
Assemblée annuelle de Ia SSC, juin 1998 
Recuell de Ia Section des méthodes d'enquête 

LA CALENI)RIALISATION DANS LE CADRE DE L'ENQETE UNIFIEE SUR of 	 LES ENTREPRISES 	SpTATISTIGG  

	

CANADA 	CANDA 

Yinick Beaucage et Peter S. Tarassoff' 
JAN 7 

RÉSUMÉ 	 LIBRARY 

	

i)aris Ic.s cnqutcs iuprs dcs cntrepnss. Ii p1up;rt des repondants rippr:eiit leurs donnécs selon. 1eur 	an7t6e 
tiscaic correspondant a leur exercice financier. Li période fiscale diffère fréquemment dun répondant a l'autre tout en 
étant différente de l'année civile. Malgré Ia diversité des périodes couvertes, les gestionnaires de ces enquétes 
rcgroupent habituellement ces données et publient des estimations qualifiées d'<< annuelles . Cependant, le fait de 
calculer des estimations ou des taux de croissance a partir de données provenant de différentes périodes fiscales 
engendre plusieurs problèmes. On obtiendrait des résultats différents si les données étaient basées sur l'année civile. 
La transformation de données fiscales en données civiles aussi appeléc calendrialisation vient remédier au problème. 
Avcc Ia nouvelle enquëte unifléc sur les entreprises (EUE) de Statistique Canada, on a maintenant l'opportunité 
d'appliquer plus généralement Ia calendrialisation. Sous l'egide du projet d'amélioration des statistiqucs économiques 
provinciales (Ic PASEP), l'enquête pilote de I'EUE se coricentrera sur sept industries cibles dont les données rapportées 
scront calendrialisées. 
Cc document montrera I'importance de procéder a Ia calendnalisation. expliquera Ia méthode employee ainsi que les 
entrées nCcessaires a son application et finalernent présentera les divers aspects relies a Ia mise en place d'un tel 
système. Parmi ces aspects, nous discuterons de l'élaboration des profils saisonniers, du type de variable a 
calendrialiser, du moment propice pour procéder a Ia calendrialisation, des contraintes a respecter entre les variables 
ctlou entre les diffCrentes unites (entreprises/etablissements) lots de Ia calendrialisation, et finalement d'une méthode 
de verification des donnCes calendrialisCcs. Ccci sera fait de facon exploratoire puisquc Ic système ne sera mis en 
application qua l'autornne 1998. Des chiffres provenant d'autres enquétes seront utilisCs pour illustrer Ia mCthode. 

MOTS CLES : Calendrialisation, étalonnage. PASEP, annualisation, minimisation quadratique. 

ABSTRACT 

Many repondents to business surveys provide data for their respective fiscal years, which often differ both from one 
respondent to another and from the calendar year. Despite the mix of periods covered, business survey managers 
commonly aggregate all such data and published so-called x annual > estimates. However, several problems ensue 
from the fact that these estimates and any related growth ratesare calculated from data with different fiscal year.end 
dates. These results would have been different if all of the data had been based on true calendar years. 
Calendarization, the transformation of fiscal year to a calendar year basis, is a remedy to this problem. Statistics 
Canada's new Unified Enterprise Survey (UES) represents an opportunity for a more widespread application of 
calendarization. Under the aegis of the Project to Improve Provincial Economic Statistics (PIPES), the UES Pilot will 
target seven industries, and all respondent microdata are to be calendarized. 
This document shows the importance of calendarization, explain how it is performed and what the necessary inputs are, 
and finally discuss certain aspects of the development of calendarization system. These aspects include: the 
construction of seasonal profiles, the types of variable that are to be calendarized, the place of calendarization in a 
processing sequence, the constraints among variables and or among units (enterprise/establishment) that 
calendarization ought to preserve, and finally the evaluation of calendarized values. It will be made in an exploratory 
way since the UES calendarization system will not be ready until Fall 1998. Data from other surveys will be used to 
illustrate each point. 
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1. INTRODUCTION 

L'nqut unifi auprès des entreprises (EUE) est une 
enquête annuelle qui invite les répondants a divulguer 
certaines inforrnations financières requises selon leurs 
années fiscales (correspondant a leurs exercices 
financiers) pour en faciliter l'obtention. Evidemment, 
chaque répondant peut avoir des périodes fiscales 
différentes, au gre de ses besoins. Lors de l'agrégation 
des données, on fait face a une multitude de périodes 
se chevauchant l'une et l'autre Ct, par le fait même, a 
un éventail d'information couvrant une période allant 
jusqu'à presque deux ans. La procedure habituelle 
consiste a ne pas tenir compte de la période exacte de 
rapport et de tout simplement agréger les données 
rapportées et ainsi publier des estimations se 
rapportant soi-disant a une même et unique période, 
l'année civile par exemple. Mais, malgré Ia facilité de 
cette pratique, est-ce rigoureux? Que peut-on faire 
pour produire des estimations se rapportant réellement 
a l'année civile? 
Le but de cet article est de montrer d'une part le 
danger de l'agrégation pure et simple des données 
etnivrant différentes périodes. Dans un deuxième 

nous allons discuter de l'utilisation de deux 
hodes de calendrialisation permettant de résoudre 

It problème. Finalement, on aborde d'autres aspects 
connexes a Ia calendrialisation des donnëes de 1'EUE. 

2. CALENDRIALISATION 

Dans le cadre de l'enquete pilote de l'EUE de 1997, 
chaque questionnaire contient une section <<Période de 
declaration , indiquant aux répondants Ia période 
visée par l'enquête <<Aux fins de Ia presente enquête, 
veuillez declarer les donriées pour votre exercice 
financier de douze mois dont le DERNIER JOUR se 
situe le, ou entre le I janvier 1997 et le 31 décembre 
1997 ". Cette procedure n'est pas inhabituelle, puisque 
Ia plupart des renseignements fournis par les 
entreprises canadiennes le sont selon leur propre 
exercice financier. 
Le repondant est tenu d'indiquer Ia période (debut et 
fin) pour laquelle ses données sont rapportées en 
termes de jour/mois/année. On comprend facilement 
qu'en general, les réponses peuvent s'échelonner de Ia 
pCriode (<2 janvier 1996 au 1 janvier 1997>> a Ia 
1ériode ljanvier 1997 au 31 décembre 1997 >>. On 

donc un ensemble de réponses qui couvre une 
Oode de deux ans, lesquelles on aimerait convertir 

n one seule et même période soit du I janvier 1997 
au 31 décembre 1997, appelée l'année civile. 

Pour évaluer l'étendue des périodes sur lesquelles les 
entreprises canadiennes rapportent leurs données, nous 
devons examiner Ia distribution de leurs fins d'année 
fiscale (en supposant que leurs années fiscales 
couvrent bien 12 mois). fl existe quelques sources de 
données administratives permettant d'obtenir ces 
informations. Le tableau I présente Ia distribution du 
nombre d'établissements (sous forme de pourcentages) 
selon le mois de fin de période fiscale. 
Tableau 1: Distribution du nombre d'établissements 
selon le mois de fin de période fiscale 

Construction Courriers Courtiers 
Janvier 9% 6% 7% 
Févricr 7% 6% 4% 
Mars 10% 8% 6% 
Avnl 89' 89' 6% 
Mai 6% 6% 5% 
Thin 6% 79' 7% 
Juillet 79' 8% 8% 
AoQt 6% 8% 7% 
Septembre 1 	 79' 8% 8% 
Octobre 7% 7% 7% 
Novembre 5% 4% 5% 
Décembre 22% 25% 31% 

Total 100% 100% 100% 

Notons que Ia classification est approximative puisque 
les codes SCIAN (Système de Classification 
Industrielle de l'Amérique du Nord) utilisds pour 
l'enquête pilote ne sont pas encore très répandus. Une 
correspondance avec l'ancienne classification type des 
industries (CTI-80) nous a permis de fabriquer le 
tableau. Evidemment, méme si Ia proportion des 
répondants ayant une fin d'année fiscale en décembre 
est d'environ 25%, on peut s'interroger sur Ia 
distribution Iorsque I'on considère les revenus. Le 
tableau 2, construit a partir de données fiscales encore 
une fois, montre cette distribution sous forme de 
pourcentages. 
Tableau 2 : Distribution des revenus annuels selon le 
mois de fin de période fiscale des établissements 

Construction Courriers Courtiers 
Janvier 8% 1% 2% 
Février 7% 2% 1% 
Mars 10% 3% 1% 
Avril 7% 1% 2% 
Mai 4% 17% 3 0/v 
Juin 4% 11% 2% 
Juillet 5% 4% 3% 
Aoflt 59' 2% 2% 
Stembre 7% 7% 3% 
Octobre 89' 2% 3% 
Novembre 6% - 26% 2% 
Décembre 30% 26% 78% 

Total 100% 100% 100% 
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Evidenirnerit, les distributions du pourcenrage de 
déclarants et du pourcentage de leurs revenus sont 
assez différentes. On peut dire que dans l'industrie des 
curtiers, les dCclarants avec gros revenus ont 
iiibituellement des fins d'années fiscales se terminant 
L1 décembre, ce qul minimise l'impact de ne pas 
calendrialiser. Mais pour les autres industries, on 
observe des exercices financiers répartis sur toute 
I'année avec une plus grande proportion pour Ic mois 
de décembre. 

Pour ces cas-là, quel dommage cause-t-on aux 
estimations Iorsque l'on ne calendrialise pas? En fait, 
Ia réponse a certe question depend du taux de 
croissance des variables a calendrialiser entre janvier 
1996 Ct décembre 1997. Evidemrnent plus ce taux 
diffère de 0, plus Ia calendrialisation devient 
importante. Une facon d'évaluer de manière grossière 
I'erreur que I'on commet en ne procédant pas a La 
calendrialisation consiste a supposer que les données 
sont rapportées pour une période ayant un décalage 
fixe (de trois mois par exemple) sur l'année civile. En 
fixant le taux de croissance annuel et en calculant Ic 
taux mensuel compose equivalent a celui-ci, on peut 
Cvaluer l'erreur commise. Le tableau 3 donne I'erreur 
commise pour des decalages de 3, 6 et 9 mois i.e. 
correspondant aux fins d'années fiscales se situant le 
31 mars, le 30juin et Ic 30 septembre. 

Tableau 3 Erreur commise sans calendrialisation 

F.iux 
annuel 

Décalage_en cermes de mois ( i.r. au 31 décembre) 
-9 .6 	-3 0 1 	3 6 1 	9 

-10.0% 8.2% 5.4% 	23% 0,0% .2.6% -5.1% -7,6% 
-5,0% 3.9% 2,6% 	1,3% 0,00/. -1,3% -2,5% -3,8% 
-2,5% 1.9% 1,3% 	0,6% 0,0% -0,6% -1,3% -1,9% 
-1,0%1 0,8% 0,5% 	03% 0,0% -0.3% -0,5% -0,8% 
0,0% 0.0%1 0,0%1 	0,0% 0,0% 0,0%1 0,0% 0,0% 
1,0% -0,7% -0,5% 	-0,2% 0,0% 0,2% 0,5% 0,7% 
2,5% -1,8% -1,2% 	-0,63 0,0% 0.6% 1,2% 1,9% 

5,0% -3,6% -2,4% 	-1,2 0,0% 1.2% 2.5% 3.7% 
10.0% -6,9% -4,7172, 	-2,4% 0,0% 2.4% 4,9% 7,4% 

* Ce tableau sapplique dans Ic cas de donnes de flux 

On peut ainsi voir que dans Ic cas d'un décalage 
négatif de 3 mois (i.e. période fiscale se termine le 30 
septembre de l'année t) et d'un taux de croissance de 
5% (appliqué aux 3 derniers mois finalement) on 
commet une erreur de -1.2% en utilisant les données 
rapportées de cc rCpondant pour faire une quelconque 
tabulation. On comprend facilement que plus le 
décalage ou Ic taux de croissance s'éioigne de 0, plus 
rrande est l'erreur. Ces erreurs maiheureusement ne 
s'annulent pas (si Ic taux de croissance va dans Ia 
rnême direction pour chacun d'entre eux) puisque tous 
Is répondants de l'enquête auront des décalages 
negatifs par rapport a Ia fin d'année civile en raison 

mérne de Ia pCriode de couverture de l'enquêtc. On 
peut facilement conclure que la somme de telles 
erreurs causera une difference indésirable dans les 
tabulations. 

3. METHODE DE CALENDRIALISATLON 

Conceptuellement, la calendrialisation se divise en 3 
étapes: 
(1) Interpoler les donndes liscales rapportCes en 

données sous-annuelles (telles des données 
mensuelles, 	hebdomadaires 	ou 	même 
quotidiennes) en s'assurant que Ia somme est 
toujours égale au total annuel. 

(2) Extrapoler, au debut et a Ia fin des périodes 
couvertes, Ic comportement des données fiscales 
(toujours sous une forme sous-annuelle). 

(3) Sommer sur les valeurs (interpolées ou 
extrapolées) qui se retrouvent au sein de La période 
d'intCrêt comme, par exemple, l'année civile. 

Ii existe quelques méthodes de calendrialisation qui 
peuvent plus ou moms combiner chacune de ces étapes 
pour produire une valeur calendrialisée. Laniel et 
Poirier (1992) examinent quelques-unes de ces 
méthodes tout en les comparant au moyen d'une 
simulation. Dc même, Cholette (1998) examine a son 
tour quelques méthodes. 

Certaines méthodes sont simples et faciles a appliquer; 
d'autres sont plus rigoureuses et s'appuient sur des 
critères habituels de minimisation. La premiere 
méthode présentée fait partie de Ia premiere categoric, 
c'est La méthode que nous appellerons La <<méthode 
fractionnelle x'. Celie-ci divise chacune des valeurs 
fiscales en deux parties scion la portion de l'année 
couverte par chacune des parties. Lorsque i'on a ainsi 
divisé deux valeurs fiscales (pour les années t et t+1), 
on obtient Ia valeur ajustée pour l'année t: 

kX/ +(12-k)X 
Xt = 

 
12 

oü Xdénote La valeur calendrialisée pour L'année t, 

X/ denote Ia valeur fiscale (coliectée) pour I'année 
et k Ic nombre de mois passes depuis Ic debut de 
l'année civile t. Si, par exemple, un répondant termine 
son annde fiscale Ic 31 mai 1997, Ia valeur 
calendrialisée pour 97 est: 

vc =,Ivf 
' 97 	12 ' 96-97 

Notons tout de suite que cette méthode demande 
d'attendre une deuxième année de données (97-98 en 
l'occurrence) ou de trouver au moms une prevision 
pour 97-98. Avec une prevision pour 97-98, on fait 
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face a une estiniation préliminaire suivie d'une 
estimation finale lorsque les données fiscales de 97-98 
sont finalement disponibles. 

Graphique I : Application simple de Ia méthode de 
Denton 

. 

LJne deuxième méthode faisant partie de la catégorie 
des méthodes plus rigoureuses est celle présentée dans 
Cholette (1984). Elle utilise une méthode d'étalonnage 
d'une série sous-annuelle (mensuelle, par exemple) 
pour calendrialiser les données sur Ia période de temps 
désirée. Puisque cette méthode est une modification de 
l'approche de Denton (1971), appelons-la Ia 
méthode de Denton . Cette méthode se sert de 
données sous-annuelles a étalonner aux données 
fiscales. On utilise alors une fonction objective a 
minimiser sous la contrainte de respecter les totaux 
fiscaux. La fonction objective est la suivante: 

0(x) =((xm  Xm  i)(Zm  Zm i)) 2  

oü z correspond aux valeurs mensuelles a étalonner, 
l'indice m fait référence a Ia valeur mensuelle a 
étalonner et T représente Ic total de mois compris dans 
toutes les années fiscales disponibles pour permetire la 
calendrialisation. Lorsqu'on a une seule année de 
données, T12. On cherche donc Ia série mensuelle 
des valeurs de Xm  qui reproduit le plus fidèlement 
possible le mouvement de Ia série des Zm,  sous Ia 
contrainte: 

X/ = 	X rn  pour chaque année fiscale t impliquée. 

Notons que l'on minimise les premieres differences 
(XmX,n.i) des series de telle sorte que les deux series 
soient aussi parallèles que possible. On pourrait 
vouloir tenter de minimiser les deuxièmes differences 
(xrn-xm.2) ce qui donnerait urie fonction objective 
différente et des valeurs calendrialisCes différentes. On 
peut montrer que le choix de minimiser les deuxièmes 
differences revient a executer Ia méthode fractionnelle 
(Cholette (1998)). 

Denton propose également une fonction objective 
proportionnelle øü les differences sont divisées par les 
observation Cm  correspondantes. Cholette (1984) a 
réussi a approximer numériquement Ia méthode 
proportionnelle de Denton pour application dans un 
contexte d'interpolations non pas mensuelles, mais 
quotidiennes. Un produit dérivC est l'obtention 
d'extrapolations pour les années non-complétées. 

Voici une premiere illustration oü l'on a quatre valeurs 
fiscales (de nov. 87 a oct. 88.....et de nov 90 a Oct. 
91) representees par des cercies pleins sur le graphique 
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Notons qu'une valeur annuelle est tout d'abord divisée 
en 12 parties égales avant d'être representee sur le 
graphique. Au bas, on retrouve Ia série des Zm 

(representant Ia saisonnalité) qui est égale, pour les 
besoins de l'exemple, a Ia const.ante 300. La méthode 
cherche donc la série des interpolations Xm  qui 
minimisent Ia fonction objective tout en s'assurant que 
les quatre totaux fiscaux sont respectés. La série des Xm 

(interpolations) est representée par Ia courbe lisse. 

Une fois les interpolations (et les extrapolations pour 
les périodes dejan. 87 a oct. 87 et de nov 91 a dec. 91) 
calculées, il ne reste qu'a sommer sur les 12 mois qui 
nous intéressent, soient ceux de l'année civile. On 
obtient alors les valeurs calendrialisées (5 dans ce cas-
ci) a nouveau divisée en 12 parties égales représentees 
par des triangles vides. Notons tout de Suite que les 
extrapolations sont plates et ne font que répéter Ia 
dernière interpolation. 

Lorsqu'on veut calendrialiser une seule observation 
annuelle basée sur une période fiscale de douze mois 
scIon Ia méthode telle que présentée ici, on retombe 
exactement sur Ia valeur fiscale que l'on voulait 
calendrialiser. Comme dans Ic cas de Ia méthode 
fractionnelle, on devra attendre dobtenir plus d'une 
année financière pour produire une <<vraie valeur 
calendrialisée. Cette notion implique que les données 
calendrialisées seront révisées et on pourrait vouloir 
plus d'une revision. Cholette (1984) indique cependant 
qu'après la deuxième revision, les changements 
deviennent très mineurs. 

La beauté de cette méthode est son adaptation a 
l'apport d'information auxiliaire. En effet, au lieu 
d'utiliser une série des Zm constante, on peut améliorer 
Ia méthode a I'aide d'une série d'indices mensuelS. 
Ccci évitera d'une part d'obtenir des extrapolations 
plates en debut et cii fin de série et dautre part uiiC 
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1 1.iIlcure LalendrIalIsatlon dans le ca.s dL doimees 
fscaleS avec une période différente de douze mois. Si 
Ia période fiscale excède 12 mois, Ia saisonnalité 
permet de connaItre Ia repartition a l'intérieur de Ia 

riode fiscale de façon a extraire uniquement la 
.aleur correspondant a l'année civile. Si Ia période est 
jiférieure a 12 mois, Ia connaissance du profil 

salsonnier permet une meilleure inference sur Ic reste 
de l'annCe (s'il y a lieu). Le graphique 2 illustre le 
méme exemple auquel la série des z11 (saisonnalité) 
n'est plus constante, mais obéit a un profil donné. 

Graphique 2 : Ajout d'un profil saisonnier 
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Notons encore une fois que dans le cas d'une seule 
donnée fiscale avec période de douze mois, l'ajout du 
prouil saisonnier a Ia méthode ne changera pas Ia 
valeur calendrialisée. Celle-ci sera en effet egale a Ia 
valeur fiscale puisque sur une pCriode de douze mois 
consécutif, Ia saisonnalité s'annule. 
on peut encore améliorer le processus en greffant Un 
paramètre de tendance aux données. Dans le graphique 
3, on a greffe un paramètre de croissance annuelle de 
4% en calculant le taux mensuel compose equivalent. 
De plus, on utilise le même taux de croissance d'une 
année a I'autre. La droite sous Ia série des z, montre 
cette croissance. 

Graphique 3: Ajout d'un paramétre de tendance 
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Encore une fois, on utilise une information auxiliaire 
(Ia tendance) pour amCliorer Ia méthode. Cette fois-ci, 
si on a une seule donnée fiscale d'une longueur de 
douze mois a calendrialiser, Ia valeur obtenue sera 
diffCrente. 

Notons finalement qu'une quatneme variante de La 
méthode consiste a ne specifier que le paramètre de 
tendance sans utiliser de série d'indices mensuels. La 
série des z,,, serait alors représentée par Ia droite (de 
4%) qui apparalt dans le graphique 3. Cette variante 
correspond en fail a procéder a de Ia macro-
calendrialisation (calendrialisation au niveau d'un 
agrégat ou groupement) et a I'appliquer au niveau des 
micro-données. Un désavantage habituel de Ia macro-
calendrialisation est de considérer une période 
commune pour toutes les unites du groupement (ce qui 
est rarement Le cas en pratique). Dans ce cas-ci 
cependant, connaissant pour un groupement donné 
(industrie par province par exemple) le taux de 
croissance annuel, on l'applique (sous forme de 
calendrialisation) individuellement a chacune des 
données faisant partie de ce groupe. On conserve donc 
les avantages de Ia macro-calendrialisation tout en 
tenant compte de Ia période individuelle au moment de 
Ia calendrialisation. 

Un autre avantage de Ia micro-calendrialisation est 
I'utilisation des micro-donnCes calendrialisées pour 
construire toute tabulation requise sans avoir besoin de 
re-calendrialiser pour le nouveau total désiré. 
Evidemment l'idCal est de connaitre La tendance au 
niveau de chaque unite, mais celle-ci peut être très 
difficile a obtenir. Trouver la tendance au niveau du 
groupe s'avère un bon compromis tout en étant facile a 
appl iquer. 

La méthode de Denton a donc Les avantages suivants: 
1) C'est une méthode rigoureuse basée sur une 

fonction objective a minimiser sous certaines 
contraintes. 

2) E1Le s'adapte a l'apport d'information auxiliaire 
SOUS différentes formes (tendance, profils, ...). 

3) EIIe s'adapte facilement a des années fiscales de 
longueur autre que douze mois. 

4) Elle peut s'utiliser avec une seule donnée. 

Par ailleurs, la méthode peut estimer les valeurs 
manquantes lorsqu'il y a un (ou plusieurs) trou dans 
Les données et peut reproduire Ia méthode fractionnelle 
en ajustant Ia fonction objective. Cette méthode 
semble donc prometteuse et nous espérons pouvoir 
parvenir a l'implanter pour pouvoir engendrer des 
données calendrialisées de façon routinière. 
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4. AUTRES ASPECTS 

Evidmment, le fait de choisir une méthode plutôt 
u'une autre n'dlimine pas la totalité des problèmes 

relies a Ia calendrialisation. Parmi ces problèmes, 
notons tout de Suite le choix du moment auquel 
procCder a Ia calendrialisation. Laniel et Poirier (1992) 
suggèrent d'appliquer Ia calendrialisation directement 
sur les données saisies, avant de procéder a Ia 
verification et a l'imputation. Dans le cadre de I'EUE, 
les données recueillies entrent dans un processus de 
verification automatisé qui permet d'évaluer la qualité 
de l'information collectée ainsi que Ia possibilité de 
faire face a des donndes aberrantes. Les 
enregistrements rejetés sont alors conflés a Ia revue 
manuelle pour être ensuite réintégrés au processus de 
verification et d'imputation. On ne peut donc pas sortir 
du système après Ia verification automatisée/manuelle 
et avant I'imputation pour faire Ia calendrialisation. 
Celle-ci a donc lieu après, a Ia fin des étapes de 
traitement, juste avant l'estimation. 

Eviclemment, si on pouvait calendrialiser tout de suite 
après Ia verification cela nous permettrait d'imputer 
les 	non-répondants 	avec 	des 	valeurs 	déjà 
calendrialisées. Ceci diminuerait le nombre 
d'enregistrements a calendrialiser tout en évitant 
d'avoir a évaluer la période de référence des non-
répondants. En procédant a Ia calendrialisation après 
l'imputation, ii faut tout d'abord trouver une source 
fiable pour établir Ia période liscale du non-répondant 
et ensuite tenir compte de cette pdriode lors du choix 
du (lonneur avant de procéder a l'imputation. line fois 
l'imputation complétée, les données rapportées 
(répondants) et les données imputées (non-répondants) 
sont calendrialisées. D'un point opérationnel, la tâche 
s'avère traitCe plus efficacement avec le module de 
caleridrialisation a Ia fin, même si des dtapes sont ainsi 
ajoutdes au processus. 

L'EUE récolte plus de 500 variables différentes a 
calendrialiser. Traiter toutes ces variables separernent 
entraInerait des coüts de temps et de développement 
formidables. De plus, Ia plupart des variables sont en 
faits, des détails >> des variables globales Jes 
revenus sont divisés en categories, les dépenses aussi, 
etc.. - Les variables qui correspondent aux <<totaux' 
seront donc les variables calendrialisées et les 
variables détaillées seront ajustees au prorata. 

De plus, I'EUE récolte des données au niveau des 
entreprises et des établissements appartenant a ces 
mêmes entreprises. On veut donc s'assurer que si Ia 
somme des valeurs non-calendrialisées des 
étahlissements est egale a la valeur rapportée au 
niveau de l'entreprise, ii en soit de méme pour Jes 

valeurs calendnalisées. Cette contrainte n'est pas 
facile a formuler dans le cadre de Ia methodologie 
proposëe et nous espérons trouver une solution a ce 
problème graduellement. 

Les illustrations présentées jusqu'à present ne 
considèrent que des variables de flux tels les revenus, 
les dépenses,... dont la valeur represente une 
accumulation sur Ia période fiscale, Cependant, I'EUE 
collecte également des variables de stocks (comme les 
inventaires) dont Ia valeur, a la difference des 
variables de flux, représente les stocks au dernier jour 
de Ia période fiscale. Heureusement, l'algorithme de 
Cholette peut traiter de façon similaire les variables de 
flux et de stocks, mais dans le second cas, il faut 
nécessairement utiliser un profil saisonnier pour 
assurer une bonne calendrialisation. Sans profil, Ia 
valeur calendrialisée est tout simplement une 
interpolation a partir d'une droite entre deux valeurs 
de stocks. 

Tout au long de la section précédente, on a vu que Ia 
méthode peut fonctionner sous quatre modes 
différents: aucune information auxiliaire (mode de 
base), profils saisonniers (mode amélioré 1), tendance 
(mode amélioré II) et profils saisonniers avec tendance 
(mode ultime). II est donc important d'utiliser le plus 
d'information auxiliaire possible et de tenter 
d'appliquer Ia methode en mode ultime. Ceci est 
d'autant vrai que lorsque l'on a une seule donnée, le 
mode de base produit une valeur calendrialisée égale a 
Ia valeur fiscale originale dans le cas des données de 
flux et que Ia valeur n'est pas liable dans le cas des 
données de stocks. Ceci a un impact sur I'importance 
des revisions qui prendront plus d'ampleur une fois 
l'enquête a sa deuxième année si Ia calendrialisation 
est minime lors de Ia premiere année. 

On voudra donc tenter de trouver un profil saisonnier 
ainsi que Ia tendance dans chaque groupement 
(industrie/province) jugé different et ce pour chacune 
des variables a calendrialiser. Ce genre d' information 
peut devenir très fastidieux a obtenir. L'utilisation de 
données auxiliaires sera Ia principale source utilisée 
pour créer ces profils et calculer ces tendances. De 
plus, on devra utiliser des variables aproxi >> et 
souhaiter que celles-ci recoupent chacun des types de 
variables a calendrialiser, que cc soit des variables de 
flux ou de stocks. Ces profils et tendance seront 
emmagasinés pour fins d'observation et de revision. 

Notons qu'au moment de procéder a Ia 
calendrialisation des données de l'année de référence 
97, l'année 98 sera déjà assez avancée. Les series de 
97 et 98 disponibles a ce moment deviendront trèS 
utiles pour évaluer les tendances ainsi que les profils. 
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Finalernent, comme dans tout bon système 
informatique, on devra procéder a Ia verification du 
rocessus de calendrialisation. On aimerait donc 

ncttre en place Ia méthodologie nécessaire pour suivre 
in enregistrement tout au long du processus de 

Lalendnalisation. On pourrait s'assurer de Ia qualite de 
Ia calendrialisation et modifier Ia valeur là oCi ce serait 
nécessaire. Dans un deuxième temps, on aimerait 
instaurer un processus permettant de confirmer Ia 
valeur calendrialisée. Selon Ia tendance observée dans 
le groupement (industrie/province) pour Ia variable 
calendrialisée, on aimerait utiliser des limites déduites 
de facon semblable a celles du tableau 3. On pourrait 
alors determiner un voisinage a l'intérieur duquel Ia 
valeur calendrialisée devrait se trouver. Les valeurs 
hors du voisinage se verraient envoyées a tin processus 
de revue manuelle oi l'intelligence humaine permettra 
de decider du traitement a adopter. 

5. CONCLUSION 

II reste bon nombre de problemes opérationnels a 
regler avant Ia misc en marche complete (et même 
partielle) du processus de calendrialisation dans le 
cadre de I'EUE. Nous savons cependant que Ia 
calendrialisation a sa place dans l'enquéte. Celle-ci 
permet d'éviter les blais trop souvent ignores tout en 
kinnant aux gestionnaires une confiance accrue dans 
In représentativité de leurs chiffres sur une base 
innuelle civile. Le choix de Ia méthode est assez clair, 
miis, pour faire un bon travail lors de Ia 
calendrialisation, nous devrons nous assurer d'avoir en 
main les données auxiliaires nécessaires pour  

fonctionner au moms en mode amélioré I dans Ic cas 
des données de stocks et au moms en mode amClioré II 
dans Ic cas des données de flux. Tout ccci pour 
s'assurer d'éviter de trop grandes revisions si l'on 
utilise seulement Ic mode de base pour Ia premiere 
année. La plupart des autres problèmes relies a Ia 
calendrialisation ont été résolus de façon simple ou a 
l'aide d'idées prometteuses qui attendent encore d'être 
mises a l'essai. La programmation de celles-ci 
deviendra un élément crucial dans Ia misc en marche 
du processus, mais, si Ic budget et les ressources s'y 
prêtent, I'EUE aura Ic système de calendrialisation Ic 
plus sophistique au monde. 
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