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Resume abrege
Cette etude avait trois principaux objectifs 1) analyser les ecrits 
existants sur la qualite de vie, 2) elaborer un modele complet de la 
qualite de vie qui soit approprie pour le niveau municipal, et 
3) explorer la disponibilite de donnees pour le modele dans diverses 
echelles spatiales et a divers intervalles de temps et definir les 
donnees requises qui n'existent pas deja. Le rapport comprend quatre 
grandes sections. Dans la premiere, on resume les grands themes des 
ecrits et on signals les questions importantes concernant la qualite de 
vie. Une breve analyse de chaque grande question forme la base de la 
deuxieme section. Dans la troisieme section, deux modeles sont 
analyses, le premier concerne les perspectives traditionnelles de la 
qualite devie selon les indicateurs objectifs et subjectifs et le 
second est fonde sur les idees recentes au sujet du developpement 
durable et des villes en sante. Ce dernier, qui est le modele prefers, 
situs le contexts pour la definition des indicateurs appropries qui ont 
ete retenus et les mesures particulieres de ces indicateurs. Enfin, 
dans la quatrieme section, on passe en revue les indicateurs qui ont 
ete choisis et les,.mesures particulieres, les concernant.

i



REMERCIEMENTS

Nous tenons a remercier les personnes suivantes pour leur collaboration 
a la preparation de ce rapport. Une partie du projet comportait des 
discussions en groupes auxquelles ont participe des membres de 
I'Universite York specialises dans d'importants aspects relies a la 
qualite de vie. Nous sommes particulierement reconnaissants a Michael 
Burke, Hy Day, Paul Grayson, Bryn Greer-Wootten, Michael Hall, Valerie 
Preston et Gerda Wekerle d'avoir participe a 1'elaboration des modeles. 
Anita Valencia etait responsable de la production du rapport et des 
tableaux a I'appui. Nous desirons egalement exprimer notre 
reconnaissance a Dick Leong du Centre des etudes prospectives sur 
1'habitation et le cadre de vie gui nous a fourni de precieux 
commentaires sur les versions precedentes de ce rapport.

ii



RESUME

1. Objet et portee

Cette etude avait trois principaux objectifs 1) analyser les ecrits 
existants sur la qualite de vie, 2) elaborer un modele complet de la 
qualite de vie qui soit approprie pour le niveau municipal, et 
3) explorer la disponibilite de donnees pour le modele dans diverses 
echelles spatiales et a divers intervalles de temps et definir les 
donnees requises qui n'existent pas deja. Le rapport comprend quatre 
grandes sections. Dans la premiere, on resume les grands themes des 
ecrits et on signale les questions importantes concernant la qualite de 
vie. Une breve analyse de chaque grande question forme la base de la 
deuxieme section. Dans la troisieme section, deux modeles sont 
analyses, le premier concerne les perspectives traditionnelles de la 
qualite de vie selon les indicateurs objectifs et subjectifs et le 
second est fonde sur les idees recentes au sujet du developpement 
durable et des villes en sante. Ce dernier, qui est le modele prefere, 
situe le contexte pour la definition des indicateurs appropries qui ont 
ete retenus et -.les mesures' particulieres de ces,, indicateurs. Enfin, 
dans la quatrieme section, on passe en revue les indicateurs qui ont 
ete choisis et les mesures particulieres les concernant.

2. Recension des ecrits

La decision d'inclure ou d'exclure les ecrits s'appuyait sur 
plusieurs criteres, dont les suivants. 1) Actualite : La plus large 
place a ete accordee aux travaux des annees 1980, 2) Contenu canadien : 
Nous avons tent# d'inclure toutes les grandes etudes canadiennes,
3) Echelle spatiale : La plupart des ecrits se situent au niveau urbain 
ou intra-urbain et 4) Articulation de fond : Nous avons favorise les 
etudes traitant de la qualite du lieu, definie objectivement et 
subjectivement.

3. Themes et questions importantes degages des ecrits

Au niveau le plus fondamental, la recherche sur la qualit# de vie 
peut se diviser en indicateurs objectifs et subjectifs. Les indicateurs 
objectifs sont des mesures quantitatives, habituellement tirees du 
recensement ou provenant d'autres organismes locaux. Les indicateurs 
subjectifs sont des mesures qualitatives, normalement tirees 
d'entrevues specialement structurees menees aupres d'un echantillon de 
la population generale. L'elaboration des ecrits et d'un grand nombre 
de questions cles de la recherche sur le QV a trait a la distinction 
entre les indicateurs objectifs et subjectifs.

Le debut des annees 1970 a ete caracterise par 1'elaboration 
d'indicateurs objectifs pour une vaste gamme de themes ou de domaines. 
Pour 1'essential, 1'objectif etait de decrire les conditions sociales 
entre les villes et(ou) a 1'interieur des villes. Les etudes 
d'indicateurs objectifs ont ete tres critiqu#es surtout pour ne pas
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incorporer de donnees subjectives sur les perceptions et les 
evaluations dans les domaines d'experience de vie, des relations entre 
chacun et de la qualite de vie globale. En general, la plupart des 
donnees servant a verifier ces modeles ont ete tirees d'enguetes 
nationales. Des questions ont egalement ete soulevees concernant les 
rapports entre les indicateurs objectifs et subjectifs. Les risultats 
d'etudes empiriques ont fait ressortir le peu de lien qui existe entre 
les deux types d'indicateurs bien qu'il faille signaler de larges 
ecarts dans la conception de la recherche et le genre d'indicateurs 
utilises entre les etudes existantes.

Dans les annees 1980, 1'articulation de la recherche dans les 
etudes sur la qualite de vie a pris des orientations differentes. Au 
niveau urbain ou metropolitain, les indicateurs objectifs sont 
reapparus sous forme de wclassement des endroits». Ces etudes sont 
Gentries sur 1'attrait relatif des centres urbains et ciblent tres 
directement les personnes ou les entreprises qui ont 1'intention de 
demenager. Au niveau intra-urbain, les indicateurs objectifs ont refait 
surface de deux fagons bien differentes : en tant que systemes de 
commercialisation cibles au niveau des .quartiers et en tant que 
programme de recherche d'articulation plus etroite concernant la 
wclasse marginalew urbaine et les indicateurs de pauvrete.notamment 
dans les centres-villes. De mime, pendant les annees 1980, la recherche 
sur les indicateurs subjectifs a pris sa propre orientation et a eu 
tendance a mettre 1'accent sur les ameliorations des mesures 
subjectives.

Au milieu des annees 1980, le contexte des etudes de la QV a change 
du tout au tout. Tout d'abord, il y a eu un rejet general de la 
modelisation dans les sciences sociales et un accent plus net sur les 
differences et les qualites caracteristiques des regions locales. II y 
a eu aussi un plus grand desir d'imprimer a la recherche sur la QV une 
orientation plus nette vers les politiques, en integrant plus 
directement dans le processus de planification toutes les etudes de la 
QV. Le deuxieme grand changement au milieu des annees 1980 a ete 
1'emergence d'approches de planification plus holistiques, s'inspirant 
des perspectives de la QV, de 1'environnement durable et des villes en 
sante.

La recension des ecrits ne s'est pas limitee a relever les 
tendances de 1'evolution de la recherche sur la QV. Elle a aussi fait 
ressortir un certain nombre de questions importantes qui sont examinees 
en detail dans le rapport. Ces questions comprennent la definition, 
I'objet, les domaines, les indicateurs, la relation entre indicateurs 
objectifs et subjectifs, la pertinence des modeles statistiques,
1'additivite/la normalisation, I'echelle spatiale et la frequence 
d'observation. La premiere moitie est essentiellement conceptuelle et 
la seconde methodologique.
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4. Modeles

Nous avons elabore deux modeles de QV dans notre rapport. L'un et 
1'autre s'appuient sur les ecrits et leur developpement au cours des 
deux dernieres decennies. Le premier, le cadre conceptuel de la qualite 
de vie est un enonce integratif des idees puisees dans les recherches 
sur les indicateurs objectifs et subjectifs. Le second, le modele 
d1 orientation communautaire de 1'environnement habite, s'inspire des 
travaux recents sur les environnements durables et les villes en sante 
et il est plus etroitement relie aux questions de politique qui sont 
importantes au niveau municipal. Le modele est cependant lacunaire, en 
ce sens qu'il ne procure pas d'indicateurs subjectifs relies a la 
vitalite economique, au mieux-etre social et a I'integrite 
environnementale. La plupart des municipalites ne sont probablement pas 
en mesure de consacrer le temps et 1'argent necessaires a la collects 
de 1'information sur les indicateurs subjectifs, bien que les 
evaluations et les satisfactions des residents locaux demeurent un 
aspect important.

5. Indicateurs

Les indicateurs et les mesures d'operationalisation du modele 
communautaire de 1'environnement habite sont presentes dans une serie 
de tableaux. Chacun des secteurs suivants fait I'objet d'un tableau 
distinct : logement, utilisation du sol, transports, environnement 
naturel, emploi et commerce, sante, education, loisirs, criminalite et 
securite et bien-etre social. Dans les tableaux, les details pour 
chaque secteur sont decrits sous trois rubriques : composante de 
vivabilite (vitalite economique, mieux-etre social, integrite 
environnementale), indicateurs de vivabilite et mesures specifiques.
Les indicateurs de vivabilite sont des construits plus specifiques 
relies a chaque composante et les mesures specifiques sont les 
variables recommandees pour le reperage de chaque indicateur de 
vivabilite. Dans de nombreux cas, la source de donnees est fournie pour 
chaque mesure.
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1- Introduction

Le terme aqualite de vie» est fort repandu, tant dans les medias 

populaires que dans les textes techniques plus specialises. On le 

retrouve souvent aussi dans les buts et objectifs des documents de 

planification a tous les niveaux de gouvernement. Et pourtant il 

n'est pas facile a definir et il prete a diverses interpretations. En 

effet, de nombreux auteurs se gardent bien de le definir avec 

precision. En plus de 1'imprecision definitionnelle, les definitions et 

interpretations donnees a la qualite de vie ont evolue avec le temps, 

ajoutant ainsi a 1'incertitude et a la confusion entourant la 

signification appropriee du terme. Au debut des annees 1970, par 

exemple, 1'accent etait mis sur les indicateurs objectifs quantitatifs 

de la qualite de vie, souvent mesuree au niveau intra-urbain pour de 

petites unites d'analyse comme les secteurs de recensement. Au milieu 

des annees 1970, on a compris les lacunes conceptuelles et 

methodologiques des indicateurs objectifs et on s'est attache a des 

indicateurs subjectifs plus qualitatifs et a 1'evaluation des relations 

entre les attributs de 1'environnement objectif et la qualite de vie 

pergue. Au milieu des annees 1980, autre revirement : cette fois vers 

1'integration de la qualite de vie dans un contexts de planification 

plus vaste, particulierement avec accent sur 1'environnement et la 

sante.

Comme de nombreux organismes publics qui s'occupent des questions 

de planification, de logement et d'environnement, la Societe canadienne 

d'hypotheques et de logement (SCHL) s'interesse a la qualite de vie. De 

fait, I'un des cinq objectifs a long terme exposes dans le plan
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strategigue de la SCHL est de «promouvoir 1'amenagement methodique et 

opportun des centres urbains et des regions rurales et eloignees du 

Canada afin d'ameliorer la qualite de vie des Canadiens en leur offrant 

un meilleur milieu de vie». Et pourtant, comme la SCHL a su le 

reconnaitre, le concept de la qualite de vie est mal defini (SCHL, 

1991). A un certain niveau, 1'objectif d'amelioration du milieu de vie 

est assez clair et peut etre atteint par une amelioration des 

conditions de logement, un accroissement de 1'abordabilite, et une

augmentation de 1'offre et de la gamme de logements. A un niveau plus
/

vaste, cependant, le concept est plus ambigu. C'est particulierement le 

cas lorsque 1'objectif est defini comme aider «... la societe a mieux 

comprendre les facteurs qui ameliorent ou diminuent la qualite de vie 

et le milieu de vie.» (SCHL, 1991a: 15). Se posent alors plusieurs 

questions, dont celles des divers sens attribues a la qualite de vie, 

des avantages relatifs des indicateurs objectifs et subjectifs, de la - 

relation entre ces deux types d'indicateurs, de 1'importance et de la 

fiabilite relatives des indicateurs, et de I'echelle spatiale 

appropriee d'analyse.

Dans le cadre des efforts qu'elle deploie pour mieux comprendre la 

qualite de vie et ses incidences pour les environnements habites, la 

Societe a confie a 1'Institute for Social Research (ISR) de 

I'Universite York la mission de proceder a une analyse de faisabilite 

d'une modSlisation des indicateurs de la qualite de vie au Canada. Le

projet comporte trois volets interrelies :
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. analyser les ecrits existants sur la qualite de vie et dresser 

une bibliographic annotee des grandes etudes consacrees a la 

qualite de vie.

. elaborer un models detaille et complet de la qualite de vie qui 

soit approprie pour le niveau municipal et pertinent pour les 

questions contemporaines.

. explorer la disponibilite de donnees pour le models pour

diverses echelles spatiales et divers intervalles de temps et 

definir les donnees requises qui n'existent pasdeja.

L'analyse qui suit se divise en cinq grandes sections. Tout 

d'abord, elle decrit la nature et les limitations de la recension des 

ecrits. En outre, elle resume les grands themes des ecrits et signals 

les questions importantes concernant la qualite de vie. Une breve 

analyse de cheque grande question forme la base de la deuxieme section. 

La troisieme section analyse deux modeles, le premier concernant les 

perspectives traditionnelles de la qualite de vie selon des indicateurs 

objectifs et subjectifs, et le second fonde sur les idees recentes au 

sujet du developpement durable et des villes en sante. Ce dernier, qui 

est le models prefers, situs le contexts pour la definition des 

indicateurs appropries. La quatrieme section decrit les indicateurs 

retenus et les mesures particulieres de ces indicateurs. Enfin, dans la 

derniere section, nous passons en revue les modeles mis au point et 

indiquons pourquoi le models prefers n'est pas parfait. La 

bibliographie annotee fait I'objet d'un rapport distinct a la SCHL. Les 

articles et ouvrages presentes dans la bibliographie annotee sont 

marques d'un asterisque dans les References du present rapport.
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L'Annexe donne la liste des indicateurs, avec indication de leur 

disponibilite.

2. La recension des ecrits

2.1 Organisation de la recension des ecrits

La recension des ecrits visait plusieurs objectifs, dont les 

suivants : faire mieux comprendre comment la qualite de vie (QV) a ete 

conceptualisee et comment les definitions de la QV ont change avec le 

temps; reperer les secteurs ou domaines freguemment examines et les 

indicateurs ou mesures les plus frequents dans chaque domains; et 

etudier les relations entre les indicateurs objectifs et subjectifs 

releves dans les etudes anterieures. Si la recension est vaste, elle ne 

couvre neanmoins pas toute la recherche ni toutes les publications sur 

la QV. Les ecrits recenses vont du debut des annees 1970 a nos jours et 

traitent de diverses approches de la recherche sur la qualite de vie.

La decision d'inclure ou d'exclure les ecrits s'appuyait sur plusieurs 

criteres, dont les suivants :

. Actualite : Bien que certaines des etudes classiques de la QV, 

dans les perspectives objective et subjective, et plusieurs 

ouvrages resumant les methodologies et les constatations des 

indicateurs sociaux et de la recherche sur la QV au cours des 

annees 1970 soient inclus, ce sont les travaux des annees 1980 

qui occupent la plus large place.
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. Contenu canadien : Nous avons tente d'inclure toutes les grandes 

etudes canadiennes. Nous avons inclus egalement les recherches 

classigues, importantes ou particulierement pertinentes menees 

aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, mais notre observation de ce 

cote-la n'est pas exhaustive. Dans 1'ensemble, nous avons exclu 

les modeles et la recherche empirique pour les pays en 

developpement.

. Echelle spatiale : Nous n'avons inclus les etudes aux niveaux 

national et international gue si elles renfermaient des modeles 

implicites ou explicites d'interet pour les petites unites 

geographigues d'analyse. La plupart des ecrits recenses se 

situent aux niveaux urbain ou intra-urbain d'analyse.

. Articulation de fond : Ce critere concerne le mandat de la SCHL 

d'ameliorer la QV par des ameliorations du milieu de vie. On 

trouve amplement d'ecrits dans les revues savantes sur les 

relations du mieux-etre avec les structures de valeurs, sur les 

processus affectifs et cognitifs, sur les relations personnelles 

et sur les relations familiales. Malgre leur importance evidente 

pour comprendre la QV au niveau individuel, nous avons exclu une 

bonne part de ces textes au profit d'ouvrages traitant plus 

directement de la qualite du lieu, definie objectivement et 

sub j ec t i vement.

Nous avons annote chague reference en fonction de cing elements 

fondamentaux d'information : I'objet ou le type de 1'etude;

1'observation temporelle et geographigue; la definition de la QV
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utilises; les types d'indicateurs employes; et I'apport a la 

comprehension de la qualite de vie. Les entrees sont presentees par 

ordre chronologique, allant des ouvrages publies dans les annees 1970 

jusqu'a nos jours. Ce classement est precieux lorsqu'on veut comprendre 

1'evolution de la recherche sur la QV et degager les grandes questions 

de definition, de methodologie et de mesure a etudier pour tacher de 

conceptualiser les indicateurs de la QV.

La preparation de la recension des ecrits a oblige a examiner 

plusieurs sources, dont les suivantes :

. Les articles parus depuis 1980 dans Social Indicators Research 

et les grandes revues de sociologie, de geographie urbaine et 

d'urbanisme.

. Les ouvrages de la bibliotheque de I'Universite York, extraits 

par une recherche en direct portant sur les categories «qualite 

de view et «indicateurs sociaux».

. Les publications des-gouvernements du Canada et des Etats-Unis 

obtenues par une recherche en direct portant sur les categories 

«qualite de vie» ou «indicateurs sociaux» ou reperees par des 

bibliothecaires de recherche.

. Les etudes enumerees dans le document de travail. Quality of 

Life: Issues and Directions for CHMC, 1991.

. Des documents non publies des archives de I'ISR,

particulierement sur les etudes du changement social au Canada 

et des problemes urbains au Canada.

. Des bibliographies tirees de grandes recensions de la recherche 

sur la QV et sur les indicateurs sociaux.
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. Une recherche en direct des periodiques recents de langue

anglaise aupres de la Colorado Association Research Libraries.

2.2 Themes et questions importantes degages des ecrits

Au niveau le plus fondamental, la recherche sur la QV peut se 

diviser en indicateurs objectifs et subjectifs. Les indicateurs 

objectifs sont des mesures quantitatives, habituellement tirees du 

recensement ou provenant d'autres organismes locaux, comme les services 

d'urbanisme, de service social, de sante et de police. Les indicateurs 

subjectifs sont des mesures qualitatives, normalement tirees 

d'entrevues specialement structurees menees aupres d'un echantillon de 

la population generale, et comportant habituellement des perceptions et 

des evaluations de la vie urbaine et des satisfactions en la matiere.

L'elaboration des ecrits et d'un grand nombre des questions cles de la 

recherche sur la QV a trait a la distinction entre les indicateurs 

objectifs et subjectifs.

Le debut des annees 1970 a ete caracterise par 1'elaboration 

d'indicateurs objectifs pour une vaste gamme de themes ou de domaines. 

Les domaines differaient en nombre et en genre entre les etudes, mais 

ils comprenaient souvent des mesures du mieux-etre economique, des 

conditions environnementales, du bien-etre social, du logement et de 

I'ordre public. Apres une recension poussee des ecrits existants. Smith 

(1973) proposait sept grand domaines a inclure dans les etudes des 

indicateurs sociaux objectifs, a savoir :

1. Le revenu, la richesse et 1'emploi (le revenu et la richesse, la 

situation d'activite, les supplements de revenu garanti)
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2. Le milieu de vie (le logement, le guartier, 1'environnement 

physique)

3. La sante (la sante physique et mentale)

4. L'instruction (le niveau atteint, la duree, la qualite)

5. L'ordre social (les pathologies personnelles, I'eclatement des 

families, la criminalite et la delinquance, l'ordre public et la 

securite)

6. L'appartenance sociale (la participation a la democratie, la 

justice penale, la segregation)

7. Les loisirs (les installations de loisirs, la culture et les arts, 

les loisirs disponibles)

Typiquement, ces etudes s'appuyaient sur des donnees tirees du 

recensement et d'organismes locaux pour des unites spatiales comme les 

regions metrdpolitaines ou les secteurs de recensement dans les regions 

metropolitaines. Pour 1'essential, I'objectif etait de decrire les 

conditions sociales entre les villes et (ou) a 1'interieur des villes. 

Dans la plupart des cas, on esperait egaiement que les decideurs 

utiliseraient les resultats, bien que tres peu de principes directeurs 

aient ete donnes. Un grand nombre de ces etudes etaient en outre 

caracterisees par une preoccupation a I'egard des questions de 

methodologie comme la ponderation des variables, le cadrage des 

donnees, et la validite de la sommation des donnees pour les domaines 

individuels afin d'obtenir une mesure unique de la QV pour chaque 

region metropolitaine ou secteur de recensement (p. ex., Dickinson, 

Gray, et Smith, 1972; Bederman, 1974; Liu, 1976).

La plupart des etudes des indicateurs objectifs ont porte sur des 

regions metropolitaines des Etats-Unis. II y a, toutefois, quatre
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grands examples canadiens d'etudes d'indicateurs objectifs. La premiere 

est celle ou Palys (1973) a tente de reprendre, pour dix regions 

metropolitaines du Canada, 1'etude que Flax (1973) a faite de villes 

des Etats-Unis. Palys a remarquablement bien reussi a repeter un grand 

nombre des mesures de Flax, mais la grande force de son oeuvre est une 

critique des lacunes de conception et de mesure d'un grand nombre de 

variables objectives. Les deux autres etudes, celles de Shulman et Bond 

(1978) et de Shulman, Bond et Nelson (1980), sont des etudes 

d'indicateurs sociaux des regions metropolitaines de recensement et des 

municipalites de dimensions moyennes, respectivement. L'une et 1'autre 

sont caracterisees par le rassemblement et 1'utilisation d'une quantite 

considerable de donnees hors recensement, mais ni l'une ni 1'autre n'a 

ete reprise depuis. L'etude la plus recente, celle du Groupe de 

consultants Peat Marwick (1988), commandee par la municipalite 

regionale de Hamilton-Wentworth, integre une vaste gamme d'indicateurs, 

y compris la superficie d'espaces verts, la disponibilite 

d'installations communautaires, medicales, commerciales et culturelles, 

la qualite des routes, la pollution, et la stability des families.

Les etudes d'indicateurs sociaux objectifs ont ete tres 

critiquees, souvent par les chercheurs employant cette approche. Les 

critiques portent sur 1'absence de theorie sociale pour orienter la 

selection des indicateurs, la non-representativite des variables,

1'exactitude faible ou pietre de la mesure, et 1'absence de donnees 

convenables au niveau local. Comme le dit Smith (1972) dans son etude 

sur Tampa (Floride) «... il faut beaucoup d'efforts pour aller au-dela 

des donnees de recensement, afin de donner une forme appropriee aux

registres des organismes locaux; dans certains cas, la tache etait trop
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grande.» En particulier, cependant, on a reproche a ces etudes de ne 

pas integrer de donnees subjectives sur les perceptions et les 

evaluations des residents au sujet de leur ville et de ses quartiers.

Au milieu des annees 1970, ons'est interesse davantage aux 

elements subjectifs de la QV, particulierement a 1'evaluation des 

domaines d'experience de vie, des relations entre chacun et de leurs 

apports respectifs a la QV globale. Les etudes classiques sont celles 

d'Andrews et Withey (1976) et de Campbell, Converse et Rogers (1976). 

Ces derniers presentent un modele ou 11 evaluation, aux yeux d'une 

personne, d'un attribut particulier dans un domains donne est fonction 

de sa perception de 1'attribut par rapport a ses normes internes de 

comparaison, a ses attentes et a ses aspirations. Par ailleurs, la 

perception d'un attribut est tributaire de 1'environnement objectif, 

mais en reste distincte. On suppose egalement qu'aucun des stades du 

processus n'echappe a ,1'influence des caracteristiques du passe 

personnel comme I'age, le sexe, I'ethnicite et la situation socio- 

economique. La plupart des donnees servant a verifier ces modeles ont 

ete tirees d'enquetes nationales.

La methodologie de Campbell, Converse et Rogers a ete adaptee au 

contexte canadien dans le ((Quality of Life in Canada Project» mene a la 

fin des annees 1970 et au debut des annees 1980 par 1'Institute for 

Behavioral Research (maintenant 1'ISR) de 1'Universite York (Institute 

for Social Research, 1984). Cette etude a comporte trois enquetes 

nationales portant sur le mieux-etre subjectif et les evaluations 

pergues des conditions de vie objectives. En meme temps, 1'Institute 

for Behavioral Research langait le pro jet ((Survey of Urban Concerns» 

(Atkinson, 1979). 11 s'agissait d'evaluer la reaction des residents a
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diverses questions de politique d'importance particuliere dans les 

milieux urbains et a determiner les aspects de 1'environnement urbain 

qui jouent sur les preferences en matiere de politiques et sur le 

potentiel social. Plus de 11 000 enquetes de toutes les regions 

metropolitaines du Canada, stratifiees par zone (centre-ville, banlieue 

etablie, nouvelle banlieue, et dans les plus grands centres, banlieue 

eloignee), ont ete interroges sur des points comme 1'evaluation de la 

ville, 1'evaluation du quartier, 1'utilisation des transports en commun 

et les deplacements quotidiens, les perceptions de la criminalite,

1'utilisation et I'economie d'energie, et les preferences en matiere de 

logement.

Bien qu'ils mesurent «... I'etat de la collectivite aux yeux de 

ceux qui l'habitent» et soient done susceptibles de «... presenter une 

evaluation plus exacte de la qualite de vie», les indicateurs 

subjectifs ont aussi ete critiques (Lyon, 1987). Selon Knox (1976), les 

personnes et les collectivites peuvent evaluer les domaines en termes 

differents, differentes personnes risquant d'attribuer un sens 

different a des. mots comme «satisfaction» et les gens pouvant etre 

portes a donner ce qu'ils pensent etre les bonnes reponses. En outre, 

les enquetes coutent cher et si des indicateurs objectifs moins couteux 

et plus facilement accessibles peuvent servir de mesure de substitution 

appropriee pour les indicateurs subjectifs il n'est pas utile de 

proceder a de couteuses enquetes.

Cette consideration pratique, ainsi que 1'interet conceptuel, ont 

amene un certain nombre de chercheurs a explorer les relations entre 

les indicateurs objectifs et subjectifs. Par exemple, Kuz (1978) 

comparait, dans une etude maintes fois citee, les indicateurs objectifs
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et subjectifs pour 77 centres urbains du Sud du Manitoba en 1971. Les 

domaines objectifs comprenaient le logement, 1'instruction, le revenu, 

I'emploi, la sante, les loisirs, la securite sociale et les 

infrastructures communautaires. Les domaines subjectifs comprenaient la 

participation communautaire, 1'interaction et 1'alienation des 

collectivites et le leadership communautaire. Les resultats ont fait 

ressortir qu'il n'y a pas grand lien entre les deux types 

d'indicateurs. Dans une etude plus poussee, Greer-Wootten et Velidis 

(1983) exploraient les relations entre les indicateurs objectifs et 

subjectifs pour un echantillon de menages de la region de Toronto. Ils 

ont tire leurs donnees subjectives du ((Quality of Life in Canada 

Project» de 1981 et leurs donnees objectives d'une enquete de 1983 sur 

les conditions observees des logements et des quartiers pour les 

menages qui avaient ete interviewes en 1981. Divers modeles de 

regression par lesquels ils ont tente d'expliquer les variations de 

satisfaction a I'egard du logement ont donne des resultats plutot 

pietres. Les auteurs ont conclu qu'il faut a la fois des indicateurs 

objectifs et subjectifs, qu'il faut rassembler simultanement les 

donnees a leur egard, et qu'on a besoin de meilleurs indicateurs.

Dans les annees 1980, 1'articulation de recherche dans les 

indicateurs objectifs et subjectifs a pris des orientations 

differentes. Au niveau urbain ou metropolitain d'analyse, les 

indicateurs objectifs sont reapparus sous forme de «classement des 

endroits». L'etude la plus connue est celle de Boyer et Savageau,

Places Rated Almanac (1981 et 1985), mais il y en a d'autres comme 

celles de Scott (1990) et de Marlin (1992) pour les Etats-Unis et de

Green et Champion (1988) et de Findlay, Morris et Rogerson (1988) en
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Grande-Bretagne. Ces etudes sent Gentries sur I'attrait relatif des 

centres urbains et ciblent tres directement les personnes ou les 

entreprises qui ont 1'intention de demenager. Les indicateurs sont 

habituellement de grande portee, par exemple les mesures du climat, des 

arts et de la culture, de 1'instruction, des loisirs, de la possibilite 

d'acces aux autres coins du pays, des soins de sante et des 

perspectives economiques. Comme les etudes anterieures fondees sur des 

indicateurs objectifs, les ecrits sur le «classement des endroits» ont 

attire de vives critiques (Landis et Sawacki, 1988). Les preoccupations 

particulieres, surtout des etudes des Etats-Unis, comprennent les 

mauvais choix des concepts, la fiabilite des indicateurs, les questions 

d'echelle et de doubles comptes, 1'exclusion des indicateurs 

interessant les politiques, et 1'utilisation de moyennes 

metropolitaines comme indicateurs de substitution pour les mesures 

concernant la collectivite ou le quartier.

Au niveau intrametropolitain d'analyse, les indicateurs objectifs 

ont refait surface de deux fagons bien differentes : en tant que 

systemes de commercialisation ciblee au niveau des quartiers et en tant 

que programme de recherche d'articulation plus etroite concernant la 

«classe marginale» urbaine. Les systemes de commercialisation ciblee 

(p. ex., Weiss, 1988) groupent les zones postales par caracteristiques 

de recensement et d'autres. L'objectif premier est d'aider les 

detaillants a commercialiser leurs produits. Des entreprises 

commerciales comme Compusearch etudes de marche et de recherches 

sociales Limit^e ont mis au point des systemes semblables de 

commercialisation societale. (Jones et Simmons, 1978: 321-323).
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Le mot «classe marginale» (underclass) nous vient essentiellement 

des Etats-Unis, ou Myrdal (1962) I'a utilise pour la premiere fois, 

avant que Wilson (1987) ne le reprenne recemment pour decrire 

1'isolement spatial des Noirs qui vivent dans la pauvrete et le chomage 

dans de nombreux centres-villes des Etats-Unis. L'oeuvre de Wilson a 

inspire une foule de nouvelles recherches sur la pauvrete, y compris 

des essais de description du ghetto urbain a I'aide d'indicateurs comme 

le nombre de menages diriges par une femme, le chomage, la dependance 

du bien-etre social et le decrochage scolaire (Hughes, 1989). Compte 

tenu de 1'absence relative de grands secteurs d'abandon residentiel et 

de dependance du bien-etre social dans les centres-villes canadiens, il 

n'y a pas lieu de s'etonner que cette recherche a'ait pas produit 

d'effet au Canada. De fait, au Canada, on semble s'interesser davantage 

au rajeunissement du centre-ville, particulierement dans les regions 

metropolitaines ayant une economie de services de technologie de 

pointe. Signalons quand meme la recherche de Davies et Murdie (1991), 

qui, a I'aide d'une analyse conjointe des donnees de recensement pour 

tous les secteurs de recensement des regions metropolitaines du Canada, 

ont observe des concentrations relativement fortes d'appauvrissement 

dans les vieux secteurs de la classe ouvriere pres des centres-villes 

des villes quebecoises et a St. John (Nouveau-Brunswick).

De meme, pendant les annees 1980, la recherche sur les indicateurs 

subjectifs a pris sa propre orientation et a eu tendance a mettre 

1'accent sur les raffinements des mesures subjectives. Cette recherche 

est illustree par un grand nombre des articles de la revue Social 

Indicators Research pendant les annees 1980. On a eu beau reclamer plus 

d'evaluations subjectives de la condition urbaine, le cout des etudes a
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grande echelle par voie de questionnaire a sans doute limite le recours 

aux enquetes. II y a, cependant, deux exemples canadiens dignes de 

mention, soit une enquete de 1990 sur les questions urbaines et les 

attitudes dans la region du Grand Vancouver (Hardwick, Torchinsky et 

Fallick, 1991) et 1'etude Angus Reid de 1991 sur la QV menee aupres de 

4 000 residents de huit regions metropolitaines du Canada (Reid, 1991; 

Patterson, 1992).

Au milieu des annees 1980, le contexte des etudes de la QV a 

change du tout au tout. Tout d'abord, il y a eu un rejet general de la 

modelisation dans les sciences sociales et un accent plus net sur les 

differences et les qualites caracteristiques des regions locales. II y 

a eu aussi un plus grand desir d'imprimer a la recherche sur la QV une 

orientation plus nette vers les politiques, en integrant plus 

directement dans le processus de planification toutes les etudes de la 

QV. Ainsi, Loetscher (1981, 1985) a etendu les modeles traditionnels de 

QV a un cadre davantage axe sur la planification en integrant au modele 

les activites des decideurs. Apres une etude de la QV a Montreal, a 

Toronto, a Calgary.et a Vancouver, il a conclu que «... les activites 

des decideurs doivent entrer en ligne de compte dans 1'analyse de la 

qualite urbaine de vie, a moins que I'objet soit uniquement de donner 

une vue statique des conditions de vie a un moment donne dans le 

temps.» Dans un ouvrage concernant les etudes des collectivites, Lyon 

(1987) faisait observer que «... bien qu'ils soient etroitement lies 

aux preoccupations qu'inspire la qualite de vie, les indicateurs locaux 

sont insuffisants pour permettre une analyse satisfaisante sans :

(1) indicateurs subjectifs fondes sur les perceptions de la

collectivite et (2) une comprehension des conditions politiques locales
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a prendre en compte pour ameliorer la qualite de vie. Par exemple, si 

nous apprenons que la pauvrete est bien pire chez nous qu'ailleurs, il 

importe aussi de voir si la collectivite est consciente du problems et 

si les dirigeants politiques sont disposes a s'y attaquer.» Myers 

(1987, 1988) a etendu cette approche et propose une methodologie QV 

specifique pour les urbanistes, qu'il a appelee la «methode des 

tendances communautaires». Cette methods s'appuie sur deux principes s 

(1) la QV est une experience locale et (2) les gens jugent la 

«vivabilite» du milieu en fonction de tendances dans le temps de divers 

aspects de la QV locale. La methods comports quatre grandes stapes :

(1) la definition d'indicateurs par une recension des ecrits des 

professionnels sur la QV et la consultation des dirigeants locaux 

provenant d'une vaste gamme de groupes d'interet, (2) la collects et le 

traitement de donnees objectives, (3) le sondage de 1'opinion des 

citoyens, et (4) la redaction de rapports pour diffusion dans la 

collectivite.

Le deuxieme grand changement au milieu des annees 1980 a ete 

1' emergence d.'interets connexes pour 1' environnement et la sante. Le 

premier d'entre eux est axe sur le concept du developpement durable, 

notion decoulant particuli^rement de la Commission mondiale sur 

1'environnement et le developpement (Commission Brundtland) en 1987.

L'amenagement d'agglomerations durables, aux yeux de la SCHL,

«... sous-entend necessairement non seulement qu'il faut realiser des 

objectifs economiques et preserver I'integrite ecologique, mais aussi 

qu'il faut tenir compte de divers facteurs sociaux, notamment 1'equite 

communautaire et la possibilite de reagir a 1'evolution des facteurs 

demographiques et autres.» (D'Amour, 1991). La Societe preconise
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1'integration de principes de developpement durable dans le processus 

de planification municipale.

La nouvelle perspective de sante publique, qui est aussi 

etroitement liee a la QV, comprend «... des interventions pour 

ameliorer les styles de vie et les milieux sociaux et physiques.» 

(Mathur, 1989). L'idee d'une ville en sante a ete lancee a Toronto en 

1984 et concretisee en 1988 dans le Projet canadien des communautes en 

sante. Ce projet est organise conjointement par 1'Association 

canadienne de la sante, I'Institut canadien des urbanistes et la 

Federation canadienne des municipalites. Mathur (1989) mentionnait 

trois importants defis pour les municipalites : (1) reduire les 

injustices entre groupes socio-economiques, creer un environnement 

libre de danger et de pollution, et favoriser une plus grande capacite 

d'adaptation par la reduction du stress urbain, 1'application de normes 

d'accessibilite physique et la prestation de soutiens sociaux,

(2) encourager une participation publique comprenant le controle et la 

responsabilisation, et (3) mettre 1'accent sur les strategies 

holistiques,.multisectorielles et interservices et interministerielles.

Ces approches de planification plus holistiques, s'inspirant des 

perspectives de la QV, de 1'environnement durable et des villes en 

sante, ont ete la base de recents exercices de planification a 

Vancouver (p. ex., Hardwick, Torchinsky et Fallick, 1991), a Toronto 

(p. ex., le Service d'urbanisme de la Communaute urbaine de Toronto, 

1991); le Bureau de la region du grand Toronto, 1992; la Commission 

royale sur I'avenir du secteur riverain de Toronto, 1992) et a Montreal 

(p. ex., Gariepy, Domon et Jacobs, 1990). Dans tous les cas, on a tente 

d'adopter une approche davantage axee sur les politiques que cela n'a
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ete traditionnellement le cas avec les indicateurs objectifs et 

subjectifs.

3. Grandes questions

La recension des ecrits ne s'est pas limitee a relever les 

tendances de 1'evolution de la recherche sur la QV. Elle a aussi fait 

ressortir un certain nombre de questions importantes appelant un exaraen 

plus systematique. Ces questions comprennent la definition, 1'objet, 

les domaines, les indicateurs et la relation entre indicateurs 

objectifs et subjectifs, la pertinence des modeles statistiques,

1'additivite/la normalisation, I'echelle spatiale, et la frequence 

d'observation. La premiere moitie est essentiel.lement conceptuelle, et 

la seconde methodologique. Chaque question est analyses plus en detail 

ci-apres.

3.1 Definition

Plusieurs termes ont servi a designer la QV. «Qualite de vie» est 

le plus general : il a servi a decrire une vaste gamme d'etudes 

comprenant des indicateurs objectifs, des indicateurs subjectifs, ou 

les deux. Le terme «indicateurs sociaux» est moins frequent et il 

s'applique plus souvent a des indicateurs objectifs, bien qu'Andrews et 

Withey (1976) 1'aient utilise dans leur etude du mieux-etre pergu. Des 

termes paralleles, comme «indicateurs urbains» et «indicateurs 

communautairesw decrivent habituellament 1'application des indicateurs 

sociaux a des secteurs plus locaux. Dans la mime veine. Smith (1973) a
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popularise le terms «indicateurs sociaux territoriaux» pour parler de 

1'application des indicateurs sociaux a un niveau infranational 

(p. ex., urbain ou intra-urbain). II y a une autre question, cependant, 

soit celle de savoir si les indicateurs territoriaux sont veritablement 

des mesures de la quantite et (ou) de la qualite de I'endroit plutot 

que de la qualite de vie. Cutter (1985), par exemple, d^finit la 

qualite de vie comme «... le bonheur ou la satisfaction que la vie et 

1'environnement procurent a I'individu, particulierement en ce qui a 

trait a ses besoins et desirs, a ses aspirations, a ses preferences de 

style de vie, et a d'autres facteurs tangibles et intangibles...» et la 

qualite de I'endroit comme «... la mesure des conditions de lieu, le 

mode d'experience de ces conditions, et 1'importance relative de 

chacune pour l'individu». Enfin, de recentes etudes de planification 

ont utilise des termes comme «metropole vivable» pour decrire des 

appfoches plus holistiques de la QV qui s'inspirent, pour certaines 

idees, des mouvements du developpement durable et des villes en sante. 

La QV demeure un terms general utile, mais il est important de noter 

qu'il englobe plusieurs idees et approches conceptuelles differentes.

3.2 Objet

Quel est I'objet ultime de la recherche sur la QV? A quoi va-t- 

elle servir? Les ecrits semblent presenter au moins trois possibilites 

qui sont liees aux questions urbaines et regionales : a) les textes sur 

le «classement des endroitsw, qui visent a classer les collectivites 

selon leur attrait pour I'entreprise et 1'Industrie, et comme endroits 

ou vivre, b) les textes sur les windicateurs territoriaux», qui mettent
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1'accent sur la determination et la reduction du denument economique au 

niveau intra-urbain d'analyse et c) I'approche de la metropole 

«vivable», qui a une orientation de planification plus specifique et 

qui soiiligne souvent le caractere particulier de municipalites 

individuelles. Nous avons fait une analyse detaillee de toutes ces 

approches dans 1'etude de 1'evolution des ecrits sur la QV. Le point 

important est que les etudes de la QV peuvent avoir divers objets, dont 

chacun commande une approche differente.

3.3 Domaines

Quels sont les domaines importants? Peuvent-ils etre classes par 

ordre de priorite? II y a relativement peu de travaux theoriques dans 

ce domaine, surtout en ce qui a trait au contexts urbain et regional.

La ou il en exists, les listes de domaines sont habituellement le fruit 

de syntheses des ecrits (p. ex.. Smith, 1973; Beesley et Russwurm, 

1989). II y a consensus sur 1'inclusion de grands domaines comme les 

loisirs, 1'instruction, la sante, le milieu de vie, et 1'ordre social, 

ce qui n'a pas empeche Findlay, Rogerson et Morris (1988) de noter :

«I1 y a de nombreuses listes, mais on s'entend peu sur la gamme des 

indicateurs ou sur la fagon de les choisir.»

On a aussi tente plusieurs fois, particulierement dans des etudes 

nationales, de determiner quels domaines comptent le plus dans la 

satisfaction globale qu'apporte la vie. Le probleme du classement 

prioritaire des domaines a partir de cette recherche est double. Tout 

d'abord, le niveau de previsibilite de la satisfaction globale a 

I'egard de la vie par la satisfaction a I'egard de domaines individuels
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comme variables predictives est souvent faible;en second lieu, les 

variables importantes sent souvent sans rapport avec la structure 

communautaire. Par exemple, dans une etude de la QV dans 13 nouvelles 

collectivites nees d'une planification detaillee et complete aux Etats- 

Unis, Zehner (1977) a observe que les enquetes ont classe la securite 

economique, la vie familiale, les forces personnelles, I'amitie et la 

qualite de 1'environnement au rang des facteurs les plus importants de 

la QV. Dans la meme etude, le niveau de vie, 1'utilisation du temps de 

loisirs, et la vie familiale sont apparus comme les predicteurs les 

plus importants de la satisfaction globale a I'egard de la vie. Le 

logement venait au 7° rang, le quartier au 9** et la collectivite au 

10e.
Plus recemment, les ecrits sur la metropole vivable mettent 

1'accent sur la determination des questions urbaines qui sont les plus 

importantes dans 1'environnement local a un moment donne. Par exemple, 

dans une etude d'Austin (Texas) (Myers, 1987), invites a ponderer 

1'importance des facteurs, les enquetes ont accorde leur preference a 

la criminalite, a la qualite de I'eau, au cout de la vie, aux emplois, 

aux ecoles et a la circulation. Chose interessante, ils estimaient 

egalement que ce sont ces facteurs qui contribuent le plus a ce qu'ils 

ont qualifie de diminution de la QV a Austin. II faut en conclure que 

les citoyens peuvent classer les domaines de QV en fonction des 

facteurs dont ils ont la perception la plus negative sur le coup, ce 

qui souleve des doutes quant a la capacite de definir un ensemble 

d'indicateurs qui sont constamment les plus importants.
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3.4 Indicateurs

Les indicateurs sociaux sont-ils d'abord et avant tout des mesures 

de substitution imparfaites pour des idees plus abstraites au sujet de 

la QV? Pouvons-nous veritablement mesurer ces idees abstraites, compte 

tenu de la nature des donnees disponibles? II est generalement admis 

que les indicateurs objectifs sont des mesures de substitution ou des 

indicateurs indirects de la QV. Selon Carley (1981) et Beesley et 

Russwurm (1989), on peut considerer les indicateurs objectifs comme des 

intrants (p. ex., nombre de lits par habitant), des debits (p. ex., 

nombre de cas des medecins) ou des extrants intermediaires (p. ex., 

esperance de vie), alors que les mesures subjectives (p. ex., la 

population en sante) sont des extrants finals. En general, les etudes 

utilisant des indicateurs objectifs ont tres peu de fondement theorique 

(surtout les ecrits sur le «classement des endroits»). Dans les rares 

cas ou il y a un solide fondement theorique (p. ex., Liu, 1976), le 

modele de QV elabore etait assez rigoureux qu'il etait difficile a 

operationaliser avec les donnees existantes. Pour I'essentiel, les 

etudes de la QV faisant appel a des indicateurs objectifs dependent de 

la disponibilite de donnees et de 1'evaluation subjective du chercheur. 

La discussion porte pour une bonne part sur le manque de fiabilite, la 

difficulty d'interpretation, 1'absence de caractere saillant et le 

simplisme des indicateurs objectifs (p. ex., Palys, 1973).

3.5 Relation entre indicateurs objectifs et subjectifs
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Les indicateurs objectifs sont-ils des mesures de substitution 

satisfaisantes des indicateurs subjectifs? Comme nous 11avons vu plus 

haut, les indicateurs objectifs coutent habituellement moins cher et 

sont habituellement plus accessibles gue les indicateurs subjectifs. 

S'il y a concordance etroite entre les deux types d'indicateurs, il ne 

serait pas utile de proceder aux couteuses enguetes gui sont 

necessaires pour obtenir des indicateurs subjectifs de la QV.

Le consensus gui se degage des etudes empirigues par lesguelles 

les chercheurs ont tente de mesurer 1'association entre les indicateurs 

objectifs et subjectifs est gu'il.n'y a pas de liens etroits entre les 

deux types d'indicateurs. II faut noter, cependant, gue les etudes 

existantes different considerablement par leur plan de recherche et le 

type d'indicateurs utilises. Par exemple, Kuz (1978) a utilise une 

vaste gamme d'indicateurs objectifs et une gamme tres etroite 

d'indicateurs subjectifs pour determiner la QV dans 77 centres du Sud 

du Manitoba. Dans les circonstances, il ne faut pas se surprendre de la 

faiblesse de la correlation entre les deux types d'indicateurs. De 

,meme,,Wish (1986) a observe une faible correlation entre les 

indicateurs objectifs et subjectifs pour un echantillon de 60 regions 

metropolitaines des Etats-Unis. Cependant, les indicateurs objectifs, 

tires du Places Rated Almanac, portaient sur des regions 

metropolitaines, alors gue les indicateurs subjectifs, tires de 

1'Annual Housing Survey, concernaient des opinions sur le logement et 

les services du guartier, et etaient done beaucoup plus localises. Une 

fois encore, il ne faut pas s'etonner de la faiblesse de la correlation 

entre les deux types d'indicateurs.
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Des etudes plus soigneusement structurees des relations entre les 

indicateurs objectifs et subjectifs ont donne des resultats non 

convergents. Dans leur etude de la QV residentielle dans la region de 

Toronto, Greer-Wootten et Velidis (1983) ont observe un ecart entre les 

mesures objectives de la qualite residentielle et les mesures 

subjectives de la satisfaction a I'egard de la residence. La qualite 

etait liee a I'endroit (ville, banlieue, peripherie), mais pas la 

satisfaction. De meme, dans une analyse de regression, les mesures 

objectives de la qualite residentielle n'ont explique que 10,8 p. 100 

de 1'ecart de la satisfaction d'ensemble a I'egard du logement. Par 

contraste, Knox et MacLaren (1978) ont generalemefit observe, dans une 

etude de Dundee (Ecosse), des correlations positives et statistiquement 

significatives (quoique dans certains cas pas particulierement fortes) 

entre les scores objectifs et subjectifs, tant pour les individus que 

pour les types de quartiers. Dependant, il y avait certaines 

contradictions pour les correlations entre les types de quartiers pour 

chaque domaine. Tandis que dans les quartiers peuples principalement 

d'.aines, les scores subjectifs etablis d'apres les mesures objectives 

depassaient de loin les attentes, ils etaient plus bas que prevu dans 

les secteurs bccupes par les jeunes families. Ces ecarts montrent la 

necessite de realiser des etudes soigneusement construites, par groupes 

sociaux et(ou) types de quartiers. C'est I'une des rares etudes ou la 

meme enquete a produit des indicateurs objectifs et subjectifs. Ainsi, 

on a recueilli des renseignements sur I'etat objectif de la sante de 

1'enquete (p. ex., maladies invalidantes au cours de 6 derniers mois, 

visites a un omnipraticien pour cause de maladie au cours des
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6 derniers mois) et sur la satisfaction de I'enquete a I'egard de sa 

sante (echelle a auto-ancrage de 0 a 10).

Compte tenu de la faiblesse des associations entre les indicateurs 

objectifs et subjectifs, et constatant les forces et les faiblesses de 

chaque approche, la plupart des chercheurs ont propose 1'utilisation 

des deux ensembles d'indicateurs (p. ex., Greer-Wootten et Velidis, 

1983; Cutter, 1985; Long, 1987; Myers, 1987). II leur arrive, 

cependant, d'assortir leurs suggestions de certaines reserves. Par 

exemple, Knox et MacLaran (1978) concluaient que «... aux fins de 

decrire ou d'evaluer generalement les disparites ecologiques du mieux-, 

etre, il n'y a pas de meilleure mesure de substitution que les donnees 

«concretes» classiques. Cela dit, cependant, il est clair qu'une prise 

en compte, meme grossiere, des valeurs et des perceptions peut 

ameliorer considerablement notre connaissance de la nature et de 

I'etendue de ces disparites.» Il y a desaccord egalement sur 1'echelle 

spatiale a laquelle les indicateurs subjectifs sont la plus appropriee. 

Pacione (1986) affirme que, bien qu'ils soient importants, c'est a. 

groupe cible.au niveau spatial local qu'il est le plus realists 

d'appliquer les indicateurs subjectifs, alors que Cutter (1985) 

soutient que «... la qualite de vie est un concept plus vaste et qu'il 

trouve son application la plus appropriee au niveau intervilles, ou a 

une echelle plus etendue.»

3.6 La pertinence des modeles statistiques

La plupart des essais de modelisation de la QV par 1'analyse de 

regression ont donnS des resultats decevants. Cela reste vrai, peu
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imports qu'il s'agisse de predire la variation de la satisfaction 

d'ensemble a I'egard de la vie en utilisant la satisfaction a I'egard 

de domaines individuals (p. ex., loisirs, sante, education) comme 

variables independantes ou de predire les variations des indicateurs 

subjectifs a I'aide de mesures objectives comme variables predictives. 

Cela vaut aussi pour les analyses des individus et des endroits 

(p. ex., villes et secteurs de recensement).

On peut soulever plusieurs questions, toutes liees aux raisons 

pour lesquelles les modeles n'ont pas donne de resultats tres 

encourageants. Est-ce pares qu'il manque des variables? Ou les 

variables qui sont disponibles mesurent-elles des choses differentes?

Ou encore les donnees ne sont-elles pas suffisantes pour fairs un essai 

complet des modeles? Le problems concerne-t-il la specification des 

modeles? Par exemple, on a peut-etre tort de supposer une relation 

lineaire entre les variables. Une, relation non lineaire plus complexe 

serait peut-etre plus indiquee. II n'y a pas de reponses claires a ces 

questions, mais, compte tenu de la faiblesse des constatations, il ne 

semblerait pas etre tres utile de poursuivre I'approche formelle des 

modeles de regression dans les etudes de QV. Ce sont la des questions 

complexes concernant les idiosyncrasies des perceptions et des 

comportements individuels. II y a tout simplement trop de «bruit» et 

probablement trop de variables intervenantes pour justifier 

1'elaboration d'un modele de prediction par 1'analyse de regression.
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3.7 Additivite/normalisation

Plusieurs questions de methodologie ont ete soulevees dans les 

ecrits, particulierement en ce qui concerne les indicateurs objectifs. 

Un ensemble de questions a trait a 11opportunite d'elaborer des indices 

synthetiques. Par exemple, est-il approprie de faire la somme de 

mesures pour produire un indice de QV globale? Sinon, les variables des 

domaines individuels peuvent-elles etre regroupees pour former une 

serie d'indices? Ou faut-il traiter les variables individuellement dans 

la communication des resultats? Dans certaines etudes (p. ex., 

Dickinson, Gray et Smith, 1971), on a fait une sommation des scores 

pour chaque critere dans un meme domains pour obtenir un score 

synthetique pour chaque domains, apres quoi on a fait la sommation des 

scores synthetiques pour obtenir un score de QV globale. Le problems 

que pose cette fagon de proceder est double. Tout d'abord, la 

justification theorique des domaines risque d'etre faible et, en second 

lieu, certaines variables peuvent etre statistiquement independantes 

des autres, ..alors que d'autres presentent une forte correlation, au 

point d'etre redondantes. Une fagon de traiter de ce problems consists 

a faire une analyse factorielle des donnees afin d1obtenir des 

dimensions relativement independantes de la QV. Cela regie un problems 

de methodologie, mais les resultats d'une analyse factorielle sont 

souvent diffidles a comprendre pour le nori-initie. Cela souleve la 

grande question de 1'arbitrage a faire entre la complexite de la 

technique et la facilite d'interpretation.

Un deuxieme ensemble de questions, concerne la necessite de 

normaliser les donnees a 1'aide de scores types (scores z) ou d'une
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autre technique de normalisation (y compris i'analyse factorielle) et 

I'utilite de la ponderation des variables. La normalisation est 

necessaire si les mesures fondees sur differentes echelles (p. ex., le 

revenu moyen et le pourcentage de families monoparentales) entrent dans 

la meme analyse et sont regroupees en indice synthetique. Malgre le 

probleme conceptuel que posent les mesures de difference, des auteurs 

comme Bederman (1974) ont observe peu de difference, de fagon 

empirique, dans les resultats en utilisant differentes mesures de 

normalisation. Sur une autre question de methodologie, il ne semble pas 

opportun de ponderer les variables selon leur importance pergue, a 

moins d'avoir des raisons de le faire. Chose interessante, Findlay, 

Morris et Rogerson (1988) ont utilise les resultats d'une enquete 

nationale par questionnaire pour attribuer des ponderations a chaque 

dimension objective de la QV dans les villes britanniques et observe 

peu de difference dans les listes classees des villes avec et sans 

ponderations.

3.8 Echelle spatiale

Des etudes de la qualite de vie ont ete effectuees a diverses 

echelles spatiales allant du niveau national au niveau intra-urbain. 

Pour les analyses urbaines et regionales, il est manifests que 

1'echelle nationale est contre-indiquee et il est peu vraisemblable que 

les constatations au niveau national soient tres pertinentes aux 

niveaux des villes ou des localites. Dans un pays aussi varie que le 

Canada, la QV n'echappe pas a 1'influence des differences regionales.

Effectivement, I'Urban Canada Study realises par Angus Reid en 1991 a



29

fait ressortir des differences considerables de la QV entre les huit 

villes observees. Le problems fondamental est gue les differences au 

niveau local sont noyees dans la moyenne pour la ville, et que les 

differences entre les villes sont encore moins visibles dans la moyenne 

nationals. Vu qu'il y a toujours moyen d'agreger les donnees au niveau 

du secteur de recensement pour des secteurs plus considerables, y 

compris les villes, il semble raisonnable de collecter les donnees sur 

la QV au plus bas niveau spatial possible. Le problems, c'est que de 

nombreux indicateurs objectifs pertinents ne sont pas disponibles au 

niveau des secteurs de recensement. Par exemple, une grande ville n'a 

peut-etre que quelques endroits pour le controls de la qualite de 

I'air. Dans le cas d'autres domaines, comme la criminalite et la sante, 

les donnees sont peut-etre reunies en fonction d'occurrences 

individuelles, mais pas agregees au niveau du secteur de recensement. 

Sans systems complexe d'information geographique, cette tache coute 

cher et prend du temps.

II est aussi difficile de recueillir des donnees au niveau intra- 

urbain a moins que I'enquete ne soit ciblee sur un groups precis dans 

un secteur particulier de la ville. Meme s'ils peuvent etre assez 

grands, les echantillons de la plupart des enquetes nationales ou 

metropolitaines se pretent mal a la desagregation en dega du niveau 

metropolitain. Par exemple, I'Urban Canada Survey d'Angus Reid etait 

fondee sur un echantillon de 500 residents de chacune de huit villes.

II est possible de ramener cette enquete au niveau des grands secteurs 

de la ville comme le centre-ville, la vieille banlieue et la nouvelle 

banlieue, mais pas jusqu'au niveau du secteur de recensement. Dans les 

grandes regions metropolitaines comme Toronto et Montreal, cela
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donnerait moins de 10 enquetes, en moyenne, par secteur de recensement. 

Une fagon de regler ce probleme, comme I'illustrent Hardwick,

Torchinsky et Fallick (1991) pour Vancouver, consiste a se donner un 

plan de Bondage a stratification spatiale qui permet de desagreger les 

resultats par grand secteur au sein de la ville ou d'elaborer des 

cartes isoplethes pour montrer la tendance des reponses a travers la 

ville. La taille de 11echantillon, toutefois, pour 1'etude de Vancouver 

depassait les 1 000 enquetes, soit deux fois la taille de la composante 

de Vancouver de 1'enquete Angus Reid.

Une derniere question a trait a 1'importance de la collecte des 

donnees pour les municipalites individuelles dans les grandes regions 

metropolitaines. Cela a son importance, parce que la zone d'attraction , 

d'une installation de premier ordre comme un theatre ou un stade de 

base-ball des ligues majeures est beaucoup plus grande que celle d'une 

bibliotheque locale. La connaissance de 1'existence ou de la capacite 

d'un theatre ou d'un stade de base-ball est probablement le plus 

pertinente au niveau metropolitain. Par ailleurs, il risque d'y avoir 

des differences considerables entre les municipalites pour ce qui est 

de la prestation de services comme les programmes scolaires, les soins 

de sante communautaire, et le logement. Dans la plupart des cas, les 

differences de niveau intrametropolitain sont importantes, et, par 

consequent, les etudes dans la tradition du «classement des endroits» 

masquent une grande part de I'ecart prononce a I'interieur de villes.
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3.9 Frequence d'observation

Dans la plupart des cas, les etudes de la QV ont eu lieu a un 

moment donne dans le temps et n'ont pas eu d'autre suivi. Une exception 

notable est I'enquete d'Hardwick, Torchinsky et Fallick (1991) sur les 

questions et les attitudes dans la region metropolitaine de Vancouver, 

qui a utilise un questionnaire et une methodologie comparables a ceux 

d'une enquete semblable menee en 1973. La plupart des municipalite 

recommandent une revision de leur plan directeur tous les cinq ans. Les 

recents exercices de planification comme le Cityplan '91 de Toronto et 

la revision du plan de la Communaute urbaine de Toronto proposent trois 

a cinq ans. Hancock (1992) propose un rapport sur l'«etat de la cite» 

coincidant avec les elections municipales. L'essentiel, comme le 

signals Myers (1987), c'est de considerer la QV comme une experience 

locale qui change au fil du temps. En effet, un des problemes que 

posenj: les enquetes sur les questions communautaires, c'est que 

«... 1'opinion publique en general et les sujets sur lesquels elle 

s'exprime risquent de changer, de changer rapidement, avec le temps» 

(Patterson, 1992).

4. Les modeles

Les deux modeles decrits ci-apres sont inspires par les ecrits 

dont nous avons fait la recension dans la section precedents et par les 

questions qui ont ete soulevees et debattues. Le premier models. Cadre 

conceptuel de la qualite de vie, s'appuie sur la recherche effectuee au 

cours des deux dernieres decennies sur les indicateurs objectifs et
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subjectifs. Le second, Modele d'orientation communautaire de

.1'environnement habite, est fonde sur le contexte changeant pour les

etudes de la QV qui ont eu lieu dans les annees 1980 et sur

1'accroissement de 1'accent mis sur I'approche holistique de

I'urbanisme. L'assiette elargie du modele puise a certaines idees

relevees dans le document de travail de 1991 du Service de

planification de la Communaute urbaine de Toronto, Towards a Liveable

Metropolis. On trouve des idees semblables dans le rapport de 1992

provenant du Bureau de la region du grand Toronto, La RGT en

I'an 2021 : les defis a relever.

4.1 Cadre conceptuel de la qualite de vie

La figure 1, Cadre conceptuel de la qualite de vie, est un modele 

integre des grandes composantes qui permettent de comprendre la qualite 

globale de vie. Le modele commence a la gauche de la page par le 

contexte economique, politique et social dans lequel se prennent les 

decisions,sur.les priorites dans la municipalite et dans lequel les 

ressources municipales sont attribuees. Les depenses municipales pour 

le nettoyage de 1'environnement, les services sociaux, 1'education, la 

police et une foule d'autres installations et services dependent, entre 

autres choses, des ressources financieres de la collectivite, de 

I'attente de croissance ou de compression de l'assiette fiscale, des
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Cadre conceptuel de la qualite de vie
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vues des elus et des valeurs de la collectivite. L'inclusion de cette 

case fait ressortir le point avance par Myers (1987), soit que la QV 

est une experience locale et que les facteurs qui risquent d'inflechir 

la repartition des ressources, et en bout de ligne la QV, ont un 

fondement local. Conceptuellement, c'est un point de depart utile. La 

preuve empirique, toutefois, concernant le lien entre les repartitions 

des ressources locales et le contexte economique, politique et social 

n'est pas concluante (Pinch, 1985).

Les deux sections suivantes du models traitent des mesures 

d'intrant et des mesures d'extrant intermediaire, respectivement 

(Carley, 1981). Les deux types de mesures sont quantitatives et 

objectives. Les mesures d'intrant sont des caracteristiques objectives 

de 1'environnement ou des installations au niveau local qui sont 

disponibles dans la municipalite. On peut citer, a titre d'exemple, le 

taux d'inoccupation des logements locatifs, le nombre de medecins par 

habitant, et le nombre d'agents de police par habitant. Les mesures 

d'extrant intermediaire refletent 1'issue ou les resultats des 

caracteristiques ou installations disponibles. Par example, les 

differences du ratio du loyer sur le revenu peuvent etre la consequence 

de variations du taux d'inoccupation, un faible taux d'inoccupation 

donnant un ratio plus eleve du loyer par rapport au revenu. De meme, 

I'esperance de vie peut refleter le nombre de medecins par habitant, 

alors que les variations du taux de criminalite peuvent refleter le 

nombre d'agents de police. Huit grandes mesures d'extrant intermediaire 

sont enumerees : elles correspondent a la plupart des grands domaines 

tires des ecrits sur la QV. Pour chaque grand domains, il peut y avoir 

une vaste gamme de mesures d'intrant. Nous ne presentons qu'une
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selection des mesures gui ont trait a la qualite de 1'environnement 

local. Encore une fois, il faut souligner gu'il s'agit d'un modele 

conceptual. Les ecrits recenses ne presentent pas de bonnes preuves 

empiriques d'un lien vigoureux entre les mesures d'intrant et les 

mesures d'extrant intermediaire.

La derniere section du modele traite des variables intervenantes 

et des mesures d'extrant final. Ces dernieres sont qualitatives. Les 

idees pour cette section du modele s'inspirent dans une large mesure 

des travaux de Campbell, Converse et Rogers (1976) et du «Quality of 

Life Project)) realise par 1'institute for Behavioral Research 

(maintenant 1'Institute for Social Research) de 1'Universite York. Les 

grands domaines presentes au bas de cette section du graphique sont 

deliberement designes par les huit memes rubriques que 1'on trouve 

egalement sous les mesures d'extrant intermediaire. On suppose que la 

satisfaction a 1'egard de domaines individuels comme la sante,

1'instruction et 1'environnement local est tributaire d'un certain 

nombre de facteurs directs et indirects. Les premiers sont diverses 

caracteristiques des menages et des groupes, dont le revenu,

1'instruction, le sexe, 1'age, 1'etat matrimonial et 1'origine ethnique 

(Inglehart, 1990). L'effet de ces caracteristiques sur la satisfaction 

a 1'egard des domaines est par ailleurs modifie par des 

caracteristiques plus personnelles comme 1'experience de vie, les 

attitudes, les valeurs, les attentes et les aspirations. La 

satisfaction a 1'egard des domaines subit aussi 1'influence des normes 

de comparaison. En termes simples, il s'agit d'une comparaison de ce 

qu'on a avec ce qu'on veut. Enfin, il y a une relation hypothetique 

entre la satisfaction a 1'egard des domaines et les perceptions des



37

domaines, particulierement des mesures d'extrant intermediaire comme la 

qualite du logement et I'acces aux services publics et la securite 

d'emploi. Comme pour les normes de comparaison, ces perceptions peuvent 

subir 1'influence des caracteristiques des menages/groupes et de 

caracteristiques plus personnelles comme 1'experience de vie et les 

attitudes.

On suppose que la qualite globale de vie, telle qu'elle apparait 

en bas et a droite de la figure 1, est la resultante de toutes ces 

composantes, objectives et subjectives. Comme I'indique Schwab 

(1992:184), : «La qualite de vie correspond a I'ecart entre la 

situation telle qu'elle devrait etre et la situation telle qu'elle est. 

- soit I'ecart entre 1'objectif et 1'evaluation. La qualite de vie se 

definit done comme etant la mesure des conditions du lieu, 1'influence 

que ces conditions exercent sur les individus et 1'evaluation qu'ils en 

font, ainsi que 1'interet relatif de chacune de ces conditions pour les 

individus. Dans cette optique, la qualite de vie requiert outre 

1'analyse des conditions objectives, des evaluations subjectives de ces 

conditions d'.un . lieu a un autre et a 1'interieur de chaque lieu.»

Le modele est complexe et les donnees requises volumineuses. La 

necessite d'obtenir par enquete au moyen de questionnaires tous les 

renseignements pour la section intitulee «Variables intervenantes et 

mesures d'extrant final» est particulierement problematique. Pour la 

plupart des municipalites, cela serait une entreprise tres couteuse et 

on s'inquiete vivement de 1'utilite des resultats pour la formulation 

de plans, 1'evaluation de politiques et les activites connexes au 

niveau municipal. Le besoin eventuel de donnees tres detaillees par
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groupes sociaux et/ou quartiers et la necessite de'repeter ces etudes a 

intervalles reguliers ajouteraient aussi considerablement au cout.

4.2 Modele d’orientation communautaire de 11environnement habite

Le modele presente a la figure 2 se rattache plus directement aux 

questions de politique qui sont importantes au niveau municipal et il 

est pertinent pour les questions contemporaines. Cest le modele que 

nous preferons et celui que nous recommandons a la SCHL. Comme nous 

I'avons deja dit, ce modele reprend des idees inspirees du 

developpement durable et de nouvelles perspectives en matiere de sante. 

II reflete une approche plus holistique et plus multisectorielle de 

1'evaluation des questions de QV au niveau local.

La structure de base du modele s'inspire du document de travail du 

Service d'urbanisme de la Communaute urbaine de Toronto, Towards a 

Liveable Metropolis. L'objectif de ce document etait de «... proposer 

pour le nouveau plan directeur metropolitain un cadre refletant les 

valeurs.et les aspirations des citoyens du Toronto metropolitain pour 

une metropole vivable... Le rapport s'inspire des cadres conceptuels 

du «developpement environnementalement durable#, des «communautes en 

sante», et de l'«approche des ecosystemes# pour definir les principes 

de planification d'une metropole vivable. II propose une approche de la 

planification qui suppose que les incidences et les resultats socio- 

economiques et environnementaux sont fondamentalement relies.#

La metropole vivable est definie par trois composantes 

interreliees : la vitalite economique, le mieux-etre social et 

1'integrite environnementale. L'integrite environnementale fait
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reference aux pratiques qui assurent la durabilite a long terme de la 

purete de I'air, du sol et de I'eau, ainsi que d'une variete d'especes 

et de leur habitat. Par vitalite economique, on entend une vaste 

economie s'adaptant a 1'evolution des circonstances, capable d'attirer 

de nouveaux investissements et procurant des possibilites d'emploi et 

de placement. Le mieux-etre social comprend deux elements : 1) la 

securite et la sante ainsi que I'egalite d'acces au logement, aux 

services et aux activites culturelles et de loisirs; 2) la 

participation au processus decisionnel de la collectivite (service de 

planification de 1'agglomeration urbaine de Toronto, 1991:14). Aucune 

de ces composantes ne doit prendre le pas sur les autres (p. ex., la 

croissance economique qui entraine une degradation de 1'environnement 

et represente des risques pour la sante des humains). II est propose 

d'elaborer des indicateurs «sectoriels» capables de mesurer 1'incidence 

de divers secteurs comme le logement, I'emploi et le commerce, et 

1'infrastructure physique sur les grandes composantes de la vivabilite 

(integrite environnementale, mieux-etre social et vitalite economique). 

Nous proposons quatre grands principes pour orienter le processus de 

decision : I'equite, la durabilite, la responsabilite partagee, et le 

choix et la diversite. Malgre 1'absence de details sur les indicateurs 

precis et les mesures de ces indicateurs. Towards a Liveable Metropolis 

constitue un cadre seduisant pour 11 integration dans un meme concept 

des idees recentes sur le developpement economique, les villes en sante 

et I'approche des ecosystemes. C'est un point de depart utile pour 

1'elaboration et la mise en oeuvre d'un modele d'orientation

communautaire de 1'environnement habite.
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La colonne de gauche de la figure 2, intitulee «Politiques/ 

programmes sectorielsa, enumere la plupart des secteurs dont les 

administrations municipales assument une certaine responsabilite. La 

plupart des grands centres ont vraisemblablement des services ou des 

commissions distincts charges de ces questions, mais dans les petites 

municipalites les cinq premieres (logement, utilisation du sol, 

transports, environnement naturel et emploi/commerce) risquent plus 

d'etre regroupees dans un meme service d'urbanisme.

Dans 1'elaboration de la liste, nous avons tente de refliter la 

realite de 1'administration municipale selon sa structure actuelle. 

Hancock (1992) fait observer, de fagon interessante et provocante, que 

1'organisation actuelle des administrations municipales en services 

comme I'urbanisme, la sante, les pares et la police ne correspond pas 

aux defis qui s'offrent a nos villes d'aujourd'hui. II envisage plutot 

des groupes multidisciplinaires, charges de questions comme la justice 

sociale, la qualite de 1'environnement, le developpement humain, 

I'economie d'energie et de ressources, et la mobilite/1'accessibilite. 

Malgre 1'attrait que cette idee peut presenter pour certains 

observateurs, il est peu probable que les administrations municipales 

se reorganisent en ce sens avant longtemps.

Le deuxieme grand titre, «Composantes de vivabilite», indique les 

grandes dimensions selon lesquelles il faut evaluer chaque politique ou 

programme sectoriel. Les trois premieres (vitalite economique, mieux- 

etre social, et integrite environnementale) sont tirees de Towards a 

Liveable Metropolis. La quatrieme composante, la congruence culturelle, 

a ete ajoutee pour fins d'exhaustivite theorique. La congruence

culturelle est la mesure dans laquelle les choses correspondent aux
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normes et aux attentes de la societe. Celles—ci peuvent etre exprimees 

sous forme de normes que les gouvernements etablissent souvent en 

reponse a des besoins de la societe. On en trouve notamment des 

exemples dans les domaines du bien-etre social, de la sante publique, 

de la protection environnementale et du logement. En matiere 

d'habitation, elles concernent souvent les normes techniques comme le 

surpeuplement, la surface de plancher et la lumiere naturelle. Par 

exemple, la SCHL (1991b) a developpe le concept des «besoins imperieux 

de logement» pour reperer les menages «incapables de payer un logement 

du marche, non subventionne, qui soit conforme aux normes de qualite et 

de taille convenables sans y consacrer 30 p. 100 ou plus de leur 

revenu». Plus les besoins imperieux sont faibles, plus la congruence 

culturelle est elevee. La composante de congruence culturelle est 

incluse dans le modele mais pas dans 1'analyse des indicateurs, a cause 

des difficultes que posent la definition de la composante et la 

decouverte de mesures appropriees, particulierement au niveau 

municipal.

Le troisieme segment du modele comporte la determination 

d'indicateurs et de mesures specifiques des composantes de vivabilite 

pour chaque politique et programme sectoriel. Les details pour les 

secteurs individuels sont presentes dans la section suivante du 

rapport. Les programmes et politiques sectoriels ne sont pas tous 

relies a toutes les composantes. Le logement, par exemple, est 

manifestement relie a toutes les composantes, alors que les divers 

services publics se rattachent essentiellement au mieux-etre social et 

seulement indirectement a la vitalite economique et a 1'integrite 

environnementale. De mime, 1'environnement naturel se rattache
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essentiellement a I'integrite environnementale plutot gu'a la vitalite 

economique et au mieux-etre social.

La fleche de retour au segment Politiques/programmes sectoriels du 

modele rappelle qu'il ne faut pas seulement reperer les composantes de 

vivabilite pour les divers secteurs pour un point donne dans le temps, 

mais aussi les suivre dans le temps. L'observation doit se faire a 

intervalles reguliers et chaque fois qu'il est question de modifier les 

politiques et programmes sectoriels.

Le modele ne comprend pas d'indicateurs subjectifs de la vitalite 

economique, du mieux-etre social ou de I'integrite environnementale.

Son utilite en est limitee a deux egards. D'abord, les planificateurs 

et les decideurs qui ne disposent pas d'information sur les questions 

que les citoyens jugent prioritaires dans leur collectivite, lanceront 

peut-etre des programmes qui ne repondent pas pleinement aux besoins 

locaux. Ensuite, une surveillance qui ne prend pas en compte des 

evaluations subjectives des conditions et/ou des changements ne sera 

pas aussi pertinente que des evaluations qui comportent un element 

perceptuel ou de comportement.

Heme si 1'on peut resoudre ces problemes en adoptant une methode 

semblable a la methode des tendances communautaires (1987:1988) de 

Myer, la plupart des municipalites ne seront pas en mesure d'y 

consacrer le temps et les fonds requis. Pour modifier le modele 

d'orientation communautaire de 1'environnement habite, il faudrait 

reunir les representants locaux de nombreux groupes d'interet pour 

definir les domaines et les indicateurs qui s'y rattachent; regrouper 

et traiter les mesures objectives requises; enqueter aupres de la 

collectivite pour connaitre les evaluations et le degre de satisfaction
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des membres; et diffuser des rapports de donnees sur les tendances pour 

susciter la discussion et la reaction des membres de la collectivite.

5. Indicateurs

Les indicateurs et mesures specifiques d'operationalisation du 

modele communautaire de 1'environnement habite sont presentes dans une 

serie de tableaux (tableaux 1 a 10). Les renseignements pour cheque 

secteur (logement, utilisation du sol, transports, etc.) font I'objet 

d'un tableau distinct. Les details pour le logement, le premier grand 

secteur de la figure 2, sont presentes a la fois visuellement 

(figure 3) et sous forme de tableau (tableau 1). Pour les autres 

secteurs, les details sont presentes sous forme de tableau seulement.

La liste des indicateurs dans 1'annexe presente les renseignements 

detailles sur les mesures specifiques pour chaque secteur. Dans chaque 

secteur, la source des donnees, le niveau geographique et la frequence 

de chaque mesure sont indiques.

On a etabli les indicateurs et les mesures specifiques pour 

1'operationalisation du modele communautaire de 1'environnement habite 

en tenant compte de plusieurs considerations et par la consultation de 

diverses sources. En premier lieu, nous avons enumere par domains tous 

les indicateurs utilises dans les grandes etudes recensees, ce qui a 

donne pres de 400 mesures distinctes. En second lieu, nous avons 

complete la liste par les indicateurs et les mesures suggerees au cours 

de discussions en groupes avec des universitaires verses dans les 

grands domaines. En troisieme lieu, nous avons epure ces indicateurs 

pour eviter la repetition et pour maximiser 1'adequation conceptuelle
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avec le modele. En quatrieme lieu, nous avons examine la disponibilite 

des indicateurs.

D'apres les exemples suivants, on se rend compte que le processus 

de selection a ete freine par des considerations d'accessibilite aux 

donnees. En ce qui concerne 1'environnement naturel/ le nombre de voies 

navigables protegees par des secteurs de preservation ou le pourcentage 

de terrains inondables non exploites seraient d'utiles mesures de 

conservation. Malheureusement, on ne peut obtenir presentement ces



Figure 3
Indicateurs et mesures specifiques de vivabilite : Logement
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donnees que par des calculs pousses etablis d'apres des cartes 

geographiques. Ces mesures ont ete exclues car les municipalites 

n'auraient vraisemblablement pas les ressources necessaires pour 

recueillir 1'information. En matiere d'habitation, 1'indice des besoins 

imperieux est.une mesure perfectionnee qui reunit 1'abordabilite, la 

taille et la qualite du logement. Get indice serait preferable a des 

mesures individuelles de chaque indicateur. Cependant, on ne dispose 

actuellement que de donnees provinciales pour y donner suite. Par 

consequent, nous avons du choisir d'autres mesures d'abordabilite. Les 

donnees chronblogiques ne sont peut-etre pas disponibles. Des mesures 

reliees au transport comme le pourcentage de personnes qui travaillent 

en dehors de leur district constituent des variables contextuelles 

importantes pour interpreter 1'utilisation qui est faite des transports 

publics. Cependant, comme ces donnees contextuelles ne sont pas 

recueillies regulierement, elles ont ete exclues.

Puisque les mesures qui ne sont pas connues au niveau municipal ont 

ete ecartees, le modele est pratique et les municipalites peuvent 

1'utiliser. Cependant, son utilite a un cout. Les mesures particulieres 

qui ont ete choisies peuvent etre faites de representations 

relativement peu elaborees des principaux indicateurs.

Meme si les composantes de vivabilite et les indicateurs pertinents 

a chaque domaine sont exhaustifs, les mesures ne sont en aucun cas 

definitives. Celles qui sont enumerees dans 1'annexe sont tres 

selectives et d'autres mesures sont possibles. Les municipalites 

pourraient bien se rendre compte que d'autres mesures plus pertinentes 

a leur conjoncture locale s'adaptent mieux aux indicateurs du modele.
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Pour 11essentiel, les details des tableaux 1 a 10 et de 1'annexe 

se passent d'explications. Dependant, nous donnons quelques principes 

generaux pour 1'interpretation des tableaux et de 1'annexe et 

presentons une breve analyse pour chaque secteur. Dans les tableaux, 

les details pour chaque secteur sont decrits sous trois rubriques : 

composantes de vivabilite, indicateurs de vivabilite et mesures 

specifiques. Comme 1'indique la section precedents, les composantes de 

vivabilite (vitalite economique, mieux-etre social, integrite 

environnementale) indiquent les grandes dimensions selon lesquelles il 

faut evaluer chaque secteur. Les indicateurs de vivabilite sont des 

construits plus specifiques relies a chaque composante et les mesures 

specifiques sont les variables recommandees pour le rep^rage de chaque 

indicateur de vivabilite. Les details pour chaque secteur sont 

presentes ci-apres.

5.1 Logement

Comme on le voit a la figure 3 et au tableau 1, le premier 

indicateur de la vitalite economique est I'emploi. Le logement a 

toujours ete un important producteur d'emplois, tant directement dans 

1'Industrie de la construction qu'indirectement dans diverses autres 

industries manufacturieres (p. ex., meubles, appareils) et de services 

(p. ex., immobilier, services juridiques, finances). Nous avons choisi 

deux variables pour mesurer cet indicateur : les logements construits 

par an et la valeur des permis de construire. Le premier est une mesure 

de la construction neuve, alors que le second saisit la valeur de toute 

la construction, y compris les ajouts et les renovations.
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La composante du mieux—etre social est representee par guatre 

indicateurs : 1'abordabilite, la logeabilite, la qualite et 

1'accessibilite. Les trois premiers indicateurs ont traditionnellement 

servi a determiner le besoin de logement au Canada (SCHL, 1991b). Le 

quatrieme, 1'accessibilite, a trait a la disponibilite du logement pour 

le groupe de revenu le plus faible dans la societe. Les mesures 

proposees sont un compromis entre celles traditionnellement utilisees 

au Canada et la disponibilite de donnees au niveau municipal. Comme 

nous I'avons vu plus haut, le besoin imperieux est une mesure plus 

complexe combinant en un meme indice 1'abordabilite, la logeabilite et 

la qualite. Cependant, jusqu'a tout recemment, les donnees requises 

pour appliquer 1'indice des besoins imperieux n'etaient disponibles 

qu'au niveau provincial. Une enquete plus poussee de 1991 permettra 

d'etendre 1'analyse aux plus grandes villes du Canada.

Enfin, dans le secteur du logement, I'integrite enyironnementale 

etait determinee par les indicateurs de densite et de conception. Ces 

indicateurs ont trait au souci de la SCHL et d'autres intervenants au 

sujet de 1'inefficacite et des considerations environnementales liees a 

1'amenagement residential de faible densite. II est difficile d'obtenir 

des mesures specifiques au niveau local. La densite demographique, le 

gradient de densite et la grandeur moyenne des lots sont trois 

possibilites. Idealement, les mesures de densite porteraient sur les 

densites residentielles nettes plutot que sur les densites brutes. Les 

densites nettes, cependant, exigent une mesure d1 utilisation du sol 

residential pour les secteurs de planification ou les secteurs de 

recensement au sein de la ville, renseignements qui ne sont pas 

toujours facilement disponibles dans les bureaux municipaux. La
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grandeur moyenne des lots serait la mesure le plus utile pour les 

nouveaux lotissements residentiels et serait comparee avec la dimension 

moyenne des lots approuves a d'autres moments.

5.2 Utilisation du sol

Le tableau 2 presente les details pour le secteur de 1'utilisation 

du sol. Les indicateurs de la composante ((utilisation du sol» de la 

vitalite economique comprennent egalement la disponibilite et 

1'abordabilite. Les mesures liees a la disponibilite refletent le fait 

que les entreprises commerciales et industrielles et les promoteurs 

s'interessent particulierement a la quantite de terrains viabilises 

vacants disponibles pour 1'amenagement. Dans une perspective 

economique, tous les promoteurs s'interessent au temps moyen 

d1 approbation des permis de construire. Les mesures d'abordabilite ont 

particulierement trait au cout des terrains viabilises. Elies 

comprennent le cout moyen des lots viabilises et le droit moyen , 

d'amenagement foncier. La plupart de ces renseignements devraient 

pouvoir s'obtenir au niveau local dans les bureaux municipaux ou aupres 

des chambres d'immeuble locales.

La composante «mieux-etre social» de 1'utilisation du sol est 

determinee par la proximite, la disponibilite et la variete. L'indice 

de proximite est fondee sur les mesures concernant la distance par 

rapport aux pares ou aux espaces verts et sur le pourcentage des 

menages habitant a moins de 1 km d'un terrain de jeu, d'une ecole 

primaire et des services locaux. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une 

norme tiree des textes sur la planification de 1'utilisation du sol 

(p. ex., Leung, 1989). La disponibilite est determinee par le nombre et
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la superficie des pares et des espaces de loisirs par 1 000 habitants. 

Le concept de variete puise largement aux idees d'abord popularisees 

par Jane Jacobs dans sa critique bien connue de la planification 

classique de 1'utilisation du sol (1961). Les mesures de cet indicateur 

pourraient etre : la longueur moyenne des ilots de maisons, un indice 

de la combinaison des utilisations du sol, et la combinaison des ages 

des logements dans une collectivite locale. L'application, faite par 

Fowler (1992) des concepts de diversite physique de Jane Jacobs a un 

echantillon de quartiers de Toronto donne certaines idees pour 

1'operationalisation de ces mesures.

La composante «integrite environnementale» de 1'utilisation du sol 

est indiquee par la densite. II s'agit d'une notion generale congue 

pour exprimer la compacite relative d'une region urbaine. A ce titre, 

elle est complementaire de la composante de densite/conception du 

logement, mais, dans ce cas, la mesure proposee est le nombre de 

logements par hectare. Comme la densite demographique, le nombre de 

logements devrait idealement etre lie a 1'utilisation des terrains 

residentiels plutot qu'a la superficie totale d'une collectivite, d'un 

district de planification ou d'un secteur de recensement. On peut 

egalement avancer que 1'indice de la combinaison des utilisations du 

sol est un indicateur pertinent de 1'integrite environnementale tout 

comme du mieux-etre social, en ce sens qu'il permettrait de reduire les 

migrations journalieres et de faire baisser la pollution atmospherique.

La plupart des mesures d'utilisation du sol s'appuient fortement 

sur la disponibilite de donnees au niveau municipal, y compris sur un 

inventaire a jour des renseignements sur 1'utilisation du sol au niveau 

intra-urbain et sur un bon systems d'information geographique. Pour de
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nombreuses municipalites, ces renseignements ne sont pas disponibles 

dans une forme facilement accessible.

5.3 Transports

Dans la plupart des grandes villes, les entreprises sont 

lourdement tributaires d'un reseau efficace de transport pour deplacer 

les personnes et les biens rapidement dans les meilleurs temps. La 

controverse de jadis a porte sur la meilleure fagon d'y arriver.

Faut-il mettre 11 accent surtout sur le transport prive, sur les 

transports en commun ou sur un equilibre des deux? Comme I'indique le 

tableau 3, il y a deux mesures possibles pour determiner la 

disponibilite des transports en ce qui concerns la vitalite 

economique : le pourcentage des depenses publiques consacrees aux 

transports en commun et les depenses d'entretien des rues par habitant 

par an. L'utilisation de ces deux mesures traduit la necessite de tenir 

compte de la vitalite des transports en commun et du transport prive.

Dans le contexts du mieux-etre social, la disponibilite, I'equite 

et la securite des transports en commun sont importantes, 

particulierement pour les groupes a faible revenu. On a propose 

plusieurs mesures pour traduire ces concepts en indices. Pour la 

disponibilite, la distance en temps de deplacement, et le pourcentage 

du kilometrage couvert par les transports en commun sont proposes.

Comme mesure de I'equite, nous recommandons la disponibilite du 

transport pour les handicapes, que I'on peut presenter comme le groupe 

le moins mobile dans la ville. Comme mesure de securite, il faudrait 

trouver une variable indiquant le nombre de crimes commis dans les

transports en commun.
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Les transports ont egalement des incidences sur I'integrite 

environnementale de la ville, particulierement dans le contexts de la 

consonunation d'energie et de la pollution. Nous proposons des mesures 

liees a la disponibilite et a 1'utilisation du transport prive et en 

commun : les immatriculations de vehicules automobiles par 

1 000 habitants et le pourcentage de la population utilisant les 

transports en commun. Nous pensons egalement a I'utilite d'indicateurs 

qui preciseraient dans quelle mesure les villes favorisent 

1'utilisation de modes de transport comme les pistes cyclables 

existantes. II imports egalement de signaler si les reseaux de pistes 

cyclables sont completement separes de la circulation routiere ou pas.

5.4 Environnement naturel

Tpus les indicateurs concernant 1'environnement naturel ont trait 

a I'integrite environnementale. Les indicateurs, qui sont presentes au 

tableau 4, comprennent la disponibilite, la consommation des ressources 

et 1'economie des ressources. La disponibilite concerns la frequence 

des polluants dans un centre urbain, comme les matieres particulaires, 

la concentration de N02, S02 et C02 atmospheriques, et la qualite de 

1'eau. Ces mesures devraient etre disponibles au niveau local ou dans 

les ministeres provinciaux de 1'environnement. La consommation des 

ressources a trait a la production et a la reutilisation des dechets et 

comprend le nombre de kilogrammes de dechets par personne par an, le 

volume de dechets urbains produits par les secteurs industriels et le 

pourcentage des dechets urbains recycles et commercialisms. L'economie 

des ressources concerne le traitement du sol d'une ville et pourrait se

mesurer par le pourcentage de la superficie du sol garde dans son etat
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«naturel». Les donnees relatives a la reduction et a la reutilisation 

des dechets sont importantes, mais elles peuvent etre plutot difficiles 

a obtenir. Cependant, compte tenu de la popularite croissante du 

recyclage, il devrait etre plus facile d'obtenir des donnees 

systematiques. De meme, les donnees sur la superficie du sol de la 

ville qui sont dans un etat «naturel» pourraient ne pas etre faciles a 

obtenir, mais elles sont un aspect environnementalement important et 

souvent oublie de 1'utilisation du sol urbain.

5.5 Emploi et commerce

Chose qui n'a pas de quoi surprendre, la plupart des indicateurs 

concernant 1'emploi et le commerce sont lies a la vitalite economique 

(tableau 5). Ils comprennent la disponibilit^ du capital, I'emploi, le 

cout de la vie, le niveau d'activite commerciale, et la variete. Nous 

proposons trois mesures pour la disponibilit^ du capital :

1'investissement federal-provincial dans les municipalites, la richesse 

des menages et la frequence des faibles revenus. Malheureusement, comme 

toute mesure du capital, les deux premieres sont relativement 

difficiles a obtenir. II y a une foule de variables liees a I'emploi. 

Nous en proposerons cinq ici, soit le taux de chomage, les salaires 

annuels moyens, le nombre total d'emplois vacants, le pourcentage 

d'emplois vacants specialises, semi-specialises et non specialises et 

le pourcentage d'emplois vacants d'employes de bureau, de vendeurs, de 

cadres et de professionnels. Les taux de chomage et les salaires sont 

deux variables relativement faciles a obtenir pour les centres urbains. 

Le problems est un peu plus complique, cependant, pour les postes 

vacants. Le cbut de la vie est une variable relativement simple, mais
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elle n'est disponible que pour quinze grandes villes canadiennes ainsi 

que pour Yellowknife et Whitehorse. Les ventes au detail par employe et 

la variation nette du nombre d'etablissements commerciaux sont des 

mesures utiles du niveau d'activite commerciale, mais elles ne sont 

disponibles qu'au niveau provincial. Nous proposons plusieurs variables 

pour la variete de I'activite commerciale : le nombre d'etablissements 

de commerce de detail par habitant, le nombre de grands magasins par 

habitant, le nombre de mails commerciaux par ville et la diversite de 

I'emploi dans divers secteurs. Dans une perspective economique et de 

securite d'emploi, la base economique diversifiee apparait 

habituellement comme caracteristique positive.

L'empioi et le commerce sont aussi relies au mieux-etre social par 

deux grands indicateurs : I'equite d'emploi et 1'egalite de revenu. Les 

mesures d'equite d'emploi comprennent les variables liees aux taux 

d'activite, au nombre d'emplois a plein temps, a la syndicalisation, et 

aux taux de chomage par age et par sexe. L'egalite de revenu est 

resumee par des variables mesurant des differences par sexe de la 

polarisation des salaires et du revenu entre les professionnels et le 

reste de la population active.

Malheureusement, les taux simples d'emploi et de chomage sont 

difficiles a interpreter. Ainsi, il serait utile de pouvoir distinguer 

entre ceux qui desirent travailler a temps partiel et ceux qui sont 

forces de travailler a temps partiel. De meme, il serait utile de 

pouvoir distinguer entre I'emploi a plein temps sur et precaire. Ce 

dernier type d'emploi est particulierement important dans le contexte 

des changements et des incertitudes qu'amene la restructuration 

economique. Le probleme, bien sur, c'est qu'il n'existe pas de donnees
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pour ces mesures plus raffinees et qu'il serait extremement difficile 

d'en obtenir sans proceder a des enquetes approfondies.

5.6 Services publics

5.6.1 Sante

Les deux indicateurs de la sante, soit la disponibilite et 

1'incidence, se rattachent exclusivement au mieux-etre social 

(tableau 6). Les mesures de disponibilite comprennent les mesures 

d'intrant comme le nombre de lits d'hopital et le nombre de medecins 

par 1 000 habitants. Par contrasts, I'indicateur d'incidence comprend 

les mesures d'intrant comme la mortalite infantile, les taux de 

mortalite corriges de I'age pour les hommes et pour les femmes, le taux 

de suicide (sante mentals), et les demandes d'indemnites pour accident 

du travail. Ce sont des donnees classiques sur la sante qui se 

rattachent au models medical d'articulation etroite de la sante plutot 

qu'au models socio-economique plus large. 11 n'y a pas de preuve 

directs non plus qu'un nombre donne d'hopitaux ou de medecins du cote 

des intrants donnera des niveaux superieurs de mieux-etre ou des 

niveaux inferieurs de mortalite du cote des extrants.

5.6.2 Education

Les quatre grands indicateurs de 1'education sont aussi relies 

exclusivement au mieux-etre social (tableau 7). Ils comprennent la
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qualite>'"la disponibilite, la variete et le niveau-atteint. Les mesures 

de qualite comprennent les rapports eleves-maitre, les depenses 

consacrees a 1'education et le taux de decrochage au niveau secondaire. 

Les mesures de disponibilite sont les nombres d'ecoles primaires et 

secondaires et d'etablissements d'enseignement postsecondaire. On peut 

juger si une collectivite prend de I'essor ou decline d'apres la 

capacite de fonctionnement des ecoles relevant de petits conseils 

scolaires. Dependant, dans les conseils scolaires plus importants des 

agglomerations urbaines, le nombre de classes, le nombre de classes 

volantes ou le nombre d'eleves inscrits varieront enormement selon 

1'emplacement et constitueront des mesures moins significatives de la 

capacite. La variete d'etablissements d'enseignement se mesure d'apres 

le nombre de conseils scolaires (publics et separes) et d'ecoles 

privees. La variete de 1'experience d'enseignement peut se mesurer a 

1' aide de variables comme le nombre et le genre de services 

pedagogiques supplementaires, le pourcentage d'eleves en programme de 

difficulte d'apprentissage et le pourcentage d'eleves en immersion 

frangaise. Enfin, le niveau atteint se mesure au pourcentage de la 

population adulte ayant des niveaux superieurs d'instruction.

Comme pour la sante, la relation entre les intrants (depenses, 

disponibilite et variete des programmes) et les extrants (niveau 

d'instruction atteint) est incertaine. Une recension d'un grand nombre 

d'etudes dans un recent rapport du Conseil economique du Canada 

(Conseil economique du Canada, 1992) a revele que, pour 1'essential, 

aucune des variables traditionnelles comme le ratio eleves-enseignant, 

la scolarite de 1'enseignant, les depenses et les installations
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scolairesne'presente de lien significatif avec les resultats des tests 

- de rendement scolaire.

5.6.3 Loisirs

Les loisirs ont toujours constitue un domains important dans la 

plupart des etudes de la QV. II est utile egalement de distinguer le 

divertissement comme activite organises, habituellement assures par une 

municipalite locale (p. ex., le tennis), des loisirs comme activite 

plus generals dont on fait l1experience (p. ex., le bingo, une piece de 

theatre). Les gens ont aussi ete attires par une vaste variete 

d1experiences de divertissement et de loisirs. Ainsi, il n'est pas 

surprenant de voir une diversite de mesures rattachees a la composante 

«mieux-etre social» des divertissements et loisirs. Au tableau 8, elles 

ont ete categorisees comme sports, loisirs, clubs et autres. Les 

mesures specifiques sont donnees a titre d'exemple de la diversite des 

activites de divertissement et de loisirs.

5.6.4 Criminalite et securite

La criminalite et la securite ont trait a deux composantes de la 

vivabilite, de la vitalite economique et du mieux-etre social 

(tableau 9). Les deux mesures reliees a la vitalite economique 

comprennent les depenses publiques pour la police et la protection- 

incendie. On suppose que 1'augmentation des depenses pour ces services 

entraine une diminution des pertes economiques dans la collectivite.

Les mesures complementaires de disponibilite ont trait egalement au 

mieux-etre social et a la protection des personnes. Ces variables
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comprennent la population par agent de police, le nombre de pompiers 

par habitant et les depenses de protection-incendie dans la 

collectivite. En plus de la disponibilite des services de police et de 

protection-incendie, nous incluons une mesure pour avoir un indice de 

la variete des services de securite disponibles. Les variables 

enumerees ci-dessus sont toutes des mesures d'intrant. Un autre 

ensemble de variables concerns les extrants, dont la frequence des 

accidents de la circulation, les taux de criminalite et les pertes par 

I'incendie.

Les donnees reliees a la securite publique, et particulierement a 

la police, posent de nombreuses difficultes. Comme pour la sante et 

11 instruction, rien n'indique qu'a une augmentation des ressources 

consacrees a 1'accroissement des effectifs policiers correspond une 

baisse de la criminalite. Ces dernieres annees, cette question a ete au 

coeur d'un debat particulierement vif a Toronto. Les extrants, mesures 

par les donnees sur la criminalite, sont aussi suspects. Les donnees 

sur la criminalite sont difficiles a obtenir au niveau intra-urbain et 

il n'y a pas de controle de fiabilite. En outre, tout indique que la 

perception de la securite plutot que la frequence de la criminalite est 

un indicateur bien plus important de la QV. Cependant, il faudrait 

obtenir ces donnees par des enquetes par questionnaire soigneusement 

preparees.

5.6.5 Bien-etre social

Le bien-etre social est un service public important, 

particulierement en periode de recession. Comme il ressort du
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tableau'10, 'il concerne a la fois la vitalite economique et le mieux- 

etre social. En termes economiques, les assistes sociaux sont a la 

charge des contribuables — des particuliers comme des entreprises.

Dans une perspective de mieux-etre social, la disponibilite et la 

variete des services de bien-etre social sont des variables importantes 

touchant les necessiteux. Les mesures choisies refletent ces deux 

questions.

6. Conclusions

Nous avons elabore deux modeles de QV dans notre rapport. L'un et 

1'autre s'appuient sur les ecrits et leur evolution des deux dernieres 

decennies. Le premier, le Cadre conceptuel de la qualite de vie, est un 

enonce integratif des idees puisees aux recherches sur les indicateurs 

objectifs.et subjectifs. Le second, le Modele d'orientation 

communautaire de 1'environnement habite, s'inspire des travaux recents 

sur les environnements durables et les villes en sante et il est plus 

etroitement relie aux questions de politique qui sont importantes au 

niveau municipal. L'idee fondamentale du modele est que la metropole 

vivable est definie par trois composantes interreliees : vitalite 

economique, mieux-etre social et integrite environnementale.

Le Modele d'orientation communautaire de 1'environnement habite 

est celui que nous preferons parce qu'il reflate la pensee 

contemporaine sur la QV et qu'il se prete a 1'evaluation des questions 

de politique au niveau local. II faut souligner, toutefois, que la QV 

prete a diverses interpretations et qu'il n'y a pas de modele parfait. 

Le modele recommande, par exemple, ne comprend pas d'indicateurs



61

•subjectifs mesurant les satisfactions et perceptions individuelles. Et 

pourtant, il ressort des ecrits des universitaires dans ce domaine que 

toute mesure satisfaisante de la QV exige des composantes objectives et 

subjectives. En eliminant les mesures subjectives, nous ne sommes pas 

en mesure de connaitre directement les satisfactions, les perceptions 

et les sentiments individuals.

Comme on I'explique a la section 5.6.4, I'ajout de mesures 

subjectives est cruciale surtout pour les services publics comme la 

police ou la perception de la securite est peut-etre aussi importante 

sinon plus que 1'incidence de la criminalite. De la meme fagon, la 

capacite de mesurer la satisfaction dans les domaines de la sante, de 

1'education et des loisirs est utile pour evaluer I'efficacite des 

services fournis par ces secteurs. En outre, les perceptions et les 

satisfactions dans ces secteurs peuvent etre aussi significatives que 

des extrants plus objectifs particulierement lorsqu'il est difficile de 

privoir ou de comprendre les liens qui relient les intrants et les 

extrants. L'ideal serait d'ajouter des mesures subjectives, mais il ne 

faut pas oublier que, pour la plupart des municipalites, le cout de la 

collecte permanente de ces donnees serait prohibitif et peut-etre sans 

rapport avec I'utilite des resultats pour la planification,

1'evaluation des politiques et les activites connexes au niveau 

municipal. Il vaudrait peut-etre mieux consacrer les ressources rares a 

la mise en place de systemes integres d'information (systemes 

d'information geographique) qui permettraient 1'observation frequente 

de variables au niveau intra-urbain.

Il faut noter que nous ne preconisons pas 1'abandon de la 

participation publique au processus de planification. De fait, nous
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recommandons des methodes de planification qui aideront les 

collectivites a se definir (Myers, 1987). Dans la mesure du possible, 

nous proposons que les municipalites locales participent aux Bondages 

omnibus de 1'opinion publique comme le Toronto Area Survey realise 

chaque annuee par I'ISR. Nous savons, cependant, qu'il n'y a pas 

beaucoup de municipalites qui ont acces a des Bondages omnibus realises 

a periodes fixes. En outre, la taille des echantillons de ces Bondages 

est generalement insuffisante pour permettre la desagregation des 

donnees au niveau du quartier.

Aux tableaux 1 a 10 et a 1'annexe, nous proposons un ensemble de 

mesures specifiques pour chaque indicateur de vivabilite. Les 

indicateurs de vivabilite sont des construits rattaches a chaque 

composante (vitalite economique, mieux-etre social, integrite 

environnementale) pour chaque secteur (p. ex., logement, utilisation du 

sol, transports). Les mesures specifiques sont les variables 

recommandees pour la determination de chaque indicateur de vivabilite. 

Pour certains secteurs (p. ex., le logement, 1'utilisation du sol), les 

indicateurs et les mesures sont definis pour chacune des trois 

composantes. Pour d'autres secteurs (p. ex., 1'environnement naturel, 

la sante), les indicateurs ne sont pertinents que pour une ou deux 

composantes.

Le choix des indicateurs et des mesures connexes traduit urte 

recherche d'equilibre entre la rigueur conceptuelle et la disponibilite 

des renseignements. Pour certains secteurs, il a ete difficile 

d'elaborer des indicateurs et des mesures convenables. C'est 

particulierement le cas des services publics comme la sante,

1'education et la criminalite, ou les liens conceptuels entre les
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intrants et les extrants ne sont pas bien developpes et ou les 

indicateurs objectifs sont souvent diffidles a obtenir ou peu fiables. 

Pour de nombreux indicateurs, les donnees sont facilement disponibles a 

diverses sources, quoiqu'a des echelles spatiales et pour des periodes 

differentes. Nous avons inclus d'autres indicateurs pour lesquels il 

n'y a pas de donnees actuellement disponibles ou pas de donnees 

disponibles aux echelles urbaine ou intra-urbaine d'analyse. Dans bien 

des cas, nous les avons inclus pour sensibiliser le lecteur a une 

question particuliere. II faut noter egalement que 1'annexe ne se veut 

pas un ensemble definitif de mesures. C'est une liste tres selective, 

et il y a d'autres mesures possibles.

Enfin, il faut souligner la necessite d'elaborer des mesures qui 

sont compatibles dans le temps et dans 1'espace. Malheureusement, les 

mesures existantes ne repondent pas toutes a ce critere. Certaines sont 

disponibles chaque annee, d'autres pour des periodes quinquennales et 

d'autres encore dans le cadre d'etudes ponctuelles menees a un moment 

donnedans le temps. De meme, certaines variables ne sont disponibles 

que par province, alors que d'autres le sont au niveau de la 

municipality ou du secteur de recensement. L'annexe constitue un 

repertoire utile de la localisation particuliere des mesures facilement 

disponibles, de leur disponibilite temporelle et spatiale, et de 

1'absence de certaines variables.
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Tableau 1 : Logement : Indicateurs et mesures specifiques

COMPOSANTE INDICATEURS MESURES SPECIFIQUES

Vitalite economique Emploi 1. Logements construits par an
2. Valeur des permis de 
construire

Mieux-etre social Abordabilite 1. % des locataires dont le 
loyer brut depasse 30 % du 
revenu courant
2. % des proprietaires-occupants 
dont les depenses de logement 
depassent 30 % du revenu
3. Prix moyen des lots 
residentiels viabilises

Logeabilite 1. Nombre moyen de personnes 
par piece

Qualite 1. % des logements ayant besoin
de reparations majeures

Accessibilite 1. Temps d'attente pour les 
necessiteux

Integrite
environnementale

Densite/
conception

1. Densite de population
2. Gradient de densite
3. Grandeur moyenne des lots



Tableau 2 : Utilisation du sol : Indicateurs et mesures specifiques

COMPOSANTE INDICATEURS MESURES SPECIFIQUES

Vitalite economique Emploi 1. Quantite de terrains 
viabilises vacants pour 
utilisation commercials et 
industrielle
2. Temps moyen d’approbation 
des permis de construire

Abordabilite 1. Cout moyen des lots 
commerciaux et industriels
viabilises
2. Cout moyen des lots 
residentiels viabilises
3. Droit d'amenagement foncier

Mleux-etre social . Proximite .1. : Distance moyenne par rapport 
aux espaces verts/parcs
2. Differences spatiales de la 
distance par rapport aux 
espaces verts/parcs
3. % des menages a moins de 1 km 
d'un terrain de jeu, d'une ecole 
primaire, des services locaux

Disponibilite 1. N*5^® et superficie des pares
et des aires de loisirs par 
habitant

Variete 1. Longueur moyenne de 1' ilot 
de maisons
2. Indies de la combinaison 
des utilisations du sol
3. Combinaison des ages des 
immeubles, logements seulement

Integrite
environnementale

Densite 1. de logements par hectare



Tableau 3 : Transports : Indicateurs et mesures specifiques

COMPOSANTE INDICATEURS MESURES SPECIFIQUES

Vitalite economique Disponibilite 1. % des depenses publiques 
consacrees aux transports
en commun, y compris a
1'infrastructure
2. Depenses d'entretien des 
rues par habitant par an

Emploi 1. % de la population vivant
et travaillant dans la ville

Mieux-etre social Disponibilite 1. Distance ou temps de 
deplacement pour les transports
en commun
2. % du kilometrage de rues 
desservi par les transports en
commun

Equite 1. Transports en commun pour 
les handicapes

Securite 1. Nto,re de crimes dans les 
transports en commun

Integrite
environnementale

Consommation 
d'energie et 
pollution

1. Immatriculation de vehicules 
automobiles par habitant

2. % de la population utilisant 
les transports en commun



Tableau 4 s Environnement naturel : Indicateurs et mesures specifiques

COMPOSANTE INDICATEURS MESURES SPECIFIQUES

Integrite Disponibilite 1. Matieres particulaires en
environnementale suspension dans 11 air

2. Concentration de N02, S02 
et C02 atmospheriques
3. Qualite de I'eau

Consommation des 1. Kg de dechets par personne
ressources par an

2. Volume de dechets urbains 
produits par les secteurs 
industriels
3. % de dechets urbains recycles 
et commercialises

Economie des 1. %.de la.superficie du sol
ressources conserve dans son etat «naturel»



Tableau 5 : Emplol et commerce : Indicateurs et mesures specifiques

COMPOSANTE INDICATEURS MESURES SPECIFIQUES

Vitalite economique Disponibilite 
du capital

1. Investissement federal et 
provincial dans la municipalite
2. Richesse des menages (ERMEM)
3. Frequence des faibles revenus

Emploi 1. Taux de chomage
2. Salaires annuels moyens
3. Ntoiro total de postes vacants 
dans le quartier local
4. % de postes specialises, 
semi-specialises et non 
specialises vacants
5. % de postes vacants 
d1employes de bureau, de 
vendeurs, de cadres et de 
professionnels

Gout de la vie 1. Indice du cout de la vie

Niveau
d'activite
commerciale

1. Ventes au detail par employe
2. Variation nette du n*5^® 
d'etablissements commerciaux

Variete 1. N*”7*3 d'etablissements de 
commerce de detail par habitant
2. Grands magasins par habitant
3. Mails commerciaux par ville
4. % de la population active 
de 15+ ans employee dans
8 grands secteurs

Mieux-etre social Elquite d'emploi 1. Taux d'activite des 
minorites, des jeunes, des 
femmes, des homines
2. % des emplois qui sont a 
plein temps
3. % de la population active 
qui est syndiquee
4. Taux de chomage des femmes
5. Taux de chomage des hommes
6. Taux de chomage des jeunes, 
15-24 ans

Egalite de
revenu

1. Salaires hebdomadaires 
moyens - hommes
2. Salaires hebdomadaires 
moyens - femmes
3. Gains professionnels moyens 
par rapport aux salaires moyens



Tableau 6 : Sante : Indicateurs et mesures specifiques

COMPOSANTE INDICATEURS MESURES SPECIFIQUES

Mieux-etre social Disponibilite 1. N53^® de lits d'hopital par 
habitant
2. % de lits d'hopital pour 
soins de courte duree et soins
chroniques par habitant
3. Ntoire de medecins par habitant
4. Ntolr'3> de centres ou de lits
de soins communautaires par 
habitant
5. Ntojre de travailleurs de la 
sante publique par habitant

Frequence 1. Taux de mortalite infantile
2. Taux de mortalite corriges 
de.. 1! age. pour . les hommes et pour 
les femmes
3. Taux de suicide
4. Demandes d'indemnites 
d'accident du travail



Tableau 7 : Education : Indicateurs et mesures specifiques

COMPOSANTE INDICATEURS MESURES SPECIFIQUES

Mieux-etre social Qualite 1. Ratio eleves-maitre : niveaux 
primaire, secondaire
2. Depenses pour 1'education par 
le conseil scolaire
3. Taux de decrochage au niveau 
secondaire

Disponibilite 1. N*3^83 d'ecoles primaires, 
secondaires
2. N*^*3 d'etablissements
d'enseignement postsecondaire

Variete 1. Ntoire de conseils scolaires 
(publics et prives) et d'ecoles 
privees.
2. % et genre de services 
supplementaires d'enseignement
3. % d'eleves en programme de 
difficulte d'apprentissage
4. % d'eleves en immersion 
frangaise

Niveau atteint 1. % de la population de
20-34 ans sans diplome d'etudes 
secondaires
2. % de la population de 25+ ans 
avec grade universitaire
3. % de la population de 25+ ans 
avec certificat d'etudes 
collegiales



Tableau 8 : Loisirs : Indicateurs et mesures specifiques

COMPOSANTE INDICATEURS MESURES SPECIFIQUES

Vitalite economique Disponibilite 1. Depenses par habitant pour 
les pares et les loisirs

Mieux-etre social Disponibilite/
variete

par habitant

Sports 1. piscines
2. courts de tennis
3. arenas, salles de curling, 
terrains de golf
4. places assises

Loisirs 1. bars de quartier
2. salles de quilles, salles de 
bingo, lieux d'amusement
3. theatres et cinemas
4. restaurants
5. mails commerciaux selon le
genre

Clubs 1. clubs de sport et de loisirs
2. clubs jeunesse
3. clubs sociaux

Autres 1. livres de bibliotheque
2. musees et galeries d'art
3. orchestres symphoniques et 
compagnies d'opera et de danse

Integrite
environnementale

Economie 
d'energie

1. et superficie des pares
et des aires de loisirs par 
habitant



Tableau 9 : Criminalite et securite : Indicateurs et mesures specifiques

COMPOSANTE INDICATEURS MESURES SPECIFIQUES

Vitalite economique Disponibilite 1. Depenses publiques pour la 
police
2. Depenses des administrations 
locales pour la protection- 
incendie par habitant

Mieux-etre social Disponibilite 1. Population par agent de 
police
2. N1=ir‘3 de pompiers par habitant
3. Classification de la
collectivite aux fins de la 
protection-incendie

Variete 1. etendue et portee des
services de ...securite

Frequence 1. Accidents de la circulation 
par habitant
2. Taux de criminalite (crimes 
violents)
3. Taux de criminalite (crimes 
centre la propriete)
4. Pertes annuelles moyennes par 
I'incendie : dollars par habitant



Tableau 10: Bien—etre social : Indicateurs et mesures specifIques

COMPOSANTE INDICATEURS MESURES SPECIFIQUES

Vitalite economique Emploi 1. Taux de chomage hebdomadaire 
moyen
2. Nfa:,rcs de cas de bien-etre 
social

Mieux-etre social Disponibilite 1. Depenses annuelles de bien- 
etre social
2. d'organismes de service 
social par habitant

Variete 1. Etendue et portee des 
organismes de service social



ANNEXE

Indicateurs et leur disponibilite



Cette annexe presente des renseignements detailles sur les 

indicateurs et les mesures detailles aux tableaux 1 a 10 du rapport. 

Dans chaque secteur (logement, utilisation du sol, transports, etc.), 

nous indiquons la source des dOnnees, le niveau geographique et la 

frequence de chaque mesure.

Les sources de donnees sont variees. Souvent, elles se passent 

d'explications. Par exemple, «SCHL, Bulletin mensuel d'information sur 

le logement». Dans certains cas, il peut etre necessaire de donner des 

details sur les sources de donnees au profit des utilisateurs peu 

familiers avec la terminologie utilises. Les commentaires suivants 

constitueront un guide utile d'interpretation.

,1. Le mot «lacune» indique qu'il n'exists pas actuellement de 

donnees pour la mesure. Dans certains cas, les indicateurs ont deja ete 

utilises dans des publications, mais ils ne sont plus collectes.

2. II arrive souvent que les noms des ministeres provinciaux et 

des services municipaux different legerement d'une province a 1'autre 

et d'une ville a 1'autre. Lorsque la source des donnees est un 

ministers gouvernemental ou un service municipal, il peut etre 

necessaire de rajuster le titre officiel. De meme, les regies de permis 

d'alcool, les commissariats aux incendies, les societes de transport en 

commun et les commissions locales du logement peuvent tous s'appeler 

differemment selon I'endroit geographique. Il faut s'attendre que le 

niveau de detail de la base de donnees et sa facilite d'acces varieront 

egalement d'une region a 1'autre du Canada. Il n'est peut-etre pas 

toujours facile, rapide ou peu couteux d'extraire des renseignements de

ces sources.



3. Statistique Canada diffuse divers renseignements sous de 

nombreuses formes. II peut rassembler des donnees, sans toutefois les 

rendre disponibles sauf sous forme de ((totalisations speciales» 

effectuees moyennant honoraires au fur et a mesure des demandes. Les 

donnees du recensement sont disponibles sur bande informatique et sont 

aussi publiees sous forme de profils et de publications cataloguees.

Les bandes sont disponibles par 1'interm£diaire des grands organismes 

de recherche (comme I'ISR), dans certaines bibliotheques et directement 

a Statistique Canada. Les publications cataloguees et les profils sont 

dans la plupart des grandes bibliotheques publiques et dans les 

universites. Jusqu'a tout recemment, Statistique Canada publiait 

egalement un «indice d'offre d'emploi» renfermant des donnees 

precieuses sur I'emploi. Get indice n'existe plus, mais il pourrait 

renaitre dans un avenir prochain sous un nom different ou etre diffuse 

par 1'intermediaire des Centres d'emploi du Canada.

4. be nombreuses villes et municipalites, surtout les petites, 

publient des repertoires des entreprises locales. Bien que les 

renseignements qui s'y trouvent puissent etre perimes et incomplets, 

ces repertoires sont parfois la seule source valide des mesures de 

I'emploi et du commerce au niveau local.

5. Les conseils scolaires ont des renseignements permanents sur 

1'instruction dans leur bassin demographique. Malheureusement, ces 

donnees ne sont pas agregees pour les grandes regions et les 

territoires des commissions scolaires ne coincident pas non plus 

exactement avec les secteurs.de recensement. L'acces aux donnees des 

conseils scolaires exige souvent une autorisation speciale.



6. Le Canadian Directory of Shopping Centres est la seule source

detaillee et complete de renseignements sur les mails commerciaux. On 

pent le consulter dans les grandes bibliotheques.

7. L'Association canadienne du transport urbain publie des 

donnees municipales par annee. L'Association s'adresse aux societes de 

transport en commun pour obtenir les donnees pour ses rapports.

8. Et le Groupement des assureurs et 1'organisme representant 

1'Industrie des assurances IARD au Canada publient des statistiques 

annuelles sur la protection-incendie. II s'agit dans les deux cas 

d'organismes prives, qui reservent habituellement leurs donnees a leurs 

membres; il y a un droit d'adhesion pour etre membre.

9. SIG signifie systeme d'information geographique, qui peut etre

disponible ou pas dans les services municipaux.



INDICATEURS SOCIAUX

MESURES :

LOGEMENT :

SOURCES DES DONNEES : NIVEAU des
DONNEES :

FREQUENCE

Logements neufs construits SCHL s Statistique du logement Centres urbains de Annuelle

par an au Canada ou SCHL : Bulletin 10 000 habitants et plus

mensuel d'information sur le

logement

M II II Mensuelle

Valeur des permis de construire : Statistique Canada, n° 64-001 au cat. Municipal Mensuelle

Valeur moyenne par habitant p.a. Statistique Canada, n° 64-203 au cat. Municipal Annuelle

% des locataires dont le loyer

brut depasse 30 % du revenu courant

Profils du recensement Secteur de recensement 5 ans

% des proprietaires—occupants dont Profils du recensement Secteur de recensement 5 ans

les depenses de logement depassent

30 % du revenu

Prix moyen des lots residentiels

viabilises

Service d'urbanisme Municipal Erratique

Logements surpeuples :

moyen de personnes/piece Profils du recensement Secteur de recensement 5 ans



MESURE : SOURCE : NIVEAU : FREQUENCE :

% des logements ayant besoin de Profils du recensement

reparations majeures

Acces au logement subventionne - Commission locale du logement

temps d'attente pour les necessiteux 

Densite demographique - personnes Lacune

par km2 dans les secteurs 

residentiels

Gradient de densite Lacune

Grandeur moyenne des lots Service d'urbanisme

Secteur de recensement

Municipal

Municipal

UTILISATION DU SOL :

Quantite de terrains viabilises 

vacants pour utilisation 

commerciale et industrielle 

Temps moyen d'approbation des 

permis de construire

Service d'urbanisme Municipal

Service d'urbanisme : Municipal

Mesurer le temps entre la demands 

initiale et 1'octroi du permis

10 ans

Inconnue

Inconnue

Annuelle

Inconnue



MESURE : SOURCE : NIVEAU s FREQUENCE :

Cout moyen des lots commerciaux 

et industrials viabilises

Cout moyen des lots residentiels 

viabilises

Droit moyen d'amenagement foncier 

Nfaire de logements par hectare 

Distance moyenne par rapport aux 

espaces verts dans la ville 

Differences spatiales de la distance 

par rapport aux espaces verts/parcs 

% des menages a moiris de 1 km d'un 

terrain de jeu, d'une ecole 

primaire, des services locaux 

N*3^*3 et superficie des pares et 

des aires de loisirs par habitant 

% de la superficie du sol dont le

Service d'urbanisme ou

bureau industrial et commercial 

local de Royal Lepage 

Lacune

Lacune

Profils du recensement 

Lacune

Lacune

Lacune

Service des pares et loisirs

Service d'urbanisme

Municipal

RMR

Secteur de recensement

Municipal

Municipal

Annuelle

5 ans

Annuelle

Annuelle

zonage est ((utilisations mixtes»



MESURE : SOURCE : NIVEAU : FREQUENCE :

Indice de la combinaison des 

utilisations du sol 

Combinaison des ages des immeubles 

logements seulement

Service municipal d'urbanisme 

(surtout la ou il y a un SIG) 

Profils du recensement

Municipal

Secteur de recensement

TRANSPORTS :

% des depenses publiques consacrees 

aux transports en commun, y 

compris a 1'infrastructure

Depenses d'entretien des rues par 

habitant/an

% de la population vivant et 

travaillant dans la ville

Distance ou temps de deplacement 

pour les transports en commun

% du kilometrage de rues desservi 

par les transports en commun

Association canadienne du transport 

en commun ou societe locale de 

transport en commun.

Service municipal des travaux publics

Profils du recensement

Association canadienne du transport 

en commun ou societe locale de 

transport en commun

Association canadienne du transport 

urbain ou societe locale de

Municipal

Municipal

Secteur de recensement

Municipal

Municipal

Inconnue

5 ans

Annuelle

Annuelle

10 ans

Annuelle

Annuelle

transport en commun



Transports en commun pour les 

handicapes

• de crimes dans les transports

en commun

Immatriculations de vehicules 

automobiles par habitant 

% de la population utilisant les 

transports en commun

MESURE :

Association canadienne du transport 

en commun ou societe locale de 

transport en commun

Lacune

Statistique Canada, n° 53-219 au cat.

Association canadienne du transport 

urbain ou societe locale de 

transport en.commun

SOURCE :

Municipal Annuelle

NIVEAU : FREQUENCE :

Divisions de recensement

Municipalites

Municipal

Annuelle

Annuelle

ENVIRONNEMENT NATUREL s 

Matieres particulaires en 

suspension dans 1'air 

Concentration de NOz, SOz et 

CO atmospheriques 

Qualite de I'eau

Ministers provincial de 1'Environnement Region de surveillance Permanent

Ministers provincial de 1'Environnement Region de surveillance Permanent

Service municipal des travaux publics Municipal Permanent



NIVEAU : FREQUENCE

Kg de dechets par personae 

par an

Volume de dechets urbains produits 

par les secteurs industriels

% des dechets urbains recycles et 

commercialises

% de la superficie du sol conserve 

dans son etat «naturel»

EMPLOI ET COMMERCE :

Investissement federal et

provincial dans la municipalite

Richesse des menages

Frequence des faibles revenus

MESURE :

Service municipal de gestion des 

dechets

Service municipal de gestion des 

dechets

Lacune dans les petits centres 

Service municipal de gestion des 

dechets

Service municipal d'urbanisme

SOURCE :

Municipal

RMR

Municipal

Municipal

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Lacune

ERMEM

Profils du recensement

Toronto, Montreal 

et Vancouver

Secteur de recensement 5 ans



MESURE : SOURCE : NIVEAU s FREQUENCE

Taux de chomage Profils du recensement Secteur de recensement 5 ans

Statistique Canada, n° 71-001 au cat. 25 EMR Mensuelle

Statistique Canada, n° 71-001 au cat. Province Mensuelle

Salaires annuels moyens Profils du recensement Secteur de recensement 5 ans

Nto,r,i5 total de postes vacants dans Lacune 

le quartier local

% des postes vacants specialises, Lacune

semi-specialises et non specialises . 

disponibles

% des postes vacants d1 employes de Lacune 

bureau, de vendeurs, de cadres 

ou de professionnels

Indice du cout de la vie . Statistique Canada, n" 62-010 au cat. 15 grandes villes + Annuelle

Yellowknife et 

Whitehorse

Statistique Canada, n° 63-005 au cat.Ventes au detail par employe Province Annuelle



Variation nette du

d'etablissements commerciaux

d' etablissements de commerce 

de detail par habitant 

Grands magasins par habitant 

Mails commerciaux par ville

% de la population active de 

15+ ans employee dans les 

industries primaires (A, B, C et D) 

% de la population active de 

15+ ans employee dans les 

industries manufacturieres (E)

% de la population active de 

15+ ans employee dans la 

construction (F)

% de la population active de 

15+ ans employee dans le

MESURE s

Ministers de la Consommation et 

du Commerce ou repertoires 

d'entreprises locales.

Statistique Canada, n° 63-005 au cat.

Statistique Canada, n° 63-210 au cat. 

Canadian Directory of Shopping 

Centres, vol. 1 et 2.

Profils du recensement

Profils du recensement

Profils du recensement

Profils du recensement

SOURCE s NIVEAU : 

Province

Province

Province

Municipal

Secteur de recensement

Secteur de recensement

Secteur de recensement

Secteur de recensement

Annuelle

FREQUENCE

Mensuelle

Mensuelle

Annuelle

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

commerce (I et J)



MESURE : SOURCE :

% de la population active de

15+ ans employee dans les

transports, 11entreposage,

les communications et autres

services publics (G et H)

Profils du recensement

% de la population active de

15+ ans employee dans les

finances, les assurances

et I'immobilier (K et L)

Profils du recensement

% de la population active de

15+ ans employee dans les

services gouvernementaux (N)

Profils du recensement

% de la population active de

15+ ans employee dans les

autres services (M, O, P, Q et R)

Profils du recensement

Taux d'activite des minorites Lacune

Taux d'activite des personnes de Profils du recensement

15-24 ans

NIVEAU : FREQUENCE

Secteur de recensement 5 ans

Secteur de recensement. 5 ans

Secteur de recensement 5 ans

Secteur de recensement 5 ans

Secteur de recensement 5 ans



Taux d'activite des femmes 

de 15-24 ans

Taux d'activite des femmes 

de 15 ans et plus

Taux d'activite des hommes 

de 15-24 ans

Taux d'activite des hommes 

de 15 ans et plus

% des emplois qui sont a plein temps

% de la population active qui 

est syndiquee

Taux de chomage des femmes

Taux de chomage des hommes

Taux de chomage des jeunes 

de 15—24 ans

Salaire hebdomadsire moyen - hommes

Salaire hebdomadaire moyen - femmes

MESURE :

Profils du recensement

Profils du recensement

Profils du recensement

Profils du recensement

Statistique Canada, n° 71—001 au cat. 

Statistique Canada, n° 71—202 au cat.

Profils du recensement

Statistique Canada, n" 71-001 au cat. 

Profils du recensement

Statistique Canada, n° 71-001 au cat. 

Profils du recensement

Statistique Canada, n° 71-001 au cat. 

Profils du recensement 

Profils, du recensement

SOURCE : NIVEAU : FREQUENCE

Secteur de recensement 5 ans

Secteur de recensement 5 ans

Secteur de recensement 5 ans

Secteur de recensement 5 ans

Province Mensuelle

Province Annuelle

Profils du recensement 5 ans

Province Mensuelle

Secteur de recensement 5 ans

Province Mensuelle

Secteur de recensement 5 ans

Province Mensuelle

Secteur de recensement 5 ans

Secteur de recensement. 5 ans



MESURE : NIVEAU : FREQUENCE :

Gains professionnels moyens en 

proportion des gains moyens

Statistique Canada : totalisation 

specials

SOURCE :

Secteur de recensement 

ou RMR

SANTE ET MIEUX-ETRE :

N^e ij^-s d'hopital par habitant 

% des lits d'hopital pour soins de 

courte duree et soins chroniques 

par habitant

Ntojre de medecins par habitant 

Nfair«» (jg centres de sante

communautaire par habitant 

Taux de mortalite infantile 

Taux de mortalite corriges de 1' age 

pour les hommes et pour les femmes 

Taux de suicide

Demandes d'indemnites d'accident du 

travail

Statistique Canada, n° 82^00336 au cat. Hopital individuel 

Lacune

Associations medicales provinciales Province

Lacune

Statistique Canada, n° 82-003S15 au cat. Province 

Statistique Canada, n° 82-003S15 au cat. Province

Statistique Canada, n° 82-003S11 au cat. Province 

Rapports annuels des commissions Province

provinciales des accidents du travail

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle



MESURE : SOURCE : NIVEAU : FREQUENCE

INSTRUCTION :

Rapport eleves-maitre : Conseil scolaire Territoire du conseil Annuelle

niveaux primaire, secondaire

Depenses pour 1'enseignement par Conseil scolaire Territoire du conseil Annuelle

le conseil scolaire

Taux de decrochage au secondaire Federation provincials des enseignants Province Annuelle

d'ecole Secondaire

Ntoire d'ecoles primaires, secondaires Conseil scolaire Territoire du conseil Annuelle

d, etablissements d' enseignement Ministers provincial de 1'Education Municipalite Annuelle

secondaire

% et genre de services Conseil scolaire Territoire du conseil Annuelle

supplementaires d'enseignement

% des eleves en programme de Conseil scolaire Territoire du conseil Annuelle

difficulte d'apprentissage

% des eleves en immersion Conseil scolaire Territoire du conseil Annuelle

frangaise



MESURE s SOURCE : NIVEAU : FREQUENCE

% de la population de 20-34 ans

sans diploma d'etudes secondaires

Profils du recensement Secteur de recensement 5 ans

% de la population de 25+ ans Profils du recensement Secteur de recensement 5 ans

avec grade universitaire

% de la population de 25+ ans Profils du recensement Secteur de recensement 5 ans

avec certificat d'etudes collegiales

LOISIRS :

Depenses par habitant pour les Service municipal des pares Municipal Annuelle

pares et les loisirs et loisirs

Piscines/habitant Service municipal des pares Municipal Annuelle

et loisirs

Courts de tennis/habitant Service municipal des pares Municipal Annuelle

et loisirs

jjtojre d' arenas, de salles de curling. Service municipal des pares Municipal Annuelle

de terrains de golf/habitant et loisirs, ou

Repertoires des entreprises locales Municipal Annuelle

Nfc,ir,a de places assises/habitant Commissariat aux incendies ou

Service municipal des pares

Municipal Annuelle

et loisirs



FREQUENCE

Bars de quartier/habitant

d'allees de quilles et de 

1ieux d1amusement

sa;L;Les (je bingo

MESURE :

jjbire ^ theatres et de cinemas 

par habitant 

jgtoire de restaurants 

NtoJrc= de mails commerciaux 

par genre

de c^uts cje sport et loisirs 

(habitant)

Nfa=e de clubs jeunesse/16-19 ans

jjfaire ctubs sociaux/habitant 

Ni=>t«s de itvres de bibliotheque/ 

habitant

jjg muSees et galeries d'art/

Regie provincials de permis d'alcool 

Repertoires des entreprises locales

SOURCE :

Municipal

Municipal

NIVEAU :

Service des loteries, ministers Municipal

provincial de la Consommation et 

du Commerce

Repertoires des entreprises locales Municipal

Service municipal des permis 

Canadian Directory of Shopping 

Centres, vol. 1 et 2.

Service des pares et loisirs

Municipal

Municipal

Municipal

Service des pares et loisirs 

ou lacune 

Lacune

Statistique Canada, n° 87-205 au cat.

Statistique Canada, n° 87-207 au cat.

Municipal

Province, territoire 

et RMR

Province et RMR

Annuelle 

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

habitant



MESURE : SOURCE : NIVEAU : FREQUENCE

Ntoire d'orchestres symphoniques, et 

de compagnies d1 opera et de danse

Nto3re et superficie des pares et des 

aires de loisirs/habitant

CRIMINALITE ET SECURITE :

Depenses publiques pour la police 

par habitant

Depenses des administrations locales 

pour la protection—incendie 

par habitant

Population par agent de police

N»=^e pompiers par habitant

Classification de la collectivite 

aux fins de la protection-incendie

Statistique Canada, n° 87-209 au cat. Province Annuelle

Service municipal des pares et loisirs 

Ministere provincial des Parcs.

Municipal

Province

Annuelle

Statistique Canada, n° 85-002 au cat., 

vol• 10, n° 18.

Services municipaux de protection- 

incendie

Province

Municipal

Annuelle

Annuelle

Statistique Canada, n° 85-002 au cat., 

vol. 10, n° 18.

Services municipaux de protection- 

incendie

Groupement technique des assureurs :

Province

Municipal

Municipal

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Fire Protection Underwriting Bulletin



MESURE : SOURCE : NIVEAU : FREQUENCE :

Ntolre, etendue et portee des Bureaux municipaux ou services Municipal Annuelle

services de securite publique de police

Accidents de la circulation par Statistique Canada, n° 85-002 au cat. Province Annuelle

habitant

Taux de criminalite (crimes violents) Statistique Canada, n° 85-205 au cat. Province Annuelle

Taux de criminalite (crimes contre Statistique Canada, n° 85-205 au cat. Province 'Annuelle

la propriete)

Pertes annuelles moyenne par Les Assurances I.A.R.D. au Canada, Province Annuelle

11incendie : dollars par habitant ou Rapports du commissaire aux

incendies de la province

Centre urbain ou canton Annuelle

BIEN-ETRE SOCIAL

Taux de chomage hebdomadaire moyen Statistique Canada, n° 73-202S au cat. Province et RMR Annuelle

Bien-etre social - nfalrs de cas Ministeres provinciaux des Services Province Annuelle

sociaux et communautaires

Services sociaux de la municipalite Municipal Annuelle



Depenses annuelles de bien-etre 

social

(j > crganisnies de service social 

par habitant

etendue et portee des 

organismes de services sociaux

MESURE :

Ministeres provinciaux des Services 

sociaux et communautaires 

Services sociaux municipaux 

Services sociaux municipaux

Services sociaux municipaux

SOURCE : NIVEAU : 

Province

Municipal

Municipal

Municipal

FREQUENCE ; 

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

dans la ville


