 
Census, Washington, DC 20233-8800. 
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données agrdgës. Cette approche diflre fondamentalement des estimations par sondage qui correspondent plutôt 
a une approche micro-anaIvtigue". 

L'analyse démographique s'appuie lourdement sur l'agregation des enregisirements administratils, essentiellement 
inddpendants du recensement. On estime Is population de moms de 65 ans grace a I'équation que voici: 

Population = Naissances - Décês + Immigrants - Emigrants 

Les donnécs agrdgées de l'assurance-maladie servent a estimer Is population de 65 ans et plus. 

Le processus comporte une série d'hypothèses sur Is complétude des donndes administratives servant a Is 
production des estimations demographiques. Dc plus, faute de dossiers sur certains membres de Is population tels 
les immigrants illdgaux, l'importance de certains groupes doit être estimde (lire Robinson et coIl., 1993, pour plus 
de details sur lea résultats demographiques de 1990, et Himes et Clogg, 1993, pour un excellent aperçu de 
l'application des méthodes d'analyse ddmographique). 

L'dvaluation de Is couverture par l'analyse demographique s'est améliorée au flu des ans. Les estimations 
demographiques nationales constituent désormais des valeurs de référence servant a évaluer les variations de Is 
couverture scion 11e, le sexe et Is race. La figure 1 iilustre lea taux de sous-ddnombrement démographiques en 
1990. On constate que le sous-dénombrement dtait relativement élevd pour les enfants et les hommes de race 
noire. La tendance Is plus notable concerne les hommes de 25 a 64 ans de race noire, pour lesquels le sous-
dénombrement se situe entre 10 et 15 %. Un des grands objectifs du Recensement de 2000 est d'atténuer les écarts 
dccc genre. Dans le contexte du present symposium, ii s'agit d'une erreur non due a l'echantillonnage que l'on 
essaie de comger. 

FIgure I. Sous-dénombrement net selon Ia race, 
le sexe et l'âge en 1990 

FIgure 1. Percent Net Undercount: 1990 
by Race, Sex, and Age 

0.4 	10.14 	20.24 	1  1  30-34 	1 	40-44 	50-54 60-64 70-74 
Ac ç 

-40- Black Male 	-- Black Female 	-- Nonbiack Male -o- Nonbiack Female 

20 

15 

10 

J5 

0 

.5 

-10 



2. ROLE EVENTUEL DE L'AD A L'AN 2000 

2.1 Evaluation ou mesure de Ia couverture 

Comment pourrait-on recourir a l'analyse demographique afin de produire un chiffre de population unique. lors 
du Recensement de 2000? L'AD peut étre utilisée d'une on deux façons lors du recensement: 

Comine instrument pour évaluer Is couverture. en complement aux estimations CensusPlus ou ESD du 
PMIC. 

En 1990, on s'est servi de 1'AD dans le cadre du programme d'évaluation de Is couverture, c'est-à-dire pour 
détennines Is qualite des résultats de 1'EPC et obtenir d'importantes valeurs de rCférence historiques (1940-1980) 
qui out permis d'établir Is complétude de Is couverture. Les recherches des quatre dernières anndes ont révélé que 
I'AD peut intervenir davantage dans l'évaluation du Reoensement de 2000, notanurnent par Is production de valeurs 
de référence infranationales (lire Robinson, 1994 et Robinson et Kobilarcik, 1995). 

Comme instrument pour Cvaluer Is couverture et com.me programme de mesure "active.' de In couverture. 
en vertu duquel les estimations démoranhiques de Is couverture seraient intégrées aux estimations CensusPlus 
ouESD. 

Le .'meilleur jeu'. de valeurs servirait d'étalon au PMIC pour Is production du chiffre de population unique du 
Recensement de 2000. En 1990, on s'Ctait servi exclusivement des estimations de I'EPC pour mesurer Is 
couverture, en prevision d'un rajustement éventuel des chiffres du recensement. On n'avait pas recouru aux 
estimations de I'AD car a l'époque, on croyait que les inconvénients de cette méthode (aucune ventilation 
geographique, incertitude des estimations) en dépassaient les avantages (indépendance, coherence interne). 

2.2 Forces et limkes de I'AD 

L'AD ne devrait-elle servir qu'à l'évaluation en 2000 ou devrait-elle aussi jouer un role plus direct par son 
integration aux activités de mesure de Is couverture du PMIC? La decision dépendra de Is maniêre dont on 
parvient a minimiser les limites de cette méthode et a en maximiser lea points forts. Dans Is revue qui suit, nous 
soulignerons les forces et les limites qui ont change depuis 1990 en vue d'appuyer I'integration de I'AD. 

2.2.1 Limites de I'AD 

1. Absence de ventilation géographique--On ne possOde pas d'estimations AD indépendantes détaillant 1 'age, 
Ic sexe et Is race sons le niveau national. Pour mesurer Is couverture A l'an 2000, les estimations par sondage 
resteraient le véhicule principal pour les estimations infranationales du PMIC. 

Maintes recherches ont été entreprises depuis 1990 en vue d'élaborer une série de valeurs de référence 
infranationales pour Is couverture selon 1'AD, notamment a l'égard des personnes de moms de 18 ans et do 65 
ans et plus dans les Etats et les grands comtés. Los données sur les naissances et les décés sont faciles a obtenir 
pour les plus jeunes, tandis que les registres scolaires permettent do mesurer Is population scolaire et d'estimer 
Is migration Les dossiers de l'assurance-maladie constituent par ailleurs une exccllente source indépendante de 
donnécs pour Is population de 65 axis et plus. L'analyse des ratios honuines-femmes nous donne un indice sur les 
variations de couverture pour les personnes de 18 a 64 axis (lire Robinson, 1994). Enfm, nous avons enirepris 
I'élaboration d'un programme qui servira a estimer les unites de logement (dans los Etats et les comtés) et dont 
lea résultats pourront éventuellement être intégrés aux estimations démographiques en vue de les consolider. 

Ii existe donc une nouvelle dimension géographique an programme démographique qui pourrait devenir un 
important outil d'évaluation a l'an 2000, en complement des activités d'enquete du PMIC. L'AD nous a permis 
d'évaluer lea résultats CensusPlus et ESD aux sites de recensement experimental de 1995, a Oakland (Californie), 
a Paterson (New Jersey) et dans six paroisses rurales de Is Louisiane (Robinson, 1996). 
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Ventilation iimitée pour Ia race et l'ethnie--Les principales categories de I'AD a l'egard de Ia race sont 
"race noire'. et "autre race'.. Méme si les recherches en vue d'obtenir une estimation de la population d'origine 
hispanique et asiatique par l'AD se poursuivent, les mesures ne seraient pas aussi flables que pour les deux 
groupes précédents. Les estimations CensusPluslESD serviraient done d'étalon pour la mesure de Ia couverture 
des personnes d'asoendance hispanique, asiatique ou amérindienne (ainsi que d'autres classifications importantes, 
selon Ic mode d'occupation de propriété). 

Incoliérences dana in classification des races—Les estimations AD du sous-dénombrement net seront biaisées 
si les personnes qu'on range parrni les gens de race noire se retrouvent dans on autre groupe ethnique au 
recensement. II faut entreprendre plus de recherehes pour évaluer le degrd d'incohérence et voir comment on 
pourrait atténuer le plus possible cette '.en -eur de classification'.. D'autre part, on doit étudier len consequences 
de l'addition d'un groupe multiracial dans la question sur Ia race du Recensement de 2000. 

Incertitude au sujet des estimations AD--La principale preoccupation qu'ont soulevde len estimations AD 
en 1990 était I 'incertitude des mesures de sous-couverture. Les estimations AD de 1990 étaient accompagndes 
pour Ia premiere fois de mesures statistiques de l'incertitude (Das Gupta, 1991). On a ainsi appris que les 
estimations AD peuvent souffrir d'une incertitude considerable quant au niveau de sous-dénombrement obtenu (Ia 
figure 2 donne les intervalles de confiance a 95 % des estimations AD et EPC du sous-dénombrement de 1990 
pour len hommes de race noire). Ii est manifeste que len estimations ddmographiques du sous-dénombrement des 
honimes de race noire en pourcentage restent relativement élevées, peu importe l'hypothèse raisonnable 
d'-incertitude'.. L'estimation la "plus faible'. en ce qui concerne les homrnes de race noire dépasse 8 % pour 
chaque grand groupe d'áge entre 20 et 64 ans. En outre, les estimations AD len plus faibles dtaient toujours ti 
dessus des estimations EPC comparables qui comprenaient des limites d' incertitude (lire Adlakha et coIl., 1991). 

Figure 2. Intervalles de confiance du sous-dénombrement 
des hommes de race noire: estimations AD et EPC de 1990 
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importe de souligner que len estimations AD présentent moms d'incertitude lorsqu'on mesure len variations de 
couverture scion l'âge, le sexe et Ia race. Cette proprieté est attnbuable au fait que beaucoup d'erreurs dans les 
estimations soot cohérentes, done ont tendance a "s'annuler* dans len comparaisons concernant le sexe, la race et 
Ic temps. Cet avantage particulier pourrait étre exploité en 2000. Ainsi, les ratios hommes-feinmes AD (rapport 
du nombre d'mdividus de sexe masculin et féminin) sont moms susceptibles de presenter des erreurs que les 
estimations AD du sous-dénombrement proprement dites. 
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2.2.2 Forces de I'AD 

L'analyse dánographique présente certains avantages sur l'approche des enquétes dont on pourrait tirer parti dans 
im PMIC général, en 2000. Certains de ces points forts, déjà apparents lors du recensement de 1990, ont gagnd 
en .'importance dans le cadre du Recensement de 2000 pour lequel on vise des economies et la production d'un 
chiffre de population unique. 

Faible coüt--La reduction des coUts figurant parmi les principaux objectifs du Recensement de 2000, le coUt 
relativement faible de I'AD est devenu trés attrayant. L'AD est bon marché parce qu'eIle recourt abondamment 
au programme courant d'estimations démographiques du Bureau of the Census. Méme si on intensiflait Ic 
programme de recherche, I'AD demeure beaucoup moms coflteuse que ics rnéthodes faisant appel aux enquêtes. 

FaiabiIité pratique--L'AD a été testée lors des recensements antérieurs et on n'a cessé d'amCliorer ics 
donnécs et les techniques, ainsi que les rCsultats qui peuvent êlre évalués. La technique CensusPlus est toujours 
en rodage Ct a effectivement soulevé des pmblèmes imprévus lors de l'essai de 1995. Par ailleurs, l'approche ESD 
suppose Ic respect d'un échéancier trés serré si on veut obtenir des résuitats d'ici le 31 décembre 2000. Les 
estimations AD indépendantes, reposant sur les dossiers administratifs, pourraient depanner si les deux méthodes 
précitées soulêvent des difficultés. 

Opportunité--Puisqu'il n'est pas question d'activités sur le terrain ni de couplage avec le recensement, les 
estimations AD seront connues avant les estimations de CensusPlus ou ESD en 2000. Tout d'abord, les valeurs 
de référence independantes sur len unites de logement permettraient d'évaluer la complétude du fichier d'adresses 
principal avant que le Recensement de 2000 proprement dit ne débute. En deuxiême lieu, les estimations AD de 
Ia population pourraient donner des indices importants sur le sous-dénombrement différentiel lors du 
dCnombrement précédant Ic sPMIC. (c'est-à-dire en juillet-ao(It 2000). Par exemple, 1 'indication d'un sous-
dénombrement relativement important chez ten hommes de race noire selon le ratio hommes-femmes (comme dans 
len recensements anterieurs) soulignerait qu'il faut poursuivre les activitds du PMIC. Bien sCkr, len estimations AD 
seront aussi disponibles pour une evaluation immediate des estimations par sondage des que celles-ci seront prétes 
(octobre-novembre 2000). 

Indépendance--L'AD repose dans une large mesure sur l'agrégation des dossiers administratils. Elle crée donc 
une base indépendante de données permettant de confirmer les estimations par sondage du PMIC. En 1990, les 
estimations AD indépendanles du sous-dénombrement (1,85 %) ont validd l'estimation globale de l'EPC (1,58 %). 
Les estimations AD détaillées ont toutefois révélé que I'EPC sous-estimait sensiblement Ic sous-dénombrement 
net des hommes de race noire--ic problème bien connu du biais de correlation'.. La figure 3 montre de queue 
façon le ratio hommes-femmes de 1'EPC de 1990 pour les personnes de race noire est beaucoup plus près du ratio 
hommes-femmes peu plausible du recensement que des ratios de I'AD. Méme en tenant compte de l'incertitudc 
des estimations AD et EPC, les ratios hommes-femmes de l'AD restent sensiblement plus élevés que ceux de 
1 'EPC ou du recensement. 
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Figure 3. Ratios hommes-femmes prévus en 1990: 
comparalson de I'AD et de I'EPC au recensement 

FIgure 3. 1990 Expected Sex Ra1os: 
Comparison of DA and PES to Census 
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En prevision de I'an 2000, on s'efforce de voir comment iritégrer les rdsultats AD (notamment Ic ratio hornmes• 
femmes) au PMJC afin d'atténuer le problême Ic plus possible. Dans cc cas, l'AD servirait clairement deux fins, 
sofl l'dvaluation de La couverture et La mesure de La couverture (lire Wolter, 1990 Ct Bell, 1993 pour plus de details 
sur la recherche concernant les ratios hommes-femmes AD dans L'estimation de La couverture). 

Coherence interne--La méthode démographique a pour pierre angulaire Ia coherence logique et longitudinale 
des donnécs démographiques sous-jacentes. L'AD suit le processus démographique de l'évolution de Ia population 
quand ii se produit, a partir de Ia naissance en augmentant ou en réduisant Ia taille de Ia cohorte au moyen de 
dcmnées sur La mortalité et Ia migration nette. Len estimations obtenues pour l'an 2000 grace a cc processus seront 
cohëmentes aussi bien sur Ic plan longitudinal qu'â I'interne. Le couplage chronologique des estimations AD (pour 
plusieurs recensements) crée uric base cohérente permettant d'évaluer La plausibilité des estimations 
démographiques proprement dites. ParalLèlement, les estimations par sondage ne prCsentent aucunc dimension 
longitudinale et on ne peut en verifier La coherence longitudinale et transversale. 

Un avantage de l'AD a cet égard est qu'elle donne des estimations détaillées par année d'âge. Les données 
administratives de l'AI) sont a toute fin pratique completes (pas d'échantillon) et disponibles tous les ans (a savoir, 
naissances, décés et immigration). Le processus démographique débouche automatiquement sur des estimations 
détaillécs par annéc d'âge. Les estimations par sondage reposent ndcessairement sur tin échantillon, cc qui réduit 
Ia qualité des estimations par annde d'âge. Entre autres utilisations, les donnécs par année d'age jouent un role 
important dans Ic programme d'estirnations demogi-aphiques annuelles du Census Bureau. On pourrait accroItre 
la qualité des données PMIC pour 2000 si on intégrait les estimations AD au processus de mesure de la couverture. 

Valeurs de référence historiques--Un des principaux objectifs du recensement de 2000 consiste a atténuer 
Ia variation du sous-dénombrement. Les estimations AD fournissent La seule série historique cohérente des 
facteurs de sous-dénombrement précis selon l'âge, Ic sexe et La race susceptibles d'étayer une éventuelle reduction 
du sous-dénombrement en 2000, comparativement aux recensements antérieurs. Les estimations par sondage ne 
présentent pas pareiLle dimension histonque. Par aiLLeurs, les estimations EPC détaillées de 1990 pour les 
personnes de race noire component des erreurs qui n'autonsent pas tine comparaison valable entre Les 
recensements de 1990 et de 2000 (a savoir, les ratios hommes-fetnmes pour les personnes de race noire ne sont 
pas plausibles comparativement aux estimations AD). 
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3. DISCUSSION 

En essayant de concevoir un système général de mesure intdgree de Ia couverture pour le Recensement de 2000, 
on doit veiller a équilibrer les forces et les faiblesses de I'AD et des techniques d'enqu&e. II est evident que 
l'analyse dèmographique devrait jouer im role important dana 1'valuation du recensement et les activités du PMIC. 
Las estimations dernographiques indépendantes seront disponibles en temps opportun pour que 1 'on effectue 
maintes observations sur les tendances liées a Ia couverture, avant et après l'exercice du PMIC, et cela a un coOt 
relativement faible. 

La question qu'on se pose est la suivante : devrait-on aller un pas plus loin et intégrer officiellement I'analyse 
dCmographique au processus de mesure de Ia couverture du PMIC? Plus précisément., peut-on ainéliorer les 
estimations du PMIC là oO I'AD donne de bons nisultats, a l'inverse des estimations par sondage, c'est-à-dire--( 1) 
pour mesurer le sous-dénombrernent des hommes de race noire et (2) pour produire des estimations détaillées selon 
l'âge, le sexe et la race qui présentent les propriétés demographiques de coherence longitudinale et interne? En 
intCgrant las résultats de 1'AD a ceux du PMIC en 2000, on rétrécira l'écart ãge-sexe-race entre les estimations 
AD et les estimations par sondage avant la diffusion du chiffre de population unique du recensement, pan après. 

Nous nous efforcons d'élaborer un programme de recherche qui montrera comment intégrer 1'AD au PMIC. Ce 
programme indiquera aussi les travaux nécessaires a une amelioration des estimations AD. L'objectifest clair 
exploiter sélectivement at de façon creative las avantages uniques de l'analyse démographique en vue d'améiiorer 

las estimations par sondage du PMIC dont on se servira pour produire le chiflle depopulation unique dCfinitifdu 
recensement de 2000. 
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RÉSUMÉ 

Le taux de thômage et lea edimations d'empioi scion i'Enqute mensuelle sue Ia population active canadierute (EPA) soft 
su nombre des pcincipaux indicateurs économiques des produits par Statistique Canada. Depuis sea debuts, I'EPA a jour, 
sue Ic long termc, d'cxcdilents taux cit réponse. Noire communication vise I quantifier Ics raisons cit cc succès. Elle traite 
des tendances des courbes de réponse et de non-rCponse de I'EPA, doni Ia saisonnaiité, ci analyse certains des principaux 
facteurs qui, I l'occaaion, ont contribuC aux augmenlalions des taux de non-rCponse. En outre, cite prCsente une evaluation 
des facteurs ci des processus qul contribucnt I expliquer Ic niveau élevé soutenu de réponse. L'analyse de ces facteurs met 
l'accent sue des questions comme Ia formation, lea méthodes d'intcrview sue place ci par téléphone, is publicité, Ic fardcau 
tie declaration, Ic mode cit renouvellement ci plusleurs facieurs qui ont des mcidences - positives on negatives- sur Its taux 
tie réponse. 

MOTS CLES: Non-réponse I l'Enquète sue Ia population active; composantes cit Ia non-réponse; taux de non-leponse; 
techniques pour rCduire Ia non-reponse; intervieweurs ci non-rCponsc. 

1. 	INTRODUCTION 

Le litre de Ia communication demande, un peu en guise de plaisantene : tiLes bons taux de réponse sont-ils 
le fruit du ha.sard ou de l'astuce? Pour y répondre, nous essayons de faire deux choses. Tout d'abord, 
nous expliquons un pet' Ia perspective de gestion du problème des taux de non-réponse dans les grands 
progranunes stalisliques. Cela s'accomplit sans formules m notation statistiques. Enswte, not's disons 
quelques mots des mesures que Statistique Canada a mises en oeuvre pour réduire la non-reponse et 
['erreur systématique inhérente qui l'accompagnc habituellement. On peut dire sans trop risquer de se 
Iromper qu'un certain nombre de facteurs inconirôlables dëfinissent les taux finaux de non-réponse de toute 
enquête. Au contraire de l'approche méthodologique scientifique que proposait Bob Groves ce matin, nous 
jouons les deux caries frimées de Ia non-rdponse: Ic sujet de l'enquête et I 'humeur des répondants. II faut 
souligner que, comme dans tot's les projets dans le monde de Ia recherche par sondages, Ia cheville 
d'attelage depend, maiheureusement, dans une grande mesure de I'ARGENT. C'est l'argent qw, darts une 
large mesure, impose aux gestionnaires un grand nombre de Ieurs decisions collectives stir ['importance de 
Ia non-rëponse qu'une enquéte particuliCre ou un programme d'enquête paiticulier peut tolérer ou tolérera 
eflectivement 
Not's ne sommes pas non plus téméraires au point de rejeter d'emblée l'idée que le hasard a sa place dans 
l'équation, mais c'est a contrecoeur que not's en venons a Ia conclusion qu'iI n'est pas fondamental. Cela 
nous rappelle un peu unc declaration de Martin B. Wilk, ancien statisticien en chef du Canada, a qui ii 
arrivait de dire en pontifiant que, parfois, ii vaut bien mieux être chanceux qu'astucieux. 

2. 	LA NON-REPONSE DANS L'EPA : DE 1966 A 1996 

Pour faire ressortir notre premier point, nous examinons les tendances de in non-réponse globule des 
30 dernières années de l'EPA, et analysons certains des facteurs opérationnels influant sur ces tendances. 

1 Mike Sheridan, Directeur, Division des enqu&es des ménages; Doug Drew, Directeur adjoint, Sot's-
division de l'enqu&e sur [a population active; Benoit Allard, Méthodologiste, Divison des méthodes 
d'enquêtes-ménages, Statistique Canada, Parc Tunney, Ottawa, (Ontario), Canada, K1A 016. 
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Ainsi qu'il ressort de Ia figure 1, le taux annuel de non-réponse pour l'EPA a diminué considérablement a 
La fin des années 60 et an debut des années 70. Cette diminution semble avoir ete associée a un accent 
accru sur la formation des intervieweurs et le contrôle de Ia civalité du travail des intervieweurs. Une 
revision du manuel de l'intervieweur au debut des années 70 en a fait un outil plus ddtaille, qul comprenait 
des procedures précises pour les diverses situations surgissant sur le terrain. Ainsi, le manuel donnait des 
instructions précises sur La façon d'établir les contacts et de faire les rappels. De même, on a institué tine 
procedure spdciale de suivi du lundi dans les enquêtes de juillet Ct d'aoiit, en vue de rejoindre les ménages 
qui étaient temporairement absents (surtout en vacances) pendant La semaine de l'enquête. 

Figure 1 
Overall LFS Nonresponse Rate (Yearly Averages) 

Taux de non-réponse global de l'EPA (moyennes annuelles) 
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L'avènement de l'interview téléphomque a ete tin autre facteur de reduction de la non-réponse. Au debut 
des annëes 70, on a commence a utiliser l'mterview téléphomque pour les interviews subséquentes dans les 
regions urbaines (les interviews initiales se faisalent toujours stir place). En 1975, presque toutes les villes 
canadiennes avaient été converties a Ia nouvelle technique. Puisque les appels téléphoniques sont plus 
faciles et moms coflteux que les interviews sur place, Ic nombre de tentatives de prise de contact a éte 
considérabtement accru, d'oü reduction de La composante de Ia non-réponse atiribuable a l'absence de 
contact. 

En 1976, la taille de l'échantilLon de 1'EPA est passée de 36 400 a 55 700 ménages. Cet ajout de près de 
20 000 ménages a nécessité l'embauche et la formation d'un grand nombre de nouveaux mtervieweurs. Par 
consequent (du moms en apparence), les taux de non-réponse oat etd dlevés en 1976 (7,6 %), mais sont 
retombds aux alentours de 5-6 % une fois que l'auginentation de l'échantillon cut ete misc en oeuvre, et que 
les nouveaux intervieweurs eussent pris de l'expérience. 

Le taux global de non-réponse a été a son plus bas en 1981 et 1987; le taux annuel a été inférieur a 5 % tout 
au long de cette période. Entre 1988 et 1993, le taux annuel de non-réponse se situait encore une fois dans 
La fourchette des 5-6 % Une autre augmentation de l'échantillon d'environ 16 000 mdnages a ete misc en 
oeuvre a La fin de 1989. Cette augmentation pourrait expliquer pourquoi le taux de non-réponse est 
demeuré tin peu plus haut au debut des années 90 qu'au milieu des années 80. 

A La fin de 1993 et au debut de 1994, l'enquête a dtd convertie de l'interview papier et crayon (IPC) a 
l'interview assiside par ordinateur (lAO). Ce changement a déclenché tine augmentation du taux de non-
rdponse. Les versions initiales du logiciel lAO d'applications et de gestion des cas ont ralenti les 
interviews, de sorte qu'il restait moms de temps pour des tentatives multiples de prise de contact - d'ot 
augmentation de la non-réponse imputable a I'absence de contact. Divers problémes techniques ont aussi 
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provoqud Ia perte de données sur les machines des intervieweurs ou en cours de transmission. Ces deux 
problèmes ont dte graduellement dliminés avec l'amdlioration des applications et des processus d'LAO, si 
bien que Ic taux de rdponse s'est amdliordjusqu'au milieu de 1994. 

A Ia fin de 1994 et au dbut de 1995, un nouveau plan de sondage a dté graduellement intdgré, ce qw a 
encore une fois propulsd La non-réponse. Dc nombreux nouveaux intervieweurs ont dtd alors embauchés, et 
les charges de travail ont augmenté en raison des activités de listage ndcessitées par l'introduclion d'un 
nouvel échantilloii Dc même, pour ne pas alourdir excessivement Ic fardeau du répondant, il a dtd décidé 
qu'un mdnage dchantilionnd scion le nouveau plan n'était pan tenu de rdpondre a l'enqu&e s'iI avait fan 
partie de l'dchantillon au cow-s des deux années précédentes. Ces cas de non-réponse imputables au 
<chevauchement d'dchaniillons>> représentaient 0,6 % de l'ensemble des mdnages échantillonnés a Ia fin de 
l'mtégration graduelle du nouveau plan de sondage en mars 1995. 

Dans les mois qui ont suivi, Ic taux de non-réponse a chute rapidement, retombant au faible niveau d'avant 
I'introduction de I'IAO. Les taux de rdponse ont réagi aux deux grands changements mis en oeuvre depuis 
la fin de 1993 (la conversion a I'IAO et La refonte du plan de sondage), mais temporairement seulement Ic 
taux moyen de non-rCponse en 1996 dtait de 4,6 %, soit Ic plus bas dcpws 1987, 

2.1 	Les composantes de Ia non-réponse de I'EPA 

La figure 2 présente Ic taux mensuel de non-réponse de 1'EPA depuis 1976. Les courbes inférieures du 
graphiquc montrent Ia répaitition du taux global de non-réponse en cinq categories: 

FIGURE 2 
LFS NONRESPONSE RATES 
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Temporairement absent (T): Le ménage est absent de Ia maison pendant la période d'mterview (en 
vacances, par exemple). L'mtervieweur en a été informé lors d'une interview précddente, ou l'a appris 
par un voisin. 
Personne a la maison (N) L'intervieweur n'a Pu établir de contact. 
Refrs (R) : Le mdnage choisi a refuse de participer a l'enquéte. 
Problème technique (Z): Cela comprend les problèmes de transmission lies a I'IAO, qui sont 
mentionnés plus hauL, et les cas perdus a cause de pannes d'ordinateur portatif. 
Autre: Cela comprend toutes les autres raisons de Ia non-rCponse mauvais temps, circonstances hors 
de l'ordinaire au sein du ménage (comme un décès ou une maladie), barrière linguistique, manque 
d'intervieweur, etc. 

Ces descriptions détaillées et scientifiques se raménent essentiellement a trois sources de non-réponse: 

nous ne pouvons les rejoindre soit qu'ils ne sont pas a la maison, soit que nous les rations toujours, 
nous les trouvons et ils refusent de répondre. 
avec Ia nouvelle technologie, nous les trouvons, us nous répondent, puis nous ne pouvons sorlir du 
cyberespace. 

Comme ii ressort de Ia figure 2, Ic plus grand facteur de la non-réponse mensuelle pour I'enquête pour une 
période prolongëe a été les absences temporaires, suivies des cas oü ii n'y a personne a Ia maison, puis des 
refus, et enfin des problèmes techniques. Abstraction faite des facteurs saisonniers - et nous y reviendrons - 
Ia figure 2 permet de se demander pourquoi les absences temporaires régressent sur une période de vingt 
ans. Nous soupçonnons que Ia ddcouverte de l'explication nous lancerait dans un long et intéressant 
voyage. Noise hypothèse comprend a Ia fois des facleurs économiques et sociaux, et nous gardons cela 
pour une autre communication. 

Au cours des 20 dernières anndes, ii y a eu une légère diminution du nombre de refus, qui s'inscrit 
véritablement dans use tendance a [a baisse a long terme, interrompue seulement par certaines petites 
fluctuations saisonnières ci mensuelles. La decision de gestion est, bien slir, de savoir combien d'autre 
d'argent il faut dépenser pour abaisser encore davantage la non-rCponse... 

2.2 	Saisonnalité 

Comme nous l'avons mentionné plus tot, Ia non-réponse a aussi une composante saisonniêre. La figure 3 
indique Ia non-réponse, brute et désaisonnalisée, avec courbe de tendance intégrée dans Ic graphiquc. Le 
taux global de non-rdponse suit une tendance saisonnière manifeste, caractërisée par une pointe en juillet. 
Cene pointe, qui a éte trés élevée a la fm des années 70, a diminuC graduellement pendant les années 80. 
Entre-temps, la non-réponse a augmenté dans les mois d'hiver. Par consequent, le régime saisonnier 
observe darts les années 90 est caractérisé par des creux marques au debut des mois d 'automne (septembre 
et octobre) plutOt que par les pointes élevées dejuillet de Ia fin des années 70 ct du debut des années 80 (Ia 
pointe de juillet apparait encore darts les annécs 90, mais elle a beaucoup moms d'influence 
qu'auparavant). En revenant a Ia figure 2, on voit clairement que Ia saisonnalitC du taux global de non-
réponse est surtout fonction de Ia composante uTemporairement absenb> M. Le changement de 
saisonnalité est aussi trés apparent dans Ia composante <lemporairement absenb>. 

Le taux de refus (R) contribue également dans use certaine mesure a Ia saisonnalité du laux global de non-
réponse, en atteignant son point culminant en mai et son point creux a l'automne. Le taux de réponse est 
élevé en avril et mal, grace a deux grandes enquétes supplémentaires (I'enquête sur les finances des 
consommateurs et l'enquête stir I'équipcment ménager), qui sont administrées pendant ces mois a us gros 
sous-échantillon de l'EPA. Dc même, les Canadiens doivent remplir leur declaration de revenus pour Ia fin 
d'avril de chaque année, et cet exercice petit avoir us effet stir l'humeur du public, qui percoit une autre 
corvée gouvernementale, si bien que certains ménages sont peut-élre moms portés que d'autres a rCpondre. 
La tendance traduit une augmentation des taux de non-réponse stir Ia pénode 1987-1991, puis de nouveau 
entre 1994 et 1995. Depuis 1995, le taux a chute, revenant a peu prés au même mveau que 12 ans plus tOt, 
en 1984. C'est peut-&e là qu'on pourrait dire quelques mots sur le hasarcb> et le <facteur des cartes 
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frmnides>>: nos rpondants ci Ic grand public. L'augmentation des taux de réponse pendant Ia pdriode du 
milieu de 1987 au premier trimestre de 1991 est Ic rdsultat d'un certain nombre de fcteurs, dont certains 
pourraient comprendre les effets déstabilisateurs possibles de I'introduction d'une augmentation 
d'ëchantillon, les incidences d'une conjoncture difficile, reflétée par Ia recession, ou peut-&re tout 
simplement I'humeur du public. On se demande queues peuvent We l'incidence de Ia popularité d'un 
gouvernement et sa relation possible avec le taux de réponse. Avec certaines analyses de donnécs que nous 
avons faites, on pourrait faire valoir que l'humeur du public a des incidences sur les relations avec les 
répondants et siirtout Iorsque l'interlocuteur est un service du gouvernement féddral comme Statistique 
Canada, qui joue un role de mandataire de Ia Couronne. Pendant cette période d'accroissement de La non-
rdponse, les cotes d'approbation, mesurées par diverses sociétés de sondages du secteur privd, out diininuC, 
cc qui a créé une relation rdciproque entre les taux de non-réponse de I'EPA (augmentation) et La coLe 
d'approbation du gouvernement (diminution). Le fldchissement des cotes d'approbation et peut-&re le lien 
avec notre non-réponse accrue ont pu refléter une certaine insatisfaction des répondants a l'égard de La 
politique gouvernementale. Par ailleurs, il se peut que cc soiL seulement I'économie. Ou encore, cela a Pu 
&re des facteurs opérationnels, comme l'effet du recrutement d'un grand nombre de nouveaux 
intervieweurs coincidant avec un grand accroissement de l'échantillon. Nous laissons a d'autres Ic soin de 
faire l'analyse de regression et Ia moddlisation, et laissons La les conjectures. 

2.3 	Renouvellement 

ScIon Ic plan de renouvellement de I'EPA, les ménages dchantillonnds sont renouvelés chaque mois par 
sixième. L'un des phénomOnes trOs étudiés de I'enquête est les taux de non-rdponse sur les six mois que les 
mdnages demeurent dans l'enquë.te. La figure 4 donne le taux de non-réponse par nombre de mois que les 
mdnages ont etC dans l'enquOte. La tableau montre une pdriode de 12 mois, en 1995 et 1996, qui est 
representative de Ia tendance typique observde. La tendance est a I'augmentation de Ia non-rCponse dans Ic 
premier mois que les mCnages sont dans l'Cchantillon, consequence surtout de l'augmentation des taux 
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d'absence de contact. La non-réponse chute dans les mois suivants. Cela s'explique par plusieurs raisons. 
Ds lors qu'ils ont pris contact avec un ménage, les mtervieweurs connaissent les meileures heures pour 
rappelerles mois suivants. Un autre facteur est que Ia premiere interview se fait généralement stir place, de 
sorte qu'il y a une limite pralique an nombre de tentatives de prise de contact possibles dans Ia breve 
pdriode de collecte. 

FIGUR.E 4 
NONRESPONSE RATES BY NUMBER OF MONTh IN THE SURVEY FOR CANADA - 
TOTAL AND BY COMPONENT /TAUX DE NON-REPONSE PAR NOMBRE DE MOIS 

DANS LENQUETE POUR LE CANADA AU TOTAL El PAR COMPOSANTE. 
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Un des grands facteurs du recul de Ia non-rdponse d'ensemble a été l'introduction des interviews 
téléphoniques pour les mois 2 a 6. Cette procedure - qul consiste a téléphoner aprés une interview initiale 
sur place - s'appelle l'interview de mise en confiance. Cette approche a peu change depuis son lancement 
au debut des annécs 70. L'incidence du téléphone a eté de ramener le taux de non-réponse de la fourchette 
des 10-12 % du debut des annëes 70 a celle des 5 -6 % d'aujourd'hui. 

L'approche de l'interview de raise en confiance Ctait basée stir Ic sentiment, établi depuis longtemps, de 
confort et de bien-êlre que procure le fait que Ia premiere des six interviews se fait sur place. De fait, le 
sentiment de conlort se Iraduit non seulement dans les taux de réponse, mais encore, jusqu'à un certain 
point, dans Ia conviction que, d'une certaine facon, le premier contact personnel améliore Ia qualité 
d'ensemble des données. Cette conviction existe, méme s'il n'y a pas beaucoup de données empiriques 
pour appuyer Ia these de Ia qualité des données. Nous avons examine a fond ce phénomCne pour VO1I Si 

nous avions affaire a une réalité on a un mythe pour cc qui conceme Ia question des interviews sur place du 
premier mois et leur relation et leur effet gdnéralement tenu pour positif sur les taux de réponse des mois 
suivants. 

En premier lieu, II a étd reconnu que Ic téléphone est devenu un élément <<clé>> dii denouement de l'énigme 
de Ia facon de communiquer avec des personnes trés mobiles, rarement a la maison, qui ont tendance a être 
jeunes et cdlibataires et a vivre dans des tours d'habitation. L'EPA a décidd en 1990 d'instituer les 
interviews par téléphone des nouveaux répondants dans Ia partie des tours d'habitation de l'échantillon de 
I'EPA, notamment pour contourner Ic probléme des mécanismes de sécurité lies a ces inuneubles, ainsi que 
pour contribuer tout simplement a surmonter la difficulté de trouver quelqu'un a in maison pendant une 
visite sur place dans ceue categoric de logements. La figure 5 illustre les incidences de Ia decision de faire 
par téléphone les interviews du premier mois pour les tours d'habitation comprises dans l'échantiilon Elle 
montre les taux différentiels de non-réponse enire I'échantillon d'appartements avant et après Ia misc en 
oeuvre de la premiere interview par téléphone, et il n'y a pas beaucoup de difference dans Ia comparaisoa 
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La non-réponse dans les toui:s  d'habitation qui font paz-tie de l'échantillon est demeurée environ deux fois 
plus forte que dans les autres genres de logements, et l'introduction de la premiere interview téléphonique 
n'a in amélioré in empire considérablement la situation. Las plus fortes incidences de ['utilisation de cette 
approche dans les logements de l'échantillon qui font paz-tie de tours d'habitation sont la reduction des 
coüts des interviews pour les logements échantillonnés. 

Figure 5 
Ratio of first month nonresponse rates: 

apartment vs non-apartment 

Rapport do taux de non-réponse pour le premier mols: 
appartement et non-appartement 
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A l'heure actuelle, pour l'ensemble de l'échantillon de 1'EPA, environ 75 % des interviews du premier 
mois se font par tCléphone, ce qui laisse environ 25 % d'interviews des nouveaux répondants. La nombre 
de creations par téléphone est en progression depuis quelques annëes. La contact téléphonique du premier 
mois est essentiellement un moyen de suivi pow les cas oü ii n'y a pas eu de contact Las rntervieweurs ont 
pour instructions de faire tout leur possible pour effectuer une interview sw place, mais ils ont La 
permission d'uiiliser le téléphone dans les tentatives suivantes s'ils n'arnvent pas a prendre contact. 

Figure 6 
Nonresponse rates months 2 to 6: 

personal vs telephone first interview 
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La figure 6 présente la relation entre les taux de non-réponse dans les mois 2 a 6, scIon que l'interview était 
sur place ou par téléphone darts le premier mois. Ces résultats supposent, naturellement, qu'il y a un 
répondant darts le premier mois. Et puisque, dans le premier mois, on utilise le téléphone surtout pour faire 
le suivi des ménages avec lcsquels ii n'y a pas encore eu de contact après une visite sur place, le groupe 
<<téléphone>> a une propension plus ou moms grande i La non-réponse - du moms de Ia variété de l'absence 
de contact - des le depart. Abstraction faite de cetle misc en garde, ii y a quelques tendances 
immédiatement manifestes. La premiere est que Ia non-réponse totale pour Les ménages oü La premiere 
interview a lieu par téléphone est toujours plus haut dans les autres mois de I'échantillon. L'autre evidence 
qui ressort est que les taux de refus, dans Ic premier mois ne sont que légerement plus hauts pour les 
interviews téléphoniques que pour les interviews sur place. 

Donc, méme si l'on fail abstraction des differences de population, et même si I 'on accepte 1 'idée que 
l'interview du premier mois contribue a l'amélioration des taux de réponse dans les mois suivants, cela 
pose encore Ia question, darts La perspective de gestion Ct dans tine perspective d'efficience, de savoir si ces 
differences plutôt faibles de performance valent l'investissement ci Ic coCt vraiment trés élevés des 
interviews personnelles pour le premier mois. La question etant posée, nous voudrons faire tine analyse 
plus détaillée et plus rigoureuse de l'interview sur place du premier mois. La plus grande des questions 
auxqueiles il faudrait répondre, bien sür, toucherait les incidences sin La qualité des données. Une attire 
complication qui s'ajoute au tableau est Ia nCcessité de faire une evaluation des incidences de l'interview 
sur place stir les taux de réponse pour les autres enquètes qui utilisent Ia capacitC d'enquêtes 
supplémentaires de I'EPA. En outre, des échantillons des ménages de l'EPA, après leurs six inois de 
participation a I'EPA, sont parfois utilisés comme échantillon initial d'enquêtes longitudinales. Donc, s'il 
ne semble pas y avoir d'incidences considérables stir les taux de réponse de I'EPA, d'autres utiisateurs de 
Ia capacité de l'EPA ont peut-étre moms de succès a fidéliser les répondants sans l'avantage d'une 
premiere interview de creation d'empathie oth6oriquew 

L'autre facteur des taux de réponse de I'EPA est tine chose dont ne profitent pas les recherches ponctuelles 
et privées, et c'est la publicité qui est faite a l'cnquête chaque mois auprès des inédias et des décideurs. 
Cette exposition, conjuguée aux dispositions du chapitre 19 des Lois du Canada, présente certains 
avantages du côté <reponse> de l'équation. Mis a part ces avantages manifestes, ceux qui iravaillent avec 
le programme de I'EPA feraient valoir que plusieurs éléments des sont critiques pour la definition du 
succès de cette enquête Ct des enquêtes supplémentaires connexes. Dc fait, on pourrait dire que cc sont des 
Cléments génériques applicables a toute La recherche par enquêtes. 

Recrutement et embauche. On ne saurait surévaluer l'importance de trouver les bonnes personnes pour 
Ic travail. Dans Ic cas de I'EPA, ces personnes ont aussi un engagement envers Ic programme. 
Formation. II ne sert absolument a rien de même songer a effectuer tin travail decent de recherche par 
enquêtes sans un vigoureux investissement darts Ia formation. Darts Ic programme de I'EPA, l'accent 
stir Ia formation est double. Le premier volet est l'apprentissage de cc qu'iI faut pour effectuer le 
travail, ci Ic second est le maintien et I'amélioration de ces techniques. 
CuLture. La non-réponse n'est pas acceptable, in pour les regions in pour l'adininistraiion centrale. 11 
peut sembler y avoir parfois tin conflit entre Ic niveau élevé des taux de réponse ci I'impératif de 
qualité des données, mais a Long terme l'équilibre s'est éiabli. 
Suivi a faire en cas de refus. Un intervieweur principal effectue un suivi, Ic directeur regional envoie 
une leitre en cas de refus etil y a une nouvelle visite le mois suivant. 
OuI.ils et appui de I'intervieweur. Ils comprennent une Iettre d'avis de visite, use lettre de presentation 
aux répondants, un nunmero de téléphone pour les répondants difficiles a rejoindre. En outre, chaquc 
tãche d'intervieweur donne lieu a un rapport de validation qui renseigne stir les écarts des réponses 
révisées et qui est analyse chaque mois. 
Programmes d'observation et de validation. Au-delà de la formation annuelle, chaque intervieweur est 
observe par I'intervieweur principal et il y a une séance de revue et d'évaluation avec I'intervieweur. 
Chaque mois, sauf en avril Ct en décembre, Ia tâche de 10 % des intervieweurs de I'EPA fait I'objet 
d'une verification. On reprend contact avec un échantillon aléatoire de sept ménages de chaque tãche 
choisie. Le personnel du bureau regional pose tin certain nombre de questions aux repondants pour 
conflrmer que l'intervieweur a pris contact avec Ic ménage et I'a interviewé. 
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L'effet recensement. J'ai de sérieuses reserves au sujet du recensement comme Clement qui ainCliore 
les taux de réponse. Cependant, cette école a ses ardents défenseurs. ils attribuent tine certaine prime 
a Ia publicité du recensement qui incite les gens a rCpondre ainsi qu'à Ia publicité entourant les 
poursuites dans Ic cadre du recensement, ci affirment que ces publicités sont tin gain fortuit pour 
l'EPA. 
Empathie. Bien que nous ayons démontrC que Ia creation d'empathie ne fait pas une si grosse 
difference dans les taux de réponse, il reste qu'elle joue tin role intangible iniportant Le facteu.r clé 
dans le processus global est peut-Ctre I'intervieweur méme. Certaines personnes savent vraiment s'y 
prendre, aiment cc travail et restent intervieweurs pendant de nombreuses annécs, alors que d'autres 
aiment moms cela et ont tendance a abandonner, 

4. CONCLUSION 

D'abord et avant tout, les taux de non-rCponse de l'EPA comme tels ne semblent pas poser de 
problème. 
Le facteur du public Ct sa reaction - celle des niédias aussi, d'ailleurs - ont exercC et continueront 
d'exercer sur les taux de non-rdponse des influences qui se prétent mal a une formulation scientifique 
precise et qu'il sera difficile, sinon impossible, de prédire et encore plus de contrôler. 
Les incidences des interviews sur place dans le premier mois, et les effets a long terme stir les taux de 
réponse méritent une autre analyse serréc dans une perspective d'analyse coñts-avantages. 
L'EPA a tin modéle trés sunpliste pour huit choses que nous faisons bien dans Ia collecte. Nous 
supposons que toutes sont basécs stir l'engagement envers Ic programme des enquêtes-mCnages et 
Statistique Canada. ScIon Ic modèle, tant que nous aurons leur approbation positive et répondrons a 
(curs attentes, nos intervieweurs continueront d'assurer Ia qualitC des donnCes et les taux de réponse. 
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METHODES DE RECHANGE LORS DE L'ELABORATION DE 
STRATEGIES DE COMMUNICATIONS: AUGMENTER LES TAUX 

DE REPONSE OU LES TAUX DE NON-REPONSE 
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RÉSUMÉ 

Ls present document de travail a pour principal objectif de determiner si I'Ctaboration d'une strategie de 
communications pout conduire a l'augmentation des taux de réponse des participants éventuels a tine enquate Une 
telle action ne nsque4-elle pas d'engendrer un biais des repondants ou une erreur de non-reponse tine fois Ic contact 
établi avec le répondant? 

Nous poursuivons un certain nombre d'objectifs. D'abord, nous cherchons a expliquer ce qu'une straiégie de 
communications signilie pour une enquete. Nous presumons au depart qu'â l'etape de Ia planification de n'imposle 
queue méthode de collecte de données, y compris Ia misc au point d'une stratégie et d'une base de sondage, le 
chercheur devrait songer a procéder a une eprise de contact préalables avec lea répondants afin de lea encourager it 
participer a I 'enquéte. Ménie si cue ne constitue pas une solution universelle, Ia recherche ciblée et plus spécifique, 
oü Ia base de sondage est bien définie et bien accessible, constitue Ic type de recherche qui pout se préter a tine tulle 
désnarche. Les types d'enquêtes oü les repondants sont sélectionnés I paitir de données administratives peuvent étre 
cites en exemple. Lea enquétes dont ii sees question dana Ic present document comprennent l'enquéte de 1995 sur 
les personnes touchant des prestations d'invatiditC du Régime de pension du Canada (conduite par Stalislique 
Canada pour Développement des ressourcea humaines Canada) et t'enquëte nationale de 1995 stir lea détenus 
(conduite par Price Waterhouse pour Services correctionnels Canada), qui ont toutes deux bénéficiC d'une strategic 
de communications Claborée. Nous examinons Cgaiement tes composantes d'une stratégie fonctionnelle et efticace, 
tout en exammant lea effets d'une Idle strategic sur l'augmentalion des taux de réponse. 

MOTS CLES: Communications; non-reponse; taux de réponse. 

1. INTRODUCTION 

1.1 Observations préliminaires 

La conduite d'une enquete peut représenter une tâche ardue, même dans des conditions idéales. Les 
chercheurs connaissent et savent apprécier les consequences méthodologiques Ct analytiques des défis 
qu'ils ont a relever. Par ailleurs, comme si cela ne suflisait pas, l'arrivée sur le niarché des enquêtes d'un 
nombre accru de participants n'a rien fait pour aider les chercheurs a gagner Ia confiance des rdpondants 
éventuels et surtout, a obtenir leur participation. Cette evolution du marché a eu une incidence directe stir 
Ic fardeau des rdpondants. Les dells poses par cette situation constituent le principal objet de Ia prCsente 
discussion. 

En notre qualité de chercheurs, nous devons aller au-delà de ce que j 'appellerais les questions de 
méthodologie pure>>, qui intéressent les étapes de Ia conception des enquêtes Ct de la vériuication et du 

traitement des données, pour porter notre attention stir les méthodes ((non traditionnelles>>. Compte tenu 
du milieu concurrentiel dans Icquel nous nous trouvons - un milieu oü les chercheurs universitaires ainsi 
que ceux des secteurs publics et privés Se disputent I'accès aux rCpondants - le present débat est non 
settlement important, mais même essentiel si nous voulons pouvoir compter stir une source de donndes 
pnmaires provenant du méme bassin de rdpondants. 

I  Scott D. Nowlan, Price Waterhouse, 180, rue Elgin, pièce 1100, Ottawa (Ontario), Canada K2P 2K3. 
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La non-rdponse est un autre problème qui hante continuellement les chercheurs responsables des enquètes. 
La degrd de non-réponse a une incidence directe sur l'aptitude do spécialiste de Ia méthodologie ou de 
I'analyse a mesurer exactement les rdsuliats, a examiner les faits et a tirer ses conclusions. Ce problème 
est une raison suppldmentaire pour examiner les méthodes de rechange envisageables. 

1.2 Sommaire 

La present docwnent a pour objectif de stimuler Ics discussions et, peut-ëtre, de susciter un débat sur 
l'utilisation des méthodes d'enquêtes non traditionnelles. Plus précisément, nous voulons examiner queue 
pourrait être l'incidence, sur les taux de réponse et sur les risques de non-réponse, de Ia decision de 
(<recontacteD> les répondants. Nous n'avons pas cherché a rassembler des données afin de prouver une 
hypothèse, mais plutôt a examiner une démarche utilisée pour mettre au point une strategic détaillée de 
communications pour les répondants. Nous examinerons le cadre d'une telle strategic ainsi que les 
éléments détaillés de cene déniarche. Deux etudes de cas seront présentécs pour ilustrer notre propos. La 
succès relatif de cette stratégie est toujours sujet a discussion. Néanmoins, nous avons également examine 
certains des avantages et des inconvénients prévisibles de cette ddmarche, et nous avons propose des 
moyens d'améliorer la stratégie. Cette stratégie n'a pas fait I'objet d'une evaluation quantitative. Nous 
nous sommes plutôt appuyds sur des etudes semblables réalisées par Ic passé (Dillman, 1978; deVaus, 
1991) afin d'examiner des méthodes de rechange qui cherchent a accroitre les taux de réponse, a réduire 
les taux de non-réponse et a augmenter la validité des donndes que nous recueillons. 

2. QU'EST-CE QU'UNE STRATEGIIE DE COMMUNICATIONS? 2  

2.1 Cadre de l'étude 

Toute stratégie de communications doit poursuivre des objectils précis. Un des plus importants consiste a 
accroItre le taux de réponse obtenu dans une enquête. La probléme consiste toutefois a savoir dans quelle 
mesure une telle strategic risque d'accroItre Ic biais dans les rCponses. Nous reviendrons plus tard sur 
cette question. Toutefois, l'examen du probléme du biais dans les réponses ne sera abordé ici que 
superficiellement. 

La temps est one variable importante a prendre en compte dans I'examen de notre stratégie. 11 faut du 
temps pour élaborer et mettre en oeuvre un plan de communications sérieux. Dans un contexte oü 
beaucoup de nos clients souhaitent obtenir rapidement les informations dont us ont besoin, on passe outre 
a l'application de cette strategic. Pourtant, les résultats prévisibles de sa misc en oeuvre sont suflisamment 
prometteurs pour justifier un tel investissement de ressources. Si cette possibilité est examinée avec les 
clients et les collaborateurs a l'étape initiale de Ia conception d'un produit, elle pourra devenir partie 
intégrante du projet. Cette démarche sera de toute manière préfCrable a un ajout de demière minute. La 
temps constitue toujours tin défl, mais Ia mise en oeuvre d'une telle strategic pourrait profiter a l'équipe 
de chercheurs tout au long de la conduite de leur projet. 

L'élaboration d'une stratégie de communications s'appuie su.r un certain nombre de principes 
fondamentaux. 11 est important d'aborder ces pnncipes séparément pour traiter correctement du problème 
de Ia non-réponse. Dans beaucoup de cas, les répondants pourront refuser de participer simplement parce 
qu'ils douteront de l'utilité de parachever l'enquête (Dillman, 1978). Même si l'importance de ces sous- 

2 L'article de Diflman (1978) constitue une autre source importante d'informations sur l'élaboration d'une 
strategic de <contact préalable>>. Son examen d'une omdthode de conception intégrée>> (Total Design 

Methodou TDM) donne également on aperçu intéressant des raisons pour lesquelles l'élaboration d'une 
strategic de communications petit être utile. Cette source de renseignements supplCmentaires, que nous 
n'avons découverte que récemment, s'est avérée précieuse pour nous. 



éléments>> peut paraltre évidente aux chercheurs ou aux spécialistes de La méthodologie, chacun d'eux 
devra étre examine et concu séparément puisque chacun poursuit des objectifs particuliers. Toutefois, 
lorsqu'ils sont intégrés, ces sous-dléments doivent pennetlre d'atteindre les pnncipaux objectils qui sont 
d'accroItre Ic degré de réponse, d'informer les répondants et d'obtemr leur collaboration. La strategic de 
communications que nous proposons comporte huit de ces sous-élCments: l'événeinent, l'objectif, les 
attentes, la confidentialitC, l'encouragement, Ic contact, Ia transmission de l'information et l'appréciation. 

2.2 L'événement 

L'enquête que I'on se propose de réaliser devrait être décrite clairement dans l'introduction. On fournira 
aux répondants éventuels des inforniations sur le questionnaire ou sur le chargé d'enqu&e. Cette 
dCmarche pourrait être considérée coimne un moyen d'<<avertir>> les répondants qu'ils seront contactés par 
courrier on par téléphone. II convient de mentionner que cet avertissement pourrait devenir le premier 
<signal d'alarme>> entrainant Ia non-réponse. Un des objectils des autres éléments de cc contact sera donc 
de répondre aux preoccupations immddiates on aux questions qui pourraient élre soulevées des Ic debut. Si 
le plan de communications est convenablement élaboré, on peut espérer que les autres composantes que 
nous aborderons plus loin contribueront a é[inuner cette <<menace>> possible au parachévement de 
l'enquéte. 

2.3 L'objectif 

II est vital de bien articuler l'objectif poursuivi pour Ic bénéfice des répondants éventuels. II convient en 
effet d'établir des rapports de <<confiance mutuelle>> entre chercheurs et rCpondants. Le scepticisinc et 
l'incomprChension peuvent conduire au refus de collaborer ou a Ia non-réponse; Ia communication des 
objectifs déclarés de La recherche contribuera a atténuer une telle méfiance. II convient par ailleurs de faire 
en sorte que tons les intervenants participent a La determination des objectifs. Nous entendons par 
intervenants le <<client>> (on propriétaire des données de Ia recherche) et Ic chercheun> (ou producteur des 
données de recherche). On devrait indiquer a quoi serviront les données recueillies, c'est-à-dirc, quels sont 
les objectils de Ia recherche, 

2.4 Les attentes 

Le plan de communications devrait indiquer comment Ia recherche sera réalisée. II importe que le 
répondant soit mis au fait des aspects logistiques de la prise dc contact et du parachèvement de I'enquête. 
A défaut de cela, les répondants risquent de ne pas voir l'importance de completer l'enquête En se 
penchant sur les attentes, on a dans certains cas réussi a accroItre le taux de réponse en pennettant aux 
chercheurs d'être plus sensibles aux obstacles a surmonter. On peut mentionner a titre d'exemple Ia prise 
en compte de Ia nécessité, pour certains répondants, d'avoir accés a des appareils de télécommunications 
pour les sourds (ATS) on du fait que certains répondants n'ont pas accès a un téléphone. Des méthodes de 
collecte des données de rechange peuvent être planifiées a l'avance pour tenir compte de ces problCmes et 
réduire ainsi I'incidence d'un biais de non-réponse ou de réponse. Ici encore, Ia diffusion de ces 
informations contribue a mettre les répondants éventuels en confiance. En évitant de donner aux 
répondants I'impression qu'on leur cache quelque chose, on fern en sorte qu'ils soient mieux disposes a 
participer et a répondre a nos questionnaires. 
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2.5 La confidentialité 

On ne saurait trop insister sur cet aspect essentiel de mute strategic de communications efficace. Les 
chercheurs sont tous conscients du cynisme grandissant manifesté a l'égard du respect de La vie privée. 
Les gens craignent que les informations de nature personnelle ou commerciale tes concernant soient 
partagées avec d'autres ou utilisées contre eux 3  Les normes d'éthique de notre mdustrie interdisent de 
tdlles pratiques. Toutefois, Ia simple existence de ces normes ne suffira pas en soi a convaincre le public 
de participer a nos projets de recherche. Je crois qu'ii ne suflit pas de simplement adherer au concept de Ia 
confidentialité, mais qu'il faut constamment en rappeler I'existence a nos répondants éventuels. Des 
répondants convaincus que les renseignements qui les concement ne risquent pas d'être mat utilisds 
participeront plus volontier a nos recherches. En outre, je crois qu'il conviendrait d'aborder les questions 
de Ia confidentialité et de l'anonymat a plus d'une occasion. En plus d'être mentionnées clans le cadre de 
Ia stratdgie de communications, ces questions devraient être aborddes de nouveau une fois le contact établi 
en vue de l'administration d'un questionnaire. On ne saurait sous-estimer l'importance d'une telle 
ddmarche. Les personnes qui comprennent bien Ia notion de confidentialité et qul, en plus, croient a notre 
sincdrité seront plus enclines a participer a nos travaux. Tout indice tendant a prouver Ic contraire 
travaillera en notre ddfaveur et minera Ia confiance des répondants. 

2.6 L'encouragement 

Ii importe d'insister stir le fail que les chercheurs dependent de Ia participation des rdpondants pour 
assurer Ia bonne execution de leur projet de recherche. 11 convient donc, a cette fin, d'encourager la 
participation des répondants. On petit, par exemple, rappeler aux rdpondants que leurs opinions et leur 
comportement ont une incidence importante sur Ia réussite du projet (voir Dillman); répéter comment 
leurs réponses influeront sur Les données et sur les résultats de Ia recherche (p. ex,, 1 'evaluation d'un 
programme ou un sondage auprès des employés); et leur rappeler qu'ils ont été choisis au hasard et que 
leur opinion est representative de celles d'autres personnes (p. ex., données pondérées aprés coup). II 
s'agit de bien montrer aux répondants l'importance de leur participation. L'appel a l'altruisme des gens 
ne sera pas toujours couronné de succès. On y paiviendra plus slirement en leur expliquant leur role et en 
leur ddmontrant son importance. 

2.7 Lecontact 

La mention du nom d'une personne a contacter ou d'une adresse ou d'un nuinéro de téléphone est une 
autre bonne facon de démontrer le sérieux de notre recherche. II convient toutefois de rappeler que cette 
composante de La strategic de communications risque de compliquer Ia collecte des données. Par exemple, 
les chercheurs doivent se tenir préts a répondre aux demandes d'information. Ii convient par ailleurs de 
noter que cette pnse de contact ne servira pas nécessairement a établir ou a augmenter le climat de 
confiance. Beaucoup de répondants utiuiseront cene ressource simplement pour s'assurer de Ia tégitimité 
du projet de recherche. 

Cette precaution n'en présente pas moms certains avantages. Certains répondants l'utiliseront pour 
organiser Ia collecte des donnécs (p. cx., pour confirmer ou modifier Ia date de collecte des données ou la 
méthode employee), pour obtenir des éclaircissements sur les objectils déclarés et pour poser des questions 
précises. Les rCponses éventuelles a de telles demandes devraient être examinées pendant l'élaboration de 
Ia stratégie de communications. La façon dont on répondra a ces questions pourrait influer sur Ia decision 
des participants éventuels de collaborer a l'enquête. Ce service risque toutefois d'être utiuisé pour refuser 

3 Price Waterhouse a réalisé de nombreuses entrevues de groupes et recherches qualitatives a cc propos, 
pour Ic bénéfice de Statistique Canada. Ces essais de questionnaires auprès de répondants éventuels 
donnent a conclure a l'existence d'une confusion persistante entre La confidentialité et l'anonymat. Les 
preoccupations suscitées par cette question comptent parmi les éléments principaux pris en compte par les 
répondants clans leur decision de répondre ou non a un questionnaire. 
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de participer, augmentant ainsi le taux de non-réponse. Toutefois, Ic risque en vaut Ia chandelle si 
I'objectif visé est de gagner La confiance de L'ensemble des participants éventuels a une enquête. 

2.8 La transmission de l'information 

En expliquant brièvement au rdpondant comment les inlormations qu'il fournit seront transmises, on 1w 
permettra de mieux comprendre a quoi elles serviront. On pourra, a titre d'exemple, mentionner que les 
données ne seront prdsentées que sous forme de sommaires, ou qu'elles ne seront communiquées qu'à une 
organisation particulière, etc. Cet aspect pourrait We abordé en méme temps que l'explication dc Ia 
confidentialité des données puisqu'il existe un rapport logique entre ces deux composantes de I'cnquête. 

2.9 L'appréciation 

Pour s'appuyer sur les autres composantes de Ia strategic, les chercheurs ne devraient pas sous-estimer 
l'importance de démontrer aux répondants éventuels que leur participation a I'enquête est précieuse 
(Dillman, 1978). Cette appreciation du temps et des efforts consacrés par une personne est une mesure 
simple mais efficace d'encourager les gens a participer. 

3. PREMIERE ÉTUDE DE CAS 

3.1 Enquête nationale de 1995 sur les détenus 

L'enquête nationale sur les detenus a etC rCalisCe en automne 1995 par Price Waterhouse, pour le compte 
de Services correctionnels Canada (SCC). Price Waterhouse (PW) et son Centre national des sondages ont 
réalisd cette enquête auprés de plus de 4 000 détenus de 44 pénitenciers fédéraux du Canada. L'enquête a 
abordé une vaste gamme de sujets pour rCpondre a Ia fois aux exigences de Ia loi ainsi qu'aux 
recommandations d'un groupe de travail fédéral qui avait étd chargé d'étudier les risques de sante (p. cx., 
le SIDA) auxquels sont exposés les détenus des pénitenciers fédéraux. Dix-neuf personnes spdcialement 
formécs ont été recrutées pour visiter ces établissements et faciliter la collecte des questionnaires remplis 
par les détenus et analysables a Ia machine. 

Pendant les étapes de Ia preparation et de la conception du projet, PW a conçu une strategic de 
communications complete. La tache était particuliêrement ardue compte tenu du nombre d'untervenants> 
intéressés. Pour assurer Ia réussite de cc projet, PW avait besoin de faire connaltre les objectifs et les 
mesures envisagées pour les atteindre (l'ensemble des composantes décrites dans les sections antérieures 
du present document) non seulement aux répondants éventuels, les ddtenus, mais égalemcnt aux comités 
de détenus, au personnel, aux gardiens ci aux responsables régionaux que l'on designers globalement sous 
Ic vocable de <gardiens>>. Le défi consistait a obtenir Ia participation de tons ces intervenants qui tous 
pouvaienl devenir des sources possibles de non-réponses. 

La misc au point de Ia strategic de communications a suivi un cheminement itératif, PW fournissant les 
ébauches initiales et demandant ensuite Ia participation successive de I'équipe de projet de SCC. On a 
établi un point de contact a chaque établissement pour assurer Ia direction et Ic contrôle de Ia collecte des 
données et de Ia communication de l'information (p. cx., lettres) et favonser ainsi Ia bonne marche de cc 
projet complexe. 

SCC a transmis des avis officiels a tous les gardiens et a tous les membres du personnel regional pour les 
informer des aspects logistiques de I 'operation. Des lettres ont également été envoyées par PW a tous les 
points de contact ainsi qu'á tous les comités de détenus des établissements visés. Ces lettres abordaient les 
sept composantes stratégiques dont nous avons fait état plus haul. Ces leflres avaient pour but, a Ia limite, 
d'obtenir la participation de ces personnes. La participation des contacts serait nécessaire pour assurer 
l'accés aux répondants éventuels. On a cherché a obtenir la collaboration des comités de détenus en 
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jugeant que cela contribuerait a accroItre Ic taux de réponse des détenus. Cette démarche comportait 
cependant un risque: celui de se voir refuser l'appui d'un comité de détenus, cc qui aurait conduit a un 
type inhabituel (ou <(non traditionneb>) de non-réponse, celui d'un refus d'autorisation. Dans cc cas précis, 
La decision de ne pas répondre aurait ete prise sans l'intervention du répondant éventucl (dans une ide 
situation, ii aurait Pu étre intdressant de determiner dans queue mesure ces répondants pouvaient We 
jugés hors champ). Une prise de contact supptémentaire a eté organisde aprés Ia reception de la lettre 
grace a des rencontres personnelles avec les contacts des établissements et les comités de détenus pour 
dtudier les questions et les preoccupations et mettre Ic point final aux aspects logistiques de Ia collecte des 
donndes. Compte tenu des circonstances de cc projet de recherche, Ic succès de l'opdration ddpendait de Ia 
misc en oeuvre soignde d'une strategic de communications. 

Dans l'ensemble, Ic taux de non-réponse pour cette enquéte a étë établi a 34,6 %. Comme prévu, cc Laux a 
vane dnormément entre les dtablissements et entre les regions. II a oscillé entre 0 % a 69,0 % pour les 
dtablissements, et de 29,9 % a 39,9 % pour les regions. 4  Les motifs précis des non-réponses variaient. 
mais Ia plupart de ces derniéres étaient dues au depart des détenus par suite de transferts ou de libdrations 
(en particulier, dans les établissements a sécurité minimale) ou a un reflis pur ci net de collaborer. 

Nous soutenons que sans I'adoption d'une strategic de communications, les taux de non-réponse auraient 
ete beaucoup plus élevés. En outre, I'inclusion des hull composantes décrites plus haut a contribué a rdgler 
les problèmesjugés importants par les rdpondants au cours du test pilote de cette recherche. 5  

4. DEUXIEME ÉTUDE DE CAS 

4.1 Enquête de 1995 sur les personnes touchant des prestations d'invalidité do Régime de pension 
du Canada 

L'enquète de 1995 sur les personnes touchant des prestations d'invalidité du Régime de pension du 
Canada a etC rCalisde par Statistique Canada (SC) pour le compte de DCveloppement des ressources 
humaines Canada (DRHC). Elle avait pour principal objectif d'identilier et d'Ctablir le profil des 
Canadiens recevant des prestations d'invaliditd en vertu du Régime de pension du Canada (RPC). Un 
Cchantillon alCatoire stratiflC a etC tire au mveau regional afin de permettre l'analyse des differences 
rCgionales d'un bout a l'autre du Canada. Les questions examinCes comprenaient les raisons du versement 
des indemnitCs, les caractCristiques dCmographiques des personnes Ct des families et, surtout, Ia situation 
financiCre et les revenus des bCnCficiaires. Les rCsultats de l'enquête Ctaient dgalement lies aux dossiers 
adininistratifs du RPC (DRHC) aux fins de La rCalisation d'analyses ultCricures plus dCtailiCes et 
d'expCriences de modClisation. 

On a ClaborC une strategic de communications ddtaillCe, dana cc cas, pour des raisons semblables a celles 
invoquCes dans Ia premiere étude de cas. Toutefois, ii convenait en plus d'aborder des questions trés 
diffCrentes dans cette premiere pnse de contact. On a prCsumC au depart que les rCpondants de cette étude 
hdsiteraient a aborder La question de leurs prestations de pension, de peur de se les voir retirer. II fallait 
done tenir compte de cette preoccupation. Par ailleurs, comme nous avions 1 'intention de recueillir des 
informations dCtaillCes sur les revenus et La situation financière des répondants, ii nous fallait prendre le 
temps de preparer ces derniers a nous communiquer ces informations. Un point de contact (un numCro 
800) a également etC établi, et beaucoup des rCpondants l'ont utilisé. II semble qu'on ait surtout voulu 
verifier Ia validité de l'étude ou exprimer des craintes sur Ic sort rCservC aux prestations de pension. Aprés 
avoir obtenu des renseignements supplCrnentaires sur l'Ctude et l'utilisation prdvue des donndes, les 
rCpondants se sont montrés plus enclins a participer. 

' Services correctionnels Canada. (1995). Rapport de recherche. Gouvernement du Canada. 
Services correctionnels Canada. (1994). Rapport d'Ctude pilote. Gouvernement du Canada. 



Le taux global de non-réponse de cette enquête a été établi a 459 %6  Les taux de réponse ont été 
sensiblement inféneurs chez les répondants plus jeunes. Nous avons distinguë trois niveaux de non-
réponse, dont une partie correspondait an refus de reinplir le questionnaire entier. Prés de Ia moitlé de 
l'ensemble des non-rdponses ne pouvait, scion nous, être attribude an <<contact préalable> m a Ia misc en 
oeuvre de la strategic de communications. Sur l'ensemble des cas de non-réponse, 60,7 % n'avaient pas 
rempli le questionnaire ou ne l'avaient rempli que <partiellemenb>, 23,9 % n'avaient pas de nuinéro de 
téléphone correspondant a l'adresse indiquée dans le dossier administratif même après les efforts déployés 
pour les retracer et 15,4 % n'avaient pas répondu a La question finale concernant leur consentement 
éclairé, réponse dont on avait besoin pour her les donnécs de l'enquête aux données administratives du 
RPC aux fins de l'analyse détaiilée. 

Malgré un taux de non-réponse que certains pourraient qualifier d'élevé comparativement a ce qu'on 
obtient habituellement a Statistique Canada, le recours a une stratégie de communications pour cc projet a 
étéjugé utile. La question a l'étude était ii la fois controversée et sensible, et l'examen de Ia ventilation des 
non-réponses a permis d'observer que près de la moitié d'entrc elles pouvaient We attribuées a des raisons 
sur lesquelies Ia strategic n'avait pas de prise. 

5. INCIDENCES 

5.1 RésWtats d'une stratégie de communications 

A cc point-ci de la discussion, on pourrait prétendre qu'un moyen efficace de determiner l'incidence 
statistique veritable d'une stratégie de communications, telle que nous Ia définissons dans le present 
document, consisterait a l'adopter comme partie intégrante du plan experimental. A défaut de disposer de 
preuves concretes ou empiriques a l'appui de cette hypothèse, nous devons examiner brièvcment les 
avantages et les inconvénients perceptibles du recours a une tehle strategic dans Ic cadre de l'application 
d'une rnéthode de coliecte de données. 

5.2 Avantages 

5.2.1 Etablissement de rapports efficaces avec les répondants an debut du processus de coliecte 

Le défi constant du responsable d'enquête consiste a gagner et a maintenir Ia conflance des répondants. A 
défaut d'une telle confiance Ct d'une comprehension des enjeux, les répondants seront moms enclins a 
participer. La réussite de tout projet de collecte de données depend essentiellement d'une transmission des 
enjeux importants, de Ia detection précoce des problémes et des preoccupations des répondants et du 
recours rapide aux solutions voulues. 

5.2.2 Augmentation des taux de réponse 

La production de données valides et rigoureuses compte parmi les principaux objectifs de mute enquete. 
Cela va de soi. Or, des taux de reponse éievés contribuent largement a Ia réaiisation de cet objectif. Même 
s'ils ne permettent pas, en soi, de garantir une reduction du biais cause par Ia non-réponse, d'éviter Ic 
recours a des interpretations complexes et a Ia pondération pour expliquer une variable, et d'accroItre 
sensibiement La confiance que les chercheurs et les analystes portent aux résultats obtenus, us y 
contnbuent certainement. La strategic de communications n'est pas une fin en soi, mais c'est un outil qui 
aide les chercheurs a communiquer d'importants messages aux répondants. Ces messages, s'ils sont bien 

6 Statistique Canada (1995). Enquête de 1995 sur les personnes touchant des indeinnités du Régime de 
pension du Canada; rapport final. Gouvemement du Canada. 

91 



compris, favoriseront I'dtabiissement d'un climat de confiance essentiel pour promouvoir Ia participation 
des rdpondants. 

5.2.2 Raccourcissement de Ia période de collecte 

Dans notre discipline comme dans beaucoup d'autres, <de temps c'est de l'argenb. Un des objectils du 
recours a une stratdgie de communications consiste a répondre a certaines des preoccupations et des 
interrogations des rdpondants avant d'entamer l'étape de Ia coliecte des données, pour ainsi permettre aux 
interviewers de gagner du temps. Nous ne prétendons pas que les strategies de communications sont peu 
coüteuses iii qu'elfes peuvent remplacer les rapports entre l'interviewer et le répondant Toutefois, nous 
sommes d'avis qu'un tel contact préalable permettra de réduire le temps que les interviewers devront 
utiliser pour régler des questions liées aux objectifs de Ia recherche et a l'utilisation des données. Ainsi, le 
recours a une stratégie de communications risque scion nous d'influer sur les recettes rdalisdes. 

5.3 Inconvénients 

Toute démarche, qu'eiie soit thdorique ou pratique, comporte des limites. Ainsi, notre modèle ne 
s'applique pas a toutes les situations envisageabies. Nous énuinérons ci-aprés certains des inconvénients 
que peut poser une telle strategic. 

5.3.1 Risques d'un refus précoce de collaborer 

L'établissement d'un contact préalabie pourrait permeure aux participants de refuser plus facilement de 
coliaborer. En contactant ies répondants éventuels plus tot et en leur fournissant le nom ou le nwnéro 
d'une personne-ressource, on risque de leur permettre de se ddsister plus facilement. Comme c'est le cas 
pour tons les refus possibies, ii faut chercher a dissuader les non-participants éventueis. On pout comparer 
cette stratégie a celle qui consiste a ne pas demander aux répondants éventuels s'iis ont ie temps de 
remplir un questionnaire. 

5.3.2 L'augmentation de Ia non-réponse conduit I un risque de biais 

On a deja indiqué que Ic contact prealable pout conduire au refus inunédiat de collaborer. Toutefois, 
i'incidence des non-réponses ne dolt par être ndgligëe. Les non-réponses doivent être ciassdcs et analysées 
avant i'analyse des donnécs, afin d'en mesurer i'incidence, ainsi qu'à I'étape de i'interprdtation des 
résuitats et de Ia preparation du rapport. A cette fin, dans tous les cas oü on compte recourir a une 
stratégie de communications, ii conviendra d'en examiner les incidences perceptibles on prévisibles sur le 
taux de réponse. 

6. AMELIORATION DE LA STRATEGIE 

6.1 Comment améliorer Ia stratégie de communications 

Nous avons la faculté de pouvoir nous adapter et de faire l'expérience de diverses méthodes de rechange. 
11 en va de méme pour la stratégie de communications. Si une composante ne donne pas les résultats 
attendus ou ne convient pas I un groupe particulier de répondants, nous avons tout loisir de Ia modifier. 
Se faisant, nous pouvons étudier des solutions de rechange aim, si possible, d'améiiorer notre strategic 
pour finalement accroitre les taux de réponse et diminuer d'autant les taux de non-réponse. Quatre 
grandes questions méntent scion nous d'être examinées Si nous souhaitons améliorer encore cc type de 
strategic. Prenuèrement, les chercheurs doivent continuer I étudier les solutions de rechange pour 
promouvoir Ia participation des répondants et accroItre le taux de réponse. QueUe autre solution pourrait-
on envisager, hors des méthodes traditionneiles, pour accroIlre lea taux de réponse et abaisser les taux de 
non-réponse? Deuxiêmement, nous devons examiner l'exactitude et Ia véracité des informations 
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transm.ises aux répondants. Chaque projet exigera que I'on réponde a des besoins différents en cette 
matiêre et les questions a aborder lors du contact prdliminaire varieront en consequence. II importe donc 
de revoir constanmient les objectifs et les buts précis poursuivis. Troisiêmement, ii importe d'insister sur 
la confidentialité des informations. On petit définir cette notion de diverses façons, mais La clarté et 
l'exactitude sont essentielles si flOUS tenons a ce que les répondants saisissent bien le concept Ct acceptent 
de ce fait de participer. Finalement, nous devons examiner les moyens différents d'établir un tel contact 
préalable. TraditionneI1ement nous avons eu recours a La poste. Toutefois, la multiplication des choix en 
matière de communications pourrait nous offrir d'autres moyens de contacter les répondants éventuels. 

7. CONCLUSION 

Le débat sur I'utilitC de contacter les répondants avant l'administration d'un questionnaire se poursuivra. 
Une des façons de convaincre les chercheurs consiste évidemment a fournir des preuves empiriques de 
l'utilitë d'une stratégie de communications (voir Dillman, 1978). A mesure que nous cherchons a 
accumuler un volume suflisant de telles preuves empiriques, nous devons toutefois continuer a chercher 
d'autres solutions. La concurrence dans Ia recherche stir les enquetes et Ia recherche du répondant ideal 
est là pour rester. II ne suffit plus de compter sur Ia reputation d'une entreprise m de presumer que les 
gens prendront le temps de répondre a nos appels. Les chercheurs doivent se pencher sur des méthodes de 
rechange qui se démarqueront des méthodes traditionnelles. Avec les nouvelles technologies qui pointent 
a l'horizon et les développements prévisibles de l'Internet, Ia concurrence ne fera qu'augmenter. Si nous 
partageons nos connaissances, nous contribuerons i faire en sorte que les rCpondants partagent plus 
volontiers leurs informations. 
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FAVORJSER LA REPONSE AUX ENQUETES SUR L'AGRICULTIJRE 

Patricia Whitridge' 

RÉSUMÉ 

Encourager lea agriculteurs a répondre aux enquêtes de Statistique Canada n'a cease de prendre de limpoetance ces 
derniã'ea annécs. En effet, ii s'agit d'une population finie et trés asymétrique, comme on en rencontre couramment 
dana lea enquétes sur lea entreprises. Recucillir l'informa*ion pei'tinente des plus gros exploitants s'avèrc 
viiludliement impossible. La fardeau impose aux propriétaires d'une ferme de plus petite envergure est égalcmcnt 
considerable Etant donné lea soinmes que Ic gouvernement inveslit dana In gestion de l'agriculture et lthtérêt 
concentré sur cc secteur, ii était inevitable qu'on realise de nonibreuses enquétes. Pour ces raisona, on s'est ciforcé 
dalléger le fardeau du répondant et d'encourager lea agncuheurs a rCpondre aux sondages. 

Parmi lea mesures adoptéesjusqu'k present, on retrouve un reenuis acceu aux données administratives sur l'impöt, 
Is coordination des cnquètes présentant des périodes de rCférence similaires, Is plus grande reduction possible du 
chevauchement des principales enquêtes et des tentatives délibérées pour amCliorer Is qualite de Ia base de sondage. 
afin de mettre un terme aux poses de contact superflues. On a aussi fait appel a des groupes de rCflcxion aIm de 
mieux coniprendre lea preoccupations des agriculteurs it lCgard des enquetes de Statistique Canada, recouru C des 
méthodes de collecte différentes, salon lea préférences du répondani, et nouC des liens personnels avec lea 
propnêtaires des plus grandes exploitations agricoles. Dana quciques cas, lea répondants recoivenl des publications 
sommaires sur l'agriculture canadienne. 

La present document d&rit plus an detail lea initiatives prises ace titre et met en relief lea enquétcs touchées, en plus 
de presenter quclques résultala. 

MOTS CLES: Enquetes agncoles; réponac aux enquêtes. 

1. iNTRODUCTION 

Statistique Canada a pour mission de recueillir réguiièrement des données agricoles auprès des 
agriculleurs canadiens afin de foumir des statistiques sur La superficie et le rendement des grandes 
cultures et des cultures de fruits et de legumes, sur Ic bëtail et sur les finances. Toutes les exploitations 
agricoles du Canada sont visdes, peu importe leur taille, leur emplacement ou Ic type de production. 
Environ 17 enquêtes agricoles ont lieu chaque annde on sur une base infra-annuelle. On entreprend aussi 
tous les arts des enquêtes spdciales de plus petite envergure en vue de recueillir des renseignements d'un 
intdrêt particulier pour ceux qui Its parrainent. En 1995, on avait établi environ 220 000 contacts au scm 
d'une population de 280 000 agriculteurs. Ii convient néanmoins de préciser que beaucoup d'agriculteurs 
ont été approchés plus d'une fois. Le coüt total de Ia collecte des données était de 2 900 000 $ en 1995, cc 
qui n'est pas ndgligeable. 

Darts La majoritd des cas, les enquêtes se dCroulent au téléphone scion Ia technique de l'interview 
téléphomque assistdc par ordinateur (ITAO). Les tailles d'échantillon varient de piusieurs centaines a 
30 000 rdpondants et les pdriodes de collecte durent d'une a plusieurs semaines. Le taux de réponse pour 
les enquêtes effectuées par ITAO vane de 89 % a 99 %. 

La base de sondage de Ia plupart des enquêtes agricoles vient du recensement quinquennal de 
l'agriculture. On considère que Ia lisle du recensement est fixe pour cette période de cinq ass; darts les 

1 Patricia Whitridge, Division des méthodes d'enquêtes-entreprises, Statislique Canada, Ottawa (Ontario) 
Canada K1A 0T6. 

95 



années intercensitaires, lea principales enquêtes s'appuient sur une base aréolaire pour compenser Ic taux 
de natalitd et les changements aux exploitations agricoles existantes. D'un point de vue pratique, les 
données du recensement sont chargées sur Ic Registre des fermes, banque de donndes adininistratives sur 
lea agriculteurs. 

Globalement, le programme d'enquêtes agricoles constitue tin lourd fardeau pour les agriculteurs 
canadiens. En effet, Ia majorité des exploitations sont des fermes familiales qui comptent peu d'employés, 
voice aucwl. Pour ces entreprises, c'est l'exploitant principal ou un membre de Ia famille qui dolt prendre 
le temps de répondre aux questions. Le degrd d'instruction des agriculteurs variant considdrablement, La 
qualité des données recueillies en souffre, surtout lorsqu'il s'agit d'enquêtes flnancières. 

On n'a pas réalisd de progrès dnormes en vue d'améliorer le taux de rdponse aux enquêtes agricoles de 
Statistique Canada. Ces dernières années, on a plutôt pns diverses initiatives de moindre envergure, 
chacune s'adressant a un groupe précis d'exploitations agricoles. Ce sont ces initiatives que nous 
examinerons ici. 

2. RECENSEMENT DE L'AGRLCULTURE DE 1996 

Tons les cinq ans, Statistique Canada entreprend le Recensement de l'agriculture, le plus recent ayant eu 
lieu en mai 1996. A cette occasion, on recueille des renseignements sur tons les aspects de l'agriculture, 
notamment Ia superficie des cultures, le bétail, les finances élérnentaires, les pratiques de gestion de 
l'entreprise et l'exploitation des terres. Le recensement porte sur toutes les fermes qui dcoulent leurs 
produits stir le marché, peu importe I'importance du chiffre d'affaires. Les données du Recensement de 
l'agriculture servent de base de sondage aux enquêtes permanentes. 

Le nombre de répondeurs télephoniques augmente depuis quelques anndes dens les exploitations 
agricoles. Certains agriculteurs possèdent désormais plusieurs téléphones: un a la maison, un autre 
(parfois mthne un numéro different) a l'étable ou au bureau et, a I'occasion, un téléphone cellulaire dana 
Ic tracteur. Ces changements ont permis de communiquer avec l'agriculteur quand ii se trouve au champ, 
cc qui a accru le nombre de contacts. On recueille tous lea renseignements stir lea numéros de téléphone 
pour l'ensemble des agriculteurs responsables d'une exploitation donnée; lors des recensements 
précédents, on ne saisissait que l'information sur l'exploitant principal, qui était ensuite transmise aux 
intervieweurs. Ces renseignements complémentaires devraient faciliter Ia communication avec 
l'agriculieur ou un de ses associds. 

Aprês transfert des données du Recensement de l'agriculture au Registre des fermes, on devrait noter une 
amelioration quant au nombre d'agriculteurs rejoints, en partie a cause des données complémentaires 
recueilties. D'autre part, si on parvient a Ic rejoindre a un moment oü ii n'est pas trop occupé, lorsqu'il 
conduit Ic tracteur par exemple, l'agriculteur pourrait être plus enclin a fournir lea renseignements 
désirés. Auparavant, on communiqualt souvent avec lui au moment du repas, iorsqu'iI était a la maison, si 
bien qu'il pouvait se montrer pins reticent. 
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3. REMANLEMENT DES ENQUETES 

Statistique Canada remanie les enquêtes agricoles en cours tous les cinq ans, au terme du Recensement de 
l'agriculture. L'actualisation concerne principalement les enquétes sur les cultures et le bdtail, qui out lieu 
plusieurs fois par annde. D 'autres enquétes de plus petite envergure, notanunent celles sur les fruits et les 
legumes, Ia serres, les gazonnières et les pépinières, et Ia ponime de terre, subissent aussi des 
modifications aprs chaque recensement. On examine diverses facettes du plan d'echantillonnage, par 
exemple Ia base de sonthge, les méthodes de stratification, Ia repartition et Ia selection de l'échantillon et 
son maintien durant Ia pdriode concernée (Denis et Whitridge, 1995). On teste les méthodes d'estimation 
afin de tirer parti du plan d'échantillonnage et on en vérifie Ia robustesse clans le temps. D'autre part, il 
est important de tenir compte du chevauchement des échantillons des enquétes sur les cultures et le bétail 
et d'autres enqu&es, car peu de temps sépare bon nombre d'entre elles. 

Actuellement, les contraintes budgétaires revétent un intérêt particulier, car ii est essentiel de réaliser des 
economies durant les cinq annécs que dure le plan d'échantillonnage. C'est pourquoi on a beaucoup 
réfléchi a Ia possibilité de combiner le plan d'échantillonnage des enquêtes sur les cultures et le bétail ou, 
du moms, Ia collecte des données sur le terrain. Les deux approches ont déjà été testées et chacune 
présente des avantages et des inconvénients. On craignait notamment qu'une enquête combinde couvrant 
tons les aspects de l'agriculture exige un questionnaire trop long, qui découragerait les répondants. D'un 
autre côté, on ne serait plus contraint de communiquer avec les agriculteurs se spécialisant dana cultures 
pour ne recuelilir des renseignements que sur leur bdtail lors de l'enquête stir le bétail. On a étudid 
comment contrôler Ic chevauchement des deux échantillons, soit en maximisant ceux-ci en vue de 
combiner les deux enquétes, soit en le réduisant le plus possible afin d'entreprendre des enquëtes 
distinctes. Chaque option pose des difficultés, car les deux dchantillons se renouvellent annuellement 
durant Ia période intercensitaire de cinq ans. 

On a préfdré recueillir les donnécs des deux enquêtes séparément ci rdduire au maximum Ic 
chevauchement des dchantillons. Si Ia chose est realisable, on diminuera Ia taille de I'dchantillon et 
allCgera Ic contenu du questionnaire a certaines occasions, afin d'encourager la participation. Les 
intervieweurs stir le terrain sauront si on est entrC en contact avec Ic répondant pour une autre enquête pen 
de temps auparavant afin de le ménager davantage. 

4. GRANDES EXPLOITATIONS 

Ces deux dernières années, on a dCployé des efforts particuliers pour résoudre les problCmes que souléve la 
collecte de l'informaiion des grandes exploitations, telles que défimes par l'importance de leur chiffre 
d'affaires. Quelques-unes des exploitations agncoles les plus importantes du Canada appartiennent a de 
grandes sociétés, telles McCain ct Nabisco. Ii est trés difficile de recueillir des renseignements sur leurs 
activités agricoles dana le cours normal du processus d'interview. En effet, les grandes sociétés ne sont pas 
toujours en mesure de divulguer les données sur leurs produits dans Ic format que requiert l'enquête ou ne 
désirent pas toujours le faire. Par ailleurs, la personne chargee de répondre a tine enquête au sein de 
I'organisation pourrait varier, scIon le contenu du questionnaire. 

On a mis sur pied tin groupe a qui on a conflé la tâche de communiquer avec chacune des grandes sociétés 
et exploitations agncoles en vue d'en ëtablir le profil. L'exercice a permis d'identifler Ia personne avec 
qui ii est prCférable de communiquer pour chacune des enquetes et d'établir la meilleure façon de 
l'aborder (Blais, 1995). Ces renseignements sont utilisés lors de Ia collecte des donnécs dans le cadre des 
enquCtes agricoles depuis a peu prês un an maintenant, notanunent pour Ic Recensement de l'agriculture. 

Dana Ic cas des enquêtes permanentes, c'est toujours la méme personne qui communique avec les grandes 
exploitations au téléphone. Cette personne se familianse vite avec I 'entreprise et Ia manière dont les 
données sont fournies. Un lien personnel prend naissance entre l'intervieweur et le repondant, cc qui 
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accroIt Ia confiance et incite cc dernier a fournir l'information souhaitdc. L'expérience acquise l'an 
dernier porte a croire qu'on obtient des renseignements de meilleure qualité et un taux de réponse 
supdrieur, surtout quand on salt qu'auparavant, Ies entreprises de ce genre avaient peu tendance a 
rdpondre aux enquêtes courantes. 

Diffdrents scenarios ont dtd envisages au moment d'élaborer un modèle applicable a Ia collecte de données 
d'entreprises aussi grandes que complexes. Ainsi, ii a fallu choisir entre commumquer avec l'exploitation 
une lois par annde au moyen d'un questionnaire omnibus et communiquer avec elle aussi souvent que 
nécessaire pour les enquêtes. La premiere option aurait exigé La conversion des données reçues en un 
format utilisable pour chaque enquête. Aprés consultation auprés des grandes exploitations, on a optd pour 
Ia deuxième solution. 

La taux de rdponse des grandes entreprises s'est établi a environ 99 % lors du Recensement de 
l'agriculture de 1996, une amelioration considerable comparativement a cc qui se produisait clans le passé. 

5. PROVINCES DE L'ATLANTIQUE 

Jusqu'a present, le programme de statistique agricole de Statistique Canada couvrait les dix provinces. 
Terre-Neuve fait I'objet d'cnquétes distinctes, principalement a cause du trés petit nombre de fennes 
qu'on y trouve. La qualité des estimations obtenues pour les autres provinces de l'Atlantique (Ile-du-
Prince-Edouard, Nouveau-Brunswick ci Nouvelle-Ecosse) est toutefois inégale. Pour certaines enquêtes et 
certains produits, on obtient de trés bons coefficients de variation (CV). Dans d'autres cas, ces derniers 
laissent a desirer. Elant donné le petit nombre d'exploitations agricoles dans ces provinces, Ic fardeau de 
réponse est trés élevé. Une augmentation de Ia taille des échantillons en vue d'accroitre Ia fiabilitd des 
données ne constitue donc pas une solution valable. 

Pour cette raison, on a décidé de modifier les enquêtes au moyen des données du dernier recensement de 
l'agricuiture et d'établir une base de sondage en vertu de laquelle les provinces de l'Atlantique feraient 
l'objet d'wi programme d'enquêtes distinct. Des consultations ont étd amorcées avec des spdcialistes des 
provinces de l'Atlantique en vue d'dlaborer un programme d'enquêtes qui n'alourdira pas exagérCment le 
fardeau de réponse tout en ainéliorant Ia qualitd et l'utilité des données. 

La programme envisage réduira Ic nombre d'enquêtes, car on se servira d'un plan d'dcharitillonnage 
combine pour les cultures et le bétail en plus d'intdgrer Ia collecte des donnécs pour les enquCtes sur les 
producteurs d'oeuls et la ponune de terre (Denis, 1996). On prélèvera un échantillon important en 
novembre afin de recueillir les chiffres déflnitifs sur les superficies ensemencées, Ia production et les 
inventaires de bétail, on obtiendra des données sur les produits importants au niveau infrardgional et on 
entreprendra une petite enquête de suivi en juillet. Dc cette façon, on devrait rdduire considérablement le 
nombre de contacts ci obtenir pour Ia premiere fois des données infrarégionales, comme on l'a demandé 
lors des consultations. 

La nouveau programme d'enquêtes pour les provinces de l'Atlantique sera introduit pen a peu, La prenuère 
étape devant survemrà I'automne de 1997. 

6. DONNEES ADMINISTRATWES 

Depuis le debut des années 80, les statisuques agricoles fournies par Statistique Canada comprennent des 
totalisations reposant sur les données admirustratives, dans Ic cadre du programme de données fiscales. 
L'informauon vient de Revenu Canada et porte sur un échantillon d'agriculteurs dont on transcrit les états 
financiers détaillés. Ces données pennettent d'effectuer une analyse des revenus et des dépenses. Certaines 
fermes fournissent aussi un bilan, cc qul pennet d'en estimer l'actif et le passif, bien que Ia qualité des 
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donn&s vane, i'agriculteur n'étant pas tenu de fou.mir un bilan avec des états financiers. Les 
changements apportés aux formulaires qw servent a signaler les revenus et les dépenses d'une entreprise 
amélioreront l'opportunitd et Ia qualité des données fiscales diffusées, car I'information sera disponible 
pour les particuliers qul rapportent le revenu d'un travail autonome et pour les sociétds. Statistique 
Canada a participé aux négociations avec Revenu Canada concernant La disposition exacte des 
formulaires. Les changements envisages seront introduits au cours des deux prochaines années. En raison 
de Ia profusion des données fiscales, Statistique Canada n'aura plus besoin d'entreprendre une enquête 
pour recueillir des précisions sur les revenus et les ddpenses. 

Le projet de Donndes completes sur les fermes a été lance au debut des anndes 90. Son but Ctait de 
rassembler et d'intCgrer les renseignements sur bus les aspects de l'agriculture - les variables des cultures 
et bétail, ainsi que les postes financiers (Whitridge et Menard, 1994) On s'est efforcd de rapprocher les 
données des enquêtes sur les produits Ct les données administratives de nature financiêre afin de brosser 
un tableau complet de La ferme. Diverses techniques statistiques oft été examinées dans le cadre de eel 
exercice, toujours dana I'espoir d'dviter une enquête distincte pour recueillir de l'information, d'une part, 
sun les variables des produits et, d'autre part, sun les finances. Les donnëes du projet ont Cte offertes a 
diffCrents intervenants qui exploitent l'infonnation fournie sans qu'on note pour autant un alourdissement 
du fardeau des répondants. 

Agriculture et Agroalimentaire Canada a besoin d'information pour appliquer efficacement divers 
programmes de soutien agricole dana le cadre de son mandat. Dana La mesure du possible, on recount aux 
données recueillies par les organismes gouvernementaux en vertu des programmes d'assurance et des 
services d'inspection, par exemple. En l'absence de données administratives, ii arrive qu'on procéde a de 
petites enquétes. 

7. ENQUETE FINANCLERE SUR LES FERMES 

L'Enquete financiêre sun les fermes est une enquête bisannuelle entreprise conjointement par Statistique 
Canada Ct Agriculture et Agroalimenlaire Canada. Son but consiste essentiellement a recuelilir des 
renseignements qui serviront a analyser la situation financière des agriculteurs canadiens. Les résultats 
pennettent d'évaluer Ies programmes de subvention agricole et d'Ctablir quels changements y apporter. 
On recueille des renseignements sur Le bilan détaillé et quelques donndes sur les revenus ci les dCpenses. 
La méthode de collecte est complexe, puisqu'on commence par écrire aux agniculteurs ëchantillonnCs pour 
leur presenter l'enquête ci en expliquer l'objet. Des intervieweurs conununiquent ensuite avec les 
répondants par téléphone pour savoir quel moment se préte le mieux a une plus longue interview en 
personne. Enfin, on répond au questionnaire qui repose largement sun les comptes agricoles. 

Autrefois, Ic taux de non-réponse pouvait atteindre jusqu'à 20 % pour certaines variables importantes. On 
attnibuait Ic taux de refus particulièrement élevé a la nature delicate des questions et a la Iongueur de 
l'interview. On s'est donc efforcé de inotiver les répondants, avec un succès mitigC. Les mesures 
d'encouragement variaient de Ia remise de calendriers Ct de stylos a l'envoi de résultats partiels de 
l'enquête aux intéressés. Dana I'espoir d'améliorer Ia situation, Statistique Canada a effectué une étude au 
moyen de techniques qualitatives pour établir de quelle manière accroitre les réponses en prevision de 
I'Enquête financiCre sur Ies fermes de 1993. 

L'étude en question comprenait une analyse critique du questionnaire, des interviews personnelles, des 
interviews en profondeur et des groupes de réflexion composes d'agnculteurs des trois regions du Canada 
(Lawrence et Laffey, 1993). On a d'abord demandé a des spécialistes de Ia conception des questionnaires 
d'examiner Ic questionnaire de l'enquête et identiflé les difficultés potentielles mises en relief lors des 
interviews et des discussions en groupes de réflexion. Dc Ia base de sondage, on a ensuite prélevé Un 
échantillon d'agriculteurs qui ne feraient pas partie de I'échantillon de l'enquéte de 1993. On a rejoint les 
participants ci on les a conviés a répondre a une interview personnelle que sera suivie d'une discussion de 
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groupe quelques jours plus tard. Certains répondants qui n'ont Pu assister a La discussion de groupe, ont 
subi une interview en profondeur. 

Maintes reconunandations sont ressorties de I'étude: modification de I'approche initiale a l'égard des 
répondants, revision de Ia mamère dont les questions étaient formulées, adaptation du contenu du 
questionnaire et de l'enchaInement des questions, choix d'un meilleur moment pour la collecte de données 
et recours a des intervieweurs ne venant pas de La region, pour n'en citer que quelques-unes. Les résultats 
de I'étude se sont avérés utiles Lors du développement de Ia méthode de collecte des données de l'Enquête 
financière sur les fermes de 1993. Les principales constatations pour Statistique Canada se rapportaient a 
Ia manière d'influencer Ia participation a I'enquête. 

8. CONSULTATION DES UTILISATEURS 

Siatistique Canada recourt a maintes tribunes pour consulter les utilisateurs, surtout en ce qui concerne 
l'agriculture. On estime que ces consultations ont amélioré le taux de réponse, car plus de répondants 
participent au processus de l'enquête et prennent conscience de l'utilité des données. 

Une rencontre annuelle entre les représentants fédéraux et provinciaux des orgarnsmes de statistique 
agricole sen de point de depart aux consultations. Ii y a échange d'information sur les progrès récents 
dans le cadre des différents programmes et ii est possible a cette occasion de poser des questions et de 
don.ner des commentaires sur Ic programme de statistique agricole de Statistique Canada. 

Par ailleurs, des reunions oft été organisdes avec de nombreux groupes d'intervenants, partout au pays, 
clans le cadre du projet de Données completes sur les fermes. Ces reunions ont lieu a peu prés tons les 
ans, parfois plus souvent, en fonction de l'avancement du projet. On demande aux participants queues 
données les intéresseraient et queues devraient We leurs caractéristiques sur le plan du contenu, du 
moment et des moyens de diffusion. 

Enfin, ii convient de mentionner le Conseil consultatif de Ia statistique agricole. Cet organisme se réunit 
chaque amiée pour discuter du travail de Statistique Canada a l'égard du programme de statistique 
agricole. Des spécialistes des quatre coins du pays, tant du monde universitaire que du secteur privé, 
donnent leurs cominentaires et critiques, et décortiquent les programmes de Statistique Canada. On 
soulève parfois des questions auxquelles ii faut repondre lors de reunions subséquentes. 

9. CONCLUSION 

Le fardeau des répondants ayant augmenté ces demières années, on a déployé beaucoup d'efforts pour 
élaborer des enquêtes plus conviviales quant au mode de collecte, au questionnaire et aux méthodes 
d'enquête. Dans te secteur agricole, de nombreuses mesures secondaires affectent presque tous les aspects 
du programme statistique: enquétes, recensement et programmes reposant sum les données 
administratives. 

Dans le cadre du processus de remaniement des enquëtes, on a tenu compte de La meilleure facon dont les 
données devraient We recueillies, que cc soit au moyen d'un plan d'échantillonnage uniflé, d'un système 
de collecte intégré ou de deux plans distincts avec chevauchement minimal des échantillons. Le 
programme s'est assoupli, cc qui a facilité l'adoption de procedures spdciales pour les grandes 
exploitations agricoles et l'implantation d'un programme d'enquête distinct, mieux adaptd, pour les 
provinces de I'Atlantique. 

Lorsqu'on reçoit des demandes d'information, on étudie ddsormais sérieusement la possibilité de recourir 
aux données administratives avant d'envisager une nouvelle enquéte. Des procedures font couramment 
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appel a des essais pilotes et a des groupes de réflexion lors de L'élaboration du questionnaire et des 
méthodes de collecte destinëes a Ia nouvelle enquête. De cette fäcon, on s'assure que cette dernière, même 
Si elle augmente le fardeau impose a une population restreinte, ne nuira pas au taux de réponse si difficile 
a maintenir. Par ailleurs, on recourt de plus en plus a d'autres moyens pour rccueillir le point de vue des 
intéressés, qu'il s'agisse des répondarits et des utilisateurs des données. 

Comine nous avons tenté de l'illustrer, on n'a pas réalisé de progrês marquants en vue d'encourager Ia 
réponse awc enquêtes agricoles. Cependant, bon nombre de petites initiatives relatives a différents 
programmes d'enquête ont amélioré et préservé les taux de réponse. Le personnel des bureaux régionaux 
et de l'adniinistration centrale chargé de Ia coordination doit être fClicité pour Ic travail qu'iI a accompli 
afin de maintenir un taux de réponse Si élevé. 
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RÉSUMÉ 
Nous présentons dana Ic present article une evaluation de certaines des méthodes et de certains des systèmes 
d'enquête utilisés dana Ic cadre de Is Brilish Household Panel Study (BHPS). Nous décrivons lea méthodes 
utilisées paris BHPS pour Ic traitement de Is non-reponse a I'aide de systemcs de maintien des panels de méthodes 
de dépistage des répondants demenages et de converaion des reflis pendant Ic travail sur Ic tcrrain L'analyse porte 
sur des données provenant des quatre premieres vagues de Is 8HPS, réaliséea de 1991 1 1994; cite vise I 
determiner lea tendances loogitudinales des réponses et des motifs des refus. Nous examinons Irs raisons invoquées 
par lea répondants pour refuser de participer I une interview ou pour se retirer définitivement du panel. Nous 
décrivons Is méthode de conversion des refus sinai que lea résultats obtenus. Finalement, nous examinons l'effet de 
Is stabilité de I'jntervieweur sur Ic maintien de Is coopécalion des menibces de I'échantiilon. Nor résultats laissent 
conclure quc dana Ic contexts d'une enquéte Iongtudinale par panel fondée sur un ensemble relativement complexe 
de procedures, it eat imptratif de minimiser Is non-réponse el de inaintenir des taux dc réponse Ciev&s pendant Is 
durée de l'cnqué*e. 

MOTS CLES Taux de rtpoase; methodologie de I 'enquéte longitudinate; méthodes de travail sur Ic terrain. 

1. INTRODUCTION 

La réalisation d'une enquête longitudinale par panel presente un certain nombre de problérnes particuliers 
qui ont une incidence directe sur la qualité des données recueillies. Pour les etudes longitudinales comme 
les enquêtes par cohorte ou par panel, Ia minimisation de Ia non-réponse visant a contrer les effets 
éventuellement dommageables de l'attrition et a maintenir tin échantillon viable est essentielle (Kazprzyk 
et coil., 1989). La non-réponse d'enquête est reconnue depuis longtemps coimne tin phénomène complexe 
aux multiples facettes (voir par exempic Sudinan ct Bradburn, 1977). Même si les enquêtes 
longitudinales par panel partagent beaucoup des difficultés auxquelles font face les enquetes transversales 
clans Ia recherche d'un taux de réponse élevé, elles présentent, par leur nature même, des diflicullCs 
supplémentaires liées aux exigences du taux de réponse. Las panels présentent deux problèmes 
principaux particuliers a leur conception et qui peuvent causer leur attrition graduelle. La premier est Ia 
mobilité géographique des membres de l'échantillon. Si les répondants déménagent et deviennent 
impossibles a retracer malgré tous les efforts dCployés, its deviendront autant de sources de donndes 
perdues. Par ailleurs, les répondanis qui presentent Ia plus grande mobilité géographique oft tendance a 
se distinguer, sous d'autres aspects, des répondants sédentaires. C'est ainsi qu'on observe un probléme 
d'attrition différentielle oü une catégone particulière de répondants peut devemr sous-représentée a 
l'intérieur de l'échantillon. La seconde source dc perLe de données, qui est aussi plus gCnéralisée, est due 
aux refus motives trés souvent par ce que nous appellerons Ia ttfatigue du rdpondanb>. A chaque vague 
d'interviews, les répondants oft le choix de refuser de participer a l'enquête. Aprés avoir coopéré pour 
des périodes qui peuvent atteindre quelques années, les membres d'un panel peuvent devenir ennuyés, se 
désintéresser de l'étude ou simplernent avoir l'impression qu'ils en ont fait assez.. Même si Ia plupart 
des répondants ont tendance a valoriser Icur participation Ct a y prendre plaisir, it arrivera inévitablement 
que certains décideront d'interrompre leur collaboration. Comme les personnes mobiles, celles qui 
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refusent d'être interviewees ont tendance a presenter des caractéristiques pariiculières qui risqueni de 
produire des profils d'attrition différents et, dans Ic pire des scenarios, un biais a l'intérieur des données 
recueillies. 2  La présente étude a donc pour objectif d'évaluer l'efficacité des méthodes utilisées dans Ic 
cadre de (a BHPS pour minintiser (a non-réponse en fonction du temps. 

2. LA BRITISH HOUSEHOLD PANEL STUDY 

La British Household Panel Study est une enquête nationale par panel sur les ménages englobant plus de 
10000 personnes réparties ernie quelque 5500 ménages de Grande-Bretagne. Elle est réalisée par le 
ESRC Research Centre on Micro-Social Change de Ia University of Ersex. L'échantillon englobe des 
residences privées d'Angleterre, du pays de Galles et d'Ecosse. La BHPS a éte entreprise en septembre 
1991 et les membres du panel sont interviewés tous les ans. Lors de Ia premiere vague de l'enquête, 
13 840 personnes, comprenant les enfants âgés de moms de 16 ans, ont été dénombrées dans 5 511 
ménages. Dccc groupe, 9 912 adultes eligibles (c.-à-d., âgés de 16 ans ou plus) ont été interviewés et 352 
interviews par personnes interposées ont été réalisées pour donner un taux de réponse supérieur 
(entrevues completes avec au moms un membre du ménage) a 74 %. Les entrevues de la sixième vague de 
I 'enquête ont commence en septembre 1996, et les répondants recevront Ia visite des intervieweurs pour La 
septiême fois en septembre 1997. Les informations recueillies par la BHPS portent a la fois sur les 
ménages et sur leurs membres. L'intervieweur se renseigne d'abord sur Ia composition du ménage, La 
propriété et Ic coOt du logement, les produits de consomniation Ct les dépenses du ménage consacrées au 
carburant et aux aliments. II recueille ensuite une vaste gamme d'informations sur Ia migration, l'ëtat de 
sante des membres et (cur recours aux services de sante, des details sur leur emploi et (cur revenu, leurs 
idécs reçues et leurs opinions, ainsi que sur l'organisation du ménage. Finalement, un questionnaire a 
remplir soi-même permet de recueillir des informations sur les attitudes et d'autres sur l'état de sante 
general des répondants (voir Rose et coil., 1991 pour une description complete du contenu et de Ia 
conception de Ia B}{PS). L'interview sur Ic ménage dure une dizaine de minutes et chaque interview 
personnelle dure en moyenne 40 minutes; une interview complete pour un répondant donné demande donc 
moms d'une heure. En outre, depuis 1994, les enfants âgés de ii a 16 ans et qui vivent dans les ménages 
de I'échantillon doivent remplir eux-mêmes un court questionnaire (Scott et coIl., 1994). Même si 
l'objectif consiste a réaliser une interview complete avec chaque adulte eligible, on recueille également des 
informations par personnes interposées et on procéde a de courtes entrevues téléphoniques afin d'obtenir 
des informations de base sur Ic plus grand nombre possible de membres de l'échantillon. Conune on ('a 
observe dans Ic cas d'autres panels, le recours a des outils de collecte des données souples et a un mélange 
de méthodes pennet de maintenir le contact avec des membres de l'échantillon qui risqueraient autrement 
de se désister a la longue (Schupp et Wagner, 1996). Au cours des cinq premieres années de la BlIPS, les 
répondants qui se sont soumis a une entrevue complete ont reçu un bon-cadeau d'une valeur de 5 £ en 
guise de remerciement. Les jeunes participants ont pour leur part recu un bon-cadeau de 3 L. Ces bons 
étaient postés aux répondants avec une (cure de remerciement et une carte d'avis de changement d'adresse 
aprés ('interview3 . Par ailleurs, les intervieweurs distribuent également de petits presents conune des 
stylos marques du symbole de I'enquête ou des petits agendas. Même si certaines observations portent a 
conclure que ces encouragements augmentent Ic t.aux de réponse dans Ies categories marginales, en 
particulier chez les personnes a faible revenu comme Ies personnes âgées vivant seules, on utilise cc 

2  La question do I'attrition diffrentielle dans l'échantillon ci cello des rnéthodes de pondération utilisécs par Is BHPS pour tenir compte 
du bials de non-réponse no sont pas directement exarninécs dens Ic present article. Priôre de consulter A. Taylor (1993) pour obtcnir tine 
desaijxion des caract&istiques des répondants en rapport avec l'attrition diflrentielle et los méthodes do pond&ation 

A partir do Ia vague 6 do l'enquete, on a conunencé a poster Ic bon-cadeau I lavance aux repondanis qui avaient collaboré l'année 
pr&cóiente eli ceux ayant franchi Ic cap des 16 ans et étant do cc fait devenu Cligibles I l'intervicw dos adultes. Los interveweurs ont des 
bons.cadeaux quils peuvent resnettre directement I tons lea autres répondants au moment do l'entrevue. La valeur du bon-cadeau a 
également etC poitCc do 517 £ par adulte interviewC Ct do 314£ par jeune interviewC. 
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moyen principalement pour remercier les répondants de leur collaboration et non en guise de 
rémunération pour le temps qu'ils nous ont consacré. 

Toutes les etudes par panel adoptent les rCgles suivantes qui permettent de designer quels sont les 
membres de l'échantillon a inclure dans le suivi et dans queues circonstances chaque personne devrait ou 
non être incluse (Burgess, 1989; Kalton ci Lepokowski, 1985) Les règles de suivi et d'éligibilité qui sont 
adoptdes dans Ic cadre du plan d'enquètc global imposent certaines coniraintes stir La façon dont Je suivi 
est assure d'une année sur l'autre et nécessitent Ia misc en place d'un système de gestion de L'échantillon 
relativement complexe. Dans le cas de Ia BHPS, les membres de I'échantillon sont suivis méme s'ils 
quittent leur ménage d'origrne, créent un nouveau ménage ou rejoignent un mCnage dont its faisaient 
partie lors d'une vague antérieure. Tous les membres échantillonnés a la vague 1 de l'enquête sont 
désignés membres permanents de l'échantillon (PSM) Ct sont suivis lorsqu'ils déménagent, méme s'il 
s'agit d'enfants âgës de moms de 16 ans. Lorsque les enfants ont 16 ans, its deviennent eligibles aux 
interviews. Les nouveaux membres du mdnage sont inclus dans I'dchantillon Ct sont eligibles a 
I'interview Iorsqu'ils continuent a partager Ce ménage avec un membre permanent de l'échantillon. 
L'ëchantillon de Ia BHPS est un échantillon de personnes; se sont les personnes qui sont suivies dans 
leurs déplacements d'un ménage a l'autre. Comme Duncan et Hill (1985) l'ont fait remarquer, it n'existe 
pas de mCnages longitudinaux; it n'y a que des personnes longitudinales. Les ménages changent leur 
composition, de nouveaux ménages sont formés et d'autres disparaissent sous l'effet combine des 
dCplacements des personnes; la personne est donc Ia seule unite utile pour Ia description d'un contexte 
longitudinal. 

3. TAUX DE REPONSE LONGITUDLNAIJX 

Dans une enquete par panel, Ia question de Ia méthode a utiliser pour faire Ia description longitudinale des 
taux de réponse peut devenir quelque peu problématique. Pour chaque vague transversale de l'enquête, on 
peut calculer le taux de réponse du ménage pour l'ensemble des ménages sélectionnés ou pour l'ensemble 
des ménages contactés si on inclut les nouveaux ménages créés pendant Ia durée des interviews. On petit 
de la méme manièrc calculer les taux de réponse individuels pour chaque vague transversale. Même si les 
taux de réponse transversaux peuvent donner une We du succès ou de l'échec de chaque période 
d'interviews, its nous renseignent peu sum les profils longitudinaux de la réponse, stir I'ensemble des 
années que dure l'cnquête. It n'est pas possible non plus d'évaluer l'incidence de l'attrition graduelle. 
Ainsi, pour obtenir cette perspective longitudinale, nous avons besoin de calculer les taux de réponse an 
mveau individuel, d'une vague sur l'autre. Nous travaillons en effet avec un échantillon de personnes qui 
se déplacent d'un mCnage a l'autre, cc qul complique le calcul des taux de réponse des mCnages d'une 
vague a I'autre. Les répondants pour lesquels on posséde un dossier d'interviews complet, c'est-ã-dire 
ceux qui ont subi uric interview complete a chacune des vagucs de l'enquête, sont ceux qui foumissent les 
informations longitudinales de base nécessaires a la réalisation d'analyses par panel significatives. Une 
des facons d'Cvaluer les taux de réponse d'une vague a l'autre consiste a examiner les taux de réinterviews 
d'une vague a l'autre au niveau individuel (voir tableau 1). Sur les 9 912 répondants qui ont subi une 
interview complete a Ia vague I de l'cnquéte, 87,7 % de ceux qui étaient toujours eligibles ont eté 
réinterviewés a La vague 2. A la vague 3, 90,4 % des répondants eligibles de la vague 1 Ct interviewés a 
nouveau a la vague 2 ont été réinterviewés. A Ia vague 4, 94,8 % des répondants eligibles ont été 
réinterviewés. MCme si ces taux de réponse aux réinterviews peuvent sembler élevés comparativement a 
beaucoup de taux de réponse transversaux, its ont Cté jugés nécessaires pour maintenir un échantillon 
longitudinal viable. Sur les 9 912 répondants de Ia premiere vague de l'enquéte, 7 131 possèdent tin 
dossier d'interviews complet pour la pénode d'étude de 4 ans. Ccci signifie qu'après I'exclusion des 
personnes devenues inéligibles en cours de route, nous avons retenu 74 % de notre échantillon original stir 
lequel nous possédons des informations en continu pour les quatre premieres années de l'enquête. 
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Tableau 1: 	Taux de réponse aux rélnierviews individuetles de Ia BLIPS - 1991 - 1994 
1991 1992 	1993 	1994 

Répondants or1ginaux 	 9 912 
Répondants de Ii V 1 réinterviewés 

	 8 568 (87,7%) 7 629 (90,4 0%) 7 131 (94,8%) 
Répondants de Is vague pcécédente 

(S.O.) 	8 216 (90,2%) 8 278 (94,0 %) 
Nombce tots] d'jntervjews 

	 9459 	9032 	9062 

* lntcMcws thdMdueflcs compktes des répondants eligibles i chaque vague. 

Outre t'échantillon longitudinal de base, nous possédons dans beaucoup de cas des informations sur des 
répondants interviewés a une ou piusieurs occasions au cours de i'enquête, mais pas a toutes les vagues, et 
dont les données sont donc discontinues. Par exemple, 207 des répondants de Ia vague 1 ont subi une 
interview complete aux vagues 1, 2 et 4, mais non a Ia vague 3. De même, 173 répondants de La vague 1 
ont subi une interview complete a toutes les vagues subsdquentes, sauf a Ia vague 2. Scion Ic type 
d'anaiyses qu'on compte rdaliser, ces répondants possedent des informations longitudinales qui peuvent 
certainement nous être utiles. Certains des répondants a données discontinues appartiennent a des 
ménages échantiiionnés a La vague 1 qui n'ont pas été interviewés a La vague 1 ou qui avaient moms de 
16 ans a cette époque, et qui sont depuis devenus eligibles a une interview complete. A chaque vague de 
I 'enquCte, pies de 200 jeunes ayant atteint 16 axis deviennent eligibles a une interview complete et nous 
cherchons a ies interviewer tous. Au cours des trois années qui ont suivi Ia vague 2 de i'enquête, 432 des 
jeunes membres de notre échantillon original ont eté interviewés. Les autres répondants pour lesquels 
nous possédons des informaiions discontinues sont des membres temporaires qui se sont joints a i'enquête 
depuis La vague 1. En dépit du fait qu'ils ne font pas partie de l'échantillon original, beaucoup d'entre 
eux ont participd a i 'enquête pendant 2 ou 3 ans, foumissant ainsi des informations contextuelles 
précieuses pour n'importe queue analyse longitudinale tout en augmentant La taille de i'échantillon 
d'ensemble soumis a l'analyse transversaie. Lorsque nous nous penchons stir i'échantillon original des 
personnes interviewees en fonction du nombre de vagues oü cues ont été interview&s et du type de 
données recueillies, nous constatons que le pourcentage des membres de l'échantillon qui ont donné une 
forme quelconque d'informations longitudinales au cours des quatre annécs de l'enquête est plus ClevC que 
celui fondé sur les interviews completes de l'ensemble des quatre vagues. Sur les 9 391 repondants 
interviewds de l'échantillon original qui étaient eligibles a l'interview de Ia vague 4, 80 % (7 573) ont dté 
effectivement réinterviewés a cette vague. Cette proportion est portée a 83 % (7 805) lorsqu'on y ajoute 
les infonnations recueillies par personnes interposées ou au moyen d'intervicws tClCphoniques. Mênie si 
les infonnations recueillies par ces deux derniers moyens sont quelque pen lirnitées, dIes nous permettent 
de conserver les répondants visés dans l'échantillon longitudinal des personnes interviewees. 

4. METHODES DE MIINIMISATION DE LA NON-REPONSE 

Un certain nombre de méthodes ont étë adoptóes dans Ic cadre de Ia BHPS pour ininimiser autant que 
possible Ia non-réponse. Ces méthodes sont intégrées au processus d'enquCte et certaines d'entre dIes, 
comme le dépistage des répondants, se poursuivent entre les vagues, La gestion d'un panel ndcessite Ia 
misc en uvre d'une gamme de mesures de contrôle de Ia qualitd qui visent toutes a maxiiniser la réponse 
et a recueillir des données de haute qualité. Pour Ia BHPS, on a recours uniquement aux services 
d'intervieweurs expérimentés qui ont déjà travaillé a des enquêtes a échantillon aléatoire. En outre, d'une 
vague de I'enquéte a l'autre, on cherche autant que possible a attribuer a chaque intervieweur Ic même 
groupe de ménages. Tons les intei-vieweurs nouvellement recrutés participent a une séance d'informations 
de deux jours avant d'entreprendre leur travail tandis que ceux qui ont déjà participd a des vagues 
anténeures bénéficient d'un breffage d'unejournée. Le travail sur Ic terrain est contrôlé de pies du debut 
a Ia fin, et les intervieweurs sont contactds uric fois par semaine pour faire rapport de l'état actuel des 
ménages et de chacun de leurs membres. Les intervieweurs sont tenus de faire au moms six tentatives de 
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contact a chaque adresse, a des moments différents de [a journde, avant de declarer un non-contact. En 
outre, les ménages qul ont fait l'objet de six tentatives de contact ou plus au cours de Ia vague précédente 
sont connus de l'intervieweur. Le contenu, Ia conception et Ia longueur des questionnaires constituent 
également des facteurs critiques qui influent sur Ia collaboration des membres de l'échantillon. Toulefois, 
au-delà de ces éléments qui s'appliquent a n'importe queue operation de collecte de données, [a conduite 
d'une enquëte par panel pose trois exigences particulières qui exigent qu'on 1w consacre des ressources 
supplémentaires: i) maintien du panel; ii) procedures de dépistage des répondants déménagés; iii) misc en 

uvre d'un programme de conversion des refus. 

4.1 	Maintien du panel 

A Ia lumière d'une étude d'enquêtes par panel réalisées précddemment, on a décidé très tot d'élaborcr une 
base de données (Panel Maintenance Database ou PMDB) pour garder le contact avec les membres de 
notre panel. Ii est prioritaire, pour toute enquête par panel, de maintenir des registres exacts et a jour des 
allées et venues de chaque membre de l'échantillon. On a décidé de faire de Ia PMDB une liste distincte 
de la liste des noms et adresses des niembres de l'échaniillon pour deux raisons. H fallait preniièrement 
tenir compte des exigences de confidentialité, non seulement pour se conformer au UK Data Protection 
Act, mais également pour respecter nos propres nones d'éthique et protéger nos répondants. Les 
répondants de la BI-IPS reçoivent 1 'assurance que leurs noms Ct adresses ne seront jamais lies aux 
informations qu'ils fournissent. En maintenant une liste de noms et d'adresses séparëe de Ia base de 
données de l'enquête, on s'assure que les liens directs entre les deux ne pourront We faiLs que par un 
nombre limité de personnes autorisées. Deuxiêmement, Ia PMDB est remise a jour entrc chaque vague 
d'interviews et cette oration est plus facile a réaliser avec une base de données séparée de celle des 
données de l'enquête recueillies a chaque vague. En élaborant nos méthodes de maintien du panel, nous 
avons surtout cherché a garder le contact avec nos rCpondants par des moyens autres que l'interview die-
même. Pour cc faire, nous avons eu recours a un certain nombre de techniques, y compnis: 
• 	designation d'une personne-ressource, avec numéro téléphonique sans frais Ct scrvice de répondeur, 

pour Ic bénéfice des repondants; 

• 	prise en note des details des contacts établis avec les réponthnts entre les vagues d'interviews; 

• 	transmission a l'intervieweur des informations pertinentes concernant les répondants avant chaque 
vague d'interviews (p. ex., décès on maladie d'un membre du ménage); 

• 	diffusion, a l'intention des répondants, d'un court rapport annuel des résultats de Ia recherche et des 
activités en cours, accompagné d'une carte pré-aifranchie de confirmation d'adresse; 

• 	inclusion d'une carte d'avis de changement d'adresse avec les bons-cadeaux et les lettres de 
remerciement expédiées aprês chaque vague d'interviews; 

• 	envoi d'un bon-cadeau de 5 £ a toute personne retournant une carte de changement d'adresse entre 
deux vagues d'interviews; 

• 	tenue a jour de Ia liste d'adresses entre les vagues d'interviews; 

• 	maintien d'une liste de toutes les adresses occupées successivement par chaque meinbre de 
1 'échantillon; 

poursuite des orations de dépistage des répondants pendant et entre les vagues d'interviews, 
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Nous sommes partis du pnncipe que les répondants qui acceptent de poursuivre leur collaboration dans Le 
cadre de noire enquéte prennent un engagement qu'il convient de souligner, us méritent d'étre inforinds 
de I'usage que l'on fait des donndcs recucillics. Des répondants nous ont mdiqué qu'lls apprécient 
beaucoup de recevoir noire rapport annuel, que cc rapport leur donne le sentiment de contribuer a un 
projet utile et dejouer un role important dans Ia réalisation de l'enquête. En fait, beaucoup de répondants 
nous ont demandé de leur foumir des informations supplémentaires, demandes qui ont été traitées sur u.ne 
base individuelle. Le maintien des contacts grace a une correspondance postale entre les vagues de 
l'enquête procure aux répondants un sentiment d'appartenance et nous donne d'autre part l'occasion de 
tenir a jour nos listes d'adresses. Nous avons ainsi Ic loisir de verifier l'exactitude de nos listes d'adresses 
non pas uniquement pendant les interviews mais également au cours des mois qui s'écoulent entre chaque 
vague, cc qw augmente encore l'efficacité des operations de dépistage. Environ 500 cartes d'avis de 
changement d'adresse nous soft retournées chaque annde et le tiers environ des répondants nous 
retournent leur carte de confirmation d'adresse avant Ic debut de chaque vague annuelle d'interviews. 

4.2 	Dépistage des répondants déménagés 

En procédant a Ia misc a jour des adresses entre les vagues d'interviews, on maintient une proportion 
maximale de ménages dont l'adresse est exacte au debut de Ia vague. Burgess (1989) appelle cc procédé 
<<Forward tracing)). On a également recours a des méthodes retrospectives, pendant les périodes 
d'interviews, lorsque l'intervieweur appelle, découvre qu'une personne a deménagd et qu'iI cherche a 
découvrir sa nouvelle adresse. Chaque année, environ 10 % des membres de l'échantillon 
(1 000 personnes) démdnagent. Dans prês de Ia moitié de ces cas, nous recevons un avis quelconque du 
changement d'adresse soit grace a la carte d'avis de changement d'adresse, a Ia carte de confirmation ou a 
un contact téléphonique. Pour le reste des repondants, Ia recherche commence au moment oü 
l'intervieweur fait son premier appel et se Irouve incapable de retracer Ic répondant. Les enquêtes par 
panel présentent l'avantage particulier de donner aux intervieweurs I'occasion de mieux connaltre leurs 
répondants, de perfectionner leurs mCthodes de depistage et de se familiariser avec leur milieu d'étude, cc 
qui accroIt leurs chances de retracer leurs répondants sans avoir a recourir a l'aide du bureau. Pour les 
cas inévitables oü leurs recherches restent infructueuses, us doivent remplir un <avis de déménagement 
décrivant en detail les répondants dont on a perdu la trace. A chaque vague de l'enquête, les 
intervieweurs retournent au bureau de 200 a 250 de ces avis. Un des principaux moyens utilisés pour 
retracer ces personnes consiste a s'adresser aux personnes dont les noms ont été fourms par Ic répondant 
au cours des années précédentes. En effet, chaque année, on demande aux répondants d'indiquer Ic nom 
d'un correspondant qui risque d'être tenu au courant de leurs allées et venues. Cette méthode s'est avérée 
La plus efficace et Ia plus rentable pour retracer les répondants qui deménagent. Le répondant qui consent 
a nous fournir Ic nom d'une telle personne nous indique par ailleurs qu'il scm prêt a coopérer et a 
maintenir sa participation au cours des vagues futures d'interviews. Dc plus, au cours des années, nous 
parvenons a accumuler les noms de plusieurs correspondants, cc qui accroit d'autant nos chances de 
retracer les répondants qui démCnagent. Le processus de dépistage est long et exige du personnel une 
certaine dépense de temps et d'énergie. On évalue a environ 10 £ par ménage le temps du personnel et les 
autres ressources comme les frais télephoniques consacrés au dépistage des repondants déménagés. 
Toutefois, nous retraçons 50 % des ménages dont les intervieweurs ont perdu la trace, cc qui correspond a 
environ 125 ménages par vague. Dans Ic cas d'un panel longitudinal, cc nombre relativement restreint de 
ménages représente prés de 2,5 % des ménages de I'échantillon, cc qui rend l'opération critique pour Ic 
maintien des taux de contacts et Ia reduction des pertes cumulatives avec Ic temps. Lorsque Ic coüt de 
ccue operation est réparti sur J'ensemble des 5 500 ménages de l'échantillon, le coüt supplémentaire par 
ménage est inléneur 50 pences, soit une dépense qui en vaut largement La peine compte tenu du coüt 
d'ensemble relativement élevé de I'enquête. 
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Figure 1: Méthodes de dépistage de Ia BHPS 
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4.3 	Conversion des refus 

La minimisation du taux de refus est l'autre moyen important de maintenir des taux de réponse dlevés. 
Même si on attache un importance primordiale a l'apprentissage, par les intervieweurs, de Ia façon 
d'aborder les répondants, ii arrivera inévitablement que certains d'entre-eux refusent de participer. La 
mise en place d'un programme de conversion des refus est donc tin élément important de reduction des 
pertes possibles dues aux refus. L'expérience a démontré que beaucoup des refus sont particuliers a la 
vague, c'est-á-dire qu'un répondant peut refuser de participer a cause de circonstances de nature 
immediate qui pourraient ne plus se reproduire au cours des années suivantes. La deuxième catégone de 
refus est celle des répondants qui décident de se retirer pour de bon de l'enquête. La question la plus 
difficile a résoudre dans le cadre d'une enquéte par panel consiste a determiner le point a partir duquel Ia 
decision d'un répondant de se désister est irrevocable, c'est-à-dire le moment a partir duquel l'éthique 
professionnelle nous interdit de tenter une conversion. Dans beaucoup de cas, nous avons observe qu'il est 
possible de faciliter le déroulement ou l'organisation de l'interview afin d'encourager Ic répondant a 
revenir sur sa decision et a participer a nouveau. Ii s'agira dans certains cas simplement de parler au 
rdpondant, de 1w foumir des explications plus détaillées sur les buts de l'enquête et de 1w rappeler 
l'importance et Ic caractère irremplaçable de sa contribution. On peut en outre chercher a répondre aux 
besoins particuliers du répondant, Iorsque cela est possible. Par exemple, le répondant pourra demander 
qu'on l'appelle a tine date on a une heure du jour particuliêres et on cherchera clans Ia mesure du possible 
a I'accommoder. Depuis la deuxième vague de l'enquête, on a mis sur pied tin programme de conversion 
des refus qui fait maintenant partie intdgrante de nos méthodes de travail. Chaque cas de refus signalé par 
un mtervieweur est évalué comme suit: 
• 	evaluation des motifs du refus; 
• 	examen des antécddents du dossier et des contacts antérieurs avec le répondant; 
• 	decision de tenter ou non une conversion; 
• 	en cas de tentative de conversion, prise de contact par un intervieweur expdrimenté; 
• 	en cas d'accord, rdatiribution du dossier a tm intervieweur; 

• 	réattribution a un intervieweur principal ou au surveillant de zone; a moms que Ic 
repondant ne demande a voir un intervieweur particulier; 

• 	nouvelle prise de contact par l'intervieweur dans les sept jours qui suivent Ia 
rdattribution du dossier; 

• 	versement d'une prime a l'intervieweur pour toutes les interviews réussies par suite 
d'une conversion; 

• 	en cas de refus du répondant de recevoir un intervieweur, réalisation d'une courte entrevue 
téldphonique; 

• 	en cas de refus d'une entrevue téléphonique, nouvelle evaluation du dossier avant l'attribution a Ia 
vague suivante. 

L'interview teléphonique est us mécanisme qui a été mis en place a Ia vague 3 pour conserver des 
répondants qui auraient autrement eté irrémédiablement excius de I'échantillon. Cette méthode a porte 
fruits puisque 50 % des 252 répondants qui ont accepté de participer a tine interview téléphonique a la 
vague 3 ont accepté, a la vague 4, d'accorder une interview individuelle normale complete. On a recours 
au mécanisme de conversion des refus pour environ 300 ménages par vague. Darts presque 60 % des cas, 
on réussit a obtenir une interview individuelle complete ou tine interview téléphonique. Comme clans le 
cas des méthodes de dépistage, ce nombre relativement petit de ménages récupéres represente entre 2 Ct 
3 % des ménages de l'échantillon, soft une proportion sensible du total, vue sons l'angle des taux de 
réponses longitudinaux. 

Pour traiter les cas de refus de Ia façon la plus adequate, nous avons constaté qu'il était nécessaire de 
recueillir le plus d'informations possibles stir les motifs du refus et de tenir des dossiers des rapports 
entretenus avec les repondants ayant montré certaines réticences par le passé ou ayant presente d'autres 
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problèmes lors d'une vague antérieure de I'enquête. A toutes les vagues, on a demandd aux intervieweu.rs 
de noter les raisons invoquées par les répondants pour refuser de participer au moment de I'interview. A 
partir de Ia vague 3, ces donnécs ont éte classées au bureau. A Ia vague 3, on a enregistrd 719 refus de 
rdpondants qui <<n'étaient plus intéressds> (24 0%,  n= 173). Ces rdpondants appartenaient a des ménages 
on au moms une interview avait été réalisde par Ic passé et beaucoup d'entre eux avaient probablement Ic 
sentiment d'<avoir fait leur part>>. D'autres répondants ont attribué leur rcfus au fait qu'ils étaient 
occupés ou rarement a Ia maison (15 %, n=108) ou qu'ils dtaient trop malades ou trop âgés (15 0%, 

n=108). Dans 20 % des cas (n144) aucun motif n'a étd donnd. A Ia vague 4, le nombre de refus a chute 
du tiers environ, comparativement a la vague 3, pour atteindre un total de 475 ménages, une reduction 
partiellement due aux decisions prises entre les deux vagues sur Ia facon de traiter les refus. Lorsqu'un 
répondant refuse catdgoriquement de prendre part a l'enquête, son nom est retire de l'échantillon. Ainsi, 
chaque année, une certaine proportion de personnes résolument inintéressées a participer est retirde de 
l'échantillon, cc qui tend a accroitre avec le temps Ia proportion des personnes disposdes a collaborer. A 
la vague 4, Ia proportion des personnes qui ont refuse de participer parce qu'elles n'dtaient plus 
intéressdes>> dtait de 45 % (n=2 14), soit presque Ic double de la proportion enregistrde a Ia vague 3, même 
si en nombres absolus, le nombre des refus enregistrds a la vague 4 n'dtait que légèrement supérieur a 
celui enregistré a Ia vague 3. A Ia vague 4, les intervieweurs dtaient devenus plus habiles a découvrir les 
raisons des refus et le nombre des refus inexpliquds a été réduit des deux tiers ou presque. Au cours des 
seances de formation, on insiste auprCs des intervieweurs sur l'irnportance dc cette information pour 
I'amélioration des méthodes de conversion. Par ailleurs, Ia proportion des refus aunbuées a des raisons 
personnelles ou faxniliales (p. cx., trop occupé, rarement a la maison, trop malade ou trop âgé) est 
demeurde la méme a La vague 3 et a Ia vague 4. 

Par aileurs, ii pout We intdressant d'examiner si certains refus peuvent We plus facilement convertis en 
interviews que d'autres. Nous présentons au tableau 2 les pourcentages des mCnages de Ia vague 4 qui ont 
été convertis en fonction de Ia raison originale du refus et du revenu final du mCnage après la tentative de 
conversion. A La vague 4, 276 ménages ont fait l'objet d'une tentative de conversion. Pour 26 % de ces 
ménages, au moms une interview individuelle complete a Ctd réalisée. Une portion supplémentaire de 
31 % des ménages ont accordé au moms une interview téléphonique tandis que 43 % ont refuse a 
nouveau. On risque davantage, dans l'ensemble, d'obtenir une interview téléphonique qu'une interview 
complete chez les ménages faisant l'objet d'une effort de conversion. Toutefois, cc choix depend du type 
de motifs invoqués pour justifier le refus. La probabilité d'obtemr une interview tClCphonique est plus 
élevée lorsque la raison du refus est lide au déroulement de l'enquête plutôt qu'à tine raison personnelle ou 
faniiliale. Dana 69 % des cas oü on a consenti a une interview téléphonique, Ic rCpondant avait soulevd 
des objections concernant Ic processus de l'enquête lui-meme ou avait déclaré ne plus être intéressé. Par 
contre, Ia probabilitd d'obtenir une entrevue complete est plus élevée si Ia raison originale du reflis est We 
a des problèmes personnels ou familiaux. Parmi les répondants qui ont finalement accepté d'accorder une 
interview, 37 % avalent attribud leur refus original a des raisons personnelles, comparativement a 22 % 
des répondants qui ont finalement accordé une interview téléphonique. En outre, les répondants dont Ic 
refus était motive par des problèmes lies a l'enquête plutôt que par des problCmes personnels seront 
davantage portés a refuser une seconde fois. Dana le cas des refus lies a l'enquête elle-méme, il importe 
an plus haut point de prendre les mesures voulues pour éviter, par exemple, des problèmes d'horaires ou 
de confidentialité. Pour éviter que les membres du panel ne se désintCressent de I'enquëte, II convient 
également de leur rappeler l'importance des questions étudiées et I'incidence qu'clles peuvent avoir sur 
leur propre vie, afin d'entretenir leur intCrét. 11 importe en outre d'apporter us soin particulier a Ia prise 
en compte des besoins et de Ia situation particulière des répondants lorsqu'on prend contact avec eux afin 
d'éviter les ddsistements dus a un simple manque de souplesse dans Ics méthodes utilisées et 
I'organisation du travail sur le terrain. 

111 



Tableau 2: 	Issue de Ia conversion en fonction du type de motif du refus - vague 4, BLIPS 
Issue de Ia conversion 

mt. complete mt. tél. Second refus 
Motif premier refus % % % 
Motifs lies a l'enquête 43,7 (31) 69,4 (59) 51,7 (62) 
Motifs personnels on familiaux 36,6 (26) 22,4 (19) 38,3 (46) 
Autres/Refus non motive 19,7 (14) 8,2( 7) 10,0 (12) 
Total 25,7(71) 30,8(85) 43,5(120) 
Seuil de sir. 	<0,01 

5. STABILITE DES IITERWEWEURS 

La stabilitd des intervieweurs est un des principes que nous nous efforcons d'appliquer dans i'organisation 
du travail d'enquête de Ia BHPS. Des indices de nature anecdotique nous portent a croire que les 
répondants autant que leurs intervieweurs apprdcient cette stabilité. Les rdpondants sont ainsi en mesure 
d'apprendre a connaitre leur mtervieweur, et de bâtir avec lui des liens de confiance mutuclie. 
L'intervieweur est pour sa part mieux en mesure de maintenir Ic contact avec des gens et des faniillcs 
auxqueis ii voue un intdrêt reel. Ii est possible d'exaininer l'effet de la stabilité de i'intervieweur sur La 
volonté des répondants a coopdrer tout au long de l'enquête par panel. Depuis Ic debut de L'enquête, 97 % 
des rdpondants ont conserve le même intervieweur pendant au moms 2 des 4premières vagues. Parmi les 
rdpondants qui ont conserve la méme adresse pendant toute Ia durde du panel, 46 % ont conserve le meme 
intervieweur pendant les quatre vagues et 18 % ont conserve le même pour trois des quatre vagues. Nous 
indiquons an tableau 3 Ia proportion du nombre total des répondants de Ia vague I qui ont accordé une 
interview individuelle complete a chacune des vagues, scIon qu'ils ont on non ddmdnagé entre deux 
vagues ci scion qu'ils ont on non conserve Ic même intervieweur. Un déménagement signiuiera dans 
beaucoup de cas un changement d'intervieweur a la vague suivante, en particulier lorsque le répondant 
déménage hors de sa iocalité d'origine. Ce changement d'intervieweur est un des facteurs qui pourraient 
inciter les gens a se désister. Toutefois, les données du tableau indiquent que l'effet ndgatif Ic plus evident 
d'un changement d'intervieweur s'observe parmi Ia population des répondants sddentaires. Les taux de 
réponse des répondants sédentaires qui conservent Ic méme intervieweur vague après vague sont toujours 
plus élevés que lorsqu'on a change l'intervieweur. Pour les répondants qui ont déménagd, le changement 
d'intervieweur n'a pas cet effet. 11 est possible que les rdpondants qui ddmdnagent s'attendent d'une 
certaine facon a devoir changer d'intervieweur. Par contre, les répondants s&lentaires s'attendent peut-
être pour leur part a pouvoir garder le meme intervieweur année aprés annéc. 

Tableau 3: 	Proportions des répondants de Ia vague I ayant accordé une interview individuelle 
complete scion qu'iis ont ou non déménagé et qu'iis ont ou non conserve Ic même intervieweur - 
BHPS, 1992 - 1994 (tons les répondants eligibles localisés) 

Choix de i'intervieweur par rapport i Ia vague précédente 
Le même DilTérent Total 

Vague 112 	Sédentaire 97,0(4784) 96,5(3040) 96,8(7824) 
Demenage 96,6( 	313) 98,2( 	431) 97,5( 	744) 

Vague 213 	Sédentaire 92,7 (5 360) 90,6 (1 737) 92,2(7097) 
Déménagé 95,1( 	386) 93,9( 	355) 94,5( 	741) 

Vague 314 	Sédentaire 95,9 (5 616) 84,9 (1184) 93,8(6800) 
Déménagé 96,6( 	453) 97,6( 	324) 97,0( 	777) 
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Tableau 4: 	Regression logistique de Ia probabilité pour un répondant de Ia vague 1 
d'appartenir a un ménage non-répondant a Ia vague 4 (Ia catégorie entre parentheses est Ia 
categoric de référence) 

B Seuil de sign. Probabilité d'appartenlr 
I Un ménage non- 
répondant I Is vague 4 

Variables de cooperation 
Cooperation partielle 	 0,3177 0,0000" 1,3739 
du menage a Ia V 1 
(Cooration complete a in V 1) 

Plus d'un intervieweur 	 0,4630 0,0000" 1,5889 
(Méme intervieweur a toutes les vagues) 

Observations de I'inlervieweur 
Répondant passable a mauvais ala v 10,2234 0,0013' 1,2504 

(Répondant bon a trés ben ala v 1) 
Pas de correspondant a Ia V 1 	0,1750 0,0022' 1,1913 

(Nom d'un cori-espondant a la V 1) 
Problémes de sante ou 	 0,1620 0,0266 1,1759 

de langue a Ia V 1 
(Pas de probléme a Ia V 1) 

Conditions dImographiques d socio-economiques 
Propnétaire du logement 	 -0,4306 0,0000" 0,6501 

(Locataire du logement) 
Revenu mensuel du manage 	-9,OE-05 0,0217 0,9999 
• 	Scuil design. <0,01 
'SeuiI de sign. <0,001 

n'=7 123 répondants de Ia vague I eligibles a toutes les vagues, sans information manquantelpopulation sédentaire 
Variables non significatives incorporécs dans le modele : presence on absence d'cnfants dépendants dana Ic ménage; degré de scolarité Ic 
plus ClevC, situation par rapport au marché du travail I Ia vague 1 et absence on presence d'un membre du menage dana i'experience I 
échantillons superposes de Ia vague 2. 

Outre l'effet de Ia stabilitd de l'intervieweur observe d'unc vague a l'autre, nous pouvons également 
calculer Ia probabilité pour un rdpondant de La vague 1 de faire partie d'un mdnage non-rdpondant a Ia 
vague 4, en fonction d'un certain nombre de variables des, y compris Ia stabilitd de l'intcrvieweur an 
cours de Ia durée de vie du panel. Dans le modêle ddcnt au tableau 4, nous avons inclus certaines 
caractdristiques démographiques et socio-dconomiques de base des rdpondants ainsi que des informations 
transmises par I'intervieweur sur les reactions du rdpondant pendant l'interview. On demande aux 
intervieweurs de noter, aprCs chaque interview individuelie, le degrd de cooperation du rdpondant et 
l'existence de problèmes de sante qui pou.rraient influer stir l'interview, et d'indiquer si Ic répondant était 
dispose a fourrnr le nom d'un correspondant qui serait tenu au courant de ses alldes et venues an cas oü ii 
ddmdnagerait entre deux vagues. 

On peut observer dans cc modéle que le recours a plus d'un intervieweur au cow-s des quatre années de 
I'enquête est un pr&licteur signhuicatif du passage du répondant dans un mdnage non-répondant a la 
vague 4. Les rdpondants qui changent d'intervieweur au cow-s de la durde de l'enquéte par panel ont 
58 % plus de chances que ceux qui conservent le méme intervieweur de se trouver dans un ménage non-
répondant a Ia vague 4, résultat qui permet de confirmer l'utilité de conserver le même intervieweur aux 
fins du maintien des taux de rdponse longitudinau.x. Les observations de l'intervieweur a Ia vague 1 nous 
aident dgalement a prévoir Ia non-réponse a Ia vague 4. Les rdpondants qui sont classes <<passabies a 
mauvais> a Ia vague 1, ceux qui refusent de fournir le nom d'un correspondant aux fins d'un éventuel 
dépistage et ceux qui eprouvent des problèmes de sante ou d'autres problèmes nuisant a I'entrevue ont 
tous une probabilitd plus dlevée de se trouver dans un mdnage non-rdpondant a Ia vague 4. Ces rdsultais 
confirment l'importance de transmettre les informations recueillies sur les répondants aux intervieweurs 
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de Ia vague suivante de maniêre a ce qu'ils puissent adapter leur comportement et accroItre leurs chances 
de maintenir le contact. En outre, La cooperation dont fera preuve Ic répondant dépencira nettement de 
l'attitude des autres membres du ménage face a l'enquête. Dans les cas øü un des membres du ménage a 
refuse de collaborer ou n'a Pu être contacté a Ia vague 1, les répondants risquaient davantage d'appartenir 
a un ménage non-répondant a Ia vague 4. En ce qui a trait a Ia formation des intervieweurs, II convient 
d'insister stir l'importance de chercher a obtenir Ia collaboration de tous les membres du ménage. Ces 
efforts peuvent avoir une incidence stir les résultats de La conversion des refus. 

6. CONCLUSION 

Le maintien de taux de réponse élevés dans le contexte d'une enquête Jongitudinale par panel nécessite Ia 
misc en place d'un ensemble passablement complexe de procedures et de systèmes d'enquétes dont 
quelques-uns seulement ont été abordés darts le present article. Certaines des procedures sont liées au 
travail sirs le terrain et mises en application directement par les intervieweurs, tandis que d'autres, comme 
Ic maintien du panel, les méthodes de dépistage et de conversion des refus utilisées dans le cadre de la 
BHPS relévent plutôt du bureau. L'expérience de la BHPS permet jusqu'à maintenant de démontrer 
clairement que les efforts supplémentaires consacrés au maintien du contact avec les membres du panel, 
au processus de conversion des refus et a Ia misc en place de mCthodes de travail sur le terrain axées sur Ia 
satisfaction des besoins du panel sontjustifiés. La combinaison de toutes ces méthodes a eu une incidence 
globule significative stir La minimisation de l'attrition Ct sur le mainhien des taux de réponse a un niveau 
qui a permis d'assurer Ia viabilité de l'échantillon et Ia collecte de données de haute qualité nécessaires a 
une analyse de fond. 

Nous remercions le Economic and Social Research Council (Royaume- Uni) ella University of Essex pour 
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RÉSUMÉ 

La rechcrche cognitive a joué Un grand role dana Ic supplement de Ia Current Population Survey sur Ia race et 
Iethnicité de mai 1995. Lea interviews de recherehe qui ant servi I tester Its versions successives du questionnaire 
cot permis de réduire It taux d'ezeur de lenqu&c par 1identification et Ia rectification des pronilmes soulevés par 
Ic questionnaire. Par ailleurs, It fait de contrOler Its enquêtes durant Ia semaine de collecte des donnCes de mai 
1995 Ct l'anaiyse des rèponses aux questions ouvertes sur Ic groupe multiracial et I'asccndance ou lorigine 
cthniquc cot permis d'interpréter quelques constatalions ambigues rIsultant de I'analyse statistique des donodes du 
supplement. Selon Ia dIfmition du tenne e multiracial > utilisle dana Ia recherche, on eat ainsi parvenu I distingucr 
lea répondants emultiraciaux vIiitables et emultiraciaux indItcrminés (faussement positifs)s. La groupe It plus 
ünpertant de répondants multiraciaux indéterminés se compose de perscnnes qui signalent deux ethnicités an plus, 
p. ex. Ecossais Ct Italien. Las résultats de Ia recherche cognitive rCvClent qu'iI sera diflicile d'élimincr lea erreurs 
non dues I l'echantillonnage dana Its enquêtes sur Ia race et lethnicité tent que Its concepteurs Ct Its répondants ne 
s'en*cndrcnt pea sur Ic seas donné aux expressions comme a race a et a ethnicité/ongine ethniquea. 

MOTS CLES: Erreurs de mesure; recherche cognitive; termea raciaux. 

1. INTRODUCTION 

Lessler et Sirken divisent les erreurs non dues a l'échantillonnage en plusieurs groupes erreurs associées 
a la base de sondage, erreurs aitribuables aux donndes manquantes sur certains éldments de l'ëchantillon 
ci erreurs de mesure, ou (< d'observation >> comrne on dit parfois, relevées lorsque les mesures obtenues ne 
rendent pas la valeur veritable des variables représentées. Parmi Ics errcurs de incsurc, on trouve celles 
resultant de facteurs associés au questionnaire, a Ia rnanière dont les donndes sont recueiliies, a 
l'intervieweur et au rdpondant (Lessler et Sirken, 1985). 

La recherche cognitive entreprise par Ic Bureau of the Census consécutivement aux recensernents 
décennaux de 1980 et de 1990 avait fait ressortir l'origine des erreurs de mesure dans les dewc enquêtes 
(Martin et coIl., 1990; Elias-Olivares et Farr, 1991; Kissain et coIl., 1993). Dans les annees 90, Ic Bureau 
of Labor Statistics et le Bureau of the Census ont commence a recourir a Ia recherche cognitive dans 
I'espoir de rdduire les erreurs non dues a I'échantillonnage, notamment les erreurs de mesure, clans les 
enquétes démographiques (McKay et de Ia Puente, 1996; Bates ci coIl., 1994). 

Contexte 
Les normes fddérales stir la classification raciale ci ethnique établies en 1977 par 1'Office of Management 
and Budget (0MB) établissent les categories qui suivent: (race) blanc, noir, amërindien ou autochtone de 
l'Alaska; asiatique ott natifdu Pacifique; (ethnicité) origine hispanique et origine non hispanique. Depuis 
l'adoption de ces normes, les citoyens qui fournissent des renseignements stir eux-mêmes et les 
utilisateurs des statistiques fdddrales ont signalé que les categories en question avaient perdu de leur utilité 

'Ruth B. McKay, Bureau of Labor Statistics, 2 Massachussetis Ave., N.E., Washington, DC 20212, E.-U. 
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face a Ia plus grande diversité de La population. En 1994, I'OMB a organisé un atelier de deux jours a [a 
National Academy of Sciences afin de verifier l'utilité des normes raciales ct ethniques. 

Selon les chiffres du recensement des Etats-Unis, le nombre d'enfants multiraciaux est passé de 460 302 a 
1937 496 entre 1970 et 1990 aux Etats-Unis (Bennett, McKenney et Harrison, 1995). D'autre part, des 
recherches du Bureau of the Census indiquent qu'en apportant deux changements mix categories de race 
déclarées, on pourrait diminuer le sous-dénombrement des personnes hispaniques lors du recensement 
décennal. En ajoutant [a catégorie < hispanique.> et en renversant i'ordre dans lequel on s'enquiert de Ia 
race, puis de l'ethnicité du répondant, on réduirait sensiblement le nombre de personnes d'origine 
hispanique qui se ciassent dans La catégorie << autre >> quand on leui pose Ia question initiale sur Ia race, si 
bien qu'on pourrait sauter Ia question sur I'ascendance hispanique au recensement décennal (Bates, et 
coil., 1993). Le muiticulturalisme grandissant de la population soulève aussi de nouvelles preoccupations 
au sujet de l'interprétation des expressions: race, ethnicité, ascendance et origine nationale, surtout chez 
les personnes d'originc hispanique (Elias-Olivares et Farr, 1991; Kissam, Herrera et Nakamoto, 1993). 

L'atelier de i'OMB de 1994 a débouché sur Ia constitution d'un comité consultatif interagence 
représentant plus de 30 organismes fédéraux, a qui on a conflé Ia tache de revoir les normes ethniques et 
raciales. Un groupe de travail a été mis sur pied pour évaluer de nouvelles categories raciales et 
ethniques, ainsi que pour examiner les effets éventuels de tels changements sur les statistiques fédérales. 
La population a participé a l'exercice par le bials d'audiences publiques qui se sont déroulées dans les 
principales regions des Etats-Unis en jwllet 1994. La premier projet de recherche a été soumis vers Ia fin 
du mêmc mois. Ii s'agissait d'un supplement a la Current Population Survey (CPS) devant permettre Ia 
collecte de renseignements sur plusieurs grandes questions a I 'étude. 

LE SUPPLEMENT DE LA CPS StiR LA RACE ET L'ETHNICITE 
La CPS, une enquéte mensuelle (du Bureau of Labor Statistics et du Bureau ,of the Census) sur 
60 000 ménages représentant Ia population civile non institutionnalisée des Etats-Unis, recueille 
couranunent des renseignements sur Ia race et l'ascendance des membres du ménage, Ic premier mois de 
i'interview. En testant de nouvelles questions sur Ia race et l'ethnicité sur Ia même population, on 
pourrait comparer Ia facon dont les répondants s'identificnt a un groupe scion Ic libellé actuel et scion sa 
version remanléc. Ainsi, l'addition d'une categoric x multiraciale>> permeitrait de mesurer Ic 
déplacement éventuel par rapport aux groupes existants, p. cx., noir, amérindien vers << multiracial >>. 

Panni les sujets de recherche envisages dans Ic cadre du supplement de Ia CPS, on retrouve les suivants: 
(1) incidence de l'inclusion d'une categoric multiraciale a Ia liste des groupes raciaux; (2) effet de 
I'addition du terme < hispanique > a Ia liste de races; (3) incidence de Ia question sur l'origine hispanique 
quand dIe précéde [a question sur la race; (4) questions devant étab[ir l'acceptabilité d'autres termes, 
p. cx. afro-américain pour noir, latin pour hispanique; (5) questions d'ordre conceptuel destinées a nous 
en apprendre davantage sur les critères dont les répondants Sc servent pour se répertorier et classer les 
autres dans tel ou tel groupe racial, ethnique ou ancestral. 

Le questionnaire du supplement a été rédigé par le groupe de travail a partir des commentaires de 
spécialistes en conception de questionnaires et d'experts des domaines spécialisés. La second groupe se 
composat d'universitaires considérés comme des autorités sur les principaux groupes raciaux Ct ethniques 
des Etats-Unis. 

La supplement a été structure en quatre panels ou versions: 
Panel 1: Questions distinctes pour La race et l'origine hispaiuque; pas de categoric multiraciale. 
Panel II: Questions distinctes pour La race et l'origine hispanique; categoric multiraciale. 
Panel Ill: Question combinée pour La race et l'origine hispanique; pas de categoric multiraciale. 
Panel IV: Question combinée pour La race et l'origine hispanique; categoric multiraciale. 
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En dehors des differences relatives aux questions initiales stir la race et l'origine hispanique, les questions 
sur les autres aspects lies a Ia race et a l'origine ethnique, comme l'ascendance et les termes a connotation 
raciale préférés, seraient identiques pour les quatre panels. La derrnère partie du supplement comprenait 
aussi les mémes questions de nature conceptuelle. 

2. METHODOLOGIE 

La recherche a été effectuée par une équipe multiraciale et multi-ethnique tiréc de divers organismes 
gouvernementaux et universités (1). Le plan experimental prévoyait le couplage de Ia race et de 1 'origine 
hispanique entre le repondant et le chercheur. Ce plan a pu être respecté pour tons les groupes sauf celul 
des aniénndiens, qui ont été interrogés par un chercheur américain d'origine asiatique. L'équipe était 
Cgalement multidisciplinaire puisqu'on y retrouvait des anthropologues, des psychologues et des 
sociologues. La recherche s'est poursuivie de novembre 1994 a avril 1996. 

2.1. Elaboration du questionnaire 
La protocole de recherche destine a permettre l'évaluation du supplement prévoyait une interview 
personnelle, de vive voix, durant laquelle l'intéressé repondrait a toutes les questions des quatre panels a 
l'essai. Cela fait, le répondant devait paraphraser chaque question, c'est-à-dire expliquer en ses propres 
termes a l'intervieweur ce qu'elle signiflait. Dans le cas des questions intégrant des termes d'un intérêt 
particulier pour Ia recherche (p. cx. race, ethnicité, latin), le répondant était aussi pnC de définir les 
termes utiuisds. 

Le materiel dont on s'est servi pour la recherche cognitive, y compns les quatre panels du supplement a 
tester et les protocoles des interviews de recherche, a die traduit en espagnol de manière a pouvoir dire 
utilisé avec les rCpondants hispaniques. Pour la traduction, on a recount aux services de traducteurs 
mexicains, portoricains et cubains. Las divergences entre les trois traductions ont été réconciliées lors 
d'une conference a laqueuie ont participd les trois traducteurs. 

La plan experimental supposait le testage du supplement auprès des membres des groupes suivants: 
blanc; noir; amdrindien et autochtone de l'Alaska, hispanique; asiatique ou natif des lies de Pacifique; 
multiracial. Las rCpondants ont die recrutés par le truchement des centres communautaires desservant les 
groupes ethniques et raciaux sur lesqueis portait la recherche. Les interviews cognitives se sont déroulées 
en trois phases. 

Phase un 
Vers Ic milieu de novembre 1994, on a entrepris vingt interviews cognitives avec des rCpondants de Ia 
region métropolitaine de Washington. La nombre d'interviews a permis de mettre les quatre panels du 
supplement a l'essai pour tous les groupes raciaux et ethniques sauf ccliii des Amérindiens et des 
Autochtones de i'Alaska, qui faisaient partie de la phase deux. Las interviews de Ia phase un ont fait 
ressortir rnaintes diflicultés au niveau des quatre panels, notamment: 1) des questions vagues ou 
imprécises; 2) des questions de nature delicate; 3) des questions abstraites; 4) des problèmes de 
vocabulaire; 5) des effets d'ordre et 6) des redondances. Nous examinerons quelques-unes de ces 
difficultés dans cc qui suit. 

Questions vagues ou imprécises 

Q.4a : Vous avez choisi [race] dans Ia liste que je vous ai lue. Existe-t-il un autre groupe, plus précis, 
auquel vous vous associez? 

Dans l'affirmative 
Q. 4b Comment s'appelle ce groupe? 

121 



La question ne précisait pas qu'on s'intéressait a un groupe ethnique en particulier. Les réponses oft 
donc vane de < chrétien >>, a << adolescent recalcitrant , en passant par < franc-macon >> et < musulman >>. 

Q. 8a: Plus tot, je vous ai Eu une liste de groupes comprenant les categories suivantes: blanc; noir,  
Amérindien, Esquimau ou Aldoute; asiatique ou natif des lies du Pacifique; et autre. Auriez-vous 
préféré trouver La catdgorie multiracial >. dans cette liste? 

Les répondants ont eu tendance a interpreter cette question comme une question gendrale et a donner une 
réponse <<politiquement correcte>> du genre bien sür, ii faudrait l'ajouter a Ia liste >>. Les répondants 
n'ont pas compris qu'on leur demandait s'ils auraient aimd signaler leur appartenance au groupe 
< multiracial >>. 

estions abstraites 

Q. 5 : D'aprês vous, queue est La caractdristique Ia plus importante qui définit une race? 
Q. 6 : Existe-t-il scion vous une distinction entre les termes race, cthnicité et ascendance? 

La majorité des répondants ont jugé les questions conceptuelles trop ardues, y compns ceux qui avaient 
poursuivi en partie des etudes colldgiales. Les répondants estiment que les questions sont trop abstraites et 
dtaient persuades qu'elles avaient pour but de mettre leur intelligence a l'dpreuve. Piusieurs les ont 
trouvées particuliêrement difficiles, car elles ne comportaient aucun <<indice>> ni liste d'éléments parmi 
lesquels choisir tine rdponse. 

Problémes de vocabulaire Trés peu de répondants connaissaient le sens du mot (<ethnicitd )>. Plusieurs 
ont ct-u que La question pot-tan sur i'éthique de diviser La population en races. Une femme était persuadéc 
que le tenne caractéristique>> avait trait a son caractère. 

Effets d'ordre Dans les panels un et deux, on demandait au répondant s'il aurait préféré avoir Ia categoric 
((multiracial >>, aprês l'avoir interrogd sur son ascendance ou son origine ethnique. 

Q. 5: Queue est votre ascendance ou origine ethnique? 
Q. 8 a : Plus tOt, je vous ai in une liste comprenant les categories suivantes: blanc; noir; Amérindien, 

Esquiniau ou Aléoute; asiatique ou natif des lies du Pacifique; et autre. Auriez-vous préférd trouver Ia 
catégorie multiracial >> dans cette lisle? 

Les rdpondants qui avaient signalé un aieui de race difference a La question sur l'ascendance ont demandé 
s'ils devalent declarer avoir une origine multiraciale, étant donnd leur réponse a Ia question sur 
l'ascendance. Cette reaction n'a pas été notée avec les panels 3 et 4 oü La question sur I 'ascendance 
suivait celie stir La catégorie << multiracial >>. 

Redondance/Sensibilité Les expressions du genre <race >>, <<etimicité >>, <ascendance>> et <<ongine 
nationaie> appartiennent au même champ sdmantique pour Ia majoritd des répondants. Le fail d'être 
interrogC a plusieurs reprises stir cc qu'ils considèrent étre un concept identique a incite les répondants a 
juger bon nombre de questions redondantes. A l'extrême, certains répondants ont cm qu'on leur posait 
les mêmes questions différemment pour ies amener a dévoiler des attitudes racistes cachées. 

Phase deux 
Consdcutivement a Ia phase un, on a apporté d'importantes modifications au questionnaire du supplement 
en vue d'aplanir ies diflicultds relevées lors de Ia recherche cognitive. La phase deux du projet devait 
servir a tester Ic nouvel instrument et comprenait 54 interviews cognitives. La nombre plus élevé de 
rdpondants de chaque race et groupe ethnique a permis i'inclusion de personnes d'une scoiaritd inférieure 
au cours secondaire et de personnes cumulant tine année ou plus d'études collégiales. Les interviews de la 
phase deux se sont ddroulées aux endroits suivants et portaient sur les groupes raciaux et ethniques que 
voici: Albuquerque (Amérindiens); Chicago (noirs); Houston (hispaniques, biancs); Nouvelle-Orléans 
(crdoles); New York (hispaniques, blancs); regions rurales de Californie (hispaniques); regions rurales du 
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Mississippi (noirs); regions rurales de Virginie de 1'Ouest (blancs); San Francisco (asiatiques et natifs des 
lies du Pacifique, hispaniques, multiraciaux). 

Les interviews cognitives de Ia phase deux ont révdlé que hon nombre de problémes cernés a la phase 
anténeure avaient été réglés. La version remaniée de La question 8a montre comment la revision a 
contribué a contourner La difficulté. 

Q. 8a Pius tot, je vous ai in une liste comprenant les groupes suivants. L'addition d'une catégorie 
multiraciale a cette iiste vous aurait-elle mieux décrit (ou décrit La personne que vous 
représentez)? 

La nouveile question demandait au répondant s'il aurait préféré se classer ou classer Ia personne qu'il 
représente dans ia categorie multiraciale. On a ainsi mis fin aux réponses aflirmatives donndes pour des 
raisons de <(rectitude politique>> ou des motifs non pertinents. D'autres questions, révisdes dies aussi, 
ont toutefois continue a soulever des problèmes. 

Q 2 : Les gens associent parfois les coutuines, Ia langue, l'aspect physique ouje pays de naissance a 
ia race. Quel facteurjugez- .ps Ic pius important en ce qui concerne ia race d'une personne? 

Q 4 : Enfin, quei éiément le plus important vous vient a l'esprit quand vous pensez A l'asccndance 
d'une personne? 

Même si les nouvelles questions conceptuelles lui fournissaient des points de repère, Ic répondant les a 
trouvées trop abstraites. Ainsi, Ia question 2 a donné lieu A des réponses du genre: <des gens doivent 
apprendre a s'entendre>> ou << Ia race n'a pas d'importance >). A La question 4, on a répondu: <des gens 
devraient connaItre leurs antécédents médicaux >> ou <i1 est important de savoir si ses aleux ont été 
sauvés )). 

Des interviews de La phase deux, it est principalement ressorti que certaines questions restaient confuses 
ou redondantes pour les répondants, et que ie supplement continuait a engendrer une reaction affective 
negative. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait mélange des questions autodescriptives, p. cx. 
<<Queue est votre race? >>, et des questions de prdférence, p. cx. <<Quel terme prëférez-vous utiliser pour Ic 
groupe racial? >>, et que cela engendrait une impression de redondance. 

Phase trois 
On a retravaillé Ic questionnaire d'aprês les constatations de la phase deux. Le spécialiste en 
anthropologie cognitive de I'équipe a suggéré qu'on rende les questions conceptueiies moms abstraites par 
le truchement d'exemples. Le questionnaire a donc été restructure pour regrouper les questions de chaque 
panel en trois parties distinctes: 1) questions d'auto-idcntification; 2) questions sur les préférences; 
3) questions conceptuelles 

La nouvelle version du questionnaire a Cte testée sur de petits groupes de bLancs dans Les regions rurales et 
de personnes hisparnques dans les regions suburbaines. Les répondants des deux groupes ont éprouvé 
beaucoup moms de difficultés avec la nouveiie version. Ainsi, aucun blanc n'a émis le soupçon qu'on 
s'efforcait de le leurrer en posant les mêmes questions différemment, comme c'était arrivé antérieurement. 
D'autres problémes persistaient toutefois. 

Q 2. Les gens associent parfois les coutumes, la iangue, L'aspect physique, Ic pays de naissance ou 
autre chose a telle ou teiie race. D'aprOs yous, quel est l'aspect Ic plus important dont it faut 
tenir compte pour determiner La race de queiqu'un? 

Même si on leur demandait d'appliquer Ic concept de race a une situation particuliOre, p. cx. 
caractéristiques ou traits de caractêre servant a ranger tine personne dans tin groupe ethnique quelconque, 
les répondants ont continue d'éprouver de grandes difficultés avec Les questions conceptuelles, même ceux 
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détenant tin diplôme d'études collégiales. Après les interviews de La phase 3, on a donc décidé de 
supprimer les questions conceptuelles du supplement. 

Problèmes non résolus identifies lors des interviews cognitives 
Les interviews cognitives ont fait ressortir d'autres problèmes difficiles a résoudre, notanunent le sens que 
les répondants donnent au terme <<multiracial >>. Bien que ces dermers aient tous défim Ic terme par 
<<plusieurs races>> ou quelque chose d'approchant a l'interview, us appliquent difficilement cc terme a 
eux-mémes. 

Les répondants multiraciaux retenus pour les interviews cognitives avaient des parents de races 
différentes. Deux répondants identifies comme <<multiraciaux>> ne se percevaient toutefois pas comme 
tels. Ainsi, tin jeune homine øé de parents hispanique et noir s'est répertorié parmi les << noirs >>. Quand 
on lvi a demandé pourquoi, ii a déclaré avoir choisi cette categoric parce qu'on le considérait comme un 
<<noir>> clans sa comniunauté. Un autre, né de parents amérindien et hispanique, s'est spontanément 
range parmi les Amérindiens. Ii a subséqueminent expliqué qu'il entretenait de piètres relations avec son 
pére et souhaitait qu'on l'associe au même groupe que sa mere. Les personnes que les observateurs 
classent dans Ic groupe multiracial>> ne se voient donc pas nécessairement elles-mêmes clans cc groupe. 

Les interviews cognitives ont aussi fait ressortir Ia situation inverse: les personnes que les observateurs 
avaient classé clans tin groupe ethnique précis soutenaient appartenir au groupe < multiracial >.. Une 
femme blanche d'une banlieue de Washington, qui détenait un diplôme d'études collégiales, a choisi cette 
categoric en répondant a Ia question sur la race. Elle a ensuite déclaré qu'elle l'avait fait parce qu'elle 
était mi-irlandaise, mi-italienne. 

Dc cette deriuère et des explications fournies par les répondants quand on les a priés de déflmr les 
expressions race >>, <<ethnicité/groupe ethnique>> et <<ascendance ou origine nationale >>, on a conclu 
que ces concepts se recoupent pour certains non hispaniques et hispaniques. La similitude relative des 
concepts apparait également dans les réponses aux questions moms abstraites oü le répondant devait 
indiquer son ascendance ou origine ethnique. Dans quelques cas, on a obtenu Ia méme réponse, 
c'est-à-dire <<blanc >>, aux questions stir La race et stir l'ascendance ou l'origine ethnique. Certains 
groupes, implantés aux Etats-Unis depuis plusieurs generations, dont La population blanche des regions 
rurales de Virgime de l'Ouest, ne sont pas parvenus a indiquer tine ascendance ou une origine nationale, 
même si quelques personnes se sont souvenues avoir un ancêtre amérindien. (Tous les répondants de cette 
communauté qui ont passé l'interview avaient des prénoms britanniques.) 

2.3. Déroulement de I 'enuête 
Une fois l'élaboration du questionnaire tenninée, on a entrepris d'autres recherches cogmtives en vue de 
faciliter l'interprétation des résul.tats. Lors de Ia semaine de collecte des données de Ia CPS (du 14 niai au 
20 mai), des spécialistes en recherche cognitive ont suivi les interviews téléphoniques assistées par 
ordinateur (ITAO) aux installations de Hagerstown et de Tucson pendant un jour, puis organisé des 
groupes de réflexion aux deux endrouts Ic lendemain aim d'en apprendre davantage stir l'expérience des 
intervieweurs. La même semaine, les chercheurs ont accompagnC ks intervieweurs de Ia cs a Tucson et 
a Miami pour voir comment l'interview se déroulait sur le terrain. On a enregistré 400 ITAO, soit 200 a 
chaque installation, en prevision d'un codage subsequent du comportement. Les constatations issues de 
ces travaux ont servi a interpreter les résultats de l'analyse statistique des données recueillies lors du 
supplement de Ia CPS. 

Contrôle des ITAO 
Le contrôle a révélé que l'identi.flcation au gioupe multiracial peut varier dans 1 'une ou 1 'autre direction 
avec les generations. Une jeune femnie du panel 2, par exemple, a range sa mere dana le groupe 
multiracial (noir, amérindien, hispanique), son pêre parmi les < noirs>> et se disait elle-méme <<noire >>. 
Unc mere qul avait indiqué étre de race noire, par contre, et d'ascendance ainérindienne, a classé sa fille 
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dans le groupe <<multiracial > (noire et amérindienne). Les intervieweurs ont parfois dii expliquer La 
question stir l'ascendance ou l'origine nationale. 

Observation des interviews stir place assistées par ordinateur (IPAO) 
Les spécialistes en recherche cognitive ont observe les interviews de Ia CPS qui se sont deroulees a Miami 
et a Tucson, en mai, afin d'en apprendre davantage sur Ia declaration concernant l'appartenance a la race 
<<hispanique>> et au groupe << multiracial >>. Ces observations ont fait ressortir des problèmes au sujet de 
l'interprétation des concepts et de Ia terminologie appliquée a ces categories. Voici un resume de 
quelques-unes de ces observations. 

A Miami, un Mexicain-Américain a choisi <<blanc>> dans [a liste des groupes etimiques du panel 1 et 
répondu par ['affirmative a la question stir l'utilitd d'un groupe multiracial en déclarant <Mexicain-
Américain>> quand on liii a demandé quels autres groupes devraient s'ajouter a <<blanc >>. Dans un autre 
ménage du panel 1, une fenune blanche non hispanique maride a tin Mexicain-Américain a déclaré que sa 
flue Ctait d'origine hispanique, appartenait au groupe multiracial (question stir La race) et aux groupes 
blanc et hispanique. Dans un troisième cas (Un mdnage du panel 3), tin homme ãgé qui avait afflrmé être 
de race blanche et qui avait répondu par la negative a l'option multiraciale, a ajouté << aménndien >> quand 
on l'a interrogé stir son ascendance ou ongine ethnique. 

Groupes de réflexion avec les intervieweurs de l'ITAO 
Les intervieweurs n'ont rapporté auctine difficulté quant a la comprehension de La question sur l'ongine 
hispanique chez les répondants des panels 1 et 2. Plusieurs rdpondants non hispaniques ont d'abord paru 
surpris qu'on leur pose cette question. Bref, us ne s'y attendaient pas. Quelques répondants non 
hispaniques ont aussi semblé confus ou offusquës qu'on La leur pose en premier, déclarant <<Oh non, pas 
du tout, absolument pas >>. Certains rdpondants hispaniques ont cm qu'on les mettait a part et insistait 
trop stir Jew ascendance. (Quelques répondants non hisparnques ont aussi voulu savoir pourquoi on 
posait (ant de questions sur les personnes d'origine hispanique.) 

Codage du comportement face aux questions stir le statut multiracial dans les 1TAO enregistrées 
Le comportement face aux questions sur le statut multiracial dans les entrevues ITAO enregistrées a été 
code pour l'intervieweur et le rdpondant. Dans le premier cas, on a code les comportements suivants: 
dcart important ou mineur dans la fonnulation des questions, verifIcation des réponses vagues, sondage en 
cas de questions incomplétes et codage correct ou incorrect de [a réponse. Du ciité des répondants, on a 
code les comportements suivants: demande d'éclaircissements, interruption de Ia lecture d'une question 
pour donner Ia réponse, réponse du genre <<ne sais pase ou reflis de répondre, réponse inadequate on 
adequate, commentaire sur Ia difficulté ou Ia nature delicate de Ia question. 

La facon dont l'intervieweur a lu et code les questions a soulevé relativement peu difficultés outre, a 
l'occasion, Ic fait d'escamoter tine partie de la lisle de races. L'intervieweur n'a pas toujours prononcé 
correctement Ic terme <<multiracial >>, le remplacant parfois par <.multiculturel>> ou <<multinational . 
Les données du codage révèlent que le répondant ignorait parfois comment signaler son ascendance. 

Un des problèmes que soulève l'interview est que le répondant n'a aucune We de l'enchaInement des 
questions stir Ia race et l'ascendance on l'origine. II ne peut donc savoir qu'il existe une question disuncte 
sur l'ongine eth.nique. Certains pourraient donc avoir été incites a inclure l'etlmicité darts leur réponse a 
[a question stir Ia race. Quelques personnes ont declare que tout Ic monde aimerait une categorie 
<<multiraciale>> afin de signaler ses origines véntables, c.-à-d. irlandais, Allemand, etc. 
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3. ACTWITES SUBSEQUENTES A L'ENQUETE 

Une fois les données recueillies, on a analyse les réponses aux questions ouvertes sur Ic statut multiracial 
et l'ascendance ou I'origine ethnique. Les résultats de cette analyse et les constatations venant de Ia 
recherche cognitive antérieure ont pernus une meilleure interpretation des résultats de l'analyse statistique 
des données du supplement, en particulier les observations ambigus concernant Ia declaration du statut 
multiracial. 

Dans Ic supplement de mai 1995 de la CPS, le groupe multiracial a été ajouté a Ia question de Ia race, 
pour les panels 2 et 4. Dans Ic panel 2, Ia question était précédée d'une autre sur l'ongine hispanique. 
Dans Ic panel 4, une des réponses possibles a Ia question combinéc sur la race et l'origine hispanique était 
(<origine hispanique, latine ou espagnole >>. 

Le tableau 1 ventile l'identité raciale des personnes qui ont retenu l'option multiraciale dans les panels 2 
et 4 (tire de Tucker et colL, 1996). 

Tableau 1. Ventilation du groupe multiracial 

Total 

Panel  
1 2 3 4 

- 1.65 - 1,55 
Aucune race / NSP / NPR - 0 102 - 0.00 
<<Autre>> seulement - 0,51 - 0,22 
Une race seulement - 0,53 - 0,15 
BN/NB - 0,09 - 0,16 
Amérind. + 1 race - 0,20 - 0.28 
A/Pt + 1 race - 0,07 - 0,28 
1 race + << autre>> - 0,16 - 0,07 
2 autres races - - - 0,20 
3 races ou plus - 0,08 - 0,21 

On se rend compte que certains répondants qui avaient choisi <<multiracial>> au panel 2 Ct an panel 4 
n'ont mentionné qu'une race A la question subséquente øü il fallait cocher toutes les races applicables. 
Une preoccupation initiale au niveau de l'analyse statistique était que les interviews de recherche 
cognitive aient negligé le fait que certains répondants ignorent Ic sens du mot <<multiracial >>. La 
découverte d'un groupe <<multiracial d'une race> important nous a amené a diviser celui-ci en 
<mu1tiracia1 (vrai) et << multiracial indCterminé>> (faux) pour analyser les données du supplement de la 
CPS. A cette fin, on a recouru aux definitions que voici: 

Multiracial: personne déclarant appartenir a deux ou plusieurs des groupes ethniques énumérés a Ia 
question sur Ia race du panel; 

Multiracial indCterminé : personne ne déclarant pas appartemr a deux ou plusieurs des groupes 
ethniques énumérés a Ia question sur la race du panel. 

Une trés grande proportion de répondants du groupe <multiracial d'une race>> du tableau 1 ont choisi 
<<autre>> comine race, alors que dans le groupe multiracial mentionnant deux races ou plus, une partie des 
répondants ont choisi un seul groupe ethiiique et Ia catégorie <<autre >>. Des interviews de recherche 
cognitive, 11 ressort que les personnes du groupe multiracial a qui on avait demandé de répondre aux 
questions sur la race et qui ne retenaient pas le groupe multiracial choisissaient plus souvent Ia catégorie 
<<autre>> avant d'énumérer différents groupes raciaux dans Ia question ouverte servant de suivi. L'analyse 

126 



des réponses libres a la question de suivi posée a ceux qui s'identifiaient a une autre race, dans le 
groupe multiracial, a révélé une vaste gamme d'origines raciales et ethniques. 

Une race = Multiracial. autre> 
Les réponses a développement des personnes qui avalent déclaré 1 race = Multiracial, autre>> 
regroupaient des entrées fort variées du genre creole, Eurasien, Chinois et blanc, Cap-verdien, Allemand 
et Irlandais. Quelques mentions (creole et Eurasien par exemple), même s'il s'agit de termes simples, 
représentent en réalité des groupes multiraciaux. Le fait de signaler deux ethnies, p. cx. Allemand et 
Irlandais, indique qu'il y a chevauchement sémantique des categories race ci ethnicité, comme on l'avait 
observe lors des interviews de recherche cognitive. 

Deux races = Race + Multiracial. autre>> 
On a obtenu beaucoup de réponses ouvertes a La question de suivi sur le groupe <<multiracial, autre>> 
quand Ic répondant s'identifiait a une des races sur la liste (p. ex., noir, blanc) et a la catégorie <<autre >>. 
Les réponses a in precision <<autre>> sont suivies de la premiCre lettre de La race choisie parini celles 
proposées: Mexicain, Amérindien et Allemand (B); Portoricain, Allemand et Afro-américain (N); 
Arménien (B); Italien, Néerlandais et Irlandais (B). Le fait d'associer l'ethnicité et la race était donc 
aussi courant dans ces réponses. 

Aprés l'analyse des précisions a in réponse <<autre >>, ii est devenu manifeste que certains membres du 
groupe v Une race = Multiracial, autre >> (p. cx., creole, Chinois et blanc) cadralent bien avec Ia definition 
du terme <<multiracial>> élaborée pour l'analyse siatistique. On a dgalement constaté que quelques 
personnes du groupe <Deux races = Race + Multiracial, autre>> ne respectalent pas la definition, donc 
devaient faire partie du groupe << multiracial indCtenniné . 

Consécutivement a l'analyse des réponses a développement des repondants de type multiracial d'une race 
ci de deux races qui s'identifiaient a Ia catégone < autre >, on a calculé La proportion de répondants 
<<multiraciaux>> (M) et << multiraciaux indéterminés>> (Ml). Le tableau 2 donne Ia proportion de ces deux 
groupes pour les ethnics hispanique et non hispanique. Lea personnes qui avaient signalC dcux categories 
raciales ou plus en dehors de La categoric (< autre> se retrouvent aussi dans Ic groupe multiracial >>. 

Tableau 2. Pourcentage de <<multiraciaui > et de (4 multiraciaux indéterminés> 

Panel 2  Panel 4  
M MI M Nil 

Une race nommée  
Hispanigue 2,24 10,74 0,0 0,71 
Non hispanique 4,88 1 45,78 5,15 1 	17,02 

Deux 	races 	ou 	+ 
nominees  
Hispanique 3,58 4,61 22,79 0,0 
Non hispanique 26,03 2,34 52,46 1,88 1 Total 36,73 63,47 80,40 19,60 

La ventilation des groupes multiraciaux indiqués au tableau 1 scIon La race révèle qu'environ Ia moitié des 
personnes du groupe multiracial quA n'avaient nommé qu'une race pour les deu.x panels estiment 
appartenir a un autre groupe racial que le groupe <<autre >>. Les observations effectuées lors du contrôle 
des ITAO sur Ic supplement de La CPS aux installations de Hagerstown donnent une idée des facteurs qui 
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incitent certaines personnes prétendant appartemr au groupe multiracial a ne declarer qu'une race. Ces 
facteurs méritent d'être examines. On a constaté qu'un répondant disant appartenir au groupe 
<<multiracial>> ne mentionnait parfois qu'une race, p. cx. blanc, mais en ddclarait une deuxième a la 
question subséquente sur l'ascendance et l'origine ethnique. La formulation et l'emplacement de cette 
deuxiême question étaient identiques pour tous les panels. La question Sc lisait comme suit: 

A present, dites-moi quelle votre ascendance ou origine ethnique (ou queue est l'ascendance ou l'origine 
ethiiique de (nom)). 

Aprés analyse, on constate que 54 % des 152 personnes du groupe < multiracial inddterminé>> d'une race 
qui avaient mentionnd une race au lieu de la catégorie autre>> en avaient mentionné une deuxième a la 
question sur l'ascendance. Pour determiner l'ampleur du phénomène, on a analyse les rdponses de 
2 0OO rdpondants des panels 2 et 4 qui n'avaient pas mentionné Ic groupe multiracial>> et n'avaient 
pas choisi Ia categoric << autre >>. Ces répondants ont été sdlectionnés au hasard, mais proportionnellement 
a La repartition des races pour les deux panels. Ce groupe a été baptisé < répondants d'une race >>. Las 
rdponses de cc groupe a la question sur l'ascendance ne comprenaient une deuxième race, non mentionnée 
auparavant, que clans 7 % des cas. Ces résultats apparaissent an tableau 3. 

Tableau 3. Races supplémentaires mentionnées I Ia question sur l'ascendance par les membres du 
groupe <(multiracial indéterminé >> d'une race et les répondants d'une race 

Races suppldmentaires Aucune race supplémentaire Total 
(non hispanique) 
<Multiraciaux 	indéterminds>> 82 (54 %) 70 (46 %) 152 
d 'une race  
(non hispanique) 
Répondants d'une race 132 (07 %) 1 750 (94 %) 1 882 
Total 1214 1820 2034 

Bien que la taille des deux groupes soit trop faibte pour qu'on estime l'importance de I'dcart, les données 
suggérent que I'existence d'une seconde race parmi les aleux incite beaucoup de répondants de type 
((multiracial inddterminé d'une race a choisir le groupe multiracial >>. La fait que quelques personnes 
de deux origines raciales se rangent personnellement clans Ic groupe multiracial>> alors que d'autres, 
dans Ic même cas, se percoivent comine les membres d'<< une scale race>> a donné lieu a des recherches 
ddmographiques plus poussdes sur les deux groupes. (Lire McKay Ct de La Puente, 1996.) 

4. CONCLUSION 

Las résultats de La recherche cognitive ont réduit les erreurs de mesure lors de l'élaboration du 
questionnaire, de la collecte des données a Ia tenue de l'enquête et de I'interprétation des résultats de 
l'analyse statistique des données d'enquête. Les chercheurs ont précisé les parainêtres des répondants 
(comprehension des concepts, souhait d'insertion sociale/souci de ne pas révéler des attitudes racistes) et 
du questionnaire (vocabulaire, effets d'ordre, enchainement des questions en anglais et en espagnol), cc 
qui a permis d'en atténuer les effets dans Ic questionnaire final et de montrer que l'enquête de Ia CPS se 
prête mal aux questions sur la race et l'ethnicité. 

1. (Dans 118 cas sur les 2 000 répondants d'une race, La réponse a La question stir L'ascendance n'a pu être 
codée a l'égard d'une deuxiême race. Las entrées comprenaient des réponses du genre o Heinz 57 >>, 
o Américain >) et o un peu de tout >>.) 
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On a atténué les effets dus a l'intervieweur en donnant a celui-ci une formation qui soulignait Ia nécessité 
de lire toutes les réponses possibles a Ia question sur Ia race, ainsi qu 'en recourant a tine bande enregistróe 
spdciale pour apprendre aux intervieweurs parlant I'espagnol a mieux utiliser le questionnaire dans cette 
langue. Les problèmes conime Ia prononciation incorrecte du mot <<multiracial>> par I'intervieweur nous 
ont aussi amené a envisager un dventuel sous-dénombrement des membres du groupe multiracial, les 
répondants n'ayant pas entendu le bon terme. Les caractéristiques des répondants relevées durant 
l'enquéte indiquent également La possibilité d'un sous-dénombrement des groupes <<multiraciah et 
<<hisparnque >>. Ces caractéristiques comprennent Ia tendance a rapporter une deuxième race a La question 
sur l'ascendance et l'agacement d'avoir a écouter une longue lisle de réponses possibles, qui pourrait avoir 
incite la personne a choisir (a nouvelle option <<multiracial >>, venant après l'ënumération des groupes 
habituels. Enfin, les chercheurs ont identiflé les effets de mode qui pourraient se presenter lors d'une 
enquête par interview quand le répondant ne peut deviner qu'on lui posera subséquemment tine question 
sur l'ascendance ou l'origine nationale et precise donc l'ethnie a Ia question sur La race. 

Les résultats de Ia recherche cognitive ont joué un role capital dans l'interpretalion des résultats ainbigus 
ou contre-intuitifs issus de l'analyse statistique des données relatives a Ia declaration du groupe 
multiracial. Le fait que les répondants aient confondu race, ethnicité et ascendance a l'interview cognitive 
a exigé l'analyse des réponses ouvertes de ceux qui avaient déclaré <<autre>> race pour Ic groupe 
multiracial. On a ainsi découvert un groupe << multiracial vrai d'une race>> (p. cx., creole, eurasien) et un 
groupe <( multiracial indéterminé de deux races>> (p. ex. blanc et Allemand, noir Ct afro-américain). 

Les résultats des travaux de recherche cognitive entrepris parallélement a l'élaboration et a l'application 
du supplement de la CPS sur Ia race et l'ethnicité ont aussi contribué a réduire l'errcur de mesure associée 
aux statistiques issues du supplement, y compris Ic fait que plus de la moitié des répondants de statut 
multiracial ne répondaient pas a la definition de multiracial, landis que quelques personnes soutenant ne 
pas appartenir au groupe multiracial comptaient des aleux de diverses races, 
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RÉSUMÉ 

Bien qu'on s'cfforcc dWiter lea aieuis non dues i échanIiUonnage lots de laplanificalion d'une enquéte, des 
lcdipies de oath6le de Is qualilè aai néccssaircs pour veiller ace que lea normes qualitatives soient respectéca durant 
I'enquéte. Le traitement des donnécs d'enquthe intégre ban nombre de procedures complexes od des erews sont 
loujours possibles : Its donnóes peuvent étrc ma] saisies ou codées, ou on peut appliquor lea méthodes de correction 
manuelles de is façon inappropriée. L'échantillocmage pour acceptation at l'iospection d'acceptation, le contrOle du 
processus statistique ci I'analysc de Pareto sont des techniques statistiques qui permettent de contr6ler ow erreurs en 
cows de production. Now dècrirons ici comment ow techniques ont etC intégrées a un programme de gestion de Is 
qualitC do traitenssi des ckxsées d'enquete a Is Division des operations ci de l'intCgration de Statislique Canada. Des 
exemples reels d'application du contrôlc de Ia qualitC illustreront cc programme StrUctUre de mesure de is qualité ci 
d'améliorslions soutenuca. 

MOTh CLES: Cchantillonnage pour acccp(ation, inspection d'acceptalion, coninMe du processus statistique, normes 
dc qualitC, programme de gestlon de Is quaIité amelioration continue. 

1. INTRODUCTION 

Statistique Canada attache tine grande importance a Ia qualitcl, pour de bonnes raisons. Sa reputation en depend. 
En guise d'introduction flu symposium de 1990, M. Fellegi rappelait que la reputation de Statistique Canada quant 
a la diffusion de statistiques fiables reposait directement sur l'utilité de ses produits, peu d'utilisateurs ayant Ia 
possibilité de répétei-  les tests ou d'évaluer directement d'une manière quelconque la qualité des produits. C'est 
pourquoi us se fient sur Ia reputation de l'organisme qui les leur propose. Statistique Canada s'est mérité sa 
reputation en surveillant de près la qualité a toutes les étapes de I 'enquête au moment de decider la teneur de 
l'enquête ou de réduire les erreurs dues a l'echantillonnage par un meilleur plan, d'augmenter le taux de réponse 
en recourant a l'interview assistée par ordinateur, d'atténuer l'erreur due au repondant par des corrections ou de 
dirninuer les erreurs introduites lors de la saisie, du codage ou de Ia correction manuelle des données. 

Nous metirons ici en relief les initiatives prises par Ia Division des operations et de l'intégration (DO!) pour 
garantir Ia qualite des services de traitement qu'elle dispense clans le cadre des nombreux programmes du Bureau. 
Ces initiatives sont cohérentes avec les pratiques courantes du secteur privé qui consistent a établir des normes de 
qualité et a recourir i des méthodes statistiques pour contrôler la qualité et s'assurer que Ic travail effectué respecte 
ou surpasse les attentes du client. Ces pratiques sont solidement ancrées dans les principes énoncés par les 
pionniers des méthodes statistiques de gestion de Ia qualite , c'est-à-dire Juran (1988), Deming (1986) et Shewhart 
(1931). Dana les pages qui suivent, nous décrirons les méthodes statistiques de contrôle de la qualité en usage a 
Statistiquc Canada et Ia façon dont on les a intégrées a tin programme de gestion de Ia qualite du traitement Des 
exemples illustreront comment ces méthodes et ce programme previennent ou réduisent Ic nombre d'erreurs non 
dues a l'échantillonnage lors du traitement des données d'enquête. 

'Kathryn Williams, Mary March, Walter Mudryk, Division des méthodes d'enqu&es-entreprises, Connie 
Denycs, Division de Ia recherche et du développement des operations, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, 
KIA 0T6. 
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2. QUESTIONS RELATIVES AUX ERREURS NON DUES A 
L'ECHANTILLONNAGE 

Les reurs non dues a l'echantillonnage qui surviennent lors du traitement résultent habituellement de Ia collecte, 
de la saisie, du codage et de Ia correction des données. On se pose couramment les questions que voici quand vient 
le moment de s'attaquer a ces erreurs: 

• Queues normes de qualite doit-on respecter? 
• Dc queue facon mesure-t-on l'erreur non due a l'echantillonnage lors de la saisie des donndes, de 

leur codage on d'autres processus? La mesure apréséance car, comme le disait Derning, on ne peut 
améliorer que cc qu'on peut mesurer. 

• Comment peut-on attdnuer cc genre d'erreur? 
• Comment petit-on parvenir a des ameliorations soutenues? II est essentiel de surveiller la qualité en 

permanence et d'assurer Ia rétroaction. 
• Comment cerne-t-on les causes initiales des erreurs et fait-on en sorte qu'elles ne se reproduisent 

pas? 

On petit illustrer ces cinq aspects avec l'exemple véridique que voici. Nous avons relevé un taux d'erreurs plus 
élevé que la norme de qualite établie pour Ia saisie des données a l'egard d'un code, dans un questionnaire. Lea 
en-curs ont Pu être rdduites par inspection et correction. Nous avoris ensuite analyse les résultats du contrôle de 
Ia qualité et découvert I'origine des erreurs. On s'est ainsi rendu compte que le code a saisir etait enccrclé en vert, 
cc que Ic préposé ne pouvait voir car le questionnaire dtait de la même couleur. Lors des enquétes subséquentes, 
on s'est servi d'un feutre rouge. Use mesure preventive simple, mais efficace. 

La dernier point se rapporte a Ia hantise du contrôle de Ia qualité et a Ia façon d'y mettre fin. II faut travailler 
activement pour que chacun comprenne bien que nous ne sommes pas la police de la qualité". Nous mesurons 
les en-curs en vue de lea repérer et signalons simplement cc qu'il y a lieu d'amdliorer. 

3. METHODES STATISTIQUES DE CONTROLE DE LA QUALITE 

Lea mdthodes statistiques de contrôle de Ia qualité supposent qu'on doit détenniner cc qu'il faut contrôler, établir 
des normes de qualité, choisir les techniques statistiques appropriées, jauger Ic rendement reel, analyser l'dcart 
(entre le rendement reel et Ia nonne), puis découvnr et corriger la cause de oct écart. 

Les techniques statistiques les plus couramment utilisdes a Statistique Canada sont I'échantillonnage pour 
acceptaxion, le contrôle dii processus statistique et l'analyse de Pareto. On y recourt habituellement dana Ic cadre 
de I 'inspection d'acceptation (Schilling, 1982). Maints rapports et documents internes parmi lesquels ceux de 
Mudxyk (1988), Mudryk, Croal et Bougie (1994) et de Mudryk, Burgess et Xiao (1996) décrivent comment on a 
perfectionne et appliqué les instruments de traitement des données d'enquête et comment les systémes de soutien 
connexes ont vu le jour. 

3.1 Echantillonnage pour acceptation 

La thdorie sous-jacente a l'échantillonnage pour acceptation revêt tine grande importance pour l'inspection 
d'acceptation. Dans Ic cadre d'une enquete, l'echantillonnage pour acceptation suppose la division du travail 
conliC a tin employé en lots homogénes et la selection aléatoire d'un échantillon des résultats de cc travail, pour 
chaque lot, afm de verifier s'il y a eu des erreurs (et Si dies ont été corrigécs). Si Ic nombre total d'erreurs pour 
tin échanlillon est inférieur au scuil établi, le lot est accepté; dana Ic cas contraire, ii est rejeté et on entreprend use 
inspection complete afin de rectifier les en-curs qui subsistent. 
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La taille de I 'échantillon et les aitères d'acceptation (n, c) reposent sur une norme de qualité precise. Cette norme, 
La qualité rectiflée moyenne limite (AOQL), permet de réduire le nombre d'inspections a un taux d'erreurs prévu 
au depart et suppose tin certain degré de risque pour le producteur et Ic client (Dodge et Romig, 1959). La norme 
stir laquelle repose le plan d'échantillonnage pour acceptation ne peut être sélectionnée arbitrairement, car plus 
elle est sévère, plus Ia probabilitd que les lots soient rejetds est grande et plus le taux d'inspection, donc le cofit, 
augmente. 

Les figures 1 et 2 illustrent le lien entre le taux d'erreurs d'entrée, le taux d'erreurs de sortie, Ic nombre 
d'inspections nécessaires a l'egard d'un plan d'echantillonnage pour acceptation simple (n, c) = (4, 5), pour un 
lot N=30 et tine qualitd rectifiée moyenne limite (AOQL) de 70 erreurs par centaine d'unitCs, en supposant une 
inspection de rectification. Nous choisirons cornme exemple Ia saisie de donnécs d'un questionnaire comportant 
200 champs on le taux d'erreurs maximum a été établi a 70 champs pour 100 questionnaires, soit moms de 0,4 % 
de champs erroriCs par questionnaire (Duddek, 1996). Si Ic nombre total de champs en-ones de I 'échantillon 
(quatre questionnaires sur 30) est inférieur ou égal au critère d'acceptation (c=5), on estime que le lot est 
acceptable. Si le total dépasse le cntère d'acceptation, le lot est rejeté et on devra inspecter tout Ic lot. 
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La figure 1 révèle qu'avec la hausse du taux d'erreurs d'entrée, on reléve une augmentation du taux d'inspection. 
On le dolt au fait que plus le lot compte d'erreurs, plus le risque qu'il soit rejeté est élevé. La figure 2 montre Ia 
courbe suivie par Ia qualite rectifiée moyenne (AOQ) des lots avec l'inspection. L'inspection de rectification 
suppose 1 'elimination des erreurs identifiées par tin processus de correction quelconque. Lorsque les erreurs 
d'entrée augmentent, le nombre d'erreurs de sortie se reléve également jusqu'ã atteindre tin maximum appeld 
qualité rectifiée moyenne limite (AOQL). Au-delà de Ce seuil, le taux moyen d'erreurs rectifiées diminue, car le 
nombre de lots rejetés et d'erreurs corrigées ne cesse d'augmenter. L'AOQ s'exprime de Ia façon suivante: 

AOQ= P p (N—n) _a 

N 
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oU p reprsente la fraction d'erreurs d'entrde pour le lot et PK Ia probabilité que le nombre d'erreurs d soit 
inférieur ou égal au critére d'acceptation C. PK s'exprlme comme suit: 

d P=P{d~c}= 0 	p (1 —p) 
d!(n-d)! 

3.2 Contrôk du proceaMus statistique 

Une autre technique statistique qu'on utilise de plus en plus a Statistique Canada est le contrôle du processus 
statistique (CPS). Cette technique est facile a décrire au moyen d'un graphique reproduisant us cas typique. Ainsi 
qu'on peut Ic voir a la figure 3, le graphique de contrôle consiste en une ligne horizontale centrale correspondant 
a Ia valeur prdvue d'un paramètre, le taux d'erreurs moyen par exemple, et en deux lignes paralléles représentant 
lea seuils de tolerance supéneur et inférieur. Ces deux lignes sont habituellement fixdes a trois écarts-types de Ia 
ligne centrale. Le graphique petit aussi indiquer Ies seuils d'avertissement inlérieur et supéneur, Ctablis a deux 
écarts-types de Ia ligne centrale. 

.UHd. contrâl.  nAeur 

tv 
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En general, le graphique de contrôle fonctionne comme suit. On prelève des échantillons au hasard a intervalles 
réguuiers pour estimer le taux d'erreurs. On reporte ensuite I 'estimation obtenue sur le graphique afin de la situer 
par rapport a la valeur prevue et aux deux sculls. Si tin point dépasse tin des seuils de tolerance OU si les données 
montrent la naissance d'une tendance, on intermmpt le processus et on prend des mesures pour découvrir l'origine 
de Ia situation iaberrante et y metire us tenne. I.e contrôle du processus statistique permet de gérer objectivement 
la stabilité du processus d'après les limites statistiques qui apparaissent sur Ic graphique de contrôle (Shewhart, 
1931). 

Le contrôle du processus statistique donne lea meilleurs résultats quand us processus fonctionne depuis tin certain 
temps Ct eat jugC relativement stable. Cette méthode entraine des economies car les taux d'échantillonnage sont 
géneralement infdrieurs a ceux de l'échantillonnage pour acceptation. Le contrôle du processus statistique n'est 
pas qu'une technique statistique. En s'engageant a découvrir Ia cause des erreurs qui surviennent lors de situations 
aberrantes*, on assure une amelioration continue. 
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33 Analyse de Pareto 

Enfin, le graphique de Pareto eat un instrument important d'analyse et de rétroaction. Ii s'agit d'un can special de 
distribution des frequences oü les categories d'erreur se présentent dans l'ordre, de Ia plus fréquente a la moms 
frequente. Cette mdthode repose sur le principe de Pareto voulant que la plupart des erreurs résultent 
habituellement d'un nombre restreint de causes envisageables. Les categories du graphique correspondent 
normalement mix différents types d'eneur. Dans la pratique, les premieres categories regroupent souvent use part 
très sensible des eneurs qui surviennent au debut d'une operation. La distribution de Pareto attire l'attention sur 
ces erreurs, oe qui permet d'anaiyser rapidement lea causes et les effets et de prendre des mesures correctrices sans 
tarder. 

La figure 4 illustre le graphique de Pareto. Cet exemple donne Ia distribution de Pareto des erreurs de saisie des 
données pour les champs d'un questionnaire. La champ 4revenu. est celui oi les erreurs reviennent le plus 
frdquemment suivi du champ udépenses et du code de la Classification type des industries (CTI). En étudiant 
l'origine des erreurs relatives a ces trois champs, on réduira sensiblement le nombre global d'erreurs qui résulte 
de Ia saisie des données. 
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3.4 Inspection d'acceptation 

Beaucoup d'activités de traitement poursuivies i Statistique Canada sont trop brèves pour engendrer le processus 
stable nécessaire a un contrôle du processus statistique. C'est pourquoi on recourt ides plans d'echantillonnage 
pour acceptation, mais dans le cadre d'une inspection d'acceptation. L'inspection d'acceptation suppose use 
stratégie pel-rnanente oi lea méthodes d'echantilionnage pour acceptation sont sëlectionnées et adaptees en fonction 
des conditions d'rnspection (Schilling, 1982). Quand le cycle de vie des activités est plus long, l'instabilité initiale 
du processus exigera us echantillonnage pour inspection d'acceptation. Avec Ia stabilisation du processus, on fera 
appel ides méthodes d'échantillonnage pour acceptation temporaires comine i'inspection d'un échantillon réduit 
et des plans d'échantillonnage partiels. L'objectifultime est de mettre fin a l'inspection par echantillonnage pour 
inspection d'acceptation et de Ia remplacer par le contrôle du processus statistique au terme d'efforts constants 
d'amilioration. L'inspection d'acceptation permet de prevenir ou de réduire bon nombre d'erreurs non dues a 
i'echantillonnage. 

4. PROGRAMME DE GESTION DE LA QUALITE 

Las méthodes statistiques que nous venons de décrire s'intigrent dans us programme structure ayant pour but de 
gérer ia qualité au service central de traitement des données d'enquête de Statistique Canada. La Division des 
operations et de l'integration dispense divers services de traitement comme Ia collecte, Ia saisie, le codage et Ia 
correction des donnécs dans ie cadre de nombreuses enquêtes du Bureau. Le programme de gestion de ia qualité 
poursuit plusieurs objectifs: 
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• faire en sorte que les produits remis a la clientele respectent ou surpasscnt les attentes de cetle 
dernière sur le plan de Ia qualité, 

• donner aux cadres de Ia Division l'assurancc que les activités se déroulent comme prévu et qu'on 
respecte les normes établies; 

• 	améliorer continuellement les activités en relevant la qualité Ct réduisant les coüts. 

Pareil système favoi-ise une amelioration continue des activités d'enquéte car ii touche Ia planification, le contrôle 
et l'amélioration de la quaiit.é. Le programme s'inspire du modèle de gestion de Ia qualité en usage dans le secteur 
pnvé, décrit par Juran (1988) dans son graphique de la trilogie'ø en instaurant un cycle permanent de mesure, de 
rétroaction et d'amélioration. Mudryk (1991) a adapté cc modèle aux activités d'enquêtes et rédigé un document 
sur le sujet. 
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La gestion de la qualite suppose trois processus administratifs normalisés : planification, contrôle, amelioration. 
Comme on peut le constater a la figure 5, la planification de La qualité prévoit une conception stratégique des 
produits et des procédés scion les besoins pressentis et l'établissement d'objectifs en matière de qualité. Dans le 
graphique servant d'exemple, le cofit initial d'une piètre qualité Sc traduit par la proportion d'unités défectueuses 
(20%). 
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Lorsque Is production est lancéc, le contrôk de Ia qualité fait en sorte que lea objectils dtablis a l'étape de 
planification soient respectés. Las méthodes statistiques comme celles décrites précédemment permettent 
d'identifier lea en-curs ou lea carences au niveau de Is qualité. Le contrôle de Is qualite fait en sorte qu'on régle 
rapidement toute baisse sporadique de Is qualité - comme I'indique le plc de 40 % sur le graphique. Les erreurs 
restent néanmoins a un niveau stable, cc qui signifie qu'il existe un gaspillage chronique. Cet aspect eat associé 
au ecUt du reconditionnemcnt des lots rejetés, ou aux en-curs ci aux corrections qui surviennent plus tard dans le 
processus. I.e niveau d'erreurs chroniques a souvent son origine dans Is conception effectuée durant Is période 
de planification. 

L'amélloration de Ia qualité suppose I'exaxnen du taux d'erreurs permanent (gaspillage chronique) en vue d'en 
determiner lea causes ci d'identifier lea mesures correctrices durables qui amélioreront Ic processus a long terme. 
Au tenne des efforts déployés pour améliorer Is qualite, Ic coüt de Is qualité atteint tine nouvelle zone, a 3 %, s.i 
le graphique. Les leçons tirées de cc processus et lea causes d'une piêtre qualitC peuvent servir a planifier Is 
qualité dans I 'avenir. 

La meilleure façon d'illustrer Ic programme de gestion de Is qualité consiste a suivre une application le long du 
processus. Tout dthute Iorsquc le service des operations on le directeur des enquêtes cerne Ic besoin d'un contróle 
de Is qualite. Une équipe composée de membres des services des operations, des enquetes et de Is méthodologie 
est réunie et passe en revue les activitCs en s'attardant a divers aspects comme le processus, les procedures, lea 
contraintes, Ic volume, lea ressources ci lea échéances. Aprés avoir détenniné oü Is qualité sera contrôlée, i'équipe 
fixe lea normes de quahté ci determine Is technique statistique a utiliser. Pour établir les normes, on doit dquilibrer 
le degré de qualité désiré avec Ic coftt ci lea risques. Les méthodes statistiques de contrôle de Is qualité auxquelles 
on recourt a Statistique Canada comprennent habituellement Ic contrôle du processus statistique (CPS) pour lea 
interviews téiéphornques assistées par ordinateur (ITAO) et I'inspection d'acceptation pour Ia plupart des autres 
activités de traitement (a savoir saisie des données, codage, etc.). 

Pour instaurer un processus efficace ci tin bon contrôle de Is qualité, II convient d'établir clairement lea 
specifications dii traiterneut. L'equipe s'assure que ces specifications existent. Des codes d'erreur sont établis a 
partir des specifications et on pondere lea différentes sortes d'eneurs advenant Ic cas oi certaines s'avèrent plus 
graves que d'autres. Apres avoir déterminé tons les paramétres ci lea avoir intégrés aux systêmes de soutien 
appropriés, on procede aux essais. Cela fait, on rédige les procedures a l'intention des contrôleurs de Is qualité, 
a qui ii faut aussi apprendre a repérer les en-curs, a lea prendre en note en vue d'une rétroaction et a adopter des 
mesures correctrices. 

Uric fois que Is production commence, les contrôieurs de Is qualite refont une partie du travail ou, dans Ic cas de 
l'ITAO, suivent en partie quelqucs interviews telephoniques, scion lea plans d'échantillonnage préétablis. Las 
en-curs soft identifiées et conigées, et s'ii s'agit d'erreurs graves, Is rétroaction eat immediate cc qui permet de 
garder Is maitrise du processus. Toutes les en-curs sont consignées Ct on rédige des rapports a l'intention de 
l'équipe pour qu'elle puisse lea analyser, aprés avoir rassemblé et résumé les constatations. Las membres de 
l'équipe cherchent lea causes des erreurs ci trouvent des mesures correctnces qui auront des effets durables, par 
exemple des modifications aux processus, aux méthodes, aux procedures, aux manuels ou a Is formation. On 
signale aussi Is situation aux responsables du traitement ci aux intervieweurs pour qu'ils comgent certaines en-curs 
ci cherchent a s'améliorer. Enfin, les leçons tirées de I'analyse sont examinées durant Is planification, de maniére 
a poursuivre I'amClioration dii processus. 

Un programme de gestion de Is qualite de cc genre présente maints avantages: 
• il permet de s'assurer qu'on garde Is mattrise du processus; 
• 	ii garantit un certain degré de qualité a I'égard des produits remis aux clients; 
• ii pennet de repérer les en-curs lea plus courantes afin que des mesures puissent 8tre prises là oô 

dies seront lea plus utiles; 
• 	lea résultats ci Is rétroaction constituent tine excellent exercice de formation et d'apprentissage, cc 

qui débouche sur des eniployës pins cocnpétents et pins expérimentés dens Ic traitement des données 
d'enquéte; 

• on dispose d'une structure propicc a l'amélioration continue du processus, done a Is reduction des 
coftts. 
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5. APPLICATIONS DU CONTROLE DE LA QUALITE 

La meilleure façon d'illustrer l'application des méthodes statistiques et du programme de gestion de la qualité 
consiste a prendre des exemples reds de Ia Division des operations de l'intégration. 

Notre premier exemple concerne I'utilisation du logiciel DC-2 de collecte et de saisie générales des données de 
Statistique Canada Ce logiciel, qui comprend un module de contrôle de la qualite, permet de saisir une deuxietne 
fois les données et de les comparer en ligne afin d'en determiner Ia qualité. Une enquête qui recourt actuellement 
a cette technologie est celle tenue chaque année sur les chaines de magasins de detail. Dans cc cas, on a retenu 
comme norme de qualité acceptable, cinq erreurs par centaine d'unités (AOQL'5 epcu). En d'autres termes, cinq 
champs sur 1 000 environ devraient presenter des erreurs pour une centaine de questionnaires. Les plans 
d'echaniillonnage pour acceptation font en sorte que le niveau de qualite rajusté est toujours infCrieur a Ia normne. 
L'équipe examine les résultats du contrôle de Ia qualite pour s'assurer que Ia norme est respectée et pour identifier 
les ameliorations susceptibles d'être apportées au processus de saisie. Résultats et ameliorations sont signalés aux 
personnes qui s'occupent de la saisie des donnécs. 

Comme on peut le voir a la figure 6, une hausse du taux d'erreurs d'entrée augmente le taux d'inspection. Dans 
notre exemple, certaines erreurs sont atiribuables au fait que les préposés a Ia saisie oublient un champ rarement 
signale. En examinant les résultats du contrôle de Ia qualité avec les prCposés, on attire leur attention sur les 
champs qui comportent Ic plus d'eneurs. La figure montre plusieurs fluctuations du taux d'erreurs d'entrée, signe 
que Ic nombre d'erreurs augmente puis baisse lorsqu'on adopte des mesures afin de découvrir l'origine du 
problème. Dans cet exemple, on a débuté Ic travail avec un prCposé expCrimenté. Les deux pics subséquents sont 
attribuables a l'arrivée de nouveaux employés qui ont été affectés a Ia saisie des données de l'enquête. 

Figure 6 
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Un deuxiême exemple concerne les techniques de contrôle de Ia qualité instaurés pour 1 'operation de codage des 
professions et des branches d'activité de l'Enquétc sur Ia population active. Cette application a Cté misc au point 
pour qu'on dispose d'une norme de qualité applicable aux enregisirements qui nécessitent un codage manuel, 
l'attribution des codes étant une activité aussi subjective que complexe. Dans le cas actuel, Ia norme de qualité 
ou AOQL a été fixée a 12 % d'erreurs dans les questionnaires codes a Ia main. Cette application entiêrement 
automatique du contrôle de la qualité est unique car cue exploite une stratégie articulée sur Ia régle de la majontC, 
qui exige une verification indépendante de deuxième niveau avec troisième codage indCpendant lorsque les deux 
premiers codes different. Le code retenu correspond au code identique dans deux cas stir trots. Grace a cette 
méthode, ii est possible de surveiller chaque code de Ia Classification type des industries (CT!) et(ou) de Ia 
Classification type des professions (CT?), donc d'assurer un contrôle de la qualitC par code. Les rCsultats sont 
communiqués aux préposés afin qu'ils puissent se concentrer stir les codes qui suscitent le plus d'erreurs. 
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La figure 7 montre que Ia qualité moyenne rajustée se situe entre 4 % et 6 % pour 12 mois. Ce résultat se 
trouve 2 a 4 points sous le taux d'erreurs d'entrée et nécessite généralement 15 % a 20% d'inspection. La 
reduction du taux d'erreurs dejusqu'à 50% survenue en mars 1996, par exemple, illustre les avantages du 
contrôle de Ia qualite. 

Figure 7 
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Notre troisième exemple se rapporte a l'interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO) pour laqueUe 
on recourt au contrôle du processus statistique (CPS) afm d'évaluer Ia stabilité du processus en comparant les 
résultats qualitatifs des entrevues supervisées a un seuil préétabli. La figure 8 donne quelques résultats de 
l'enquête sur le panel canadien de personnes sans emplol. Le seuil supérieur est établi par i'utilisateur a quatre 
points de démérite (erreurs pondérées) tandis que le seuil infërieur correspond a zero. On suit les interviews 
échantillonnées et les problèmes relevés au niveau de Ia performance de I'intervieweur, comme les divergences 
par rapport au scenario, sont notes sous forme de points de démérite. Si le nombre total de points est inférieur 
au seuil établi, aucune mesure correctrice n'est prise. S'iI atteint ou franchit Ia limite supérieure, en revanche, 
on signale immddiatement Ia chose a l'intervieweur afin qu'iI puisse corriger ses erreurs. Les commentaires 
tant positifs que negatifs sont transmis a I'intervieweur, s'iI y a lieu. En s'efforçant d'aplanir les difficultés 
des le depart, on s'assure que chaque activitd comme ITAO connaitra des ameliorations continues. 

Figure 8 
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Las exemples qui precedent ne donnent qu'un petit aperçu des nombreuses applications du contrôle de Ia qualité 
a la Division des operations et de l'intdgration. 

Un demier exemple de contrôle du processus statistique mérite d'être mentionné. On a entrepris I'élaboration 
d'une application du contrôle de la qualité pour le système automatique de saisie des données (SASD), qui recourt 
a l'imagerie electronique et a la reconnaissance intelligente des caractères. Une fois misc en oeuvre, cette 
application pennettra la surveillance et la correction des erreurs mécaniques et humaines quand le taux d'erreurs 
ddpasse les seuils établis. Le perfectionnement et la promotion de cc système rnnovateur et rentable exige qu'on 
mesure et qu'on contrôle Ia qualité des extrants. 

6. CONCLUSION 

Nous avous montré de queUe façon les méthodes statistiques de contrôle de la qualité et le programme de gestion 
de la qualité rdussissent a prévenir ou a rdduire les erreurs non dues a l'echantillonnage. Darning soutenait que 
pour avoir du sens, une norma (qu'elle s'applique au rendernent, a la sécurité ou a Ia capacitd) doit être ddfinie en 
termes statistiques. L'dlaboration d'une enquête quelconque devrait inclure l'établissement de telles normes, ainsi 
que le contrôle et l'amélioration du rendement en fonction de cette norma, par le biais de mdthodes statistiques. 
L'examen de la nécessité d'un contrôle de la qualité devrait devenir partie intégrante du développement d'une 
enquête au même titre qua l'examen de la nécessité de la correction des erreurs. Les méthodes de cc genre peuvent 
s'appliquer aux procédés automatisés (ITAO, SASD) ou manuals. La cadre structure servant a gérer et a améliorer 
constamment le contrôle de la qualité que nous venons de voir pourrait completer les exercices de resiructuration 
et de reconception entrepris dans le cadre du traitement des données d'enquête. 

Lea bonnes pratiques de Ia Division des o$rations et de l'intégration ne font pas seulement en sorte que les norrnes 
de qualité acceptécs par Ia clientele soient respectées, elles concourent a bâtir la reputation de Statistique Canada. 
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RÉSUMÉ 

Le US Bureau of the Census a toujours attaché In plus haute importance Ala production de donnees de qualitA, tout 
an cherchant A obicnir dee taux de réponse élevás dane see cnquêtes. Lc contrôlc des intervicweun cat unc des 
principales méthodea d'assuranoc de Is qualitA dens lee centtes léléphoniques du Bureau. II permct d'obecrvcr lea 
comportements des intervieweurs qui contribuent aux erreurs non dues a l'achantillonnage, qui dAcouragent Is 
oriopérstion des répoodails at qul anpéchent Ia collecie de donnécs cxactcs at completes. Le contrôle des interviewcurs 
a pour but d'assurer que: 1) lee directives prescrites Concernant lee enquêtes soient respectees; 2) les méthodes 
d'Niaiees p!zitca sotent obecrvées dane Ic respect des récJes de l'étiquetle at 3) I'insiruincnt d'cnquéle fonctionne 
asifirmémag aux cxigrncs at aux besoins dii client. Le present article deceit Ic système de contrôle mis an place per 

astes di1erviese teléphoniques aiatées par ordinaleur (ITAO) e,q,loits perle U.S. Bureau of the Census. 
Le eyatãnc attiel ad Ic fruit d'unc evolution d'une dizath d'années; ii fournit Ala fois tine rétroaction immediate sue 
Is asxitana1 A l'interview at '.me ncte qui devient panic intCgnante du système ofliciel de mcsure dc Ia performance. 

MOTS CLES: Contrôle; ITAO; intervieweurs, assurance de Ia qualité; rétroaction; evaluation. 

1. INTRODUCTION 

1.1. Aperçu général 

Le U.S. Bureau of the Census gére trois centres d'interviews teléphoniques assistées par ordinateur (ITAO) qui 
emploient chacun de 80 a 110 intervieweurs et qui recueillent des données pour une vaste gamme d'enquêtes 
démographiques et economiques. Le Centre teléphonique de Hagerstown (HTC), a Hagerstown (Matyland), a 
environ 75 mules de Washington, a ouvl ses portes en 1985. Un deuxième Centre ITAO a été inauguré a Tucson 
(Mzona) en 1992. Le Centre téléphonique de Tucson (TTC) est en mesure de conduire des interviews en langue 
espagnole en plus d'offrir une meilleure couverture des fuseaux horaires et un service de reprise en cas de 
catastrophe, de jouer un role de suppléance et de permettre une plus grande productivité au réseau, En 1994, le 
Bureau a mis sur pied un service d'interviews assistées par ordinateur (lAO) multifonctionnel * a Jeffersonville 
(Indiana). Le Centre teléphonique de Jeffersonvilie (JTC) a eté conçu pour accroItre le rendement du ITAO et tirer 
parti des technologies de l'interview assistée par ordinateur telles que l'entrée des données assistée par ordinateur 
(CADE), l'entrée des donnécs a l'aide d'un téléphone a clavier (TDE) Ct l'entrée des données a l'aide d'une unite 
de reconnaissance de Ia voix (VRE). Lea ressources ainsi consacrées au nouveau materiel et au nouveau personnel 
pouvaient étre partagées par divers clients utilisant la plus grande garnme disponible de technologies. 

Scion l'enquête a réaliser, le ITAO est en mesure 1) de partager Ia charge de travail avec les équipes 
d'intervicweurs sur Ic terrain; 2) d'offrir un service peu coüteux de suivi des non-réponses pour les enquêtes ou 
les recensements envoi/retour par la poste ou 3) de devenir l'unique outil de collecte des données. Les Centres 
ITAO comptent actuellement un total de 250 postes de travail. 

1.2. Aspects techniques 

Lea intcrvieweurs des Irois centres réalisent toutes sortes d'enquêtes a l'aide des logicieis MicroCATi ou CASES. 
Les enquêtes effectuées depuis longtemps par Ic ITAO comme Ic Current Population Sun'ey (données sur la 

'Mary Ellen Beach, Geraldine Burt, U.S. Bureau of the Census, Washington, DC 20223; Jane Woods, U.S. 
Bureau of the Census, Jeffersonville, IN 47132. 
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population active), le National Crime Victimization Survey (données sur Ia criminalité) et Ic Quarterly Apparel 
Survey (doriné sur l'indusirie) utilisent le logiciel MicroCATI. Les enquêtes dont I 'origine est plus rdcente telles 
que le National Survey of Fishing. Hunting, and Wildlife Associated Recreation (données stir les activitds de 
loisirs et de sports), le American Community Survey (recensement détaillé) amsi qu'une enquéte portant sur les 
employeursont dtd élabordes avec l'aide du logiciel CASES. Le logiciel MicroCATI adtd mis au point et est géré 
par le U.S. Census Bureau. 11 est graduellement remplacé par le logiciel CASES (Computer-Assisted Survey 
Execution System), us produit commercial mis au point parla University of Calfornia a Berkeley. 

2. CONTROLE DU ITAO AU BUREAU 

2.1. Pourquol contrôkr? 

L'en-eur induite par I'intcrvieweur eat une des principales sources d'erreurs non dues a l'échantillonnage commises 
lois des interviews personnelles et des interviews téléphoniques. Aux trois centres ITAO du Census Bureau, le 
contrôle des intervieweurs sert a depister et a prévenir ces erreurs. Ii permet I) d'évaluer l'aptitude d'un 
intervieweur a bien saisir les ccepts qui sous-tendent I 'enquête et a appliquer les procedures prescrites pendant 
son travail; 2) i évaluer le rendement au travail des nouveaux intervieweurs et 3) a determiner des moyens de 
réduire les en -curs non dues a l'échantillonnage en améliorant les méthodes d'enquete. L'intervieweur peut faire 
I 'objet d'un contrôle a tout moment, et chacun des centres s'efforce de contrôler environ 2,5 a 5,0 % du temps 
d'interviews. Lorsqu'un intervieweur est chargé de plusieurs enquètes, on cherche a contrôler son travail pour 
chacune de ses enquëtes. 

2.2. Qui sont lea responsables des contriles? 

Bans les trois centres téléphoniques du Bureau, les contrôles sont réalisds par des surveillants ou par des 
moniteurs spécialement formés a cette fin. Deux des centres ont recours a des surveillants tandis qu'un 

troisième recrute et forme des moniteurs . Les façons de procdder de chaque centre sont tin reflet de la 
philosophic qui sous-tend les contrôles dans ces centres. Le centre de Jeffersonville (Indiana) cherche a atténuer 
l'aspect surveillance de l'exercice pour promouvoir plutôt l'aspect encadrement -. On espére que les 
intervieweurs seront plus receptils a Ia rétroaction constructive si Ia personne chargéc du contrôle n'est pas us 
supéneur hierarchique direct Personne n'a cherché a determiner laquelle des méthodes utilisécs donnait les 
meilleurs résultats. Toutefois, au moms tin des autres centres envisage de mettre en place cc système 
d'encadrement. 

2.3. Quand Its contr6les sont-ils réalisés? 

Le Bureau a recours a trois types de contrôle : contrôle initial, contrôle systdmatique et contrôle special. Le choix 
du type de contréle depend de l'expérience ou du rendement actuel de l'intervieweur. 

On a recours an contrôle INTTIAL pendant les trois premieres seances de travail des intervieweurs nouvellement 
recrutés. Ce contrôle sert de transition entre Ia formation en classe et le travail en conditions réelles pour lea 
enquêtes régulières. L'intervieweur n'est pas autorisd a poursuivre l'enquête lorsqu'il n'obtient paz uric note 
suffisante au contrôle initial. En outre, tous lea intervieweurs expérimentés qui ont déjà tenniné avec succès Ieurs 
seances de contrôle initial doivent en subir tine nouvelle pour chaque nouvelle enquête conflée a leer centre. 

Le contrôle SYSTEMATIQIJE est celui auquel sont soumis tous lea intervieweurs qui ont réussi avec succès leur 
coritrôle initial. L'intervieweur restera sons Ic régime des contrôles systématiques a moms de recevoir tine note 
moms que satisfaisante lois d'une session particulière ou de fournir tin rendement insatisfaisant pour uric des 
categories prévues du formulaire de contréle. Le contrôle systematique sert historiquement d'outil d'encadrement 
et de formation. Plus récemment, on a approuvé son utilisation pour I'évaluation du rendement. 

Lea contrôles sPEclAux sont normalement utilisés en cas de probléme de rendement Lea intervieweurs qui 
éprouvent des difficultés sont contrôlés plus fréquemment, bénéficient d'une rétroaction exhaustive et reçoivent, 
Ic cas échéant, tine nouvelle formation. Les intervieweurs en difficulté, comme les nouvelles recrues, doivent 
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réaliser un minimum de trois sessions satisfaisantes consécutives au cours d'une période d'enquate pour étre 
mintegrés sous Ic régime des conirôles systématiques. Lorsque I'intervieweur ne réussit pas a s'améliorer après 
une nouvelle formation et un encadrement serré, ii est retire du personnel d'enquétes. 

2.4. Quels sont les aspects contrôlés? 

Le formulaire de contrôle comporte six grandes sections: 

VOIX ET FAON DE S'EXPRIMER ... Le momteur/surveillant écoute l'intervieweur pendant son 
travail afin de s'assurer qu'il s'exprime d'une façon professionnelle, avec une voix agréable et un debit 
appropné. L'intervieweur doit egalement s'adapter au debit du répondant, se montrer amical, articulé, 
poli et convaincant. 

AP1TI1JDES A LA LECTURE Les questions doivent être posées telles qu'elles sont énoncées dans 
les instruments d'enquêtes. Ii s'agit là d'une exigence importante pour toutes les enquêtes, qul vise a 
Cviter le biais dii a l'interpretation donnée par les intervieweurs a des questions particuliêres. Le 
moniteur/surveiHant veille a ce que toutes les questions soient lues telles qu'elles sont énoncées, sans 
aunine omission. II vérifie également Si l'intervieweur met I'accent approprié sur certains mots précis 
et vérifie les réponses données comme l'exige le plan d'enquête. 

APTITUDES A APPROFONDIR ... Les intervieweurs doivent savoir reconnautre les réponses 
incomplêtes Ct obtenir les éclaircissements appropriés. Ils doivent souvent pour cela interroger Ic 
répondant en pesant soigneusement Icurs mots pour éviter d'inlluer sur la réponse dans un sens ou dans 
l'autre. Le moniteur/surveillant écoute ces demandes de précisions pour s'assurer qu'elles sont 
appropndes. 

ENTREE DES REPONSES ... Le moniteur/surveillant examine (a I'écran) Ia façon dont l'intervieweur 
classe les réponses i chaque question et entre Ies données. L'intervieweur devrait avoir une maitrise 
suffisante de l'inslrument d'enquête pour s'y déplacer fadilement et détecter les problêmes. En outre, ii 
doit tcxjours entrer des notes claires et concises dans Ia section d'informations de l'instrument afin qu'un 
autre intervieweur éventuellement chargé de finir le travail ou de fermer le dossier puisse se preparer 
convenablement. 

TRAITEMENT DES CAS PROBLEMES ... L'intervieweur doit être prêt a traiter efficacement avec les 
répondants difliciles. Le moniteur/surveillant note Ia façon dont ii se débrouille en cas de problèmes. 
L'intervieweur doit être capable de convaincre les répondants réticents, de contourner les barnères 
linguistiques, de traiter avec les répondants hostiles, de garder son calme et de maintenir un ton 
professionnel 

MATRISE DES CONCEPTS ... L'intervieweur devrait être en mesure de se presenter, de presenter 
l'enquete et de répondre aux questions des répondants concernant cette enquête. Le moniteur/surveillant 
écoute Ia conversation et détemiine dans quelle mesure l'intervieweur maltrise les concepts de l'enquête 
et arrive a repondre correctement et avec assurance aux questions qui lui sont posées 

2.5 Méthodes de contrôle 

Jusqu'à récemment, méme s'iI existait un certain consensus quant aux aptitudes particulières a contrôler chez les 
mtervieweurs (voix et façon de s'exprimer, aptitudes a la lecture, etc.), chaque centre téléphonique prenait ses 
propres decisions concernant Ia gestion et I'utilisation des résultats des contrôles. Aujourd'hui, les trois centres 
utilisent Ic méme système de notation pour les operations de contrôle (S+, S, S- pour Ic contréle initial, et 0, C, 
FS, M et U pour les contrôles systematiques Ct les contrôles spéciaux). La fréquence des contrôles est aussi 
essentiellement la méme aux trois centres. 

On peut compter a tout moment jusqu'à sept moniteurslsurveillants a I'uvre dans chacun des centres. Ces 
personnes regardent et écoutent les interviews a l'aide d'écouteurs téléphoniques et d'un ordinateur personnel. 
A chaque poste de contrôle, un système d'affichage permet au contrôleur d'identifier le poste de travail de 
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l'intervieweur sélectionné. II n'a ensuite qu'â composer le numéro du poste voulu pour dcouter le déroulement 
de l'interview. Le conlrôleur entend l'mtervieweur et le repondant. 11 petit également surveiller Ce que 
l'intervieweur voit a son écran. II peut ainsi évaluer le rendement de l'intervieweur, Ies reactions du repondant, 
l'uiilisation de l'instrument d'enquête et l'entrée des données dans cet instrument. Le contrôleur peut entrer 1w-
même a l'écran de contrôle les données sur le dérouiement de l'interview qui mi permettront plus tard d'assurer 
la rélroaclion. Chaque intervieweur peut être surveillé simultanément par plusieurs contrôleurs. Le contrôle peut 
être effectué sur place, a partir de postes de contrôle installés au service du contrôle, on a distance, a partir de 
l'administration centrale de recensement de Suitland (Maryland). 

L'application uniforme des procedures de contrôle et des méthodes d'évaluaiion subjectives de chacune des six 
catéges su&nentionnées est primonliale. Periodiquement, les moniteurs/surveillants se réunissent pour proceder 
au contrôle d'un intervieweur a i'aide d'un appareil pour conferences telephoniques. us notent leurs observations 
et leur evaluation comrne ils le feraient normalement (sur papier). Une reunion est ensuite organisde pour examiner 
l'évaluation de chacun des participants. On relève ainsi rapidement les incohdrences, cc qui permet aux 
moniteurs/surveillants de s'entendre sur Ia façon de les résoudre. On cherche ainsi a assurer l'uniformité de la 
rétroaction pour lea intervieweurs, peu importe Ia personne chargée du contrôle. 

2.6 Méthodes de rétroaction 

Lea contrôles rdalisés aux fins de l'assurance de la qualite et de I'évaluation du rendement seraient inutiles sans 
rCtroaction. En outre, cette rétroaction doit être assurée en temps utile, en particulier lorsqu'elle porte sur des 
enquetes périodiques ou ponctuelles. Les intervieweurs qui connaissent une session supérieure a Ia moyenne ou 
moms que satisfaisante obtiennent une evaluation officielle. Dans Ia mesure du possible, Ia rétroaction est fournie 
immédiatement aprés Ia séance de contrôle lors d'une entrevue privée. On a recours é use evaluation officieuse 
pour len seances de contrôle dont les résultats ne s'dcartent pas sensiblement du rendement moyen attendu. Dans 
le cas des contrôles systématiques, Ia rétroaction est souvent fournie au poste de travail de l'intervieweur puisquc 
Ia quantité d'informations a communiquer esi limitée. Toutefois, les personnes qui font l'objet d'un contrôle initial 
reçoivent toujours une rétroaction officielle puisque Sc sont de nouvelles recrues. 

Pour la séance de rétroaction, le moniteur/sui -veillant a recours au principe dit du sandwich . II s'agit de 
commencer Ia séance en soulignant les aspects positifs du travail, puis d'aborder les points qui méritent d'être 
améliorés, pour conclure finalement Ia séance sur une note positive. Cette méthode pci-met a I 'intervieweur de 
conserver une certaine mesure d'estime de soi et devrait l'encourager a améliorer son travail. La rétroaction 
positive au debut eté Ia fin de Ia séance d'évaluation incite également 1 'intervieweur a se montrer plus receptif aux 
commentaires du moniteur/surveillant concemant les aspects a améliorer. 

Pendant la séance de rétroaction, le moniteur/surveillant examine Ia copie papier de Ia fiche de contrôle avec 
l'intervieweur. fl peut i-clever des points ci des aspects précis pour décrire en detail les aspects positifs et les points 
a améliorer. Ala fin de la séance de rétroaction, Ic moniteur/surveillant et I'intervieweur signent Ic formulaire qui 
eat ensuite entré dana uie base de données. La copie papier est ensuite classée. Les intervieweurs peuvent obtenir 
sur demande des copies de leurs evaluations. 

3. ANALYSE DES RSULTATS 

Pour las besoins du present article, nous avons examine les données de contrôle portant sur le Current Population 
Survey (CPS) provenant de deux des trois centres teléphoniques (Tucson et Jeffersonville) pour la pénode de 
novembre 1995 a mai 1996.2  La CPS est une enquête nationale portant sur la population active. II s'agit d'une 

2Entre le 1 u novembre 1995 et Ic 30 janvier 1996, un grand nombre de fonctionnaires du gouvemement 
arnéricain ont pris conge. La nombre d'interviews et de contrôles réalisés pendant cette période a donc été 
réduit. 
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enquéte rnasuelle ITAO/IPAO 3  qui s'étend généralement du dimanche au mardi de la semaine suivante. Sauf en 
décembre, Ic CPS eat toujours rdalisd pendant Ia semaine qui contient le 19' jour du mois. Aux centres ITAO, on 
met habituellement un terme au CPS le mercredi de Ia premiere semaine pour retourner les cas recycles aux 
responsables sur Ic terrain. La plupart des interviews ITAO du CPS sont rdalisées au cours des deux premiers 
jours de Ia pdriode d'enquete. La durée moyenne des interviews est infdrieure a 10 minutes. Les interviews 
mensuelles suppldmentáes varient en longueur et ajoutent a Ia durde moyenne de l'interview. L'intervieweur 
moyen consacre 20 beures cii moms par mois au CPS. En régle génerale, chacun des intervieweurs participant au 
CPS doit être soumis aim contrôle de 30 minutes pendant la pdriode d'enquéte, cc qui equivaut a un pourcentage 
oscillant entre 2,5 et 5,0 % des heures d'interviews réalisées. 

TABLEAU 3.1. FREOUENCE DES sEANcEs DE cONTROIF PAR TYPP 1w sPANrr 

TTC JTC 

% INIT. % SYST. % SPEC. % NIT. % SYST. % SPEC. 

Novembre 1995 73,1 26,9 0,0 35,7 64,3 0,0 

Décembre 1995 28,6 68,3 3,2 40,0 60,0 0,0 

Janvier 1996 22,5 74,2 3,4 21,4 78,6 0,0 

Février 1996 39,8 59,3 0,9 54,8 45,2 0,0 

Mars 1996 17,5 79,0 3,5 513 48,9 0,0 

Avril 1996 5,3 91,7 3,0 42.1 57,9 0,0 

Mai 1996 6,3 91,8 1,9 2,9 97,1 0,0 

3.1 Fréquence des contr6les 

Nous présentons au tableau 3.1 les donnécs de fréquences relatives des trois types de seances de contrôle, pour 
chaque mois, dans le can des enquétes du CPS réalisées a partir des centres télephoniques de Tucson et de 
Jeffersonville (TTC et JTC respectivement). Les tests de clii carré révélent I'existence d'une correlation 
statistiquement significative entre l'établissement et Ia frequence d'ensemhle du type de séance de contrôle. Pour 
la période de novembre 1995 a mai 1996, on observe également tine correlation claire entre Ic mois et la proportion 
des difféients types de contrôles réalisés dans le cadre du CPS, tant a Tucson qu'à Jeffersonville. A Jeffersonville, 
pendant Ia pdriode a l'dtude, les seances de contrôle initial réalisées dans Ic cadre du CPS constituaient une portion 
beaucoup plus grande de l'ensemble des seances de contrôle. La centre de Jeffersonville procédait en effet a cette 
époque ala formation de 50 nouveaux intervieweurs sur Ic CPS de février, en prevision du CPS de mars. Las 50 
nouveaux intervieweurs ont été sownis au contrôle initial en février et en mars 1996. 

3.2. Résultats des contrôks 

Lea tableaux 3.2a a 3.2fmontrent le classement des intervieweurs qui ont subi lea contrôles initlaux clans chacun 
des centres. S+ signifle excellent, S signifie bon a trés bon et S- signifie que des ameliorations sont souhaitables. 
II n'y a pan de difference statistiquement significative4  entre le pourcentage des intervieweurs ayant reçu uric note 
satisfaisante cii insatisfaisante dana aucune des categories de contrôle (p. ex., voix et façon de s'exprimer, aptitudes 
ala lecture) au sein de chaque centre ou d'un centre a l'autre. A Tucson, lea résultats des contrôles initiaux pour 
Ic CPS montrent que lea nouveaux intervieweurs sont plus nombreux a devoir améliorer leur lecture des questions, 

3IPAO est l'acronyme qui désigne lea interviews personnelles assistées par ordinateur Au Bureau, les IPAO 
sont rCalisées soit au domicile des répondants, soit par téléphone, a partir du domicile de l'intervieweur qui 
utilise a cette fin us ordinateur portatif. 

4Les tests de signification statistique ont dte effectuds au seuil de probabilitd de 0,05. 
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leurs aptitudes a approfondir et leur maltrise des concepts. A Jeffersonville, les résultats des contrôles initiaux 
montrent que les nouveaux intervieweurs sont plus nombreux a devoir améliorer leur maltrise des concepts de 
l'enquête, leur travail d'entrée des réponses et leurs aptitudes a approfondir. Ces résultats portent a conclure qu'on 
devrait apporter tine attention particulière aux aptitudes a approfondir, a Ia maitrise des concepts et aux aptitudes 
ala lecture pendant l'ensemble des seances de formation initiale, tant dans tin centre que dans l'autre. 

TABLEAU 3.2L VOIXfFACON DE S'EXPRIMER 

coNTROLE 
INITIAL 

% DES ENTER VIE WEURS 
NOTES 

TTC 
n'129 

JTC 
n=80 

S+ 3,9 1,3 

S 93,8 93,8 

S. 

2,3 5,0 

TABLEAU 3.2b. APTITUDES ALA LECTURE 

CONTROLE 
INITIAL 

% DES INTER VIEWEURS 
NOTES 

rrc 
n127 

rrc 
n80 

S+ 6,3 2,5 

S 75,6 82,5 

S. 18,1 15,0 

TABLEAU 3.2c. APTITUDES A APPROFONDIR 

CONTROLE 
INITIAL 

% DES ENTER VIEWEURS 
NOTES 

nc 
n=79 

rrc 
n=74 

S+ 2,5 0,0 

S 82,3 86,5 

S- 15,2 13,5 

TABLEAU 3.2d. ENTREE DES REPONSES 

CONTROLE 
INITIAL 

% DES INTER VIE WEURS 
NOTES 

rrc 
n=135 Fn=C80  

S+ 4,4 0,0 

S 85,2 83,8 

S- 10,4 16,3 

TABLEAU 3.2e. CAS PROBLEMES 

CONTROLE 
INITIAL 

% DES INTER VIEWEURS 
NOTES 

11'C 
n12 

JTC 
n=28 

Si- 33,3 0,0 

S 66,7 92,9 

S- 0,0 7,1 

TABLEAU 3.2f. MAITRISE DES CONCEPTS 

CONTROLE 
INITIAL 

% DES INTER VIEWEURS 
NOTES 

TTC 
n98 

JTC 
n=73 

Si- 3,1 0,0 

S 84,7 79,5 

S- 12,2 20,5 

Les tableaux 3.3a a 3.3f présentent le classement des intervieweurs aux contrOles systématiques a chacun des 
centres ITAO. 0 signifie exceptionnel, C digne de mention, FS entièrement safisfaisant, M faible et U 
insatisfaisant. 11 existe une correlation statistiquement significative entre les notes données aux aptitudes a 
approfondir, a l'eutrée des réponses et ala maitrise des concepts et de l'instnjment. Les résultats portent a conclure 
que Ia lecture des questions telles qu'elles scot énoncdes constitue le plus grave probleme relevé lors des contrOles 
systématiques réalisés a Tucson. A Jeffersonville, les problemes principaux concernent I'entrée des données, les 
aptitudes a approfondir et La lecture des questions. Tel que mentionné plus tot, on a procédé a Jeffersonville, 
pendant cette période, a la formation de plus de 50 nouveaux mtervieweurs et 1 'entrée des questions semble 
presenter tin grave probléme (11,7 % des intervieweurs notes faibles ou insatisfaisants) parce que les nouvelles 
recrues prennent un certain temps pour se familiariser avec leur ordinateur. 
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TABLEAU 3.3a. VOEXIFAON DE S'EXPRIMER 

CONTROLE 
SYSTEMATIQUE 

% DES INTER ViE WELJRS 
NOTES 

rrc 
n=560 

rrc 
n=137 

0 3,0 3,6 

C 13,0 6,6 

FS 82,1 88,3 

M 1,1 1,5 

U 0,7 0,0 

TABLEAU 3.3b. APTITUDES ALA LECTURE 

CONTROLE 
SYSTEMATIQUE 

% DES INTER VIEWEURS 
NOTES 

TrC 
n=541 

JTC 
n=135 

0 2,6 1.5 

C 11,8 9,6 

FS 79,9 83,7 

M 2,8 5,2 

U 3,0 0,0 

TABLEAU 3.3c. CAS PROBLEMES 

CONTROLE 
SYSTEMATIQUE 

% DES INTER VIEWEURS 
NOTES 

TFC 
iv=58 

JTC 
n35 

0 25,9 8,6 

C 34,5 28,6 

FS 39,7 60,0 

M 0,0 2,9 

I U 0,0 0,0 

TABLEAU 3.3c. APTITUDES A APPROFONDIR 

CONTROLE 
SYSTEMATIQUE 

% DES INTER VIE WEURS 
NOTES 

TFC 
n'=408 

JTC 
n126 

0 1,7 0,0 

C 10,3 15,1 

FS 86,0 78,6 

M 1,2 5,6 

U 0,7 0,8 

TABLEAU 3.3d. ENTREE DES REPONSES 

CONTROLE 
SYSTEMATIQUE 

% DES INTERVIEWELJRS 
NOTES 

YFC 
nS69 

JTC 
n=137 

0 1,2 0,0 

C 8,3 5,8 

FS 88,4 82,5 

M 1,1 8,8 

U 1.1 2,9 

TABLEAU 3.31. MAITRISE DES CONCEPTS 

CONTROLE 
SYSTEMATIQIJE 

% DES INTERVIEWEURS 
NOTES 

rrc 
n=504 

JTC 
n=I22 

0 6.2 0,8 

C 5,0 13,1 

FS 85,9 84,4 

M 2,2 1,6 

U 0,8 0,0 

Nous présentons au tableau 3.4 Iesmoyennes des notes accordées a Ia séance de contrôle (et les valeurs des écarts-
types) pour chaque categorie de contrôles. L'utilisation de SAS Proc TTEST pour évaluer Ia signification 
statistique des differences entre les moyennes scion Ic centre tdldphonique laisse conclure a l'existence de 
differences pour certames categories de contrôies. Pour les contrôles initiaux, on observe des differences 
statistiquement significatives entre les notes moyennes données aux deux centres pour les cas problémes. Darts 
le can des conirôles systematiques, on observe une difference statistiquement significative pour Ia note accordde 
pour les aptitudes a Ia lecture, l'entrée des rdponses et les moyennes pour Ia séance. Ce tableau montre également 
qu'aprês le contrôle initial et Ia rdtroaction, les intervieweurs qui passent sous le régime du contrôle systematique 
fournissent tin travail bien supérieur, cc qui porte a conclure a l'efficacitC d'ensemble des contrôles réalisds aux 
deux centres. 
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TABLEAU 34. VALEUR MOYENNE DES NOTES DE CONTROLES PAR CATEGORIE 

CATEGORIE CONTROLE rNmAL cowrROI.E 
SYSTEMATIQUE 

TFC JTC TFC JTC 

VOIXIFAON DES'EXPRIMER 2,02 1,96 3,17 3,12 
(0,25) (0,25) (0,51) (0,46) 

APTITUDES ALA LEC'IlJRE 1,88 1,88 3,08 3,07 
(0,48) (0,40) (0,60) (0,45) 

APTITUDES AAPPROFONDIR 1,87 1,86 3,11 3,08 
(0,40) (0,34) (0,45) (0,48) 

ENTREE DES REPONSES 1,94 1,84 3,08 2,91 
(0,38) (0,37) (0,42) (0,51) 

CAS PROBLEMES 2,33 1,93 3,86 3,43 
(0,49) (0,26) (0,80) (0,70) 

MAtI'RJSE DES CONCEPTS 1,91 1,79 3,13 3,13 
(0,38) (0,41) (0,58) (0,41) 

MOYENNE DE LA SEANCE - - 3,13 3,07 
____________ (0,40) (0,25) 

3.3 Résultats des contrôks selon l'évaluateur 

TABLEAU 3.6a, NOTES MOYENNES ACCORDEES AUX CONTROLES SYSTEMATIQUES PAR EVALUATEUR ET PAR 
CATEGORIE - T'rc 

EVALUA- 
TEUR 

VOIXIFAON 
DE 

S'EXPRIMER 

APTITUDE 
S ALA 

LECTURE 

APTITUDES A 
APPROFONDIR 

ENThEE 
DES 

REPONSES 

CAS 
PROBLEMES 

MAITRISE 
DES 

CONCEPTS 

NOTE 
GLOBALE 

W02 3,02 2,96 3,00 2,95 4,50 3,04 3,00 

W09 2,96 2,96 3,00 2,96 3,67 2,96 2,99 

W10 3,16 3,15 3,06 3,07 3,29 3,04 3,09 

W12 2,94 2,88 2,86 2,97 5,00 2,90 2,93 

W13 3,59 3,33 3,52 3,49 4,50 3,79 3,54 

W14 3,10 3,19 2,96 2,95 3,57 2,90 3,02 

W16 3,02 2,86 3,06 2,91 3,50 2,97 2,97 

W20 3,12 3,17 3,47 3,06 4,33 3,29 3,22 

W21 3,65 3,55 4,00 3,43 4,75 3,48 3,60 

W24 3,00 3,00 3,00 3,00 - 3,00 3,00 

W26 3,12 2,92 3,03 3,00 3,50 3,00 3,01 

W27 3,03 2,90 3,03 3,00 4,20 3,08 3,02 

W29 3,15 3,10 3,03 3,05 4,00 3,07 3,08 

La question de l'uniformité des evaluations réalisées par les moniteurs/surveillants est une preoccupation constante 
dans Ia conduite des ITAO. Comine les résultats des contrôles servent a l'évaluation du rendement des 
iniervieweurs, la fiabilité de ces controles prend tin sens particulier au Bureau. Nous présentons aux tableaux 3.6a 
et 3.6b les valeurs moyennes des notes accordécs aux contrôles systématiques par chacun des évaluateurs au cours 
de Ia période a l'étude dans les deux centres teléphoniques. L'analyse a l'aide de SAS Proc GLM donne a 
conclure qu'à Jeffersonville, ii existe une difference significative entre les notes accordées pour les aptitudes a 
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approfondir, l'cntrée des réponses etla maiirise des concepts d'un dvaluateur a l'autre. Dans l'ensemble, les 
résultats statistiqucs laissent constater une plus grande variance clans les notes accordees a Tucson que dans celles 
accordees a Jeffersonville. 

TABLEAU 3.6b. NOTES MOYENNES ACCORDEES AUX CONTROLES SYSTEMA1'IQIJES p1j  EVALUATEUR ET PAR 
CATEGORIE - JTC 

EVALUA- 
TEUR 

VO1X/FAON 
DE 

SEXPRIMER - 

APTITUDES 
A LA 

LECTURE 

APTITUDES A 
APPROFONDIR 

ENThEE 
DES 

REPONSES 

CAS 
PROBLEMES 

MAITFJSE 
DES 

CONCEPTS 

NOTE 
GLOBALE 

SW12 3,03 3,04 3,04 2.94 3,75 3,07 3,02 

SW15 3,00 2,50 1,00 1,50 - 3,00 2,44 

SW17 3,32 3,12 3,27 2,71 3,46 3,18 3,11 

SW1S 3,17 3,17 3,33 3,00 4,50 3,00 3,21 

SW19 3,71 3,37 3,23 3,57 3,67 3,86 3,63 

SW20 3,00 3,00 3,00 3,00 3,08 3,00 3,02 

SW21 3,00 3,00 3,00 3,00 - 4,00 3,17 

4. CONCLUSION 

Les contréles réalisés aux centres ITAO du Census Bureau constituent des outils utiles de gestion des enquêtes. 
ils permetlent d'évaluer le rendement des intervieweurs ainsi que celui des instruments et des méthodes d'enquêtcs. 
Ces oontrôles, utilisés aux fins de la rétroaction, permettent au surveillant ou au moniteur d'observer discrétement 
le déroulement des interviews et de foumir une rétroaction immediate et precise. Ils permettent également de 
mesurer précisnent l'utilité des instruments d'enquêtes en conditions réelles, et d'apporter des ameliorations aux 
questionnaires actuels ci fluturs. Las inforrnations obtenues grace aux contrôles servent a modifier Ia formation des 
intervieweurs ainsi qu'à réduire les erreurs non dues a l'échantillonnage clans les enquêtes. Nous avons relevé 
l'existence de certaines differences entre les centres ITAO quant a Ia façon de réaliser les contrôles et d'utiliser 
len données de ces contrôles. Nous suggérons d'examiner plus a fond ces differences et de faire en sorte que tous 
len centres puissent béndficier des résultats obtenus. 
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EXPERIENCES DE STATISTIQUE CANADA AVEC LA SAISLE 
AUTOMATISEE DE DONNEES 

Suzanne M. Vézina' 

RÉSUMÉ 

Au eaus des dcmiäts annécs, Statistiquc Canada a procédé I des travaux de recherches dana le domaine da Is saisie 
autcunaliséc de donnèes. Environ deux amtèes ant ètI conaacrées A Ia recherche de Ia technologie et La dernière annéc 
a è*é coesacrée au développement etA Ia misc en oeue de systAines da saisie automatisée de donnèes pour diverses 
cnquètes dii bureau. 

La but de Is communication cat dc partager certains des résultals obtenus. Ces rCsuttats font ressottir I'impoctance de 
La conception des formulaires et des questionnaires pour asaurer des donnAca de qualité. La formulaire eat I'élément 
e1iel de tout système de saisie de donnëes. Un formulaire bien conçu facibte Ia cueiilette et La saisie de docindcs Ct 
il doit sun elm &dk A iuiq,lir. La saisie automatisée dc donnèes eat optm'iisée sur Ic plan quatite Iocsquc lea secteurs 
raervés aux réponses soot clairetnent dèfinis. La procédé aulomatisé utilisant me image du formutaire comme agent 
de uisie, Ic papier Ct l'encre employes doivent produire une image de boone qualité. 

Des formulaires conçues aIm de favonser Ia cueillette et Ia saisie automatiséc minimisent lea erreurs introduites locs 
de cn deux procédés. La saisie automatisée permet finalement d'accèlérer Ic pmcede tout en produisant des donnécs 
ayant lea nocmes de qualité auendues. 

MOTS CLES: saisic autoinatisAe de doonées conception de formulaires; image. 

1. ITTRODUCTION 

La saisie dite traditionnelle est celle ott las réponses sont entiêrement entrées ou tapées au clavier par un opérateur, 
a partir d'un formulaire. Ce procedé manuel est long, répdtitif at monotone. II favorise par consequent 
l'introduction d'erreurs. Des procédés permettent le contrôle de Ia qualité permettent Ia diminution et la presque 
elimination des erreurs de frappe. Le contrôle de qualité est une composante addilionnelle liée At Ia saisie de 
données. A cette composante se rattache egalement l'élément de temps et de coüt. 

L'intention est de minimiser las erreurs introduites darts les données lors de Ia cueillette et lors de la saisie. La 
saisie automatisée de données a partir de formulaires conçus salon des normes pré-établies nous offre une avenue 
intéressante. 

2. SAISIE AUTOMATISEE DE DONNEES 

La saisie automatisée de donnécs en est une oü l'interpretation des reponses et par ce fail l'emmagasinage sur 
ordinateur est majoritairement effectuée par un ordmateur et complétée ou comgée par un operateur. Tout Ic 
processus est effectué a partir d'images de fonnulaires. 

'Suzanne M. Vézina, Statistique Canada, Ottawa, Ont, K I A 0T6. 
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Les fonctions d'un système automatisd de données sont: 

La numérisation ou l'importation 	introduction des formulaires dans le lecteur optique qui lit 
(nun*ise) et enregistre les images dens un format exploitable par 
im ordinateur. Des images déjà crdds peuvent aussi &re importées 
dans un système de saisie automatisde de donndes. 

L'identification du formulaire 	identification automatique des formulaires (pages) soumis a Ia 
saisie automatisée. 

L'exception 	 repérage automatique des pages qui ne font pas partie du 
formulaire et des pages qui n'ont pas eté bien identifides par le 
lecteur optique. 

PI L'extraction 	 reconnaissance automatique des caractères unprimés a la machine, 
des caractéres imprimés a Ia main, des codes a barres et des 
marques. 

La verification 	 verification et correction manuelles des données suspectes et des 
damnées qui me satisfcntpas aux régles de validation. Ces donndes 
ainsi que l'image du formulaire sont affichées sur les postes de 
travail des vérificateurs. Lea vCrificateurs complètent les donndes 
a l'aide de ces images. 

3. FACTEURS QUI FAVORISENT LA CIJEILLETFE ET LA SAISLE DE 
DONNEES 

Le formulaire est I'élément clé de tout système de saisie de données. Un formulaire conçu en considérant las 
facteurs qui influencent Is cueillette et par consequent la saisie, diminue lea en -curs introduites dans les donndes 
lors de cette cueillette et aussi Ices de Ia saisie subséquente des donndes. Ces affirmations sont vraies que Ia saisie 
soit effectude de façon manuelle ou automatique. 

La saisie manuelle de données etant effectuèe par tine personne, cette derniere tente de déchiffrer les données a 
saisir lorsque les réponses stint difficiles a lire. Les réponses peuvent être soit tout simplement difliciles a lire, soit 
écrites totalement ou partiellement a l'extérieur des regions ou zones réservdes aux rdponses, ou méme soit en 
contravention ace qui est attendu comma réponse a une question. L'oeil humain pouvant s'adapter, l'opérateur 
de saisie manuelle accomplit son travail du mieux qu'il petit. 

(Jne conception de formulaire salon des paramètres et des normes rigoureuses contribue a diminuer les erreurs 
introduites Ices de Ia cueillette. A partir d'un tel cadre, Ia saisie automatisée devient alors une alternative realisable. 
La conception des formulaires de façon a favoriser Ia cueillette et par consequent Ia saisie automatisée est 
essentielle au succès du processus de saisie automatisée. Cette saisie étant majoritairement effectuée par tine 
machine, Ic procédé s'effectue de façon accélérée et offie tine constance dans las résultats. La possibilité de défmir 
des niveaux de confiance pour las résultats de la reconnaissance contribue a la diminution des erreurs introduites 
lors de la saisie. Dana us tel environnement les opérateurs n'interviennent que lorsque Ia machine questionne les 
résultats de Ia reconnaissance, ou lorsque les résultats contreviennent aux règles de validation définies dans 
l'applicalion. Des formulaires conçus salon des normes qui favorisent Ia cueillette, des images de bonne qualité, 
us système de saisie automatiséc reconnu at performant et finalement des règles de validations qui sont appliquees 
aux données extraites sont done tous des facteurs qui diminuent las erreurs introduites lors de Ia cueillette et la 
saisie de données. 



Les facteurs reliées a la conception du questionnaire qui favorisent Ia cueillette at par consequent Ia saisie 
automatiséc sont les caracteristiques du papier, les couleurs d'encre utilisées pour imprimer le fonnulaire, las 
identificateurs de page, les points d'ancrage, la definition des zones de données a saisir et flnalement I'impression 
des formulaires. 

4. CARACT RISTIQUES DU PAPIER 

Tous les lecteurs optiques, lea logiciels de balayage et les logiciels de saisie automatisée de données présentent des 
limites en cc qui conceme le papier. La texture, la teneur en fibres, la qualité de la surface, l'epaisseur ou le poids, 
Ic pouvoir réfléchissant, l'opacite, Ia couleur et las dimensions sont tous des facteurs importants. 

s La texture, Ia teneur en fibres et la qualite de la surface influencent Ia clarté at precision de I'image produite. 

L'épaisseur on poids ant us impact direct sur Ic fonctionnement du lecteur optique. Une numénsation continue, 
sans heurt et sans interruption est souhaitable. Si trop épais ou trop mince, Ia numérisation sera 
continuellement interrompue ou même impossible. Lorsque le papier eat trop epais le m&anisme du lecteur 
optique ne pouna pas I'acccpter. Locsque le papier est trop mince et que le lecteur rdussit Ia numérisation, las 
images sont souvent floues a cause de I 'ondulation créée lorsque le formulaire est soumis au mécanisrne du 
lecteur optique. 

Un papier non lustre doit atre utilisd. La papier lustre cause de la réflexion lors cia Ia nurnérisation cc qui 
einbrouille des parties de l'ixnage. 

Le papier utilisé doit être opaque afin d'éviter qua lea écritures d'un côté d'une page n'apparaissent sur I'image 
de l'autre côté de cette page. 

Le papier devrait être de couleur blanche ou pastel, avec suftisamrnent de réflexivité, afin que lea images 
apparaissent blanches lors du visionnage a l'écran. 

La papier ordinaire produit a partir de fibres non recycldes ainsi que Ia plupart des papiers fabriqués a partir de 
fibres recyclées sont ordinairement utilisables pour I'imagerie. 

5. COULEURS D'ENCRE 

L'utilisation des couleurs ainsi qua l'utilisation de regions sans couleur contribuent a Ia bonne apparence des 
formulaires et par consequent des images pnses a partir de ces formulaires. Las couleurs guident lea répondants, 
diminuant ainsi lea ambiguttes et par le fait même l'introduction d'erreurs au niveau de Ia cueillette. Les couleurs 
d'encre utilisées sur las formulaires peuvent We non discernées ou discernées lors de Ia numérisation des 
formulaires. Las couleurs d'encre non discemdes utilisdes autour de regions de réponses facilitent Ia saisie 
automatisée de données. 

Las couleurs d'encre non discernées sont de teintes subtiles. Elles sont utilisées afin de guider le répondant 
sur le formulaire at sont invisibles au lecteur optique. Elles ne sont pas perçues par Ia lecteur optique parce 
que leur degré de réflexivité eat dave. L'utilisation de ces couleurs d'encre eat appropriée pour encadrer lea 
zones de réponses ainsi que pour toute autre information non essentielle comma les arriêras-plans et lea 
graphiques. 

L'utilisation de couleurs d'encre non discemées aux androits appropnés améliore la reconnaissance des 
données, réduit Ia taille des images cc qui diminue les besoins d'espace d'emmagasinage, accélére Ic 
traitatnent des images et produit fmalemant des images plus claires lors du visionnage a l'écran. 

Les couleurs d'encre discernées sont de teintes foncées. Las couleurs d'ancres discemées sont utilisées: 
- pour imprimer las identificateurs de pages at las points d'ancrage. 

157 



- pour toute information qui dolt étre extraite par le système de reconnaissance. 
- pour toute information qui doit &re vue bisque l'image est visionnde a l'écran, par exemple les 

questions. 

Le noir est la couleur in plus utilisée pour l'impression d'information qui doit étre discernée lors de in numérisation 
de formulaires. ilest important que l'infonnation imprixnee avec des couleurs d'encre discernées n'obstruent pas 
les zones de réponses. 

II faut aussi définir des espaces sans couleur lois de Ia conception d'un formulaire. Les zones d'extraction et ieur 
environnement immédiat ne doivent pas être obstniés ni embrouiilés par des couleurs partieliement ou entièrement 
discernées. 

Un autre point a considérer est Ia region de pliure d'un formulaire. Lorsqu'un formulaire a ete plié, i'image 
produite lois de la numérisation sera grisâtre dans la region du pu. Ii est donc important de ne pas concevoir de 
zone de réponses clans cette region d'un formulaire. 

6. IDENTIFICATEURS DE PAGES 

Len identifcatns de pages permettent Ia reconnaissance automatique des formulaires soumis au système de saisie 
automatisée de données. Le système examine I'image et determine quel formuiaire et queue page a i'intérieur du 
formulaire sont souinis au traitement Len identificateurs de pages permettent in detection de pages qui ne font pas 
partie du formulaire traité, bisque de teiles pages ont été mtroduites invoiontairement. 

Un identificateur de page doit être unique a i'intérieur d'un formulaire de piusleurs pages. Un identilicateur de 
page doit &re défini pour chaque côté de chaque page d'un formulaire. Les identificateurs de pages doivent étre 
imprimés avec une couleur d'encre discernabie par le iecteur optique. Voici quelques exemples d'identificateur 
depage: EER}1,E1,E2. 

7. POINTS D'ANCRAGE 

Les points d'ancrage permettent au système de bien aligner les images et d'éiiminer Ia misc en travers au cours 
du baiayage. L'alignement des images est essentiel pour obtenir de bons résultats lors de l'extraction ou 
reconnaissance des données. 

Des points d'ancrages doivent être determines sur chaque côté de chaque page d'un formulaire. us doivent ètre 
impiimes avec une couleur d'encre discemable par le iecteur optique. Des points d'ancrage doivent être impriniCs 
a divers endroits de Ia page. Le système de saisie automatisée de données utilisé determine le genre et les 
emplacements possibles des points d'ancrage stir tine page. Des exemples de points d'ancrage utilisés par 
piusieurs systèmes de saisie automatisée de donndes sont des petits triangles noirs ou des cercies noirs imprimés 
a chaque coin d'une page. 

S. DEFINITION DES ZONES DE DONNEES A SAISIR 

Une zone réservée aux données est conçue en fonction du type de données que i'on cherche a obtenir. Le tableau 
suivant ënumère Ic type de données qui peuvent étre reconnues par un système de saisie automatisée de données. 
fl spécifie egalement en français et en anglais, le genre de technobogie utiliséc pour [a reconnaissance de chacune. 

Quelques notions an sujet de la conception d'un formulaire en fonction du type de données recherchdes suivent Ic 
tableau. 
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TYPES DE DONNEES TECHNOLOGIE - Français TECHNOLOGIE - Anglais 

Codes àbarres RCB BCR 
Reconnaissance de Codes a Barres Bar Code Recognition 

Caractères imprimés RCEM MICR 
avec un jeux de Reconnaissance de Caractères a Encre Magnetic Ink Recognition 
caractéres a l'encre Magnétique 
magnetique  

Marques ROM OMR 
Reconnaissance Optique de Marques Optical Mark Recognition 

Caractères imprimés a ROC OCR 
la machine Reconnaissance Optique de Optical Character Recognition 

Caractêres 

Caractêres imprimes a RIC ICR 
Ia main Reconnaissance Intelligente de Intelligent Character Recognition 

Caractères 

8.1 Codes a Barres 

Las codes a barres correspondent a des données aiphanumériques et font appal a une série de lignes verticales de 
différentes largeurs qui sont séparées par des espaces: 

I 7807 1781 

Las codes a barres doivent être imprimés avec une couleur d'encre discernable par le lecteur optique. Une region 
blanche doit exister tout autour des codes a barres, c'est-à-dire qu'aucune autre information imprimée a I'encre 
discernée ne doit obstruer les codes eux-mêmes. 

8.2 Caractères Imprimés avec un jeu de caractéres a I'encre magnétique 

Ces caractères sont formés avec un jeu de caractères hautement spécialisés et ils sont imprimés a I'encre 
magnétique: 

'O 2000" L L 71: 

Ce genre cia caractéres doit êire imprimé avec une couleur d'encre discemable par le lecteur optique. Une region 
blanche doit exister tout autour des caractêres, c'est-a-dire qu'aucune autre information imprimée a l'encre 
discernée ne doit obstruer Las caractères eux-mêmes. 
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8.3 Marques 

Les zones ou champs a marques sont des secteurs délimités dans lesquels Ic répondant indique un choix en 
faisant une marque: 

o Option A 	 IF Oui 
Option B 

o Option C 	 0 Non 

Las zones a marques doivent étre délirnitées soit par une boite, un cercie ou une ellipse. Selon le système de saisie 
automatisée de donndes, ces derniers seront imprimés soit avec de I 'encre a couleur discemée soit avec de 1 'encre 
a couleur non dimernée. La dimension iddale pour une zone a marques est 1/8 de pouce cane. Elle peut aussi être 
plus grande. II est important de distancer les zones les unes des autres afin d'éviter qu'un choix indiqué par le 
répondant ne déborde pas dans une autre zone de réponse. 

8.4 Caractères iniprimés a Ia machine 

Las caractères imprimés é la machine comprennent tous les jeux de caractères standards ainsi que les caractères 
typographiques et les caractères produits par des imprimantes au laser et des machines a écrire: 

QUEST1234567890 

Une region blanche qui mesure au moms 1/4 de pouce doit exister tout autour des caractères, c'est-ã-dire 
qu'aucune autre information imprimée a l'encre discernée ne doit obstruer les caractéres eux-mêmes. 

L'espacement entre les caractères, l'espacement entre plusieurs lignes de caractéres ainsi que la densité des 
caractères influencent Ia performance de la reconnaissance. En fait, si les caractéres se touchent ou s'ils ne sont 
pas suffisamment a l'écart de toute autre écriture ou diagramme, la reconnaissance sera difilcile. 

8.5 Caractéres imprimés I Ia main 

Comme Ic nom l'mdique, les caractêres imprimés a la main sont des caractêres qui ont étd imprimes par une 
personne. 

I SIuIzIAIN IMEI 	]E1IIS IL1 

NUP IN HE K 

I M-1 



Les caract&es ixnprirnés a la main sont ceux qui sont le plus difficile a reconnalire automatiquement parce qu'ils 
sont três vañés et inconsistants des points de vue de styles et de formes. Les caractères imprimés a Ia main sont 
plus clairs et par consequent plus faciles a lire lorsque Ia conception des zones pour réponses imprimées a la main 
scot encadrées. Plus les cadres d'un formulaire sont précis, plus les rdpondants sont impulsivernent portés a écrire 
au bce endroit, de façon claire et constante. Le moyen le plus propice pour recevoir des données imprimdes a la 
main est us ensemble de boites. Les boltes incitent les répondants a impruner les caractéres en majuscules au lieu 
d'écrire avec le style manuscrit ou cursif.  

Prévoir suffisamment de boltes pour recevoir Ic nombre maximum de caractères pour use réponse. 

La grandeur minimum des boites qui permet au répondant de bien former les caractères est 3/16 de pouce de 
largeur par 1/4 de pouce de hauteur. 

S Les boites peuvent être côte a côte, c'est-â-dire sans espace entres elles. Dans cc cas, la ligne médiane qui 
sépare deux boltes est unique et done partagée par celles-ci. 

Len boItes peuvent être juxtaposées, c'est-à-dire séparées légérement les unes des autres. 

Lcrsque plusieurs rangées de boltes se superposent, ces rangées doivent être séparées les unes des autres par 
unminimumde 1/8depouce. 

P. Aucune information ne doit obstruer 1 'espace rdservé pour les caractères 

9. IMPRESSION DES FORMULAIRES 

Comme l'image est le medium a partir duquel Ia saisie automatisée de données est effectuée, la qualité 
d'impression de celle-ci influence directement la performance du système. 

La positionnement précis des identificateurs de formulaires, des points d'ancrage ainsi que des zones de réponses, 
ccci sur toutes les copies d 'Un même formulaire sont les éléments des qui permettront une saisie efficace et 
idéalement exempte d'ermurs. Plus les différentes zones sent clairement et précisdment délimitées d'un formulaire 
a l'autre (ccci pour us même formulaire), plus Ia saisie sera performante. 

Les lignes et boites qui sont imprimées avec de l'encre a couleur discemde et qui sont situées autour des caractères 
a extraire doivent être continues et d 'épaisseur constante. Plusieurs logiciels de saisie automatisdc utilisent tine 
technique qui consiste a enlever les boltes avant de procdder a l'extraction. Lorsque les boltes sont enlevées, dies 
risquent moms d'interférer avec les caractères. Lorsque les lignes et les boites ne sont pas imprimées de facon 
continue et avec use dpaisseur constante, ces logiciels ne les reconnaissent pas efficacement. us ne len enlèvent 
done pas parce que s'ils Ic faisaient, ils risqueraient d'enlever par le fait mêine des caractères a extraire. De telles 
situations n'existent pas Iorsque les lignes et les boites sont imprimées avec de l'encrc a couleur non discemée. 

10. CONCLUSION 

La saisie automatisde de données est use technologie viable qui permet de réaliser des bdnéfices. La conception 
de forrnulaires scion les nonnes citécs dans cet article est tine partie essentielle et intégrante de l'cxploitation d'un 
tel système. Des répondants motives écrivent plus clairement, avec plus de régularité et de constance. Moms 
d'erreurs sont alors introduites lors de Ia curillette. L'automatisation de Ia saisie de données devient possible avec 
ces formulaires et cette automatisation résuite en tine diminution du nombre d'eneurs par rapport a use saisie qui 
est entièrement effectuée de façon manuelle. 

Len báéfices sent réalisés entre autres au niveau du temps de saisie qui est plus court, au niveau de Ia qualité des 
données qui est améliorée, et enfin au niveau du coüt du procédé qui est moindre que si Ia saisie est effectuée 



manuellement: 

La saisie de données effectude par ordinateur accdlère de beaucoup le temps consacré au procédé. La vitesse 
a laquelle les ordinateurs fonctionnent ne cesse d'augmenter. Ii est de plus en plus avantageux de les utiliser 
pour tout traitement de données, dont Ia saisie de données. 

La fait que les agents de saisie n'interviennent que dans les cas oü le système ne petit extraire les donndes avec 
certitude contribue dgalement a Ia diminution du temps requis pour completer le procédé. La diminution du 
nombre d'intervention manuelles résulte en une diminution du nombre d'erreurs introduites lorsque le procddd 
est complétement manuel. 

La saisie automatisée a partir d'un formulaire conçu scion les normes citées dans cet article et l'application de 
règies de validations produisent des données qui contiennent moms de 1 % d'erreurs. Ce pourcentage est base 
sur l'hypothese que les agents de saisie n'introduisent pan d'erreurs a l'étape de verification. La verification 
étant cependant us procede manuel, les agents de saisie introduisent parfois des eneurs. Las validations qw 
sont appliquées aux données extraites petmettent de minirniser le nombre d'erreurs introduites lors du procddd 
de verification, Des techniques de contrôle de la qualité sont également incluses dans plusieurs logiciels de 
saisie automatiséc de données. Ces techniques permettent de ddtecter et de corriger directement les erreurs de 
saisie de données. 

L'économie de temps se révCle également étre tine economic d'argent. L'investissement initial en logiciel et 
en materiel informatique est récupérd scion l'utilisation qui est faite du système. Salon le système de saisie 
autornalisée utilisé, au moms 40% des agents de saisie peuvent étre affectés a des tãches différentes. Ce chiffre 
peut méme passer a 60 % avec l'utilisation de systèmes de saisie automatisée de haute gamme. 
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ERREUR NON DUE A L'ECHANTILLONNAGE : LA 
DECLARATION ELECTRONIQUE PEUT-.ELLE AIDER? 

Laurie Hill' 

RÉSUMÉ 

La declaration Clectroniquc des donnkes cit encore relativement nouvelle I Statistique Canada, miii lea 
réwllals prCliminaires d'un certain nombre d'essais laissent supposer quc pour lea enquétcs auprIs dci 
entreprises, cue pourrait contribuer I augmenter l'actualitC des données, I réduire les coats it I amIliorcr Ia 
qualitC des donnIcs, du faiL dc Ia reduction du nombre d'errcurs non dues I l'echantillonnagc. 

MOTS CLES: non-rCponse; erreur electronique; declaration. 

1. INTRODUCTION 

1.1 En quoi consiste Ia declaration électronique des données? 

Pendant des anndes, Ia collecte des données a Slatistique Canada, dans le cadre des enquêtes- entreprises, a 
principalement pris Ia forme de questionnaires sur papier, envoyés par Ia poste aux répondants et renvoyés 
par la poste, une fois remplis, par ceux-ci. Plus récemment, on a mis en oeuvre un certain nombre 
d'approches de remplacement: le suivi par téléphone au sujet des questionnaires envoyds par la poste, Ia 
collecte des donndes par téléphone, des intervieweurs notant sur papier les renseignements fournis, en vue 
de Ia saisie subséquente des donndes, les interviews en personne par les employés de Statistique Canada et 
les interviews téléphoniques assistdes par orclinateur (ITAO). On a aussi fait l'epétience de Ia collecte des 
donndes au moyen du téléphone a boutons, de I'interview en personne assistée par ordinateur et d'autres 
techniques innovatrices. Nous utilisons maintenant ce que nous appelons généralement une méthode 
"mixte" de collecte des données. Nous continuous d'utiliser un certain nombre des techniques énoncdes 
précddenunent, que nous combinons pour obtcnir Ia méthode Ia plus efficace de collecte des données 
requises, au moment opportun, tout en réduisant Ic fardeau de réponse. 

La declaration électromque des données est Ia plus nouvelle des techniques dont nous faisons l'expérience, 
dans un effort continu en vue de réduire le fardeau dc déclanition qui semble être impose aux répondants, 
tout en améliorant la rapidité Ct I 'efficacitd de nos activitCs de collecte. 

Nous avons mis a l'essai us certain nombre de méthodes de communication électronique des questionnaires 
et de récupération des données par Ia méme voic. La méthode Ia plus utilisde jusqu'à present a consisté a 
presenter les questions d'enquête et a prdciser Ia forme et Ic contenu des réponses sur des disquettes 
envoyées par Ia paste aux répondants. Las répondants utilisent leur ordinateur pour remplir les 
questionnaires dlectroniques et renvoient généralement les données a Statistique Canada sur disquette. 
Noun mettons actuellement au point d'autres options, en vue d'offrir aux répondants davantage de choix 
quant aux méthodes de transmission, y compris l'inipression des dormécs et leur envoi par télécopieur, 
l'envoi de fichiers par coumer électronique, le transfert de modern a modern Ct (bientôt) le transfert protégé 
au moyen d'Intemet. Noun envisageons en outre la possibilitC de urer des données des dossiers 
administratifs sur support électronique des répondants, en obtenant au prealable Ia permission de ces 
derniers, ou encore d'obtenir des copies des transactions ëlectroniques a partir des "réseaux a valeur 
ajoutde", qui servent a Ia transmission de ces transactions entre les "partenaires commerciaux". 

Laurie Hill, Directeur adjoint, Division des enquêtes-entrepnses, Statistique Canada, Parc 
Tunney, Ottawa, Canada, K1A 0T6. 
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Nos objectifs sont toujours les mëmes: r&luire Ic fardeau rdel ou perçu de reponse pour les entreprises 
répondantes et, parallèlement, obtenir des rdponses de meileure qualité a nos enquëtes. La declaration 
électronique fait partie des options que nous offrons aux rëpondants, mais nous n'insistons pas pour qu'ils 
I 'utilisent. 

1.2 TRAITS COMMUNS DE CES TECHNIQUES 

• 	Elles sont toutes conçues pour faciliter le travail du répondant. 

• 	Nous précisons les données que nous voulons recevoir sur support électronique ci nous 
indiquons aussi sous queue forme nous les voulons. 

• 	Les vdriiications sont intégrées aux applications, aim de pouvoir être effectudes au 
moment de I'entrée des données par les répondants dans Ic programme, et non pas a Ia 
reception de celles-ci a Statistique Canada. 

• 	Jusqu'à maintenant, tous les efforts en matiêre de declaration électronique ont été axes 
sur les enquêtes, c'est-à-dire que I'on n'a pas élaboré de systêmes gdnéralisés. Les 
applications sont conçues pour une seule enquête, et la plupart des travaux de conception 
doivent être repris Si l'on veut appliquer Ia technique a une autre enquête. 

1.3 AVANTAGES POSSIBLES POUR STATISTIQUE CANADA 

• 	Actualité amCliorée, pourvu qu'on y mette les efforts nécessaires! 

• 	Coüts d'enquête plus faibles, si les applications sont bien conçues, ci seulement aprês une 
période d'introduction. 

• 	Qualité ainéliorde des donnécs, si les verifications appropriées sont intégrées a 
l'application. 

1.4 RESULTATS 

En cc qw a trait a Ia question de l'actualité, les avis sont encore partagés. Ii ne fait aucun doute que 
certains des rapports nous sont revenus plus rapidement sur support électronique que lorsqu'ils étaient 
remplis par les mémes répondants au moyen de questionnaires sur papier. Toutefois, il existe aussi des cas 
oü les répondants ont pris plus de temps pour reinplir Ic questionnaire électronique que ccliii sur papier. De 
facon générale, nous pouvons dire qu'il faut continuer d'assurer un suivi relativement aux techniques de 
declaration électronique. Au cours de La période d'introduction, II est essentiel que les répondants 
disposent d'une "ligne téléphonique d'aide", ëtant donné que peu importe le niveau de detail des 
instructions, les répondants continueront de se heurter a des problèmes. II faudra encore assurer beaucoup 
de soutien, et si les répondants n'ont pas "quelqu'un vers qui se burner", ii se peut qu'ils abandonnent en 
cours de route. Si l'on veut que La declaration électronique fonctionne, on doit être prêt a investir du temps 
et des efforts, non seulement pour éLaborer uric bonne application, mais aussi pour aider les repondants a se 
familiariser avec dIe et a l'utiliscr dans leur environnement. Les retombées du point de vue de 
l'amélioration de I'actualité devraient venir avec le temps. 

En cc qui a trait aux coüts, nous savons que des edonomies peuvent être réalisécs. Après tout, in saisie des 
données est effectuée par les répondants, cc qui fait que les edonomies devraient être considérables, pour 
cette fonction a tout le moms. En outre, pour Ia plupart des "bonnes" applications de declaration 
électronique, Ic fait que le répondant effectue Iui-même Ia verification des données devrait aussi entralner 
une reduction des coüts. Cela est vial si I'application est bien conçue, si les verifications y sont intégrées, 
et si les répondants comprennent cc que I'on attend d'eux. En résumé, il fait trés peu de doute que Ia 
declaration électronique des données entramnera uric reduction des coüts, mais settlement si I'on investit 
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suffisaniment de ressources dans La conception d'une application appropride et si Von planifie bien l'entrde 
en vigueur des nouvelles mdthodes. 

Toutefois, La question veritable qui se pose dans Ic cadre du present symposium est Ia suivante: "La 
ddclaration Clectronique des donndes entraIne-t-elle une amelioration de La qualitd de celles-67'. La cas 
échdant, les ameliorations prendront sans aucun doute Ia forme d'une diminution de t'erreur non due a 
I'dchantillonnage. 11 n'existe pas de difference du point de vue de I'échantillonnage lorsque L'on utilise des 
techniques de declaration Clectronique, non plus que du point de vue de Ia base de sondage. Les 
ameliorations ddcouleront, Ic cas échéant, de La suppression des erreurs introduites par l'intervieweur, ainsi 
que d'une reduction des erreurs d'inteiprétation de Ia part des répondants, si Ia conception de L'application 
répond aux conditions dnoncées prdcédemment. 

II est hop tot pour dire avec certitude que La qualité des donnóes s'est axnéliorée grace aux techniques de 
declaration électronique. Las applications utilisées jusqu'â maintenant n'ont pas étd concues dans une 
optique d'évaluation, ce qui fait qu'il est difficile de tirer des conclusions. Nous aimerions disposer de 
statistiqucs comparables stir des rejets a In vëriulcation touchant des em -egistrements tires d'échantilions de 
répondants, avant et après l'application de techniques de declaration electronique. Maiheureusement, dans 
les applications utilisées jusqu'ã maintenant, on n'a pas conserve de tels enregistrements. Toutefois, les 
résultats de l'application du PERQS (Système de gestion de questionnaires électroniques personnalisés) a 
l'Enquètc annuelle sur les magasms a succursales et les grands magasins sont prometteurs. Des techniques 
de declaration Clectronique ont étd raises ft L'essai dans le cadre de cette enquête auprès d'un échantillon de 
25 répondants importants, pour l'enquête de 1994, et l'application a etC Clargie a 280 entreprises 
repondantes pour I'enquéte de 1995. Ces 280 répondants représentent plus de 50 % des points de vents au 
detail visés par I'enquéte. Les superviseurs concernés de noire Division des operations et de l'intégration 
sont certains que In qualité s'est améliorée. ils disent que Ia proportion de fichiers épurés est en hausse, 
étant passée de 45 %, au moyen des techniques utilisées précédemment (un mélange de collecte par la posle 
et d'ITAO), a près de 75 % au moyen de Ia collecte par declaration éleclronique stir disquette. ils 
soulignent en outre qu'une grande partie des autres 25 % d'enregistrements qui échouent ft La verification 
viennent de répondants qui passent outre aux verifications de I'applicaiion, mais ne fournissent pas de 
raison ni d'explication a cc sujet. Des observations comme celles-ci sont réconfortantes, mais II serait 
encore plus rassurant de disposer de preuves statistiques Ctayées salon lesquelles Ia qualité s'est 
déflnihivement antéliorée. Des méthodes visaut a évaluer les changements qui se sont produits du point de 
vue de Ia qualité devraient de toute evidence faire partie de la prochaine application d'essai de Ia 
declaration électronique des donnCes. 

1.5 Orientations pour I'avenir 

Statistique Canada a décidé récemment de metire en oeuvre tin nouveau progranune de relations avec les 
répondants pour les grandes entreprises. Ces grandes entreprises sont visCes par nombre de nos enquétes, 
et leurs activitCs soft tellement vastes qu'il est essentiel qu'elles répondent, ci qu'elles répondent 
correctement. Ces entreprises sont perçues comme des "fournisseurs des de données", et Statistiquc 
Canada est ft mettre en oeuvre un programme de gestion des foumisseurs des pour micux se concentrer sur 
cues. Chacune des entreprises choisies se verra affecter un gestionnaire de fourrnsseur dC (GFC), c'est-ft-
dire un responsable de Statistique Canada qui s'occupera en priorité d'un nombre restreint de ces 
rCpondants importants. La GFC sara chargé de communiquer aux entreprises un aperçu global de nos 
exigences en matiere de donnëes, de coordonner la collecte des données pour toutes les enquêtes-
entreprises parrainCes par Ic Bureau ainsi que de nCgocier les modalitCs de declaration des donnCes avec les 
entreprises, pour rCduire le fardeau de réponse. On s'attend ft cc que les GFC fassent notamment Ia 
promotion de Ia declaration électronique de donnCes, en vue de réduire Ic fardeau de rCponse. La GFC sara 
en outre responsable de la coordination de La comparaison des données avec Statistique Canada pour tons 
les rapports reçus d'entreprises dont il est chargC. Ainsi, noun nous attendons ft aniCliorer Ia coherence, Ia 
portCe et In qualitC des réponses que nous recevons de ces grandes entreprises. 

Dans Ic cas des petites ci moyennes entreprises, nous n'avons pas de programme siniilaire pour Ic moment 
Toutefois, certaines suggestions out etC faites qui, si dies sont mises en oeuvre, devraient entraIner des 

ameliorations. Noun pournons commencer a Claborer un ensemble plus coherent d'exigences en cc qui a 
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trait aux donndes, sur une base mensuelle, inmestrielle et anmielle. Nous poumons par Ia suite relier le 
plus possible ces exigences et les données dont nous disposons generalement a partir des registres 
comptables. Nous pourrions alors collaborer étroitement avec le nombre relativement restreint 
d'entreprises qui fournissent des logiciels comptables a tin grand nombre de petites et moyennes entreprises 
au Canada. Nous devrions être en mesure de les aider a créer tin ou plusieurs modules de declaration 
statistique, qui pourraient penneltre de tirer des données des registres comptables des entreprises, de les 
mtdgrer a tin fichier électronique et de les envoyer a Statistique Canada, grace a des lignes tdldphoniques 
sans frais, stir une base rdgulière. II est possible que certaines de ces suggestions soient mises a i'essai dans 
les annécs qui viennent. 
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L'UTILISATION DE W3 COMME METHODE DE COLLECTE DE 
DONNEES: CONCEPTION DES ENQUETES DE L'AVENIR 

Richard L. Clayton 

RÉsuMÉ 

Internet an devenu Ic symbole de Ia Soci&A de l'information. Cat outil technologique d'accês et de partage de 
Iinfms1ion s'ulègre I tous lea secteurs de notre culture. Internet at I'adressc (Universal Resource Localor) de W3 
(aWorld Wide WeIn) scat raccordés A pratiquement tous lea autres modes de communication, qu'il s'agisse de 
quotidicns de magazines, de tAlévision on de radio. On g'attend A cc que cette technologie fournisse aux gene toute 
infesmation requise eons quelque forme que cc soil, une réponse I toute question, remplacant une bonne partic de Ia 
presse Aceite. L'autoroute de l'information a ouvert de riches possibilités de collecte électronique pour les enquétes 
d'établissement Lea ràuhals transformeroot éventuellement lea cnquétes d'établissemont pour on faire le mode 
d'cnqu&c Ic plus actiel, Ic plus exact et Ic plus rentable. 

MOTS CLES: Internee, collecte de doonCes; technologie; counter électronique; W3. 

1. INTRODUCTION 

Les possibilités d'un accês élargi et instantané par l'entremise d'Lnternet et de W3 (<<Word Wide Webb>) 
ont déjà poussé les chercheurs a envisager une amelioration des enquêtes. Le present anicle passe en 
revue les caractéristiques actuelles d'Internet/W3 dans Ic cadre de Ia collecte de donndes, examine 
certaines publications, considére l'dlaboration d'un système de collecte de donndes de type W3 et cerne les 
avantages et les lacunes du courrier électroniquellnternet relalivement a d'auires méthodes de collecte de 
données par enquête assistée par ordinateur (CASIC, Computer Assisted Survey Information Collection), 
en ce qui concerne la qualité, l'actualité et le coüt, et en examine I'application aux enquêtes futures tout 
en abordant Ia question de Ia confidentialité. L'auteur décrit également les premiers résultats d'un projet 
pilote intégré de courtier dlectroniquelW3 mené par le Bureau of Labor Statistics (BLS) dans le cadre du 
programme CES (Current Employment Statistics). 

1.1 	Internet et W3 

Internet est un rdseau mondial d'ordinateurs relies par un protocole de communication standard. Ce 
réseau a éte lance en 1969 par le Department of Defense des Etats-Unis. Des fonds ont ete verses par Ia 
Defense Advanced Research Project Agency en vue de I'élaboration d'ARPANET, qui devait servir de 
réseau polyvalent pour les communications militaires. W3 est une interface graphique d'Internet. W3 est 
une réalisation de la CERN, laboratoire de physique européen. La premiere version du logiciel Web a été 
lancée en 1991. La diffusion de Mosaic en 1993 a rehaussd énormément la popularité de W3, qui 
represents a l'heure actuelle l'application internet Ia plus répandue et Ia plus prometteuse. 

Richard L. Clayton, U.S. Bureau of Labor Statistics, Room 4860,2 Massachusetts Avenue, N.E., 
Washington, D.C. 20212. 
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1.2 	Evolution des méthodes CASIC 

Au cours des deux dernières décennies, les mdthodes de collecte automatisée ont évolué rapidement, 
depuis CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) dans les années 1970 jusqu'à CAP!, TDE et 
yR lorsque les micro-ordinateurs ont fait leur apparition. Ces méthodes n'exigeaient guêre du répondant 
que l'accès a un téléphone a clavier. 

A Ia fin des années 1980 sont apparus les questionnaires informatisés auto-adininistrés (CSAQ, 
Computerized Self-Administered Questionnaires). Cette méthode, également connue sous Le sigle CASI 
(Computer Assisted Sell-interviewing), a été Ia premiere a tirer avantage des nouveaux micro-ordinateurs 
perfectionnés auxquels avaient accés nos répondants. Les CSAQ permettent a nos répondants de charger 
le logiciel fourni dans leur OP de façon a saisir et corriger leurs propres données. Les méthodes CSAQ 
sont donc trés semblables a CAT!, saul que le logiciel joue le role d'intervieweur. Tout com.me CATI, les 
CSAQ comportent un aiguillage et des verifications en direct (0MB, 1990). 

On a utilisd CASIC en grande partie pour améliorer la qualité des donndes recueillies et corrigdes a La 
source, tout en contrôlant les erreurs d'intervieweur par l'entrcmise d'un aiguillage commandé par 
ordinateur (Nicholls, Baker et Martin, 1995). Ces mdthodes ont permis d'amdliorer la qualité des 
données, de rehausser leur actualité et de réduire les coüts. Puisque W3 représente un mode de 
communication bon marché et facile a utiliser, appuyé par un grand nombre d'ordinateurs portatils trés 
puissants, il est tout a fart logique, dans Ic cadre de CASIC, de faire appel désormais a W3 pour Ia 
transmission des données. 

1.3 	Avantages de W3 pour Ia collecte des données 

Souplesse de W3: Contrairement aux méthodes de collecte téléphonique des années 1980, W3 se prete a 
tout un éventail d'enquétes et d'activités connexes. Souvent, les méthodes de collecte téléphonique ëtalent 
limitées par la longueur et Ia complexité du questionnaire, La fréquence du cycle de collecte et la gamme 
d'activités qu'iI était rentable d'entreprendre par vole téléphonique. 

Longueur du questionnaire: CAT! se limitait généralement a des enquêtes pouvant se dérouler en une 
séance de quclques minutes. Des problèmes survenaient lorsque le répondant devait consulter ses 
dossiers. De même, TOE et yR sont limités par le nombre de fois qu'un répondant est prêt a appuyer sur 
tine touche et par le nombre de questions auxquelles ii veut bien répondre par machine. Pour sa part, W3 
offre Ia possibilitd d'intégrer des questionnaires structures, peu importe Ia forme ou La longueur, y compns 
les modéles de type formulaire ou les concepts traditionnels de questions consécutives. Le répondant est 
libre de consulter des dossiers aussi souvent qu'il le faut et de répondre a une partie du questionnaire, 
quitte a y revenir plus tard. 

Fréquence des enquêtes Les enquêtes W3 en cours sont faciles a poursuivre si L'on utilise un fichier de 
coordonnécs qui inclut l'adresse électronique. Les enquêtes de type multimode unique sont plus difficiles 
a mettre en oeuvre car il n'est pas toujours facile d'obtenir un fichier complet de coordonndes (courrier 
électronique, courrier, numéro de téléphone). 

Modification du questionnaire: W3 offre Ia mCme grande souplesse que le courrier traditionnel pour cc 
qui est de Ia modification du contenu (I'ajout de nouvelles données, par exemple) ou d'enquêtes 
complémentaires périodiques. Dans tin environnement W3, les répondants ont accès au serveur et 
utilisent Ic logiciel qui s'y trouve. Ainsi, ii est possible de modifier le système, puis de Ic charger et 
maintenir, en un même endroit. Une fois le système chargé, tous les répondants ont immédiatement accés 
au logiciel modiflé. 
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Ameliorations du produit et du service I Ia clientele : Les systèmes W3 se prétent I toute gamme de 
produits d'enquéte ou autres fonctions de facilitation pour les rdpondants. Les responsables d'enquétes 
ont pris soin d'associer I'utilité et l'importance des données publides I Ia transmission de microdonnées. 
Ces efforts ont donné lieu I des livrets, des brochures et des communiquds. L'interface W3 ira encore 
plus loin en permetlant de caractériser les donndes foumies par chaque répondant, en fonction par 
exemple de leur industrie, de leur état et de Ia nation. Dc plus, des fonctions multimédias pourraient 
pennettre de monter en direct des <<coupures>> sur l'utilisation des données, qu'il s'agisse de La presse 
écrite, de la radio ou de Ia téldvision, de façon I rehausser I'utilité et La valeur des efforts de transmission 
des données. 

Exactitude: Pour ce qui est de nos enquêtes, I'exactitude sera dgalement amélioréc de différentes façons. 
Les microdonndes provenant des employeurs se fondent de plus en plus sur des tableaux prépards 
directement par ordinateur plutôt que sur des sources secondaires. Le répondant petit rdagir directement I 
toute demande de correction. 

Actualité: Nos clients béndficieront de données plus actuelles. Dans le cas de certaines enquêtes, on 
aura donc rapidement des estimations <<définitives>>, cc qui éliminera le besoin d'estimations 
<<préliminaires>> et pour d'autres, réduira l'ampleur des revisions entre les estimations prdliminaires el 
définitives. 

1.4 	Le programme CES (Current Employment Statistics) 

Le CES est une enquête mensuelle menée auprès de quelque 390 000 établissements non agricoles. 
Puisqu'il assure La collecte d'un faible nombre de données lides I La paye, le CES se prête bien I des 
méthodes CASIC. Au cours des 14 dernières années, les responsables du CES oft examine et utilisd les 
mdthodes CATI, TDE, yR (reconnaissance de La parole) et EDt (dchange élecironique de données) avant 
de considérer le coüt de W3 et ses possibilités de reduction des erreurs. Un aspect qui a poussé Ic CES I 
mettre en oeuvre les méthodes CASIC est le trés court créneau de collecte des donndes (2 a 2,5 scmaines 
seulement) pour ce qui est des estimations préliminaires. Dans le cadre de cette gamme de méthodes, on a 
amélioré de 30 % les taux de réponse moyens des rCpondants retardataires ci on a réduit de 38 % les 
revisions mensuelles moyennes apportées aux estimations préliminaires. A l'heure actuelle, plus de 
230 000 répondants utilisent chaque mois la technologie TDE Ct l'on s'attend I cc que des milliers 
d'autres l'adoptent. 

2. MIETHODOLOGIE W3 

2.1 Combinaison de deux mCttiodes CASIC en une seule 

L'élaboration d'une méthodotogie d'enquête W3 suppose que l'on utilise des outils mis au point dans Ic 
cadre de deux autres méthodes. II s'agit des procedures dc Contact avec les repondants et des techniques 
automatisées d'auto-interrogation familières du type CSAQ (Computerized Self-Administered 
Questionnaires). La combinaison de ces deux fonctions marquc l'évolution probable de Ia méthodologie 
de collecte W3. 

La cycle W3 de collecte commence par tin fichier de contrôle qui contient l'adresse électronique des 
répondants de même que les coordonndes d'usage (nom, adresse, numéro de téléphone). La formulaire de 
collecte est une <<page Web>> standard comportant une image du questionnaire, des instructions, des 
definitions et des liens hypertexte pour les definitions. Une adresse électronique est affichée pour 
permettre de signaler les problémes et de presenter des demandes. A l'approche du cycle de collecte, Ic 
répondant ouvre son courrier électronique et y trouve un rappel, se rend a Ia page d'accueil CES, accede 
l'écran de collecte des données et fournit les données requises. Des que Ic répondant clique sur l'icône 
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<<submit data>>, les données sont transmises a l'organisme d'enquête. Les échdances sont enregistrécs par 
voie diectronique et a des moments prédtablis, un message de rappel de non-réponse est envoyë 
automatiquement. 

Les méthodes TDE existantes dliminent une bonne part des activités fastidieuses d'envoi postal, de 
reception Ct de saisie des données. Par contre, aucune mdthode n'a encore réglé directement une autre 
activité dispendieuse, Ia correction et la reconciliation des donndes. Les fonctions actuelles de correction 
et de reconciliation peuvent cues aussi être traitées directement dans le cadre de Ia collecte W3, conune 
pour Ia méthode CSAQ, cela permet au repondant d'examiner directement les erreurs possibles et de les 
coniger au besoin. 

2.2 Méthodes de contact avec les répondants 

Dans une enquête postale traditionnelle, ii fallait attendre que le rdpondant reçoive le formulaire pour y 
répondre. Lorsqu'une réponse n'était pas transmise après un certain temps, un message de non-réponse 
emit envoyd. La méthode TDE élaborée par le BLS intègre ces trois mêmes types de message, échelonnés 
soigneusement, que I'on peut reprendre dans Ic cadre d'une méthodologie W3. Les étapes TDE 
essentielles sont: I) un prdavis sous forme de carte postale ou de télécopie qui rempiace le fonnulaire 
postal comme stimulus, 2) un appel automotive a un numdro sans frais afin de fournir des rdponses 
numériques a une sdrie de questions preenregistrées et 3) Un message de non-rdponse par CAT! ou par 
tClécopie (Werking et Clayton, 1994). Dans Ic cadre de W3, les prdavis et les messages de non-réponse 
ainsi que Ic choix des délais deviennent des messages électroniques (voir La figure 1 ci-dessous). 

Ainsi, Ia méthodologie tout entière peut être automatisee, depuis les délais et le contenu des messages 
électroniques, jusqu'aux messages de non-réponse adaptés au destinataire selon Ia disponibilité des 
données requises. Puisque Ia saisie et la correction des données se font en direct, ii est possible d'en 
arriver a une mdthodologie vraiment sans papier et sans intervention humaine* (Werking, 1994). 

2.3 La méthode d'interview CSAQ 

Las questionnaires CSAQ (Computerized Self-Administered Questionnaires), appelés aussi CASI 
(Computer Assisted Self-Interviewing), remettent essentiellement I'outil CAT! ou CAP! entre les mains 
dii répondant qui lit les questions et fournit lui-même les rdponses. La difference, relativement a 
CATIJCAPI, c'est que l'outil CSAQ doit intégrer toutes les connaissances et Ia formation de 
I'intervieweur, y compris les questions supplémentaires. Bien entendu, les outils les plus puissants, 
I'aiguillage automatisé et Les corrections en direct, ont une importance primordiale si l'on veut que cette 
technique soit plus qu'une simple saisie de données a distance. Las CSAQ component deux fonctions 
des, le questionnaire lui-même et Ic véhicule de transmission (p. cx., disquette d'envoi, feuillet 
d'imprimante ou fichier électromque). Las aspects particuliers des CSAQ qui s'appliqucnt directement a 
la collecte W3 sont Ia conception des écrans ella navigation d'un écran a l'autre, ou d'une page a l'autre. 

Figure 1: Comparaison des types de messane pour Ic répondant: TDE par opposition a W3 
Fonction TDE W3 Système complet 
Méthodologigue  entièrement intégrC 
Préavis mensuel Carte postale ou Courrier électronique Production automatique 

télécopie  
Transmission des Liaison avec Ic système https:/Iwww.ces.bls.gov  Reception, correction et 
données TDE par numéro 800 stockage instantanés des 

données 
Message de Appel téléphonique, Courrier électronique Production automatique en 
non-réponse télécopie ou carte postale fonction d'un calendrier 

mensuel 
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On peut considdrer les méthodes W3 conune un prolongement des CSAQ qui leur ressemble beaucoup et 
qw offrc en plus certains avantages (reception immediate des donndes, mise a jour centrale de l'outil de 
collecte, élinunation de I'envoi postal ou d'un tdléchargement interminable). Cela suppose tine 
conception W3 qui prdvoit un téldchargement rapide et polyvalent d'écrans individuels. 

2.4 Aspects de 1* conception de W3 

W3 pose tin certain nombre de difficultés aux concepteurs. La sdcurité, Ic bilan des transmissions etla 
conception de l'interface sont des questions des. Les enquêtes fédérales doivent respecter ngoureusement 
la confidentialité des donndes des participants, ce qui suppose des techniques de codage (voir ci-dessous). 

Pour ce qw est du système tel qu'il est présenté aux répondants, ii faut prévoir la conception de chaque 
dcran et Ia navigation d'un écran a l'autre Ct a l'intdrieur d'un mCme écran. Parmi les spdcialistes de 
l'environnement de base GUI, mentionnons Ben Shneiderman, du Human Computer Interaction 
Laboratoiy (Université de Maryland) et, pour ce qui est de Ia conception des sites W3, Jalcob Nielsen, de 
Sun Microsystems. 

La strategic de Shneiderman consiste a construire des systèmes qui répondent aux besoins de l'usager. En 
pi-incipe, une bonne conception flddlise l'usager pour Ic plus grand bien du système Iui-méme. Les 
interfaces devraient être simples et axdes stir l'intuition, et fournir une forme quelconque de reaction ou de 
recompense (Shneiderman, 1993). 

Pour ce qui est de W3, Jakob Nielsen souligne également le caractCre intuitil de Ia conception. Dans Ia 
plupart des cas, les usagers ne devraient pas avoir a lire Ia documentation. II recommande également <<u.n 
dialogue>> avec les usagers comme éldment essentiel du processus d'dlaboration (Nielsen, 1996). 

Le choix entre un defilement et des <<pages>> est tine premiere consideration. De nombreux sites W3 font 
appel a une fonction de defilement, mais il s'agit surtout de sites axes sur du texte. Nielsen souligne que 
I'utilisation de sites axes stir des pages est plus intaitive et moms ddroutante. Les répondants peuvent 
ignorer que d'autres questions sont cachées, et les systèmes axes sur des pages devraient se fonder stir 
l'aiguillage qui est tin aspect courant de CATI, CAPI et CSAQ. II peut y avoir un compromis entre le 
nombre de téléchargements et le temps qu'on y consacre, d'une part, et Ia clarté et le contrôle qu'offre tin 
système axe stir des pages, d'autre part. 

Permettre aux repondants de naviguer en connaissance de cause d'un écran a I'autre et a I'inténeur d'un 
même écran est u.n Clement dC de Ia satisfaction. L'Ccran doit expliquer clairement comment se dCplacer 
a l'intCrieur du questionnaire. 

Le fait d'indiquer la fonction exadte des boutons facilite Ia conception. De plus, des fonctions familiCres 
permetlant de reculer ou d'avancer, ou encore des boutons jouant tin role semblable, aident l'usager a 
naviguer et devraient être intCgrCs de facon a faciliter les dCplacements. Ii est dgalement possible de 
dCsactiver certaines fonctions, afin d'empêcher le repondant de se perdre en essayant dc ddcouvrir toutes 
les ramifications, c'est-a-dire de n'ouvrir que certains embranchements. 

La composition des pages est Cgalement prirnordiale. Les spdcialistes des enquêtes W3 devraient 
connaitre l'environnement des rCpondants. A l'heure actuelle, les connections modem standard 
comportent normalement 14,4 ou 28,8 kb. Par consequent, afin de minimiser le fardeau des rCpondants, 
mesuré selon Ic temps mis a tClCcharger Ia page, on ne devrait pas utiliser beaucoup de graphiques. Les 
téléchargements interminables sont a dviter. 
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2.5 Le continuum W3-CSAQ 

Une difference essentielle entre W3 et les CSAQ est l'emplacement de l'outil d'enquête automatise. Les 
CSAQ placent l'outil dans l'ordinateur personnel du répondant, tandis que W3 sous sa forme idéale offre 
un accès central a l'instrument. Des variantes de W3 peuvent déplacer certaines fonctions vers 
['ordinateur du rdpondant. Ainsi, puisqu'il est difficile a l'heure actuelle d'assurer un stockage sécuritaire 
de microdonnées historiques a l'extérieur du logiciel de fihtrage en cas de correction longitudinale, le 
stockage se fait parfois dans l'ordinateur du répondant. Compte tenu de ce déplacement de certaines 
fonctions entre I'ordinateur du rdpondant et le serveur W3 central, a un moment donné, Ic recours a 
I'ordinateur du répondant fait que l'on a des CSAQ plutôt que W3. Le continuum entre ces deux 
méthodes dolt être abordé par chaque concepteur en fonction des besoins de chaque enquête. 

2.6 Méthode de conception globale en direct 

Le remplacement éventuel des méthodes traditionnelles par W3 exigera un examen soigné de toute la 
recherche axée sur Ic courtier. Le résultat serait un bon point de depart pour Ia mdthodologie W3. Dans 
le cadre TDE, par exemple, on a atteint des taux de réponse trés élevds en combinant des préavis, des 
interfaces de saisie de données faciles a utiliser et des messages de non-réponse soigneusement 
programmes. Est-ce que W3 fera de méme? La méthode de conception globale (TDM, Total Design 
Method) offie une strategic rigoureuse qui maximise les taux de rCponse (Diliman, 1978). Suivant cette 
mdthode, chaque fonction de l'enquête (préavis, instrument d'enquête, rappels et choix des ddlais) peut 
servir a amdliorer les taux de réponse. La figure 2 montre comment certaines fonctions TDM peuvent We 
mises en oeuvre dans W3. La conception de W3 devrait être intuitive et accessible aux répondants. Une 
bonne conception favorise des taux de réponse élevds. 

Figure 2 : Transposition de Ia méthode de conception dobale It W3 
Fonction 	- Recommandation TDM Application W3 
d'enguête  
Correspondance de La correspondance devrait être Le préavis Ct le message dlectronique de non- 
I'enquête personnalisée. réponse s'adressent a un répondant particulier. 

Le questionnaire est toujours disponible sur le 
site Web. 

Frais postaux L'enveloppe-retour comporte un On pourrait avoir recours au courrier 
timbre. dlectronique <<recommandé>> pour le préavis et 

les messages de non-réponse. 
Formnulaire Formulaire simpliflé: On peut prévoir un dcran qui maximise 
d'enquéte - espace blanc l'espace blanc. Les definitions peuvent étre 

- type livret incluses sous forme de liens hypertexte. 
- definitions annexées  

Listes de questions Priorités: un questionnaire W3 permet aisément une conception 
convivial court donne des taux conviviale. La longueur apparente du 
de réponse plus élevés qu'un questionnaire peut étre minimisde It l'aide de 
questionnaire convivial plus liens hypertexte. 
long.  

2.7 Accès des répondants an courrier électronique et I W3 

Les employeurs ont réagi aux pressions accrues de compétitivité mtemationale en réduisant et en nivelant 
leurs effectifs de facon It accroitre la productivité et a mieux maltriser Ia structure des salaires et des prix. 
Toutefois, les employeurs ont également investi davantage dans Ia technologie des ordinateurs et des 
communications, au cours des années 1980, cc qui a peut-étre été plus important comme moyen 
d'accroitre Ia productivité, de relier les activités nationales et internationales et d'assurer un accés 
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immddiat a des informations critiques sur les inventaires, le personnel et les mouvements de trdsorerie. 
En 1991, pour Ia premiere fois, les entreprises des Etats-Unis ont dépensd plus d'argent sur les ordinateurs 
et les communications que sur l'équipement industriel, minier et agncole et les machines de construction 
(Werking, 1994). Ces investissements devraient entralner une plus grande disponibilité de la technologie 
et un meilleur accés a Internet pour certains groupes de travailleurs. 

Dans une enquête de 1995 menéc auprès de 404 dirigeants principaux de l'information (DPI) parmi les 
entreprises de Fortune 2000 (Spanski, 1996), ii a été question de plusieurs indicateurs des des possibilités 
actuelles et futures du courrier électronique. Or 89 % des DPI possédaient Ic courrier electronique au sein 
de leur entreprise. La moitié environ des autres DPI s'attendaient a avoir accés au courtier Clectronique 
au cours des deux prochaines années. Cependant. 60 % environ de leurs employés y avaient accès. Moms 
de La moitié, c'est-à-dire 44 %, avaient accés a Internet. Au debut, la plupart de ces grandes entreprises 
adoptent le courtier électronique comme moyen d'améliorer les communications internes et Ic processus 
interne de prise de decision. L.es entreprises qui ont acces a Internet estiment que c'est une façon de 
perfectionner Ia pnse de decisions, cc qui indique que les entreprises sans accès a Internet ne tarderont pas 
a l'adopter. 

On évalue a 14,7 millions Ic nombre de mCnages aux Etats-Unis qui ont accès a Internet, soit le double du 
nombre signalé ii n'y a qu'un an (Wall Street Journal, 1996). On évalue a 9 millions d'adultes le nombre 
de personnes y ayant accés chaque jour. Un sondage de Nielsen en 1996 estimait que 30 % des adultes 
qui travaillent ont accés a Internet (Hoffman, Kalsbeek et Novak, 1996). Le recours a W3 pour les 
messages transmis a des ménages pourrait poser certaines difficultds. On suppose, par exemple, que les 
gens retiendront Internet une fois Ic scrvicc mis en place. C'est largement ce qui s'est produit pour le 
téléphone et les télécopieurs. Toutefois, ii y a lieu de croire que certaines personnes abandonnent et 
adoptent le service Internet a différents moments, et qu'elles pourront changer de fourrnsseur scion 
l'évolution des prix et des services, phénomène de oroulemenw bien connu dans l'industrie, les adresses 
électroniques étant des lors changdes. II est possible que l'évolution, dans l'industrie téidphomque, vers 
un seul numéro pour la maison, Ic bureau et l'appareil portatif sera dgalement reflétée dans l'espace 
cybernétique. Le roulement pourrait être moms élevé au sein des établissements, mais il sera tout aussi 
diflicile de tenir a jour l'adresse Clectronique des rdpondants que le numéro de téléphone de ces mêmes 
rdpondants. Heureusement, ii n'y a eu aucun changement d'adresse electronique parmi les 50 rdpondants 
qui communiquent actuellement avec CES a l'aide de W3 (voir ci-dessous). 

Cette lueur d'espoir depend des répondants ciblés pour une enquéte particulière. Pour un questionnaire 
destine a des DPI, on pourrait envisager W3 comme Ic véhicule de collecte principal. Toutefois, la 
situation est peut-être moms prometteuse pour Ia plupart des répondants d'établissement. Darts un 
sondage non scientifique mené en 1995 auprCs de 1 300 répondants a une enquête CES (personnel de Ia 
paye typiquement), seulement 6 % des personnes avait accés au coumer électronique. Dans le cadre d'un 
prototype de W3 lance en direct en 1996, le CES a trouvé que 10,7 % des répondants qui utilisaient déjà 
la TDE satisfaisaient aux exigences d'admissibilité de l'accès a Internet (outil de navigation Netscape 2.0 
ou mieux) et acceptaient volontiers de participer au projet pilote. Ces unites étaient concentrées dans des 
secteurs pour lesquels on s'attendait a un taux d'accès élevé, c'est-à-dire des services d'mnformatique Ct de 
traitement des données et des administrations locales et d'Etat. Il n'y avan pas de répondants qui 
satisfaisaient a nos exigences darts d'autres industries de service (voir Ic tableau 1). 

3. RESULTATS DU PROJET PILOTE W3 DU CES 

En mars 1996, le CES a lance un projet pilote de collecte W3. Ce projet doit determiner Ia faisabilité et 
fournir des renseignements sur Ia conception et l'intégration. L'évolution du système dépendra de notre 
aptitude a utiliser de nouveaux logiciels pour en établir les fonctions. Nous cherchons a Ctablir un système 
rudimentaire a l'échelle réduite afin de surmonter les difficultés, au lieu d'attendre qu'un système complet 
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puisse We mis au point. Le formulaire CES axe sur le courrier permet de recueillir cinq ou six unites de 
données chaque mois d'un nombre fixe de répondants. Les donndes mensuelles sont inscrites sur des 
lignes consdcutives couvrant une année entière dans une sdrie de rangdes et de colonnes. Les entétes de 
colonne indiquent les donnëes requises. 

Le projet pilote W3 ne reprend cene rangée de donndes que pour le mois courant. On ne montre pas 
plusieurs mois a cause de la difficulté, a l'heure actuelle, de garantir Ia sécurite de microdonnées 
rapportées antCrieurement. Les entétes de colonne figurent sous forme de liens hypertexte renvoyant a des 
definitions des donnécs. Pour avoir accés au système, le répondant doil inscrire son numCro unique et son 
mot de passe avant de passer a tine page d'accueil qui affiche les énoncés exigCs par I'Office of 
Management and Budget au sujet de Ia confidentialité et des obligations du répondant. Le numéro unique 
et le mot de passe servent dgalement a identifier le formulaire exact a presenter au répondant. Le 
répondant inscrit le numéro du mois de référence et ses données. Cette étape terminéc, ii s'agit d'appuyer 
sur un bouton étiquetd <<Send data to BLS>> qui assure le codage des données Ct leur transmission au 
serveur BLS. A l'heure actuelle, il existe un module prototype de correction interactive et ii sera mis a Ia 
disposition des répondants W3 d'ici quelques mois. 

Présentement, 52 répondants CES signalent leurs effectifs, leur feuille de paye, ainsi que les heures de 
travail a l'aide de W3. Tons transmettaient auparavant leurs données par TDE et connaissent le cycle de 
collecte mensuel. Chaque mois, juste avant Ic temps prévu pour Ia collecte, tin message est transmis par 
courrier électronique a titre de preavis, tout comnie des cafles postales et téldcopies d'avis sont transmises 
aux répondants TDE. Les personnes qui ne répondent pas dans les délais prévus recoivent un message de 
non-réponse par courner dlectronique. 

Cette recherche a donnd deux résultats trés importants. Tout d'abord, les taux de rdponse de base pour 
nos estimations préliminaires relativement a ces unites sont les mêmes, c'est-à-dire 76 %, pour W3 qu'ils 
l'étaient pour TDE. Nous ne voyons donc pas pourquoi Ia collecte W3 ne pourrait pas assurer les niêmes 
taux de réponse dlevés observes pour des méthodes CASIC semblables d'auto-ëvaluation par telephone: 
TDE et VR. Deuxièmement, les messages par courrier électronique semblent tout aussi efficaces que 
d'autres méthodes. Le nombre d'unités W3 nécessitant un message de non-réponse par courrier 
électronique, qui est de 25 % environ, est presque le méme pour l'échantillon TDE global. Ainsi, 
l'ensemble de messages décrit dans le tableau 1 donne des rCsultats eflicaces comparables a ceux des 
méthodes TDE fructueuses. 

Ces deux aspects importants de la méthodologie ouvrent Ia voie a des essais plus poussés et a des 
ameliorations, y compris Ia presentation du courrier électronique sous forme de fichiers sonores ou de 
graphiques. 
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Tableau 1: Résultats de Ia collecte type  W3 du CES: de mars I septembre 1996 
Total Services d'informatique Autres CT! de Administration 
actuel et de traitement des service locale ou d'Etat 

données n=121 n=264 
(CTI=737)_n313  

Courner électronique 
seulement 4,1% 6,4% 0% 2,4% 
L'entreprise dispose de 
fonctions, Ic répondant 
ne s'en sert pas 10,5% 12,8% 7,0% 8,7% 
Outil de navigation 
ancien ou incompatible 4,5% 6,4% 5,8% 0,6% 
Courrier électronique et 
Web non montés dans 
l'ordinateur 2,1% 3,4% 0% 1,2% 
Outil tie navigation 
compatible, courrier 
éledroniquelWeb monte 
dans l'ordinaleur 

10,7% 14,3% 0% 10,4% 
TDEpréférée 2,1% 3,4% 0% 1,2% 
Pas de fonction courrier 
diectronigue ni W3 62,5 % 49,4 % 79,1 % 74,9 % 
Plus en affaires/non 
pertinent 3,5% 3,9% 8,1% 0,6% 
Total 100% 100% 100% 100% 

La pénétration assez faible de W3 dans les ménages aussi bien que dans les établissements, malgré sa 
croissance, indique nettement qu'il va y avoir inévitablement des modes de collecte niixtes au cours des 
annécs I venir, Le processus d'élaboration et d'intégration de deux modes ou plus nécessitera plusieurs 
systémes de contrôle et rendra Ia poursuite et l'intégration plus difficiles, accaparant le soutien existant et 
entrainant possiblement l'oubli de details importants. 

4. COUTS 

Depuis des dizaines d'années, nous avons investi d'importantes sonimes d'argcnt dans l'élaboration et le 
perfectionnement d'activités centralisées et décentralisées a forte main-d'oeuvre afin d'assurcr Ia qualité 
de nos estimations. Ces activités englobent Ia collecte et le contrôle de Ia collecte, des etapes multiples et 
tin suivi de non-réponse, La saisie et sa verification, ainsi que Ia verification et Ia correction. Toutefois, 
dana un cadre de transmission W3 toutes les activités de collecte peuvent être entièrement automatisées et 
centralisdes sur un réseau local spécialisd. Les messages sont transmis par voie électronique a des dates 
próétablies et l'information est düment saisie. Les verifications sont mises en oeuvre dans Ic cadre de Ia 
séance de collecte de données WI 

Un des faits saillants du système CASIC est tin changement de Ia structure des coIlts en vertu duquel les 
ddmarches postales traditionnelles I forte main-d'oeuvre sont remplacécs par d'autres facteurs I forte 
intensité de capital. Las coüts de Ia main-d'oeuvre ont tendance I augmenter tandis que les colts de la 
technologie ont tendance I diminuer avec Ic temps. Dans le cadre traditionnel d'un envoi postal, le 
personnel de bureau ou semi-professionnel se charge de preparer Ct de remplir les enveloppes, au moment 
de l'envoi, puis de dépouiller les questionnaires retournés, et d'assurer [a précorrection etla saisie. CAT! 
comporte une fonction courrier réduite et de nouveaux colts pour la technologie, mais retient des frais 
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élevds de main-d'oeuvre pour les intervieweurs. Dans le cadre TDE, La plupart des activitds a forte main-
d'oeuvre sont remplacées par I'intervention du répondant qui inscrit les données, et cc sont les coüts 
téléphoniques qui ddfinissent les coüts unitaires globaux. La collecte W3 offre une saisie et une 
transmission des donnóes pratiquement gratuites lorsque les frais d'accès a Internet pour l'organisme 
d'enquête sont absorbés par l'organisme et un grand nombre de répondants. La prix de cc genre d'accês 
est actuellement a la baisse compte tenu de La concurrence. 

Tableau 2: Coüts unitaires mensuels pour Ia transmission des données (CES) 
Fonction Coumer - timbres TDE/télécopie Internet/W3 
Sortie 0,32 $ 0,08 $ 0,00 $ 
Entrée 0,32 $ 0,16 $ 0,00 $ 
Message de non-réponse 0,10 $ 0,04 $ 0,00 $ 
Total 1 0,74 $ 	 1 0,28 $ 1 0,00 $ 

Pour toutes les enqu&es saul les plus petites, Ia dispanté croissante entre les frais postaux Ct téléphoniques 
favorisera ['adoption de CASIC a mesure que Ia reduction des frais de transmission compense Les coOts de 
misc en oeuvre et d'entretien des systémes. Las coüts unitaires de transmission des données que contient 
Ic tableau 2 montrent bien Ia forte reduction des coüts que permet une transition de TDE a Internet pour La 
collecte. Dans Ic cas des organismes qui achètent un accès illimité a W3, Ic coüt moyen d'une séance 
devrait se rapprocher de 0. 

5. EFFETS ORGANISATIONNELS 

Conune us Font fail depuis deux décennies, nos organismes conlinueront d'évoluer a mesure que 
d'importantes ameliorations technologiques sont mises en oeuvre. Comme nous l'avons vu, l'adoption 
élargie des méthodes CASIC et, en particulier, La collecte W3, entralneront La transmission de données 
corrigées directement a l'organisme d'enquête. Ainsi, I'attribution de ressources en main-d'oeuvre et 
autres se déplacera vers d'autres facteurs et de nouveaux éléments de production. L'idée que La collecte 
W3 offre une méthode <<sans papier et sans intervention humaine>> (Werking, 1994) comporte de 
profondes repercussions sur nos organismes. Mëme si l'utilisation généralisée de W3 pour La collecte en 
est encore a l'état embryonnaire, nous sentons déjà un déplacement des ressources vers d'autres méthodes. 
II est certain que des méthodes comme TDE et VR reposent sur La saisie des donnécs par le répondant et 

sur un recours moindre a des intervieweurs. 

Les paramétres organisationnels particuLiers d'une enquête donnée dépendront de La place qu'elle occupe 
sur l'échelle CASIC. Las enquëtes menécs par courrier seront remaniées de fond en comble, tandis que 
les enquétes qui font appel actuellement a CATI ou TDE subiront des effets moindres dans des categories 
de ressources différentes. Ainsi, dans Ic cas d'une enquête axée sur le courrier ou TDE, le travail de 
correction scm réduit appréciablement. Les enquétes qui font déjà appel a CAT! observeront une baisse 
des coüts de main-d'oeuvre. Dans Ic cas des enquétes par TDE, La plupart des economies de main-
d'oeuvre ont éte réalisées en termes d'envoi et de saisie, et les frais de verification et de téléphone sont 
appelés a disparaitre ou presque. 

Dc nouvelles ressources, tirées probablement d'une reduction des coats d'entrevue, seront accordées aux 
nouvelles démarches d'élaboration et d'entretien des systèmes. Ii faudra prévoir de nouvelles dCpenses 
pour la gestion des réseaux, des serveurs nouveaux et modifies, ainsi que Ic logiciel, y compns Le codage. 
Ii est tout aussi important de savoir investir dans l'infrastructure qui sous-tend les nouveLles méthodes 
d'enquête que de réaliser soigneusement toutes Ics economies possibles se rapportant aux procédés. La 
role des concepteurs de questionnaires prendra de I'ampleur, surtout pour ceux qui font La transition a 
partir des enquOtes sur papier. 
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6. LA SECURITE 

L'aspect technologique sans doute le plus critique de l'infrastructure Internet est Ia sdcuritd des donndes 
transmises et mises en mémoire. Cette restriction est signalde par tous les adeptes du Web et elle a suscité 
l'intérêt d'une bonne partie de Ia collectivité informatique, Certaines caractéristiqucs du profil de SéCUrité 
Web sont les suivantes: 
• Authentiflcation du répondant 
• Protection contre l'espionnage durant Ia transmission (sdcuritd des données par paquets) 
• Protection de Ia séance (détournement) 
• Protection de dormdes confidentielles arrivant au serveur 
• Protection contre l'accès de non-usagers au réseau local de l'organisme 

Ce domaine dvolue rapidement et de nouveaux outils et logiciels viendront modifier nos strategies 
actuelles. Ces questions doivent être abordées par tous les systèmes et procédes W3. La question Ia plus 
diflicile, qw reste sans solution dans le projet pilote du CES, est le stockage de données historiques en vue 
d'une correction longitudinale a l'extérieur du logiciel de flitrage. Même en presence de codage, des 
personnes suffisamment motivées pourraient tot ou lard réussir un ddcodage. 

Les questions de sdcurité liées a la collecte W3 semblent souvent beaucoup plus épineuses que pour nos 
autres méthodes CASIC. Ii y a deux differences : Internet est offert actuellement aux personnes qui 
désirent explorer et aux curieux qui s'intéressent A Ia technologie; Internet est un phénomène trop recent 
pour qu'il existe de la jurisprudence et des dispositions législatives pouvant restreindre le comportement 
des gens. Le système postal comporte des dispositions législatives qui interdisent l'interférence avec Ic 
courrier, de la jurisprudence qui appuie ces dispositions et méme tin service de police spécialisé dans cc 
genre de crime. Le système télephonique comporte Cgalement de Ia jurisprudence et des dispositions 
législatives qui interdisent l'écoute clandestine. Pour Ic courrier aussi bien que Ic système téldphonique, le 
grand public est au courant de ces lois et les activités cnminelles sont signalées périodiquemcnt. Ii cxiste 
aux Etats-Unis des lois qui pourraient s'appliquer a Internet. L'Electronic Communications Privacy Act 
de 1986 et Ia Computer Fraud and Abuse Act de 1986 s'appliquent peut-étre toutes deux a Internet. 
Lorsqu'une decision officielle aura été pnse au sujet de l'application de ces lois, die pourra figurer sur les 
pages d'accueil a titre dissuasif. 

7. L'AVENIR 

A quand l'intervieweur virtuel? Les adeptes des mdthodes CASIC ont tons leur propre vision de 
l'avenir des méthodes et des technologies, mais Il est tout probable que les fascinantes recherches des deux 
dernières décennies vont restructurer nos procedures d'enquéte. Les fonctions W3 qui seront préparëes Ct 
mises a i'essai ddpendront du caractère particulier de chaque enquCte. On voit apparaitre de nouvelles 
technologies qui offrent de fascinantes possibilités, y compris les techniques multimédias, sonores et 
video. Ii serait ainsi possible d'envoyer des messages électroniques a complement sonore. Lorsqu'on 
clique sur l'icOne, on pourrait entendre comme préavis ou comme message de non-réponse <veuillez 
transmettre vos données d'ici Ic 28>>. Ii serait possible d'inclure des coupures de radio ou de télévision 
illustrant I'utilisation des données. II existe actuellement des cameras bon marché que l'on peut coupler a 
tin ordinateur personnel pour des vidéoconlérences en direct. II est concevable quc cc genre de camera 
fasse partie des emballages de vente comine on Ic fail pour les disques compacts. Il serait possible aussi 
d'utiliser ces mêmes cameras dans les enquêtes pour Ic <<service d'assistance en direcb>. Lorsqu'un 
répondant passe trop de temps stir tine méme question, tin écran instantané pourrait 1w offrir de plus 
amples renscignements ou des exemples. L'écran instantané pourrait même afficher un icOne sur lequel ii 
suffirait de cliquer pour établir une liaison avec un intervieweur dont la photo et Ia voix apparaItraient a 
l'écran du répondant. L'intervieweur aurait devant 1w le même écran Ct d'autres informations historiques 
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sur Ic répondant, et serait en mesure d'éclaircir certains points ou encore d'expliquer l'utilisation du 
système. Ce genre d'entrevue aiderait a surmonter les problèmes. 

Le role de l'intervieweur continuera d'évoluer en fonction des méthodes CASIC. W3 est assez puissant et 
convivial pour remplacer l'intervieweur et offrir au répondant toute l'interface humaine rendue possible 
par l'espace cybernétique. Compte tenu de Ia technologie déjà disponible, on peut prévoir un 
<<intervieweur virtuel>> monte sur des bandes video/audio préenregistrées comme on le fait actuellement 
pour les jeux interactifs. On réserverait une partie de l'écran pour une image de l'intervieweur abordant 
les questions dans une langue quelconque, la question ou le formulaire étant également affiché. Un 
aiguillage axe sur les réponses (au clavier ou par reconnaissance de la parole) assurerait La presentation 
des sequences visuelles et sonores. Des réponses introduites manuellement ou par Ia voix orienteraicnt 
l'aiguillage et des menus offriraient au répondant des renseignements supplémentaires a diffdrents 
niveaux. L'intervieweur virtuel pourrait être mis en oeuvre des maintenant a l'aide de disques compacts 
interactils, comme ceux dont se servent nos enfants pour apprendre ou anéantir bus ces gros mdchants. 

Elaloration de questionnaires en direct et dépannage : Cette vision offre aux responsables d'enquêtes 
La meilleure fonction imaginable pour amdliorer la surveillance et les questionnaires. La surveillance peut 
se faire par saisie de la frappe ou a distance en observant simplement le ddroulement des réponses. 
L'intervieweur virtuel aura déjà en mdmoire des messages sonores et visuels. Des lors, le système W3 
fournirait des messages sonores et des images de l'intervieweur a l'inténeur d'une petite fenêtre dans un 
coin de l'écran. L'intervieweur pourrait parler ou répondre a des questions posées de vive voix ou 
inscrites au clavier. 

Internet II La version actuelle d'Internet ne permet pas La vision décrite ci-dessus. Toutefois, La 
prochaine génération, c'est-â-dire Internet H, est en voie de preparation et les discussions sont axées 
justement sur le type de fonction qui rendrait possible l'intervieweur virtue!. 

8. 	CONCLUSION 

La collecte massive et pleinement automatisée de donndes par W3 est un phdnomène inevitable. Las 
recherches de base mendes jusqu'á present, bien que ralenties par le caractère nouveau de La technologie, 
s'appuient sur les résultats de deux décennies de recherches CASIC. Las aspects méthodologiques, qui 
s'appuient eux aussi sur lea recherches et les applications CASIC antérieures, laissent entrevoir une 
quaLité Cgale on plus grande des données relativement a d'autres méthodes, une actualité plus grande 
relativement aux méthodes traditionnelles et égale comparativement a CAT! et a TDE, a un coCit beaucoup 
moindre. 

Ainsi, l'avenir eat assez clair tout comme il est evident que nos enquêtes postales appartiennent au passé. 
L'autoroute de l'information a ouvert Ia voie a de nombreuses possibilités de colLecte électronique pour les 
enquètes d'établissement. Grace aux résultats de Ia recherche, Les enquêtes d'établissement et de mCnage 
deviendront a la fin les activités d'enquête lea plus actuelles, les plus exactes et les plus rentables. 

Remerciements: L'auteur tient a remercier Louis J. Harrell et Christopher Manning de leur superbe 
travail de misc au point du prototype W3 du CES ci d'analysc des résultats. 
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DONNEES D'ENQUETES 
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RÉSUMÉ 

Cot Mlicle relate lea experiences recenics do Is section de Is coordination des enquètes et do l'amélioration do Is 
qualite en mature d'apparicment do micro-donnée& Trois t3pes d'appariements distincta faits enlre des donnécs 
denquIes do Statistique Canada at cellos provenant do dossiers adininisiratifa do Revenu Canada y sont traités. Le 
but do cea etudes était d'évaluer Ic nivesu do qualité des donnécs d'enquêtes, d'identilier les eneuea non dues a 
l'éthantillonnage at par Is suite d'établir des mosures pour améliorcr Ia qualité des donnécs. Tout ccci afin do 
rthausser Ic nivean do qualité des esti alionsd'nnploi at do rémunération des enquètes mcnées par Is division du 
travail. 

MOTS CLES: Donnécs abstinistratives; Revenu Canada; qualité des donnéca d'enquêtes; spparicmcnt do micro-
donnécs; nurea d'amélioration do Is quslité. 

1. INTRODUCTION 

1.1 Mise en contexte 

En 1993, Revenu Canada ajoutait an relevé de compte a Ia source (formulaire PD) des entreprises deu 
questions, l'une sur l'emploi et l'autre sur La rdmunération brute, et cc a la demande de Statistique 
Canada. Des 1994, La division du travail introduisait dans La composition de scs estimations mensuelles 
les données provenant de ces deux questions, données que l'on qualifie d'administratives. Ce nouveau 
processus a continue de s'intensifier faisant ainsi croItre La portion de données administratives a plus de 
soixante-dix pour-cent des estimations de l'enquéte sur l'emploi, la rémunération et les heures (l'EERH). 
Comme Ia comparaison avait déjà été faite, entre les données administrativcs provenant des formulaires 
PD agrégées et celles provenant d'enquêtes, nous connaissions donc leur apport positif sur la qualité des 
estimations d'emploi et de rdmunération. Partant de cette prdmisse, l'appariement de rnicro-données 
entre ces deux sources de données semblait We un outil approprié pour: évaluer La qualité des données 
d'enquêtes, identifier les erreurs non dues a l'dchautillonnage et établir des mesures d'amélioration de La 
qualité des données d'enquêtes. Comme les donndes adminisiratives fournissent des inlonnations 
restreintes, cues ne rempLaceront jamais complètement les données provenant d'enquêtes. Des enquêtes 
plus Limitées serviront toujours a attribuer les caractéristiques manquantes aux données administratives. 

La section de La coordination des enquCtes et de l'amdlioration de Ia qualité (CEAQ) a procédé au cours de 
La derniCre annde a trois experiences distinctes d'appariement de micro-donndes. Ce sont: 

Les données annuelles de l'enquête sur I'emploi, Ia rémunération et Les heures avec les données du 
sommaire de Ia rémunCration payee (T4) de Revenu Canada. 

'L. Gervais-Simard, Division du travaiL, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0T6. 
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• Les donnécs mensuelles de l'enquète sur l'emploi, Ia rémunération et les heures avec les données du 
relevé de compte a la source PD7A(TM) 2  de Revenu Canada. 

• Las donndcs mensuelles de l'enquête sur La rdmunération des petites entreprises avec les données du 
relevé de compte a la source PD7A3  de Revenu Canada. 

2. EXPERIENCES D'APPARIEMENTS DE MICRO-DONNEES 

2.1 Appanement des données annuelles (1993) de I'enquête sur I'emploi, Ia rémunération et les 
heures4  (I'EERII) avec les données du sommaire de La rémunération payee (fonnulaire T-4 
Supplémentaire) 5  de Revenu Canada 

2.1.1 Information de base 

La qualité des données a évaluer était celle de l'enquête sur l'emploi, Ia rémundration et les heures, 
laquelle se tenait tous les mois auprès d'environ 43 000 entrcpnses en 1993. L'appariement des donnëes 
de cette enquête mensuelle avec celles de l'dtat de la rémundration payee (formulaire T-4 supplémentaire) 
de Revenu Canada s'est fan pour l'année 1993. Les employeurs sont tenus de declarer les renseignements 
sur Ia rémundration payde a Revenu Canada une fois par année, et darts ce cas-ci ii s'agit du 28 février 
1994. Comme La présente étude s'est tenue a l'dté 1995, les données administratives les plus récentes 
disponibles dtaient celles de l'année 1993. La délai entre Ia pdriode référence et celle de notre étude est 
aitribuable au traitement que Revenu Canada doit faire a ces données. 

Comme ii n'y a pas de liens directs entre les entreprises enquêtées par L'EERH et les numéros de 
comptes a Ia source de Revenu Canada, on a dii utiliser le registre des entreprises de Statistique Canada 
afin d'en établir un entre ces deux sources de données. L'EERII étant une enquête-entreprises 6  cette 
entité fut donc choisie comine unite de base pour 1 'appariement des micro-donndes le numéro de compte 
a Ia source (PD) étant toutefois Le dCnonunateur cominun. 

2.1.2 Buts et contraintes 

Les buts de cette étude étaient de servir a: 
- connaltre I'écart reel entre Jes deux sources de données, 
- trouver les raisons causant les écarts en contactant les répondants de l'EER}I, 

remédier aux faiblesses de l'enquête, par Ia mise en place de mesures de La qualité. 

Au depart, notre équipe avait reçu [a directive de procéder a l'appariement de données pour lesquelles des 
ëcarts au mveau des données d'emploi avaient déjà dté notes entre 1'EERH et l'enquiite stir La population 
active (EPA). Pour répondre a cette directive, les entreprises du secteur biens non durables furent ciblées 
aux fins de cette étude. La seconde contrainte en était tine de temps. On a donc dii se restreindre a 
sélectionner les entreprises identifiées comme ne possédant qu'un numéro de PD, réduisant ainsi le 
nombre d'entreprises a contacter. 

2 Le terine PD7A(17%4) signifie que l'entreprise effectue plus qu'une renuse monétaire par mois a Revenu 
Canada 
La terme PD7A signifie que l'entreprise n'effectue qu'une remise monétaire par mois a Revenu Canada 
Voir Sources et definitions a Ia fin de l'article. 
Voir Sources et definitions a Ia fin de l'article. 

6  Voir definition d'entreprise a La fin de l'article. 
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2.1,3 Uni'vers 

On a donc identifié 1 246 entreprises du secteur des biens non durables répondant a la condition ci-haut 
mentionnëe soil: 1 entreprise = 1 numéro de PD = 1 ou plusieurs établissemenls 7 . Ces entreprises 
représentent plus de 30 % de toutes les entreprises (4 066) de I'EERH pour lesquelles au moms un 
établissement opérait dans cc secteur d'activité écononiique. 

Pour fins d'appariement de micro-données, certaines entreprises ont dü être retranchées soient: 

toutes les entreprises pour lesquelles II n'y a pas de donnëes pour tous les mois de l'année 1993. Ii s'agit 
en fait des entreprises pour lesquelles un ou plusieurs établissements sont entrés ou sortis de 
l'échantillon de I'EERH au cours de I'année; 
toutes les entreprises pour lesquelles au moms un mois de données a eté impute pour un on plusieurs 
Ctablissements, dans Ic cadre de I'EERH an cours des 12 mois de 1993; 
ci flnalement, toutes les enireprises pour lesquelles au moms un établissement ne fait pas partie du groupe 
industriel 37 (biens non durables). 

Suite a ces exclusions99 entrepnses ont étd retenues pour fin d'appariement des micro-données. Deux 
variables communes aux deux sources d'information ont CtCanalysées, soient: le nombre de salaries8  et Ia 
rdmundration brute9 . 

2.1.4 L'anoariement des variabi 

L'EERH dtant une enquCte mensuelle, le nombre maximal de salaries déclarés au cours de l'année pour 
chacune des entreprises a été utilisé pour représenter Ic nombre de salaries de 1993. Du côté de Revenu 
Canada c'est Ic nombre de nuinCros uniques d'assurance sociale déclarés par chaque entreprise qui 
constitue le nombre de salaries. Par consequent, on ne peut s'attendre a obtemr Un résuliat identique entre 
les deux sources de donndes, tout au plus a des résultats relativement près. 

Les données de la variable rémunération brute annuelle, qu'elles proviennent de 1'EERH on de Revenu 
Canada, devraient correspondre de fäcon idenlique s'il n'y avail aucun problème relié a Ia qualitC des 
données d'enquêtes. Dans le guide de réponse, il est clairement spdciflé que Ic montant de Ia 
rémunération brute devrait correspondre au total de tons les montants qui apparaissent dans Ia case 14 du 
feuillet T-4. Pour procéder a l'appariement de cetie variable, les données d'enquêtes ont Cté cumulées 
pourles 12moisdel'ann6e 1993. 

2.1.5 Ecart brut suite a l'aDoariement 

A cc stade-ci, l'appariement des 99 entreprises retenues montre l'écart brut entre les deux sources de 
données pour chacune des variables. L'écart reel scm calculé a la fin de l'exercice, soil après avoir 
enqu&é chacune des entreprises. Pour l'instant, ces résultats soul non significatifs. 

Voir definition d'établissement a la fin de I'article. 
8 Pour la definition de salanC voir Sources ci definitions a Ia fin de l'article. 
9 Pour Ia definition de rémunération brute voir voir Sources et definitions a La fin de l'article. 
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Sources Salaries Rémunération Brute 
(000) $ 

FeuilletT-4 (RevenuCanada) 38834 636326$ 

L'EERH (Statistigue Canada) 30 389 653 549 $ 

Ecart global 8445 ou 27,8% - 17 222 $ ou -2,6% 

2.1.6 Méthode d'enciuCte et questionnaire 

Les répondants de 1'EERH ont eté rejoints par téléphone afin de répondre a tin questionnair& °  sur 
l'écart des données entre les deux sources. Avant d'aborder cc sujet, I'intervieweur devait verifier si le 
lien entre l'entreprise et le numéro de PD était unique, s'iL ne l'était pas, ces entreprises étaient exclues 
de l'étude. Après verification du lien, l'mtervieweur expliqualt qu'en procédant a une comparaison entre 
les données ddclarées a Statistique Canada et celles fournies a Revenu Canada, des écarts, qw quelquefois 
étaient trés considdrables, avaient été découverts. Le répondant était alors inlormé de l'ampleur de l'écart 
trouvé pour son entreprise et cc pour les deux variables communes soit: le nombre de salaries et de 
rémunération brute. Suite a quol, des questions permettant de déceler les causes de Ia sous-réponse ou 
de Ia surréponse au questionnaire de l'EER}1, étaient alors posées. 

2.1.7 Observations suite au contact avec les répondants 

L'appariement boiteux des micro-données de La variable salarié a pu être élucidC lors du contact avec Les 
répondants. En effet, ceux-ci ont expliqué l'écart entre les données de cette variable de Ia façon suivante: 
ii s'agit d'un secteur économique oü Ia rotation de personnel est trés élevée. En effet, les bas salaires 
enregistrés pour les industries du textile et de l'alimentation accentuent cc mouvement de rotation du 
personnel. Comme chaque personne possède un nuniéro d'assurance social unique, et que c'est Ic total de 
ceux-ci qw constitue Ic nombre de salaries pour Ia source administrative, ii est donc normal que cc 
nombre soit de beaucoup supérieur ( 27,8 %) au nombre de salaries décLarés a I'EERH. Par consequent II 
emit donc impossible d'établir quel emit l'écart reel pour le nombre de salaries entre les deux sources de 
donnécs. L'analyse pour cette variable ne pout donc &re poursuivie. 

2.1.8 Raisons expliquant l'écart brut de la variable rémunération brute 

Aprts que les répondants aient fourth des explications sur les causes des écarts entre La rémunCration 
brute déclarée a Statistique Canada et celle fournie a Revenu Canada, on était donc en mesure d'éliminer 
les entreprises qw faussaient les résultats de l'appariement. En effet, hwt entreprises ont dii iitre 
retranchécs parce que Ic lien ernie l'entreprise et le nwnCro de PD n'était pas unique. Les renseignements 
de la base de données du registre central (BDRC) utiLisés lots de la selection des entreprises n'étaient donc 
pas exacts pour celles-ci. Dc plus, deux autres entreprises ont etC retirees a cause des concepts de l'EERH. 
Ces nwnéros de PD incluaient des salariCs dont l'activité ne fäit pas partie de La population cible de 
l'EERH, soient des pécheurs. Donc, si on enlève les écaiis représentés par les dix entreprises ci-haut 
mentionnées, on arrive a un écart net, qui indique un rCsultat positif de 7$ % contrairement I l'Ccart 
brut qui était de -2,7 %. Un résultat positif indique que le montant de rCmunération brut provenant de 
l'appariement de micro données dii secteur des biens non durables, est supCrieur du cötC de Revenu 
Canada. 

L'Ccart net résulte d'un ainalgame des 89 entreprises restantes pour lesquelles des écarts positils et 
négatifs oft etC enregistrés. Le tableau suivant montre de quelle manuiire cUes sont réparties: 

' 0  Le questionnaire est disponible en rejoignant l'auteur de l'article. 
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Repartition de I'écart net (000) $ Nombre d'entreprises 

Partie positive de l'écart net 48 692 $ ou difference de 	9,0% 70 entreprises 

Partie negative de I'écart net - 3 882 $ ou difference de - 5,4% 19 entreprises 

Ecart net 44 809 $ ou difference de 7,8 % 89 entreprises 

Le graphique suivant montre séparément les raisons de Ia partie positive de I'écart net (70 entreprises) 
suite a I'appariement des entreprises du secteur des biens non durabies. 

Graphique I 

Distribution de Ia partie positive de I'ECART NET, scion Ia raison 
Rdmunération brute 1993 

(Secteur des biens non-durables) 

Ecart $48,8 millions ou 9.0% 
(70 entreprises) 

Struc. BDRC non 
a date 

(1 entreprise) 
11.3% 

Erreur 
Rép./Entrée 

(8 entreprises) 
7.6% 

Ajustements 
manuels 

(12 entreprises) 
15.8% 

Sans explication 
(5 entreprises) 

2.2% 

: 

 j 

464  1 
Autre 

(10 entreprises) 
1.0% 

Paies manquantes 
(15 entreprises) 

44.9% 

Ailoc. taxables 
(46 entreprises) 

5.8% 

Paiements 
spéciaux 

(14 entreprises) 
11.4% 

Les raisons montrées au graphique I sont expliquees ici: 
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Pales manguante$ : cc soul les paies des cadres, du personnel administratif ainsi que des paies dites 
confidentielles que lea répondants ont avoué ne pas declarer a l'enqu&e sur l'emploi, les gains et Ia 
rémunération. II est facile pour les répondants de ne pas mclure ces types de paies, car elles sont souvent 
traitées séparément et par consequent elles soft oubliées. 
Aiustements manuels : cette part de I'écart est strictement attribuable a des ajustements fails soil a Ia 
phase de verification ou d'analyse de l'enqu&. Le répondant n'est nullement responsable de cette 
situation. 
Paiements snéciaux : il s'agit de sommes qui sont versécs aux salaries pour le travail accompli ou pour 
d'autres versements qui ne portent pas exciusivement sur La dernière période de paye du mois. Ces 
paiements sont effectués a un moment quelconque an cours du mois et surtout its ne font pas partie des 
salaires réguliers. Les répondants ont tendance a ne pas les inclwe vu La nature de cc type de paiements. II 
y a aussi quciques fois des problèmes relies soit a l'accessibilité ou Ia disponibilité de l'information. 
Structures de Is base de donnécs du re2istre central (BDRC). non * jour: l'information sur lea 
structures d'entreprises n'étant pas a jour, lea donnécs de l'EERH en out donc subi le contrecoup. En effet, 
si certains Ctablissements ne sont pas rattachés a une entreprise sur la BDRC, ils ne peuvent étre 
enquétés. 	Erreur du répondant ou d'entrée des données : on a attribuC l'écart a ces raisons lorsque 
lea données non corrigécs de I'EER}I ne correspondent pas aux données dont dispose Ic répondant dans 
sea registres. 
Allocations taubles : ii s'agit d'aflocations et d'avantages fédéraux ixnposables reconnus par Revenu 
Canada. 
Sans explications : nile répondant m l'intervieweur ne furent en mesure d'établir une raison plausible 
a l'écart. Ii s'agissait d'entreprises on lea ecarts Ctaient minimes. 
Incapable de reipindre Ic répondant : Ic numéro de telephone n'existe plus laissant supposer que 
l'entreprise eat fermée. 
Autre: sont comprises ici lea entreprises qw ont refuse de répondre aux questions Ct celles qui avaient 
procédC a des ajuslements annuels, lesquels n'avaient pas été déclarés a 1'EERH. 

Pour cc qui eat de la panic negative de l'écart net, laquelle regroupe 19 entrej,rises on note que 77,4 % de 
celle-ci eat causéc par des ajustements manuels effectués au cours de l'enqu&e. 

2.1.9 Actions immödiates d'amClioration de Ia gualité 

Lors des interviews, lea répondants qui ne déclaraient pas toute l'information requise étaient incites a Ic 
faire des que possible. Dc plus, l'importance d'une bonne qualité de réponse pour Statistique Canada leur 
était expliqué. Lorsque de nouvelles personnes ressources étaient identiflécs, leurs noms étaient alors 
réfCrés a Ia divison des operations et de l'intégration afin que cdlle-ci lea iniègre au fichier maître de 
l'enquéte, Dc plus, Ic Registre des entreprises était informé de toutes anomalies d'ordre stnicturelles 
trouvécs lors de I'intezview. 

Des mesures de qualité plus globales, ayant un impact a plus long terme, ont aussi etC ClaborCes suite aux 
deux premieres etudes d'appanement de micro-donnCes dCcrites dans cet article; on lea retrouve a Ia 
section 2.3 de I'article. 

2.2 Appariement des donnécs mensuelies de I'enquête sur l'emploi, Ia rCmunCration ci lea heures 
(l'EERU) avec le relevC de compte a Is source de Revenu Canada, suit lea formulaires PD7A(TM) 

2.2.1 Information de base 

Dans le cadre du remaniement de l'enquête sur l'emploi, Ia rCmunération ci lea heures, Ic groupe de 
l'amClioration do La qualité a été mis a contribution, en contactant des entreprises pour lesquels des 
écarts majeurs et incompréhensibles avaient etC notes tors de l'appariement de micro-données. La 
division des méthodes d'enquCtes-enlreprises (DMEE), en collaboration avec le groupe de l'aniélioration 

198 



de Ia qualité, avalent procdé a l'appariement de micro-données de I'EERH avec celles du relevé de 
compte a La source ( fonnulaire PD7A(TM)) de Revenu Canada pour Ic mois de mai 1995. Le but premier 
de cet appariement était d'expërimenter la pertinence des régles d'estimations du nombre de salaries a 
partir des données administratives, règles qui avaient Cté élaborées par Ia division des méthodes 
d'enquêtes-entrepriscs. Ces règles permettaient d'obtenir un nombre unique de salarids et de rémunération 
brute vu que plusieurs remises sont effectuées pour chaque PD a Revenu Canada tous les mois. Toutefois, 
en interviewant les entreprises, cet exercice pouvait devenir une source d'information supplémentaire sur 
Ia qualité des données de 1'EERH. 

Le micro-appariement des données de ces deux sources est possible grace aux deux cases du relevé de 
compte PD7A(TM) qui demandent aux entreprises d'indiquer le nombre de salaries a Ia dernière pdriode 
de pale ainsi que Ia rémunération brute. C'est suite a La requéte de Statistique Canada que ces cases ont 
Cte ajoutécs en 1993, au formulaire de relevé de compte a Ia source. 

2.2.2 Entreprises sdloctionnées 

Dana un premier temps, on a procddé a I'appariement d'entreprises qui avaient été identifiées conune 
ayant un Lien unique entre l'entreprise et le numéro de PD. De ce premier appariement de 1 759 micro-
donnécs, ii s'est avéré que 44 entreprises enregistraient un écart d'au moms 200 salaries entre les deux 
sources de données; 17 d'entre elles indiquaient un nombre de salaries plus élevé du côté de l'EERII 
tandis que les 27 autres montraient une situation inverse. Dana tin second temps, un autre groupe de 852 
entreprises a lien multiple, lesquelles sont reliées soit a plus d'un numéro de PD ou a plus d'un 
établissement, n'ont Pu être appariées. En regardant les differences du nombre de salaries au niveau de 
l'entreprise, it s'est avéré que 15 entreprises affichaient une difference d'au moms 1 000 salaries. 

2.2.3 Entreprises sdlectionnées pour interviews 

Des contraintes de temps ont restreint le nombre d'entreprises devant être contactées. On a donc rejoint un 
éventail d'entreprises, Ic plus représentatif possible en cc qul a trait a La province, au secteur d'activité 
économique et au nombre de liens lorsque c'était applicable. Donc, 5 entreprises a lien simple ont été 
contactées en décembre 1995 et 9 entreprises a lien multiple le furent enjanvier 1996. Pour cette entrevue 
tdléphonique, ii n'y avait pas de questionnaire officiel; les intervieweurs signalaient aux répondants que 
Les données de salaries ou de rémunération brute déclarées a I'EERH différaient de celles indiqudes au 
formulaire PD7A(TM) de Revenu Canada. 

2.2.4 Raisons des écarts 

Voici une Liste sommaire des raisons causant les écarts entre les deux sources: 

Liens défectueuxlmanquants ou numéro de PD partagé : problème relevant de retards dana Ia misc a 
jour de Ia base de donndes du registre central (BDRC) de Statistique Canada. 
Numéros de PD rapportant des données de pensions et de bien-être : ici les données déclarécs a 
1'EERH ne sont pas en cause. Toutefois, ces numéros de PD auraicnt dii être identifies afln de ne pas les 
utiliser, problème Sc rapportant a la gestion de La BDRC. 
Pales manquantes: des pales de vacances auraient dues être déclarées avec Les montants de paiements 
spéciaux de I'EERH. Aussi des pales confidentielles n'étaient pas incluses. 
Facon de répondre I Revenu Canada: des faiblesses au mveau de Ia réponse a Revenu Canada cause des 
problémes pour l'estimation. Dana certains cas, Ic répondant n'est pas en cause, c'est plutôt Ic service 
bancaire qui Ic fait pour l'entreprise. 
Changements manuels: dana un cas, Les changements effectués par les analystes ont contribué a abaisser 
les données de I'EERI-I. 
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3.1 Mesures d'amélioration de Ia qualité prises suite aux deux etudes pr&édentes 

3.1.2 Aclionsentrenrisesafinderéduirelesécarts 

Afin de recueilhir les informations manquantes soient: les payes, les allocations et les paiements spéciaux, 
les actions suivantes ont été entrepnses solent: 

réitérer les concepts de l'EERII auprès des répondants; 
revoir ces mêmes concepts avec les intervieweurs des bureaux régionaux; 
planifier de recontacter sur une base courante les entreprises de 1'EERH afin de verifier leurs 
structures et habitudes de réponse. 

• II est possible de croire que l'arrivée d'un système de verification plus efficace lors du remaniement de 
I'EERH a engendré une diminution de ['impact des ajustements manuels effectués en cours d'enquêtes. 

• Pour ce qui est de réduire les erreurs de réponse et d'entrée des données ayant un impact majeur sur les 
estimations d'emploi et de rémunération, on a mis en place un mécanisme de detection qui permet de 
détecter ces erreurs et par Ia suite de les corriger avant La compilation des données. 

• Aussi, afin que le registre des entreprises soit plus a jour, on a référé sur une base constante au registre des 
entreprises tons les problémes d'ordre structurel trouvés. 

3.2 Appariement des données mensuelles de l'enquête sur Ia rémunération auprès des petites 
entreprises avec lea données du relevé de compte a Ia source (formulaire PD7A) de Revenu Canada 

3.2.1 Contexts de l'enpuête sur Ia rémunération des tetites entreprises 

L'enquête sur Ia rémunération des petites entreprises (l'ERPE), qui fait appel a un sous-échantillon de 
7 500 unites tires de 86 000 comptes de retenues sur la paie, a ete mise sur pied en mars 1994. Ces unites 
rassemblent les petites entreprises de moms de 100 salaries, pour lesquelles un seul établissement a etC 
identifld. Cette enquête, qw recueille toutes les variables de 1'EERH, sert a attribuer mensuellement les 
caractCnstiques manquantes aux donnCes administratives (PD7A), lesquelles formaient déjà 30 % des 
estimations d'emploi et de rCmunCration. 

3.2.2 Appariement des micro-donnCes 

Comnie Ic sous-Cchantillon de I'ERPE est tire a partir des comptes mensuels PD7-A, apparier les micro-
donnCes fournies a Revenu Canada avec celles envoyécs a Statistique Canada Ctait donc facilement 
realisable. Comme la relation entreprise, Ctablissement et nuinCro de PD Ctait unique, cette tâche Cta't 
d'autant pins facile. Dc plus, comine les donnCes des deux sources d'information sont disponibles 
mensuellement, il fut donc dCcidC d'effectuer l'appariement des micro-données a cette frCquence. 
L'établissement d'une sCrie de donnCes chronologiques portant sur les Ccarts des donnCes appariCes offrait 
une perspective d'analyse intCressante par rapport a Ia qualitC des don.nCes d'enquête. Cette sCrie 
chronologique fut donc établie des le debut de I'ERPE, soit en mars 1994. 

Les variables appariCes, comme pour les deux experiences prCcCdentes, furent le nombre de salaries et La 
rCmunCration brute mensuelle. Des 2 500 entreprises enquétées entre mars 1994 et avrii 1995, 2 300 ont 
pu en moyenne We appariees. Le non-appariement de certaines entreprises est cause par des donnCes 
manquantes, des erreurs majeures d'entrCe de donnCes dana l'une des deux sources ou par des raisons 
telies: les refus, La non-disponibilitC des donnCes du côtd de i'enquête. La distribution moyenne des 
donnCes apparides pour cette pdriode est Ia suivante: 68 % ont enregistrC un nombre identique de 
salaries, 16 % avaient etC imputées du côtC des donnCes administratives et finalement 16 % enregistraient 
des Ccarts que l'on peut qualifier de reels. 
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3.2.3 Résultats des appariements 

Pou.r Ia moyenne des 391 entreprises (6 %) pour lesquelles des écarts ont été enregistrées, voici quelques 
statistiques permettant de quantifier les écarts observes de mars 1994 a avril 1995: 

Variable Ecart moyen 	% Ecart maximal 
% 

Ecart minimal 	% 

Salaries 7,7 13,9 (janvier 1995) 1,0 (avril 1996) 
Rémunération Brute 6,7 14,8 (avril 1995) 0,2 (février 1996) 

Les écarts observes sont positils dans 92 % du temps pour Ia variable salarié et dans 85 % pour Ia 
variable rdmunération brute. Un écart positif signifle que les données de Ia source administrative 
montrent des obseivations supérieures a celles provenant de 1'ERPE. 

3.2,4 Raisons causant les carts 

Aprts analyse des écarts selon Ic code de réponse de 1'ERPE, on a pu noter qu'il y avait un nombre 
important d'entreprises pour lesquelles l'écart entre les deux sources Ctait de 100 % soit, quand cdlles-
ci étaient fermées (code 8) et ou n'avaient rien a declarer (code 9). Les differences observées entre les 
deux sources pour ces deux codes de non-réponse contribuent a accentuer Ia sous-évaluation des données 
d'enquête tant pour le nombre de salaries que pour La valeur de Ia rémunération brute. Dc ce fait, ii fallait 
donc s'attarder plus spécifiquement aux entreprises rapportant de tels résultats. L'outil utilisé flit Ia liste 
des conunentaires écrits par les intervieweurs, lesquels avaient été rendus obligatoires vu le nombre 
d'entrepnses pour lesquelles des codes de réponse 8 et 9 avaient éte employés. L'examen des 
commentaires se rapportant a 57 entreprises sur 74 pour le mois de septembre 1994 a révClC les choses 
suivantes: 

lorsque Ic code de non-réponse mentionne que l'entreprise est fermée (code 8) 
- La date de fermeture des entreprises était inscrite dans la plupart des commentaires examines 
- Les commentaires ne sont presents en moyenne que 5 fois su.r 8. 

lorsque Ic code de non-réponse mentionne que l'entreprise n'a rien a declarer (code 9) 
- on n'incluait pas souvent les propnétaires actifs, les associés et les autres clirigeants d'entreprises 
constitudes en sociétd, lesquels font partie de Ia definition de salarié. Les intervieweurs inscrivaient dans 
les cominentaires qu'il n'y avait pas de salaries seulement que des propriCtaircs actifs. 

Un autre aspect de l'appariement méritait aussi d'être examine, soit lorsque le nombre d'employés est égal 
entre les deux sources mais qui toutefois montre un montant de rCmunération brute different. Examiner 
cet aspect amène a découvrir d'autres causes pouvant provoquer La sous-évaluation des donndcs de 
I'ERPE. Une analyse de données a donc été enclenchée avec 37 des 95 entreprises qui montraient une telle 
situation, pour le mois de référence de novembre 1994. L'outil de travail utilisé ici fut les informations 
completes du questionnaire de I'ERPE. En examinant ces informations, on a pu identifier des raisons 
potentielles pouvant causer des écarts, ce sont: 

lorsque les paiements spéciaux sont presents, II se pout que I'écart soit dli a des périodes de pale qul 
peuvent différer surtout lorsque les employés sont payés soit a La semaine ou aux deux semaines Ct cc 
méme si les dates des périodes de paies doivent être identiques entre Ies deux sources. Ccci a pour effet de 
causer de Ia surévaluation des données de l'ERPE cc qui toutefois n'est pas frequent; 

l'absence fréquente de paiements spéciaux est certainement une source majeure de sous-évaluation des 
données de I'ERPE tout conunc dIe l'était pour I'EER}l. 
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3.2.5 Recommandations faites aux intervieweurs 

Suite a ces deux analyses, ii s'avrait ndcessaire de clarifier le concept de propriétaire actif qui semblait 
ne pas avoir été bien compris par les intervieweurs. Aussi, ii fallait leur expliquer l'importance d'obtenir 
des répondants les paiements spdciaux, lesquels croient souvent que de rapporter les pales régulières de 
leur entrepnse est bien suflisant. Dc plus, pour poursuivre nos etudes sur la qualité des données, il était 
indispensable que les intervieweurs inscrivent toujours des conunentaires Iorsque le code de réponse est 
soit 8 ou 9. La division des operations d'enquêtes s'est donc occupde de conununiquer les résultats de nos 
recherches aux intervieweurs lesquels se retrouvent dans quatre bureaux régionaux. 

3.2.6 Indicateurs de pualité 

Clarifier certaines situations avec les intervieweurs ainsi que renforcer Ia formation est essentiel afin de 
maintenir et d'améliorer Ia qualité des données d'enquéte. Dc plus, l'établissement et Ia diffusion de 
mesures de qualité sur une base mensuelle peut aussi contribuer a accroItre en bout de ligne la qualité des 
estimations d'emploi Ct de rémunération. Presenter aux intervieweurs simplement l'écart existant entre les 
deux sources de données ne donnerait pas une juste evaluation de Ia qualité d'une certaine partie du 
travail accompli. Toutefois, en éliminant de la comparaison les enregistrements oà le contact entre le 
répondant et l'intervieweur n'est pas remis en question (erreurs de saisie mineures perceptibles, erreurs 
volontaires ou non volontaires du répondant, differences de concepts), ii est possible d'utiliser cette 
comparaison ajustéc comine indicateur de qualite. L'évaluation de Ia qualité du contact entre 
l'intervieweur et Ic répondant est faite au bureau central en exaininant les commentaires des 
intervieweurs, lesquels sont maintenant trés complets. A partir du mois de référence, soil mai 1995, deux 
indicateurs de qualité I'un pour la variable salarié et l'autre pour Ia variable rémunération brute ont donc 
eté introduit au processus de production mensuel. 

4. CONCLUSION 

L'appariement de micro-données a etC pour la section de la coordination des enquétes et de l'amClioration 
de Ia qualitC un outil qui a permis d'une part de mieux cerner les erreurs non dues a l'Cchantillonnage ci 
par La suite de mettie en place des mesures correctives. Las trois etudes ont clairement confirmC que Ics 
erreurs non dues a l'Cchantillonnage avaient tendance a sous-évaluer le mveau des estimations d'emploi 
et de rCmunération. Ces etudes ont contribué a Ia misc sur pied d'un projet majeur d'amClioration de la 
qualitC des donnCes pour les entreprises complexes etla creation d'un indicateur de qualitC pour les 
intervieweurs de ['ERPE. 

Comme la tendance est au remplacement d'un nombre croissant d'unitCs enquêtées par des données 
administratives, auxquelles ii faut imputer des caractCristiques tirCes de ces enquêtes, I'amClioration de Ia 
qualitC des donnCes d'enquêtes demeurera toujours un sujet d'actualltC. ConsCquemment, tant que les 
erreurs non dues a l'Cchantillonnage existeront, Ia section de Ia coordination des enquétes et de 
l'amClioration de Ia qualitC travaillera a leur Climination. 
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Sources et definitions 

Enquête stir l'emploi, Ia remuneration et les heures: les résultats de cette enquète sont publiés par 
Statistique Canada sous le nom de 'Emploi, gains et durée du travail' au catalogue 72-002 mensuel. 

Formulaires T4, PD7A, PD7A(TM) de Revenu Canada: pour plus d'information consultez le 'Guide 
de l'employeur - Retenues stir la paie' renseignements de base. 

Salaries: toute personnc rémunérée pour les services rendus au Canada ou pour tin congé payé et pour 
laquelle I'employeur est tenu de remphr une declaration T4 supplémentaire de Revenu Canada. Le terine 
salarié englobe les salaries a temps p1cm, a temps partiel et occasionnels ou temporaires. 

Rémunération brute: ii s'agit du montant total avant Ics rclenues de toute rémunération verséc aux 
salaries au cours du mois de référence. Le montant devrait correspondre au total de tons les montants qui 
apparaitraient dans Ia case 14 du feuillet 14. Ce inontant comprend: les salaires rCguliers; les 
commissions; les paiements des hcures supplémentaires; les congés payés; les salaires a Ia pièce; Ics 
paiements spéciaux; et les allocations et les avantages fédéraux imposables reconnus par Revenu Canada. 

Entreprise: toute entreprise comnierciale ou institution, constituée ou non en corporation; ii peut s'agir 
d'une entrcprise a propriCtaire unique, d'unc association, d'une sociCté ou d'une autre forme 
d'organisation. 

Etablissement: a des fins statistiques, I'établissement est la plus petite unite pouvant fourrnr des données 
stir Ia production économique. En gCnCral, une usine, une mine, tin magasin ou a une unite semblable. 
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VALIDITE DE L'AUTO-DECLARATION DES PROBLEMES DE 
SANTE CHRONIQUES LORS DE L'ENQUETE NATIONALE SUR 

LA SANTE DE LA POPULATION 

Gaiy Catlin, Karen Roberts' et Susan Ingram 

La validité des declarations faites durani une enqu&e est un élémcnt dètcrininartt de Ia confiance qu'ont les cherchcurs 
dana lea dcuiéea. LEnquéte nationak sLw Is sante de Ia population (ENS?) eat une enqu&e Iaogitudinaie effectuée tous 
lea deux am pour thtenir des donaéea an -  Mat de sante, sur lea dètesminants de cc dernicr ci sur lutilisation des services 
de sante. En raison dc Is nature longitudina]e de I'enquCte, on accorde unc importance particuhere I l'exactitude des 
variations des caracifristiqucs otiservées au cows du temps. IJun des renscignements importants C000ernant létat de 
sazlè colleai4s dana Ic cadee de I'ENPS a trait a l'existencc de problèmes de sante chroruques, tels quc Iasthmc, Iarthrite, 
11icrtension, Ic diabete, Ia migraine, l'épilepsie, Its ulcêres ci lea sequelles d'un accident vasculaire cerebral. Ccs 
renseignemenis ont ea collcctites en 1994-1995 Ct soot de nouveau collectits en 1996 auprès des manes repondants. 
La psisesde étude saa effuéc aupsés des répondants des dcux premieres périodes de collecte de donnécs de l'enquéte 
de 1996, soit un échantillon d'environ 7000 rnénages. Durant Ic deuxième cycle tie lenquête, nous poserons des 
questions pour découvnr lea raisons des écasls otiservés entre dcux points dana Ic tenips. Lea raisons des vanations 
incluront lea changements reels dna I lapparition ou I Is dispantion de troubles, ainsi que lea écazls attribuables I 

due A r6duutillonnage. La cenaraison pennetira de determiner quels sent lea types dc troubles clu-oniques 
qui soot déclaj-és avec Ic plus ctcxactitude ci lea facteurs qui ont tine incidence sur I'exactitude des renseignements 
déclarés. 

'Karen Roberts, Division des statistiques de Ia sante, Statistique Canada, Pare Tunney, Ottawa, Ontario, K 1 A 
016. 
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ENQUETE SUR LE TABAGISME AU CANADA 
Lecily Hunt& 

RÉSUMÉ 
Uaquac na k tabegie an Canada qui s'ed d&culée entre avril 1994 et févner 1995 était une enquête longitudinaie 
comportant quatre prises de contact a intervalles de trois mois II s'agissait de mesurer Ic changement des taux de 
labagisme a In suite dune reduction des taxes sur lea cigarettes Contrairement aux attentes, l'enquete a indiquC unc 
dimizsution de Ia preva1e du tabagisme. On a mis en doute Ic bien-fondé des résultats, en se demandant s'ils étaient 
influences outre mesure par des erreurs non dues I I'échantillonnage. 

MOTS CLES: Tabagisme; biais de non-rIponse libellé des questions; enquétc longitudinale. 

1. INTRODUCTION 

1.1 Conteite 

Les enquètes menécs sur Ic tabagisme au cours des 10 dernières années ont indiqué de facon constante des taux 
de tabagisme situés entre 29 et 34 % environ. Ces enquètes ont mis en oeuvre un choix de méthodes allant des 
supplements de I'enquête sur la population active jusqu'au système de composition aléatoire des appels, permettant 
on non les reponses par procuration; Ia taille de I'échantillon variant entre 10 000 et 20 000 et Ia collecte se faisant 
en un mois on sur une base trimestridlle on mensuelle. Les questions avaient évoluC depuis les premieres enquêtes 
de Statistique Canada menées au cours des années 1970, a tel point que les estimations de Ia prevalence du 
tabaginne semblaient relativement fiables aux specialistes de Ia sante. Néanmoins, au debut des années 1990, on 
a remarqué une diminution importante du nombre de cigarettes fabnquées en vue du marché national, alors qu'il 
n'y avaiL pas de baisse correspondante du nombre de personnes qui fumaient at du nombre de cigarettes qu'elles 
fijmaient. Cependant, ii y avait un écart croissant entre Ic coCLt d'achat des cigarettes au Canada et leur prix aux 
E.-u. * surtout a cause du taux d'imposition plus élevé au Canada. On a conclu en fin de compte que Ia majoritC 
des cigarettes fabriquées au Canada en vue du marché américain (qul avait connu une forte hausse au cours de Ia 
méme période) étaient reimportées en contrebande et vendues sur le marché clandestin a des prix beaucoup moms 
élevés que Ic prix exigé chez le dépanneur. 

En février 1994, le gouvemement fédéral a décidé de réduire les taxes sur les cigarettes canadiennes afm de lutter 
contre le commerce en contrebande. Dc nombreuses provinces ont également décidC de réduire la taxe provinciale 
sur lea cigarettes, entrainant use diminution nette du pnx d'achat au detail pouvant atteindre 50 %. Sante Canada 
et d'auires organismes de sante s'inquiétaient que les pnx moms élevés susciteraient une prevalence plus élevée 
du tabagurne et tate augmentation du nombre de cigarettes que l'on fumait. Par consequent, Sante Canada a voulu 
mener une enquéte qui permctlrait de mesurer et de surveiller lea changements du taux de tabagisme au cours des 
12 mois qui ont suivi le changement du prix. 

On s'attendait que chaque point de pourcentage dans l'estimation de la prevalence soit contesté par ceux qul 
appuyaient l'un on I'autre côté de cette question controversée. On a donc choisi pour cette enquetc les questions 
qui avaient Cte utilisées avec succès par d'autres enquètes et qui dana le passé permettraient de mesurer lea taux 
de tabagisme le plus exactenient possible. Néanmoins, il a etC reconnu par Sante Canada aussi bien que par 
Statistique Canada que certains types de comportement ne se laissent pas mesurer aussi exactement qu'on Ic 

'Lecily Hunter, Division des enquêtes spéciales, Statistiques Canada, 5D5 Edifice Jean Talon, Parc Tunney, 
Canada K1AOT6. 
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voudrait a cause de facteurs comrne Ia rapidité du changement, les états de transition (qui influencent l'aptitude 
des personnes a donner une réponse exacte) et Ia perception de l'acceptabilitd sociale (qui influence Ic souci des 
personnes a donner une réponse exacte). 

Statistique Canada a mené l'enquéte stir le tabagisme au Canada (S0SiC) sous forme d'enquête longitudinale 
comportant quatre entrevues a intervalles de trois mois. Les résultats initiaux ont montré un taux de prevalence 
de 30% environ, soit le rnême mveau qu'en 1991. Les entrevues de suivi ont mdi qué des taux a la baisse, tombés 
a 27 % lors du quatriême trimestre. Ce résultat allait a I 'encontre des attentes des spdcialistes de is sante, qui ont 
mis en doute Ia validité des résultats de l'enquête. Le present exposé fait etat des différentes méthodes qui ont 
pennis d'examiner l'information disponible afin d'évaluer l'effet possible d'erreurs non dues a l'échantillonnage. 

1.2 Conception de I'enquête 

L'échantilon initial a eté choisi a I'aide de Ia méthode de composition aléatoire des appels (Random Digit 
Dialling). On a choisi dans chaque menage tin rdpondant ãgé de 15 ans ou plus. Ce choix s'est fait scion tine 
probabilité inégale afin de satisfaire l'exigence de flabilité de Sante Canada pour chacun des quatre groupes d'âge: 
15-19, 20-24, 25-64 et 65+. De plus, on a éliminé uncertain nombre de ménages comportant uniquement des 
personnes de 25-64 ans afm de réduire les coüts. 

On a communiqué de nouveau avec les répondants de cette interview initiale a des intervalles de trois, six et neuf 
mois afin de satisfaire la deuxiême exigence de Sante Canada, c'est-a-dire de pouvoir détecter des changements 
relativement faibles du taux de prevalence du tabagisme. 

Lea entrevues se sont déroulées en utilisant le mode ITAO (Intet -views téléphoniques assistées par ordinateur), qui 
a permis & satisfaire Ia troisième exigence de Sante Canada, c'est-à-dire d'aller sur le terrain et de recueillir les 
données rapidement. Un ensemble de questions de base a étd utilisé ii chaque trimestre afm de determiner la 
situation courante des répondants relativement au tabagisme, mais Ic reste des questions a vane a chaque trimestre 
afin de pamettre l'étude de différents aspects du tabagistne. La collecte des données a eu lieu en avril-mai, en aoüt 
et novembre 1994 et en fdvtier 1995. 

1.3 Les attente* 

Dc nombreux spécialistes de Ia sante s'attendaient a observer une augmentation appreciable tant de Ia proportion 
de personnes qui fumaient que du nombre de cigarettes qu'elles fumaient. Cette attente se fondait sur I) les 
données sur Ia fabrication des cigarettes et 2) des calculs fondés sum l'wélasticité par rapport au prix* (des prix 
moths élevés entrainant tine demande accrue). 

Lesjeunes de moins de 20 ans étaient considérés comme Ic groupe Ic plus vulnerable. Les spécialistes estimaient 
que cc groupe Ctait plus attentif an prix et qu'il s'adonnerait au tabagisme en plus grand nombre, garderait cc 
comportement plus longtemps et fumerait tin plus grand nombre de cigarettes chaque jour. Cc phénomCne 
neutraliserait tout progrés accompli dans Ia sensibilisation des jeunes aux dangers du tabagisme en vue de les 
empécher de commencer a furner. 
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1.4 Lea résultats 

Tableau 1. Estimations du taux de tabagisme et du nombre de cigarettes que l'on fumait, par cycle de coliecte 
(SoSiC) 

Cycle de collecte Nb de répondants Proportion de fumeurs NW. moyen de cigarettes 
que l'on fume 

I (Avril-mai 1994) 15 804 Actuels- 30,4 % Actuellement - 15,8 
Quotidiens - 24,8 % Quotidiennement- 18,7 
Occasionnels - 5,7 % Occasionnellement - 3,2 

2 (Aoüt 1994) 13 398 Actuels- 29,9 % Actuellement - 15.6 
(85% de la QI) Quotidiens - 24,0% Quotidiennement - 18,7 

Occasionnels - 6,0 % Occasionnellement - 3,2 

3 (Novembre 1994) 12 808 Actuels - 29,5 % Actuellement - 15,6 
(81 % de Ia QI) Quotidiens- 24,6% Quotidiennement - 18,3 

Occasionnels - 4,9 % Occasionnellement - 1,8 

4 (Février 1995) 12 424 Actuels - 27,4 % Actuellement - 15,3 
(79% de la QI) Quotidiens.23,2% Quotidiennement - 17,7 

Occasionnels - 4,2 % Occasionnellement - 2,0 

11119 personnes ont répondu aux questions de I 'enquête a chacun des quatre trimestres. 

13 Reaction 

Lorsque las résuitats du premier trimestre ont été publids, la reaction immediate taut des médias que des groupes 
de non-ftimeui-s a été qua l'enquête devait être inexacte puisque le chiffie de 30,4 % (fumeurs actuels) n'était pas 
.suflisainment élevé*. En réalité, ii n'y avait aucune difference manifeste relativement a l'enquête antérieure de 
Statistique Canada mesurant les taux de tabagisme : I'enquéte sociale générale (ESG) de 1991 estimait a 31 % le 
nombre de fumeurs .actuels. (26% quotidiens, 5 % occasionnels). [NOTA: l'ESG91 n'a pas calculé Ia nombre 
moyen de cigarettes qua I'on fumait, mais a demandé quel était le nombre de cigarettes que l'on fumait, en fonction 
d' intervalles.] 

A chaque trimestre subsequent, las résultats ont inontré une baisse de Ia prevalence du tabagisme, en particulier 
lors dii quatriême tnrnestre, at las critiques au sujet de Ia fiabilité des résultats sont devenues plus explicites. Pour 
s'attaquer aux problemes, ii fallait vraiment répondre a Ia question : Est-ce que cette eriquête ddcnt 4a réalit& ou 
les résultats sont-ils contaminés par une erreur non imputable a l'échantillonnage? 

2. EVALUATION DES RESULTATS 

2.1 Non-réponse i Ia premiere entrevue 

Parmi las 29 149 cas identifies comme des ménages dans l'échantillon, 25 598 ont donné une réponse au niveau 
des ménages. Cela signifie qua nous avons Pu recueillir Ia liste des ménages et choisir une personne comme 
repondant ou éliminer le ménage. 

Afin de determiner si noIre échantillon initial de 25 598 ménages repondants était représentatilde Ia population, 
noun avons compare Ia composition des mdnages avec les données de l'enquête sur la population active (EPA) de 
mai 1994 et avec las données de I'ESG de 1994 (tableau 2). 
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Tableau 2. Proportion de rnénages scion Ia composition des ménages: SoSiC, EPA et ESG 

SoSiC - avril-mai 1994 EPA -mai 1994 ESGde 1994 
(non pondéree) (pondérée) (non pondérde) 

Ménage d'une personne 20,3 24,3 24,2 

Une personne de 15 ans 3,5 3,9 3,2 
ou plus et au moms use 
personne de moms de 
15 ens 

Deux personnes de 15 20,1 19,3 16,9 
ans ou plus et au moms 
use personne de moms 
de 15 ans 

Deux personnes de 15 29,7 30,6 32,0 
ans ou plus et sans 
enfant de moins de 15 
ans 

Plus de deux personnes 26,3 22,0 23,7 
de 15 ens ou plus avec 
ou sans enfant de moms 
de 15 ans 

Lea chiflies du tableau 2 semblent indiquer que Ia SoSiC comportait une certaine sous-representation des ménages 
moms nocnbreux (une personne) et use sur-représentation des ménages plus nombreux. II n'y a là rien d'inusité 
pour tine enquête RDD puisqu'il est normalement plus facile dejomdre quclqu'un a Ia maison lorsque le ménage 
compte us plus grand nombre de personnes. Deux facteurs ont probablement influence les résultats : la durée de 
la période de collecte et le système de planification des appels. 

Mème s'il eat plus diflicile dejoindre quelqu'un a la maison dams tin ménage peu nombreux, Ic fait de prolonger 
la periode de collecte d'une ou deux semaines suffit a réduire appreciablement les cas de non-contact (la principale 
source de nori-réponse de Ia S0SiC). La période de collecte de cette enquete a étd de six semaines, cc qui semble 
avoir été tine période trop courte pour la taille de l'échantillon. 

Le système automatisé de planification des appels a également eu us effet sur la collecte. Une bonne partie de 
l'échantillon n'a reçu son premier appel qu'après Ia premiere moitié au moths du cycle de collecte, bien que 
certains cas aient donné lieu a plusieurs appels sans réponse. Certams systèmes de planification des appels plus 
sophistiqués permettent de classer les cas en fonction de l'évaluation d'un certain nombre de critéres; les critères 
utilisés Ct l'importance qui leur est accordée sont des facteurs flexibles et peuvent être fixées par l'dquipe de 
conception de 1 'enquête. A cause du caractère plus .'primitil9 du système de planification des appels utilisé pour 
l'enquête SoSiC, de nombreux cas offraient tine fenétre plutôt dtroite pour établir tin contact. 

2.2 Non-réponse lors des interviews de suivi 

La pranièm entrevue de la SoSiC comptait 15804 répondants Même si I 'on suppose que 1 'dchantillon initial dtait 
representatif, ii est possible que la non-réponse aux interviews de suivi ait biaisè les résultats des trimestres 
subséquents. Afin de verifier cette hypothèsc, nous avons d'abord suppose que lea personnes qui ont rdpondu 
Ctaient franches et exactes; pour cc qum est des personnes qui n'ont pas rdpondu, nous avons suppose qu'elles 
fumaient durant le ou les tnmestres manquants. Différentes strategies d'imputation ont etC utilisCes et les 
estimations résultantes ont dtd comparées (tableau 3). 
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Tableau 3. Taux de tabagisme, apras imputation en cas de non-réponse aux interviews subséquentes, scion 
diverses strategies d'imputation 

Interview 1 Interview 2 Interview 3 Interview 4 

Pas d'imputation 30,4 29,9 29,5 27,4 

On attribue aux non-répondants leur 30,4 30,3 30,1 28,4 
dernier comportement connu de fumeur/non- 
fumeur 

On attribue aux non-répondants le 30,4 30,3 30,0 28,5 
coinportement fumeur/non-fuineur établi a Ia 
premiere interview 

Comme en 1, mais Si la personne a cessé 30,4 30,4 30,3 28,8 
de fumer entre janvier et mai 1994, elle est 
considérée comme fumeur 

Comme en 1, mais si Ia personne a change 30,4 30,4 30,6 29,0 
de comportement durant Ia période de 
1'enqute, die est considérèe comme fumeur 

Commeen3,maistouslesnon-répondants 30,4 31,1 31,3 29,8 
de moms de 20 ans sont considérés comme 
fumeurs 

Ménie en determinant de façon assez radicale le comportement des non-répondants par rapport au tabagisme, dans 
tons les cas les estimations indiquent une baisse des taux de tabagisme entre le troisième et le quatrième trunestre. 
II semble done que l'effet observe n'a pas été cause par des erreurs de non-réponse, mais reflète cc que les gens 
orit rédilement signale comrne changement de comportement. II reste done une autre question au sujet des erreurs 
non dues a I 'echantillonnage : est-ce que 1 'enquête a mesuré des changements reels ou est-ce que les répondants 
ont signale leur comportement de facon incorrecte? 

2.3 Courbe d'apprentissage (famiiarité avec les questions lors d'interviews subséquentes) 

Un des effets éventuellement négatifs des enquêtes longitudinales est que les repondants Sc familiarisent avec les 
questions et savent qudlles réponses mettront fin a l'interview plus rapidement. On s'attendrait avec Ic temps que 
les gens suivent Ia voie la plus courtes si tel était le cas. 

Pour cc qui est de Ia SoSiC, chaque entrevue a duré dix minutes environ. Les fumeurs et les non-fumeurs ont 
repondu plus ou moms au méme nombre de questions; i'interview n'a guère durd qu'une minute de plus pour les 
fumeurs. Les répondants qui signalaient un changement de comportement depuis l'entrevue antéricure ont dU 
repondre a deux autres questions afm de determiner quand et pourquoi le changement avait eu lieu. 

Dans l'ensemble, 89,2 % des répondants n'ont signald aucun changement de comportement au cours des quatre 
interviews. Parmi les autres (11,8 %), tin peu plus de la moitié out signalé un changement tandis que le reste a 
signald deux changements ou plus. Le tableau 4 mdique la proportion de repondants (ayant répondu a chacun des 
quatre trimestres) qui a signald tin changement de comportement (dans tin sens ou dans l'autre). II ne semble pas 
que ces résultats montrent une tendance appuyant l'hypothese d'un apprentissage. Toutefois, on peut tirer tine 
conclusion importante des données sur le changement de comportement. L'estunation de changement a partir de 
donnécs recueillies rétrospectivement représente la moitié environ de l'estimation mesuréc directement; ii en est 
ainsi probabiement parce que les transitions comme Ic fait de cesser de fumer ont tendance a We frequentes et de 
courte durée, de sorte qu'elles sont oubliées ou Iaissées de cété lors d'une question retrospective. 
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Tableau 4. Proportion de répondants longitudinaux signalant un changement de comportement au cours de Ia 
période a l'étude 

ont change de 
comportement (%) 

se sont mis a fumer (%) ont cease de fumer (%) 

Janv. 94/avr.-mai 94 1,6 
(question retrospective)  

0,6 1,0 

Avr.-mai 94/ao0t 94 4,9 2,1 2,8 

Aoflt 94/nov. 94 4,3 2,1 2,3 

Nov. 94/févr. 95 4,1 1,1 3,0 

2.4 Sensibilité/acceptabilité sociaks 

On a suggéré que lea campagnes contre Ic tabagisme menées au cours des dix derniêres années ont attaché une 
certaine honte sociale au tabagisme. Si tel est Ic cas, ii est possible que les répondarits ne veuillent pas admettre 
qu'ils fumerit. fly  a pen de données pour appuyer cette proposition. Prés du quart des répondants de la SoSiC ont 
signalé qu'ils fumaient au cours des quatre interviews. Au cours des dix demiêres années, les taux de tabagisme 
ont change relativement peu dans l'ensemble, mais ii y a eu un déplacernent majeur entre l'usage quotidien et 
occasionnel du tabac. Si l'acceptabilité sociale joue un role dans la façon dont les gens rdpondent aux questions 
sur le tabagisme, cette influence s'exerce fort probablement sur Ia façon de signaler Ia frequence de I'usage du 
tabac ou le nombre de cigarettes que Ion fume, et non pas sur la tendance a nier complêtement que l'on fume. 

2.5 Libellé des questions 

Le libellé des questions et le contexte dans lequel on les pose exerce une influence stir Ia qualité des rdponses. 
Puisque plusieurs enquètes out servi a recueithr des renseignements star Ic tabagisme a peu prés a Ia même periode, 
nous avons Pu comparer les rdsultats et leurs liens avec Ic libelld (tableau 5). 

Le fait de poser d'abord des questions sur Ic comportement actuel (ESG9 1, SoSIC et ENSP) semble produire une 
estimation trés différente des fumeurs actuels relativement a Ia stratégie de poser d'abord des questions sur le 
comportement antérieur (CADS et ES095). Les differences se rapportent surtout au sous-groupe des fumcurs 
"occasionnels.'. Ce groupe est devenu plus nombreux relativement aux estimations d'il y a une dizaine d'anndes, 
tant a cause de l'accroissement du nombre de personnes qui tentent de cesser de fumer ou qui commencent a fumer 
qu'â cause du nombre accru de restrictions quant aux endroits oü l'on peut fumer. 

Toutes ces enquêtes adoptent comzne strategic de demander au répondant de se classer comrne fumeur ou 
non-fumeur, lea questions subsequentes étant déterminées en fonction de cette classification. Pour Ia plupart des 
gens, cela ne pose pas de problème reel, mais pour lea 5-10 % de Ia population qui changent de comportement une 
fois ou plus au cota's d'une période de 12 mois, cc choix n'est pas nécessairement clair. Pour cc qui est de CADS 
et de I'ESG95, Ia question "avez-vous déjà été fumeur?/avez-vous déjà fume des cigarettes?" risque d'être mal 
interprétée par lea ponnea pour qui l'usage du tabac n'est pas un comportement regulier. Si le répondant fume 
a l'occasion ou ne fait que commencer a fumer, ii aura peut-étre tendance a donner tine réponse negative, cc qui 
I'exclut de toutes lea questions subséquentes au sujet du tabagisme. 

Pour les enquêtes a venir, one meilleure stratégie serait peut-être d'établir une série de questions qui mesure des 
comportements particuliers au cours de périodes précises. A l'étape analytique, nous établissons des lors nos 
definitions en fonction de ces comportements au lieu de demander aux répondants de se classer eux-mêmes et de 
laisser cette classification orienter les questions subséquentes. 
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Tableau 5. Libellé des questions et estimation résultante du taux de tabagisme d'après des enquôtes récentes sur 
le tabagisme 

Enquete Libellé des questions Taux de tabagisme 

ESG9 V Les prochaines questions se rapportent a 31 % actuellement 
(collecte mensuelle - 1 'usage des cigarettes. Fumez-vous des 26 % quotidiennement 
estimation annuelle pour cigarettes chaque jour, occasionnellement 5 % occasionnellement 
1991) oupasdutout? 

SOS1C3  (Introduction) A 1 'heure actuelle fumez- 30 % actuellement 
(premiere entrevue en avril- vous des cigarettes chaque jour, 25 % quotidiennement 
mai 1994) occasionnellernent ou pas du tout? 6 % occasionnellement 

ENSP4  Les quelques questions suivantes se 31 % actuellement 
(collecte trimestrielle - rapportent au tabagisme. 26 % quotidiennement 
estimation annuelle pour Est-ce que quelqu'un dans cc ménage 5 % occasionnellement 
avril 1994-juin 1995) fume régulièrement a Ia maison? 

A l'heure actuelle est-ce que... fume des 
cigarettes chaque jour, occasionnellement 
ou pas du tout? 

CADS5  Je vais maintenant vous poser des questions 27 % actuellement 
(collecte en octobre 1994) au sujet du tabagisme. (pas de distinction entre un 

Avez-vous déjà fume des cigarettes? usage quotidien Ct 
A quel age avez-vous commence a occasionnel) 

fumer? 
Fumez-vous actuellement des cigarettes? 
Au cours des 7 demiers jours, avez-vous 

fume des cigarettes? 
Avez-vous fume le même nombre de 

cigarettes chaque jour? 

ESG95' Je vais maintenant vous poser quelques 26 % actuellement 
(collecte mensuelle - questions sur votre exposition a Ia furnée 25 % quotidiennement 
estimation annuelle pour des cigarettes. 2 % occasionnellement 
1995) Avez-vous déjà fume des cigarettes? 

Fumez-vous actuellement des cigarettes? 
Fumez-vous normalement des cigarettes 

chaque jour? 

2 	Enquéte sociale générale (janvier - décembre 1991) 

Enqu&e sur le tabagisme au Canada, cycle 1 (avril-mai 1994) 

Enquète nationale sur Ia sante de Ia population (avril 1994 - juin 1995) 

Enquête canadienne sur la consommation d'alcool et d'autres drogues (octobre 1994) 

6 	Enquéte sociale géndrale (janvier - décembre 1995) 
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2.6 Effeta externes 

Le tabagisme est un phénoméne volatil qui est donc diflicile de mesurer. Méme si le taux de tabagisme peut 
senibler stable au cours d'un certain temps, le comporteulent des personnes mêmes qui fument ou ne fumentpas 
change rpidement Au moment de Ia collecte dii quatnême trimestre de Ia SoS1C (février 1995), Ic gouvernement 
fédCral venait tout juste d'entreprendre une séne d'annonces tClévisées informant le grand public des nsques 
associës a Ia fumëe secondaire thez les bébés et les jeunes enfants. Plusieurs administrations provinciales avaient 
i-écernment mené d'autres campagnes anti-tabac; I'Ontario venait de metire en oeuvre des lois interdisant Ia vente 
de cigarettes dans les pharmacies et obligearit les magasins a afficher des annonces avertissant les mineurs qu'ils 
ne pourraient pas acheter de cigarettes sans pièce d'identité; et Ic gouvernement fédéral avait mis en oeuvre une 
faible augmentation de Ia taxe sur les cigarettes. Ii est possible que certains de ces facteurs aient Pu pousser les 
gens (au moms provisoirement) a cesser de fumer. 

Les fluctuations saisonnières ont peut-étre égalemcnt un role a jouer dans 1 'usage du tabac. Certaines personnes 
cessent de fumer lorsqu'elles pratiquent un sport, d'autres décident de cesser de fumer comme resolution du nouvel 
air, lesjeunes commencent parfois a fumer a l'approche de Ia rentrde scolaire. Nous n'avons pas de donndes nous 
permettant de mesiirer ces facteurs de façon fiable, mais certains travailleurs de la sante estiment qu'une telle 
influence est possible. 

Pour or qui est des données SoS1C, les changements de comportement les plus importants se sont produits entre 
novembre 1994 et février 1995 lorsque 1,1 % environ de Ia population est passé de la categoric non-furneur a 
fumeur et que 3 % environ de Ia population est passé de la categoric fumeur a non-fumeur, soit une baisse nette 
de2%dutauxdetabagisme. Apupres4O%desgensquiiontcesse'.defi.imeravaientdtédesnon-fumeurs1ors 
de l'une des interviews antérieures, tandis que les autres 60 % avaient dté des fumeurs a chacune des trois 
interviews précédentes. Compte tenu des raisons fournies par les gens pour leur changement de comportement, 
ii n'y avait aucune difference apparente entre le quatrieme trimestre et les trois trimestres antdrieurs: la plupart 
des gens ont aflirmé avoir cessé de fumer surtout pour des raisons de sante ou a cause du coüt du tabac. 

2.7 Comment mesurer une cibk en mouvement 

Un des pnncipaux obstacles a Ia mesure de la prevalence du tabagisme est son changement perpétuel. II y a 
toujours uric partie de la population qui se trouve en état de transition (qui commence a fumer ou cesse de fumer) 
a un moment donné. Ii est diflicile pour ces gens de répondre aux questions de façon rationnelle puisque les 
enquetes sont normalement conçues en fonction de categories distinctes que l'on petit analyser (categories fumeur 
ou non-furneur par exemple). Une solution partielle serait que les concepteurs reconnaissent l'existence de ces 
groupes de transition et adaptent les questions et les definitions en consequence. 

Dans Ic tableau 6, il y a stabilité pour 74 % environ de la population, c'est-a-dire les personnes de 25 ans ou plus 
qui n'ont jamais fume, ou qui fument regulierement sans indication qu'ils tenteront de cesser, ou encore qui ont 
déja ftimé mais qui ne fument pas depuis 5 ans ou plus. Les autres 26 % de Ia population représentent Ic groupe 
qul sirisquco cia changer de comportement pour cc qui est de l'usage du tabac (4) les personnes de 25 ans ou plus 
qui cot cessé cia ftimer pins ont recommence; (5,6, 7) toutes les personnes de 15 a 25 ans, qui risquent Ic plus de 
commencer a fumer, même si plusieurs d'entre dies ne fumeront pas longtemps. Or même parmi les personnes 
a risque élevé, une partie seulement se trouvera en transition a us moment donné, de sorte qu'une estimation exacte 
de la prevalence du tabaginne depend réellement de notre aptitude a mesurer tin segment relativement faible mais 
influent de Ia population. Suivant le comportement de ces personnes au moment de l'enquête, nous pourrions 
obtenir des estimations allant de 24 % a 36 %. 
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Tableau 6. Repartition de Is population en groupes scion le risque de changement de I 'usage du tabac 

25 ans ou plus, n'ajamais fume faible risque de changement 30 % 

25 ans ou plus, fumeur au cours des 4 cycles faible risque de cessation (au moms dans un 20 % 
avenir rapproché)  

25 ans ou plus, a déjà fume ii y a 5 ans ou plus faible risque de changement 20 % 

25 ans ou plus, a récemment cessé de fumer (ii risque Clevé de changement (comme fumeur 13 % 
y a moms de 5 ans) ou a fume puis cessé de et non-fumeur) 
fumer au cours des 4 cycles 

15-24 ans, fumeur au cow-s des 4 cycles faible risque de cessation (so moms dans un 4 % 
avenir rapproché)  

15-24 ans, n's jamais fume risque élevé (de commencer a fumer) 10 % 

15-24 ans, a fume puis cessé de fumer, ou a risque élevé de changement (comrne fumeur 4 % 
essayé de fumer dans le passé et non-fumeur)  

3. CONCLUSIONS 

3.1 Qu'est-il ariivé en réalfté aux taux de tabagisme? 

II s'agit vraiment de répondre a deux questions: (1) Pourquoi les taux de tabagisme n 'ont-ils pas augmentC aprés 
Is baisse des taxes sur les cigarettes (et donc du prix du marché)?; (2) Pourquoi Is SoSiC a-t-elle indiqué une baisse 
des taux de tabagisme au cours de Is pénode des quaire interviews? Une bonne partie de ce qui a été observe 
durant les mois qui cot suivi Is reduction de février 1994 du coüt des cigarettes peut s'expliquer (a tort ou a raison) 
en fonctico de facteurs qui n'ont rien a voir avec des problêmes dus ou non dus a l'échantillonnage de l'enquète. 
Quelques exemples: 

La majonté des personnes pour qui Ic prix était un aspect important de Is decision de fumer ou du nombre 
de cigarettes a fumer avaient déjà adapté leur comportement en fonction des prix moms élevés en 
contrebande, bien avant Is baisse des prix .officie1s*. 
Des prix moths élevés pour les cigarettes libérent one certaine quantité d'argent chaque semaine pour 
les personnes qui fuxnent régulierement, mais cela ne signifie pas que chacun utilisera cet argent pour 
acheter d'autres cigarettes. 
La population vieillit et cette nombreuse génération du baby-boom atteint maintenant Ic -temps Ic plus 
propice- pour cesser de fumer (40 ans et plus). A mesure que ces personnes cessent de turner, c'est 
l'élément démographique qui entrainera une baisse des taux de tabagisme. 

3.2 Quel a été I'effet des erreurs non dues a l'éehantilonnage et qu'est-ce que nous avons appris? 

Les erreurs non dues a l'echantillonnage ont certainement influence les estimations de Is prevalence du tabagisme, 
méme si l'ampleur de cette influence est difficile et peut-étre mêine impossible a mesurer. Les principales 
influences, que 1 'on pouvait prévenir, étaient lea suivantes: 

1 'effet du système de planification des appels auprès des menages, qui a influence le type de 
ménage qu'on a pujomdre; 
l'effet du libellé des questions (lie aux definitions de I'enquéte), qui a rendu difficile, pour one 
partie des repondants, Is tache de se classer correcteinent; 
le manque de sensibilité aux types et au nombre de transitions survenues au sein de Is 
population enquêtée (également lie aux definitions de l'enquête). 
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L'influence du système de planification des appels sur les estimations a probablement dté miniine puisque la 
stratification a posteriori dans l'Ctage de Ia pondération a sans doute permis de corriger une bonne partie du 
deséquilibre. Néanmoins, nous préparons actuellement un nouveau système de planification des appels qui 
pennettra aux concepteurs et aux gestionnaires de mieux maltriser Ia situation. 

Pour ce qui est des dew autres effets, mieux vaut laisser les specialistes de La mesure de l'usage du tabac évaluer 
cc que cette enquête (et d'auires enquétes récentes) a révélé au sujet du rapport entre le besoin analytique de 
classer les gens de façon rationnelle et les outils nécessaires a I 'atteinte de cet objectif. II faut donc reconnaitre et 
comprendre les comportements sous-jacents des populations que nous voulons enquêter, puis élaborer des 
definitions qui se fondest sur ces comportements, qui peuvent &re transformées ensuite en classifications que nous 
avons utiliser. C'est presque le contraire de notre approche actuelle qui consiste a établir des classifications et 
ensuite a concevoir des questions d'enquète pour demander aux personnes a queue catégorie cues appartiennent. 

Malgré les meilleurs efforts des concepteurs d'enquête, ii ne scra jamais facile de produire des estimations pour 
des populations qui changent constanament. Lorsque le phénomène est aussi controversé que celui-ci, avec des 
spécialistes de Ia sante, des groupes de non-fumeurs et des compagnies de tabac menant un débat sur le sens et Ia 
fiabilité de chaque point de pourcentage, aueune estimation d'enquète ne sera acceptée telle queue. La tenue d'une 
esquête dana un tel contexte représente un défi pour tous, et ii est essentiel que chacun comprenne les limites de 
nos instruments de collecte (les questions d'cnquête) Iorsqu'il s'agit de mesurer certains types de comportement. 
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RÉSUMÉ 

Lea arem de ru1eweur darts It travail denquête devenant Un phènomène de plus en plus reconnu et preoccupani, 
revaluatftxl du rendement de l'intez-vieweur eat désocmais un élément important des programmes damdiocalion des 
qualitè des axp&m Dc noni&cuses méthdcs pantcrt d'évaluer It rendement de lintervieweur, dont is misc en place 
d'un programme de reinterview, Is surveillance ttléphonique dc l'intcrvieweur, l'observation en personne de 
ruterviewmir par tin supervtseur ou un intervieweur principal sinai que It codage du comportement des intervieweurs 
d'aprés l'enregistrement audio ou video des interactions de Imtervieweur et du répondant. Quand lCvalualion a pour 
objet daméliora' It rendemcnt de l'intcrvieweur, on compare habituellement cc dernier I celui thin aritre intervieweur, 
ala moyenne du groupe ou I d'autres nocmcs de rendement. 

Le probkme dent traite Ia pcesente communication Survient quant Its mesures du rendement de l'intcrvieweur sent 
biaiséca et nc reflItent pas fidIlement It rendement reel, principalement I cause de lerreur We a I'Cvaluateur. Quand 
Its aitéres devaluation ckj rcndement sont lea mémes pour bus Its iniervieweurs. La principale source de lincohérence 
des evaluations est l'Cvaluateur, autrement dii, It réintervieweur, Ic surveillant, It codificateur du comportement, 
l'obeervaleur on tout autrc personne chargee de l'Cvaluation. En premier lieu, nous passons en revue Its publications 
na' It coefficient dobjectivite en nous intercasant surtout au modéle statistique utilisé pour eat mci Ia var ance ci MIX 

axslitiom cpA doivent ôtre remplies pour pouvoir effectuer Lestimation, at nous illustrons son utilisation au moycn de 
deux exemples - Pun provenant dune operation de surveillance lelephonique cifectude par It Research Triangle 
Institute (RTI) ci lautre tire dii Current Population Survey Reinterview Program du Bureau of the Census. 

'Paul P. Biemer, Chief Scientist, Research Triangle Institute, 3040 Comwallis Road, P.O. Box 12194, 
Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A. 
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CAUSES DE LA NON-REPONSE A UNE QUESTION LIEE AU 
TEMPS, AU REPONDANT ET A L'INTERVIEWEUR DANS 

L'ECHELLE D'EVALUATION DE L'ETAT DEPRESSIF CES-D: 
UN MODELE MULTINIVEAU' 

Pieter van den Eeden2, Johannes H. Smit3  et Aart-Jan Beckman 4  

RÉSUMÉ 

On a déj* consacre énonnément d'efforts a Ia reduction des effets du biais de non..reponse I une question, mais 
I'étude des causes de cc phènomènc a moms attire l'aftcntion des cheichcurs. Dana Ic present article, nous 
examinons lea causes Iiées au temps, au r6pondant et I l'intervieweur. Nous cherchons I construirc tin modéle 
général d'analyae de ces causes Ct I illustrer cc modéle. Comme on petit considérer que lea cycles d'enquête 
scat subordonnés aux répondants, et que ces derniers sont subordonnés aux intervieweurs, Ic modêle d'analyse 
muutiniveau est appropriC. La non-réponse I tine question eat définie comme tine variable dépendante de 
nature dichotoinique, de sorte qu'iI eat possible d'utiliser I'analyse multinivesu de type réession logit. Lea 
donnóes snalysées sont tirées du projet LASA (Longitudinal Aging Study Amsterdam) et portent stir 
655 personnea Agoes de 55 a 85 ans tirées d'un échani.illon rcprésentatif national des Pays-Baa; elks ont âté 
rccueillies en sept occasions séparées. L'analyse de Ia non-reponse I tine question porte sur 20 questions de 
I'échelle d'Cvaluation de I'état dépressifdu Centre d'épidémiologie (CES-D). Conune l'étudc porte I Ia foia 
sur des interviews et sur des questionnaires postés I remplir soi-mémc, dIe nous peimet d'Cvaluer I'effet net 
du mode d'interview Sinai que lea efTets de Is non-réponse I une question dana tin plan d'cxpésience 
longitudinal. On observe que Ia non-réponse I une question eat moms fréquente dana It cas des questionnaires 
'remplir soi-ménie quc dana Ic cas des interviews, que as frequence diminue graduellement avec Ic temps, que 
Its principaux facicurs qui déterminent Ia non-réponse ne sont pas Ic sexe ni l'ige des répondants, mais lea 
diflicultés d'ordre physique qu'ils eprouvent dana leur vie de tous lea jours, Ia depression et Ia douleur, et que 
is non-réponse cat plus Clevée pour lea questions I formulation negative que pour celles I formulation positive. 
Ancun effet de l'rnterviewer n'a été déccle. 

MOTS CLES: Modéles linéaires mixtes; composantes de Ia variance; recherche longitudinale; non-réponse a 
unc-oft 

1. INTRODUCTION 

L'expression non-reponse a une questiom> désigne l'absence de données pour une question 
particulière poséc dans le cadre d'une enquëte a laquelle le répondant échantillonné avait 
préalablement convenu de participer. Diverses raisons peuvent expliquer [a non-réponse: 
l'intervieweur peut négliger de poser Ia question; le répondant peut refuscr d'y répondre ou se trouver 
incapable de fournir tine réponse adequate (se pretant a une notation); l'intervieweur peut nCgliger de 
noter La réponse fournie (Groves, 1989 : p.156). 

Dans La présente étude, nous nous penchons sur La fréquence ci les causes de La non-réponse 
longitudinale dans l'échelle d'évaluation de l'état dépressif CES-D (Center for Epidemiological 
Depression Scale, R.adloff, 1977). Les données ont éte tirées de l'étude LASA (Longitudinal Aging 
Study Amsterdam), qui porte sur 3 107 répondants dont 662 ont ete sélectionnés ci incorporés dans 

'Ceue étude est fondée sur des données recueillies dans le contexte de La Longitudinal Aging study 
Amsterdam (LASA), réalisée au Département de psychiatric de la Faculté de médecine et au 
Département de socioLogic et de gérontologie sociale de la Faculté des sciences sociales et culturelles 
de Ia Vrije Universiteit d'Amsterdam. Elle a die financée par Ic ministère d'Etat a Ia sante, au bien-
&re ci an sport des Pays-Bas. 
2 Département de méthodologie en matiêre de recherche sociale, Vr:je Universiteit, De Boelelaan 
1081c, 1081 HV Amsterdam, Pays-Bas. C. élec, : PJWM.vdEeden@scw.vu.nl . 

Département de sociologic ci de gérontologie sociale, Vrije Universiteit. 
Département de psychiatric, Vrye Universiteit. 
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une étude de suivi sur l'dvolution de l'état ddpressif. Pour l'dtude de suivi, on a utilisd six 
questionnaires postds a remplir soi-même, expddids a intervalles d'environ cinq mois. Cette étude se 
distingue des etudes antérieures par la composition de l'échantillon et par le mode de réponses. Ii 
s'agit, a notre connaissance, de Ia premiere enquête de type longitudinal a examiner La non-réponse a 
une question Ct a être fondée sur une interview suivie de plusieurs questionnaires envoyés par Ia poste. 

Les intervieweurs qui travaillent a une enquête ont habituellement chacun un groupe de répondants a 
questionner, cc qui fait que les rdpondants sont typiquement subordonnés aux intervieweurs. Dans les 
recherches longitudinales, les cycles d'enquête sont subordonnés aux répondants. Ainsi, le modèle 
d'analyse multiniveau a trois niveaux convient pour la detection des effets du temps et des 
caractéristiques des répondants Ct des intervieweurs. 

Dans La section 2, nous présenterons certains concepts thdoriques et certaines hypotheses concernant 
La non-réponse a une question. Dana Ia section 3, nous décrirons les donndes et le plan d'expérience. 
Dans Ia section 4, nous présenterons les rdsultats et nous examinerons briêvement Ia non-rdponse 
relative a l'umté, puisqu'elle a pour effet de biaiser les résultats de l'analyse de La non-réponse a une 
question. Nous conclurons dans Ia section 5 avec un résumé et une discussion des questions traitdes. 

2. PERSPECTWE THEORIQUE 

Dans le present article, nous mettons l'accent sur un certain nombre de facteurs lids a la non-rdponse 
a une question, étudids clans Ic cadre d'une enquëte longitudinale. Ces facteurs sont: 

Le temps. On s'est peu attardé jusqu'à maintenant a La non-réponse a une question observde clans les 
recherches Longitudinales. Même s'il est difficile de formuler une prediction, on peut supposer que si 
La non-réponse a one question est I'expression d'un manque de motivation de Ia part du répondant et 
que cette motivation diminue avec le temps, Ia non-réponse a une question augmentera avec Ic temps. 

Le mode de collecte des données. On presume de facon géndrale que les interviews directes 
produisent moms de non-rdponse a one question puisque l'intervieweur petit a loisir rdpdter ou 
expliquer les questions et encourager Ic rdpondant a fournir une rdponse. Groves et FuIt.z (1985) 
relévent que les interviews tdldphoniques donnent typiquement un plus grand nombre de donndes 
manquantes que les interviews directes. Dans une mdta-analyse des etudes de comparaison des modes 
portant stir Ia non-réponse a une question, Dc Leeuw (1992) observe en effet que les interviews 
directes prdsentent un taux légèrement infdrieur de non-réponse aux questions. Cependant, elle relève 
que les questionnaires postds a remplir soi-même donnent de meiLleurs rdsultats lorsque les questions 
aborddes sont plus ddlicates. Ces résultats sont confirinds dans une experience au cours de laquelle 
trois modes différents d'enquéte sont compares (Dc Leeuw, 1992). 

Les caracteristiques des répondants. Les caracténstiques qu'on mentionne le plus souvent en rapport 
avec La non-réponse a tine question plus dlevée sont L'ãge, le sexe, le degré de scoLarité et Ia sante 
(cognitive) (Hox, De Leeuw et Kreft, 1991). Les effets dna a L'ãge ont ete reconnus notamment par 
Craig et McCann (1978), Ferber (1966) et Francis et Bush (1995). Colsher et Wallace (1989) 
indiquent clans tine étude portant sur les alnds Ia non-rdponse a une question augmente avec l'âge. Ils 
suggèrent que Les ames sont peut-être peu familiers avec les mdthodes de recherche utilisées et qu'ils 
hdsitent peut-être a partager leurs experiences personnelles avec des ëtrangers. Toutefois, Ying (1989) 
observe que la non-rdponse a une question est plus élevde chez les rdpondants ddprimés et en 
mauvaise sante. 

Les caracleristiques de / 'intervieweur. II n'est nulle part question, dans La documentation scientifique, 
des effets systematiques de caracténstiques particulières de l'intervieweur sur La non-réponse a une 
question. Par exemple, Berk et Bernstein (1988) observent un effet négatif de l'ãge de l'intervieweur 
sur Ia non-réponse a une question tandis que Collins (1980) n'observe pas d'effet net de l'âge de 
l'intervieweur, Hox, Dc Leeuw et Kreft (1991) n'observent cur non plus aucun effet des 
caractéristiques de l'intervieweur stir Ia non-rdponse a une question, même s'ils relèvent par ailleurs 
des differences de cc point de vue d'un intervieweur a l'autre. Toutefois, personne ne doute de 
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('incidence que peuvent avoir les intervieweurs sur Ia non-réponse a une question (us peuvent 
demander des éclaircissements, négliger de noter les résultats, etc.). En cc qui conccrne les 
intervieweurs, on devrait probablement attacher plus d'importance a leur comportement lors de 
('interview qu'à leurs caractéristiques intrinséques. Dans la méme veine, Ic style personnel de 
l'intervieweur (Rogers, 1976) et le fait qu'un intervieweur mentionne au rdpondant qu'il est difficile 
de rdpondre a certaines des questions (Sudman et coll., 1977) contribuent a accroItre Ic taux de 
non-rdponse a uric question. 

L énoncé de la question. Certains indices portent a conclure a l'existence d'un rapport entre Ia 
difficulté de Ia question et la non-réponse a cette question. Dans une interview téléphonique, Leigh et 
Martin (1987) ont observe que plus uric question était diThcile, plus ëlevé était Ia non-réponse a la 
question. Dans une dtude portant sur le bien-être, Ying (1989) a observe que les questions a 
formulation positive présentent des pourcentages de non-réponse a tine question plus élevds. Dans Ic 
cadre d'une méta-analyse, Viswesvaran, Barrick et Onnes (1993) ont observe des effets cohdrents de 
(a difficulté d'une question sur le pourcentage de non-rCponse a cette question. Par contre, Molenaar 
(1988) indique que malgré le lien apparent qui existe entre Ia difficulté d'une question et Ia 
non-réponse a cette question, rien ne permet d'affirmer que cette relation puisse We due a la difficultd 
linguistique des questions en cause (mesurée, par exemple, a l'aide d'une formule d'évaluation de Ia 
facilitd de lecture). 

Dans la présente étude, nous formulons un certain nombre de questions. Nous limitons notre analyse 
au temps, a certaines caractéristiques des répondants (sexe, age, sensations de douleur, difficultés 
physiques éprouvées dans Ia vie de tous Ies jours), a Ia note du CES-D, a un cenain nombre de 
variables Iiées au CES-D (par exemple, niveau de scolarité et environnemcnt urbain du lieu de 
residence), a certaines caractéristiques de I'intervicweur (age et niveau de scolarité) et a l'énoncd des 
questions (a formulation positive ou negative). 

La question exaininée peut se résumer comme suit: queUe relations petit-on observer entre l'âge et la 
non-réponse a une question en fonction du temps dans I'échelle CES-D, dans des conditions connues 
de collecte des données et tin certain nornbre de caractéristiques pertinentes des répondants et des 
intervieweurs et l'dnoncé de Ia question, en utilisant un modèle d'analyse multiniveau? 

3. DONNEES ET TRAVAIL SUR LE TERRAIN 

Les donndcs utilisées pour illustrer notre modèle sont tirécs de l'étude LASA (Longitudinal Aging 
Study Amsterdam). La LASA est tine étude longitudinale multidisciplinaire qui s'intdresse aux 
changements survenus thus l'autononue et Ia qualité de vie des alnés, ainsi qu'aux prddicteurs et aux 
consequences de ces changements (Deeg, Knipscheer et Van Tilburg, 1993). La cohorte de La LASA 
est tin dchantillon aléatoire stratifté pour l'âge, Ic sexe et Ia mortalité attendue sur tine période de cinq 
ans. La base de sondage a dtd constituée a partir des registres de onze municipalitds des regions de 
l'ouest, de l'est Ct du sud des Pays-Bas. Dans chaque strate, I'échantillon est représentatif de Ia 
population des personnes âgées (55 a 85 ans) des Pays-Bas. De septembre 1992 a septembre 1993, les 
participants de cette étude ont été interviewés dans le cadre de Ia premiere vague de Ia LASA 
(N=3 107). 

Las intervieweurs ont participé a tin cours de fonnation visant a normaliser leur comportement (cinq 
seances de six heures chacune). On a eu recours a des exemples d'interviews filmées stir video et a des 
jeux de role pour permettre aux intervieweurs de perfectionner leurs techniques. Des seances de 
formation supplémentaires ant etC organisCes pendant Ic travail sur Ic terrain. Les intervieweurs oft 
rempli un questionnaire afin d'évaluer leurs propres caractéristiques. A l'intCrieur de chaque region, 
les rCpondants ont etC répartis au hasard entre les intervieweurs. Toutes les interviews ant etC 
enregistrees sur bande sonore afin de permeure un contrOle de Ia qualitC des donnees. Elles ant toutes 
etC conduites au domicile des répondants. 

Dans l'interview de base, l'Ctat dCpressif lCger a etC mesurC a l'aide de l'Cchelle CES-D. II s'agit d'un 
instrument d'auto-Cvaluation de 20 questions ClaborCes pour mesurer les symptOmes de Ia depression 
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au sein des communautés. Cette échelle, largement utilisée pour des échantillons de personnes ãgées, 
a montré de bonnes propriétés psychométriques pour ces dchantillons (Hertzog 1990; Radloff 1986). 
La version néerlandaise de cette dchelle présentait des propnétés psychométriques semblables pour 
trois échantillons de personnes âgées des Pays-Bas (Beekinan et coIl., 1994). L'absence d'un 
recoupement avec les symptomes de maladies physiques est cruciale pour l'étude des personnes âgées; 
on a ddmontré que ce recoupement était minimal dans un certain nombre d'études (Berkman et coil., 
1986). L'dchelle CES-D génère une note totale qui peut varier de 0 a 60. AIm d'isoler les répondants 
pertinents au point de vue clinique, nous avons utilisé Ia note de césure de >15. 

Aprês les interviews, 662 répondants ont été incorporés dans une étude de suivi de trois ans (six 
vagues sdparées par des intervalles d'environ 150 jours). La base de données était constituée de 
l'ensemble des répondants ayant obtenu une note supdrieure a 15 a l'échelle CES-D, et d'un 
échantillon aléatoire de répondants ayant obtenu une note entre 0 et 15. Le suivi a dtd réalisd a l'aide 
d'un questionnaire expédie par Ia poste et a remplir soi-même et qui permettait de determiner Ia note 
a l'échelle CES-D. Avant le debut de l'étude de suivi, sept des répondants ont etC retires de l'Ctude 
(pour cause de maladie, de décés ou d'autres raisons), laissant ainsi 655 rCpondants eligibles. Dans le 
present article, nous présentons les données obtenues pendant l'étude de base et l'étude de suivi. 

4. RSULTATS 

Non-réponse a une question. Dans une enquëte, Ia non-réponse est la proportion des répondants d'un 
échantillon visé par l'enquêteur qui n'ont pas fourni les données requises. La non-réponse totale 
d'une étude donnée peut We décomposée en une portion constituée des gens qui ont refuse de 
coopérer a l'Ctude (non-réponse relative a l'umtb>) et une autre constituée de personnes qui ont 
coopdrC, mais qui n'ont pas donné une réponse utile a une question particulière (<<non-rCponse a une 
questioiu>). Si la non-réponse est aléatoire, elle sera sans effet sur Ia gCnCrabilité des résultats dans la 
population. Toutefois, clans Ic cas contraire, ii conviendra de détecter les sources du biais. L'analyse 
de Ia non-rdponse vise donc a détecter les sources et les facteurs qui contribuent au biais d'une facon 
significative. Si nous connaissons ces facteurs, nous pouvons tenter de corriger les résultats, par 
exemple, a l'aide de techniques d'imputation (telles que dCcrites par Little et Rubin, 1987). Toutefois, 
ii paraltrait plus sage d'éviter complétement le recours a de telles techniques en determinant a 
l'avance les causes de Ia non-réponse a une question. 

L'analyse de Ia non-réponse a une question doit We précddée d'une analyse de Ia non-réponse relative 
a l'unité, en particulier dans le cas d'une étude longitudinale. Dans Ic cas qui nous concerne, les taux 
de non-rdponse relatives a I'umté s'établissaient a 20,5%, 17,8%, 31,1 %, 34,4 %, 40,7% et 31,9% 
pour les cycles d'enquéte 2 a 7 respectivement. On a observe une baisse constante génCralisée du taux 
de non-rCponse relative a l'unitC, saul clans Ic cas du sixième cycle. Une analyse exploratoire de notre 
étude a démontré que la non-réponse relative a I'unitC augmentait avec le temps, en même temps que 
l'âge des répondants et l'aggravalion de leur Ctat dépressif, et qu'elle diminuait en fonction du niveau 
de scolarité. Las hommes prCsentent des taux de non-réponse in.férieurs a ceux des femmes. Le 
tableau 1 montre les taux de non-réponse relative a l'unité observes pour chaque cycle. 

Non-réponse a une question. Nous présentons au tableau 1 les pourcentages de Ia non-réponse a une 
question pour chaque question. Las valeurs globales des taux de non-réponse a une question sont 
plutôt faibles (0,4; 3,0; 2,4; 1,4; 1,0; 1,0 et 0,6, pour les cycles 1 a 7 respectivement), Les 
pourcentages les plus faibles s'observent au cycle 1, lorsque les interviews ont etC rCalisCes. En cc qui 
concerne les résultats du questionnaire transmis par Ia poste, on observe une baisse graduelle de Ia 
non-rCponse a une question avec le temps. 
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Tableau 1. Pourcaitage de Ia non-répome A une question par question et par cycle 

Cycle 1 2 3 4 5 6 7 

Nombrederépondants 655 521 540 517 495 388 446 moyenne 
Question 

1 0,3 2,7 2,0 1,4 0,8 0,8 0,0 1,14 
2 0,0 2,3 2,0 1,2 0,8 1,0 0,0 1,04 
3 0,0 1,9 2,2 1,4 0,6 1,0 0,0 1,01 
4 1 12 3,5 2,4 1 19 1,4 0,8 0,4 1,60 
5 1,2 1,9 2,4 1,7 1,2 1,3 0,2 1,41 
6 0,3 2,5 2,4 1,4 0,6 1,3 0,2 1,24 
7 0,2 2,5 2,6 1,7 0,6 1,3 0,2 1,30 
8 2,5 4,2 3,2 2,3 2,0 1,0 0,1 2,19 
9 0,2 3,5 3,2 2.1 1,1 1,3 0,7 1,73 
10 0,2 3,5 2,6 2,1 1,0 1,0 0,3 1,53 
11 0,2 2,5 2,0 1,4 0,8 0,8 1,0 1,24 
12 1,0 4,0 2,8 2,1 1.6 1,0 1,1 1,94 
13 0,3 4,2 3,0 1,7 1,1 1,3 1,6 1,89 
14 0,0 1.7 1,3 1,2 1,2 1,3 1,1 1,11 
15 0,0 3,5 3,2 1,2 1,2 1,3 1,1 1,64 
16 0,5 3,8 2,2 1,0 0,8 0,5 0,9 1,39 
17 0,2 3,1 2,4 1,0 1,0 0,8 1,1 1,37 
18 0,3 2,3 2,6 1,0 1,4 0,8 1,3 1,39 
19 0,2 4,4 2,4 0,4 1,2 1,0 0,8 1,37 
20 0,0 3,3 1,3 0,8 0,6 1.0 0.8 1,11 

Méthodologie. La plupart des variables de l'étude avaient une distribution asymdtrique. Pour corriger 
ce problême, nous avons utilisé les valeurs de l'écart r&Iuit pour variables de type intervalle aux fins 
de l'analyse. Ces valeurs n'étaient pas centrées par rapport aux niveaux. 

Comine Ia variable ddpendante est dichotomique et que les variables indépendantes sont de type 
intervalle, nous avons utilisd des modèles de regression logistique pour une réponse binaire 
(Goldstein, 1991). Dans un tel modéle, Ic logit doit être prédit. Dans Ia prdsente étude, ce logit 
correspond au loganthme naturel du rapport de la probabilité de Ia non-réponse a une question sur La 
probabilitd d'une réponse A cette question. Les modèles ont été analyses a I'aide du programme MLn 
(Woodhouse et coIl., 1995). 

Les questions de recherche ont été traduites en un modêle de coefficient aldatoire d'analyse 
multiniveau qui, sons sa forme La plus simple, consiste en deux equations. La premiere equation 
(niveau 1: cycles d'enquéte) correspond a Ia regression interne au cycle øü le logit du taux de 
non-réponse par question (INR), considérd comme une variable ddpendante, est expliqud par le temps. 
En cc qul concerne un cycle i pour un répondantj, on obtient l'dquation suivante: 

(1) 

oü I designe les cycles d'enquétc (1 = I,...,7), j désigne le rCpondant (j = 1,...,J), 1n(INR/(1-INR,1)) 
désigne La variable dépendante, $• represente la moyenne pour le cycle i, et /3, représente le 
coefficient de regression de Ia variable dépendante ln(INR,/(1-INR,)) pour t,,. 1_es variables 
dépendantes ndgligées par erreur et les erreurs de mesure (notamment les effets des caractérisliques 
du mode, du rdpondant et de l'intervieweur, et l'énoncd des questions) sont exprimées dans le terme 
d'écart (ed').  e, - N(O,o). Les hypotheses habituelles de l'analyse de regression s'appliquent ici. 

Au niveau du repondant, l'équation se prdsente conune suit: 

(2) 

oü Z,,,, désigne les variables indCpendantes (n= 1,.. .,N) du rdpondantj, no  (k=O, 1) désigne 1 'ordonndc a 
l'origine de Ia droite de regression, A, désigne le coefficient de regression de Ia variable dépendante 
,8A, sur Ia variable indépendante du répondant Z,.,, et u (u-O,o) désigne le terme d'dcart 
correspondant a fi. E(e,u)=O. La substitution de l'dquation (2) dans l'équation (1) donne une 
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nouvelle equation oü les tennes qui contiennent y,, dCsignent la portion ftxe du modèle Ct ceux qui 
contiennent e j, ou u# désignent la portion aldatoire. Cette méthode présente certaines similitudes avec 
celle de Singh et coil., (1996), quoique ces derniers n'aient pas contrôlC le niveau interm&liaire des 
répondants. 

Dans l'analyse, les intervieweurs et les questions sont ajoutés a titre de troisième niveau; les equations 
correspondantes se component de façon analogue. Nous présentons dans Ic tableau 2 
l'ordonnancement hiérarchique des données servant de fondement a i'analyse multiniveau. Puisque 
les cycles d'enquête sont subordonnés aux repondants, ii est possible d'omettre les cas présentant des 
valeurs manquantes de Ia variable dépendante dus a Ia non-réponse relative a l'unité. Tous les cycles 
possibles sont présentés dans le cas du répondant 1, mais non dans le cas du rdpondant 655 

Tableau 2. Structure hierarchique des données (exemple fictif)L Non-réponse a une question = 1; répoose I uric question =0. Lea cas 
de valeurs manquantes de Ia variable dépendante dua I Ia non-réponse relative I I'unité soot excius du fichier de données. 

cycle repondant 	intervieweur 	question réponse a 
numéro numéro 	numéro numéro Ia question k 

1 I 	 1 I 0 
2 I 	 1 1 I 
3 I 	 1 1 0 
4 I 	 1 1 0 
5 I 	 1 I 0 
6 I 	 1 1 0 
7 4 	 1 1 0 

655 	 24 20 0 
3 655 	 24 20 1 
4 655 	24 20 0 
5 655 	24 20 0 
7 653 	 24 20 0 

Effets du temps et effets du mode. Outre l'analyse de Ia reduction de La non-réponse totale dans le 
temps, nous avons procédé a tine analyse par question. Dans cette analyse, nous testons l'hypothèse 
scion laquelle Ia non-réponse A une question est plus élevde dans le cas des interviews directes que 
dans ccliii des questionnaires expédiés par Ia poste (l'effet du mode). Les résultats de cette analyse 
sont présentds au tableau 3 

Tableau 3. Logit de Ia moyennc de Ia non-reponsc I uric question et regressions du TEMPS ct du MODE. Lea valeurs des écatts- 
tWes sont indiquees entre parentheses. 

Question MOYENNE TEMPS MODE 

-3,91 	(0,44) -0,45 (0,12) 1,32 (0,39) 
2 -7,76 	(10,98) .0,35 (0,11) 4,77 (10,98) 
3 -7,70 	(9,00) -0,37 (0,12) 4,75 (9,01) 
4 -3,32 	(0,29) -0,37 (0,10) 0,75 (0,52) 
5 4,64 	(0,56) -0,25 (0,10) 1,49 (0,23) 
6 -4,09 	(0,43) -0,36 (0,11) 1,25 (0,38) 
7 -4,12 	(0,56) -0,35 (0,10) 1,62 (0,52) 
8 -2,95 	(0,23) -0,29 (0,08) 0,41 (0,18) 
9 -4,33 	(0,54) -0,32 (0,09) 1,73 (0,52) 
10 4,49 	(0,54) -0,26 (0,09) 1,64 (0,51) 
11 -4,67 	(0,56) -0,25 (0,10) 1,47 (0,52) 
12 -3,46 	(0,29) -0,29 (0,08) 0,83 (0,24) 
13 -4,06 	(0,41) -0,27 (0,08) 1,36 (0,37) 
14 -7,63 	(16,24) -0,08 (0,98) 4,62 (16,24) 
15 -7,22 	(7,91) -0,29 (0,09) 4,44 (7,91) 
16 -3,68 	(0,37) -0,42 (0,10) 1,18 (0,32) 
17 -4,52 	(0,55) -0,29 (0,10) 1,57 (0,52) 
18 -4,42 	(0,42) -0,19 (0,09) 1,08 (0,38) 
19 -4,23 	(0,55) -0,40 (0,09) 1,76 (0,52) 
20 -7,61 	(6,44) -0,32 (0,11) 4,55 (6,44) 

Le tableau montre que tons les effets du temps sont négatifs; ainsi, la non-réponse a tine question tend 
généralement a dinunuer pour l'ensemble des questions. Ces rdsultats viennent appuyer l'hypothèse 
de l'effet du mode: les intervieweurs obtiennent des taux de non-réponse aux questions inlérieurs a 
ceux obtenus a l'aide des questionnaires expddiés par [a poste. 
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Ces rdsultats peuvent se préter a l'interprétation suivante. Nous utilisons Ia question 1 en guise 
d'exemple. La valeur du logit moyen est -3,9 1, cc qui signifie qu'en moyenne, 4,9 % 
[=100*exp 0

' 91 /(1+exp °.391 )] des répondants tendent a refuser de donner une réponse a Ia question. 
Dans Ic cas des interviews, cc pourcentage est de 2,7 % [=100*exp 0'39 '32/(1+exp 91 . 2)1, Ct au 
point median fictifde Ia séne de sondages postaux, ii est de 5,9 % I=100exp'912/(1+exp 3'12)1. 
Au troisième cycle, qui représente le cycle m&lian dans le temps, cc pourcentage est de 5,5 % [' 
100*exp 3I041 .32/( 1 -exp3 -0,45+1 .32)1 

Effets du répondant et de / 'intervieweur. L'étape suivante de l'analyse consiste a évaluer tes 
differences qui existent dans Ia fonction temps ci de chercher a expliquer ces differences au moyen des 
variables qui correspondent au répondant. Le modèle de l'analysc peut We caractdrisd comme suit. 
Les cycles, les répondants et les intervieweurs ont ete incorporés dans l'analyse sous forme de niveaux 
distincts. Les variables du répondant mentionnées ont également été incorporées dans Ic modéle. 
Toutefois, nous n'avons observe en aucun cas une difference significative due a l'intervieweur. Si 
nous limitons notre analyse au premier cycle, celni des interviews, lea differences sont très légêres; La 
valeur de rJ est en général de 0,03. 

Nous présentons au tableau 4 les résultats de cette analyse pour chaque question. 

Tableau 4. Coefficients fixes significatifa des effets de 1* MOYENNE, du TEMPS, du SEXE et dc I'AGE aur Ic logit de Is 
non-réponse A une question (6cuts4pes non indiqués). 

Question 	MOYENNE 	TEMPS 	SEXE 	AGE 

-5,22 -0,47 1,48 0,81 
2 -5,84 -0,36 1,34 0,72 
3 -5,60 -0,38 1,34 0,77 
4 4,27 -0,37 0,69 0,62 
5 4,89 -0,26 0,77 0,58 
6 4,27 -0,37 0,46 0,78 
7 4,91 -0,36 0,92 0,67 
8 -3,96 -0,29 0,57 0,58 
9 4,72 -0,33 0,89 0,81 
10 -5,3 I -0,28 1,15 0,79 
11 -5,30 -0,36 0,97 0,77 
12 -5,24 -0,39 1,24 0,73 
13 -5,63 -0,27 1,32 0,89 
14 -5,64 -0,00 0,83 0,58 
15 -5,13 -0,29 1,03 0,82 
16 -5,60 -0,42 1,37 0,80 
17 -5,53 -0,30 1,13 0,84 
IX -5,16 -0,18 0,86 0,65 
19 4,61 -0,41 0,76 -1,01 
20 -5,01 -0,32 0,00 0,70 

Comme ii existe une intercorrdlation, quoique lCgère, entre le temps et le mode et que les résultats 
concernant l'hypothèse de l'effet du mode sont tellement évidents, nous avons décidé d'omettre les 
donndes obtenues par voie d'interview. Le nombre de cycles est ainsi réduit a six. 

A partir de cette base de données modifiëe, nous avons procddé a une analyse multiniveau sur un 
échantillon de toutes lea questions. Les résultats sont présentés au tableau 5. Compte tenu des valeurs 
significatives de Ia portion aldatoirc du modèIe 1, on peut conclure que les trajectoires de Ia 
non-réponse a une question different d'un réponthnt a l'autre. Coinme prévu, le coefficient lie au 
temps est ndgatif. Dans Ic modèle 2, toutes les variables correspondant au répondant mentionnées ci-
dessus ont éé incorporées. Dans Ia portion fixe, les effets du sexe et de l'âge ont disparu et ceux lies 
aux diflicultés dans Ia vie de tous les jours (DIFF), a I'état dépressif (CES-D) et a l'expérience de Ia 
douleur (PAIN) ont laissé voir des effets significatils. Le niveau de scolarite, la pratique religieuse, 
l'environnement urbain et Ia sante subjective absolue et relative n'ont laissé voir aucun effet. Les 
ti-ajectoires spécifiques au répondant demeurent. 

Effets de 1 'énoncé de la question. Nous nous sonunes en outre demandé s'il existait ou non des 
differences entre les questions, scion leur type de formulation (positive ou negative). Pour determiner 
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['existence d'un effet possible, nous avons ajouté ics questions pour en faire un troisième niveau et 
utiliser la formulation negative ou positive comme une variable. Le modèle 3 du tableau 5 montre 
qu'en plus de ['effet des variables du rdpondant, les questions a formulation negative présentent une 
probabilité plus faible de non-réponse que celles a formulation positive. 

Tableau 5. 	Analyse multiniveau de trois modeles sur toutes lea questions pour six cycles d'enqu&e. La variable dépendante eat Ic 
logit lie I la reponse I Ia question. Dana Ic modéte 1, ii n'y a pas de contrôle des variables du répondant; dana Ic modéle 2, toutes les 
variables du répondant sont introduites. Dana Ic modéle 3, Ia question eat ajout& pour donner Un troisiéme niveau. Lea valcurs des 
écaxts-tWes sont indiquees entre parentheses; lea coefficients non significatifs sont omis. 

Modéle I 	Modéle 2 Modéle 3 

Portion fixe 
CONS -0,98 (0,17) 	-2,01 (0,13) -1,40 (0,11) 
TEMPS -0,94 (0,10) 	-1,31 (0,08) -0,70 (0,04) 
DIFF 5,19 (0,16) -0,16 (0,06) 
CES-D 0,37 (0,06) 0.54 (0,05) 
PAIN 3,92 (0.13) -0,43 (0,05) 
NEG/POS -1,30 (0,15) 

Portion olatoire 
Niveau du cycle 

CONS/CONS 0,00 (0,00) 
Niveau du répondant 

CONS/CONS 63,86 (2,82) 15,34 (1,59) 6,24 (0,86) 
CONS/TEMPS -42,73 (1,70) -14,62 (1,08) -2,44 (0,38) 
TEMPS/TEMPS 27,62 (1,04) 11.68 (0,74) 0,16 (0.16) 

Niveaudutenips 
CONS/CONS 1 	(0) 1 	(0) 1 	(0) 

6. CONCLUSION 

Dans le present article, nous nous sommes sm-tout penchds sur [a facon d'analyser la trajectoire de la 
non-réponse a une question, en tenant compte de cinq sources possibles de biais. Afin d'Cclaircir 
quelque peu cette question, nous avons examine les aspects suivants : a) Quel rapport existe-t-il entre 
Ia non-réponse a une question et le temps? Dans notre étude, Ia non-réponse a une question a montré 
une tendance a Ia baisse. On peut supposer que les répondants capables et motives ont tendance a 
poursuivre [cur collaboration. b) Quelles differences existe-t-iI entre les non-réponses a une question 
obtenues avec différents modes de collecte des données? Conformément a nos previsions, nous avons 
observe que les entrevues directes présentent des taux de non-rCponse inférieurs aux questionnaires 
postés a remplir soi-même. c) La non-réponse a une question dépend-dile des caracténstiques du 
répondant? Nous avions prévu que Ic sexe, l'âge, Ic niveau de scolarité et [a sauté des répondants 
auraient une incidence sur les taux de non-réponse a une question. Conformément aux conclusions 
des autres recherches portant sur cette question, nous avons observe que Ic taux de non-réponse a une 
question augmente en fonction de I'âge et qu'il est plus élevC dans Ic cas des femmes. Notre analyse a 
en outre révélé que Ic sexe ci l'âge semblent effectivement avoir un effet sur Ic taux de non-réponse, 
mais que la prise en compte de Ia sante physique et des variables liées a l'ëtat dépressif montrent que 
Ia non-rdponse a une question peut être expliqude par ces variables; nous avons en outre déterminé 
que Ic niveau de scolarité, l'environnement urbain et Ia sante subjective n'ont aucun effet. Ces 
résultats signifient que l'hypothèse de la non-familiarité avec l'enquête proposëe par Coisher et 
Wallace (1989) n'est pas vérifiée. II semble que l'état physique et I'état dépressif soient des variables 
qui expliquent mieux Ia non-réponse a une question. Par ailleurs, nous avons observe des differences 
considérables des trajectoires de la non-réponse en fonction du temps. d) La non-réponse a une 
question depend-cUe de l'intervieweur? Nous n'avons pas observe de telles differences. e) Existe-t-il 
des differences dues a Ia formulation des questions? Nos résultats montrent que les taux de 
non-réponse sont moindres dans le cas des questions a formulation positive que dans Ic cas des 
questions a formulation negative. 

Nous avons propose une méthode d'évaluation des effets du temps et des caractéristiques du répondant 
et de l'intervieweur stir Ic taux de non-réponse a uric question dans une enquête longitudinale. Nous 
avons montré que la subordination des cycles d'enquête aux répondants et des rCpondants aux 
intervieweurs nécessitent l'utilisation d'un modèle multimveau. Comme la non-rCponse a une 
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question est une variable dichototnique, ii convient d'utiliser une analyse de regression logistique a 
niveaux multiples. Par consequent, nous présentons une description gdnérale d'un modèle addquat 
pour l'étude de ces effets puisqu'ils tirent leur origine de sources a divers niveaux. Nous avons 
finalement montré l'existence d'effets dus au temps sur la non-réponse a une question, dans ime étude 
longitudinale. Notre analyse a démontré l'existence d'effets dus au mode, dans la mesure oü une 
interview produit des taux de non-réponse infdrieurs a ceux obtenus a l'aide d'un questionnaire 
expddié par Ia poste. Les effets dus a l'äge des répondants n'ont pu être observes, mais ii semble quc 
les difficultés physiques Cprouvées dans Ia vie de tous les jours, l'état dépressil et I'expérience de Ia 
douleur soient les determinant principaux. 

Mme si les pourcentages de Ia non-rdponse a une question sont en général faibles, ii peut être utile de 
les expliquer même si le processus est laborieux. L'attention portée aux details de Ia collecte des 
donnécs est Ia premiere precaution a prendre pour accroItre Ia qualitC des données des enqu&es. 
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ANNEXE 1: QUESTIONS DE L'ECHELLE CES-D D'EVALUATION 
DE L'ETAT DEPRESSIF 

Pnêre d'indiquer combien de fois au cours de la derniêre semaine vous vous êtes senti comme cela (0: 
rarement ou jaznais, 1: quelquefois, 2: de temps en temps 3: souvent ou toujours) 

Au cours de Ia derniêre semaine, je me suis inquiété a propos de choses qui ne m'inquiètent 
pas habituellement. 
Au cours de Ia derniêre semaine, j'ai manqué d'appdtit. 
Au cours de Ia derniêre semaine, j'ai eu I'impression de ne pouvoir me sortir de ma déprime, 
même avec I'aide de ma famille et de mes ainis. 
Au cours de la derniêre semaine, j'ai eu l'impression d'être aussi bon que les autres. 
Au cours de la derrnêre semaine, j'ai eu du mal a me concentrer sur ce queje faisais. 
Au cours de Ia dernière semaine, je me suis senti dépnmé. 
Au cours de Ia demière semaine, j'ai eu I'impression que tout cc que je faisais demandait un 
effort. 
Au cours de la derniêre semaine, je me suis senti confiant en I'avenir. 
Au cours de Ia demière semaine, j'ai pensd que ma vie dtait un dchec. 
Au cours de Ia derniêre semaine, je me suis senti craintif.  
Au cours de Ia derrnêre semaine, j'ai eu un somineil agité. 
Au cours de Ia demièrc semaine, je me suis senti heureux. 
Au cours de Ia derniêre semaine, j'ai pane moms que d'habitude. 
Au cours de Ia demière semaine,je me suis senti seul. 
Au cours de Ia dernière semaine, les gens m'ont pam hostiles. 
Au cours de Ia dernière semaine, j'ai appréciC la vie. 
Au cours de Ia dernirc semaine, j'ai eu des crises de larmes. 
Au cours de la derniàre semaine,j'ai Cprouvé de Ia tristesse. 
Au cours de la dermère scmaine,j'ai eu l'impression que les gens ne m'aimaient pas. 
Au cours de Ia derniêre semaine, j'ai manqué d'dnergie. 
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RÉSUMÉ 

La variation de Ia declaration faite par un repondant d'une périodc denquéte a l'autre a de nombreuses causes 
Ainsi, In variation déclarCe des stocks retlCte l'effet conjuguC du changement reel ci de l'crreur non dueã 
I'CchantiIlonne. La présente étude vise a I) determiner Ics composantes systCmatiques de In variabilitC de Ia 
declaration d'une enquéte a I'autre qui pourraient We Ic signe d'une erreur non due a l'echantillonnage. 
2) quantifier I'crreur non due S I'echantillonnage Cventuellcment sous-jacente et 3) rcpérer les domaines oü des 
mesures correctives pourraient étre prises en vue de limiter Ic problCme. 

On recourt S des modêlcs avec ordonnCe a I'origine alCatoire pour quantifier Ia fraction de a variabilitC dune 
enquétc ala suivante expliquée par Ies effets diffCrentiels de Ia tAche de l'cnquCteur et du changemeni de rtpondnt 
Sous certaines hypothtses, Ia modClisation fournit une estimation de diverses mesures normalisCes da qualité 
de l'enquéte. comme Ia fiabilitC, Quand on intCgrc Ia tAche de I'enquCteur au modèle, Ia méthode permet d repérer 
les tSches qui contribueni de facon disproportionne S Ia variabiliti. EIIe otlrc donc un moyen de dtpister les 
problCmes de dénombrement Cventuels qui pourraient justifier de Ia 6rmation conceptuelle supplémentaire Ainsi. 
de nombreux renseignemells sur Ic processus de collecte des donnCcs peuvent étre tires directement des donnCes 
d'enquCte, sans qu'il soit nCcessaire de recueillir de nouvelles données. 

Le present article traite de modCles avec ordonnCc a l'origine aléatoire, des rCsultats de 'application de cette 
mCthodc S des donnCes recueillies rCcemment par Ic National Agricultural Statistics Service (NASS) dullS, 
Department of Agriculture, ci de Ia possibilitC d'intCgrer entiCrcmentcet instrument de contrOle de Ia qualite au 
processus de gestion d'enquCte du NASS. 

MOTS CLES: Enquêtc par sondage; erreur non due A l'Cchantillonnage; variabilitC de Ia dCclarabn, modéks avec 
ordonnée a I'origine aléatoire. 

1. INTRODUCTION 

1.1 Description du probléme 

Malgré les efforts déployés pour les éviter, des erreurs non dues a l'échantillonnage entachent les données 
d'enqute. Ces erreurs, dont ii existe de nombreuses formes, ont une incidence sur les données a diverses 
étapes du processus d'enqu&e. Elles résultent d'activités accomplies avant, pendant et aprés l'interview. Le 
present article traite des erreurs qui surviennent durant l'interview et vise surtout a determiner s'il est possible 
de déceler Ia composante systématique (et, avec un peu de chance, corrigible) de Ia variabilité de Ia declaration. 

Les erreurs commises au moment de l'interview peuvent étre imputables a l'intervieweur, au repondant ou a 
une interaction entre les deux. Le changement de répondant est une source éventuelle d'écart entre les 
declarations trimestrielles. L'effet différentiel d'intervieweur sur Ia réponse en est une autre. On examine id 

'Dale Atkinson, Research Division, National Agricultural Statistics Service, U.S. Department of 
Agriculture, 3251 Old Lee Hwy, Room 305, Fairfax, Va., U.S.A., 22030. 
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ces deux possibilités, afin de determiner si l'une ou l'autre a une incidence significative sur les données recueillies. 

2. CONTEXTE 

Le National Agricultural Statistics Service (NASS) du US. Department of Agriculture (USDA) effectue un 
cycle permanent d'enquétes trimestrielles par sondage pour estimer les stocks et Ia production de divers 
produits agricoles. Ces enquêtes trimestrielles ont lieu en juin, en septembre, en décembre et en mars. Le plan 
d'échantillonnage fait appel a des bases de sondage multiples, soit une combinaison de listes et de bases 
aréolaires. En juin, on dénombre complêtement les segments aréolaires échantillonnés, dont Ia taille est de 
l'ordre d'un mule carré, afin d'enregistrer toutes les activités agricoles qui ont lieu dans leurs limites, Les 
arrangements concernant l'exploitation des terres (secteurs) dans les segments échantillonnés définissent les 
unites pour lesquelles on recueille les données d'enquéte. Les données provenant de ces secteurs fournissent 
des estimations completes pour les bases aréolaires, ainsi que Ia composante aréolaire des mesures fondées sur 
Ia base de sondage multiple. Ces mesures n'incluent des données aréolaires que pour les secteurs aréolaires 
dont Ia probabilité de selection a partir des listes est nulle. Ces secteurs sont appelés secteurs non chevauchants 
(SNC). 

Les SNC repérés en juin sont sous-ëchantillonnés pour tenir compte du caractère mcomplet des listes de Ia base 
de sondage multiple utilisécs pour recueillir les données des enquêtes trimestrielles de septembre, de décembre 
et de mars, lorsqu'on n'effectue pas de dénombrement aréolaire complet. La liste de bon nombre des bases 
de sondage utilisCes par le NASS pour les divers produits étant assez complete, le nombre de secteurs non 
chevauchants (SNC) est relativement faible. Par exemple, en juin 1995, Ia variation du nombre de SNC selon 
l'état allait d'environ io a environ 300. Cependant, méme si Ieur nombre est peu élevé, Ies SNC sont a 
l'origine d'une fraction importante de Ia variation des données obtenues a partir d'une base de sondage 
multiple. En consequence, on veille a ce que leur taux d'échantillonnage soit élevé au moment des enquétes 
trimestrielles subséquentes, de facon a obtenir pour Ia plupart des mesures répétëes pour certaines questions. 

Selon diverses analyses des données des enquetes trimestrielles du NASS effectuées ces dernières années, Ia 
variabilité de réponse, de trimestre en trimestre, a des questions pour lesquelles Ia réponse devrait demeurer 
relativement stable durant l'année de référence est considerable pour certaines unites d'échantillonnage. Des 
enquétes par reinterview, visant a determiner Ia "valeur réelIe, ont été effectuées dans le passé par le NASS 
pour résoudre des problémes de declaration similaires. Cependant, ces enquêtes imposent aux répondants un 
fardeau supplémentaire, situation problématique, compte tenu du fardeau déjà lourd lie aux operations visant 
les SNC. En vue d'évaluer Ia qualité des données et de repérer les regions oü des ameliorations sont 
nécessaires, ii serait donc preferable (si cette méthode donne de bons résultats) de recueillir autant de 
renseignements que possible sur Ia qualité de I'enquéte auprés des personnes ordinairement chargées 
d'effectuer cette enquête. Cette approche est celle étudiée id. 

3. METHODE 

3.1 Renseignements généraux 

Trés souvent, quand on etudie l'erreur non due a l'Cchantillonnage, une source administrative ou une enquéte 
par reinterview fournit les "valeurs réelles qui permettent d'évaluer Ia qualité des données d'enquête. Dans 
le cas de notre étude, aucune de ces sources n'est disporiible. Toutefois, comme Ic NASS déploie des 
ressources importantes en vue d'assurer Ia qualitC des données collectées durant l'enquéte sur I'agriculture de 
juin, on peut argumenter que ces données sont de meilleure qualité que celles recueillies lors des trimestres 
subséquents. Essentiellement, les données dejuin possèdent nombre des attributs des données de reinterview 
fournissant Ia "valeur réelle". Les données dejuin sont recueillies au cours d'interviews sur place (soi-disant 
le meilleur mode de collecte de données) par Ies enquéteurs du NASS les mieux formés et les plus chevronnës 
en matière d'agriculture. En revanche, Ia plupart des données des enquétes trimestrielles subséquentes sont 
recueillies par téléphone, des bureaux locaux de Ia statistique du NASS. Les enquéteurs qui effectuent les 
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interviews par téléphone sont habituellement engages stir place et, souvent, connaissent moms bien les enquêtes 
sur I'agriculture que les enquêteurs de terrain assignés en juin. 

De toute evidence, aussi bien les donnécs trimestrielles de juin que celles des enquetes subséquentes 
contiennent des erreurs. Cependant, si les données de juin contiennent moms d'erreurs et representent un 
substitut raisonnable des données recites, ii devient possible d'estimer les mesures de Ia qualité des données, 
comme Ia fiabilité et les indices d'incohérence, directement a partir des données trimestrielles. La méthode 
de regression avec ordonnée a l'origine aléatoire fournit, en outre, des estimations de Ia correlation a I' intérieur 
des groupes et des effets de divers niveaux d'une variable de groupement (par exemple, tãche de t'enquéteur 
durant les enquétes subsequentes ou changement éventuel de répondant entre deux sondages trimestriels 
consécutifs). Les pourcentages de Ia variabilité du modèle (quant a Ia prediction de Ia réponse a tine enquête 
trimestrielle subséquente d'après Ia reponse dejuin) attribuable a des effets de groupe différentiels ont été 
calculés. 

3.2 Le modèie 

Bienier et Atkinson (1995 (I et 2)) dCcrivent une méthode qui permet d'obtenir les mesures de a qualité des 
données et des effets de groupe pour des variables de groupement arbitraires a partir d'échantillons a deux 
degrës I'échantillon de second degré étant sélectionné aux fins de Ia reinterview avec rapprochement des 
données pour obtenir les valeurs réelles. On essaie ici d'appliquer leur méthode au cas oü les donnCes de 
reinterview n'existeraient pas, mais oü des mesures répétées indépendantes ont ete effectuées sur les unites 
d'echantillonnage durant le cycle d'enquétes trimestrielles. Dans Ic cas de ces enquëtes, on prevoit qu'une 
réponse (celle dejuin) est, en général, meilleure que les autres et représente un substitut de Ia valeur réelle" 
raisonnable. Le développement du modèle sous-jacent étant décrit en detail dans les références 
susmentionnées, on ne presentera pas ici tin exposé aussi rigoureux. En general, on ajuste un modCle de la 
forme suivante: 

yy+y+ gi 	 (3.2.1) 

oU p i  est Ia valeur de juin de Ia variable observée, Y  et y sont des constantes, et Z8  i est tin terme d'erreur 
aléatoire. Dans Ia mesure oü i, est Ia valeur "réelle" de Ia variable observée, le paramètre 'Yu  peut étre interprété 
comme une constante, ou biais absolu, ajoutée a toutes les observations, tandis que ' représente un biais 
.proportionnel. A titre d'exemple, supposons que p i  représente une mesure de Ia tailie de l'entreprise agricole 
(par exemple, Ia superficie totale des terres de l'entreprise ou Ia superficie de terres labourables). La grandeur 
de l'erreur qui entache y, est souvent proportionnelle a Ia taille, donc, modélisée comme ii convient par Ic 
terme 'y.t, Le terme :.,, represente Ia somme de deux composantes alëatoires, dg  et 8,, oi dg représente le 'biais" 
ou un "effet de groupe" associé au groupe g, et ôj  reprCsente une erreur indépendante de niveau unitaire. Nous 

supposons quedg  (0, cJ) et ô 1  (0, o 4'), ou A est une constante connue. Dans Ia présente étude, on a donné 

a A Ia valeur de 0; cependant, ii est possible d'estimer A a partir des données (consulter, par exemple, Wright. 
1983). 

Considérons Ic modèle susmentionné et supposons en outre que la covariance conditionnelle des erreurs pour 
(IEG g ) est donnée par 

Coy (z ,z 
g /  IIi) = o + oj4L pour 1=1' 

gi  

= Cr 	pour i*i; gg 

= 0 	pour 

Représentons par E (•I I) I'esperance conditionnelle, étant donné l'unité i, de Ia distribution de I'erreur de 
mesure et par Var(.), Ia variance non conditionnelle de Ia distribution d'echantillonnage. Si on suppose que 
toutes les erreurs Gg, g = I ,...,J sont de méme taille (disons m) et que La correction pour une population finie 
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est negligeable, alors Biemer et Stokes (1991) montrent que nVar(Y) = R 1 Var(yji,)[1 +(m -l)P] ob R, 
appelé ratio de fiabilité, est donné par 

R 
VarE(y,Ii) 

Var(y,) 
- .y 2 q 2 	, 	 (3.2.2) 

(11 

et oii (quand on utilise une variable de groupement pour Ia tâche de I'enquêteur) p, appelé coeffIcient de 
corrélationpropre a l'enquéteur, représente Ia correlation entre des paires d'unités qui font partie de La tâche 
de I'enquêteur. 

Le ratio de fiabilité, R, est le ratio de Ia variance de Ia valeur "rée1Ie' de Ia variable observée, soit viz.. Var(y 0  
+yi), a Ia variance de I'observation y•. Pour estimer R, ii est habituellement nCcessaire d'obtenir des mesures 
repetees, effectuées dans des conditions d'enquéte identique et telles que les erreurs associées a chacune soient 
indépendantes (entre mesures) et aient une méme distribution (consulter Biemer et Stokes, 1991). L'exCcution 
d'une enquête par reinterview bien concue est peut-&re le meilleur moyen de satisfaire ces hypotheses, mais 
Ia méthode décrite ici permet d'estimer R directement a partir des données des enquêtes trimestrielles. 

Etant donné le modèle (3.2.1), le coefficient de correlation propre a I'enquêteur, p,, est donné par 

c 
py = 	 (3.2.3) 

II est fort courant, lors des etudes de l'erreur de mesure, de décrire le degre de variation de Ia qualite de 
l'interview en fonction de l'enquéteur (consulter, par exemple, Groves, 1989). 

Dans le cas de Ia présente étude, on estime p en prenant pour variable de groupement Ia täche de l'enquéteur 
pour I'enquéte subséquente. Une estimation de pdont Ia valeur est grande indique que les effets d'enquéteur 
(dg) sur les données sont importants et I'analyse des grandes valeurs absolues de dg  pemet de repérer les tâches 
d'enquéteur qui contribuent le plus a Ia variance due a l'enquéteur. On presente dans l'article des estimations 
de R et de p,,, ainsi que Ia distribution des dg  normalisés associés aux enquéteurs des enquétes de suivi de 
1995- 1996. 

3.3 Analyse des données 

En vue de determiner si I'application de Ia méthode proposée a I'étude de Ia variabilité de Ia declaration de 
trimestre en trimestre donne de bons résultats, on a construit un ensemble de données trimestrielles recueillies 
enjuin 1995, en septembre 1995, en décembre 1995 et en mars 1996. Aux fins de l'étude, on a éliminé aussi 
minutieusement que possible les variations "rCelIes des stocks de trimestre en trimestre, puisque I'application 
satisfaisante de Ia méthode pour contrôler Ia qualité des données repose sur l'hypothèse selon laquelle les ëcarts 
entre les données dejuin et celles des enquêtes trimestrielles de suivi sont des indicateurs de l'erreur de mesure. 
Dans Ia mesure oi cette hypothése est correcte, on peut appliquer Ia méthode pour repérer et quantifier plus 
facilement les sources d'erreur de mesure. 

Plusieurs precautions ont été prises pour réduire au minimum les effets confusionnels des changements reels. 
Premièrement, on n'a considéré que deux variables observCes, a savoir Ia superficie totale des terres de 
l'entreprise agricole et Ia superficie des terres labourables, car Ia valeur de ces variables est moms susceptible 
que d'autres de varier réellement durant l'année de réfCrence. En outre, on a éliminé les enregistrements oi 
figurait une modification de l'unité déclarante, indicatrice d'une modification de I'exploitation. Enfin, 
puisqu'on a regroupé les données des quatre trimestres (pour augmenter Ia taille de l'Cchantillon, donc 
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améliorer les modèles), on a egalement pns des mesures en vue de limiter l'influence des secteurs pour lesquels 
les résultats de toutes les enquétes trimestrielles de suivi étaient cohérents, aprés l'enregistrement d'une 
incoherence initiale dans le rapport dejuin. L'obtention de résultats de suivi trimestriels cohérents différents 
des résultats dejuin pourraient signifier qu'un probléme est survenu en juin. Pour résoudre cette question, on 
n'a retenu dans l'ensemble de données de modélisation que les donnëes du rapport de l'enquéte trimestrielle 
de suivi effectud le plus tot pour les cas oi des superficies identiques ont été déclarées a l'occasion des 
enquétes trimestrielles de suivi subsdquentes. 

Des ensembles de données d'analyse distincts ont été créés pour Ia superficie totale des terres de I'entreprise 
agricole et pour Ia superficie des terres labourables, selon Ia capacité d'utiliser ces variables. Les 
enregistrements qui figurent dans les ensembles de données représentent chacun urie réponse a une enquéte 
trimestrielle de suivi utilisable associée a une réponse a l'enquete dejuin utilisable. Pour qu'un enregistrement 
soit inclus dans les ensembles, Ia valeur de Ia variable étudiée doit avoir été déclarée (Ct non estimée ou 
imputée) tant en juin qu'au moment de I'enquéte trimestrielle de suivi. Les ensembles resultant de données 
sur les quatre trimestres pour tous les états contiennent environ 7 100 enregistrements pour Ia superficie totale 
des terres de l'entreprise agricole et environ 7 000 pour Ia superficie des terres labourables. 

3.4 Elimination des valeurs aberrantes et des points de donnée d'influence 

Puisque Ia méthode décrite ici se fonde sur le modéle de regression par les moindres can-es, le traitement des 
données d'influence est trés important. Les valeurs aberrantes presentent ici un dilemme particulier. Puisque 
nous essayons de déceler les situations problematiques, et Ia mesure dans laquelle on peut les attribuer aux 
effets différentiels des divers niveaux de Ia variable de groupement, nous hésitons a les écarter. Cependant, 
Si flOUS n'éliminons pas certaines données aberrantes, les paramètres fondamentaux de Ia regression (ci par 
consequent, les effets de groupe) seront mal estimés. Choisir une méthode permettant de determiner Ic nombre 
approprië de points de données d'influence a éliminer est une entreprise de taille. a laquelle beaucoup de temps 
a été consacré a l'occasion de Ia présente étude, etjustifie probablement des travaux supplémentaires. 

Puisque peu d'articles ont été publiés sur les méthodes de traitement des données d'influence dans les modèles 
mixtes (et encore moms intégrées aux logiciels) , on a abordé Ia question de I'élimination des points de donnée 
d'influence dans Ia présente application en ignorant temporairement les effets de groupe aléatoires et en 
appliquant une méthode de regression linéaire. Apres avoir éliminé les points de donnée d'influence repérés 
par regression Iinéaire, on a utilisé I'ensemble de données resultant pour établir Ic modéle avec ordonnée a 
I'origine aléatoire (mixte). 

Plus précisément, les enregistrements dont Ia avaleur estimée" (par regression linéaire de Ia valeur de I'enquête 
trimestrielle de suivi en fonction de Ia valeur de juin) excCde 3*p/n=6/n  (oU pestle nombre de parametres dans 
le modéle et n, l'effectifutilisable de l'échantillon) ont été éliminés en tant que points de donnée d'influence. 
Bien qu'on utilise souvent 2*p/n  comme régle de jugement lors de l'examen des observations, Ic seuil de 
3sp/n semble donner de meilleurs résultats dans le cas d'un dépistage automatisé. L'application d'une méthode 
automatisée est nécessaire ici puisqu'un des objectifs de I'étude consiste a mettre en oeuvre un outil de 
surveillance de Ia qualite appliqué par lot. 

Après avoir éliminé les points de donnée d'influence, on a testé deux méthodes éventuelles d'élimination des 
données aberrantes, a savoir: 

Rajuster itérativement le modéle et, toutes les cinq iterations, éliminer les observations qui 
représentent plus qu'une constante, c, multipliée par Ia contribution moyenne des observations a Ia 
somme des canes des résidus (représentée ici par RSS, pour residual sum ofsquares). Autrement dii, 
les observations dont Ie carré du résidu > c * RSS / n. 

Eliminer de façon non iterative les observations qui satisfont au moms un des critéres de regression 
Iinéaire définis par Belsey, Kuh, et Welsh (1980), soit: 

a) 	Résidu ayant subi une transformation de Student exteme > 2 
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IRatio de covariance > 6/n 
DFFITS> 2* sqrt(2/n), 

La méthode I semble donner de meilleurs résultats que Ia méthode 2, quoique, dans les deux cas, certaines 
observations qu'on aurait éliminées subjectivement sont retenues et certaines observations quon auralt 
retenues subjectivement sont éliminées. La méthode 2 a tendance a entraIner I'ëlimination d'un plus grand 
nombre d'observations (dans l'ensemble, environ 10 % de celles-ci), méme si elle est exédutëe non 
itérativement. Cette situation est peut-être due a I'effet de brouillage'. La méthode I semble mener a d'assez 
bonnes decisions (selon une evaluation subjective), particulièrement dans le cas des valeurs les plus élevées 
pour Ia constante c. La nature iterative de Ia méthode I semble aussi contribuer a I'élimination du masquage 
des valeurs aberrantes, comme en témoigne le fait que certaines observations sans influence en presence 
d'autres valeurs aberrantes se soient révélées trés influentes durant une iteration ultérieure. 

On pourrait sans doute raffiner considérablement ces procédés en utilisant des méthodes de dépistage des 
valeurs aberrantes, comme celles examinées par Swallow et Kianifard (1996), adaptées spécialement aux 
situations o ces valeurs aberrantes sont multiples. 

Tous les résultats publies dans le present article ont été obtenus en appliquant Ia méthode I d'ëlimination des 
valeurs aberrantes, en prenant c=20. Subjectivement, des diverses valeurs du parametre de dispersion étudiées, 
cette valeur est celle qui semble donner les meilleurs résultats. Environ 8 % des enregistrements coricernant 
Ia superficie totale des terres de I'entreprise agricole et environ 7 % des enregistrements concernant Ia 
superficie des terres labourables ont été éliminés a titre de valeurs aberrantes ou de points de donnée 
d'influence au moment de I'analyse finale. 

3.5 Procédé de selection du modéle 

En s'appuyant sur Ia definition 3.2.1 du modèle, on a produit des modèles distincts en se servant de deux 
variables de groupement de base -- Ia tâche de l'enquéteur lors des enquétes trimestrielles de suivi et un 
indicateur précisant s'il y a eu ou non changement de répondant entre l'enquéte dejuin et l'enquéte de suivi. 
On a aussi envisage un raffinement du modéle de base en vue de tenir compte de Ia variation de Ia taille de 
l'exploitation aux divers niveaux de Ia variable de groupement (c.-à-d. taille moyenne des exploitations dans 
Ia tâche d'un enquéteur). Cependant, ce raffinement n'a pas amélioré le modèle, puisque Ia variable calculée 
pour saisir cette information - superficie moyenne en juin (totalité des terres de I'entreprise agricole ou terres 
labourables) pour un groupe -- s'est révélée non significative sur le plan tant statistique que pratique pour 
pratiquement tous les modèles. La correction proportionnelle globale, y,  parait suffire pour tenir compte de 
Ia variation de Ia taille moyenne des exploitations dans chaque groupe. Cette constatation est vraie. que Ia 
variable de groupement utilisée soit Ia tâche de l'enquéteur ou I'indicateur de changement de repondant. 

Une autre possibilité de modelisation, visant a inclure les effets aléatoires des deux variables de groupement 
(et leur interaction) dans le méme modèle, a également été étudiée. Toutefois, cette méthode n'a pas donné 
de bons résultats, car le croisement de Ia tâche de I'enquéteur avec l'indicateur de changement de répondant 
produit un trop grand nombre de cellules vides ou petites. En général, on observe assez peu de changements 
de répondant entre l'enquête de juin Ct une enquête trimestrielle de suivi. Dans I'ensemble de données 
analysées, un tel changement ne survient que dans 25 % des cas. Par consequent, Ic croisement de cette 
variable avec une autre n'est pas un choix de modélisation viable. 

Donc, Ies modCles que nous avons choisis sont des modéles marginaux, dans lesquels les deux variables de 
groupement étudiées sont intégrées séparément. Pour éliminer tout effet confondu du modéle, tous les 
enregistrements comportant un changement de répondant ont été éliminés lors de l'ajustement des modCles 
pour lesquels Ia variable de groupement est Ia tâche de l'enquêteur. 

Enfin, pour mieux refléter Ia variation selon l'état, les modèles ont été créés au niveau de l'état 
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3.6 Résultats des modèles 

Constatation un peu surprenante, quoique, de nouveau, resultant en grande partie de Ia raretC de I'CvCnement, 
le changement de répondant n'a habituellement que peu d'effet. Pour Ia plupart des ëtats, I'effet de Ia tâche 
de I'enquéteur est plus important, et, pour certains, it est méme considerable. Les figures 1 et 2 donnent une 
comparaison de Ia fraction de La variabilité du modèle attribuable a Ia tâche de I'enqueteur, d'une part, et au 
changement de répondant, d'autre part, pour Ia superficie totale des terres de I'entreprise agricole Ct pour Ia 
superficie des terres labourables, respectivement. Les pourcentages indiqués doivent toutefois étre interprétés 
avec prudence, puisque dans quelques cas (plus precisement au Minnesota et au Nebraska pour Ia superticie 
totale des terres de l'entreprise agricole), les fortes proportions de Ia variabilité qui sont expliquées se 
rapportent a des bases trés petites. Pour certains états, Ia variabilité globale du modéle est considerable, tandis 
que pour d'autres, cue est trés faible. 

Figure 1: Effet estimé de In tãche de I'enquêteur et du changement de répondant sur In variabilité de 
trimestre en trimestre pour Ia campagne agricole de 1995 -- Superlicie totale des terres 1/ 

Figure 1: Estimated Impact of Enumerator Assignment and Respondent 
Change on Quarter to Quarter Variability for the 1995 Crop Year --All Land 1/ 
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11 Comprend tous les états pour lesquels In tâchc de I'cnquêteur ou Ic changement de répondant 
explique au moms 5 % de In variabilité indiquée. 
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Figure 2: Effet estimé de Is tache de I'enquêteur et du changement de répondant sur Is variabilité de 
trimestre pour Ia campagne agricole de 1995 -- Superficie des terres labourables 1/ 

Figure 2: Estimated Impact of Enumerator Assignment and Respondent 
Change on Quarter to Quarter Variability for the 1995 Crop Year - Cropland 1! 
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1/ Comprend tons les états pour lesquels Is tâche de l'enquêteur ou le changement de répondant 
explique an moms 5 % de Is variabilité indiquee. 

La figure 3 monlre, pour Ia superficie des terres labourables, Ia distribution des effets estimés pour les 
enquéteurs, normalisée pour refléter Ia variabilité propre a I'état. Les queues d'une telle distribution indiquent 
les effets de Is tâche de l'enquéteur qui sont anormalement importants et permetterit de determiner oCi des 
problèmes existent. 
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Figure 3: Distribution des effets normalisCs d'enquêteur pour les terres labourables 

Figure 3: The Distribution of Standardized Enumerator Effects for Cropland 
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Le tableau 1 resume nos estimations de Ia qualitd des données au niveau national pour Ia superficie totale des 
terres de l'entreprise agricole et pour Ia superficie des terres labourables, calculées avec ou sans les valeurs 
aberrantes. Selon l'analyse d'exclusion des valeurs aberrantes, les données sur les terres labourables semblent 
un peu moms fiables que celles sur Ia totalité des terres, Ia correlation propre a l'enqueteur étant plus forte. 
En se basant stir Ia taille moyenne de Ia tâche de l'enquêteur durant les enquêtes trimestrielles visées par Ia 
présente étude (m=17), on pourrait s'attendre a ce qu'une correlation propre a I'enquéteur dgale a 0,008 cause 
tine augmentation de Ia variance d'une estimation d'environ (17-1)(O,008)=O,13, soit 13 % (en appliquant 
I'équation 3.2.2). Les estimations de Ia correlation propre a l'enquéteur varient fortement selon l'état, de sorte 
que l'augmentation de Ia variance pourrait être supérieure a cette valeur pour certains états. 

Enfin, ii convient de souligner l'effet important des valeurs aberrantes sur les estimations de Ia qualite des 
données. De toute evidence, les 7 a 8 % de données aberrantes dépistées dans Ia présente application ont une 
incidence marquee sum les estimations tant de Ia correlation propre a Ienqueteur que de Ia fiabilité. Les erreurs 
types présentdes au tableau I ont dtd calculées par Ia méthode du "bootstrap". 

Tableau 1. Estimation du coefficient de correlation ropre a I'enciuêteur et de Ia fiabilité 

Variable 
observée 

Scenario de dépistage P, (s.e) 	 R (se.) 

Superficie totale des Exclusion des valeurs 0,004 (0,00 17) 	0,91 (0,005) 
terres de l'entreprise aberrantes 
agricole 

Inclusion des valeurs 0,009 (0,0043) 	0,76 (0,018) 
aberrantes 

Superficie des terres Exclusion des valeurs 0,008 (0,0027) 	0,88 (0,007) 
labourables aberrantes 

Inclusion des valeurs 
aberrantes  

0,010 (0,0042) 	0,77 (0,017) 

4,471 
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3.7 Conclusion 

Le present article décrit les efforts déployés en vue de se servir des données existantes pour obtenir une 
indication de Ia qualité relative des données recueillies pour diverses variables dans le cadre d'un programme 
permanent d'enquête, de facon a évaluer i'effet relatif des sources d'erreurs non dues a i'echantillonnage et 
a fournir un instrument permettant de repérer plus facilement les domaines oi ii est nécessaire d'offrir une 
formation supplémentaire. 

A l'instar de toute situation oà on utilise des données a des fins pour iesquelles elles ne sont pas specialement 
concues, Ia validité de certaines hypotheses sous-jacentes est peut-étre sujette a débat. Plus précisement, on 
pourrait mettre en doute Ia validité de l'hypothese scion laquelie Ia valeur de juin représente Ia valeur réeIie, 
hypothèse sur laquelie se fonde en grande partie I'interprétation de nos estimations de Ia fiabilité et de Ia 
correlation propre a l'enquéteur. En oulre, l'hypothèse scion laquelle les groupes sont de méme taille n'est pas 
vérifiée rigoureusement dans Ic cas de notre dénombrement par sondage ordinaire. 

Malgré ces faiblesses, Ia méthode fournit des renseignements utiles. En effet, qu'on retienne ou qu'on élimine 
les valeurs aberrantes, die produit des estimations de Ia qualite de l'enquéte cornparables a celles obtenues 
antérieurement, de façon beaucoup plus coUteuse, en effectuant des enquêtes par reinterview. 11 reste a 
determiner queues estimations sont les meilleures et comment devrait être exécuté Ic dépistage des valeurs 
aberrantes (ou, tout simplement, s'il doit &re exécuté). Le fait que 7 a 8 % de données aient un effet 
significatif sur les estimations calculées indique toutefois Ia presence d'observations ayant une forte influence 
dont ii conviendrait de verifier Ia validité. L'effet important de ces observations souIèvent egalement Ia 
question de savoir si Ufl modêle plus robuste, sans dépistage des valeurs aberrantes, foumit des résultats encore 
meilleurs. Cette question fera I'objet d'une étude ultérieure. 

A cause de Ia taille inégale des groupes et de l'amalganie des erreurs, les tâches d'enquéteur problématique 
scion l'analyse ne sont pas nécessairement indicatrices d'un mauvais dénombrement et témoignent parfois de 
la combinaison d'une täche de petite taille et d'une erreur grave de saisie de données. Toutefois, queue que 
soit Ia raison de leur dépistage, les groupes pour lesquels on note un effet de groupe important en valeur 
absolue sont génCralement ceux qu'iI convient d'examiner. 

Enfin, Ic programme informatique utilisé pour effectuer l'analyse a été concu avec l'intention de l'utiliser 
éventuellement comme outil permanent destine a faciliter Ia tâche des statisticiens de notre bureau de Ia 
statistique chargé de recueillir les données. II produit des listes récapitulatives des valeurs aberrantes et des 
points de donnée d'influence Climinés lors de Ia modélisation, et de tous les échantillons pour Iesquels l'effet 
de la tâche de l'enquéteur est statistiquement significatif. Les résultats de l'étude indiquent que cc programme 
pourrait étre utilisé au niveau opdrationnel. 
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LORSQUE DES DONNEES D'ENQUETE SUR LE REVENU SONT 

COMBINEES A DES DONNEES ADMINISTRATIVES? 
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RÉSUMÉ 
En general, lerreur de mesure pose des problemes. Beaucoup de travaux onté effcctués ace sujet, ala fois pour 
rnesurcr l'erreur Ct pow- Ia compenser. II a été deimntre que l'erreur de mesure petit We plus probtematiquc dans 
le cadre d'une enquite longitudinale particulièrement sites données sont utilisCes pour effectuer des regressions. 
L'EnquCtc sur Ia dynamiquc du travailet du revenu (EDTR) est une enquete tongitudinale qui vise a determiner 
les repercussions qu'ont sur le revenu les changements touchant I'activitC stir Ic marchC du travail ci Ics 
caractCristiques familiales. Afin de réduire Ic fardeau de rCportse ci d'amëliorcr Ia qualite des donnécs, on offre 
un choix aux rCpondants dans Ic utdre de I'enquétc, a savoir rCpondre aux questions sur Ic revenu ou autoriser les 
responsables de I'EDTR a avoir accés a leurs dossiers administratils. Le present document visc a quantilicr les 
repercussions de cette approche mixte sur Ierreur de rCponse, ci plus particuliCremeni sur les mesures du 
changcment. 

MOTS CLES: DonnCes longitudinales, erreurs de reponse; sous-dCclaration; taux de reponse, tendances. 

1. INTRODUCTION 

L'Enquëte sur Ia dynamique du travail et du revenu (EDTR) est une enquete longitudinale qui mesure les 
repercussions qu'ont sur le revenu les changements touchant l'activitd sur le marché du travail ou Ia situation 
familiale. Les personnes comprises dans un panel donné demeurent dans l'échantillon pendant six ans et sont 
interviewees deux fois par année. En janvier, on recueille des données sur le travail, tandis qu'en mai, on 
recueille des données sur le revenu. L'interview sur le revenu est effectuée en mai parce que les Canadiens 
doivent produire leur declaration de revenu avant a Ia fin d'avril et que l'on croit de facon générale qu'ils sont 
plus susceptibles de foumir des données précises sur leur revenu ace moment-là. En mai 1995, dans le cadre 
d'un effort en vue de réduire le fardeau de réponse, on a offert aux repondants de I'EDTR de repondre aux 
questions sur le revenu ou d'autoriser les responsables de l'enquête a obtenir des donnëes sur leur revenu a 
partir de leur declaration de revenu. Cette offre leur est faite chaque année et, aprés trois ans de collecte, plus 
de 75 % des répondants se prevalent de Ia deuxième option. Toutefois, I'intégration des données d'enquéte 
et des données fiscales ne se fait pas sans problème. Les definitions ne sont pas toujours compatibles et ii 
existe des problémes de couplage. D'un autre côté, ii faut toutefois tenir compte des problèmes de qualité des 
données qui découlent généralement des enquétes sur le revertu (par exemple Ia sous-ddclaration de certaines 
sources de revenu) et de Ia nCcessité de procéder a tine imputation. Le present document donne un aperçu des 
diverses sources d'erreurs que presente cette méthode et fait état de certaines des repercussions que comporte 
cette approche mixte. La recherche a eté axée sur les microcomparaisons et on a tenté de quantifier les 
repercussions sur les mesures du changement. 

1 S. Michaud et M. Latouche, Division des méthodes d'enquétes sociales, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, 
KIA 016. 
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2. PLAN D'ECHANT!LLONNAGE DE L'EDTR 

L'échantilion de l'EDTR est choisi a partir d'un plan d'ëchantillonnage a piusieurs degres Les répondants 
sélectionnés pour faire partie de l'échantilion de I'EDTR ont prealablement participé a l'Enquéte sur Ia 
population active (EPA) pendant six mois. On ies interviewe deux fois par année pendant six ans. Une 
premiere interview, qui se tient en janvier, sert a recueillir des données détaillées sur le travail. Elle permet 
en outre d'avoir un aperçu des changements qui touchent la composition de Ia famille, et des dates oü ces 
changements se sont produits. La deuxiême interview, qui se tient en mai, sert a recueillir des données 
détaiilées sur le revenu, selon 24 categories. Dans le cadre de l'enquête, on recueille aussi des données sur 
l'impôt sur le revenu verse, afin d'évaluer le revenu aprés impot. Des données sur le revenu sont recueillies 
pour chaque membre du ménage ágé de 16 axis et plus et sont agrégées au niveau de Ia famille, afin de 
determiner les mesures de faibles revenus. 

La coliecte de données sur le revenu n'est pas nouvelle a Statistique Canada. Dans le cadre de l'Enquête sur 
les finances des consommateurs (EFC), on recueille des données annuelles sur le revenu depuis les 30 demiêres 
années, et les questions sur le revenu de I'EDTR sont identiques a celles de l'EFC. L'expérience acquise dans 
le cadre de cette dernière est trés utile pour l'EDTR. 

En general, les enquétes sur le revenu obtiennent un taux de réponse plus faibie que les autres enquêtes. Alors 
qu'une enquete qui ne porte pas sur le revenu, comme i'Enquéte sur Ia population active, obtient generalement 
un taux de réponse de 95 %, le taux de réponse de I'Enquéte sur les finances des consommateurs n'est que de 
80%. Quant a l'interview sur le revenu de l'EDTR, elie obtient un taux de réponse de 76 %. Les données ont 
aussi étë coupiées avec celies d'autres sources pour en évaluer Ia qualite. A partir de ces comparaisons, on a 
déterminé qu'il y a sous-déclaration de certaines sources de revenu, par exempie les prestations d'assurance-
chômage, les prestations d'aide sociale, ainsi que les intéréts et les dividendes[5]. 

Les données flscales ont aussi été utilisées plus récemment comme source de données sur le revenu. De facon 
plus particulière, le fichier de données administratives longitudinales (DAL) est un tichier longitudinal fondé 
sur les données fiscales [7]. Un échantillon de 10 % des répondants a I'enquête a été choisi au hasard et les 
families ont été rebâties, selon les renseignements fournis dans les declarations de revenu (les conjoints et les 
enfants ont été créés a partir d'autres champs de Ia declaration de revenu). Le fichier DAL ne correspond pas 
exactement aux autres sources de données administratives. On ne peut créer que des families de recensement 
(c.-à-d. pere-mere-enfants), et on a tendance a surestimer le nombre de familIes ne comptant qu'une personne. 
II y a aussi sous-représentation de certains groupes d'âge (particulièrement les personnes plus âgees) et de 
faible revenu. Récemment, toutefois, avec I'avènement des credits d'impOt, on obtient a partir du système 
fiscal une meilleure couverture de Ia population de I'univers. Le probième de Ia reconstruction des families 
subsiste toujours. Par ailleurs, Ia qualité des données sur le revenu provenant de sources fiscales est jugée 
supérieure a celle des données d'enquéte. 

Dans Ic cadre de I'EDTR, on utilise les deux approches, afin de maximiser les taux de réponse et Ia qualité des 
données. Cette facon de faire comporte toutefois des problèmes. 

3. SOURCES THEORIQUES DES ERREURS DECOULANT DE 
L'UTILISATION DE DONNEES D'ENQUETE ET DE DONNEES FISCALES 

Le principe de i'utilisation de données administratives comme sources de données sur Ic revenu comporte un 
certain nombre d'enjeux. Par exemple, le moment de Ia production de ces données peut avoir des 
repercussions sur les dates cibles de I'enquéte. Le couplage avec les fichiers administratifs avec ou sans 
identificateur unique pout aussi poser certains problémes, et si I'on tente d'évaluer les repercussions globales 
d'une stratégie mixte, on doit tenir compte de ces éléments. Toutefois, dans le cas present, Ia discussion se 
limitera aux questions de couplage des deux sources, du point de vue de La qualité des données. Une discussion 
générale de l'utilisation des dossiers fiscaux dans le cadre de I'EDTR figure dans l'ouvrage [I] de La 
bibliographie. 
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Atm d'assurer une mesure globale de Ia qualité, les enquêtes doivent perrnettre de calculer l'erreur quadratique 
moyenne, c'est-à-dire Ia somme de Ia variance d'une variable donnée et le carré du biais. Cette operation est 
generalement ardue parce que le bials peut être très difficile a mesurer. Le tableau I vise a determiner les 
avantages ou inconvénients possibles de chacune des méthodes (données d'enquêtes et données fiscales) ainsi 
qu'à préciser sur quelle composante de l'erreur elles peuvent avoir des repercussions. 

La couverture n'est touchée que par I'utilisation des données fiscales. Le champ des dossiers fiscaux s'est 
élargi au flu des ans, et ii comprend mamtenant 94 % de Ia population âgée de 20 ans et plus. Si Ia population 
des personnes qui ne produisent pas de declaration de revenu diffère de celle constituée des personnes qui en 
produisent une, cela peut entraIner un biais dans les données. Les étudiants, par exemple, sont un groupe 
susceptible d'être sous-représenté chez les personnes qui produisent une declaration de revenu; le fait qu'ils 
sont généralement associés a un plus faible revenu et qu'il peut exister une difference entre les étudiants qui 
produisent une declaration de revenu et ceux qui n'en produisent pas peut créer un biais. 

Tableau I. Comparaison de Ia collecte au moyen de I'enquête 
et de l'utilisation des données tiscales. 

St 

nature delicate du sujet 
fardeau de réponse 
depistage 

St St 

sous-déclaration de 
certaines sources de 
revenu (assurance-
chômage, intéréts...) 

St 

arrondissement 
declaration par 
personne interposée 

Données fiscates 
seulement 

personnes qui 
produisent une 
declaration de revenu 
uniquement 

-w 

toutes les personnes 
qui produisent une 
declaration de revenu 
sont des répondants 

St 

aucun couplage ou 
couplage inapproprié 

St 

sous-déclaration de 
certaines sources de 
revenu (économie 
souterraine) 

St 

sources de revenu non 
im posable 

Enquête seulement 

couverture de Ia 
population (biais) 

taux de réponse (total) 

(variance) 
(biais) 

erreur de réponse 
(biais) 
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Enquête seulemetit Données fiscales 
seulement 

coherence des series 
chronologiques erreur de réponse et 

incohdrences 
(biais) longitudinales 

incohérences possibles 
quant aux definitions 
des categories de 
revenu 

'aspect positif 	aspect negatif 

La non-réponse peut entrainer des problèmes, tant du point de vue de Ia variance que du biais. Le revenu est 
un sujet délicat pour certains répondants et les questions s'y rapportant tendent a obtenir un taux de réponse 
"plus faible" dans le cadre d'une enquéte. Le fait que I'EDTR soit une enquéte Iongitudinale a aussi des 
repercussions sur le taux de réponse. Au fil des ans, des personnes déménagent, et l'impossibilité de les 
dépister a aussi pour effet de diminuer le taux de réponse. Le niveau de difference entre les non-répondants 
et les répondants déterrninera I'amplitude du biais. L'utilisation des données fiscales devraient compenser 
pour certains de ces problèmes en théorie. Lorsqu'une personne produit une déclarationde revenu, if devrait 
être possible de retracer son dossier fiscal, ce qui devrait augmenter le taux de réponse. Toutefois, dans le 
cadre de I'EDTR, on ne recueille pas de numéros d'assurance sociale, lesquels constituent un lien unique avec 
le dossier fiscal. D'autres champs, qui seront décrits a Ia section 4, sont utilisés dans le cadre d'une méthode 
de couplage statistique pour établir un lien entre les personnes qui appartiennent a l'dchantillon de l'EDTR et 
les dossiers fiscaux Ies concernant. Certaines mesures de contrôle de Ia qualite sont utilisées pour améliorer 
Ia qualite du couplage, mais if existe toujours une possibilité de coulage erroné ou de non-couplage, même dans 
le cas d'une personne qui produit une declaration de revenu. Cela aussi a pour effet de diminuer le taux de 
réponse. 

L'erreur de réponse a été étudiée dans le cas de certaines variables du revenu pour lesquelles if existait une 
source exteme en vue de valider Ies rdsultats et d'dvaluer les biais possibles. Certaines etudes ont fait ressortir 
qu'iI y avait sous-déclaration de certaines sources de revenu pour les données recueillies dans le cadre 
d'enquétes. Pour I'EFC, par exemple, on ne saisit qu'environ 80 % des prestations d'assurance-chômage, 
comparativement a 94 % grace au système fiscal. Les revenus de placements sont aussi sujets a Ia sous-
declaration. Cela crèe un biais dans les résultats. Par ailleurs, on pense de façon générale que les données 
fiscales sont sujettes a Ia sous-déclaration dans le cas de certames sources de revenu qui sont Iiées a l'économie 
souterraine. Toutefois, étant donné que dans le cadre de I'EDTR on demande aux répondarits de consulter 
leurs dossiers fiscaux pour fournir des renseignements sur leur revenu, et étant donné qu'il n'est pas evident 
que ces repondants déclareraient ce genre de revenus dans Ic cadre d'une enquète, on peut conclure que les 
données fiscales peuvent aussi donner lieu a un biais, ce biais n'étant toutefois pas aussi prononcé que celui 
des données d'enquéte. 

L'arrondissement des montants de revenu déclarés dans Ie cadre d'une enquéte constitue une deuxième source 
d'erreur de réponse, L'arrondissement du revenu total declare pose un problème, que vient aggraver 
l'arrondissement a partir de diverses sources de revenu, le revenu total correspondant alors a Ia somme de ces 
sources. 

Une troisième source d'erreur de réponse, qui touche les données fiscales, est I'absence de certaines sources 
de revenu clans le formulaire de declaration de revenu. Certains revenus non imposables sont déclarés, mais 
ils se limitent a ceux qui doivent I'étre pour le calcul des credits d'impôt. Les revenus provenant des gains de 

240 



loterie et d'héritages ne figurent pas dans Ia declaration de revenu, mais sont compris dans Ia collecte effectuée 
dans le cadre de I'enquéte. 

Les changements quant aux definitions et aux concepts fiscaux constituent une quatrieme source d'erreur de 
réponse. Les series chronologiques peuvent étre affectCes par les changements apportés a Ia réglementation 

touchant l'impôt sur le revenu. 

Comme on peut le constater, les deux sources de données comportent des problemes. La présente étude vise 

a determiner les repercussions de La collecte mixte effectuée dans Ie cadre de I'EDTR sur Ia qualité des 
données. Etant donné Ia nature longitudinale de I'EDTR, les mesures du changement sont importantes. Les 
erreurs de réponse posent davantage de problemes dans le cadre d'une enquéte longitudinale que d'une enquête 
transversale, étant donné qu'on s'attend genéralement a ce que Ia correlation entre les mesures répétées soit 
plus grande que Ia correlation entre les erreurs de réponse. Etant donné les arrondissements possibles et Ia 
sous-déclaration des erreurs, on s'attend a ce que les données de sources adininistratives aient un taux d'erreur 

de réponse inférieur a celui des données d'enquête. 

De facon plus particulière, partons de l'hypothèse quon veuille quantifier une variable X (revenu), mais qu'on 
mesure x = X + u en réalité, u correspondant a I'erreur de réponse. Dans une regression, 00 on desire obtenir: 

Y = X13 + E, on mesure en réalité : y = xIY + € 00 le biais de 1' tend vers zero, avec les hypotheses habituelles 
d'erreurs indépendantes et normales. Si on voulait analyser le changement AY = Y - V 1 par regression, on 
constate dans [1] que Ic biais dans I'équation du changement est plus grand que le niveau, ce qui s'exprime 

par Ia formule mathématique 

ox 

Gi. 

4. DETERMINATION EMPIRIQUE DES SOURCES D'ERREURS 

Pour Ia premiere année de collecte des données de I'EDTR, on n'a pan utilisé les declarations de revenu et on 
a recueilli les données sur le revenu directement auprés des répondants. Afm d'assurer Ia qualité des données, 
on a procede a une comparaison entre les donnees d'enquête et les données fiscales. Cela a permis de 
determiner et de quantifier les sources d'erreurs. 

Les données fiscales sont le résultat d'un couplage, mais étant donné que I'on ne demande pas aux repondants 
leur numéro d'assurance sociale (NAS), le couplage se fait au moyen d'une methode statistique. Les dossiers 
ont d'abord fait l'objet d'un couplage direct a partir du nom, du code postal, de Ia date de naissance, du sexe 

et de l'état matrimonial. Grace a cette méthode, on a couple 50 % des dossiers. Les dossiers qui n'ont pan ete 
couples ont fait l'objet d'un couplage statistique (tenant compte des valeurs manquantes ou des écarts pour un 
ou plusieurs des elements de couplage). Cela a donné lieu a un couplage global de 85 %. L'étude a mis 
I'accent sur le taux de réponse, Ia couverture, le couplage et les erreurs de réponse. Une attention spéciale a 
été accordée aux repercussions sur les tendances annuelles. 

4.1 Taux de réponse et biais possibles 

Le fichier de l'échantillon de l'EDTR a etc couple aux dossiers fiscaux de 1993, a partir de méthodes de 
couplage statistique et direct. Le tableau 2 présente Ia distribution de l'échantillon, scion le taux de réponse 

a I'interview sur Ic revenu et les résultats du couplage avec les données fiscales. 
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Tableau 2. Taux de réponse en fonction du couplage avec les données fiscales. 

Aucun couplage avec 
les données fiscales 

Couplage avec les 
données fiscales 

Total 

Répondants 3 605 20 651 24 256 (76 %) 

Non-répondants 1 774 5 709 7 483 (24 %) 

Total 5 379(17%) 26360(83%) 31739 

Si toutes les personnes dont les reponses ont fait l'objet d'un couplage avec les dossiers fiscaux avaient accepte 
cette façon de faire, on aurait assisté dans les faits a une augmentation du taux de réponse. Toutefois, 
seulement 75 % des répondants ont approuvé l'utilisation de leurs données administratives. Par ailleurs, dans 
le cadre de I'EDTR, on tente aussi de recueillir des donnëes sur le revenu des personnes qui disent ne pas 
remplir de declaration de revenu. Dans l'ensemble, deux groupes de personnes pourraient avoir eu des 
repercussions sur les taux de réponse. D'abord, les non-repondants a l'interview sur le revenu ayant autorisé 
l'accês a leurs données fiscales et ayant fait l'objet d'un couplage auraient eu un effet positif sur Ic taux de 
réponse. Vienrient ensuite, les personnes ayant autorisé l'accès a leur dossier fiscal, mais n'ayant pas fait 
l'objet d'un couplage, auraient eu un effet négatif. Chacun des deux groupes comportait environ 1 700 
personnes. Cela signifie que le taux de réponse est demeuré Ic mëme avec Ia méthode mixte. 

Toutefois, en raison des biais possibles découlant de differences entre les répondants ayant fait l'objet d'un 
couplage et ceux n'ayant pas fait l'objet d'un couplage, on a compare ces deux groupes, a partir des données 
sur le revenu recueillies au cours de Ia premiere année de l'enquéte. Trois sous-groupes comportaient des 
differences marquantes: les célibataires ages de is a 19 ans, les célibataires âgés de 20 a 24 ans et les femmes 
mariées â.gées de 45 ans et plus. Chez ces groupes, on notait un pourcentage dlevé de dossiers non couples et, 
de facon generale, les revenus des personnes ayant fait l'objet d'un couplage et de celles n'ayant pas fait l'objet 
d'un couplage étaient différents (ces dernières avaient un revenu inférieur). Par Ia suite, on a compare les 
groupes de personnes n'ayant pas fait l'objet d'un couplage, selon que ces personnes avaient donné leur 
autorisation ou non. Cinq grandes categories ont eté utilisées pour effectuer ces comparaisons: les revenus 
d'emploi (salaire et revenu d'emploi autonome), les revenus de placements (revenus de placement imposables, 
y compris intéréts et dividendes), les paiements de transfert gouvernementaux (assurance-chomage, aide 
sociale, prestation fiscale pour enfants, sécurité de Ia vieillesse, Régime de pension du Canada, indemnisation 
des accidents du travail et credits pour Ia taxe sur les produits et services (TPS)), et le revenu total. Les 
comparaisons ont dté effectuées pour un sous-ensemble de dossiers etiquetes répondants "acceptab1es. On 
a procédé ainsi pour écarter les effets possibles de l'imputation. Les rdsuttats figurent au tableau 3. Une 
tendance similaire s'est dégagee pour toutes les categories de revenu. Cela laisse supposer que si I'on 
définissait un ensemble approprié de répondants, un modèle d'imputation relativement valide pourrait étre 
établi pour les personnes n'ayant pas fait l'objet d'un couplage, étant donné qu'il ne semble pas y avoir de 
difference entre celles qui ont donné leur autorisation et celles qui ne l'ont pas fait. 
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Tableau 3. Comparaisons du revenu total des repondants acceptables (a partir des données d'enqu&e) 
pour les repondants qui ont autorisé l'utilisation de leurs dossiers administratifs et pour ceux qui ne l'ont 

pas fait. 

urépondants acceptables qui ont donné répondants acceptables" qui n'ont pas 
leur autorisation donnd leur autorisation 

n moyenne médiane n moyenne methane 

célibataires 865 2 624 $ 1 500 $ 727 2 458 $ 1 000 $ 
ages de 15 a 
19 axis 

célibataires 606 10987 $ 8 800$ 470 9 62 3 $ 7 188$ 
âgés de 20 a 
24 ans 

femmes 1599 12771$ 7677$ 1183 13 573 $ 8160$ 
mariCes 
agées de 45 
axis et plus 

autres 7857 25657$ 20000$ 5509 26667$ 21567$ 

4.2 Erreur de réponse 

Des comparaisons ont été effectuées pour un certain nombre de categories de revenu a partir des données 
d'enquéte et des données fiscales. La reference [5] pane d'une comparaison entre des données d'enquéte et 
des données fiscales pour les repondants acceptabIes, en vue de déceler les differences possibles quant aux 
definitions des categories de revenu. Leurs conclusions laissent supposer qu' ii existait des differences dans 
le cas des revenus du travail autonome et de l'aide sociale. 11 n'existait pas de difference entre le revenu moyen 
et le revenu median pour les salaires et les prestations d'assurance-chomage (a.-c.). Toutefois, on notait encore 
une certaine sous-déclaration des prestations d'assurance-chômage. La difficulté de cette methode a consisté 
a determiner ce qui était juste. De façon plus particulière, lorsqu'il y avait des differences quant a Ia 
declaration de revenus d'emploi autonome, ii était difficile de determiner s'il s'agissait de revenus de 
l'Cconomie souterraine, lesquels n'auraient pas figure dans les declarations d'impôt, de revenus declares 
provenant d'une autre source ou encore de revenus mal déclarés. Etant donné que I'EDTR est axée 
principalement sur l'analyse longitudinale, il a Cté decide d'étudier les differences quant aux mesures du 
changement et de tenter de concilier les microdifférences des dossiers comportant deux annëes de données. 
Cela permet en outre d'étudier l'erreur de réponse en tenant compte de cet aspect longitudinal. 

On ne disposait de deux années de données d'enquéte et de données fiscales que pour un sous-ensemble 
seulement des répondants de I'EDTR. Cela a limité l'étude a un sous-échantillon de 4 274 repondants. Ce 
sous-échantillon n'est pas trés representatifde l'échantillon global; il comporte un pourcentage légerement plus 
élevé de personnes agees de 65 axis et plus et une representation plus faible du groupe des trés jeunes, ages de 
16 a 19 axis. Les écarts n'ont pan etejuges suffisamment importants pour invalider I'étude. Dans ce sous-
ensemble, 86 % des dossiers avaient été obtenus grace au couplage direct, ce qui fait que l'on a conserve 
uniquement cc sous-ensemble, pour supprimer les repercussions possibles des dossiers mal couples, Les 
comparaisons se sont limitées a ce sous-ensemble de 3 670 dossiers. Toutefois, on a supprimé 600 autres 
dossiers, dont 400 comportaient une non-réponse partielle pour Ia deuxième année, et Ia majeure partie des 200 
autres, aucun revenu déclaré pour une année ou les deux. 

On a accordé une attention particuliere aux mesures du changement quant au revenu total cnn -c les deux 
annCes, a partir a Ia fois des données d'enquete et des données fiscales. Pour chaque persorine, un changement 
de revenu total ou micro-tendance a été calculé pour les données d'enquéte et les données fiscales. 
L'histogramme I montre la distribution des changements. L'axe des ordonnées a été limité a 10 % pour avoir 
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un meilleur aperçu des queues de la distribution (l'axe aurait dii atteindre près de 30 %). i.e fait d'utiliser les 
données fiscales pour calculer le changeinent moyen a eu pour rCsultat d'augmenter le revenu de 498$, tandis 

HISTOGRAMME 1. 
Distribution des micros-tendances annuelles pour le 

revenu total, par source dinformation 

*0 	*0 	10 	lb 	*0 	lb 	lb 	I 	*0 	*0 	lb 
C'l 	C4 	(4 	('4 	(4 	('4 	Ps  *9 	' 	(') 	('4 	- 	' 	 ( 11 	CO 

que le recours aux donncles d'enquête a eu pour effet de le dimlnuer de 3$ (l'dcart était significatif au niveau 
de 1 %). 11 sexnble en outre y avoir plus de variabilité clans les mesures du changement a partir de l'enquête. 
Puis, on a compare les modéles de declaration. Un examen initial des données a fait ressortir deux 
comportements différents, selon qu'une personne fournissait des montants approximatils (Ce que l'on a décelé 
en examinant les sources de revenu ayant fait l'objet d'un arondissement) ou des montants exacts. Létude 
a donc mis l'acxxnt sur le niveau d'arrondissement. L'étude s'est limitée a l'arrondissement de dix categories 
de revenu, les autres caiégories de revenu n'étant pas déclarées de facon siinilaire clans les données denquéte 
et les données fi.1es. On a déterminé que les montants arrondis étaient ceux dont les deux derniers chiffres 
étaient de zero clans les données d'enquête, mais pas dans les données fiscales. L'histogranune 2 montre Ia 
distiibulion des répondants selon le nombre déléments de revenu arrondis dans les données d 1 enqute pour 
les années de reference 1993 et 1994. II arrive fréquemment que les montants de revenu soient arrondis. En 
effet, seulement 1 530 dossiers, or qui représente 47,5 % des personnes, ne comportaient pas de montants 
arrondis de revenu pour les deux années. II setuble en outre que Ic rnveau d'arrondisseinent alt augmenté pour 
Ia deuxième année de collecte. 
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HISTOGRAMME 2 
Distribution du nombre d'items am,ndis par individus 
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L'histogramme 3 montre Ia distribution des répondants selon le nombre d'éléments non nuls dCclarés dans Ic 
cadre de I'enquéte. II est intéressant de noter que le nombre moyen d'éléments déclarés dans le cadre de 
I'enqu&e a diminué Iégêrement pour Ia deuxième année d'enqu&e, par rapport a Ia premiere année, mais cela 
ne ressort pan des données fiscales déclarées pour ces mëmes éléments. 

FIISTOGRAMME 3 
Distribution des items non-nuls par individu 

par année et par source 

ENQUETE 	 IMPOT 

II était intéressant de determiner si I'arrondissement a été different pour les divers groupes de répondants. On 
a compare Ic comportement en matière d'arrondissement au fil des ans pour divers groupes de revenu. Comme 
Ic monti-e I'histogramme 4, le revenu semble avoir des repercussions sur I'arrondissement, c'est-ã-dire que les 
personnes qui ont un revenu élevé ont tendance a I'arrondir davantage que celles qul ont un revenu faible. 
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HISTOGRAMME 4 
Distribution des individus par proportions d'itetns arrondis 

annéesderéference 1993 et 1994 
pour les répondants avec un petit et un gras revenu total 
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Les personnes agées, quant a cues, semblent moms susceptibles d'arrondir les montants qu'elles fournissent. 

Encore une fois, on a compare Ic revenu total. Les mesures du changement ou des microtendances ont fait 
I'objet de comparaisons a partir des données d'enquéte, après division des répondants en deux groupes : les 
répondants ayant arrondi leur revenu déclaré Ct les répondants ne I'ayant pas arrondi. Les résultats figurent 
a l'histogramme 5. Un repondant a été mis dans le groupe ayant foumi des revenus arrondis s'iI avait arrondi 
au moms un des éléments déclarés. II est intéressant de noter qu'une proportion importante de Ia variabilité 
des mesures du changement observée a I'histogramme I a trait au groupe de répondants qui ont arrondi leur 
revenu pour au mains une source. 
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HISTOGRAMME 5 
Distribution des micros difference (1994 - 1993) 

pour les groupes "arrondi" et "non-arrondi" 
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Pour confirmer cette hypothêse, les mesures du changement ont W comparées enire les données d'enquéte et 
les donnees fiscales pour le groupe de répondants qui n'avaient pas arrondi les montants de revenus déclarés. 

HISTOGRAMME 6 
Mesures de centralité des micro-tendances 

pour les groupes "arrondi" et "non-arroodi" 

iUJnL 	moyenne 	riiediane 	moyerir 
arrondi 	 non-arrondi 

L'histogramme 6 indique Ia microtendance moyenne et m&Iiane séparément pour le groupe aux montants 
.arrondis et cetui aux montants anon arrondis*. Dans le cas des personnes qui n'ont pas arrondi leur revenu, 
les differences n'étaient pas si importantes. Comme on pouvait s'y attendre, les écarts les plus grands ont éte 
enregistrés pour Ic groupe des personnes ayant arrondi leur revenu. 
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CONCLUSIONS 

Nous n'avons fait ici qu'un survol de La question de I'erreur de réponse. Lorsque certaines des differences les 
plus importantes ont dté examinées par des spécialistes, cUes ont été attribuées a une erreur de réponse dans 
Ic cadre de l'enquête pour approximativement 80 % des cas. Environ 10 % des differences ont été attribuées 
a une "erreur dans les donndes fiscales (un dldment non imposable était absent pour une des deux années ou 
ii semblait y avoir une erreur dans le champ de Ia declaration de revenu). Enfm, les autres 10 % de differences 
n'ont pas Pu étre expliquées. 

On est arrivé a certaines conclusions intéressantes, par exemple : environ 30 % des gens étudiés ont foumi 
exactement les mêmes montants (au dollar près) dans Ic cadre de l'enquéte et dans les dossiers fiscaux, pour 
au moms une année de données. Pour le reste des repondants, une erreur de réponse a dté notée dans le cadre 
de l'enquéte ou dans les dossiers fiscaux, ou encore dans les deux. Les sources de données comportent toutes 
deux leurs limites: celles des données fiscales ont trait aux personnes qui ne remplissent pas de declaration de 
revenu et a Ia sous-déclaration des revenus non imposables, tandis que les données d'enquéte semblent donner 
lieu a des erreurs de réponse. L'erreur de réponse relative aux données d'enquéte semble aussi augmenter avec 
le temps. A partir des résultats observes, et méme si les données fiscales sont sujettes a erreur, le recours a ces 
derniêres dans Ic cadre de cette approche mixte entrainera probablement une amelioration de Ia qualité des 
données sur Ic revenu, plus particulièrement du fait de Ia nature longitudinale de l'enquéte. II subsiste des 
questions a examiner. En effet, les conclusions generales ne semblent pas s'appliquer aussi bien aux 
travailleurs autonomes. Ce groupe devrait donc faire l'objet d'une analyse plus poussde. Dc méme, l'étude 
devrait être plus precise du point de vue de Ia declaration des revenus selon Ia source. Les repercussions des 
revenus non imposables sur Ia mesure du changement devraient aussi étre évaluées de facon plus détaillée. 
Enfin, un certain nombre des techniques ont éte proposees pour tenir compte de l'en -eur de reponse dans les 
ouvrages [3] et [6] de Ia bibliographic. Ces techniques devraient étre appliquées et mises a l'essai pour verifier 
si elles peuvent contribuer a améliorer Ia qualite des mesures du revenu. 

Les auteurs voudraient souligner Ia contribution de Chantal Grondin, Martin Renaud, Carole Janelle et Elaine 
Fournier pour Ia preparation de l'étude. 
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RÉSUMÉ 

La Regiatre canadicn du cancer (RCC) reoupe les donnécs foumies par lea 12 registres provinclaux ou temtoriaux 
du _- (RPTC) qua recucillent individuellemect des donnécs a partir de &vcracS sources adminiatratives. La taille 
dais pçadation observ6e, Ic nombre et Is complexité des donnécs élãncnlaircs recucillies, aizso que Ic raflinemcsst des 
systànea iiaxn1iques WilimEs vancal bcauaup d'im RPTC a l'autrc. La RCC eat un fichier de donnécs longitudinaics 
axe sur Is pcnoone qui s'articule sur Un système a Irma modules, I savoir Ic module principal de con*rôle, Is module 
do couplage interne des enregistrements ci Ic module dc Is confirmation des décès. La module principal de conlrôle 
n'accq*c dam Ic RCC que lea enregistrements qui satisfont un ensemble de contrôles rigoureux. Lea enregisirementa 
rejctéc soot renvoyés aux RPTC concemés qui doivent lea comger, puis lea Iraiwnettre de nouveau. Conjugue aux 
fonctions demise Ijour et de suppression, Ic module principal de contrôlc assure que lea données du RCC demeurent 
oomparablcs I celles des bases de données dy,tamiqucs des RPTC. L'Claboration Ct Is misc en oeuvre de processua 
d'amwke de Is q.aalitI at tme conçosslde conceptuelle importante du RCC. Cells composante comprend trois voids 
fondamentaux, a savoir Is misc en place d'une infrastructure, y cocopris Ic développement de méthodes ci d'outils, 
I'axwranai de is coninwicatmon ae lea pasties thtuessées ci Is misc en oeuvre par dtape de strategies de meaure 
do rendemeni. Ces Irma voIds cot été Claborés en a'iaspirant des six atlributs principaux de l'assurance de is qualité 
définis pour lea regisirca du cancce. La cr&fion d'un Comité de Is qualilé des donnéea (CQD), qui fail des 
misnsdatxxs sur Is mmaliaation des doiméca at eaurage Ia communication reguli&e mIre lea parties intéressécs, 
eat une carsctàiatiquc esacotielle du projet. La question de l'échantillonnage d'acoeptation cat résolue gibe a 
l'cxécution, an niveau des RPTC, de conlróles ngourcux défumis dana Ic Dictionnaire de donnécs du RCC ci dam 
l'ébaudie do Mamsiel de prooldores qui l'acconipagne. En vue dc contrôler lea procamus, on suit des ligees directrices 
sur Is surveillance globale qui précisenl, pour lea donnécs élémentaires des, Is fourchette acceptable quant I Is 
proportion de valnas ñmmea on de comhnsisons inpobables. A titre d'illus*raticn, on presents Lea lignes directricca 
établies pour ocetaina indicateurs de qualitC ci on montre coanbien il eat impoctant dc lea suiwe pour répoodrc mx 
exzgenoea des utilisalcurs nalionaux ci internationaux. 

MOTS CLES: Assurance dc Ia quslité; registre do canow, données administralivea, crrcura non dues I 
l'échantillonnage. 

1. INTRODUCTION 

La cancer est un probleme de sante de plus en plus important aussi bien dana les pays developpes que dana les pays 
en voie de ddveloppement. Au Canada, ii est Ia deuxième cause la plus importante de ddcês, après les maladies 
cardiovaseulaires. La probabilité globale (au cours de la vie) qu'un Canadien soit atteint du cancer est Cgale a un 
sw trois, et celle qu'il en meurt, a us sur quatre (Institut national du cancer du Canada, 1996). La Canada eat us 
des rares pays, et us des plus grands, oü I'on a créé use base de données speciale, appclée registre du cancer, afin 
de foumir les renseignements indispensables pour lutter efficacement contre le cancer (Statistique Canada, 1997; 
Band at coil., 1993). Les données des registres du cancer permettent de quantifier I 'importance de la maladie, de 
décrire lea caracteristiques de diverses formes de cancer et d'appuyer toute use gainxne de projets de recherche, 
comma lea travaux récents sur lea origines génétiques du cancer, les etudes cas-témoins ou lea etudes de cohortes, 
ainsi que les analyses économiques nécessaires a la planification des soins de sante. 

Leslie A. Gaudette, analyste principale de recherche, Division des statistiques sur la sante, Statistique Canada, 
Ottawa, K1A 016, counier électmnique: lgaudet(Jstatcan.ca. Tony LaBillois, méthodologiste principal, Division 
des méthodes d'enquetes des ménages, Statistique Canada, Ottawa, KI A 0T6, courner électronique 
labiton(Jstatcan.ca. Ru-Nie (lao, Unite du soutien ala recherche, Division des statistiques sur Ia sante, Statistique 
Canada, Ottawa, KI A 016. Heather Whittaker, directrice, Records and Registiy, Manitoba Cancer Treatment and 
Research Foundation, Winnipeg (Manitoba), R3E 0V9, courtier électronique heather@mctrfmb.ca . 
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En 1969, le Canada a établi le Système national cia declaration des cas de cancer (SNDCC) pour recueillir, a 
l'échelle de la population, des données sur l'incidence du cancer. Vers le milieu des années 80, d'aucuns ont 
recommandé de créer un nouveau Registre canadien du cancer (RCC) afin de produire, comme le demandait un 
nombre croissant de chercheurs, des dctinées sur le cancer plus précises, de meilleure qualité et d'une plus grande 
actualité. On a done créé une base de données normalisées, axéc sur la personne, pouvant ètre misc a jour, afin 
de fournir lea donnécs sur l'incidence du cancer et sur Ia survie a cette maladie nécessaires a Ia lutte anti-
cancéreuse au Canada. On s'appuie, pour exploiter cette nouvelle base de données, sur us ensemble complexe 
de concepts et cia méthodes d'assurance de Ia qualité qui permettent de répondre de sa fiabilité et de sa 
comparabilitC a des bases de données semblables, tant au Canada qu'i l'Ctranger. 

Dans Ic present article, nous décrivons d'abord lea forces a l'origine de Ia creation du nouveau RCC, puis lea 
principales composantes de cc denuer et l'infrastructure d'assurance de Ia qualité, y compris certains contróles 
des processus mis au point récemment, et nous concluons par certaines réflexions genérales Ct la description de 
travaux qui seront entrepris clans l'avenir. 

2. CONTEXTE 

2.1 Bref hiatorique de Ia declaration des cas de cancer au Canada 

Las registres mis en place en Saskatchewan et en Colombie-Britannique autour de 1930 comptent parmi les plus 
anciens du monde. Nombre des autres provinces ont créé us registre au cours des années 40 et 50 (Band et coil., 
1993). La plupart des registres provinciaux ou territoriaux du cancer (RPTC) ont ete établis par l'organisme de 
lutte conire le cancer chargé cia dispenser les soins anti-cancéreux dans la province ou le territoire et certains l'ont 
ete par le ministère provincial ou territorial de is Sante. Des le milieu des années 60, les progrés réalisés au 
Canada en matière d'enregistrement des cas de cancer ont rendu faisable Ia creation d'un système national. 

Par consequent, en 1969,   1 'Institut national du cancer du Canada et le Bureau fédéral de Ia statistique (devenu 
aujourd'hui Statistique Canada), ont créé conjointement le Système national de declaration des cas de cancer 
(SNDCC). Premiere base nationale sur l'incidence du cancer au Canada, Ic SNDCC regroupe les donnees 
collectécs par lea RPTC pour lea cancers diagnostiqués de 1969 a i 991. Enfln, en 1989, on a entrepris la misc 
an point du RCC en vue d'améliorer Ia normalisalion, la fiabiité et Ia qualité des données sur l'incidence du cancer 
(Statistique Canada, 1997). 

2.2 Sources de données consultées par les registres provinciaux et territoriaux du cancer (RPTC) 

Au Canada, les services de sante et la declaration des cas de cancer relèvent des autorités provinciales ou 
territoriales. Dana la plupart des provinces et terntoires, Ia loi exige que lea cas de cancer soient délarés a 
l'organisme appropriC. Toutefois, la declaration demeure volontaire a Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick et 
en Ontario. Chaque registre s'efforce d'enregistrer tons les nouveaux ens de cancer qui surviennent dana Ia 
population cia sa province ou de son territoire en regroupant lea renseignements en provenance de toutes les sources 
existantes. Ces dernières incluent les dossiers et les rapports de radiothérapie des centres anti-cancéreux, les 
dossiers médicaux des hôpitaux, des services de consultations externes et des cliniques privées, lea rapports dea 
laboratoires d'anatomo-pathologie et autres, ainsi que les rapports d'autopsie, les rapports des services de 
radiologie et des programmes do dépistage, lea rapports des médecins exerçant en cabinet pnvé et lea rapports sur 
Ia mortalité due au cancer des officiers de l'état civil (Statistique Canada, 1997; Band et coil., 1993). 

2.3 Surdénombrement et sous-dénombrement 

La comparabilité des données depend ala fois do sons- et du surdénombrement, lesquels sont fonction de la source 
des données et des méthodes cia traitement. On estime qua, a l'heure actuelle, au niveau national, Ia couverture 
d'enregistrement atteint ou excède Ia norme acceptée de 95 % (Howe et coil., 1996), quoiqu'on sit observe une 
couverture plus faible dana certaines provinces, particulièrement durant les premieres annécs (Band et coil., 1993). 
II y a si.irdénombrement quand deux RPTC enregisirent le mêine ens sans Ic savoir ou que les identificateurs 
figurant dans lea fichiers provinciaux ne suffisent pas an dépistage de toutes lea declarations en double. La SNDCC 
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dant us systäne d'enzegistrement de l'incidence du cancer, lea cas n'y sont pas relies a l'échelon national en vue 
de déceler les patients atteints de plusieurs twneurs primitives. Avant 1992, les enregistrements en double this a 
la declaration d'un m8ine patient par plus d'une province n'étaient pas systématiquement supprunés (sauf pour 
las dnc ta-ntoires). Pour d'autres exemples de surdénombrement, consulter Statistique Canada (1997) ou Band 
etcoll. (1993). 

Le siis-ddnombrement survient quant un registre n'utilise pan suffisamment de sources distinctes pour recenser 
lea tiwaw can de cancer. Certaines formes de cancer sont difficiles a diagnostiquer a cause de leur emplacement 
(ou siege) dans l'organisme. D'autres, tels que les cancers du poumon, do pancreas et de l'estomac, entralnent 
rapidement Ia moit Un registre qui n'utilise pan lea certiiicats de décès comme source de données flnit 
gá*alement par s'apercevoir que ces formes de cancer sont sous-ddnombrées. La declaration incomplete des can 
de cancer traités ailleurs que dana Ia province ou Ic territoire de residence, I 'utilisation de definitions différentes 
do néoplastne malm et la declaration incomplete des enregistrements tardifs (ou des cas diagnostiqués aprés qu'un 
registre alt déclarC lea cas de l'année) a Statistique Canada sont d'autres sources de sous-ddnombrernent 
(Statistique Canada, 1997). 

2.4 Autres écarts entre RPTC ayant use incidence sur In qualité des données 

La cxnparabilite des taux d'enregistrement des cas, d'incidence du cancer et de survie a la maladie, ainsi que Ia 
precision et La complétude des renseignements fourths vanent scIon les méthodes de codage, lea ddfmitions du 
cancer el lea méthodes de saisie ou de traitement des données adoptées par lea RPTC. Certains collectent plus de 
données Cléinentaires que d'autres et certains fournissent des donndes plus completes et plus précises pour 
certaines variables Iiées au cancer. La rapidité de production des données eat us autre probléme important. En 
effet, si nombre de RPTC transmettent leurs donnécs de six a 12 mois après La fin de L'annéc de rCférence, 
quelques-uns n'arnvent a lea produire que trois a quatre aria plus tard. Certains RPTC sont equipés de systémes 
informatiques trés raflinés et trés souples. Cependant, lea grands registres doivent utiliser do gros systémes fort 
complexes qui nssiteat parfois tate repmgrammation unpc*lante, tandis que certains petits registres ne disposent 
que des systèmes informatiques de capacité instiflisante pour intégrer tous lea contrôles automatisés qu'exige le 
ncuveau syst&ne do RCC. Par consequent, Ia qualité des données nationales depend, en partie, de Ia capacité des 
systetnes infonnatiques des RPTC a satisfaire lea nouvefles exigences de d&laration et de verification. Néanmoins, 
grace a Ia mise en oeuvre du nouveau RCC, lea écarts entre RPTC s'amenuisent, particulierement en ce qui 
conceme lea éléments et lea pratiques ayarit uric incidence stir lea données nationales. 

3. REGISTRE CANADIEN DU CANCER (RCC) 

La RCC eat tate base do données longitudinales normalisées, axée sur la personne, qui comprend des mécanismes 
pennettant do mettre les enregistremects a, do déceler lea enregistrements en double et (dens un avenir proche) 
d'effectuer la confirmation des décés a l'échelle nationale et qui regroupe lea données stir les can de cancer 
diagnostiques au Canada depuis 1992. La RCC eat Ic point culminant de nombreuses années de collaboration entre 
lea RPTC, Statistique Canada et nombres d'organisations qui se consacrent a Ia recherche stir Ic cancer au Canada. 

3.1 Vue d'ensemble du Reglatre canadian du cancer 

La RCC comprend trois modules. La module principal de contrôle execute l'ensemble des procedures 
informatisées qui permettent de lire, de verifier, de charger, de metire a jour et de maintenir Ia base de données. 
La module do couplage interne des enregisirements décéLe lea enregistrements patient ou tumeur qui figurent 
éventuellement en double dans Ic RCC. La module do confirmation des décês apparie ou couple lea 
enregistremenis patient du RCC aux enregistrements Cventuellement correspondants de Ia Base canadienne de 
données stir la moctalité (BCDM) (base do dc'nnées qui regroupe lea renseignements tires de toutes lea declarations 
do décés sit Canada). Aprés I'exécution du module do confirmation des décés, lea données du RCC peuvent ètre 
utilisées pour effectuer des etudes do survie et pour contrôler Ia taille do Ia base de données grace au stockage 
séparé des données sur lea cas dormants. 
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3.2 Preparation des données par les RPTC en vue de leur transmission au RCC 

Avant de trananiet1re las données au RCC, les RPTC doivent les presenter sous une fornie normalisée et enregistrer 
les données sur las nouveaux patients ou sur les nouvelles tumeurs en se servant des clichés d'enregistrement, des 
codes et des contrôles normalisés définis dans le Dictionnaire de données du RCC. Contrairement a celles du 
SNDCC, lea données du RCC ne sont m reforrnatées ui recodées par Statistique Canada. En lieu et place, le 
système du RCC execute un ensemble de contróles de validation et de coherence rigoureux. Les enregistrements 
qui ne passent pas ces contrôles avec succès (habituellement, moms de 1 %) sont rejetés et renvoyés aux RPTC 
déclarants afin que ceux-ci lea corngent, puislestransmettent de nouveau a Statistique Canada. Seules lea données 
satisfaisant tous les critéres de verification sont enregistrées dans la base de données du RCC. Las fichiers 
provinciaux ou terntoriaux contenant un pourcentage trop élevé d'erreurs sont renvoyés au complet aux RPTC 
concernés afin que ceux-ci lea corngent, puis las transmettent de nouveau. Las données enregistrées dans le RCC 
doivent passer avec succès environ 80 contrôles de validation et de coherence. La RCC et les RPTC exécutent 
égalernent quelques contrôles d'avertissement en vue de détecter les enregistrements qui contiennent des 
conibinaisons de valeurs nécessitant un examen plus approfondi. Chaque année, tons lea RPTC transmettent leur 
fichier d'enregistrements patient et tumeur a Statistique Canada au moment d'un cycle de traitement ordinaire ou 
d'un cycle de correction. Statistique Canada se sert alors do fichier électronique contenant las enregistrements pour 
entrer lea données dans le RCC. 

3.3 Moduk principal de contr6le 

Ce module est le coeur du registre. Ii comprend La base de données et toutes les fonctions qui y sont associées. 
La RCC contient deux bases de données SAS couplées, l'une contenant lea enregistrements patient et l'autre, les 
enregisirements tumeur. Comme le RCC est tine base de donndes axée sur Ia personne, lea données en entrée sur 
Ia personne atteinte du cancer flgurent dana l'enregistrement patient et celles sur les caractéristiques du cancer, 
dans l'enregistrement tumeur. Chaque enregistrernent patient contient tin numéro d'identiflcation unique du RCC 
et tin numéro d'identification provincial qui permettent de le coupler aux enregistrements turneur pertinents 
enregistrés dana Ia base de données. 

Lea types d'enregistrements patient et tumeur que les RPTC peuvent transmettre a Statistique Canada aux tins de 
l'entrée dana le module principal de contrôle du RCC sont les suivants: 

• Nouvel enregistrement : Un RPTC presente un nouvel enregistrement patient quand le patient ne figure 
pas encore dana la base de données. Cet enregistrenuent contient tous las renseignements personnels 
concernant le patient. Un nouvel enregistrement tumeur est transmis pour toute nouvelle tumeur 
diagnostiquée chez un patient donné. 

• Enregistrement de mise a jour: Un enregistrement complet de mise a jour doit êire envoyé chaque fois 
qu'une RPTC vent modifier use ou phisieurs zones d'un enregistrement patient ou tumeur déjà enregistré 
dansleRCC. 

• Enregistrement de suppression : Un RPTC peut suppnmer us enregistrement patient ou tumeur en 
transmettant us enregistrement de suppression contenant certaines zones exactement identiques a celles 
qui apparaissent dana l'enregistrement déjà contenu dens Ia base de données du RCC. Pour supprimer 
tin enregistrement tumeur, l'envoi d'un saul enregistrement de suppression suffit, mais pour supprirner 
mu enregistrenuent patient, le RPTC dolt transmettre des enregistrements de suppression correspondent 
a l'enregistrement patient ainsi qu'à tons lea enregistrements turneur pertinents. 

• Enregistrement de changement de propriété s 'appliquant a un enregistrement patient: Quand use 
nouvelle tumeur eat diagnostiquée chez us patient déjà enregistré et qua le diagnostic est pose dana une 
autre province qua celle o1 a été diagnostiquée La ti.urneur précédente, le RPTC qui effectue 
l'enregislrement de Ia nouvelle tumeur petit presenter urn enregistrement de changement de propriété pour 
devenir le propriétaire de I 'enregistrement patient. 

Las règles de contrôle intégrées au module sont défunies dana le Dictionnaire de données du RCC et représentent 
La premiere étape do l'assurance tie la qualité des données. Las routines de validation sont appliquées pour verifier 
le contenu cia certaines zones des enregistrements. Las contrôles de coherence permettent de verifier Ia coherence 
des données élémentaires qui flgurent dana l'ensemble d'enregistrements patient et tumeur soumis pour chaque 
patient. Les contrôles d'appariement des enregistrements d'entrée permettent d'assurer qua pour chaque envoi, 
l'ensemble des enregistrements d'entrée pour un patient est complet at forrne tin tout coherent par rapport a 
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l'opCration a effectuer (par exemple, inscription de nouveaux enregistrements, modifications ou suppressions 
d'enregistrements existant dans le RCC et (ou) changement de propriétd d'un enregistrement patient). Enfin, des 
regies de contrôle suppidinentaires sont appliqudes pour s'assurer que lea changements apportés au RCC soient 
conformes a Ia structure et a Ia logique interne du registre. 

Le module principal de contrôle présente un grand noxnbre de nouvelles caracteristiques conceptuelles. Ainsi, le 
RCC est base sur Ia deuxiême edition de la Classification internationale des maladies-Oncologie (CIM-O). Les 
tumeurs primau-es multiples sont définies d'apres un ensemble de régles visant lea codes a 4 chiffres de Ia 
CIM-O-Topographie (siege du cancer), lea groupes de codes de Ia CIM-O-Morphologie (type histologique) et lea 
codes de latá -alité. Des programmes assurant Ia conversion automatique des codes d'une version de Ia CIM a ceux 
d'une autre sont en place a l'échelon national (RCC). Las enregistrements marques d'un signal d'avextissement 
a Ia suite de l'exécution de ces programmes sont renvoyés aux RPTC ddclarants afin qua ceux-ci lea exannnent 
et sownettent tout enregistrement de misc a jour ndcessaire. En outre, las RPTC disposent chacun d'un logiciel 
de conversion des codes de Ia CIM-O et des codes postaux qui leur permet d'effectuer automatiquement la 
conversion aux codes de Ia Classification géographique type jusqu'aux niveaux de Ia region métropolitaine de 
recensement et du secteur de recensement. 

Deiix semaines aprês air reçu las données des RPTC, Statistique Canada envoie a tous lea registres des rapports 
de rétroaction contenant des renseignements sommaires, ainsi que des renseignements détaillés (par 
enregistrement) sir lea enregistrements rejetés lois de certains contrôles. Des messages d'avertissement ne sont 
produits que pour quelques contrôles seulement Un ensemble de rapports de contrôle de Ia qualité permet de 
surveiller Ia compldtude de Ia declaration de chaque donnée élémentaire, ainsi que les indicateurs de Ia qualite des 
donnécs. Chaque RPTC eat tenu d'examiner oes rapports, de comger sea enregistrements au besoin at de presenter 
tout enregistrement nouveau cu de misc a jour resultant au moment de l'envoi suivant d'enregistrements au RCC. 

La dépistage des enregistrements en double s'effectue de Ia façon suivante. Chaque RPTC doit transmettre tout 
enregistrement concernant un resident d'une autre province on d'un autre territoire au RPTC pertinent, car Ia 
système du RCC n'accepte que lea enregistrements tumeur pour lesquels le RPTC déclarant est celui de Ia province 
on du territoire de residence. A cat egard, Ic module des contrôles de base vérifie tous Ics enregistrements patient 
ou tumeur en entrée en se fondant sur les nurnéros d'identiflcation provinciaux en vue de deceler lea 
enregistrernents en double. Puis, le module de couplage interne des enregistrements effectue un dernier depistage 
des enregistrements patient ou tumeur qui figurent en double dans le RCC. 

3.4 Module de couplage Interne des enregistrements 

En plus de réduire le surdénombrement, Ic module de couplage inteme des enregistrements fournit aux RPTC des 
renseignemerits iétroactifs stir des tumeurs enregistrées par d'autres registres pour certains de leurs patients. Un 
enregistnsnent en double petit sirvenir quand une tumeur ou un patient est enregistre dana plus d'une des sources 
de renseigneinents consultées par Un RPTC at qua cc dernier attribue des numéros d'identffication du patient 
distincts aux enregistrements. Un enregistrement en double peut aussi avoir lieu si une tumeur ou un patient eat 
enregisiré dana plus d'une province et que lea RPTC concernés envoient chacun l'enregistrement au RCC, parce 
qu'il n'y a pas eu d'échange de renseignements au sujet du cas. 

Chaque annéc, on arrête Ic cycle ordinaire de traitement des données du RCC pendant deux mois afin d'exécuter 
Ic couplage inteme des enregistrements. Après avoir prétraité la base de données du RCC, le module effectue un 
couplage probabiliste des enregistrements destine a comparer la base de données a elIe-méme. La couplage 
probabiliste s'appuie sur des règles complexes qui permettent de mesurer le degré de similarité de variables des 
qui, en soi, ne sont pas des identificateurs uniques, et d'attribuer des coefficients de pondération a ces variables. 
Si la somme des coefficients de pondération calculés pour tine combinaison donnée d'enregistrements dépasse us 
scull préétabli, Statistique Canada communique le groupe d'enregistrements en question aux RPTC concemés pour 
qu'ils l'examinent at déterrninent s'iI contient des enregistrements en double. La detection de groupes 
d'enregistrements patient ou tumeur éventuellement en double dana Ia base de données du RCC nécessite 
l'exëcution d'un ensemble de programmes complexes. Pour chaque groupe repéré, Ic système produit tin rapport 
de rétroaction qui eat envoyC aux RPTC pertinents afin qu'ils proposent une solution. Environ quatre semaines 
sont acccxdées aux RPTC pour examiner lea rapports et pour decider d'une solution, exercice qui pout nécessiter 
La consultation d'autres RPTC. Puis, lea RPTC renvoient les rapports a Statistique Canada apres y avoir indique 
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si, selou li exarnen, les enregistrements patient ou tumeur visés sont ou non des enregistrements en double. La 
base de données du RCC est alors misc A jour en consequence et des rapports de confinnation sont envoyés aux 
RPTC. 

35 SItuation actuelle du RCC 

LeRCCestopërationneldepuislafinde 1994. Endécanbre 1996, ilcontenaitlesdonnéesdetouslesRPTC pour 
lesannéesderéférence 1992et 1993,lesdonn6esdelaplupartpour 1994etdedeuxpour 1995. Environ 120000 
nouveaux enregistrements patient et 125 000 nouveaux enregistrements tumeur sont reçus chaque année La 
premier cycle de couplage inteme des enregistrements, exécuté enjanvier et février 1996, a indiqué que la base 
de données contenait 0,2 % d'enregirements en double, environ la moitié des doubles comptes ayant eu lieu entre 
RPTC distincts et Ic reste au scm d'un RPTC. Ce résultat montre que les RPTC dépistent avec succès les 
enregistrements en double avant de transmettre leurs données au RCC. Cependant, Ic nombre d'enregistremenls 
en double survenant entre provinces pourrait augmenter car la probabilité que les patients deménagent d'une 
province a l'autre croft au flu du temps. Enfin, le developpement et les tests du module de confirmation des décés 
sont maintenant bien en train et Ic module sera, en principe, exécuté pour Ia premiere fois en 1997. 

4. ASSURANCE DE LA QUALITE 

4.1 Assurance de Ia qualité, Registre canadien du cancer et Comité de Ia qualité des données 

L'assurance de la qualité (AQ) est tin élément conceptuel important du RCC qui permet de répondre aux exigences 
croissantes des utilisateurs quant a l'actualité et a Ia qualité des données. Las utilisateurs forment, en effet, un 
groupe de plus en plus diversiflé allant des genéticiens aux planificateurs des services de sante en passant par les 

épidemiologistes. La recours aux méthodes d'assurance de Ia qualite vise aussi a optimiser les coüts en transférant 
la responsabilité des contrôles de validation aux RPTC, mesure qui diminue Ic coüt de Ia production de routine a 
Statistique Canada et réduit au minimum Ic fardeau de reponse impose aux fournisseurs de données. 
L'automatisation de oertaines fonctions de codage diminue les coüts assumes tant par les RPTC que par Statistique 
Canada et procure du temps libre pour l'exécution d'autres activités, comme le couplage interne des 
enregistrements et la confirmation des décés. Dc surcroIt, cette stratégie systématique d'assurance de Ia qualité 
réduit les coüts occultes inhérents a l'épuration fastidicuse des données de mauvaise quaiité. 

La Comité de la qualité des données (CQD), comité permanent qui reléve du Conseil canadien des registres du 
cancer (ou Conseil) est responsable de Ia gestion de la qualité des données du RCC. La Conseil, qui se réunit au 

moms tine fois par an depuis dix ans, est co-preside par un représentant de Statistique Canada et compte parmi ses 
membres des représentants des RPTC et des groupes principaux d'utilisateurs. La CQD fait des recommandations 
et donne son avis au Conseil sur des questions concernant la qualité et Ia normalisation des données collectées, 
codées et publiées par Ic RCC. Ann d'établir des positions par consensus, Ic Comité effectue périodiquement 
auprés des RPTC des sondages sur les mdthodes et les pratiques courantes d'enregistrement dans les diverses 
regions du Canada. La misc en place d'une infrastructure englobant une série d'outiLc, de strategies de 

communication et de mCthodes de mesure du rendement pennet de résoudre les problemes de qualité selon des 
processus qui visent i amCliorer divers aitributs ou caractéristiques des données. 

4.2 Outils 

La Dictionnaire de données du RCC définit les clichés d'enregistrement, les données élémentaires, les conirôles 
de validation, les conirôles de coherence et les fichiers de référence et de conversion normalisés que doivent utiliser 
les RPTC pour soumetire leurs données au RCC. La normalisation poussée des données en entrée réduit les coOts 
d'exploitation grace a Ia detection plus précoce des erreurs. Après chaque envoi de données au RCC, les RPTC 
roivent des rapports de rétroaction détaillés oU sont décrits les problémes relevés. Compte tenu de I'évolution 
de Ia prestation des soins médicaux, ii convient de faire preuve de vigilance afin d'être certain que les cas 
diagnosliques par do nouveaux fourmsseurs de services médicaux, comme les services de consultations externes, 

et par les programmes do dépistage soient enregistrés. L'ébauche du Manuel des procedures du RCC contient les 
definitions de cas et Ia description des procedures d'enregistrement qu'il faut appliquer pour s'assurer que la 
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confirmation des cas atteigne ou ddpasse l'objectif de 95 %. Le CQD seil aussi d'agent de liaison avec la North 
American Association of Central Cancer Registries (NAACCR) et le Centre international de recherche sur le 
cancer (CIRC) avec lesquels il coordonne l'élaboration et l'application de normes pour lea registres du Canada, 
des Etats-Unis et d'autres pays (American Association of Central Cancer Registries, 1 994 Parkin et coil., 1992. 
Parkin et coil., 1994). 

43 Communkatlons 

Une strategic de conummication énergique fait pendant aux méthodes techniques susmentionnées. Las employés 
des registres pesveiit communiquer avec un spécialiste de la classification médicaie ou avec d'autres membres du 
personnel dii registre dii cancer de Statistique Canada par téléphone, par télécopieur ou par coumer électronique, 
pour discuter de tout problême pose par le codage ou par Ia declaration des données. Le bulletin intitulC Lajilière 
du cancer, qul eat publiC deux ou trois fois par an, est Ic principal instrument utilisé pour communiquer aux 
membres du personnel technique des registres du cancer et des hépitaux ies decisions concernant le codage et Ia 
declaration des donnCes. Ce bulletin fscilite les Cchanges entre les codeurs de données, les membres du personnel 
technique de registres, les programnmeurs et les médecins concernant les problemnes de qualité des données. Des 
ateliers techniques, organises par les codeurs et les gestionnaires des données stir le cancer et destinés a ces 
derniers, sont tenus tous les 18 mois environ pour faire connaitre les nouvelles procedures du RCC et pour 
examiner les questions ayant trait ii t'amélioration de Ia qualite et au codage des donnécs. Dc surcroIt, des 
représentants de Stalistique Canada rendent visite aux divers registres pour assurer Ia formation dana des domaines 
particuliers, tels que Ic codage en fonction des diverses classifications ou l'examen des procedures, de facon a 
Climiner les obstscles ala declaration des donnCes au RCC. Enfin, lea membres tant du CQD qua du Conseil font 
part de leins recornmandations et de leurs decisions dana lea comptes rendus des conferences telephomques et des 
reunions annuelles. La misc en oeuvre de ccs strategies de communication a abouti a Ia creation d'un réseau 
dynamique qui s'étend a tout Ic pays et facilite la detection et la resolution des problèmes. 

4.4 Mesures du rendement 

La strategic d'assurance de Ia qualite appliquée au RCC Sc fonde stir lea méthodes statistiques de contrôle de Ia 
qualite, a savoir l'echantillonnage pour acceptation, Ic contrôle des processes et lea etudes spCcialernent conçues 
(I-lilsenbedc 1994). L'echantillonnage pour acceptation comprend i'inspection, et 1 'acceptation ou Ic rejet, des 
donnécs brutes an moyes du Dictionnaire de donnCes et du module principal de contrôle du système du RCC. Le 
contrdle des processus vise a surveiller la production, afm de determiner quand des mesures correctives sont 
nécessaires (voir aussi Ia section 5.2). Lea etudes spécialement con cues, qui représentent Ia méthode de contrôle 
de Ia quaiitC Ia plus élaborCe (et la plus coteuse), servent a évaluer Ia complétude de Ia confirmation des cas 
(exercice comparable a la contre-vCrification des dossiers dana Ic cas du Recensement) ou a effectuer de nouveau 
i'abstraction des donnécs de can deja enregistrees afin d'Cvaluer ia precision et Ia complCtude des données 
Clémentaires dCclarCes. 

4.5 Attributs des données 

On pent évaluer la qualité des donnCes des registres du cancer d'après certains attributs qui, en fait, représentent 
lea pnncipales sources d'erreurs non dues a i'echantillonnage. Cea attributs sont la confirmation des can, Ia 
precision des données, Ia complCtude des données, I'actualite des donnCes et La constance (1-lilsenbeck, 1994). La 
confirmation des car a trait au sous-dénombrement aussi bien qu'au surdénombrement des cas (voir Ia 
section 2.3). D'apres des mesures indirectes, lea registres canadiens obtiennent de bons résultats dana cc domaine. 
NCanmoins, il eat nécessaire d'effectuer des etudes spCcialement conçues de la confirmation des cas afin d'obtenir 
des renseignements compiets stir lea domaines problCmatiques. La precision des donnécs élémentaires enregistrées 
dana le RCC eat oontthlCe partiellement grace aux contrôles rigoureux défmis dana le Dictionnaire de données du 
RCC, ainsi qu'â une surveillance globale au moyen de tableaux de contrôie de ia qualite. Toutefois, il faut 
egaleinent effectuer des etudes spCcialement conçues de recodage et de réabstraction. Les tableaux de contrôie de 
Ia qualite permettent, en outre, d'évaluer Ia complétude des données, grace a i'établissement de lignes directrices 
prCcisant lea proportions acceptables de valeurs inconnues (voir aussi la section 5). L'aczualité des données a trait 
mm délai requis pour publier lea dcsmées, dClai qui a use incidence stir leur utilitC, c'est-à-dire tin attribut de qualitC. 
On se rapprnche maintaiant des 20 mois fixes comme objectif par le Conseil canadien des registres du cancer pour 
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Ia production des données, en partie parce que Ic système du RCC permet de réduire considérablement Ic temps 
de iraitement a I'interne. La constance des classifications utilisées pour le codage et des méthodes de publication 
est assurée grace a une entente sur des dates demise en oeuvre communes établies par Ic Conseil. 

5. CONTROLE DES PROCESSUS DU RCC 

3.1 Vue d'ensemble du contrôk des processus du RCC 

La CQD a élaboré des rapports et des lignes directnces sur Ic contrôle de la qualite qui permettent de fournir aux 
RPTC des renseignements rétroactifs grace a la surveillance de la proportion de valeurs inconnues dans les zones 
des et d'enregistrernents douteux repérés en appliquant des algonthmes représentant divers indicateurs de qualité. 
Les lignes directrices ont etC ClaborCes en collaboration avec plusieurs sources, après avoir examine 
minutieusement les donndcs d'entrée. Las totalisations de données fondées stir ces lignes directrices sont 
examinCes par les employCs de Statistique Canada en collaboration avec le CQD, en vue de dresser la liste des 
priontes quant aux corrections a apporter, donc, de contribuer a l'amClioration du système d'enregistrement des 
cas de cancer au Canada. Las RPTC scot tenus d'examiner leurs enregistrements en regard de certains mdicateurs 
quand Ia proportion de cas douteux tombe en dehors des fourchettes recommandCes. Las combinaisons 
d'enregistrements qui portent un signal signifiant que les RPTC ont déjà examine ces cas ne nCcessitent plus aucun 
examen. Les RPTC doivent également donner des précisions quand les rCsultats des contrOles se situent en dehors 
de Ia fourchette idCale ou acceptable, et apporter les corrections nCcessaires, au besoin. 

5.2 Eiemples d'hidlcateurs 

Codes de siEge/topographie de tumeur non specylques : pourcentage d'enregistrements transmis au RCC pour 
lesquels le siege précis de la tumeur (p. ex,, scm ou poumon) est soit inconnu, soiL non prCcisd. Comme tons les 
RPTC respectent Ia noime proposCc de moms de 5 %, aucune action supplementaire n'est nCcessaire (figure 1). 

Codes de morphologie (type histologique) de zumeur non spéc/lques : pourcentage d'enregistrements 
présentant un code de morphologie non spécifique transmis au RCC (p. cx., alors que le sarcome est une tumeur 
dont I'histologie est normalernent typique des os, quelques cas rares se manilestent a d'autres sieges, comme Ic 
scm). Comme les résultats presentCs a la figure 2 représentent la moyenne pour tons les sieges de cancer 
confondus, Ia proportion d'enregistrements pour lesquels la morphologic est inconnue pourrait êlre plus forte ou 
plus faible pour certains sieges de tumeur. Une proportion trop forte pounait être Ic signe d'un degrC inacceptable 
d'imprCcision en cc qui concerne la declaration ou le codage des renseignements diagnostics, Landis qu'une 
proportion faible pourrait indiquer que le registre concerné n'utilise pas les sources peu fiables de donnCes. Las 
registres pour lesquels Ia valeur de l'indicateur tomble au-delà de la fourchette acceptable de o a 8 % s'efforcent 
d'améliorer is complCtude des renseignements qui figurent dans les enregistrements sources (figure 2). 
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Dens les figures i 16, la premiere barre du graphique représente le taux national et les dix autres barres 
représentent les dix registres provinciaux classes par ordre décroissant pour chaque indicateur. Comme le rang 
vane d'un indicateur a l'autre, ii est impossible de comparer les registres. Les lignes en trait interrompu 
représentent le niveau ideal recommandé, tandis que les lignes en pointille qui figurent sur certains graphiques 
indiquent le niveau Cu la fourchette acceptable. L'analyse est fondée sur les données de 1992 du Registre canadien 
du cancer. 

Combinaisons si?ge-morphoIogie-ge iinprobables: Cet indicateur est tin exemple de plusieurs contrôles des 
processus du RCC destinés a déceier les combinaisons de valeurs improbables ou inhabituelles. Par exemple, le 
cancer de Ia prostate ne Sc manifesterait que rarernent, voire jamais, chez un garçon de cinq ans - l'âge r&d eat 
probablement 105 ansI Cheque registre est tenu d'examiner tous lea enregistrements tumeur pour lesquels Ia 
combinaison siêge-morphologie-âge eat improbable. Lea RPTC qui ne satisfont pas la norme de moms de 0,1 % 
doivent passer leurs mdthodes en revue, determiner les causes du pourcentage trop élevé et prendre les mesures 
correctives nécessaires. Certains registres vérifient ces combinaisons en direct et marquent les enregistrements 
visés d'un indicateur signifiant que lea combinaisons inhabituelles ont été vdrifiées. Dens l'ensemble, environ cinq 
combinaisons particulieres représentent les deux tiers des combinaisons improbables (Gao et Gaudette, 1994) 
(figure 3). 

Proportion de cert/IcaLr de décès uniquement (%CDU) : Proportion d'enregistrements pour lesquels Ia seude 
source de renseignement diagnostiques est le certificat de décés. Ce contrôle est tin moyen indirect important 
d'évaluer Ia completude des travaux de confirmation des cas. Les résultats semblent s'unifonrniser d'un registre 
a l'autre au fil du temps et nombre de registres atteignent maintenant, ou sont près d'attemdre, un taux de CDU 
compnis dana la fourchette idéale. Un des registres n 'effectue pea encore Ia confirmation des décés. En revanche, 
IetauxdeCDU d'usautreestpassédeplusde 10% âmoinsde 5% au cours des dix demières anndes (figure 4). 
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Figure 3. Pourcentage de combinaisons siege- 	Figure 4. Pourcentage de certificats de décès 
morphologic- age improbables 	 uniquement 

5. Proportion de divisions de recensement inconnues : En ce qui concerne les données géographiques, la ligne 
directrice pour des données manquantes a été établie a moms de 5 % compte tenu des besoms analytiques. Lea 
RPTC ont accès a des systemes informatisés de codage géographique qul réduisent lea coUts et eméliorent Ia 
complétude de Ia declaration des données géographiques. Les registres pour lesquels on observe tine forte 
proportion de valeurs manquantes doivent s'efforcer de consulter d ' autres fichiers provinciaux contenant les codes 
postaux et d'autres renseignements sun lea lieux de residence aim d'arnéliorer Ia complétude des donnécs pour 
I'élément de donnée visé (figure 5). 

6 Proportion de donnüs inconnues (p. ex,jourde Ia naissance) La ligne direcirice pour lejour de Ia naissance, 
flxée au depart a moms de 1 %, a été augrnentee a moms de 5 %, norme que tous les registres, saul deux, satisfont. 
La norme a été modiflée parce que certains RPTC imputent systématiquement le 1 janvier, le 30 juin ou le 
ljuillet d'une année donnée pour des dates meonnues, ou le 15 d'un mois connu pour lea jours inconnus, c'est-á-
dire des dates qui sont toutes valides dana le RCC. Les deux registres pour lesquels la proportion est supénieure 
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a s % marquent d'un repére les dates imputées et convertissent les codes a Ia valeur correcte pour les dates 
inconnues au moment de transmettre les enregistrements au RCC. Donc, un faible pourcentage de jours de 
naissance inccinnus DC refléte pasnécessairement le pourcentage reel de valeurs inconnues dans un registre donne, 
Si CC pourcentage est fondé sur des données imputées, tandis qu'un pourcentage élevé temoigne parfois d'une 
méthode de declaration plus precise (figure 6). 
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6. RÉsuMÉ ET ORIENTATIONS FUTURES 

Afin de satisfaire les besoins divergents des utilisateurs, ii est indispensable de surveiller en permanence Ia quahté 
des données et de mettre en oeuvre de nouvelles mesures destinées a rdsoudre les problèmes de qualite. Bien que 
la vitesse de production des données augmente, les retards de declaration demeurent tine source de preoccupation. 
Len chercheurs canadiens et etrangers ont besoin de données de haute qualité pour justifier les demandes de bourse 
Ct pour fournir les renseignements permettant d'établir Ia validité des résultats de leurs travaux. Parallélement, ii 
devient de plus en plus important de produire des donndes mieux uniforrnisées a l'échelle internationale, de sorte 
que leur interpretation soit significative et que l'on puisse adopter une stratdgie internationale de recherche et 
d'élaboraticn des programmes dans Ic domaine de la lutte anticancdreuse. En outre, ii est indispensable de gérer 
prudemment les ressources de moms en moms importantes allouées pour la misc au point et l'exploitation des 
registres du cancer et de définir les priorités afm d'optimiser les coQts du contrôle de la qualité et de la production. 

A l'heure actuelle, l'échantillonnage d'acceptation en vue d'assurer Ia qualitC des donndes en entrée est exkutd 
de manière assez efficace grace a plusieurs outils, dont le Dictionnaire de données du RCC. Les rapports de 
rétroaction et de contrôle de Ia qualité produits par le système du RCC permettent de dépister efficacement les 
problémes de verification ainsi que les problemes de qualitC plus généraux. Enfm, les lignes directrices sur le 
contrôle des processus ont etC approuvees par le Conseil en mai 1996. Cette stratCgie globale d'assurance de la 
qualitC, qui a etC misc en oeuvre aprés consultation approfondie des employés des registres provinciaux, 
te3ritonaux et nationaux appartenant a diverses disciplines et avec la participation de ces derniers, représente us 
grand pas vers l'avant en cc qui a trait a Ia qualite des données produites par les registres du cancer au Canada. 

La confirmation des cas demeure problématique. A 1 'heure actuelle, le CQD élabore, en collaboration avec la 
NAACCR et des groupes d'utilisateurs des, us plan d'étude spécialement conçue de la complétude de 
l'enregistrement des données sur l'incidence du cancer qui s'inspire de l'étude rinse au point par la NAACCR. 
Par ailleurs, Ic RCC ne contient pas de données stir Ia determination du stade d'évolution des tumeurs in sur Ic 
traitement, donnCes qui sont de plus en plus nécessaires pour surveiler les efforts de lutte anticancéreuse et évaluer 
len résultats des traitements. Enfin, Ic RCC Ct, en fait, tons ten registres du cancer doivent s'adapter de plus en plus 
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rapidement a I'évoiution de l'environneinent, notamment aux changements d'ordre politique, medical, 
technologique Ct économique. 
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ADMINISTRATI YES SUR LE FONCTIONNEMENT D'UN 

SYSTÈME STATISTIQUE AXE SUR UN REGISTRE 

- CAS DU REGISTRE DES PRESTATAIRES DE L'ASSURANCE-CHOMAGE 

Timo KoskimäkP 

RÉSUMÉ 

Lc moycn Ic plus courant d'évalucr les statistiques fondées sur des dossiers administratifs consiste a les 
comparer aux macrodonnées d'une enquete ou d'un recensemeni Dans Ia présente étude, on évalue aussi Ia 
qualite des statistiques administratives en les couplant aux microdonnées d'unc enquëte a grande échellc ct en 
determinant si les donnCes du registre concernC sont cohCrentes an fil du temps. Bien que Ia comparaison au 
niveau des macrodonnCcs donne a penser que les donnCes administratives sont acceptables, Ic contrôlc de 
coherence et Ic couplage a des donnCes d'enquete indiquent quc Ia qualite du registre CtudiC vane 
considCrablement. Comme les erreurs s'annulcnt dans unc ccrtainc mcsure, Ic rcgistre des prestataircs de 
l'assurance-chômage est satisfaisant en tant que macro-indicateur du chômagc. Toutefois, Ia variabilitC de Ia 
qualite des donnécs peut poser des problCmes quand on cifectue une analyse de microdonnécs ou qu'on Sc sert 
des donnCcs du registre comme donnCes auxiliaires pour calculer des estimations a partir de données d'enquCte. 

MOTS CLES: donnCes administratives; qualitC; registre; enquCte sun Ia population active. 

1. CONTEXTE 

L'évaluation empirique de Ia qualité des statistiques admmistratives est souvent difficile a réaliser. On peut 
appliquer trois méthodes fondamentalement différentes. La plus courante consiste a comparer les 
statistiques administratives a des macrodonnées auxiliaires choisies comme référence. Par ailleurs, si on 
dispose de donnécs empiriques et qu'on peut résoudre les problèmes de protection des donnécs, on peut 
effectuer une comparaison de microdonnées. Enfin, on peut étudier les pratiques administratives qui sous-
tendent un registre et essayer de mesurer leur effet sur les statistiques établies d'apres les données de ce 
registre. 

Le present article a pour objet d'étudier, sous les trois angles susmentionnés, les facteurs qui ont une 
incidence sur le contenu et sur Ia qualité du registre (finlandais) des personnes a Ia recherche d'un emploi, 
c'est-à-dire Ic dénombrement des prestataires de l'assurance-chômage. L'enquéte mensuelle sur Ia 
population active sert d'enquête de référence et de source de microdonnées. 

II convient avant tout de comparer les mesures en tant qu'indicateurs économiques a court terme. D'autres 
aspects du chomage - par exemple, les problème sociaux et individuels qu'il pose - tombent hors du champ 
de Ia présente étude. 

I limo KoskimAki, Statistics Finland, P.O.B. 513 FIN-00022 Statistics Finland 
E-mail: timo.koskimaki@stat.fi  
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2. LES DEUX MESURES DU CHOMAGE 

Dans Ia plupart des pays, it est courant de produire deux mesures officielles du chômage, l'une basée sur 
une source de données administratives comme le Registre des prestataires de l'assurance-chômage (RPAC) 
et I'autre, sur des donndes d'enquête comme l'enqu&e sur Ia population active (EPA). Les deux mesures 
pourraient indiquer des niveaux de chomage fort semblables, mais, trés souvent, ii en est autrement. La 
figure 1 montre que Ia concordance des estimations du chômage basées sur les données du RPAC et sur 
celles de I'EPA est discutable. Dans certains cas, le niveau de chomage indique par I'EPA est 
considérablement plus faible que celui indique par le registre. Dans d'autres, c'est l'inverse qu'on observe. 

La raison principale de ces écarts est assez évidente Ia couverture, le contenu et Ia qualité des statistiques 
basées sur le registre dependent de l'infrastructure du système statistique, c'est-à-dire La réglementation, 
ainsi que les administrations centrale et locales. Fondamentalement, on peut donc voir dans Ia 
normalisation des enquêtes sur Ia population active un effort en vue de résoudre le probleme que pose Ia 
comparaison des statistiques sur le chômage entre regions et, ultérieurement, entre pays (Innes 1990). 

Figure 1 

Chômage: Chiffres du RPAC et de l'EPA 
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2.1 Cas de Ia Finlande 

En Finlande, les deux mesures du chômage sont, a premiere vue, étonnamment proches (voir l'annexe I). 
Toutefois, en examinant les series chronologiques, on s'aperçoit qu'au-delà de Ia concordance génerale, Ia 
correspondance entre les deux mesures vane au cours du temps. La concordance est surtout forte durant La 
période de dix ans allant du milieu des années 70 au milieu des années 80. Avant cela, I'enquête sur Ia 
population active indiquait un niveau de chomage nettement plus élevé que Ic registre. En revanche, depuis 
le milieu des années 80, c'est I'inverse que l'on observe (figure 2). 

La concordance des deux series de données pendant Ia décennie susmentionnée tient a cc que, durant cette 
periode, Ia couverture du régime d'assurance-chômage et Ies ressources de l'administration publique 
étaient suffisantes. On avait achevé de mettre en place le régime général d'assurance-chomage et les 
autorités responsables de I'emploi accordaient des prestations d'assurance-chômage fort généreuses. 
Parallèlement, le système administratif est devenu plus centralisé et plus efficace, en cc qui concerne non 
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seulement Ic versement des prestations, mais aussi le placement des chômeurs. De surcroit, Ies autorités 
locales arrivaient a contrôler d'assez près les prestataires de l'assurance-chômage. Par exemple, ces 
derniers étaient obliges de se presenter tous les 15jours au bureau local. Ceux qui ne s'exécutaient pas 
perdaient Ic droit aux prestations. 

Figure 2: 
Ecart entre les niveaux de chômage selon le RPAC et selon I'EPA 

Finlande, de 1961 11995 (moyennes annuelles) 
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En raison des facteurs susmentionnés et, parallèlement, de Ia croissance économique rapide qui a permis de 
mettre en place le régime d'assurance-chomage, Ia plupart de l'offre excédentaire de main-d'oeuvre - 
autrement dit, les chômeurs - a effectivement été prise en charge par les services publics de placement. 

2.2 Rétablissement des statistiques? 

Concentrons-nous maintenant sur les huit dernières années, période durant laquelle les données du registre 
ont produit systématiquement des estimations du chômage un peu plus dlevées que les données de 
l'enqu&e sur Ia population active. L'écart entre les deux statistiques a augmenté parce que le contrôle 
officiel exercé sur les personnes - ici les chômeurs - a diminué et que I'Etat s'est distance du role de 
contrOleur et d'administrateur pour adopter celui de fournisseur de services, revirement souvent qualifié de 
cretrait de l'Etat> dans le discours politique néolibéral. 

Un des indicateurs des du contrôle qu'exerce l'administrateur sur les prestataires est Ia fréquence a laquelle 
ces derniers sont oblige de prendre contact avec l'autorité concernée. Durant les années 70, chaque 
prestataire de I'assurance-chOmage devait se presenter aux autorités compétentes tous les 15 jours. 
Toutefois, durant les années 80, l'intervalle entre deux enregistrements est passé progressivement de deux 
semaines a un mois. 

A Ia suite d'une décentralisation, Ia decision quant a l'mtervalle entre deux visites obligatoires des 
prestataires de l'assurance-chOmage au bureau local a été prise non plus par l'adniinistration centrale mais 
par les bureaux de district des services de placement. A leur tour, ces bureaux de district ont délégué Ia 
responsabilité aux bureaux locaux. 

A partir de 1988, chaque bureau local des services de placement a eu le droit de decider de Ia frequence a 
laquelle les prestataires devaient se presenter. La plupart des bureaux ont étendu I'intervalle entre les 
visites d'un mois a deux ou trois mois. Plus tard, les pratiques de declaration se sont encore relâchées 
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davantage et, aujourd'hui, Ia fréquence a laquelle les prestataires doivent se presenter au bureau des 
services de placement est généralement déterminée individuellement, par l'agent chargé du dossier. 
L'intervalle entre les declarations a augmenté ainsi de 6 a 12 mois. 

Les contacts peu nombreux des prestataires avec les bureaux du chômage causent des retards 
d'enregistrement qui sont a l'origine du decalage entre les statistiques établies d'apres les données du 
registre et d'aprês celles de I'EPA. Ce decalage correspond a Ia proportion de personnes qui ont réussi a 
décrocher un emploi mais qui sont toujours officiellement enregistrées a titre de chômeurs. L'écart depend 
aussi de Ia situation générale de l'économie: le décalage est d'autant plus accentué que La conjoncture 
économique est bonne et que La probabilite de trouver un emploi augmente. En revanche, pendant une 
recession, le décalage diminue. La figure 3 illustre ces effets : durant Ia période de croissance économique 
rapide allant de 1988 a 1990, I'écart entre les mesures a grimpe en flèche, passant de 8 % 117 . Quand La 
recess ion a débuté en 1991, les deux series de données se sont de nouveau rapprochees, l'écart étant 
aujourd'hui de I'ordre de 8 % (voir aussi Koskimäki, 1992). 

3. FIABILITE D'UN SYSTÈME STATISTIQUE AXE SUR UN REGISTRE 

Le cadre conceptuel de l'analyse et de Ia description des statistiques fondées sur les données d'un registre 
est assez pauvre comparativement aux outils méthodologiques et conceptuels dont on dispose pour évaluer 
les statistiques fondées sur des données d'enqu&e. Selon MyrskyLa, Tauber et Knott (1995, 321), jusqu'á 
present, les etudes portant sur Ia qualite des données administratives se sont limitées a I'examen de Ia 
coherence des données chronologiques qui figurent dans Ia base de données et a des enquétes par sondage 
effectuées a titre de contrôle de Ia qualite. 

Dans Ia description qui suit, je m'appuierai, pour rendre l'analyse plus systematique, sur les concepts 
courants de fiabilité et de validité. Le terme <fiabilitth> désigne tout simplement Ia capacité qu'a le système 
statistique de mesurer ce qu'iI est destine a mesuren (Brackstone, 1987, 32). Le terme vvaliditdo, quant a 
lui, désigne ici I'utilité du registre en tarn qu'indicateur du comportement de Ia population active. 

3.1 Fiabilité technique 

Le calcul des statistiques sur le chomage d'après les données du registre des prestataires de l'assurance- 
chômage est assez simple. Une fois par mois, a Ia fin de Ia dernière journée ouvrable, on effectue un 
dénombrement transversal des ((périodes de chômage valides)> inscrites dans le registre. Les erreurs 
éventuelles résultent des pratiques appliquCes pour enregistrer les nouvelles périodes de chômage et pour 
supprimer les <périodes terminées>>. L'origine des erreurs est facile a dépister aussi: soit l'administrateur 
enregistre incorrectement les renseignements communiqués par le prestataire, soit celui-ci omet de 
commun iquer des renseignernents a l'administrateur. 

Dans Ia suite de L'article, j'appliquerai deux méthodes pour évaluer le rendement du registre. La premiere 
se base sur le système d'assurance de La qualite mis en place par I'administrateur du registre. La deuxième 
se fonde sur des travaux accomplis par le Bureau de Ia statistique de Ia Finlande en vue de recalculer le 
nombre de prestataires de I'assurance-chomage a partir de versions épurées et plus complCtes du registre. 

L'administrateur du registre effectue des contrôles de qualité chaque année au debut de l'année statistique. 
Ces contrôles consistent a calculer le nombre de prestataires de fin de l'exercice après que Ic registre ait dtd 
mis a jour pendant un mois et de comparer Ic résultat aux statistiques publiées en se basant sur un registre 
mis a jour un ou deux jours seulement. Une comparaison est faite aussi entre Les données publiées et celles 
calculées d'après un registre mis a jour pendant 13 mois. Les résultats de ces comparaisons sont présentés a Ia figure 3. 
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Le comportement du registre change manifestement en 1991. Durant Ia période antérieure a 1991, les 
dénombrements obtenus a partir de différentes versions du registre fluctuent: Ia misc a jour du premier 
mois correspond en grande partie a des cas supplémentaires de chomage, de sorte que Ia version +1 mois 
du registre indique jusqu'a 10 % de chômeurs de plus que Ia version d'après laquelle les données ont éte 
publiées. Durant les 12 mois suivants, les mises àjour portent surtout sur les <fausses périodes valides>, de 
sorte que Ia version ((+13 mois)> du registre indique de nouveau un nombre de chômeurs légérement 
inférieur au chiffre publié. Après 1991, comme Ia plupart des mises a jours ont correspondu a Ia 
suppression de fausses périodes de chômage, Ia version +1 mois ainsi que Ia version <<+13 mois>> du 
registre indiquent un nombre de chômeurs inférleur au nombre publie. 

La deuxième verification technique consiste a effectuer un dénombrement mensuel d'après des versions du 
registre mises a jour et contenant aussi des renseignements sur les mises a pied a court terme. Les 
personnes mises a pied sont comptées comme des chômeurs lors des dénombrements mensuels des 
prestataires de l'assurance-chomage, mais ne sont pas incluses dans le contrôle de qualité annuel effectué 
par I'administrateur du registre 2 . Dans Ic cadre de Ia présente étude, en plus des contrôles de qualite type, 
on a vérifié toutes les données mensuelles pour chaque année de référence au lieu de se limiter a Ia 
situation de fin d'exercice. 

Figure 3 
Comparaison du dénombrement transversal publié aux chiffres 
du registre mis a jour: 
versions du registre + 1 mois* et + 13 mois après le dénombrement 
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La figure 4 illustre les résultats de Ia deuxième verification technique. Le dénombrement des chômeurs 
effectué d'aprês Ic registre mis a jour est systématiquement inférieur au dénombrement transversal (sauf 
pour décembre 1990). Donc, I'effet de Ia suppression tardive des enregistrements correspondant a des 
périodes de chômage terminées est plus important que celui de l'enregistrement tardif des nouvelles 
périodes de chômage. En outre, les résultats varient considérablement d'un mois a l'autre de l'année. 

Depuis décembre 1990, l'écart relatif dO a Ia misc a jour est nettement moindre qu'iI ne I'était a Ia fin des 
années 80. Avant 1990, le dénombrement transversal des chômeurs est environ 30 % plus élevé que celui 
effectué d'après Ic registre mis àjour. Dans une certaine mesure, I'écart dO au retard de misc a jour semble 

2 ScIon Ic mois et Ia conjoncture Cconomique, Ic nombre publié de prestataires de I'assurance-chômage comprend de 
5 % a 25 % de personnes mises a pied temporairement. 

1996 
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aussi augmenter durant I'&e, puis diminuer en hiver. Aprês 1990, l'écart n'est plus que de l'ordre de 5 % 
et on ne décèle aucune variation saisonnière precise. 

On peut donner au moms trois explications a Ia variation du niveau et de l'aspect de Ia courbe du décalage. 
Premièrement, Ia conjoncture économique a change de facon spectaculaire. Le nombre de chômeurs a 
quadruple en deux ans, ce qui a cause un engorgement important dans les bureaux locaux de placement. II 
est fort probable que le résultat exceptionnel observe pour décembre 1990, c'est-à-dire dénombrement des 
chômeurs d'après le registre mis a jour legerement supérieur au dénombrement transversal, soit dfl au fait 
que les bureaux locaux n'ont pas pu absorber le flux de nouveaux requérants. 

En outre, Ia possibilité de trouver un emploi étant limitée a cause de Ia gravité de Ia recession, le registre a 
ete tenu plus a jour, simplement parce que Ia proportion de périodes de chomage term indes et d'erreurs 
d'enregistrement de ces pdriodes a diminué. 

Deuxièmement, le calcul des statistiques est devenu centralisé: avant 1991, le système informatique 
reposait sur quatorze bases de données administrées par les districts, mais Ia planification du contenu et de 
Ia structure de ces bases de données relevait du bureau central. On calculait les statistiques sur les 
prestataires de I'assurance-chômage en deux étapes. On effectuait d'abord les dénombrements par district, 
puis le dénombrement national d'après les chiffres des districts. Depuis 1991, le système informatique 
comprend une base de données centrale permettant de calculer directement le chiffre national. 

L'effet des changements techniques inhérents a ce nouveau système est probablement moms important que 
celui de l'imposition simultanée aux bureaux locaux et aux bureaux de district de nouvelles normes et 
règles concernant I'enregistrement des chômeurs. De surcroIt, l'établissement d'une base de données 
centrale a pennis aux dingeants du bureau central de mieux contrôler les activitCs des bureaux de district. 
Ces changements semblent avoir eu une incidence cruciale sur La qualité des données du registre. En effet, 
Ia qualité administrative de cc dernier, qui était mediocre avant 1991, est devenue tout a fait satisfaisante 
après Ia centralisation. 

Figure 4: 

Ecart dorigine technique entre les statistiques sur les prestataires de 
l'assurance-chOmage 
- dériombrement publié - dénombrement base sur le registre mis a jour 
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- y compris les mises a pied temporaires 

Troisièmement, certaines mesures lCgislatives prises a cause de Ia recession ont limité La couverture du 
régime d'assurance-chomage. La decision d'alLonger Ia période d'activité requise pour avoir droit aux 
prestations d'assurance-chômage explique Ia modification de Ia fluctuation saisonnière de l'écart. Durant 
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les années 80, la periode d'emploi obligatoire n'était que de trois mois. En raison de Ia brievete de cette 
période, Ia plupart des étudiants a Ia recherche d'un emploi d'ete s'inscrivaient a titre de chômeurs. 

Nombre de ces étudiants trouvaient un emploi d'ete, puis poursuivaient leurs etudes a l'automne, mais 
restaient inscrits dans le registre a titre de chômeurs et n'en ëtaient rayés qu'au moment oü us omettaient de 
se réinscrire. Durant les années 1990, Ia période d'activité obligatoire a été portee a six mois et les 
étudiants a Ia recherche d'un emploi d'ete n'ont plus été acceptés a titre de chômeurs, a moms qu'ils ne 
déclaraient explicitement ne pas avoir l'intention de continuer leurs etudes. 

3.2 Fiabilité du contenu 

Le chapitre precedent décrit les erreurs dues a des lacunes administratives. Un autre ensemble d'erreurs 
éventuelles est lie au comportement des prestataires lots de leurs visites au bureau des services de 
placement, ou au fait qu'ils omettent de se presenter. Deux types d'erreurs peuvent se produire id. L'un 
survient quand un chômeur ne s'inscrit pas au registre alors qu'il conviendrait qu'il le fasse. Ce type 
d'erreur est fort semblable aux problèmes de validité examines au chapitre suivant. L'autre type, plus 
courant, se produit quand le bureau n'obtient aucun renseignement sur Ia situation réelle du prestataire. 
Celui-ci est alors rayé du registre après l'échéance de Ia période de réenregistrement. Le prestataire 
pourrait aussi avertir tardivement le bureau du chômage de Ia modification de sa situation. Selon les 
pratiques du bureau, Ia date de fin de periode de chômage enregistrée peut correspondre a Ia date øü le 
renseignement sur Ia fin de Ia periode est communique au bureau ou a la date <réelle>> de Ia fin de Ia 
période. 

Pour mesurer ce type d'erreur, on a couple, au niveau individuel, les donnees du registre qui indiquent si 
une personne est inscrite ou non a titre de châmeur aux données mensuelles de I'EPA. Puis, on a effectué 
un recoupement entre l'état d'activité selon I'EPA et l'état de chOmeur A Ia recherche d'un emploi indique 
par Ic registre. A titre d'estimation de cc type d'erreur dans le registre, on donne, a Ia figure 5, Ia 
proportion de chômeurs qui, selon les rdsultats de l'EPA, travaillaient effectivement. 

Ici aussi, on note l'effet du cycle économique. Durant les années de croissance, prés de 30 % des chômeurs 
enregistrés travaillaient en réalité, selon I'EPA. Quand la recession a débuté, Ia proportion de prestataires 
de I'assurance-chomage ayant effectivement un emploi a baissé pour atteindre environ 10 %. 

Pour obtenir une mesure grossière de Ia fiabilité d'un dénombrement transversal base sur les données du 
registre, on peut calculer Ia somme des erreurs techniques et des erreurs de contenu. On constate ainsi que 
Ia fiabilité technique du dénombrement des chômeurs d'après les données du registre, cest-à-dire le degré 
d'exactitude de Ia mesure du chômage scion les definitions administratives, vane considérablement au fil 
du temps de I'ordre de 0,4 seulement durant Ia croissance économique des années 80, dc s'est améliorée 
durant les années de recession pour s'établir a plus de 0,8. 
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Figure 5: 

Ecart entre les statistiques sur le chômage lie au contenu des données 
- proportion de personnes inscrites au registre du chôm age, mais employees selon I'EPA 
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4. VALIDITE DU REGISTRE EN TANT QU'INDICATEUR DU MARCHE 
DU TRAVAIL 

Selon les recommandations de i'OIT sur La statistique du chômage, pour 6tre considérée au chomage, une 
personne dolt effectuer réeliement des ddmarches pour obtenir un emploi, autrement dit rechercher 
activement du travail. Les deux autres critères a remplir consistent a n'avoir aucun emploi et a declarer 
&re capable de commencer a travailler dans un délai très court. Les démarches particulières en vue 
d'obtenir un empioi - prendre contact avec un empioyeur, prendre contact avec le bureau des services de 
placement, etc. - devraient avoir eu lieu durant Ia période de quatre semaines précddant Ia période de 
référence (enqu&es de... 1990). 

4.1 Démarche en vue d'obtenir un emplol 

11 est manifeste que les statistiques du mmistère du travail incluent des personnes qui ne répondent pas au 
critére scion lequel des démarches en vue d'obtenir du travail ont été effectuées pendant les quatre 
semaines précédant Ia période de référence en tant que tel, car l'intervalle entre les inscriptions obligatoires 
est beaucoup pius long que les quatre semaines de prospection requises. Toutefois, du point de vue de 
l'EPA, cela ne signifie pas que tous les prestataires de l'assurance-chOmage qui n'ont pas pris contact avec 
le bureau des services de placement durant Ia pdriode de quatre semaines requise doivent étre exclus de Ia 
population de chômeurs. Typiquement, les chômeurs appliquent plusieurs méthodes de recherche 
d'emploi, de sorte qu'un prestataire de l'assurance-chomage pourrait, dans Ic cas de l'EPA, étre considéré 
comme activement a Ia recherche de travail parce qu'il recourt a d'autres méthodes que Ia consultation des 
services de placement. La figure 6 montre la proportion de prestataires passifs, c'est-á-dire les personnes 
inscrites dans le registre comme étant a Ia recherche d'un emploi, mais qui, selon l'EPA, ne font pas partie 
de La population active. 

La proportion de prestataires de l'assurance-chômage passifs est restde relativement stable, légerement 
au-dessous de 10 %, durant Ia période de référence. La Iégere diminution observée après 1991 est 
probablement due a Ia modification des règlements en cc qui concerne Ic droit des étudiants a s'inscrire au 
chômage. La période officielle de congé explique probablement Ic maximum saisonnier observe en été: 
durant cette période, ii est difficile de chercher du travail et les répondants de I'EPA déclarent 
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Couverture du RPAC 
- proportion de chOmeurs salon I'EPA qui ne sont pas enregistrés 
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effectivement qu'ils n'ont pas cherché un emploi ou qu'ils ne commenceront a chercher que deux semaines 
plus tard. Naturellement, us maintiennent leur inscription au chomage durant cette période. 

Figure 6: 

Possibilité de rechercher un emploi et activité de recherche d'emploi 
- proportion de prestataires de rassurance-chomage ne faisant pas partie de 
Ia population active selon I'EPA 
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4.2 Couverture du registre 

La mesure de Ia couverture du registre des prestataires de I'assurance-chômage - Ia proportion de chômeurs 
selon I'EPA qui ne sont pas inscrits au chômage - est illustrée a Ia figure 7. 

De nouveau, on observe une variation du niveau de couverture qui coYncide avec le cycle économique. A 
Ia fin des années 80, environ Ia moitid seulement des chômeurs selon I'EPA étaient inscrits au registre du 
chOmage; durant les années 90, Ia proportion de personnes non enregistrées a baissé pour s'établir a un peu 
plus de 15 %. 

Figure 7: 

JANV 1988 JANV. 1989 JANV 1990 JAIW 1991 JANV. 1992 JANV. 1993 JANV 1994 
JUIL 1988 	JUL 1989 JUL. 1990 	JUL. 1991 	JUL 1992 	JUIL 1993 	JUL. 1994 

La plus forte proportion de chômeurs non enregistrés durant Ia période de croissance économique tient 
vraisemblablement au fait qu'à cette époque les périodes de chomage avaient tendance a étre assez brèves - 
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ii était nettement plus facile d'obtenir un emploi que d'attendre de recevoir des prestations d'assurance-
chômage. Par contre, durant les années 90, en raison du renversement de Ia situation économique, Ic taux 
d'inscription au chomage a eté très élevé. 

11 existe un parallèle entre Ia tendance saisonnière qui se dégage ici, c'est-à-dire un maximum durant I'éte, 
et l'écart saisonnier dO a Ia qualité des données du registre observe durant les années 80 (voir Ia figure 4). 
La modification des règlements concernant le droit des étudiants a s'inscrire au chômage a fait disparaItre 
l'écart, mais a créé un groupe d'étudiants incapables de trouver un emploi d'été. Comme ces étudiants 
n'ont plus droit aux prestations d'assurance-chomage, ils ne sont reconnus comme chômeurs que dans le 
cas de I'EPA. 

5. CONCLUSIONS 

5.1 Strategies d'évaluation de Ia qualité des statistiques administratives 

Comme je I'ai mentionné au debut, l'évaluation empirique de la qualité des statistiques administratives est 
souvent difficile. Dans le cadre de Ia présente étude, on a pu surmonter les problemes grace a Ia possibilité 
exceptionnelle de coupler le contenu du registre des prestataires de l'assurance-chomage aux données d'une 
enquête a grande échelle pour une longue période de référence. Ce type d'analyse a egalement permis de 
dégager Ia source Ia plus importante d'erreur, a savoir Ia proportion de prestataires de l'assurance-chomage 
qui, en fait, ont déjà trouvé un emploi. 

De surcroit, l'étude montre que Ia verification de Ia coherence des données au cours du temps est un outil 
utile d'évaluation de Ia qualite de cc type de registre. 

Le tableau obtenu quand on compare les macrodonnées est assez different : a titre de macro-indicateurs, les 
deux sources donnent des résultats a peu prés semblables. Cette situation tient, dans une certaine mesure, 
au fait que les erreurs d'ordre administratif qui entachent le registre se compensent. A l'epoque 00 Ia 
couverture du registre était mediocre, les retards de mise a jour étaient exceptionnellement importants. Par 
consequent, le taux de chômage calculé d'après les données du registre était le méme que celui calculé 
d'après les données de I'EPA. La présente étude indique notamment que les erreurs qui entachent les 
statistiques administratives dependent de Ia phase du cycle économique. Cette constatation a été faite pour 
I'EPA dans d'autres cas que celui décrit ici (Eurostat, 1996) et pour d'autres statistiques que celles du 
chömage, par exemple les statistiques sur Ia balance des paiements. 

Une méthode courante d'évaluation de Ia qualite des statistiques fondées sur les données d'un registre 
consiste a insérer une question sur l'inscription au registre/la participation au programme/l'obtention de 
prestation dans Ic questionnaire d'une enquéte. Cette strategic est également utilisée pour obtenir Ic 
compte national de prestataires quand il n'existe aucun système centralisé permettant d'effectuer Ic 
dénombrement total d'apres les registres. En théorie, la méthode donne de meilleurs résultats a titre de 
verification de Ia validité qu'en tarn que verification de Ia fiabilité technique du registre. En effet, I'étude 
indique que les erreurs significatives sont, pour Ia plupart, dues a des lacunes administratives au sujet 
desquelles les répondants d'une enquéte ne peuvent fournir aucun renseignement. Les résuttats pourraient 
aussi étre entachés d'erreurs propres aux enqu&eshl, comme Ia sous-déclaration dans Ic cas de questions 
délicates, dont celles visant Ic montant des prestations (voir Steel, 1996). 

270 



5.2 Utilisation des statistiques administratives 

Si on recherche un macro-indicateur général du niveau de chomage, le choix de Ia série de données importe 
peu. En revanche, si on veut analyser Ia série plus en detail, I'instabilité du nombre de prestataires de 
l'assurance-chOmage pourrait poser des problèmes. Le taux de chômage fluctue manifestement (en 
Finlande) selon Ia saison et ii est nécessaire de désaisonnaliser les données pour effectuer des comparaisons 
d'un mois a l'autre. L'application de Ia méthode Xl1-ARIMA donne de moms bons résultats pour Ia série 
de données du registre des prestataires de l'assurance-chômage que pour Ia série de données de I'EPA, 
l'erreur qui entache les previsions faites au moyen du modèle ARIMA étant généralement plus grande et Ia 
detection des points de renversement de Ia tendance, plus difficile. 

Le registre des prestataires de l'assurance-chômage a également été utilisé comme base de sondage lors 
d'Ctudes du chômage au niveau micro. Dans ce cas, le risque d'obtenir des résultats erronés et trompeurs a 
cause des lacunes du registre est plus grand. A Ia fin des années 80, un échantillon tire du registre aurait 
couvert, en prenant comme référence Ia population de chômeurs selon l'EPA, environ 25 % de Ia 
population totale des chômeurs. On court aussi des risques du mame genre quand on se sert du contenu du 
registre - par exemple, les renseignements sur Ia durée du chômage - pour évaluer Ia politique de I'emploi 
ou les travaux sur la dynamique du marché de I'emploi. 

L'utilisation des données administratives comme données auxiliaires lors du calcul d'estimations d'aprês 
des données d'enquéte est considérée par certains comme un effort prometteur en vue d'éviter les erreurs 
dues et non dues a l'échantillonnage qui entachent les données d'enqu&e. Bien que cela soit vrai dans une 
certaine mesure, l'utilisation des données du registre des prestataires de I'assurance-chômage comme 
donnëes auxiliaires pour Ic calcul des estimations basées sur I'EPA montre que Ia variation de Ia qualite des 
données du registre se rCpercute effectivement quand on applique des méthodes telles que Ia pondération. 
L'utilisation des données administratives comme données auxiliaires des données d'enqu&e devrait aussi 
étre examinée soigneusement d'un point de vue qualitatif 
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Annexe I 
Chômeurs : dénombrement d'après le RPAC et d'après I'EPA 

Finlande, moyennes annuelles, de 1959 a 1995 

il 	 1,1 	I 	 I 	I 	I 	 I 	1,1 	I 	II 

1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 
1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 

EPA RPAC 

o Le couplage a été effectué en se servant du code de sëcuritë sociale qui est un identificateur unique 
general utilisé par Ia plupart des systèmes administratifs de Ia Finlande. Ce genre de couplage de donnCes 
n'est autorisé qu'a des fins statistiques. 

Certaines données de base sur I'EPA mensuelle de Ia Finlande utilisées ici comme référence: effectif de 
I'échantillon : environ 12 000 personnes/mois; taux de non-réponse : environ 7 %. Le taux de non-réponse 
a tendance a &re un peu plus élevé pour les prestataires de l'assurance-chomage, particulièrement ceux 
pour lesquels Ia periode de chomage est tongue. Etant donné l'effectifde I'échantillon et le trés faible taux 
de chomage a Ia fin des années 80, te brouillard qui entache les données chronologiques correspondant a 
cette période pourrait étre du, en partie, a t'erreur d'échantitlonnage. 

m*rs 
600 - 

500 

400 

300 

200 

100 

273 



-- 

Ii 4 

I-I 

I 1I 



DISCOURS PRINCIPAL DE CLOTURE 



..I 

.a 

J 



Recueil du Symposium 1996 de Statistique Canada 
Erreurs non dues a l'echantillonnage 
Novembre 1996 

ERREURS NON DUES A L'ECHANTILLONNAGE ET 
ESTIMATION PAR SONDAGE 

Wayne A. Fuller' 

RÉSUMÉ 
Les en-curs non dues a Iëchantillonnage se retrouvant dans toutes les enquétcs par sondagc, Ic statisticien 
denqute doit adopter une strategie a plusieurs volets. Durant Ia conception de Ienqute. Ic praticien 
s'effurce didentiflcr les sources d'erreurs non dues a léchantillonnage el de réduire Icurs effets au 
minimum cornptc tenu des contraintes budgétaires. Les communications du present symposium illustrcni 
a nature de ces efforts pour diverses categories d'activitCs denquétc. Toutes Ics donnécs d'enquCte Ctant 

entachees d'errcurs non dues a Iéchantillonnage, ii est important de consacrer des rcssourccs a la 
determination des propriCtCs des en -curs de niesure ou (Ct) dinclure dans les donnécs collectées des 
élémencs destinCs a rCduire I'cffet des en-curs non dues A I'échantillonnage au moment de I'analyse. On 
examine ici certaines mCthodes d'estimation appitcables A des données observCcs entachCes d'crrcurs de 
mesure. 

MOTS ('LES Erreurs de mesure; quantiles; calage par regression 

Le present symposium peut étre considéré comme une exposition des meilleures pratiques courantes dans 
le dornarne de Ia methodologie d'enquete. Claes Anderson a utilisé l'expression meil/eures mdthodes 
couranges. Selon nous, l'expression signifie non seulement l'utilisation des meilleures procedures connues, 
mais aussi Ia conception délibérée d'expériences et d'activités de collecte de données visant a amCliorer les 
procedures actuelles. Groves a donnC Ic ton durant son discours d'ouverture en insistant sur le fait que l'on 
doit quantifier les effets de l'erreur de mesure en vue d'arnéliorer les procedures d'enquête. Les exposés de 
Ia premiere séance nous ont rappelé qu'il est important de communiquer les renseignements sur les erreurs 
de mesure et sur les erreurs d'echantillonnage. Ceux des seances trois, quatre et cinq ont mis l'accent sur 
les méthodes destinées a réduire les erreurs non dues a I'échantillonnage. Enfin, ceux des seances deux, 
six, sept et huit ont traité des méthodes d'estimation des propriétes de l'erreur de mesure. 

Si plusieurs communications contenaient des exemples de situations oà l'observation des propriétës des 
erreurs de mesure et de non-réponse a mené a Ia revision des mCthodes de collecte ou de traitement des 
données, rares sont celles qui ont illustré l'application des proprietCs des erreurs de mesure au calcul des 
estimations. Les sujets abordés durant le present symposium tCmoignent de ce que l'utilisation de 
méthodes d'estimation tenant compte de l'erreur de mesure n'est pas courante dans le monde de Ia 
statistique d'enquéte. Pourtant, Ic theme méme du symposium et ceux d'autres conferences semblables 
montrent manifestement que les statisticiens d'enquéte sont conscients du fait que les données peuvent étre 
entachées d'erreurs. De surcroIt, les articles consacrés aux méthodes d'estimation applicables aux données 
affectCes d'une erreur de mesure sont maintenant assez nombreux. A cet égard, consulter Fuller (1987), 
Carroll, Ruppert et Stefanski (1995) ainsi que les références citées par ces auteurs. Certaines mCthodes 
décrites dans ces articles visent a résoudre des problemes compliques et sont donc relativement complexes. 
Par contre, d'autres sont assez faciles a appliquer compte tenu de Ia technologie informatique 
contemporaine. 
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Pour queues raisons l'application de méthodes de correction de l'erreur de mesure n'est-elle pas courante 
dans le domaine de Ia statistique d'enquete? L'une tient au fait que les statisticiens d'enquête procèdent en 
général selon l'usage établi, autrement dit, s'attribuent des responsabilites précises. Nous sommes 
nombreux a considérer que notre tâche consiste a concevoir une méthode d'enquête, y compris Ia definition 
de Ia base de sondage, l'établissement du plan d'échantillonnage, Ia construction d'instruments. Ia collecte 
de données et le traitement de ces demières en vue de produire un ensemble final de donnécs pondérées. 
Nous décrivons Ia nature de ces activités dans le rapport que nous rédigeons pour le commanditaire. A 
l'exception de I'établissement du plan d'échantillonnage, qui est exclu explicitement, ces activités sont 
celles qui font l'objet du present symposium. En outre, nous calculons genéralement des estimations de Ia 
variance d'échantillonnage, ou bien, nous fournissons une méthode pour le faire. Si nous accomplissons 
bien toutes ces activités, nous sommes tenus en haute estime par nos confreres et consoeurs. II incombe 
donc a ceux Ct a celles qui analysent les données de s'inquieter de l'effet de l'erreur de mesure sur les 
résu ltats. 

II existe cependant d'autres raisons pour lesquelles les statisticiens d'enquete se sont retenus d'appliquer 
des méthodes d'analyse incluant Ia correction de l'erreur de mesure. Ces méthodes sont assez complexes 
et, fait peut-ëtre encore plus important, pratiquement toutes les méthodes d'estimation de I'erreur de 
mesure nécessitent Ia déuinition d'un modèle. Le tirage d'un échantillon aléatoire étant Ia pierre angulaire 
de notre discipline, nous hésitons donc a adopter des méthodes dont les résultats se fondent sur les 
hypotheses d'un modêle. Pourtant, nous ne refusons pas d'appliquer de telles méthodes, comme en 
témoignent Ia correction pour Ia non-réponse, l'imputation pour les donnCes manquantes et l'estimation des 
petites regions. Les corrections a apporter pour les deux types de données manquantes font maintenant 
partie des responsabilités acceptées par Ia plupart des statisticiens d'enquête. Toutefois, Ia revue d'études 
anciennes indiquerait sans doute que les méthodes de correction appliquees a Ia non-réponse n'ont pas 
toujours été aussi courantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. II flit un temps oC, pour de nombreuses 
enquêtes, on se contentait de mentionner le nombre de non-répondants. L'importance de Ia non-réponse, et 
le fait que les statisticiens d'enquête ait déterminé Ia nature de cette derniêre, ont mené a Ia pratique 

actuelle consistant a effectuer Ia correction pour Ia non-réponse. 

Selon moi, les corrections visant a tenir compte de Ia variance de réponse et du biais dans les réponses 
finiront par entrer dans Ia méme catégorie que les corrections pour Ia non-réponse. En fait, les méthodes 
incluant Ia correction de l'erreur de mesure sont surtout appliquées quand les mêmes personnes s'occupent 
de près des operations d'enquête ainsi que de l'analyse. A cet egard, consultez le numéro special de 
Statistics in Medicine (1989), Nusser et coil. (1996) ainsi que les auteurs cites par Carrol, Ruppert Ct 
Stefanski (1995). 

Dans Ia suite du present exposé, je recommanderai certaines méthodes, n'exigeant pas de connaissances 
três poussées, susceptibles d'être adoptées par les statisticiens d'enquête. Ces méthodes ne sont, certes, pas 
toujours pleinement efficaces, mais elles permettent d'améliorer les analyses simples, comme les tableaux 
de fréquence, les regressions et l'estimation de quantile. 

Considérons Ia situation oa I'on peut isoler une variable ou un vecteur de variables qui présente un intérêt 
considerable et dont Ia mesure est entachée d'erreur. Représentons cette variable ou ce vecteur par Ia 

notation X, ou X,, respectivement. D'autres variables présentent aussi un intérêt. Les variables de type 

Y pourraient être des variables dépendantes dans le cas d'une analyse oü X est Ia seule variable explicative. 
Les variables de type Z sont d'autres variables explicatives susceptibles d'être incluses dans l'analyse. 
L'âge, la region du pays ou I'urbanisation d'une zone résidentielle sont des exemples de variable Z. Une 
variable telle que le niveau de scolarité, quant a dIe, se situe a Ia limite entre X et Y. Dans nombre 
d'analyses, cette variable serait explicative, mais dans certaines, elle pourrait être Ia variable dCpendante. 

Supposons qu'on sélectionne un sous-échantillon de I'échantillon original pour étudier l'erreur de mesure. 

Dans un cas, nous arrivons a determiner Ia valeur réelle de x 1  dans le sous-échantillon. (Par souci de 

simplicité, nous considérons le cas d'un scalaire). Supposons de plus, qu'on observe toutes les variables 
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(x, Y, z) dans le sous-dchantillon. Alors, sous l'hypothêse que le sous-échantillon est un échantillon 

probabiliste, Ia configuration est celle d'un échantillonnage a deux degrës classique et Ia plupart des 
spécialistes de Ia statistique d'enquéte appliqueraient une des méthodes a deux degrés normaliséc. Si le 
sous-échantillon reprdsente une petite fraction de I'échantillon total et que ce dernier contient beaucoup de 
variables, on peut toutefois choisir une autre méthode d'estimation fondée sur les techniques décrites plus 
bas. Grace a ces demières, l'analyste peut examiner l'échantillon complet. 

Considérons maintenant Ia situation oü le deuxième dchantillon n'est pas un sous-échantillon du grand 
échantillon, mais un échantillon distinct, que nous appellerons odchantillon de calage>. En outre, 

supposons qu'on observe uniquement le vecteur (x, x, z) dans le sous-échantillon. Dans ce cas, il est 

possible d'estimer Ia repartition conjointe de (x. X, z) en appliquant une méthode a deux degrés, mais ii 

est impossible d'estimer directement Ia repartition conjointe de (Y, x, X, z). Supposons d'abord que x a 

une densité. Au moyen du sous-échantillon, nous estimons Ia fonction de repartition cumulative (FRC) de 

x, representée par F . et Ia fonction de repartition cumulative de X, représentee par F { .} . Supposons 

aussi que nous calculions Ia regression de x en fonction de (X, z). Autrement dit, nous estimons 

l'espérance mathematique conditionnelle de x étant donnC (x. z). 	Representons l'espérance 

mathematique conditionnelle estimée par Ia relation 

i= g(x,z,O), 
oU 9 est un vecteur de parametres estimés. Dans certains cas, g sera un modéle de regression linéaire, 
mais ii pourrait s'agir aussi d'une fonction non lindaire. Afin d'estimer l'espérance mathematique 
conditionnelle, nous devons pouvoir traiter l'échantillon de calage comme un ëchantillon probabiliste de Ia 
population étudide. 

En se servant des résultats de l'échantillon de calage, on crée un ensemble de données d'analyse tirées du 

grand échantillon. Le vecteur de variables de I'ensemble de donndes d'analyse est (i..X. V. z). 06 

(I) 

et 2 = g(x,, z,, ö). II existe d'autres moyens de définir F1 {• . Une méthode consiste a définir i {.} 
comme une fonction continue en joignant les points medians des données de Ia fonction en escalier 
empirique FRC par des segments de droite. Plusieurs estimateurs peuvent étre construits a partir des 
donndes de l'ensemble (x, , X, Y, z) par des méthodes simples. II est evident qu'on peut se servir de x, 

pour construire des statistiques univariées. II est manifeste également que les erreurs-types calculées, par 
exemple, pour les quantiles comme si x était un échantillon d'observations, seront trop faibles. Les 
estimateurs sont des estimateurs a deux degres et on peut calculer les erreurs-types correctes par des 
methodes de répliques ou par d'autres méthodes. A cet égard, consulter Rao et Sitter (1995), Särndal et 
Swensson (1987), Koit (1990), Breidt et Fuller (1993) et Fuller (1996). 

On peut se servir de , pour construire des estimateurs de Ia regression de Yen fonction de x et Z. II n'est 
pas nécessaire que Ia regression soit linéaire pour qu'on puisse appliquer les méthodes ordinaires a 
(Y. i, z) afin d'estimer Ia regression de Y en fonction de (x, z). La méthode exige qu'on érnette 

l'hypothèse selon laquelle l'erreur de mesure est indépendante de l'erreur affectant le modéle. La mCthode 
est applicable, par exemple, au modéle linéaire 

(2) 

X I  = X I  + U t , 

oü Ia distribution de (e,, u 1 , x,) a pour moyenne (o, 0, l.L 	et pour Ia diagonale de Ia matrice des 

covariances diag(a. CY uu' 
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Dans ce cas, Ia regression de Y, en fonction de i f  = E{x, I X, 
} 

produira un estimateur coherent de 3 i  . 

Carroll, Ruppert et Stefanski (1995) appellent calage par regression Ia méthode consistant a remplacer x 

par 2. Ces auteurs décrivent les trois étapes de Ia méthode, a savoir: 

I. estimer Ia regression de x en fonction de (x, z) pour obtenir 2, 
remplacer x par i dans l'analyse, 
corriger les erreurs-types dans l'application de Ia procedure d'analyse. 

La troisième étape indique clairement que les erreurs-types déterminées par l'analyse simple consistant a 

utiliser i , pourx, sont incorrectes. Le biais des erreurs-types calculées selon l'analyse standard depend 

de Ia taille de l'échantillon de calage. Si ce dernier représente une petite fraction de l'échantillon de base, 
l'erreur-type réelle pourrait être considérablement plus importante que celle calculée au moyen des 
programmes standards a partir de l'échantillon de base. Bien qu'on ne puisse recommander l'utilisation de 
l'estimateur simple incorrect de Ia variance, une telle méthode produit habituellement des estimateurs 
moms biaisés de l'erreur quadratique moyenne que Ia méthode ordinaire des moindres carrés. Des 
estimateurs convenables de Ia variance sont fournis par Carroll, Ruppert et Stefanski (1995) et par Fuller 
(1987). On peut également recourir aux méthodes des repliques. 

Exemple. Considérons une variable X dont Ic ratio de fiabilité est K, = 0,85 et le modèle de regression 

Y, = 0 + J x+e,, 	 (3) 

= X, + U j., 

oü (e, u 1 , x,) - NI(O, diag[ci ee . cr u,  c]). 	,o)= (2,00,0,85) et /3 = 1,00. Supposons que l'on tire 

un échantillon aléatoire simple de Ia population. Alors, 

fl7," ~(,60  +,61  If 2,85 0,85 

)\.o,85 1,00 

et = 0,2535. Pour des échantillons de taille I 000, Ia variance des coefficients calculée par Ia Xy  

méthode ordinaire des moindres carrés, 	,, est 

v{ç1 ,}=o,002l3 

et E{ç 1 ,}=0,85. Si K =&cy est connu, nous posons 

= 1+(0,85)12(X, —X) 

it  =X+0,85(X, -k). 

Alors, Ia fonction de repartition de x dans l'échantillon est un estimateur de Ia fonction de repartition de 

x,. La valeur de 2, est l'espérance conditionnelle de x, étant donné X,. Les forrnes simples de x, et 

ne sont appropriées que si Ia distribution de (x, u,) est normale. A noter que Ia variance de 1, est 

plus petite que celle de Ia population de valeurs réelles. 

Si on estime K xx  c'est-à-dire Ia correlation entre les mesures repétées effectuées sur x, a partir d'un 

échantillon indépendant de taille 100, Ia variance de i 	eSt, approximativement, 

=0,00077. Xx 

La regression de Y. en fonction de 0,85X, a une variance de (0,85)_2(0,00213)  et une espérance de 1,00 

pour un échantillon de taille 1 000. Si on estime le ratio de fiabilité au moyen d'un échantillon 
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indépendant de taille 100, Ia variance approximative de I'estimateur de 	obtenue par regression de Y1  en 

fonctionde 1, =x+.(x1 -) est 

v{)i}= '{XX71f}=(0,85)(0,00213+0,00077) 
= 0,00401. 

Dans ce cas, Ia variance calculée avec I'estimation de ic 	dépasse de 36% celle calculée d'après Ia valeurXX  
connue de K . L'erreur quadratique moyenne de I'estimateur ordinaire des moindres carrés est 

E 	fl)2}_(0l5)2 +0,00213=0,02463 

Donc, l'estimateur P, est un estimateur essentiellement sans biais dont I'erreur quadratique moyenne vaut 
un sixième de celle de I'estimateur ordinaire des moindres carrés. 

La méme méthode génerale est applicable quand des variables binomiales, mesurées comme des variables 
binorniales, sont incluses dans Ic vecteur X,. II n'est pas nécessaire de créer Ia variable 1, pour les 

variables binomiales, car Ia distribution marginale de x, est Ia méme que celle de X,. La méthode de 

prediction par regression exige que l'erreur dans I'équation et l'erreur de mesure de Ia variable dépendante 
soient indépendantes de I'erreur de mesure de Ia variable explicative. Si x 1  and X, sont des variables 

aléatoires binomiales, il existe une correlation negative entre u, et X,. Cependant, Ia regression de } en 

fonction de E{x, I x, } produit un estimateur coherent de 	si le terme e1  du modéle (2) est indépendant 

de X,. 

Si les variables dCpendante et indépendantes sont des variables aléatoires binomiales, il est nécessaire 
d'élargir Ia rnéthode. Considérons Ic modéle 

= 130 +x 1 3 1  +q,, 

Y, =y, +e,,, 
X 1  = + Ut, 

- B,(l,p3 ), 	B1 (l.p), x 1  —B(1,p), X, -B(l,p), E{e,}=0 et P{X=Ix=j=K,,. 

Comme les variables (Y, X, x) sont situées dans l'intervalle (0. 1), ii existe une covariance negative entre 

u andx, II s'ensuit que, en général, ii existe une covariance entre e, and u,, méme Si K,1 ne depend pas 

de Y, Donc, pour Ia paire (Y,, x,) de variables binomiales observées avec erreur, il paraIt nécessaire de 

construire les valeurs espérées pour toutes les configurations possibles. Representons par Z le vecteur de 

rangée multidimensionnel a r dimensions défini par les paires (Y, x) ayant les valeurs 

[(1. I), (I, 0), (0, i), (0, o)J 	Autrement dit, z, = ( i,o,o, o) si (Y,, x1 ) = ( i. 1) et Z, = (0, 1,0.0) si 

(f,,. x,) = (I. o). Représentons par z, Ic vecteur correspondant défini par les paires (y,,, x,) 	(La 

variable Y, peut aussi We mesurée avec erreur.) Etant donné les probabilités de reponse, on peut définir 

l'espérance de Z1 étant donné Z 1 . 

Considérons maintenant un exemple particulier de I'estimation de Ia fonction de repartition d'une variable 
observée sujette a erreur de mesure. Nusser et coIl. (1996) décrivent une application particulière de 
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I'estimation de Ia distribution des apports habituels d'un constituant du régime alimentaire. Une version 
simplifiée du modèle empirique utilisé par Nusser et coil. (1996) est 

yti =g_t(X,1), 

x.ti  = X1 + u 11 , 	 (4) 

(x, 	(0" , (c 	0 

Uj1 j 	

I I 	J 
_._ NLI ( ) 

11 	I 
1 	o 	o UU 

oti Y, représente i'apport observe le jour I pour Ia fième  personne. La variable u 1 , represente Ia variabilité 

journalière des apports plus Ia variance de reponse. ici, Ia variance (journalière) d'échantillonnage est 
considérée comme étant Ia plus importante. L'apport habituel est donné par 

y, =E{Yt Ix t }=E{g(x,+u,j )Ix t }. 	 (5) 

Représentons Ia fonction de I'espérance conditionne lie par h( 	). Aiors, 

Y1 =h(x). 	 (6) 

L'equation (6) définit Ia distribution de Yt  car x, - N(0, 	En pratique, une seule transformation des 

observations, g(Y,), ne suffit pas toujours a produire les observations X 1  que i'on peut decomposer en 

deux composantes normales. Néanmoins, dans le cas des constituants du régime, Ia transformation des 
observations originales en valeurs approximativement normales semble produire des données auxquelles 
on peut appliquer le modèle (4) ou une légére extension de ce dernier. 

Dans les etudes sur Ia nutrition, les données principales sont les quantités d'aliments que les rCpondants 
déclarent consommer quotidiennement. D'après Ia composition des aliments, on calcule alors l'apport 
déclaré d'un constituant particulier, comme les proteines. L'objectif consiste a observer, pour une 
personne donnée, Ia distribution de l'apport moyen a long terme, appelé appor: habituel. Ce genre de 
données est caractérisé par de fortes variations journalières. Environ les deux tiers de Ia variation observée 
des apports quotidiens sont dus a Ia variation propre de Ia personne et environ le tiers est dü a Ia variation 
d'une personne a I'autre. Si on effectue deux observations par personne, environ 50 % de Ia variation des 
moyennes individuelles sont dus a Ia variabilité propre de Ia personne. Même dans Ic cas des etudes oü on 
effectue quatre observations par personne, Ia variabilité propre a Ia personne représente le tiers de Ia 
variabilité observée des moyennes individuelles. 

Selon Ia méthode de Nusser et coIl. (1996), Ia construction de Ia transformation g comprend deux étapes. 
En premier lieu, on choisit une puissance qui rapproche Ies observations de Ia norrnalité. Puis, on se sen 
d'une fonction spline (<en pistolet>>) pour approximer Ia transformation de Ia fonction de repartition des 
quantiles observes a celle des quantiles de Ia distribution normale. 

On estime le modèle pour les variables transformëes par les méthodes d'analyse de Ia variance. Donc, 

uu 	 1)]fj(X,1 
_)2 

fl2  
ou 
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X 1 =rX 11 andX ...fl 1 1 

Puis, on estime Ia transformation h pour définir Ia distribution estimée des apports habituels. En pratique, 
on estime Ia distribution pour les divers sous-groupes. (La variable Z définit les sous-groupes.) 
L'ensemble de donnëes dont a besoin l'utilisateur qui souhaite étudier ces relations en prenant I'apport 
habituel comme variable explicative doit inclure I'estimation des valeurs espérées. A titre d'exemple, 
mentionnons I'étude de La relation éventuelle entre I'incidence du cancer et l'apport de lipides. 

La figure 1 donne Ia representation graphique de l'espérance mathématique estimée de y,,  étant donné 

(Y,1, Y,2)  en fonction de 0,5(}ç 1  + 	Y pour l'énergie, pour un ensemble de données sur l'apport en 

deux jours par personne collectëes auprès de 737 femmes de 25 a 50 ans participant a Ia Continuing Survey 
of Food Intakes by Individuals de 1985 effectuée par le U.S. Department ofAgriculture (1987). Les points 

ne représentent pas une droite, car l'espérance mathématique n'est pas une fonction simple de Y, . Les 

valeurs représentées graphiquement sont h( 
), 

oü 

+( uu +&)a,(k:  _X . ). 

La figure 2 montre Ia representation graphique des valeurs representatives du méme ensemble de données, 
oü les valeurs representatives sont 

7(Y11 . 	 h(it  

et 

1.  = X . + [(,& UU  + 	
Cyxr  T/2 

(~7t. 

La fonction de distribution cumulative des valeurs representatives fondée sur I'échantillon est un 
estimateur de Ia fonction de distribution cumulative des apports habituels. La pente de Ia droite déterminée 
par les points représentant l'espérance mathématique estimée est plus faible que celle déterminée par les 
données correspondant aux valeurs representatives. Pour l'axe des x, Ia variance des valeurs 

representatives est 	, tandis que Ia variance de l'estimation des valeurs espérées est 	+)_I& 

La representation graphique de Ia relation entre l'espérance mathematique estimée et les observations est 
une courbe, car Ia distribution originate est asymetrique. Les fonctions obtenues pour d'autres constituants 
du régime, comme les vitamines, sont encore plus courbes, car Ia distribution est plus asymetrique. 

Carriquiry, Goyeneche et Fuller(1996) ont étendu I'estimation de Ia distribution de l'apport habituel au cas 

de Ia variable bidimensionnelle. us emploient une transformation a plusieurs étapes de }'g, = (y111 , Y2 , j ) en 

x,, = (x1(1 , x2 11) telle que x,, = gfrft) suive une loi approximativement normale. La figure 3 montre 

les traces a 50 % et a 90 % obtenus pour Ia repartition conjointe estimée de l'apport total de calories et de 
I'apport de calories provenant des lipides. Les courbes sont tracCes pour Les observations originales et pour 
La distribution de l'apport habituel obtenue pour I'échantillon de 4 734 femmes de 20 a 59 ans de Ia 
Continuing Survey of Food Intakes by Individuals de 1994. Le trace a so % obtenu pour les données 
originales différe peu du trace a 90 % obtenu pour Ia distribution de l'apport habituel. Les droites qui 
figurent dans le graphique représentent les moyennes conditionnelles estimées de calories totales, étant 
donné Ies calories fournies par les lipides pour les deux distributions. Les deux droites différeraient 
davantage si Ia structure de correlation de E UU  était moms semblable a celle de 
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Figure I. Espérance mathématique estimée de I'apport habituel d'énergie en fonction de Iapport moyen en 
deux jours. 
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Figure 2. Valeur representative de lapport habituel denergie en fonction de lapport moyen en deux jours. 
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Figure 3. Traces de Ia distribution bidimensionnelle de lapport total de calories et de lapport de calories 
provenant des lipides. Les courbes en pointillé représentent les traces a 50% et a 90% des 
apportsjournaliers. Les courbes en trait plein représentent les traces a 50% et a 90% des apports 
habituels. 
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J'aimerais ajouter quelques observations personnelles au sujet des erreurs non dues a l'échantillonnage. Tout 
d'aboni, qu'est-ce qu'une erreur non due a i 'échanlillonnage par rapport a tine erreur due a I'echanti!Ionnage. 
Pcut-tre que Ia terminologie laisse a desirer. Aprês tout, lorsqu'on pane des erreurs dues a la réponse par rapport 
aux erreurs dues a la non-rtfponse, on pane des en-curs qui sont dues aux personnes qui ne repondent pas. 
Pourqnoi donc, dans cc cas, les en-curs non dues a l'échantillonnage ne seraient-elles pas des erreurs dues au fait 
de ne pas figurer dans I'échantillon? Pour les non-statisticiens, cela pourrait sembler pertinent. Lorsque l'on 
consuite un ouvrage type sur la théonie de l'echantillonnage, on commence par Ia definition d'unc population 
comportant tin nombre fini d'unités, on choisit un échantillon, puis on discute de l'estimation et d'autres aspects 
de la stratdgie d'échantillonnage. On explique alors que tout écart entre [a valeur réelle et nos estimateurs 
correspond a I 'en-cur d'échantillonnage. Nous, les statisticiens, pensons que les en-curs non dues a 
I'échantillonnage sont tout Ic reste. Toutefois, est-ce que toutes les erreurs, saufcelles dues de façon particulière 
a l'dchantillonnage, sont des en-curs non dues a l'échantillonnage? Par exemple, lorsque vous conduisez et que 
vous effectuez un mauvais virage a gauche et que vous avez tin accident, s'agit-il ia d'une en-cur non due a 
l'échantillonnage? II nous faut donc des definitions plus dames et compréhensibles. 

Le domaine des as non dues a I'ëchantillonnage, mème dans un sens stnictement statistique, est vaste, et nous 
avons tendance a Ic définir comme une sénie de domaines secondaires. Nous parlons d'erreuns dues a Ia base 
sculage, d'ernsirs dues ala non-réponse, d'erreurs dues a [a réponse, d'erreurs de traitement, etc. Le fait est que 
la plupart des processus utilisés dans Ic cadre des enquêtes comportent uric intervention humaine et que celle-ci 
est sujette a l'en-eur. Au cours du present symposium, nous avons discuté principalement des erreurs dues a 
l'intervention humaine. C'est pourquoi, ii semble souhaitable de se tourner vers des experts du comportement 
humain. Les processus cognitifs de l'tre huinain peuvent aider a mieux comprendre les causes des en-curs non 
dues a l'echantiilonnage. 

En 1978, Statistique Canada publiait tin ouvrage intituld .Répentoire de méthodes d'dvaluation des en-curs dans 
les recensements et les enquêtes*. On peut se demander dans quelle mesure nous avons progressé au cours des 
vingt dernières années. Lorsque l'on examine les sujets principaux compris dans la table des matiêres, on note 
qu' aprés 1 'introduction, 1 'ouvrage porte sun la couverture, la réponse, la non-réponse, Ic codage, la saisie des 
donnécs, Ia verification et I'imputation, et d'autres sujets. 11 est intéressant de noter que nous connaissions déjà 
ces problèmes en 1978, et que noun avions déjà tine We de Ia façon de mesurer et d'évaluer cc genre d'erreurs. 
Toutefois, k*-sque l'on compare Ic contenu de l'ouvragc et les sujets abordés dana Ic cadre du present symposium, 
il est clair que noun avons fait des progrés substantiels. Mais noun avons encore beaucoup a apprendne. 

II eat ressorti trés clairement au cours des discussions qu'il existe une interaction trés grande entre Ia gestion des 
enqu&es, Ic processus de mesure et d'évaluation des en-curs et la rétroaction nécessaire. Souvent, dana Ic cadre 
du present symposium, on s 'est inten-ogé au sujet des avantages de Ia mesure et de I 'evaluation des en-curs non 
dues a l'échantillonnage. Toutefois, Ic problème vient du fait que noun ne noun posons pas beaucoup de questions 
au sujet des en-curs non dues a l'echantillonnage tant que les choses vont bien. 

Mentiorinons par exeinple I'Enquête sun Ic tabagisme au Canada qu'a mentionnée Ledily I-hinter, dont les donnécs 
seinbient aller a l'encoritre do Ia perception intuitive des experts, cc qui a soulevé des questions au sujet des sources 
d'eiiews non dues a I'échantillcamage. Nous devons &e sensibles a ces besoins, particulierement en cette péniode 
do restrictions budgétaires. II est trop facile de passer outre Ia nécessité do mesurer ces en-curs, mais dens Ic cas 

'David Binder, Directeur, Division des méthodes d'enquètes-entrcpnses, Statistique Canada, Parc Tunney, 
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6. 
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ot les estimations semblent contestables, nous devons pouvoir répondre aux preoccupations des utilisateurs. 

Récemment, on a beaucoup pane dans Ia presse des rates des sondages pre-électoraux relatifs a Ia course a Ia 
prdsidence des Etats-Unis. En effet, l'écart était beaucoup plus grand entre Clinton et Dole dans les sondages 
qu'au moment du scrutin, et on s'est pose des questions sur cc qui a Pu entrainer cette situation. Non seulement 
s'est-on interrogé sur la pertinence de l'dchantillonnage non probabiliste, mais aussi sun les diverses sources 
d'erreurs d'échantiulonnage Par ailleurs, dans le cas des sondages qui se sont tenus avant le référendum qudbdcois, 
en octobre 1995, leurs rdsultats ont dté presque identiques a ceux du scrutin. Et on ne s'est pas pose de question 
a cc sujet. 11 sernble qu'on se prdoccupe beaucoup des erreurs non dues a 1 'dchantillonnage lorsque ces erreurs 
sont importantes. 

fl convient en outre de souligner Ia question de Ia mesure et de l'ajustement pour le sous-dénombrement dans Ia 
recensement. Si la couverture de I 'enquète semble trop limitée, ii est tout a fait justifld de rajuster lea nombres, 
élant donné qua les crreurs non dues a i 'échantillonnage sont excessives. Par ailleurs, si les erreurs sont minimes, 
on peut penser que le rajustement en fonction des etreurs non dues a 1 'échantillonnage en occasionne d'autres. 
Force est de constater que ces questions sont assez complexes et que je n'ai fait ressortir qu'un aspect. 

On pourrait citer de nombreux autres examples. Les gestionnaires d'enquête doivent éva]uer avec soin lea 
avantages de Ia mesure des erreurs non dues a l'échantillonnage par rapport a son coftt, en tenant compte des 
risques d'obtenir des données douteuses. 

En terminant, j'aixnerais remercier les organisateurs du present symposium pour Ia qualite des discussions. Au 
total, environ 30 personnes ont participd a un aspect ou l'autre de l'organisation du present symposium Le 
prmcipal comitd csganisateur, dirigé par Eric Rancourt, comprenait Ann Brown, Jane Burgess et Johane Dufour. 
On a aussi pu compter str us certain nonibre de sous-comités. Parmi lea presidents des sous-comitésL, on comptait 
Michelle Simard, qui s'est occupée de Ia logistique, Josée Morel, qui a organisé lea discussions en table ronde, 
flew Gough, qui s'est occupé des ateliers, et Lynn Savage ainsi que Micheline Sabounin, qui ont assure Ia majeure 
partie du soutien au cours des derniers mois. La correspondance a etC pnncipalement prise en charge par Sophie 
Dionne et Guylaine Dubreuil. 

L'an prochain, Ic symposium s'intitulera Nouvelles orientations pour les enquétes et les recensements'. Jack 
Gambino est le président du comitC organisateur. 

Enfin,j'aimerais encore use fois remercier tons les participants, lea presidents de session et toutes las personnes 
qw ont contnibuC aux discussions et qui ont fait de cc symposium us succès. 
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