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Le Centre de recherches pour le developpement international, societe d'Ittat creee en 1970 par 
une loi du Parlement du Canada, a pour mission d'appuyer 1'execution de recherches qui, dans 
le domaine technique et dans celui des politiques, ont pour but d'adapter les sciences et la 
technologie aux besoins des pays en developpement. Ses cinq secteurs d'activites sont : 

1'environnement et les richesses naturelles, les sciences sociales, les sciences de la sante, les 
sciences et systemes d'information, et les initiatives et affaires institutionnelles. Le CRDI est 
finance par le Parlement du Canada, mais c'est un conseil des gouverneurs international qui 
en determine ('orientation et les politiques. Etabli it Ottawa, Canada, it a des bureaux regionaux 
en Afrique, en Asie, en Amerique latine et au Moyen-Orient. 

L'Organisation mondiale de la sante est un organisme specialise des Nations Unies 
responsable des questions internationales touchant la sante et la sante publique. Par 
1'entremise de cet organisme, tree en 1948, les professions de la sante de quelque 165 pays 
echangent leurs connaissances et leur experience dans le but de faire en sorte que d'ici I'an 
2000, tous les citoyens du monde jouissent d'une sante suffisante pour leur permettre de 
mener une vie productive sur le plan social et economique. 

Par une cooperation technique directe avec les Ittats membres et en suscitant la collaboration 
entre ceux-ci, I'OMS favorise le developpement de services de sante complets, la prevention, 
la lutte contre les maladies, I'amelioration des conditions environnementales, le 
perfectionnement du personnel de sante, la coordination et I'elaboration de recherches 
biomedicales et de recherches sur les services de sante ainsi que la planification et la mise en 
oeuvre de programmes de sante. 
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Resume 

Ce volume est le deuxieme dune collection de cinq volumes de formation a la recherche sur les systemes de sante (RSS) qui ont 

ete rassembles par un groupe de travail technique finance par le Centre de recherches pour le developpement international et 

I'Organisation mondiale de la sante. Chaque volume est destine a un groupe particulier et chacun porte sur certains aspects de la 

recherche sur les systemes de sante. Le volume 2, sous forme modulaire, est le volume central qui expose, etape par etape, la 

maniere de formuler une proposition de RSS et de la mettre a I'essai (partie 1) et d'analyser les donnees et de rediger un rapport 

(partie I1). Les participants des tours choisiront, de preference avant les tours, les problemes de sante qui sont prioritaires pour eux 

dans leur travail et qui ne pourront etre resolus sans un supplement d'information. Dans la majorite des cas, les participants sont 
groupes en equipes pour faire la recherche planifiee en plus de leurs taches ordinaires. Un second cours est ensuite organise sur 

I'analyse de donnees, la redaction de rapports et ('utilisation des resultats. Ce volume interessera tous les groupes cibles et surtout 

les gestionnaires de soins de sante et les chercheurs de ce domaine qui veulent executer des travaux de recherche sur les systemes 
de sante. 

Les autres volumes de la collection sont les suivants : le volume 1 traite de la necessite de promouvoir la RSS comme outil de 
gestion. Y sont decrites les strategies propres a cette promotion aupres des decideurs et des cadres superieurs. Le volume 3 vise 

a aider les chercheurs de formation universitaire qui travaillent clans des universites ou des instituts de recherche et qui veulent 

promouvoir des programmes multidisciplinaires de RSS et y participer. Le volume 4 est un guide de gestion d'un programme de 
RSS. Le volume 5 aidera les personnes chargees d'organiser et de donner des cours de formation aux divers groupes cibles. 

Ces cinq volumes ont pour but d'appuyer la creation d'un programme national de recherche essentielle an sante. Les personnes 
qui s'en serviront sont incitees a les examiner d'un oeil critique et it en tirer ce qui repond a leurs besoins ou y repondrait apres 
adaptation. 

Abstract 

This is the second volume of a five-volume Health Systems Research (HSR) Training Series which has been compiled by a Technical 

Working Group supported by IDRC and WHO. Each volume is directed toward a particular target group and each addresses specific 
aspects of the HSR process. Volume 2, in modular format, is the pivotal one which deals step-by-step with the development of an 
HSR proposal and field testing (Part 1), and with data analysis and report writing (Part II). Course participants will select, preferably 
in advance of the course, priority health problems particular to their own situations that cannot be solved unless more information 

is collected. In most cases, a team of course participants will then carry out the planned research alongside their regular duties. A 

second workshop is then scheduled to provide information on data analysis, report writing, and utilization of results. This volume will 

be of interest to all target groups and especially to those health-care managers and researchers who wish to conduct HSR projects. 

The other volumes in the series are: volume 1, which focuses on the need to promote the use of HSR as management tool and 
reviews strategies for promoting HSR among policymakers and senior managers; volume 3, a review of strategies that can assist 
universities or research institutes to initiate and implement multidisciplinary HSR programs; volume 4, a course outline in modular 
format designed to provide research managers with the skills for managing a program of HSR; volume 5, a course outline in modular 
format, designed to assist those whose primary responsibility is organizing and conducting training courses for the relevant target 
groups. 

The series is designed to support a program of essential national health research. Users are encouraged to critically examine the 

materials and to choose or adapt them to their particular needs. 

Resumen 

Este es el segundo de cinco volumenes de una serie de capacitacion sobre Investigation de Sistemas de Salud (ISS), compilada 
por un Grupo de Trabajo Tecnico que recibio el apoyo del Centro International de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) y la 

Organization Mundial de la Salud (OMS). Cada volumen esta dirigido hacia un grupo particular y trata de aspectos especificos del 
proceso de ISS. El Volumen 2, en formato modular, as un elemento fundamental que trata progresivamente del clesarrollo de una 
propuesta de ISS y su prueba sobre el terreno (Parte 1). Asimismo, se trata en este volumen el analisis de datos y la redaccion de 
informes (Parte 11). Los participantes del curso seleccionaran, preferentemente con antelacion al curso, problemas de salud 
prioritarios, especificos de sus propias situaciones a imposibles de resolver hasta que no se recopile mas information. En la mayoria 
de los casos, un equipo de participantes del curso Ilevara a cabo la investigacion planificada conjuntamente con sus deberes 
regulares. A continuation se programa otro seminario para proporcionar information sobre analisis de datos, redaccion de informes 
y utilization de resultados. Este volumen sera de interes para todos los grupos especificos y especialmente para los administradores 
de establecimientos de salud a investigadores que deseen realizar proyectos de investigacion sobre sistemas de salud. 



Los otros volumenes en la serie son: volumen 1, centra su atencion en la necesidad de promover el use de ISS como instrumento 
de gestion. Asimismo, describe las estrategias para promover la ISS entre ejecutivos y gerentes principales; volumen 3, concebido 
para ayudar a los investigadores con educacion universitaria que trabajan en universidades o institutos investigativos que deseen 
promover y participar en programas multidisciplinarios de ISS; volumen 4, guia para la gestion de un programa de ISS; volumen 
5 servira de ayuda a aquellos cuya responsabilidad primaria sea organizar y dictar cursos de capacitacion para los grupos meta 
pertinentes. 

La serie esta disenada para apoyar un programa esencial de investigacion sobre salud a nivel nacional. Se exhorta a los usuarios 
a examinar criticamente los materiales y/o adaptarlos a sus necesidades particulares. 
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AVANT-PROPOS 

L'objectif ultime de tout processus national d'elaboration d'un systeme de sante consiste a donner it la 

population un niveau de sante qui lui permet au moins de participer activement a la vie sociale et 
economique de la collectivite. Pour atteindre cet objectif, les systemes de sante actuels doivent titre 
reorientes en vue de permettre ('affectation equitable des ressources destinees a la sante : protection 
totale, meilleure accessibilite aux soins de sante primaires et renvoi efficace aux soins secondaires et 
tertiaires. II est egalement indique d'elaborer les mecanismes necessaires pour favoriser la participation 
de la collectivite a la promotion et au maintien de la sante. 

Cette reorientation des systemes de sante pourrait necessiter des changements a la planification des 
soins de sante et aux politiques gouvernementales, a ('organisation et a ('administration des services de 
sante et des services connexes, au financement des systemes et des procedes ainsi qu'a la selection et 
a I'application des techniques appropriees. 

Pour mettre en oeuvre les changements necessaires, les pays doivent etablir les meilleures approches 
a adopter. II leur faut pour cela des renseignements detailles et exacts sur les besoins, les possibilites et 
les consequences des differentes mesures recommandees. Ces renseignements se revelent souvent 
insuffisants, inadequats ou peu fiables. Par consequent, les decisions prises sont fondees sur des 
hypotheses et des conclusions injustifiees, et resultent souvent en des choix mal avises, dont les 
consequences ne sont visibles qu'apres la mise en oeuvre. 

La recherche constitue une quete systematique d'information et de connaissances nouvelles. Elle a deux 
fonctions essentielles permettant d'accelerer les progres dans le domaine de la sante. En premier lieu, 
la recherche fondamentale ou traditionnelle est necessaire pour acquerir de nouvelles connaissances et 
technologies permettant de faire face a d'importants problemes de sante. En second lieu, la recherche 
appliquee est necessaire a ('identification des problemes prioritaires ainsi qu'a la conception et a 
I'evaluation des politiques et des programmes qui rapporteront les meilleurs avantages sur le plan de la 
sante, au moyen des connaissances et des ressources financieres et humaines dont on dispose. 

Ces deux fonctions, qui constituent ce qu'on appelle la recherche essentielle sur la sante nationale, 
doivent servir de catalyseurs pour ('acquisition de nouvelles connaissances et ('application des 
connaissances actuelles, elements essentiels du developpement equitable. 

Au cours des dix dernieres annees, les concepts et les approches de recherche s'appliquant au 
developpement de la sante ont evolue rapidement. Bon nombre d'entre eux sont designes par des termes 
specifiques, tels que recherche operationnelle, recherche sur les services de sante, recherche sur le 
personnel de sante, analyse strategique et economique, recherche appliquee et recherche liee aux 
decisions. Chacun de ces domaines a fait un apport crucial a 1'e1aboration de la recherche sur les 
systemes de sante, mais leur approche limitee et tres ciblee a 1'egard de la resolution des problemes a 
entraine leur integration au sein de la recherche sur les systemes de sante (RSS) tout en soulignant leur 
contribution unique a la sante dans les pays en developpement. 

La RSS consiste au bout du compte a ameliorer la «sant& d'une collectivite, quel que soft le concept 
qu'on designe par ce terme, en ameliorant 1'efficacite et 1'efficience du systeme de sante en tant que partie 
integrante du processus general de developpement socio-economique. 

L'objectif de la RSS consiste a fournir aux gestionnaires de la sante de tous les paliers les renseignements 
pertinents dont ils ont besoin pour resoudre les problemes auxquels ils font face. La nature participative 
de cette recherche constitue ('une de ses principales caracteristiques. On pretend que la participation de 
toutes les parties (la collectivite, les gestionnaires et decideurs des soins de sante et les chercheurs) a 
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toutes les parties (la collectivite, les gestionnaires et decideurs des soins de sante et les chercheurs) a 
la definition du probleme permet de preciser I'enquete et d'enrichir les donnees recueillies. De meme, la 
participation a toutes les etapes de la recherche est essentielle pour mettre en oeuvre des solutions 
pratiques et acceptables a I'echelon communautaire, local, regional ou national. 

Comme la RSS aborde les problemes de sante dans le contexte general du developpement social, 
economique et communautaire, I'apport de differentes disciplines est necessaire. Parmi ces disciplines, 
on releve la demographie, 1'epidemiologie, 1'economie sanitaire, les sciences appliquees au domaine 
politique, les sciences de la gestion, les sciences sociales et du comportement, la statistique et certains 
aspects des sciences cliniques. Ces disciplines ont elabore des approches de recherche specialisees 
dans le but de recueillir des renseignements permettant de soutenir le developpement de la sante, mais 
it devient de plus en plus evident que les problemes que souleve la RSS necessitent I'apport combine de 
nombreuses disciplines et, surtout, que les chercheurs travaillant dans ces domaines specialises devront 
acquerir les competences necessaires pour faire partie d'equipes multidisciplinaires. 

Voici les principales caracteristiques de la RSS : 

Elle est orientee vers les problemes prioritaires en matiere de sante; 
Elle est de nature participative; 
Elle est orientee vers des mesures concretes; 
Elle comporte une approche integree et multidisciplinaire; 
Elle est de nature multisectorielle; 
Elle met ('accent sur 1'efficacite; 
Elle vise a trouver des solutions pratiques en temps voulu; 
Sa nature iterative permet 1'evaluation de ('incidence des changements prevus et la revision des 
plans d'action et des politiques de sante en consequence. 

Bien que ces methodes puissent titre appliquees a des problemes semblables dans des pays differents, 
les constatations et les solutions a ces problemes de sante varieront sans doute en raison de differences 
culturelles, sociales, economiques et politiques. C'est pour cette raison qu'il est preferable de constituer 
des groupes nationaux de personnes formees a la RSS dont ('orientation et le plan de travail decoulent 
du programme national de recherche essentielle en matiere de sante. 

A mesure que la RSS se developpe, ses applications se revelent de plus en plus reconnues. Par 
consequent, on I'integreet on I'appliquedans des secteurs particuliers de la gestion tels que ('assurance 
de qualite, I'evaluation technologique et la gestion des ressources. 

Comme les capacites de recherche sur les systemes de sante sont faibles, surtout dans les pays en 
developpement, it West pas etonnant qu'une serie de programmes deformation aient ete mis sur pied ou 
finances au cours des dernieres annees par bon nombre d'organismes, notamment le Centre de 
recherches pour le developpement international, I'Organisation panamericaine de la sante, ('Organisation 
mondiale de la sante (OMS) et WS Agency for International Development (LISAID). 

En outre, plusieurs programmes internationaux de sante accordent une forte priorite a I'augmentation de 
la capacite de recherche sur les systemes de sante. 

Le Programme special pour le developpement des capacites nationales en matiere de survie et 
de developpement de 1'enfant de ('UNICEF vise a renforcer les connaissances et les 
competences en matiere de recherche operationnelle au moyen de ('approche des systemes 
de sante dans le but de favoriser la curiosite et des methodes autonomes d'identification des 
problemes communautaires et de recherche de solutions pratiques. 
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L'objectif general du Network of Community Oriented Educational Institutions for Health Sciences 
[Reseau d'institutions educatives communautaires en sciences de la sante] consiste a ameliorer 
la pertinence de la formation des professionnels de la sante en permettant aux diplomes de 
mieux deceler et resoudre les problemes de leur collectivite dans le cadre d'un nouveau regime 
de collaboration entre les universites, les gouvernements et les collectivites oriente autour d'un 
programme national de recherche essentielle sur la sante. 

L'International Health Policy Program (IHPP) [Programme international sur les politiques de 
sante] compte elaborer des recherches sur les politiques en matiere de sante et creer des 
centres de formation dont le role sera de favoriser et de coordonner la synthese des recherches 
portant sur les politiques, la diffusion de ces recherches, I'accroissement des capacites 
d'analyse des politiques de sante et de I'aide technique pour ('analyse des politiques et les 
recherches menees a ce sujet. 

L'International Clinical Epidemiology Network (INCLEN) [Reseau international d'epidemiologie 
clinique] soutient la creation d'unites d'epidemiologie clinique dans les ecoles de medecine des 
pays en developpement. Le role de ces unites consiste a orienter ('application de principes de 
mesure quantitative (tires de 1'epidemiologie clinique, de la biostatistique, de 1'economie sanitaire 
et des sciences sociales de la sante) dans les ecoles de medecine sur le plan des recherches, 
de la formation et des services. 

L'Organisme danois de developpement international (DANIDA) soutient une serie d'ateliers de 
formation interregionaux destines aux directeurs de RSS et, depuis 1987, le projet conjoint de 
I'Organisation mondiale de la sante, du ministere de la cooperation pour le developpement des 
Pays-Bas et le Royal Tropical Institute s'emploie a developper la capacite de RSS de 14 pays 
du Sud de I'Afrique. 

Ces initiatives d'amelioration des capacites de recherche appliquee ont requ en 1990 un appui politique, 
moral et intellectuel de la Commission sur la recherche en sante au service des pays en developpement, 
qui recommande, dans son Plan d'action, 

Que le developpement et le maintien de la capacite de recherche constitue un objectif 
essentiel de tous les investissements en matiere de sante et de developpement. II 

revient aux gouvernements des pays en developpement d'accorder la priorite a cette 
question et de fournir du soutien financier. Des incitatifs internationaux sont egalement 
necessaires. Des echanges internationaux peuvent contribuer a renforcer la capacite 
de recherche des chercheurs et des etablissements des pays en developpement. 

Dans le contexte plus large des recommandations de la Commission, le developpement de la RSS repose 
sur trois taches cruciales : 

Stimuler la demande de RSS; 
Renforcer la capacite des pays de mener ces recherches; 
S'assurer que cette capacite puisse etre maintenue. 

La Serie sur la formation a la recherche sur les systemes de sante est fondee sur ces objectifs. 

Annette Stark, directrice Yvo Nuyens, chef de programme 
Systemes de sante (recherche) Programme de recherche et de 
Division des sciences de la sante developpement sur les systemes de sante 
Centre de recherches Organisation mondiale de la sante 
pour le developpement international 
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INTRODUCTION GENERALE 

Un examen recent des ateliers de recherche sur les systemes de sante (RSS) parraines par le CRDI a 
permis de conclure que les objectifs du CRDI ont ete atteints, mais que les documents deformation 
devaient titre revises et etoffes pour repondre aux besoins de groupes precis et pour orienter 
('organisation de seances de suivi. En outre, le groupe consultatif mondial de TOMS sur la RSS a decide 
que la creation et le maintien de capacites nationales de recherche sur les systemes de sante constituent 
une question importante qui dolt titre soulevee dans les programmes. II a notamment recommande que 
les programmes prevoient 1'evaluation et la revision periodiques des documents deformation et le soutien 
de programmes deformation A differents paliers des systemes de sante. 

A la suite de ces recommandations, des representants du CRDI, de ('Organisation panamericaine de la 

sante et de TOMS se sont reunis A Ottawa en octobre 1988 pour evaluer les initiatives passees et actuelles 
et proposer des activites futures. Ces representants ont reconnu que pour que la formation A la RSS 
puisse servir A ameliorer la sante et les soins de sante, it est necessaire d'eclaircir le contexte et les 
etapes du developpement d'un processus de recherche efficace dans un pays donne. Its ont egalement 
convenu que des groupes cibles devaient titre choisis pour l'orientation et la formation A la RSS et que 
des strategies deformation devaient titre elaborees pour renforcer la capacite de recherche des pays 
selon leurs besoins et leur capacite actuelle. 

Pour atteindre cet objectif, un groupe de travail technique a ete mis sur pied et charge de definir et de 
coordonner 1'e1aboration d'un ensemble de documents de formation de base A ('intention de cinq groupes 
cibles. Son travail a ete oriente par : 

Une definition du groupe cible; 

Une description de la competence et des caracteristiques de base du groupe cible; 

Le comportement attendu, notamment en ce qui concerne les competences et I'attitude; 

Les strategies et Ie contexte deformation appropries; 

Les documents deformation disponibles. 

Les travaux du groupe de travail technique ont mene A la redaction de cinq volumes. Les utilisateurs sont 
invites a se familiariser avec toute la serie et A mettre en oeuvre un programme de formation, de 
recherche et de planification et des politiques en matiere de soins de sante fondes sur les besoins de leur 
pays. 

Volume 1 : La recherche sur les systemes de sante : un outil de gestion 

A ('intention des decideurs 
Ce document porte sur la necessite de promouvoir ('utilisation de la RSS comme outil de gestion 
pour les decideurs. En se fondant sur une analyse des activites des pays en developpement au cours 
des dix dernieres annees, it demontre comment les recherches sur les systemes de sante peuvent 
ameliorer le processus decisionnel et explique les etapes de la creation d'un programme national de 
recherche efficace. En outre, it decrit des strategies precises de promotion de la RSS aupres des 
decideurs et des gestionnaires superieurs qui ont fait leurs preuves dans differentes circonstances. 
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Volume 2 : Elaboration et mise en oeuvre de programmes de recherche sur les systemes de 
sante 

Premiere partie - Formulation et mise A 1'essai d'une proposition 
Deuxieme partie - Analyse de donnees et redaction de rapports 
Les participants A ce cours, qui peuvent titre de simples citoyens, des travailleurs de la sante, des 
chercheurs et des decideurs du domaine de la sante du palier provincial ou meme national, sont 
appeles a choisir des problemes de sante prioritaires qui les concernent et qui ne peuvent titre regles 
a moins de recueillir plus de renseignements A leur sujet. De preference, ces problemes auront ete 
choisis avant le debut de la formation (voir le volume 1), mais ils pourront titre detailles par la suite. 
Dans la plupart des cas, une equipe de participants effectue la recherche pendant 1'exercice normal 
de leurs fonctions (premiere partie). Lin deuxieme atelier est alors tenu pour fournir aux participants 
des renseignements sur ('analyse de donnees, la redaction de rapports et ('utilisation des resultats 
(deuxieme partie). 

Ce volume traite particulierement de I'elaboration de propositions de recherche de nature participative 
(collectivite, gestionnaires des soins de sante, chercheurs), de la tenue de la recherche sur le terrain, 
puis de f'analyse et de la diffusion des resultats. Dans ce contexte, it peut egalement interesser les 
chercheurs debutants et les personnes qui veulent operationnaliser la RSS dans les universites et 
d'autres etablissements deformation. 

Volume 3 : Strategies permettant d'interesser les universites et les instituts de recherche a 
la recherche sur les systemes de sante 

A ('intention des chercheurs d'experience et des universitaires 
Ce volume est conqu pour aider les chercheurs universitaires travaillant dans des universites ou 
instituts de recherche qui veulent promouvoir les programmes multidisciplinaires de recherche sur 
les systemes de sante et y participer. Ce volume interessera particulierement les personnes qui 
veulent integrer les notions de RSS dans les programmes actuels de sante et de sciences sociales 
et favoriser la redaction de theses dans ce domaine. 

Volume 4 : Gestion de la recherche sur les systemes de sante 
A ('intention des directeurs de recherche 
Ce volume est destine aux directeurs d'instituts de recherche, de departements universitaires et 
d'organismes qui sont charges de traiter les demandes de recherche ainsi que de financer et de 
coordonner des programmes de recherche. II devrait permettre a ces gestionnaires d'ameliorer 
I'apport de leur organisme au developpement de la RSS dans leur pays et ('utilisation de ces 
recherches en vue d'ameliorer la sante de la population. 

Volume 5 : La recherche sur les systemes de sante : la formation des formateurs 
A ('intention des formateurs et des animateurs 
Les chercheurs d'experience ne sont pas tous des enseignants chevronnes. Peu d'entre eux ont de 
1'experience dans ('organisation et la formation de participants pour qui la recherche constitue une 
activite secondaire et qui ont peu de temps pour lire ou mener des recherches. 
Pour que la formation a la recherche sur les systemes de sante soit efficace, les chercheurs 
d'experience doivent se familiariser avec des methodes elaborees et utilisees avec succes au cours 
des dernieres decennies pour former le personnel de la sante A differents sujets importants relies A 

la sante. 

Ce volume est destine aux formateurs et aux animateurs qui sont charges d'organiser et de donner 
des cours deformation a ('intention des differents groupes cibles ainsi qu'A leurs assistants. 
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INTRODUCTION AU PRESENT VOLUME 

La presente publication est conque pour titre utilisee avec la premiere partie, intitulee Formulation et mise 

a I'essai d'une proposition. Ce document se compose de 20 modules de formation qui orientent les 

participants au cours de I'elaboration d'une proposition de recherche et leur donnent des directives utiles 

pour la tenue de la recherche'. 

La deuxieme partie, Analyse de donnees et redaction de rapports, se compose de 12 modules. Ces 
modules de formation, comme ceux qui portent sur I'elaboration d'une proposition de recherche, peuvent 
titre adaptes : 

au niveau de scolarite et d'experience en recherche des participants; 

au type d'etude et aux techniques de collecte de donnees utilisees; 

a 1'etat des donnees au debut de I'atelier. 

Si les participants ont deja requ de la formation sur les methodes de recherche et la statistique ou s'ils 

ont un peu d'experience en recherche, les modules pourront titre exposes rapidement. Dans ce cas, les 

exposes visent surtout a rafraichir la memoire des participants et a leur montrer comment utiliser 

correctement les analyses et tests appropries. Certains modules peuvent titre combines ou abreges. 

Si les participants Wont ni formation ni experience en recherche, les exposes pourraient devoir titre limites 

a 1'essentiel necessaire pour traiter les donnees recueillies. Dans ce cas, les exposes seront plus longs 
et devraient prevoir des periodes de questions et des exercices en classe. 

Les elements essentiels du present volume sont les suivants 

Le module 21 (preparation a I'atelier). 

Les modules 22, 23 et 25 (description des variables et recoupements). 

Le module 24 (analyse des donnees qualitatives), particulierement les deux premieres parties. 

Le module 26 (tests d'hypotheses). Insister sur les sections I, II et III et expliquer la raison d'etre 
des tests d'hypotheses et leur fonctionnement, mais n'aborder que brievement la section IV, qui 

porte sur la selection d'un test d'hypotheses, s'il est peu probable que les participants aient 
besoin d'un autre test que le test t ou le test du khi carre. 

Le module 27 (differences entre des groupes : analyse d'observations non appariees). Traiter 
du test t ou du test du khi carre, ou des deux. 

Module 30 (mesure du risque : incidence, risque, risque relatif et risque relatif approche). Insister 
sur les observations non appariees. 

' Le lecteur est invite a lire les pages d'introduction de la premiere partie du volume 2 pour des 
renseignements sur les quatre autres volumes de la Serie sur la formation it la recherche sur les systemes 
de sante, le but de cette serie, les remerciements et une introduction sur ('utilisation de la premiere et de 
la deuxieme partie du volume II, Elaboration et mise en oeuvre de programmes de recherche. 
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Les modules 31 et 32 (redaction de rapports et utilisation des constatations). 

Selon le type d'etudes que les participants ont mene et les analyses auxquelles leurs donnees doivent 
titre soumises, 1'envergure des exposes peut titre elargie (en detaillant les tests statistiques, par exemple, 
ou I'analyse des donnees qualitatives) ou leur ordre modifie (le module 24 peut titre presente avant le 
module 23 si les participants disposent surtout de donnees qualitatives). 

La premiere moitie de I'atelier (une semaine) est normalement consacree a I'achevement du 
traitement et de I'analyse des donnees. Tous les modules relies a I'analyse (21 a 30) sont 
presentes au cours de cette semaine. 

Les exposes doivent avoir lieu au moment opportun. Les modules 21 a 24 peuvent titre 
presentes avant la fin du traitement des donnees. Le module 25, sur la description des variables 
(mesures de dispersion, ecart-type, erreur-type), ne devrait titre vu qu'une fois le traitement 
terming, car ce module constitue une introduction aux tests statistiques. 

Les modules qui portent sur les differents tests statistiques ne devraient titre presentes qu'apres 
le traitement des donnees, une fois que les participants auront entrepris la preparation des 
tableaux croises. 

La seconde moitie de I'atelier porte sur la redaction de rapports, la formulation des 
recommandations ainsi que la presentation et la discussion en pleniere des grandes 
constatations et recommandations de 1'etude. Au cours de la semaine, it n'y a normalement que 
deux exposes : un sur la redaction de rapports (module 31) et I'autre sur ('utilisation des 
constatations (module 32). II est preferable de presenter le dernier module juste avant que les 
participants redigent le sommaire des constatations et recommandations. 

Un exemple de calendrier d'un cours de deux semaines sur I'analyse de donnees et la redaction de 
rapports figure aux pages suivantes. 

Si les participants sont de niveau eleve et si les donnees ont ete convenablement traitees avant I'atelier 
d'analyse de donnees et de redaction de rapports, it est possible de ramener la duree de ('atelier a une 
semaine ou 10 jours. 
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EXEMPLE DE CALENDRIER DE COURS 
(utilise dans le Sud de 1'Afrique) 

Elaboration et mise en oeuvre de programmes de recherche 
sur les systemes de sante : 

Analyse de donnees et redaction de rapports 

Jour/heure Seance Responsable 

Lundi 

0800 -0830 Ouverture de la seance Coordonnateur 
0830 - 0915 Presentation des resultats Groupe 1 

inaires et discussion eli 
0915- 

pr m 
1000 Presentation des resultats Groupe 2 

1000- 
preliminaires et discussion 

1030 The 
1030- 1115 Presentation des resultats Groupe 3 

1115- 
preliminaires et discussion 

1200 Presentation des resultats Groupe 4 

1200- 
preliminaires et discussion 

1230 Module 21 : Preparation a Animateur 

1230- 

['atelier sur ('analyse de donnees 
et la redaction de rapports 

1400 Dejeuner 
1400- 1530 Travail en groupe 
1530- 1600 The 
1600- 1700 Module 22 : Description des Animateur 

1700- 
variables - premiere partie 

1800 Travail en groupe 

Mardi 

0800 - 0900 Module 23: Recoupement des Animateur 
donnees quantitatives 

0900- 1300 Travail en groupe (et the) 
1300 - 1400 Dejeuner 
1400- 1500 Module 24 : Analyse des Animateur 

donnees qualitatives 
1500- 1800 Travail en groupe (et the) 

Mercredi 

0800- 1300 Travail en groupe (et the) 
1300 - 1400 Dejeuner 
1400- 1500 Facultatif : Expose des principaux Tous les groupes 

resultats du travail en groupe : objectifs 
revises, principaux tableaux croises, 
resultats de I'analyse qualitative 
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1500- 1600 

1600- 1800 

Jeudi 

0800 -0900 

0900 -1300 
1300- 1400 
1400- 1500 

1500- 1800 

Vendredi 

0800 -0900 

0900 -1300 
1300- 1400 
1400 - 1500 

1500 - 1800 

Samedi 

0800- 1300 

Lundi 

0800 - 0900 
Reste de la journee 

Mardi 

Toute la journee 

Mercredi 

0800 -0830 

Reste de la journee 

Jeudi 

0800- 1300 
1300 - 1400 
1400 - 1445 

1445 - 1530 

Module 25 : Description des 
variables - deuxieme partie 
Travail en groupe (et the) 

Module 26 : Tests d'hypotheses 
(20 min.), suivi du 
Module 27, sections I et II (test t) 
Travail en groupe (et the) 
Dejeuner 
Module 27, section III 
(test du khi carre) 
Travail en groupe (et the) 

Module 28, 29 ou 30 
(selon les besoins des groupes) 
Travail en groupe (et the) 
Dejeuner 
Module 28, 29 ou 30 
(selon les besoins des groupes) 
Travail en groupe (et the) 

Travail en groupe (et the) 

Module 31 : Redaction de rapports 
Travail en groupe 

Travail en groupe 

Module 32 : Utilisation des 
constatations 
Travail en groupe 

Travail en groupe 
Dejeuner 
Presentation des resultats, 
recommandations et plan d'action 
Presentation des resultats, 
recommandations et plan d'action 

Animateur 

Animateur 

Animateur 

Animateur 

Animateur 

Animateur 

Animateur 

Groupe 1 

Groupe 2 
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1530- 1600 The 
1600- 1645 Presentation des resultats, 

recommandations et plan d'action 
Groupe 3 

1645- 1730 Presentation des resultats, 
recommandations et plan d'action 

Groupe 4 

1730- 1800 Ceremonie de cl6ture 

Vendredi 

0800 -1300 Travail en groupe (achevement des rapports) 
1300- 1400 Dejeuner 
1400- 1445 Evaluation du cours deformation 
1445- 1730 Travail en groupe (achevement des rapports) 

Samedi (si necessaire) 

0800 -1300 Achevement des rapports 
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Module 21 PREPARATION A L'ATELIER SUR L'ANALYSE DE DONNEES 
ET LA REDACTION DE RAPPORTS 

OBJECTIFS DE L'ATELIER 

A la fin du present atelier, vous devriez pouvoir 

1. Identifier et definir les notions et procedes fondamentaux de ('analyse et de l'interpretation 
des donnees; 

Analyser et interpreter les donnees recueillies pour le projet de recherche que vous avez 
elabore au cours du premier atelier et tirer des conclusions fondees sur les objectifs de 
votre.etude; 

R®diger un rapport de recherche clair et concis ainsi qu'un sommaire des grandes 
constatations et recommandations A ('intention de tous les intervenants qui s'y interessent; 

Presenter les grandes constatations et recommandations de votre etude aux decideurs, 
aux gestionnaires de la sante et aux sujets de votre recherche; collaborer avec ces 
personnes pour mettre au point les recommandations; 

Preparer un plan de diffusion des constatations et des recommandations (s'il y a lieu 

des fins de recherches supplementaires. 

1. Revue des activites sur le terrain 

11. Introduction au present atelier 

III. Taches a remplir pendant I'atelier 

Examen et fin du traitement des donnees 

Analyse des donnees 

Redaction du rapport 

Presentation du sommaire des constatations et recommandations 

Elaboration d'un plan de mise en oeuvre des resultats de la recherche 
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1. REVUE DES ACTIVITES SUR LE TERRAIN 

La mise en oeuvre de votre proposition de projet de recherche a du representer pour vous une experience 
stimulante. Vous vous etes sans doute heurte a des obstacles imprevus au cours de vos travaux sur le 
terrain, mais vous avez egalement quelques reussites a votre actif. Si tout s'est passe comme prevu, vous 
avez recueilli vos donnees, vous en avez traite une grande partie, sinon la totalite, vous avez entrepris 
('analyse et vous avez redige un rapport preliminaire sur vos travaux sur le terrain et leurs resultats. 
L'experience pratique que vous acquerrez dans 1'execution du projet de recherche est tres importante. 
II vous sera utile de la partager avec les autres participants a I'atelier, car vous pouvez tirer profit de vos 
erreurs aussi bien que de vos reussites. 

Avant de presenter un aperqu du programme de cet atelier, nous aimerions que chacun des groupes de 
recherche nous fasse part de ses activites. 

EXERCICE : Expose des activites sur Ie terrain 

Presentez le rapport preliminaire que votre groupe a prepare a la fin de vos travaux sur le terrain, 
en suivant les directives figurant au module 20. Repondez aux questions des autres participants 
ou des animateurs apres votre expose. 

Chaque groupe disposera d'environ 20 minutes pour son expose, suivi d'une periode de questions 
de 20 a 30 minutes. 

II. INTRODUCTION AU PRESENT ATELIER 

Le present atelier fait suite a celui ou vous avez elabore votre proposition. Vous avez maintenant a vous 
attaquer a la difficile tache d'analyser completement les donnees que vous avez recueillies sur le terrain 
et de rediger votre rapport de recherche. Ce rapport devrait contenir des recommandations pratiques et 
utiles fondees sur vos constatations concernant la maniere de resoudre le probleme etudie. 

Comme lors du premier atelier, nous procederons a des exposes, a des seances de travail en groupe et 
a quelques plenieres, mais nous nous concentrerons cette fois-ci sur le travail en groupe. Les exposes 
auront lieu au cours de la premiere semaine, qui sera consacree a I'analyse des donnees. La deuxieme 
semaine sera entierement reservee a la redaction du rapport, et it n'y aura que deux exposes pour vous 
orienter. Vers la fin de la semaine, chaque groupe presentera un sommaire de ses constatations et de 
ses recommandations lors d'une importante seance pleniere. Un groupe restreint de decideurs et de 
gestionnaires qui ont commande 1'etude ou qui s'y interessent de pres seront invites a formuler des 
commentaires sur votre expose au cours de cette seance. 

Les modules du present atelier comprennent plusieurs taches importantes, qui sont illustrees dans le 
diagramme de la page suivante. Ce diagramme revient au debut de chaque module suivant pour indiquer 
la tache qui fait ('objet de 1'expose. Nous aborderons brievement chacune de ces taches au cours de la 
presente seance. 
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Figure 21.1. Stapes de I'analyse de donnees et de la redaction de rapports. 

Questions a poser Stapes a suivre* Elements importants de I'etape 

Quelles donnees ont ete 
recueillies pour chaque objectif 
de recherche? Les donnees 
sont-elles completes et 
exactes? 

A quoi ressemblent les 
donnees? 

Comment peut-on resumer les 
donnees pour en faciliter 
I'analyse? 

Preparer les donnees pour 
I'analyse 

Decrire les variables 

I 
Faire le recoupement des 
donnees quantitatives 

Resumer les donnees 
qualitatives 

I 
Pour les donnees qualitatives 
la recherche a-t-elle pour but de 
decrire, de comparer ou de 
trouver des associations? 

Determiner le type d'analyse 
statistique necessaire 

Revoir les activites sur le terrain 
Compiler les donnees pour chaque 
objectif ou population etudiee 
Classer les donnees et en verifier la 

qualite 
Verifier les imprimes 

Distributions 
Figures, moyennes 

Faire le recoupement des donnees 
1 par rapport aux objectifs 

Illustrations, texte 

Examiner les objectifs, le type d'etude 
et les variables 
Faire une description statistique des 
variables 
Choisir les tests d'hypotheses 

1. Comment peut-on decrire les 
donnees? 

2. Comment peut-on determiner 
les differences entre les 
groupes? 

Analyser des observations 
appariees et non appariees 

**Test t de Student 
**Test t pour observations appariees 
**Test du khi carre 
**Test du khi carre de McNemar 

3. Comment peut-on determiner 
les associations entre les 
variables? 

Comment le rapport doit titre 
redigV 

Comment doit-on presenter et 
diffuser les constatations et les 
recommandations? 

I 
Evaluer les associations 
entre les variables 

Rediger le rapport et for- 
muler des recommandations 

T 
Presenter un sommaire et 
rediger un plan de mise en 
oeuvre des recommandations 

**Diagramme de dispersion 
**Droite de regression et coefficient 

de correlation 
**Risque relatif, risque relatif 

approche 

Preparer le canevas du rapport 
Rediger les 1 fe et 2e versions 
Faire un sommaire des constatations 
Faire un sommaire des conclusions 
pour chaque objectif 
Formuler des recommandations 
Preparer un resume analytique 

Discuter des sommaires avec 
differents groupes cibles 
Discuter du programme de mise en 
oeuvre 

* II nest pas necessaire de faire ces stapes dans I'ordre indique. L'ordre peut titre adapts aux besoins de I'atelier. 
** Ces elements sont facultatifs; ils peuvent titre omis s'ils ne sont pas pertinents au cours. 
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III. TACHES A REMPLIR PENDANT L'ATELIER 

Examen et fin du traitement des donnees 

Nous supposons que tous les groupes ont consacre beaucoup d'efforts au traitement de leurs donnees, 
mais it est possible que des redressements et de I'etoffement soient necessaires. C'est la une chose 
normale en recherche; un pas en avant peut titre suivi par un demi-pas en arriere. Meme a une etape 
avancee de ('analyse, vous pourriez devoir regrouper et retraiter une partie des donnees. 

Avant I'analyse, it est tres important de verifier si le traitement des donnees a ete effectue de fagon que 
('information : 

est facile a manipuler; 
a ete verifiee afin d'un deceler les erreurs qui auraient pu s'y glisser pendant la collecte. 

Vous devez donc vous poser les questions suivantes 

Les donnees ont-elles ete classees correctement? La numerotation des questionnaires et des 
listes de verification est-elle pratique? Est-il possible de distinguer clairement les grandes 
categories de repondants pour faciliter la comparaison portant sur des variables pertinentes, 
comme 1'exigent vos objectifs de recherche? 

L'exhaustivite et la coherence des donnees ont-elles ete verifiees? Consultez le module 13 
pour des mesures a prendre si les donnees sont incompletes ou incoherentes. 

Toutes les fiches de donnees ont-eeles ete remplies avec vos donnees qualitatives (ou, si 
vous utilisez un ordinateur, toutes les donnees ont-elles ete saisies)? Le nombre total de 
reponses correspond-il au nombre de repondants pour chaque variable? 

Les donnees qualitatives ont-elles ete divisees en categories dans toute la mesure du 
possible? S'il y a lieu, le codage a-t-il ete effectue? (Voir le module 13 pour diviser en 
categories des questions ouvertes.) Soulignons que pour les donnees qualitatives, la collecte, 
le classement, la redaction du sommaire et I'analyse sont, en principe, relies entre eux. Nous 
le verrons en detail au module 24. 

Si vous avez utilise un ordinateur pour traiter les donnees, verifiez la frequence de chaque 
variable du questionnaire. Verifiez egalement les recoupements effectues par ('ordinateur. La 
marche a suivre figure a I'annexe 21.1. 

Avant de revoir les procedures de traitement des donnees, it est fortement recommande de faire un 
INVENTAIRE de toutes les donnees disponibles pour chaque OBJECTIF, surtout si les donnees 
necessaires ont ete recueillies au moyen de differents outils de collecte. 

Exemple 

Sources de donnees pour I'objectif 3, -Detection des faiblesses dans le fonctionnement des services 
de sante maternelle et infantile permettant d'expliquer la faible consommation des soins relatifs a 
I'accouchement.- 

Questionnaire destine aux meres, questions 12, 15 a 19 et 23 
Discussion de groupe avec le personnel de sante, sujets 3 et 4 
Observations figurant dans les listes de verification 
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Cet inventaire vous aidera a mieux organiser I'analyse des donnees et, plus tard, la redaction de 
rapports. 

Analyse des donnees 

Avant de commencer I'analyse des donnees, it faut determiner parmi nos donnees lesquelles sont 
quantitatives et lesquelles sont qualitatives. 

Donnees quantitatives 

Les donnees quantitatives sont exprimees en chiffres et sont habituellement presentees dans des tableaux 
de frequence. A partir de vos fiches de donnees, vous pouvez facilement calculer le total pour chaque 
variable ou question, compter le nombre de reponses differentes obtenues et presenter ('information dans 
un tableau de frequence (module 22). 

Lors de I'analyse des donnees quantitatives, it est important de remettre en cause le but de 1'etude. 
Consiste-t-elle a : 

decrire des variables? 

Exemple : distribution de la grossesse chez les adolescentes clans une population determinee. 

etablir des differences entre des groupes? 

Exemple : differences entre les personnes habitant depuis longtemps clans une certaine region 
et les nouveaux arrivants sur le plan du revenu ou de 1'etat de sante. 

determiner des associations entre variables? 

Exemple : I'association entre la satisfaction des infirmiers et infirmieres a 1'egard de leur travail 
et le nombre de reunions du personnel au cours de I'annee. 

Le tableau croise constitue un moyen approprie de resumer et d'analyser les donnees (module 23). 

Des notions statistiques plus avancees pour I'analyse des donnees quantitatives figurent aux modules 
25 a 30. Apres que les distributions de frequences et differents types de recoupements ont ete effectues, 
it faut determiner le type d'analyse statistique necessaire. Cette etape necessite une description plus 
approfondie des variables (module 25) et la selection de test d'hypotheses appropries (module 26). 

Les tests d'hypotheses les plus courants sont : 

Le test t de Student et le test du khi carre pour determiner les differences entre groupes si les 
observations sont non appariees (module 27); 

Le test t pour observations appariees et le test du khi carre de McNemar pour determiner des 
differences entre groupes clans le cas d'observations appariees (module 28). 

Pour mesurer des associations entre variables, la regression et la correlation (module 29) ainsi que le 
risque relatif approche (module 30) sont presentes. 

Tout au long de I'analyse des donnees, it est important de tenir compte du fait que nos constatations 
devraient permettre de repondre a nos questions et ainsi d'atteindre les objectifs de notre 
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recherche. Nous voudrons tirer des conclusions et formuler des recommandations en nous fondant 
sur ces constatations. 

Donnees qualitatives 

Si vous vous souvenez, nous pouvons obtenir des donnees qualitatives par les moyens suivants : 

par des questions ouvertes, non divisees au prealable en categories, dans des questionnaires 
visant A recueillir d'abord des donnees quantifiables; 

par des entrevues peu structurees comportant des questions ouvertes posees A des 
repondants importants (particuliers ou groupes); 

par des discussions de groupe sur certaines questions, avec une liste de points A discuter 
pour orienter les participants; 

par des observations visant A decrire le comportement du particulier ou du groupe. 

Comme nous I'avons vu A 1'exercice sur les motifs de ('usage du tabac au module 13, les reponses aux 
questions ouvertes peuvent etre 

portees a une liste; 

divisees en categories (selon vos objectifs de recherche et votre bon sens, en combinant les 
reponses assorties en quatre ou six categories tout au plus); 

etiquetees ou codees; 

inserees, au moyen de ces codes, dans vos fiches de donnees ou dans I'ordinateur; 

comptees comme toute autre donnee quantitative. 

Cependant, si vous vous interessez egalement au CONTENU de chaque reponse, par exemple parce que 
vous voulez entreprendre une campagne anti-tabac s'adressant A differentes categories de fumeurs, vous 
analyserez en profondeur le contenu des reponses de chaque categorie. 

Remarq ue 

L.'analyse des donnees qualitatives se distingue surtout par le fait qu'elle est narrative, et non 
fondee sur des donnees numeriques. 

II est souvent utile de resumer les donnees qualitatives dans des diagrammes, des organigrammes ou 
des matrices afin de faciliter I'analyse. Le module 24 traite en detail de ('analyse des donnees qualitatives. 

Redaction du rapport 

A la fin du present atelier, vous devrez avoir acheve votre rapport de recherche. Ce rapport comportera 
les elements suivants : 
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1. Une INTRODUCTION comportant un 6nonc6 du probleme, quelques donnees pertinentes 
expliquant le contexte et une etude documentaire; 

2. Des OBJECTIFS; 

3. Une section sur la METHODOLOGIE comportant des renseignements sur la m6thode de collecte 
des donnees (type d'6tude, variables, outils de collecte), le moment et I'endroit ou elles ont 6t6 
recueillies (taille de 1'echantillon, procedures d'6chantillonnage); la methode d'analyse des 
donnees et les faiblesses possibles clans la collecte et I'analyse; 

4. Des CONSTATATIONS et des CONCLUSIONS; 

5. Une DISCUSSION; 

6. Des RECOMMANDATIONS. 

Les trois derniers points seront abord6s en detail au module 31. Vous pouvez 6valuer les trois premiers 
clans les parties correspondantes de votre proposition de recherche. 

Presentation du sommaire des constatations et recommandations 

Comme I'un des objectify de votre recherche consiste a vous assurer que des mesures seront prises en 
fonction de ses resultats, it est important que toutes les parties concernees aient la possibilite de discuter 
des constatations et des recommandations avant que le rapport soft achev6. Vous pouvez inviter des 
d6cideurs, des gestionnaires de soins de sant6, du personnel de sante et des membres de la collectivR6 
A cette discussion. Le module 32 donne certaines indications sur la fagon d'organiser une reunion a cette 
fin. 

Elaboration d'un plan de mise en oeuvre des resultats de la recherche 

Vous avez r6dige un plan d'utilisation et de diffusion des resultats au cours du dernier atelier (module 16). 
A la fin du present atelier, nous 1'6valuerons et le detaillerons. 
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TRAVAIL EN GROUPE (peut etre efFectue a differentes etapes, selon le sujet de la recherche 
et 1'etat d'avancement du traitement des donnees) 

Revoyez les objectify de votre proposition de recherche et etablissez une liste des differentes 
sources de donnees pour chaque objectif (questionnaires, dossiers, discussions en groupe, 
etc.) 

Nota Si vous constatez que vows avez recueilli plus de donnees pour expliquer le 
probleme etudie que ne le necessitent vos objectify, vous pouvez revoir vos objectify 
ou en ajouter un ou deux. Cependant, si vous avez recueilli moins de donnees, ne 
laissez pas tomber d'objectifs, mais expliquez pourquoi vous n'avez pu les atteindre. 

Verger si 1'exhaustivite, la coherence et le codage des donnees ont ete verifies. Sinon, faites- 
le. 

Determinez si differentes fiches de collecte ont ete preparees pour des populations differentes 
ou pour des categories differentes de repondants (une pour les personnes qui se conforment 
et une pour celles qui ne se conforment pas, par exemple). Cela facilitera l'analyse et, s'il y 
a lieu, la comparaison des groupes. 

Vous pouvez egalement attribuer une couleur a chaque sous-groupe afin de pouvoir revenir 
facilement aux donnees de base pour verifier certaines questions. 

Verifiez si les fiches de collecte ont ete remplies et si le nombre de reponses pour chaque 
variable correspond au nombre de repondants. 

Determinez si toutes les donnees a saisir dans l'ordinateur ont bien ete saisies et verifiees (voir 
I'annexe 21.1). 

Verifiez si les donnees qualitatives ont ete divisees en categories et resumees. Prenez note de 
toutes vos observations pertinentes. 
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Annexe 21.1. IMPRIME 

Ce que I'on imprime au moyen de I'ordinateur constitue le resultat de commandes executees par le 

logiciel afin d'analyser les donnees disponibles. La precision des informations imprimees repose donc 
sur : 

les donnees saisies, 
le logiciel employe. 

En informatique, la qualite des resultats depend de la qualite des donnees. II revient donc a 1'enqueteur 
de s'assurer que ces resultats sont exacts. 

Types d'imprimes 

1. Liste de donnees 

II s'agit d'une liste des donnees qui ont ete saisies dans I'ordinateur. Cet imprime est utile pour apporter 
des corrections aux donnees existantes tout en les validant. 

2. Frequence des donnees 

Cette operation permet d'obtenir le compte (et le pourcentage) de chaque variable du questionnaire. 
Etudiez 1'exemple suivant et voyez comment it est relie aux questionnaires. 

Pour s'assurer que le logiciel fonctionne correctement, 1'enqueteur doit se familiariser avec la methode 
ou le questionnaire utilise et avec le processus de collecte des donnees. Pour verifier la precision du 
logiciel, 1'enqueteur peut tracer un organigramme du processus comportant des questions appropriees 
et un compte des variables. 

Exemple 
Ensemble des cas etudies 

(3 306 cas) 

Etes-vous satisfait de votre sejour a I'hopital? 

Oui Non Ne sait pas 
(1 937 cas) (1 369 cas) (0 cas) 

Etes-vous satisfait de I'admission? 

Oui Non Ne sait pas 
(634 cas) (719 cas) (16 cas) 

Dans cet exemple, le nombre de reponses «oui», «non» et «ne sait pas>> a la question «Etes-vous satisfait 
de votre sejour a I'hopital?» doit titre egal au nombre total de cas etudies. Sinon, communiquez avec votre 
specialiste en informatique ou votre statisticien. 
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Une frequence devrait titre obtenue pour chaque question du questionnaire. Utilisez la frequence pour 
vous assurer que : 

le nombre total de reponses a chaque question est exact (il correspond a la taille de 
I'echantillon ou au nombre de personnes a qui la question a ete posee); 

tous les codes sont pertinents a la question. Par exemple, it ne devrait pas y avoir de code 3-8 
dans une question qui ne comporte que deux reponses possibles en plus de «inconnu» (si 
«inconnu» remit le code 9). 

3. Tableau croise 

Un autre type d'imprime courant est le tableau croise. II montre le nombre de sujets auxquels 
s'appliquent deux ou plusieurs des variables etudiees. 

Exemple : 

Homme 

Malade 

Pas malade 

Femme 

Avant de ('utiliser, verifiez les points suivants : 

Le total du tableau doit correspondre au nombre de sujets de 1'echantillon; 

Le total des colonnes et des rangees doit correspondre a la frequence de chaque variable (ainsi, 
le nombre d'hommes et de femmes dolt correspondre a leur frequence respective); 

De meme, les chiffres correspondant a «malade» et «pas malade» doivent correspondre a cette 
frequence. Sinon, it y a probablement une erreur dans le logiciel. Consultez votre specialiste en 
informatique. 

Si I'imprime porte la mention «cas manquants», 

it y a un mauvais code dans les donnees (p. ex., un code 4 lorsque seul un code 1, 2 ou 
9 serait valable), ou 

les categories indiquees ne sont pas completes. 

Exemple 
Le questionnaire comportait la reponse «inconnu», mais pas le logiciel. Par consequent, 
toutes les reponses «inconnu» constituent des «cas manquants». 

Dans le questionnaire, 1'etat civil pouvait titre «marie, celibataire, divorce ou veuf». 
Cependant, le logiciel ne reconnait que «marie, celibataire ou divorc&. Toutes les 
personnes veuves sont donc manquantes. 

Si les categories d'age sont 10 a 14 ans et 15 a 19 ans mais que le programmeur ait 
programme par megarde les categories 10 a 13 ans et 15 a 19 ans, tous les sujets ages 
de 14 ans sont manquants. 
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Notes du formateur 

Module 21 PREPARATION A L'ATELIER SUR L'ANALYSE DE DONNEES ET LA 
REDACTION DE RAPPORTS 

Duree et m6thode d'enseignement 

3 heures Exposes portant sur les travaux sur le terrain 

1/2 heure Introduction et discussion 

1 heure+ Travail en groupe (duree dependant du sujet de la recherche et de I'etat d'avancement 
du traitement des donnees) 

Introduction et discussion 

Consacrez la premiere partie de la seance d'introduction aux rapports des participants sur leur 
travail sur le terrain. Si tous les groupes sont prets a presenter leur rapport preliminaire, la 

seance peut commencer par cette activite. Cependant, si les groupes ont encore besoin d'un 
peu de temps pour preparer leur expose, reservez un peu de temps avant la premiere seance 
ou au debut de celle-ci. 

L'introduction it I'atelier doit clairement souligner qu'il y a differentes taches a remplir, et parmi 
elles, I'analyse des donnees et la redaction des rapports necessiteront le plus de temps. 
Cependant, les participants doivent bien comprendre que la preparation de recommandations 
et leur mise en oeuvre constituent I'objectif ultime de leur projet de recherche. Vous pouvez leur 
demander de suggerer des decideurs et gestionnaires a inviter a I'expose et a la discussion sur 
leurs constatations et recommandations a la fin de I'atelier. 

Pour la presentation du diagramme, vous pourriez employer des transparents superposes. 

Adaptez I'expose au niveau et aux interets des participants. Rafraichissez-leur la memoire en leur 
donnant des exemples de traitement des questions ouvertes et en expliquant la difference entre 
les etudes descriptives, les etudes comparatives servant a trouver des differences entre des 
groupes et les etudes permettant a etablir des associations entre des variables, de preference 
avec des exemples tires de leur propre recherche. 

Pour ('instant, veillez a ne pas effrayer les groupes qui ont peu d'experience en statistique en 
leur donnant des details sur les tests. Dites seulement que cheque type d'etude necessite des 
tests differents. 

Soulignez ('importance de dresser une liste de toutes les donnees relatives a chaque objectif, 
y compris les donnees qualitatives. L'atelieraccordetellementd'importancea la preparation des 
tableaux que les participants auront tendance a negliger les observations et informations 
valables obtenues de repondants importants. Le formateur devrait demander aux participants 
de prendre note de ces renseignements des maintenant (si ce nest deja fait) et de les inclure 
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dans la liste des donnees relatives a cheque objectif. Pendant la redaction du rapport, verifiez 
que ces donnees ont ete analysees. 

Travail en groupe 

Lisez les directives du travail en groupe avec les membres du groupe. Laissez-les revoir leurs 
objectifs, dresser une liste des donnees relatives it chaque objectif et determiner si les objectifs 
sont assez precis pour s'appliquer it toutes les donnees pertinentes qui ont ete recueillies. 
Parfois, les objectifs doivent titre separes, reformules, etoffes ou intervertis afin de faciliter 
I'analyse. Ne laissez jamais le groupe omettre un objectif sans explication (dans la section sur 
la methodologie) sur la raison pour laquelle cet objectif n'a pu titre atteint. 

Etudiez avec les membres du groupe toutes les donnees disponibles afin d'en verifier 
1'exhaustivite, de deceler les erreurs, etc. Assurez-vous que des fiches de donnees distinctes ont 
ete preparees pour differentes populations ou pour differents sous-groupes a comparer, ou que 
les donnees sur des sous-groupes differents peuvent titre facilement extraites par ordinateur. 

En tant que formateur, prenez le temps d'assimiler toutes les donnees disponibles, de 
determiner les faiblesses eventuelles et d'envisager differentes possibilites d'analyse. Si 
vous ne le faites pas des le debut de I'atelier, it sera difficile d'orienter efficacement les groupes 
de fagon qu'ils obtiennent des resultats ideaux a partir des donnees qu'ils ont recueillies. 

Les membres du groupe peuvent se diviser en sous-groupes pour achever le traitement des 
donnees, mais assurez-vous de discuter de temps it autre des problemes eventuels et des 
progres realises avec tout le groupe. 
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STAPES DE UANALYSE DE DONNEES ET DE LA REDACTION DE RAPPORTS 

Questions A poser Stapes A suivre* Elements importants de 1'etape 

Quelles donnees ont ete 
recueillies pour chaque objectif 
de recherche? Les donnees 
sont-elles completes et 
exactes? 

A quoi ressemblent les 
donnees? 

Comment peut-on resumer les 
donnees pour en faciliter 
I'analyse? 

Pour les donnees qualitatives : 

la recherche a-t-elle pour but de 
decrire, de comparer ou de 
trouver des associations? 

1. Comment peut-on decrire les 
donnees? 

2. Comment peut-on determiner 
les differences entre les 
groupes? 

3. Comment peut-on determiner 
les associations entre les 
variables? 

Comment le rapport doit titre 
redige? 

Comment doit-on presenter et 
diffuser les constatations et les 
recommandations? 

Preparer les donnees pour 
I'analyse 

Decrire les variables 

Faire le recoupement des 
donnees quantitatives 

I< 

Resumer les donnees 
qualitatives 

t 
Determiner le type d'analyse 
statistique necessaire 

Revoir les activites sur le terrain 
Compiler les donnees pour chaque 
objectif ou population etudiee 
Classer les donnees et en verifier la 
qualite 
Verifier les imprimes 

Distributions 
Figures, moyennes 

Faire le recoupement des donnees 
par rapport aux objectifs 
Illustrations, texte 

Examiner les objectifs, le type d'etude 
et les variables 
Faire une description statistique des 
variables 
Choisir les tests d'hypotheses 

Analyser des observations 
appariees et non appariees 

Evaluer les associations 
entre les variables 

I 

Rediger le rapport et for- 
muler des recommandations 

1 
Presenter un sommaire et 
rediger un plan de mise en 
oeuvre des recommandations 

**Test t de Student 
**Test t pour observations appariees 
**Test du khi carre 
**Test du khi carre de McNemar 

**Diagramme de dispersion 
**Droite de regression et coefficient 

de correlation 
**Risque relatif, risque relatif 

approche 

Preparer le canevas du rapport 
Rediger les V O et 2e versions 
Faire un sommaire des constatations 
Faire un sommaire des conclusions 
pour chaque objectif 
Formuler des recommandations 
Preparer un resume analytique 

Discuter des sommaires avec 
differents groupes cibles 
Discuter du programme de mise en 
oeuvre 

* II n'est pas necessaire de faire ces stapes dans I'ordre indique. L'ordre peut titre adapts aux besoins de I'atelier. 
** Ces elements sont facultatifs; ils peuvent titre omis s'ils ne sont pas pertinents au tours. 
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Module 22: DESCRIPTION DES VARIABLES, PREMIERE PARTIE 

OBJECTIFS 

A la fin de la presente seance, vous devriez pouvoir 

Decrire les donnees sous forme de distributions, de pourcentages et de proportions; 

Utiliser des figures pour presenter des donnees; 

Expliquer la difference entre la moyenne, la mediane et le mode; 

Calculer les frequences, les pourcentages, les rapports, les taux, ies moyennes, les medianes 
et les modes pour les principales variables de votre etude, s'il y a lieu; 

Identifier d'autres variables independantes (autres que ceiles qui ont ete etablies lors du 
premier atelier) qui sont necessaires a I'analyse de vos donnees, s'il y a lieu. 

1. Introduction 

II. Distributions 

III. Pourcentages, proportions, rapports et taux 

IV. Figures 

V. Mesures de tendance centrale 
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1. INTRODUCTION 

Vous avez choisi les variables pour votre etude au module 8 en croyant qu'elles vous aideraient a decrire 
votre probleme (variables dependantes) ou qu'elles etaient des facteurs qui contribuaient au probleme 
(variables independantes). Le but de ('analyse des donnees consiste a determiner quelles variables 
decrivent le mieux le probleme et les facteurs qui I'influencent, ainsi que la fagon dont les donnees 
repondent aux questions de la recherche etablies dans les objectifs. 

Avant d'examiner comment les variables peuvent s'influencer mutuellement, nous devons resumer les 
renseignements obtenus sur chaque variable clans un tableau simple ou clans une figure. 

Certaines variables peuvent avoir donne des donnees numeriques, alors que d'autres peuvent titre 
categoriques et avoir produit des donnees divisees en categories. Lors de ('analyse des donnees, it est 
important de determiner avant tout le type de donnees a traiter. Cette etape est cruciale clans 
('organisation de notre approche a 1'egard des methodes statistiques, car le type de donnees utilise 
determine les techniques statistiques generales a employer. 

Donnees categoriques 

II existe deux types de donnees categoriques : les donnees nominales et les donnees ordinates. 

Dans le cas des donnees NOMINALES, les variables sont divisees en un certain nombre de 
categories determinees. Ces categories, cependant, ne peuvent pas s'englober (I'une ne peut titre 
plus ou moins large que I'autre). 

Exemple 

DONNEES NOMINALES CATEGORIES 

Sexe 

Etat civil 

masculin, feminin 

celibataire, marie, veuf, separe, divorce 

Dans le cas des donnees ORDINALES, les variables sont egalement divisees en un certain nombre 
de categories, mais celles-ci peuvent s'englober et on peut les classer de la plus large a la moins 
large, ou vice versa. 

Exemple 

DONNEES ORDINALES CATEGORIES 

Degre de connaissance bon, moyen, mediocre 

Opinion sur un enonce tout a fait d'accord, d'accord, en 
desaccord, tout a fait en desaccord 
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Donnees numeriques 

Les donnees exprimees sous forme de nombres sont des donnees NUMERIQUES. 

Certaines variables numeriques sont essentiellement discretes, telles que le nombre d'accidents de la 

route ou le prix des oeufs. Les valeurs possibles ne constituent qu'une serie distincte de nombres. En fait, 

toutes les donnees sont consignees de fagon discrete, car on les arrondi pour les simplifier. 

Exemple 

hauteur arrondie au centimetre ou au pouce le plus proche, 
temperature exprimee en degres Celsius, 
Age au dernier anniversaire de naissance. 

Cependant, avec de telles donnees, on peut prevoir I'elaboration d'instruments de mesure de plus en plus 
precis et une consignation plus detaillee permettant de faire en sorte que le nombre de valeurs possibles 
augmente a I'infini et que les donnees deviennent essentiellement continues. En statistique, ces donnees 
sont designees sous le nom de donnees continues. 

Les donnees numeriques peuvent titre etudiees par 

des distributions, 
des pourcentages, des proportions, des rapports et des taux, 
des figures, 
des mesures de tendance centrale. 

Nous discuterons de ces operations a tour de role clans le contexte des donnees categoriques et 
numeriques. 

II. DISTRIBUTIONS 

Une DISTRIBUTION est une description des donnees clans un tableau afin d'en faciliter la 

manipulation. Cette description precise la frequence a laquelle une valeur particuliere revient dans 
les donnees (c'est-a-dire le nombre de fois qu'elle s'y trouve). 

Dans votre projet de recherche, vous avez deja calcule la frequence de toutes les variables en vous 
fondant sur les fiches de donnees et en comptant le nombre de reponses dans chaque categorie. 
Resumons maintenant quelques points importants. 

Les donnees CATEGORIQUES peuvent titre divisees en categories tres simples. 

Exemple 1 

Pour verifier 1'exactitude d'un diagnostic de malaria, des echantillons de sang de 33 patients ont 
fait I'objet d'un test de depistage des parasites de la malaria. Trois resultats etaient possibles: 
negatif, P. falciparum ou P. vivax. 
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Les resultats sont presentes dans la distribution suivante : 

Negatif 19 
P. falciparum 13 
P. vivax 1 

TOTAL 33 

Ces donnees sont NOMINALES. On calcule la distribution simplement en totalisant le nombre 
de reponses dans chaque categorie. 

Vous devriez toujours verifier que le nombre total de reponses correspond au nombre de sujets 
(repondants). Au besoin, creez une categorie pour les reponses manquantes. 

La distribution revele qu'en realite, plus de la moitie des patients qui ont fait ('objet d'un 
diagnostic clinique de malaria ne sont pas atteints de cette maladie. On peut egalement 
observer que le parasite P. falciparum est beaucoup plus repandu que P. vivax. 

Exemple 2 
Des praticiens de la sante de 148 etablissements ruraux de sante ont ete invites a repondre A 

la question suivante : «A combien de reprises avez-vous manque de medicaments pour traiter 
la malaria au cours des deux dernieres annees?» 

II s'agissait la d'une question fermee comportant les reponses possibles suivantes : jamais, 1 

ou 2 fois (rarement), 3 A 5 fois (parfois) et plus de 6 fois (souvent). Le nombre de reponses dans 
chaque categorie a ete calcule pour constituer la distribution suivante. 

Jamais 47 
Rarement 71 

Parfois 24 
Souvent 6 

TOTAL 148 

Dans cet exemple, les donnees sont ORDINALES. L'ordre des categories est important du fait 
que le probleme s'aggrave de haut en bas. 

La distribution indique que la plupart des cliniques ne manquent jamais ou manquent rarement 
de medicaments contre la malaria, mais que ce probleme survient parfois dans environ le 
sixieme des cliniques et souvent dans quelques-unes. 

Les distributions se font essentiellement de la meme fagon qu'il s'agisse de donnees 
NUMERIQUES ou de donnees categoriques, sauf que les donnees doivent titre divisees en 
categories. Les etapes de I'etablissement de la distribution sont les suivantes : 

1. Selection des categories; 
2. Calcul du nombre de mesures dans chaque categorie; 
3. Calcul et verification des resultats. 

Lors du regroupement des donnees, le choix des categories peut influencer les resultats. II faut 
donc faire preuve de bon sens, et it peut meme titre necessaire d'apporter des changements 
si des renseignements risquent d'etre caches en raison d'un mauvais choix de categories. 
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Exemple 3 
Les centres de sante du district X font etat tous les fours du nombre de cas de malaria, dont 
vous voulez faire le sommaire. Comparez les sommaires quotidiens et hebdomadaires suivants 
des memes donnees : 

Tableau 22.1. Sommaires quotidiens et hebdomadaires des cas de 
malaria dans les centres de sante du district X. 

Jour 1 9 cas 
Jour 2 12 
Jour 3 11 

Jour 4 13 
Jour 5 14 
Jour 6 13 

Jour 7 16 1 
ere semaine 88 cas 

Jour 8 16 cas 
Jour 9 16 
Jour 10 18 
Jour 11 19 

Jour 12 16 
Jour 13 21 

Jour 14 25 2e semaine 131 cas 

Jour 15 28 cas 
Jour 16 28 
Jour 17 28 
Jour 18 32 
Jour 19 21 

Jour 20 19 

Jour 21 12 3e semaine 168 cas 

Les sommaires quotidiens et hebdomadaires indiquent un nombre croissant de cas de malaria. 
Cependant, si nous presentons seulement les donnees hebdomadaires, I'amelioration s'etant 
manifestee aux fours 19, 20 et 21 ne sera pas relevee. II serait done preferable de presenter les 
donnees quotidiennes pour montrer le moment exact ou le nombre de cas declares de malaria 
commence a baisser. 

Lors du regroupement des donnees, it faut suivre certaines regles importantes : 

- Les groupes ne doivent pas se chevaucher, autrement on ne sait plus a quel groupe 
correspondent les mesures. 

- II doit y avoir une continuite entre les groupes; en d'autres mots, it faut eviter les ecarts. 
Autrement, certaines mesures ne pourront correspondre a aucun groupe. 

- Les groupes doivent aller de la mesure la plus petite a la plus grande, de sorte que toutes 
les mesures peuvent faire partie d'un groupe. 

- Les groupes devraient etre de taille egale de maniere a faciliter le compte dans des 
groupes differents. 
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Cependant, it est parfois acceptable de choisir des groupes de taille differente, notamment si 
on s'interesse a des groupes d'age precis (p. ex., moins d'un an, 1 a 4 ans, 5 a 14 ans). 

Lorsqu'il s'agit de faire un sommaire des donnees, it est preferable de choisir trop de groupes 
plutot que pas assez. II est alors possible de combiner des groupes pour constituer de 
nouvelles categories sans etudier a nouveau 1'ensemble des donnees, ce que vous seriez tenu 
de faire pour ajouter des groupes si vous Wen aviez pas assez. 

Un nombre eleve de groupes permet en general d'avoir une idee plus precise des donnees, 
mais s'il y en a trop, la vue d'ensemble est moins claire. 

Exemple : 1,00-9,99, 10,00-19,99, 20,00-29,99 

III. POURCENTAGES, PROPORTIONS, RAPPORTS ET TAUX 

Pourcentages 

Dans les tableaux de frequence, it est souvent preferable de presenter les donnees sous forme de 
pourcentages plutot que de nombres absolus. 

Le POURCENTAGE constitue le nombre d'unites presentant une certaine caracteristique divise par 
le nombre total d'unites de I'echantillon et multiplie par 100. 

Les pourcentages peuvent egalement titre appeles FREQUENCES RELATIVES. Les pourcentages 
normalisent les donnees, ce qui les rend plus faciles a comparer a des donnees semblables obtenues 
a partir d'un autre echantillon de taille differente. 

Exemple 4 
Dans un district, 82 cliniques ont ete appelees a indiquer le nombre de patients traites pour la 
malaria au cours d'une periode d'un mois. Les chercheurs ont fourni la distribution et les 
pourcentages (ou frequences relatives) : 

Tableau 22.2. Distribution des cliniques selon le nombre de patients traites pour 
la malaria au cours d'un mois. 

Nombre de patients Nombre de cliniquesa Frequence relative 

0 6 19 25 31 % 
2091 39 3 4% 
40659 5 6% 
60 a 79 11 14% 
80 a 99 19 24% 
1006 119 10 12% 
120 a 139 4 5% 
1406159 3 4% 

Total 80 100% 

a Les donnees de deux cliniques sont manquantes. 
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Remarque 
Normalement, on ne tient pas compte des donnees manquantes dans le calcul des pourcentages. 

La frequence des reponses de chaque groupe constitue le pourcentage des elements a 1'etude pour 
lesquels vous avez obtenu les donnees (ou, si une question est posee aux repondants, le pourcentage 
des repondants qui ont repondu a la question). 

Cependant, le nombre de cas ou les donnees sont manquantes (p. ex., le nombre de personnes qui Wont 

pas repondu a une question) constitue un bon moyen de determiner si la collecte des donnees a ete 
effectuee correctement. Par consequent, it faut le mentionner, par exemple dans une remarque (voir le 

tableau 22.2). 

N'oubliez pas que la categorie «ne salt pas» est une categorie veritable qui ne doit pas entrer dans 
le compte des donnees manquantes. S'il y a lieu, elle doit figurer dans le tableau. 

Lorsque le nombre total est faible, it faut titre prudent lors du calcul et de ('interpretation des 
pourcentages, car une difference d'une unite pourrait faire varier ceux-ci considerablement. 

Ainsi, dans 1'exemple 1, le nombre total d'echantillons de sang examines nest que de 33. Le 

parasite P. falciparum est decele dans 13 echantillons, ce qui donne un pourcentage de 39 %. Si I'on 
avait trouve ce parasite dans 14 echantillons au lieu de 13 (ce qui aurait tres bien pu arriver), le 

pourcentage aurait ete de 42 %, ce qui represente deja une difference de 3 %. 

Si le nombre total d'echantillons examines avait ete de 330, et si 130 d'entre eux (ou 39 %) avaient 
contenu le parasite P. falciparum, une difference d'un echantillon (131 ou 129) n'aurait pas fait varier 
beaucoup le pourcentage. 

II est donc recommande d'accompagner le pourcentage du nombre d'observations ou du nombre total 
de cas etudies. 

Proportions 

Parfois, les frequences relatives sont exprimees sous forme de proportions plutot que de pourcentages. 

Une PROPORTION constitue une expression numerique qui compare une partie des unites etudiees 
a 1'ensemble; elle s'exprime sous forme de FRACTION ou de DECIMALES. 

Exemple 5 

Sur un total de 55 patients frequentant une clinique lors d'une journee donnee, 22 sont de sexe 
masculin et 33 de sexe feminin. On peut alors dire que la proportion de patients de sexe masculin 
est de 22/55 ou de 2 /5, ce qui equivaut a 0,40 (le numerateur est 22 et le denominateur 55). 

Lorsqu'une proportion est exprimee sous forme de decimales, cette valeur multipliee par 100 donne un 
pourcentage. Dans 1'exemple, 0,40 est egal a 40 %. 
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Rapports 

Un RAPPORT est une expression numerique qui indique un lien entre deux ou plusieurs elements 
sur le plan de la quantite ou de la taille. 

Dans 1'exemple 5, le rapport des patients de sexe masculin sur ceux de sexe feminin est de 22:33, 
c'est-a-dire 2:3. 

Taux 

Un TAUX est la quantite ou le degre d'une chose mesure sur une periode de temps donnee. 

Les taux les plus frequemment utilises clans le secteur de la sante sont les suivants : 

Taux de naissance 

Taux de mortalite 

Nombre de naissances vivantes par 1 000 personnes au cours 
d'une periode d'un an. 

Nombre de deces par 1 000 personnes au cours d'une periode 
d'un an. 

Taux de mortalite infantile Nombre de deces d'enfants par 1 000 naissances vivantes. 

Taux de mortalite maternelle Nombre de deces relies a la grossesse au cours d'un an par 
100 000 naissances vivantes au cours de la meme annee. 

IV. FIGURES 

Si votre rapport contient beaucoup de tableaux descriptifs, vous pouvez le rendre plus facile a consulter 
en presentant les plus importants sous forme de figures. 

Les figures les plus frequemment utilisees pour presenter des donnees sont les suivantes : 

Diagrammes a barres 
pour les donnees categoriques 

Diagrammes circulaires 

Histogrammes 

Graphiques lineaires simples pour les donnees numeriques 

Diagrammes de dispersion 

Cartes 

Nous verrons maintenant des exemples de ces figures que l'on peut utiliser pour presenter des donnees. 
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Diagrammes a barres 

Les donnees de 1'exemple 2 peuvent etre presentees clans un diagramme a barres, en utilisant les 
frequences absolues (voir la figure 22.1) ou les frequences relatives (pourcentages) (voir la figure 22.2). 

Figure 22.1. Frequence des penuries de medicaments contre la malaria clans les etablissements de 
sante ruraux. 
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Figure 22.2. Frequence relative des penuries de medicaments contre la malaria clans les 
etablissements de sante ruraux (n = 148). 

MI 
jamais rarement parfois souvent 

On remarque que la taille de I'echantillon doit etre indiquee lorsqu'on presente les donnees sous forme 
de pourcentages. 
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Diagrammes circulaires 

Un diagramme circulaire peut etre utilise pour illustrer le meme ensemble de donnees, ce qui permet au 
lecteur d'avoir un apergu des donnees sous une forme differente. Le diagramme circulaire illustre la 
frequence relative d'un certain nombre de possibilitvs, de fagon que le total de ses segments totalise 
100%. 

Figure 22.3. Frequence relative des penuries de medicaments contre la malaria dans les 
etablissements de sante ruraux (n = 148). 

(48%) Legende 

12 Souvent 

Rarement 

Parfois 

(4%) ® Jamais 

(16%) 

Histogrammes 

(32%) 

Les donnees numeriques sont souvent presentees sous forme d'histogrammes, qui ressemblent beaucoup 
aux diagrammes a barres utilises pour les donnees categoriques. Cependant, ils s'en distinguent par le 
fait que les «barres» d'un histogramme sont relives entre elles (pourvu qu'il n'y ait pas d'ecart entre les 
donnees), alors que les barres d'un diagramme a barres ne le sont pas, car les differentes categories sont 
des elements distincts. Les donnees de 1'exemple 4 sont presentees sous forme d'histogramme a la 
figure 22.4. 

Figure 22.4. Pourcentage de cliniques fournissant des traitements a un nombre different de patients 
atteints de la malaria (n = 80). 
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Graphiques lineaires simples 

Le graphique lineaire simple est particulierement utile pour les donnees numeriques lorsqu'on veut illustrer 
une tendance sur une certaine periode. Les donnees de I'exemple 3 sont presentees de cette fagon a 
la figure 22.5. On peut illustrer une ou plusieurs distributions dans un meme graphique, pourvu que les 
lignes soient faciles a distinguer. II est alors possible de les comparer. 

Figure 22.5. Nombre de patients atteints de la malaria par jour dens les etablissements de sante du 

district X. 
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Diagrammes de dispersion 

Les diagrammes de dispersion permettent de presenter des renseignements sur deux variables qui sont 
peut-etre reliees. L'exemple suivant est utilise au module 29, ou on traite des notions d'association et de 
correlation. 

Figure 22.6. Poids des enfants de 5 ans selon le revenu annuel familial. 
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Remarque 

II est important que toutes les figures contenues dans votre rapport de recherche soient numerotees 
et titrees et que les donnees soient biers identifiees. 

Outre les figures ci-dessus, it est possible de presenter de ['information au moyen de CARTES. Par 
exemple, la region soumise a ['etude peut titre representee sur une carte. Si ['etude porte sur 
1'epidemiologie du cholera, une carte pourrait indiquer la repartition geographique des cas de cholera 
ainsi que celle des sources d'eau protegees, illustrant ainsi la presence d'une association. Si ['etude porte 
sur la vaccination, une carte pourrait indiquer 1'emplacement des cliniques et la proportion des personnes 
de moins de cinq ans qui ont ete vaccinees dans chaque village, ce qui permettrait peut-titre de 
determiner que la distance entre les domiciles et la clinique constitue un important facteur associe a I'etat 
de la vaccination. 

V. MESURES DE TENDANCE CENTRALE 

Les distributions et les histogrammes constituent des moyens utiles de presenter un ensemble 
d'observations sur une variable. Dans bien des cas, ils sont essentiels pour comprendre les tendances 
des donnees. Cependant, pour mieux resumer un ensemble d'observations, it est souvent utile d'employer 
une mesure pouvant titre exprimee par un seul chiffre. 

En premier lieu, it est possible de mesurer le centre de la distribution. Les trois mesures employees pour 
ce faire sont la MOYENNE, la MEDIANE et le MODE. 

Moyenne 

La MOYENNE (ou moyenne arithmetique) constitue le total des resultats de toutes les observations 
divise par le nombre d'observations. On ne peut calculer la moyenne que des donnees numeriques. 

Exemple 6 
Une mesure de la taille de 7 femmes a donne les resultats suivants 

141, 141, 143, 144, 145, 146, 155 cm (total de 1 015 cm pour 7 mesures) 

La moyenne est donc de 1015/7, c'est-a-dire 145 cm. 

Medlane 

La MEDIANE est la valeur qui divise une distribution en deux parties egales. 

La mediane est utile lorsque certaines mesures sont beaucoup plus grandes ou beaucoup plus petites 
que les autres. La moyenne de telles mesures est biaisee en faveur de ces valeurs extremes; elle ne 
constitue donc pas une bonne mesure du centre de la distribution dans ce cas. La mediane, par contre, 
nest pas influencee par les valeurs extremes. 
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La mediane se calcule de la fagon suivante : 

Placer les observations en ordre ascendant; 

Compter le nombre d'observations (n); 

La mediane est la valeur correspondant a ('observation (n + 1)/2. 

Exemple 8 

Voici le poids de 7 femmes enceintes 

40, 41, 41, 43, 44, 47 et 72 kg. 

La mediane est la valeur correspondant a ('observation (7 + 1)/2, c'est-a-dire la quatrieme, qui est 
de 43 kg. 

Soulignons que la moyenne de ces observations est de 47 kg. II s'agit la d'une illustration du fait que 
la moyenne est influencee par les valeurs extremes (72 kg dans ce cas), contrairement a la mediane. 
Si le poids le plus eleve dans cette serie avait ete de 51 kg plutot que de 72 kg, la mediane aurait 
toujours ete de 43 kg, mais la moyenne aurait ete de 44 kg. 

Mode 

Le MODE est la valeur la plus frequente d'une serie d'observations. 

Le mode nest pas tres utile pour les donnees numeriques continues. Cependant, on I'etablit pour les 

donnees numeriques divisees en classes. 

Dans 1'exemple 4 (nombre de patients traites pour la malaria dans les cliniques), le mode est de «0 

A 19», car ce resultat est le plus frequent (25 cas sur 80). 

Le mode peut egalement titre utilise avec des donnees categoriques, qu'elles soient nominales ou 
ordinales. 

Dans Pexemple 1 (diagnostic clinique de malaria), le mode est «negatif>>. Dans 1'exemple 2 (nombre 
de cliniques ayant subi une penurie de medicaments), le mode est xrarement>>. 

En resume, la moyenne, la mediane et le mode sont des mesures de tendance centrale. La moyenne est 
la plus courante; elle est plus informative parce que son calcul tient compte de la valeur de toutes les 
observations. 

Cependant, la moyenne est fortement influencee par des valeurs eloignees du centre de la distribution, 
alors que la mediane et le mode ne le sont pas. Le calcul de la moyenne constitue la premiere d'une serie 
de procedures statistiques plus complexes visant a decrire et a analyser des donnees. 

La figure 22.7 montre une courbe de distribution ou la moyenne, la mediane et le mode ont une valeur 
differente. 
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Figure 22.7. Moyenne, mediane et mode dans une courbe de distribution. 
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TRAVAIL EN GROUPIE 

Mode = 10 
Mediane = 11 

Moyenne = 11,3 

Decrivez vos echantillons en fonction des variables de base (sexe, age, etc.) et des variables 
dependantes (p, ex., ne se conforme pas/se conforme, usager/non-usager). 

Assurez-vous de verifier la frequence de toutes les variables de votre etude (a partir de votre 
fiche de donnees). Calculez les pourcentages en fonction du nombre total d'unites etudiees 
(ou, s'il y a lieu, calculez les proportions, les rapports ou les taux). 

Wrifiez vas objectifs pour determiner les variables qui devraient faire ('objet de tableaux des 
frequences dans votre rapport. Habituellement, on presente un tableau des frequences pour 
certaines variables de base, les variables dependantes et les variables independantes les plus 
importantes. Preparez les tableaux des frequences. 

Si necessaire, tracez des histogrammes, des diagrammes a barres, des diagrammes 
circulaires et des graphiques lineaires simples. Preparez une description et une interpretation 
breves des figures. 

Calculez au besoin les moyennes, medianes et modes et interpretez les resultats. 

Familiarisez-vous avec les resultats et essayez d'en saisir toute la signification. 
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Notes du formateur 

Module 22: DESCRIPTION DES VARIABLES, PREMIERE PARTIE 

Dur6e et methode d'enseignement 

1 heure Introduction et discussion 

3 heures+ Travail en groupe 

Introduction et discussion 

Les participants se sont probablement familiarises avec certaines notions presentees dans le 

present module, telles que les pourcentages et les proportions. En outre, les groupes ont deja 
prepare des distributions (et calcule des pourcentages). Afin de maintenir I'interet des eleves, 
surtout si leur niveau de connaissances est eleve, abordez ces notions brievement. Cependant, 
une attention particuliere doit titre accordee a la question des valeurs manquantes lors du calcul 
des pourcentages. 

Bien que le module contienne une definition de pourcentage, de proportion, de rapport et de 
taux, it est plus important de fournir des exemples ou de demander aux participants d'en 
imaginer. 

En presentant 1'exemple 3, vous pouvez egalement demander aux participants de decrire 
comment ils ont regroupe les donnees numenques et de dire s'ils avaient trop ou trop peu de 
categories. 

II ne suffit pas de presenter les exemples; it faut egalement les reprendre lors d'exercices. Par 
exemple, demandez aux participants ce qu'est la moyenne, la mediane et le mode d'une serie 
de mesures, au lieu de leur donner tout de suite les reponses. 

Travail en groupe 

Avant que les participants ne calculent la frequence des donnees au moyen de la fiche de 
donnees, demandez-leur de verifier si les donnees ont ete divisees correctement en categories. 
Assurez-vous egalement que le nombre total de repondants de tous les groupes etudies a ete 
etabli. 

Rappelez aux participants qu'il nest necessaire de preparer des tableaux des frequences 
complets que pour les variables a decrire dans le rapport final. Habituellement, it faut preparer 
un tableau pour certaines variables de base, les variables dependantes et les variables 
independantes les plus importantes. Bon nombre des autres variables de base et des variables 
independantes seront presentees sous forme de tableaux croises (module 23). 
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STAPES DE UANALYSE DE DONNEES ET DE LA REDACTION DE RAPPORTS 

Questions a poser Stapes a suivre* Elements importants de 1'etape 

Quelles donnees ont ete 
recueillies pour chaque objectif 
de recherche? Les donnees 
sont-elles completes et 
exactes? 

A quoi ressemblent les 
donnees? 

Comment peut-on resumer les 
donnees pour en faciliter 
I'analyse? 

Pour les donnees qualitatives : 

la recherche a-t-elle pour but de 
decrire, de comparer ou de 
trouver des associations? 

Preparer les donnees pour 
I'analyse 

Decrire les variables 

Faire le recoupement des 
donnees quantitatives 

Resumer les donnees 
qualitatives 

I 
Determiner le type d'analyse 
statistique necessaire 

Revoir les activites sur le terrain 
Compiler les donnees pour chaque 
objectif ou population etudiee 
Classer les donnees et en verifier la 
qualite 
Verifier les imprimes 

Distributions 
Figures, moyennes 

Faire le recoupement des donnees 
par rapport aux objectifs 
Illustrations, texte 

Examiner les objectifs, le type d'etude 
et les variables 
Faire une description statistique des 
variables 
Choisir les tests d'hypotheses 

1. Comment peut-on decrire les 
donnees? 

2. Comment peut-on determiner 
les differences entre les 
groupes? 

Analyser des observations 
appariees et non appariees 

**Test t de Student 
**Test t pour observations appariees 
**Test du khi carre 
**Test du khi carre de McNemar 

3. Comment peut-on determiner 
les associations entre les 
variables? 

Comment le rapport doit titre 
redige? 

Comment doit-on presenter et 
diffuser les constatations et les 
recommandations? 

I 

Evaluer les associations 
entre les variables 

Rediger le rapport et for- 
muler des recommandations 

T 
Presenter un sommaire et 
rediger un plan de mise en 
oeuvre des recommandations 

**Diagramme de dispersion 
**Droite de regression et coefficient 

de correlation 
**Risque relatif, risque relatif 

approche 

Preparer le canevas du rapport 
Rediger les 1 fe et 2e versions 
Faire un sommaire des constatations 
Faire un sommaire des conclusions 
pour chaque objectif 
Formuler des recommandations 
Preparer un resume analytique 

Discuter des sommaires avec 
differents groupes cibles 
Discuter du programme de mise en 
oeuvre 

* II nest pas necessaire de faire ces stapes dans I'ordre indique. L'ordre peut titre adapts aux besoins de I'atelier. 
** Ces elements sont facultatifs; ils peuvent titre omis s'ils ne sont pas pertinents au cours. 
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Module 23: RECOUPEMENT DES DONNEES QUANTITATIVES 

OBJECTIFS 

A, la fin de la presente seance, vous devriez pouvoir 

1. Effectuer tous les recoupements importants qui vous aideront a atteindre vos objectifs de 
recherche; 

2. Identifier les variables confusionnelies qui doivent etre envisagees dans Petude des 
relations entre variables et prendre les mesures necessaires. 

1. Introduction 

II. Types de recoupements 

III. Preparation de tableaux croises correspondant aux objectifs de recherche 

IV. Generalites sur la preparation de tableaux 

V. Los variables confusionnelles : stratification et appariement 
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1. INTRODUCTION 

Jusqu'a maintenant, nous avons prepare des tableaux contenant la distribution d'une variable a la fois 
pour decrire en partie nos donnees. Selon les objectifs de notre etude et le type d'etude, it est possible 
que nous devions etudier les liens entre plusieurs variables a la fois afin de decrire adequatement le 
probleme ou d'identifier des facteurs pouvant 1'expliquer. 

A cette fin, it convient de faire des recoupements au moyen de TABLEAUX CROISES. 

Example 1 

Nous voulons connaitre I'age auquel les grossesses se produisent chez les adolescentes et 
determiner si elles sont plus frequentes chez les filles d'age scolaire que chez celles qui ne 
frequentent pas 1'ecole. Pour repondre a ces questions, nous preparons le tableau croise suivant (les 
donnees sont fictives). 

Tableau 23.1 Nombre de grossesses a differents ages chez les adolescentes frequentant 
et ne frequentant pas 1'ecole (province X, 1988-1990). 

Nombre de grossesses 
Age au debut de 
la grossesse Frequentant 1'ecole Ne frequentant pas 1'ecole Total 

12 ans 2(3%) 1 (2%) 3 

13 ans 2 (3%) 0 2 

14 ans 5 (7%) 2(4%) 7 

15 ans 23 (34%) 12 (23%) 35 

16 ans 36(53%) 37(71 %) 73 

Total 68 (100%) 52(100%) 120 

Les tableaux croises qui decrivent un probleme ou une situation, tel que celui du tableau 23.1, sont des 
TABLEAUX DESCRIPTIFS. Les tableaux croises qui visent a trouver des explications possibles a un 
probleme ou qui decrivent les resultats d'une intervention sont des TABLEAUX ANALYTIQUES. 

Quelques exemples de tableaux croises descriptifs et analytiques figurent aux pages suivantes. Vous 
remarquerez que dans chaque exemple, la nature et la presentation du tableau croise sont fondees sur 
les objectfs de 1'etude et son type. 

II. TYPES DE RECOUPEMENTS 

Selon les objectifs et le type de 1'etude, trois types de recoupements differents peuvent se reveler 
necessaires : 

Les recoupements visant a decrire 1'echantillon permettent de decrire le probleme etudie en 
presentant une combinaison de variables. Le tableau 23.1 en est un exemple. Les 
recoupements descriptifs servent egalement a decrire 1'echantillonetudie selon une combinaison 
de variables de base, comme I'age, le sexe, la profession ou le lieu de residence. 
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Les recoupements comparant des groupes afin de determiner les differences entre eux. 

Les recoupements permettant d'etudier des liens entre variables. 

Des exemples de ces trois types de recoupements figurent ci-dessous. Soulignons que les tableaux qui 

ne contiennent pas encore de donnees sont appelees des MAQUETTES DE TABLEAUX. 

Recoupements visant a decrire I'echantillon 

Dans les etudes qui donnent des donnees quantitatives, qu'elles soient descriptives ou analytiques, it est 
frequent de commencer par decrire les sujets compris clans les echantillons avant de presenter les 
resultats de 1'etude. On peut le faire pour des variables distinctes clans un tableau des frequences simple 
(tel qu'indique au module 22) ou pour une combinaison de variables dans un tableau crois6. 

Exemple 2 

Une etude a ete menee sur le degre de satisfaction (variable dependante) des medecins et infirmiers 
a 1'egard de leur emploi clans des regions rurales et urbaines. Pour decrire 1'6chantillon, on a effectud 
un recoupement comprenant le sexe et le lieu de residence (rural ou urbain) des medecins et des 
infirmiers interroges. Cette methode dtait motivee par le fait que I'analyse de ['opinion du personnel 
masculin et feminin devait titre effectuee separement pour les regions rurales et urbaines. 

Tableau 23.2. Lieu de residence et sexe des medecins et infirmiers. 

Lieu de residence 

Travailleurs de la sante rural urbain Total 

Medecins Hommes 8(10%) 35 (21 %) 43 

Femmes 2 (3%) 16(10%) 18 

Infirmiers Hommes 46 (58%) 36(22%) 82 

Femmes 23 (29%) 77(47%) 100 

Total 79 (100%) 164(100%) 243 

Le tableau 23.2 peut egalement titre divise en deux tableaux croisds sdpards pour le lieu de residence 
et le type de travailleur de la sante; I'un pour les hommes et I'un pour les femmes. 

Dans les tableaux, les donnees figurent habituellement en nombres absolus et en frequences relatives 
(pourcentages ou proportions). La moyenne, la mediane et le mode des donnees numeriques (telles que 
['age) peuvent titre calcules pour decrire 1'echantillon. 

Dans les etudes descriptives qui visent a quantifier une question, le tableau croise est un moyen utile de 
presenter ses constatations. 

Exemple 3 

Une etude a ete effectuee sur les facteurs causant la forte mortinatalite clans un hopital. La maquette 
de tableau croise suivante pourrait indiquer combien de mort-nes frais et maceres pesaient moins 
de 2 500 grammes et combien pesaient 2 500 grammes ou plus. 
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Tableau 23.3. Poids des foetus frais et maceres. 

Etat a la naissance 

Poids du foetus Frais Macere Total 

Moins de 2 500 g 

2 500 g ou plus 

Total (100%) 0%) 

Remarque : Les donnees sont inscrites dans chaque cellule du tableau apres la collecte. 

Differenciation de groupes au moyen des tableaux croises 

Dans des etudes comparatives telles que des etudes cas-temoins, des etudes de cohortes ou des etudes 
quasi experimentales, I'un des objectifs consiste a decouvrir s'il y a des differences entre deux ou 
plusieurs groupes concernant des variables particulieres. II est alors necessaire de preparer un tableau 
croise des donnees. 

Exemple 4 
Dans le cadre d'une etude quasi experimentale sur 1'effet de la participation des meres a des 
discussions sur ('alimentation sur leurs connaissances a ce sujet, deux groupes de meres ont ete 
compares; celles qui ont participe et celles qui Wont pas participe aux discussions sur ('alimentation. 
La maquette de tableau croise suivante a ete preparee : 

Tableau 23.4. Nombre de participantes et de non-participantes a des discussions sur 
I'alimentation et niveau de connaissances sur I'alimentation. 

Niveau de connaissances sur I'alimentation 

Faible Moyen Eleve Total 

Participantes (100%) 

Non-participantes (100%) 

Total 

Dans cet exemple, it Taut definir clairement ce que constitue un niveau de connaissance «faible», «moyen>> 
et «elev& (voir le module 8). 

Soulignons que daps le tableau croise precedent, les groupes a comparer sont inscrits dans les rangees, 
tandis que les niveaux de connaissances sur I'alimentation forment les colonnes. On remplit le tableau 
de cette fagon parce que les connaissances sur ('alimentation constituent le resultat de la participation 
aux discussions, et qu'elles sont donc considerees comme la variable dependante. Les variables 
dependantes forment habituellement les colonnes. 

Exemple 5 
Dans le cadre d'une etude cas-temoins sur la malnutrition, des enfants souffrant de malnutrition grave 
ont ete compares a des enfants bien nourris afin de trouver des moyens adequats de soulager le 
probleme de la malnutrition chez les enfants. La maquette de tableau croise suivante a ete preparee : 
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Tableau 23.5. Niveau des connaissances sur I'alimentation des mares ayant des enfants 

tres mal nourris et des enfants bien nourris (12 a 35 mois). 

Niveau de bat des enfants 
connaissance des 
mares sur I'alimentation Tres mal nourris Bien nourris Total 

Faible 

Moyen 

beve 

Total (100%) (100%) 

Soulignons la difference entre les tableaux 23.4 et 23.5. Dans celui-ci, les connaissances sur ('alimentation 

constituent la variable independante, et elles forment donc les rangees, tandis que les deux groupes a 

comparer forment les colonnes. 

D'autres tableaux croises analytiques peuvent titre prepares pour 1'etude mentionnee a 1'exemple 5. 

Chaque fois, les deux groupes (enfants tres mal nourris et enfants bien nourris) peuvent former les 

colonnes. Des variables independantes differentes peuvent former les rangees, comme la source d'eau 
potable (protegee ou non protegee) ou I'etat de la vaccination (complete ou non). 

Rema rq ues 

Lors de la preparation de tableaux croises analytiques visant a deceler des differences entre des 
groupes, determinez d'abord si les groupes a comparer doivent former les rangees ou les colonnes, 
selon le type d'etude. (Selon la convention, les categories de la variable dependante forment les 

colonnes et celles des variables independantes les rangees.) 

Si I'on ajoute des pourcentages au tableau croise, it ne faut pas oublier que le total pour chaque 
groupe a comparer doit titre de 100 %. (Voyez la difference entre les tableaux 24.4 et 24.5.) 

Une fois remplis de donnees, les tableaux croises sont utilises dans les tests statistiques. Ces tests sont 
abordes aux modules 27 et 28. 

Etude des liens entre variables au moyen des tableaux croises 

De nombreux projets de recherche sur les systemes de sante visent a etudier des liens ou des 
associations possibles entre variables. Dans ce cas, it est important de determiner si les variables sont 
independantes ou dependantes. 

Exemple 6 

Dans le cadre d'une etude des pratiques en matiere d'allaitement, vous etudiez le lien entre I'age de 
la mere et la duree de I'allaitement. Le tableau croise 23.6 se revele alors utile. 
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Tableau 23.6. Duree de I'allaitement naturel chez les femmes de differentes categories 
d'age. 

Duree de I'allaitement naturel 

Age (annees) 0-5 mois 6-11 mois > 12 mois Total 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40 + 

Total 100% 

Le tableau 23.7 permet de determiner s'il existe une association entre la situation d'emploi de la mere 
(variable independante) et la duree de I'allaitement naturel (variable dependante). 

Tableau 23.7. Duree de I'allaitement naturel selon la situation d'emploi de la mere. 

' 

Duree de I'allaitement naturel 
Situation d emploi de la 
mere 0-5 mois 6-11 mois >12 mois Total 

Employee a temps plein 

Employee a temps 
partiel 

Sans emploi 

Total 100% 

Les tableaux croises analytiques prepares pour etudier des liens entre variables peuvent etre soumis A 

une analyse statistique. Les modules 29 et 30 abordent cette question en detail. 

111. PREPARATION DE TABLEAUX CROISES CORRESPONDANT AUX OBJECTIFS 
DE LA RECHERCHE 

Au moment de la conception de votre projet de recherche, vous avez ete appele a preparer des 
maquettes de tableaux pour les donnees que vous prevoyiez recueillir (module 13). Ces tableaux etaient 
fondes sur les objectifs et le type de 1'etude. 

Comme vous avez maintenant recueilli vos donnees et que vous avez une idee de leur qualite et de la 
fagon de les utiliser, vous devez reexaminer de fagon systematique la fagon dont vous devez preparer les 
tableaux croises. 

Pour preparer des tableaux croises adequats, nous vous recommandons de suivre les etapes suivantes. 
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1. Etudiez chaque objectif et la methode choisie pour recueillir les donnees correspondantes. 

2. Formulez des phrases hypothetiques composant les conclusions que vous escomptez pour 
chaque objectif. 

Par exemple, dans une etude descriptive sur les pratiques en matiere d'allaitement naturel ou 

l'un des objectifs specifiques consiste a determiner les facteurs associes au sevrage precoce, 
les conclusions prevues seraient les suivantes : 

-Les meres qui ont un emploi sevrent leurs enfants plus tot que celles qui Wont pas 
d'emploi.» 

Les meres qui Wont pas participe a des discussions sur I'alimentation sevrent leurs 
enfants plus tot que celles qui y ont participe.» 

La formulation de conclusions possibles vous aide a : 

garder a 1'esprit ('objet de chaque tableau et calcul que vous effectuez; 

eviter de gaspiller du temps a faire des calculs et des tableaux inutiles; 

organiser vos donnees de fagon a faciliter la redaction d'un rapport bien organise. 

3. Pour chaque -conclusion prevue-, preparez les maquettes de tableaux croises qui vous 
permettront d'arriver a la bonne conclusion. 

4. Calculez les frequences (au moyen des fiches de donnees) et inscrivez les resultats dans les 

cellules du tableau croise. 

5. Interpretez le tableau et redigez une conclusion claire. II nest pas necessaire de decrire le 

contenu du tableau en detail. 

EXERCICE 1 

Choisissez un objectif specifique de chaque projet de recherche, formulez des -conclusions 
prevues et preparez la maquette de tableau croise appropnee. 

IV. GENERALITES SUR LA PREPARATION DE TABLEAUX 

Assurez-vous que les categories des variables figurant dans les tableaux ont ete precisees et 
qu'elles s'excluent mutuellement (c.-6-d. qu'il n'y a ni chevauchement ni ecart). 

Lors de la preparation d'un tableau croise, assurez-vous que le total des colonnes et des 
rangees est egal a la frequence de chaque variable. 

Verifiez egalement que le total du tableau correspond bien au nombre de sujets de I'echantillon. 

Donnez a chaque tableau un titre clair. Veillez egalement a ce que les titres des colonnes et des 
rangees soient sans equivoque. 
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Numerotez vos tableaux et placez-les avec les objectifs correspondants. De cette fagon, vous 
pourrez mieux organiser votre rapport et vous assurer que vous ne repeterez pas des stapes 
inutilement. 

V. LES VARIABLES CONFUSIONNELLES :STRATIFICATION ET APPARIEM ENT 

Stratification 

Si un ou plusieurs objectifs de votre etude consistent it evaluer des liens entre variables, it est important 
de determiner si d'autres facteurs influent sur ces liens. Ces facteurs sont appeles dps VARIABLES 
CONFUSIONNELLES (voir les modules 8 et 9). 

Dans 1'exemple 6, it est possible que la scolarite de la mere soit une variable confusionnelle, car on 
pourrait I'associer a la fois a la situation d'emploi de la mere et A la duree de I'allaitement nature[ (voir le 
tableau 23.7). 

Apres avoir recueilli les donnees, it Taut soumettre les variables confusionnelles a la STRATIFICATION, qui 
comprend une analyse DISTINCTE de tous les elements de cette variable. 

Dans 1'exemple 6, cette analyse necessite la preparation de tableaux croises pour les mares de scolarite 
differente. Cela signifie que le tableau 23.7 doit titre separe en deux tableaux : I'un pour les mares de 
faible scolarite, c'est-A-dire moins de cinq ans, et un autre pour celles qui ont cinq annees de scolarite 
ou plus. 

Si I'on decouvre une association SEMBLABLE entre la situation d'emploi et la duree de I'allaitement 
naturel chez les deux groupes de femmes, la scolarite de la mere nest pas une variable confusionnelle. 

L'annexe 3 du module 27 decrit le test statistique a employer en presence de variables confusion nelles. 

Appariement 

Le module 9 (type d'etude) explique que si I'on soupgonne des I'etape de la conception de I'etude qu'une 
variable sera confusionnelle, i[ est possible d'annuler 1'effet de cette variable en APPARIANT les 
observations. Chaque sujet de I'etude est alors jumele A un autre sujet dans le groupe temoin pour la 
variable confusionnelle en question. 

Dans 1'exemple 6, it taut choisir pour chaque mere de moins de cinq ans de scolarite une mere sans 
emploi de scolarite semblable. De meme, pour chaque mere de cinq ans ou plus de scolarite, it faut 
choisir une mere sans emploi ayant cinq ans de scolarite ou plus. 

II est important de tenir compte du fait que les donnees sont jumelees lors de la preparation des tableaux 
croises et de I'analyse. 

L'analyse des observations appariees sera abordee en detail au module 28 (ou des groupes sont 
compares pour en relever les differences) et au module 30 (deuxieme partie de la section III sur les 
etudes cas-temoins avec des observations appariees). 
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TRAVAIL EN GROUPIE 

Evaluez chaque objectif specifique et les criteres de recherche qui s'y appliquent; 
formulez des phrases hypothetiques qui decrivent le type de conclusions attendues pour 
chaque objectif. 

Preparez des maquettes de tableaux croises en determinant s'il s'agit de : 

decrire les sujets de 1'echantillon ou le probleme; 
comparer des groupes pour en determiner les differences; 
trouver des associations entre variables. 

Consultez les maquettes de tableaux croises deja preparees au premier atelier (module 
13). 

Dans le cas des tableaux croises analytiques, tentez d'identifier des variables 
confusionnelles eventuelles en faisant d'autres maquettes (stratification). 

Enfin, remplissez les maquettes de tableaux croises avec les donnees et formulez une 
conclusion a inscrire directement sous chaque tableau. 
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Notes du formateur 

Module 23: RECOUPEMENT DES DONNEES QUANTITATIVES 

Duree et methode d'enseignement 

1 heure Introduction et discussion 

3 heures+ Travail en groupe 

1 heure Exposes des groupes et discussion en pleniere (facultatif) 

Introduction et discussion 

II est recommande d'utiliser un retroprojecteur (ou un tableau a feuilles mobiles) pour presenter 
et expliquer la preparation des differents tableaux afin de retenir I'attention des participants. Ne 
vous contentez pas de citer les modules. 

Certains tableaux croises presentes dans ce module contiennent des donnees fictives. Les 
exemples peuvent ainsi titre plus concrets et it est possible de montrer comment les tableaux 
doivent titre interpretes. Cependant, it faut porter une attention particuliere a la preparation des 
tableaux (quant au contenu des colonnes et des rangees). II est donc recommande d'employer 
deux transparents superposes pour presenter le tableau : I'un de la maquette du tableau et 
I'autre contenant les donnees. 

Portez une attention particuliere it la fagon de lire chaque tableau : certains doivent titre lus 
horizontalement, d'autres verticalement, selon que les groupes a comparer forment les rangees 
ou les colonnes. La valeur «100 %» inseree clans la plupart des tableaux indique le sens de 
lecture. 

L'exercice de groupe figurant a la fin de la section III donne la chance aux participants d'essayer 
de preparer des tableaux croises appropries. Essayez d'obtenir des groupes au moins un 
tableau des trois types (un tableau descriptif et un tableau analytique des deux types). 

Assurez-vous que les groupes s'entendent sur le sens de lecture du tableau (horizontal ou 
vertical). S'ils ont de la difficulte a preparer des tableaux appropries pour leur propre projet, ils 

devraient titre invites a presenter quelques tableaux croises en pleniere apres la seance de 
groupe pour obtenir des commentaires. 

Les generalites sur la preparation de tableaux (section IV du module) devraient titre illustrees 
d'un exemple de tableau tire du module ou fourni par I'un des groupes. 

La section V du module (qui traite des variables confusionnelles) doit demeurer simple. 
Cependant, tous les groupes devraient s'employer a deceler les variables confusionnelles afin 
d'eviter les conclusions non fondees. 
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Travail en groupe 

Passez en revue les trois premieres etapes du travail avec le groupe. Les tableaux pourront titre 
remplis par des sous-groupes. 

Precisez que les tableaux doivent titre interpretes des qu'ils sont remplis. Les conclusions 
provisoires doivent titre inscrites sous le tableau correspondant pour faciliter la redaction du 
rapport au cours de la deuxieme semaine. Plus tard, ces conclusions feront ('objet de 
discussions avec les autres membres du groupe. 

Ensuite, les tableaux sont numerotes selon I'objectif auquel ils correspondent. 

Exposes et pleniere (facultatif) 

Demandez a tous les groupes de presenter au moins un tableau rempli ainsi que les 
conclusions etablies pour chacun des objectifs qui necessitent un tableau croise. Les autres 
groupes et formateurs devraient titre invites a formuler des commentaires. 
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STAPES DE L'ANALYSE DE DONNEES ET DE LA REDACTION DE RAPPORTS 

Questions A poser Stapes a suivre* Elements importants de I'etape 

Quelles donnees ont ete 
recueillies pour chaque objectif 
de recherche? Les donnees 
sont-elles completes et 
exactes? 

A quoi ressemblent les 
donnees? 

Comment peut-on resumer les 
donnees pour en faciliter 
I'analyse? 

Pour les donnees qualitatives : 

la recherche a-t-elle pour but de 
decrire, de comparer ou de 
trouver des associations? 

Preparer les donnees pour 
I'analyse 

Decrire les variables 

r 
Faire le recoupement des 
donnees quantitatives 

f 

Revoir les activites sur le terrain 
Compiler les donnees pour chaque 
objectif ou population etudiee 
Classer les donnees et en verifier la 
qualite 
Verifier les imprimes 

Distributions 
Figures, moyennes 

Faire le recoupement des donnees 
par rapport aux objectifs 
Illustrations, texte 

Resumer les donnees 
q ual itatives 

Determiner le type d'analyse 
statistique necessaire 

Examiner les objectifs, le type d'etude 
et les variables 
Faire une description statistique des 
variables 
Choisir les tests d'hypotheses 

1. Comment peut-on decrire les 
donnees? 

2. Comment peut-on determiner 
les differences entre les 
groupes? 

Analyser des observations 
appariees et non appariees 

**Test t de Student 
**Test t pour observations appariees 
**Test du khi carre 
**Test du khi carre de McNemar 

3. Comment peut-on determiner 
les associations entre les 
variables? 

Comment le rapport doit titre 
redigO 

Comment doit-on presenter et 
diffuser les constatations et les 
recommandations? 

I 
Evaluer les associations 
entre les variables 

Rediger le rapport et for- 
muler des recommandations 

y 
Presenter un sommaire et 
rediger un plan de mise en 
oeuvre des recommandations 

**Diagramme de dispersion 
**Droite de regression et coefficient 

de correlation 
**Risque relatif, risque relatif 

approche 

Preparer le canevas du rapport 
Rediger Ies 1 fe et 2e versions 
Faire un sommaire des constatations 
Faire un sommaire des conclusions 
pour chaque objectif 
Formuler des recommandations 
Preparer un resume analytique 

Discuter des sommaires avec 
differents groupes cibles 
Discuter du programme de mise en 
oeuvre 

* II nest pas necessaire de faire ces etapes dans I'ordre indique. L'ordre peut titre adapte aux besoins de I'atelier. 
** Ces elements sont facultatifs; ils peuvent titre omis s'ils ne sont pas pertinents au cours. 
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Module 24: ANALYSE DES DONNEES QUALITATIVES 

OBJECTIFS 

A la fin de la presente legon, vous devriez pouvoir 

Decrire des moyens efficaces d'ordonner et de resumer des donnees qualitatives; 

Indiquer pourquoi it est essentiel de commencer a resumer et it analyser les donnees 
qualitatives au cours des travaux sur le terrain; 

Dresser une liste des principales etapes de !'analyse des donnees qualitatives et tirer des 
conclusions; 

Rediger un aperqu de la methode utilisee pour ordonner et resumer les donnees 
qualitatives et de I'analyse subsequente; 

Indiquer, maintenant ou a la fin de ('analyse des donnees, les activites supplementaires 
que vous ferez pour verifier ou confirmer vos constatations afin de prouver leur validite. 

1. Introduction 

11. Procedes de traitement et de presentation des donnees qualitatives 

III. bablissement et verification des conclusions 

IV. Strategies de verification des constatations visant a prouver leur validite 
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1. INTRODUCTION 

Dans les modules precedents (9, 10, 13), nous avons souligne que les techniques de recherche 
qualitative servent a obtenir des indications sur des situations ou des problemes sur lesquels nous 
disposons de peu de renseignements. Les techniques qualitatives telles que le recours aux questions 
ouvertes, les entrevues peu structurees, les discussions en groupe et les observations conviennent donc 
a de nombreuses etudes, surtout au debut. 

Dans les recherches sur les systemes de sante, 1'etape a laquelle sont redigees les recommandations 
relatives a la mise en oeuvre des resultats de la recherche constitue une autre bonne occasion d'appliquer 
les techniques qualitatives. 

Les techniques de recherche qualitative sont souvent utilisees pour decrire en detail des procedes, points 
de vue et renseignements relatifs aux questions touchant la sante parmi la population et les fournisseurs 
de soins. Ces techniques se pretent egalement a 1'etude des motifs d'un certain comportement ou de 
('opinion des repondants sur des questions particulieres. Quels que soient la methode de collecte de 
donnees et ses motifs, le chercheur se retrouve habituellement avec bon nombre de pages de texte qu'il 
lui faudra analyser. 

Les procedes et les resultats de I'analyse des donnees qualitatives different de ceux de ('analyse des 
donnees quantitatives, mais leurs principes sont semblables. Dans les deux cas, le chercheur doit : 

decrire 1'echantillon choisi; 
classer et reduire ou coder les donnees (traitement des donnees); 
presenter des sommaires des donnees de faron it faciliter leur interpretation; 
tirer des conclusions; 
elaborer des strategies de mise a 1'epreuve ou de confirmation des constatations afin de prouver 
leur validite. 

Voyons maintenant ces taches en detail. 

II. PROCEDES DE TRAITEMENT ET DE PRESENTATION DES DONNEES 
QUALITATIVES 

Description de 11echantillon 

II est utile de commencer le traitement des donnees (ainsi que le compte rendu des constatations) par 
une description des repondants. Si ceux-ci sont en nombre suffisant, des donnees de base pertinentes 
peuvent etre calculees, notamment I'age, le sexe, ('occupation, la scolarite ou 1'etat civil, comme it est 
d'usage clans les etudes quantitatives. 

Cependant, comme les donnees qualitatives proviennent de petits echantillons (qui se limitent parfois a 
quelques repondants ou a des discussions en groupe), it faut obtenir plus de renseignements pour 
remettre les donnees en contexte. 

Par example, qui etaient les repondants, et comment ont-ils ate choisis? Qui a participe aux 
discussions en groupe? A quel point les participants etaient-ils representatifs des groupes qu'ils 
etaient censes representer? Dans quelles circonstances les observations ont-ellesete effectuees? Qui 
a fait ('objet d'observations (et qui Wen a pas fait l'objet)? Quelles ont ate les reactions des 
personnes observees? 
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Sans ces renseignements, ('interpretation des donnees peut se reveler hasardeuse. 

Classement et codage des donnees 

Les modules precedents (modules 10.8 et 13) soulignent que des la fin de 1'entrevue ou de la discussion 

en groupe, les notes prises (et les enregistrements, s'il y a lieu) doivent titre organisees. Cette version des 

notes devrait refleter le mieux possible les discussions, et comprendre egalement vos observations et 

commentaires. 

A I'analyse, on constate habituellement que les notes prises sur le terrain contiennent des donnees 
valables mais egalement des details moins utiles et meme superflus, meme si la discussion a eu lieu selon 
des directives bien conques. En outre, les donnees ne sont normalement pas presentees dans I'ordre ou 

elles doivent Nstre pour I'analyse, car les repondants peuvent sauter d'un sujet a I'autre. 

Pour faciliter ('analyse, it faut classer et reduire les donnees. Le classement est normalement fonde sur 
les objectifs ou les sujets de la discussion. 

Si les donnees sont limitees et simples, on peut se contenter d'identifier les donnees pertinentes qui ont 

trait a un meme sujet en ecrivant le numero de ce sujet clans la marge. Si les donnees sont complexes 
et nombreuses, it peut titre utile d'employer des codes pour le classement. 

Contrairement aux donnees quantitatives, ou les codes sont habituellement des chiffres, les codes 
employes pour les donnees qualitatives sont des etiquettes qu'il est facile de memoriser. 

Par exemple, clans la discussion sur le changement des habitudes de sevrage presentee au module 
10C, nous pourrions coder les donnees de la faron suivante : 

Typ al bebe - Types d'aliments pour bebe 
Freq rep - Frequence des repas 
Ag deb AM - Age ou 1'enfant commence a manger des aliments mous 
Typ AM - Types d'aliments mous 
Freq prep AM - Frequence de preparation d'aliments mous 
Mod prep AM - Mode de preparation des aliments mous 
Rai AM tot - Raisons pour lesquelles 1'enfant regoit des aliments mous tot, etc. 

Les codes correspondent etroitement aux sujets presentes clans le guide de la discussion ou sur la liste 
de verification des observations. Toutefois, chaque sujet peut comprendre plusieurs codes. 

Rema rq ues 

It est preferable d'effectuer le codage au crayon, car vous allez peut-titre preciser ou modifier vos 
codes plus tard au tours de I'analyse. Inscrivez les codes dans la marge de gauche. 

Dans 1a marge de drone de vos notes, vous pouvez inschre des commentaires qui vous viennent 
A 1'esprit A la lecture : conclusions, caractere incomplet des donnees, autres questions ou meme 
sujets a ajouter. 
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Sommaires des donnees : tableaux et figures 

Apres avoir classe les donnees, it faut les resumer. La premiere etape consiste a dresser une liste des 
donnees qui vont ensemble. Si les donnees ont ete codees, on dresse une liste de toutes les donnees 
qui ont requ le meme code. 

La liste des donnees peut prendre une forme encore plus abregee, de sorte qu'il est facile de repondre 
aux questions de la recherche. 

Remarque 

Au moment de dresser la liste des donnees, n'oubliez pas d'indiquer la source (numero d'entrevue 
ou numero de page des notes prises sur le terrain); it sera alors possible de revenir aux donnees 
dans leur contexte initial. 

II est possible de resumer encore plus les donnees de fagon graphique clans un tableau (p. ex., une 
matrice) ou une figure (p. ex., un diagramme ou un organigramme). Cette methode se revele 
particulierement utile pour interpreter une grande quantite de donnees. 

Matrices 

Une MATRICE est un tableau qui contient du texte au lieu de chiffres. 

Lors de la discussion sur la modification des pratiques de sevrage, les chercheurs ont dresse une liste 
des reponses des jeunes meres concernant le debut de I'alimentation avec des aliments mous et de celles 
des meres qui ont passe 1'age de procreer, en utilisant les codes decrits ci-dessus. II ont ensuite resume 
ces reponses au moyen d'une matrice. 

Figure 24.1. Matrice sur le debut de I'alimentation des enfants aux aliments mous chez les meres 
de differents groupes d'age.* 

GROUPES 
D'AGE 

DEBUT D'ALIMENTS 
MOUS TYPE D'ALIMENT 

FREQUENCE DES REPAS 
PAR JOUR 

Jeunes meres intervalle : 4-7 mois gruau Une ou deux fois par jour 
(20-30) moyenne : 6 mois gruau avec noix selon la disponibilite de la 

hachees mere et du gardien 
pommes de terre en selon I'appetit de 1'enfant 
puree, fruits haches, 
biscuits trempes 

Meres ayant intervalle : 5-11 mois gruau Une ou deux fois par jour 
passe I'age de moyenne : 8,5 mois fruits mous selon la disponibilite de la 

procreer (>45) mere et du gardien 
selon I'appetit de 1'enfant 

* Le plus jeune enfant des jeunes meres et 1'enfant le plus age des meres ayant passe 1'age de procreer. 

Grace a cette matrice, les chercheurs peuvent conclure facilement que : 
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les jeunes meres commencent a donner des aliments mous a leur enfant en moyenne 2,5 mois 
plus tot que ne font fait leur propre mere; 
les jeunes meres utilisent des aliments mous de sevrage plus varies que ceux qu'utilisait leur 
propre mere; 
les meres des deux generations donnent des aliments mous a leurs enfants a une frequence 
semblable. 

En d'autres mots, le seul fait de disposer les donnees dans un tableau permet de les analyser. 

Les matrices constituent la forme la plus courante de presentation graphique des donnees qualitatives. 
On peut les utiliser pour classer les donnees de plusieurs fagons, notamment selon : 

I'ordre (des procedes etudies, par exemple), 
le type de repondants (comme dans 1'exemple ci-dessus), 
1'endroit ou les donnees ont ete recueillies, 
le type d'activite, 
les motifs d'un certain comportement. 

Les chercheurs peuvent egalement inscrire leurs propres commentaires dans une matrice (par exemple, 
sur la qualite du travail des fournisseurs de soins). 

Diagrammes 

Un DIAGRAMME est une figure composee de cases ou de cercles contenant des variables, ainsi 
que de fleches illustrant les relations entre les variables. 

La discussion en groupe sur la modification des pratiques de sevrage pourrait permettre de recueillir des 
renseignements sur les motifs poussant les meres a sevrer leur enfant tot ou tard. Ces renseignements 
peuvent se resumer de maniere satisfaisante au moyen d'un diagramme (figures 24.2 et 24.4). 

Figure 24.2. Motifs poussant les jeunes meres a donner des aliments mous tot a leurs enfants. 
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Figure 24.3. Motifs poussant les jeunes mares a donner des aliments mous tard a leurs enfants. 

champs prey 
du domicile 

allaitement 
pratique pour 
la mere i 

beaucoup 
de lait 

manque d'argent 
pour acheter d'autres 
aliments 

manque 
d'information 

dernier-n6 

a mere, les amis 
ou le mari sont 
contre ('utilisation 
d'aliments mous tot 

Ces diagrammes peuvent titre prepares apres une discussion en groupe, par exemple, pour les jeunes 
mares aussi bien que pour les mares qui ne sont plus en age d'avoir des enfants. II sera utile d'etudier 
le probleme encore plus attentivement dans d'autres discussions. Par exemple, qu'est-ce qui fait que la 
mere, les amis ou le mari soit ou non en faveur de ('utilisation d'aliments mous tot? Comment se fait-il que 
certaines mares savent quels aliments mous utiliser et comment les preparer et que d'autres ne le savent 
pas? Quelle serait la meilleure fagon de leur fournir ces renseignements? 

II est possible que les diagrammes soient plus complexes que les precedents, surtout si vous y inscrivez 
les attitudes et les opinions des repondants. Vous pouvez modifier et elargir les diagrammes a mesure 
que vous obtenez de nouvelles donnees ou procedez a I'analyse des donnees recueillies. Comme les 
matrices, les diagrammes sont tres utiles pour obtenir une vue d'ensemble des donnees et orienter leur 
analyse. 

Organigrammes 

Les ORGANIGRAMMES sont des diagrammes qui illustrentl'ordrelogique d'actions ou de decisions. 

La figure du module 21 indiquant les differentes etapes de I'analyse de donnees constitue un exemple 
d'organigramme. En voici un autre, qui resume les mesures prises par les mares dont les enfants ont la 
diarrhee. 

mere bien 
alimentee. 
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Figure 24.4. Mesures prises par 17 meres dont les enfants allaites naturellement (ages de 6 a 18 

mois) etaient atteints de diarrhee grave. 

Diarrhee grave 
17 enfants 

5 2 4 4 2 

Aucune mesure 1 Interruption de Administration Consultation 1 Visite a une 
pendantune de SSS d'un guerisseur clinique 
journee complete 

4 

Herbes locales 1 

Retablissements Deces 
2 1 

ti 

Retablissements Retablissements Retablissements 
4 3 6 

Deces 
1 

Cet organigramme revele que les 17 meres interrogees ont pris des mesures differentes. II est 
remarquable de constater que les enfants qui ont requ une solution de sel et de sucre (quatre au total) 
se sont tous retablis sans autre traitement. Trois meres ont cesse d'allaiter leur enfant, ce qui a cause un 
deces. Les deux autres enfants se sont retablis apres avoir ete amenes a une clinique, etc. 

Tableaux 

Un TABLEAU est un graphique compose de rangees et de colonnes dont les cellules contiennent 
des donnees. 

Parfois, les donnees qualitatives peuvent titre divisees en categories, comptees et disposees clans des 
tableaux. Les reponses a des questions ouvertes de questionnaires peuvent souvent titre divisees en 
categories et resumees de cette fagon. II est egalement possible d'analyser les reponses en tant que telles 
(voir le module 21). 

Texte 

Le texte constitue un element important de la presentation des donnees qualitatives. Nous avons 
commence par la presentation graphique dans des tableaux et figures parce que les chercheurs ont 
tendance a s'eparpiller et a se perdre dans les details s'ils commencent par la redaction. Les methodes 
de presentation graphique telles que les matrices, les diagrammes, les organigrammes et les tableaux 
aident le chercheur a rester sur la bonne voie et a demeurer concis. On peut les presenter dans le texte 
lui-meme ou en annexe. 
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III. ETABLISSEMENT ET VERIFICATION DE CONCLUSIONS 

L'etablissement et la verification de conclusions constituent le fondement de I'analyse de donnees. 
Cependant, it ne s'agit pas d'une activite isolee. Le chercheur qui resume ses donnees tire 
continuellement des conclusions, et en modifie ou en rejette plusieurs par la suite. La redaction permet 
egalement de trouver de nouvelles idees. Par consequent, la redaction dolt titre entreprise le plus tot 
possible, des le debut du traftement et de I'analyse des donnees. 

Rema rq ue 

La collecte, le traitement, I'analyse et la presentation des donnees qualitatives sont intimement lies, 
et ne constituent pas (comme dans le cas des donnees quantitatives) des etapes distinctes et 
successives. Pour cette raison, it devrait toujours titre possible (et it est souvent essentiel) de revenir 
aux notes et de retourner sur le terrain pour verifier ses conclusions, recueillir des donnees 
supplementaires et obtenir fes commentaires de tous les intervenants. 

Cela dit, recapitulons brievement les diflerentes etapes du traitement et de I'analyse des donnees qui 
peuvent deboucher sur des conclusions justifiees : 

1. Classement des donnees selon les objectifs ou les questions de la recherche. 

2. Division en categories ou codage des reponses qui presentent des caracteristiques ou des 
tendances semblables. 

3. Presentation d'un resume des donnees dans des tableaux et figures tels que des matrices et 
diagrammes afin de visualiser les relations possibles entre certaines variables. Soulignons que 
les matrices sont particulierement utiles pour decouvrir ces relations. 

4. Identification des variables et des associations entre variables. Le chercheur qui suit une 
methode qualitative doit jouer le role d'un detective qui cherche des preuves, tient compte des 
elements contradictoires et verifie ses constatations en trouvant des preuves independantes jusqu'a 
ce qu'il aft etabli des associations possibles et des liens causals entre certaines variables. 

Par exemple, si I'on decouvre que parmi les meres qui sevrent leurs enfants tot, bon nombre ont un 
emploi, on peut supposer que le fait d'occuper un emploi est un facteur qui est Ife au sevrage 
anticipe. Des etudes semblables effectuees ailleurs, qui ont mene a des constatations semblables, 
soutiennent cette hypothese (preuves independantes). Cependant, pour confirmer la veracite de cette 
hypothese, it faudra qu'un tres petit nombre de femmes sevrant leurs enfants tard occupent un 
emploi, et qu'une explication soft apportee a chacune de ces exceptions. Les meres emmenent-elles 
leurs enfants avec elles (garderie au travail) ou travail lent-el les pres de chez elles, ce qui leur permet 
de donner a manger a leurs enfants pendant les pauses? Combinent-elles I'allaitementavec d'autres 
aliments? Dans ['affirmative, pourquoi plus de femmes ne font pas la meme chose? 

5. Decouverte de variables confusionnelles ou intervenantes 

Parfois, des variables semblent reliees entre elles, mais it est difffcile d'expliquer leur association. II 

arrive egalement que des variables semblent logiquement [fees, mais qu'il soit impossible de 
determiner la relation. II est alors possible qu'une autre variable, la variable Q, influe sur ('association 
entre les deux variables concernees et doive titre identifiee. 
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le 
A ----------------- 

Par exemple, selon un programme de controle de la malaria, les villages ou les maisons ont subi 
une vaporisation pendant I'apres-midi presentent une incidence plus elevee de la malaria que les 
villages vaporises en matinee (voir 1'exemple 2 de 1'exercice 4a, au module 9). Les responsables du 
programme Wont pu expliquer cette association avant de faire une observation sur place, qui leur 
a permis de constater que les vaporisateurs utilisaient la plus grande partie de leur DDT pendant la 

matinee de fagon a reduire leur charge pour I'apres-midi. 

Mentionnons egalement comme deuxieme exemple la relation entre la qualite de 1'eau potable et 
('incidence de la diarrhee. On peut s'attendre a ce que cette incidence soit inversement 
proportionnelle au nombre de robinets d'un village. S'il n'y a pas de changement avec le temps, it 

pourrait y avoir une variable intervenante. Par exemple, it est possible que les gens detestent 
tellement le go6t de 1'eau du robinet qu'ils Wen boivent jamais, meme s'ils l'utilisent pour d'autres 
taches. 

Remarque 

De telles associations inexpliquees peuvent survenir dans n'importe quelle etude. La methode de 
recherche qualitative se distingue essentiellement par le fait qu'elle recherche ces associations 
pendant le travail sur le terrain, par la collecte et ('analyse simultanees des donnees. Dans les 
enquetes strictement quantitatives, ce West generalement qu'apres qu'on decouvre les associations 
et les ecarts clans les donnees et qu'on peut les expliquer. 

6. Recherche de liens logiques 

Lorsqu'un chercheur tente d'etablir des associations entre toutes les variables (reliees) qui donnent 
un certain resultat, it veut decouvrir des liens logiques. II est particulierement interessant d'analyser 
une entreprise reussie en examinant les differentes conditions qui doivent titre remplies avant 
d'obtenir le resultat positif. Les recherches sur les systemes de sante s'interessent tellement a 
la resolution de problemes qu'il est facile d'oublier que 1'analyse de reussites peut nous 
permettre d'en apprendre beaucoup sur les causes des echecs. 

Au cours de la periode limitee dont nous disposons pour la recherche, it ne sera peut-titre pas 
possible d'etablir de bons liens logiques pour etayer un resultat observe. II est encore moins 
probable de pouvoir tirer de nos reseaux causals et liens logiques des theories generales. 
Wanmoins, pour demontrer la validite de nos constatations, nous devons appliquer les memes 
strategies d'essai et de confirmation que les chercheurs qui ne franchissent pas cette derniere etape. 

IV. STRATEGIES DE VERIFICATION DES CONSTATATIONS VISANT A EN PROUVER 
LA VALIDITE 

Les chercheurs qui utilisent des modeles de recherche quantitative reduisent leurs donnees en chiffres 
et font des tests statistiques. Cela ne leur permet pas necessairement de garantir la validite de leurs 
resultats; une erreur peut titre survenue pendant I' echantillonnage ou la collecte des donnees. Par 
consequent, les strategies suivantes devraient titre employees par tous les chercheurs. Cependant, elles 
s'appliquent particulierement a la recherche qualitative, car la plupart servent a donner une certaine 
coherence aux donnees recueillies. 
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1. Verifier la representativite des donnees 
Bien que clans les recherches qualitatives les repondants ne fassent generalement pas ('objet d'une 
selection aleatoire, ils doivent avoir ete choisis systematiquement selon des regles preetablies (voir 
le module 11). Verifiez si vous avez vraiment interroge des repondants de toutes les categories 
necessaires pour obtenir une bonne vue d'ensemble du sujet (sans trop dependre d'experts). 
Assurez-vous de ne pas generaliser de facteurs non representatifs. 

2. Verifier la presence d'un biais attribuable au parti pris de I'observateurou a ('influence du chercheur 
sur la recherche. Nous avons discute de cette question en detail au module 10A. 

3. Verifier les donnees par rapport a d'autres sources independantes 
Ces sources peuvent titre des repondants differents, le recours a des techniques de recherche 
differentes pour enqueter sur le meme sujet ou les resultats d'autres etudes semblables (voir les 
modules 5, 9 et 10). Les donnees devraient se confirmer ou, a tout le moins, ne pas se contredire. 

Une telle verification systematique des donnees en cherchant a les confirmer ou a les dementir au 
moyen de sources independantes constitue pour le chercheur I'un des principaux moyens qui lui 

permettent d'ameliorer la validite de ses donnees. 

Par exemple, les reponses des maris et des spouses (et des autres repondants concernes) 
devraient concorder sur certaines questions, notamment lequel des conjoints decide d'utiliser 
un moyen de contraception et choisit ce moyen, lequel decide si les filles doivent subir une 
clitoridectomie ou lequel gere I'argent de la famille. 

4. Comparer les donnees 
On peut faire de la comparaison une partie integrante de la recherche en choisissant differentes 
categories de repondants. 

Par exemple, pour s'assurer que la variable A (scolarite elevee) influe sur la variable B (recours 
a des methodes de contraception), it faut comparer un groupe de meres de scolarite elevee a 
un groupe de meres de faible scolarite. On s'attend alors A une utilisation moins frequente des 
methodes de contraception dans le second groupe. 

II est important de comparer les donnees lorsqu'il s'agit d'identifier les variables et de confirmer les 
associations entre elles. 

5. Recourir le plus possible A des groupes de repondants opposes 
Au sujet de la conception de ('etude et de I' echantillonnage, nous avons affirms qu'il peut titre utile 
de constituer des categories de repondants qui representent les extremes d'une variable particuliere. 

Par exemple, it serait tres utile d'etudier les personnes qui sont souvent absentes et celles qui 
participent regulierement aux services de lutte contre la tuberculose, et non les personnes qui 
sont absentes de temps a autre. Cela peut constituer le moyen le plus rapide de determiner les 
principales variables qui influent sur le comportement des tuberculeux. 

6. Effectuer des recherches supplementaires pour mettre A I'epreuve les constatations etablies 
Vous n'aurez peut-titre pas beaucoup de temps entre les deux ateliers pour faire des recherches 
supplementaires, mais it est possible que vous trouviez les resultats de votre etude si interessants 
que vous decidiez de faire une etude de suivi. Une telle etude peut titre effectuee pour : 

reproduire certaines constatations; 
exclure (ou identifier) des variables intervenantes eventuelles; 
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exclure des explications contradictoires en les etudiant; 
trouver des preuves contradictoires. 

Des etudes supplementaires entreprises pour I'une ou plusieurs de ces raisons pourraient rendre 
plus convaincants les resultats de votre recherche initiale. 

7. Obtenir des commentaires des repondants 
Dans les modules 1 a 20, nous avons souligne qu'il vous faut assurer la participation de toutes les 
parties concernees aux differentes etapes de la recherche. C'est important non seulement pour des 
raisons deontologiques et parce qu'il sera plus probable que les resultats seront mis en oeuvre, mais 
egalement parce que la qualite de votre proposition, de vos donnees et de vos conclusions s'en 
trouvera amelioree. Les conseils et les renseignements supplementaires que vous obtiendrez lors des 
seances de discussion ne manqueront pas d'ameliorer la qualite de votre rapport de recherche. 

TRAVAIL EN GROUPE (Le temps necessaire repose sur la quantite des donnees qualitatives 
recueillies) 

Verifiez si vous avez dresse une liste de toutes les sources de donnees qualitatives pour 
chaque objectif lorsque vous avez fait un inventaire de vos donnees, a la seance de 
travail en groupe du module 21. 

Si votre etude porte notamment sur des groupes de repondants qui vous ont fourni 
uniquement des donnees qualitatives (p. ex., discussions en groupe ou principaux 
repondants), decrivez votre echantillon. 

Si vos donnees qualitatives s'etendent sur plusieurs pages, codez-les et attribuez des 
enonces ou des observations a chaque code. 

Sinon, dressez une liste des donnees correspondant a chaque objectif. 

Determinez si vous devez utiliser des matrices, des diagrammes ou du texte pour 
resumer vos donnees. 

Tirez des conclusions apres avoir verifie vos constatations. Dites comment vous aimeriez 
mettre a 1'epreuve certaines de vos conclusions, s'il y a lieu. 

Ouvrages consultes 

Miles, M.B., Huberman, A.M. 1984. Qualitative data analysis, a sourcebook of new methods. Sage 
Publications, Beverly Hills, CA, Etats-Unis. 

Spradly; J.P. 1979. The ethnographic interview. Holt, Rinehart and Winston, New York, NY, Etats-Unis. 

Walker, R. (ed). 1985. Applied qualitative research. Gower Publishing Company Ltd, Hants, Royaume-Uni. 

Yin, R.K. 1984. Case study research: design and methods. Sage Publications, Beverly Hills, CA, bats- 
Unis. 

Nota : Le present module est fonde principalement sur Miles et Huberman. Les sections III et IV 

constituent une version fortement abregee et adaptee du chapitre VII de cet ouvrage. 
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Notes du formateur 

Module 24: ANALYSE DES DONNEES QUALITATIVES 

Duree et methode d'enseignement 

1 heure Introduction et discussion 

1 heure+ Travail en groupe 

(La duree repose sur la quantite et le type de donnees qualitatives 

Introduction et discussion 

Si aucun des groupes ne dispose de donnees qualitatives a part quelques questions ouvertes 
faisant partie de questionnaires, vous pourriez vous concentrer sur les sections I et II afin de 
donner aux participants un aperqu du traitement des donnees qualitatives, et n'aborder que 
brievement les sections III et IV. 

Toutefois, si les participants ont de 1'experience ou de la formation en recherche ou s'y 
interessent, vous pouvez etudier la totalite des sections III et IV, meme s'ils Wont pas recueilli 
beaucoup de donnees qualitatives. Les procedures presentees pour tirer des conclusions et 
verifier la validite s'appliquent it tous les types de recherche, et it se peut que les methodes de 
verification et de contre-verification des donnees ne soient pas familieres a tous les participants. 

En vous fondant sur le diagramme d'analyse que les groupes ont prepare au cours de la 
redaction de leur proposition de recherche et sur I'organigramme precedant les modules 1 a 
18 et 22 a 32, presentez d'autres exemples de tableaux ou de graphiques au moyen de 
transparents ou d'un tableau a feuilles mobiles. 

Si un ou plusieurs groupes ont fait beaucoup de recherche qualitative, etudiez le module en 
detail en utilisant des exemples tires de leurs etudes. II est probable qu'aucun participant ne se 
sera familiarise avec I'analyse des donnees qualitatives. 

Laissez les groupes qui ont fait de la recherche qualitative decrire en seance pleniere comment 
ils ont analyse les donnees recueillies lors de discussions en groupe, d'observations ou 
d'entrevues avec les principaux repondants. Demandez-leur de preciser les questions qu'ils ont 
ajoutees ou celles qu'ils ont abandonnees pendant le deroulement des entrevues, et pourquoi. 

Travail en groupe 

Tous les groupes 

Verifiez si leurs questions ouvertes necessitent une analyse des reponses. Certaines questions 
portant sur des opinions pourraient constituer des illustrations interessantes pour les rapports. 
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Prenez-en note, car les groupes pourraient oublier ces donnees lorsqu'il travailleront aux 
tableaux et aux statistiques. 

Determinez par une discussion s'il suffit de dresser une liste des enonces pour I'analyse du 
contenu ou si une presentation graphique des donnees serait souhaitable. 

Groupes qui disposent de donnees qualitatives en plus de reponses a des questions 
ouvertes : 

Etudiez toutes les donnees dont ils disposent et demandez-leur de suivre les directives du travail 
en groupe. 
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STAPES DE UANALYSE DE DONNEES ET DE LA REDACTION DE RAPPORTS 

Questions A poser Stapes A suivre* Elements importants de 1'etape 

Quelles donnees ont ete 
recueillies pour chaque objectif 
de recherche? Les donnees 
sont-elles completes et 
exactes? 

A quoi ressemblent les 
donnees? 

Comment peut-on resumer les 
donnees pour en faciliter 
I'analyse? 

Pour les donnees qualitatives : 

la recherche a-t-elle pour but de 
decrire, de comparer ou de 
trouver des associations? 

Preparer les donnees pour 
I'analyse 

Decrire les variables 

Faire le recoupement des 
donnees quantitatives 

IE 

Revoir les activites sur le terrain 
Compiler les donnees pour chaque 
objectif ou population etudiee 
Classer les donnees et en verifier la 
qualite 
Verifier les imprimes 

Distributions 
Figures, moyennes 

Faire le recoupement des donnees 
par rapport aux objectifs 
Illustrations, texte 

Resumer les donnees 
qual itatives 

Determiner le type d'analyse 
statistique necessaire 

Examiner les objectifs, le type d'etude 
et les variables 
Faire une description statistique des 
variables 
Choisir les tests d'hypotheses 

1. Comment peut-on decrire les 
donnees? 

2. Comment peut-on determiner 
les differences entre les 
groupes? 

Analyser des observations 
appariees et non appariees 

**Test t de Student 
**Test t pour observations appariees 
**Test du khi carre 
**Test du khi carre de McNemar 

3. Comment peut-on determiner 
les associations entre les 
variables? 

Comment le rapport doit titre 
redigV 

Comment doit-on presenter et 
diffuser les constatations et les 
recommandations? 

J 
Evaluer les associations 
entre les variables 

1 
Rediger le rapport et for- 
muler des recommandations 

Presenter un sommaire et 
rediger un plan de mise en 
oeuvre des recommandations 

**Diagramme de dispersion 
**Droite de regression et coefficient 

de correlation 
**Risque relatif, risque relatif 

approche 

Preparer le canevas du rapport 
Rediger les 1 re et 2e versions 
Faire un sommaire des constatations 
Faire un sommaire des conclusions 
pour chaque objectif 
Formuler des recommandations 
Preparer un resume analytique 

Discuter des sommaires avec 
differents groupes cibles 
Discuter du programme de mise en 
oeuvre 

* II nest pas necessaire de faire ces stapes clans I'ordre indique. L'ordre peut titre adapts aux besoins de I'atelier. 
** Ces elements sont facultatifs; ils peuvent titre omis s'ils ne sont pas pertinents au tours. 
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Module 25: DESCRIPTION DES VARIABLES, DEUXIEME PARTIE 

OBJECTIFS 

A la fin de la presente seance, vous devriez pouvoir 

Expliquer ce qu'est l'intervalle, le centile, 1'ecart-type, une distribution normale, 1'erreur-type et 

un intervalle de confiance de 95 %i 

Calculer a partir de vos propres donnees des intervalles, des ecarts-types, des erreurs-types 
et des intervalles de confiance de 95 °o au besoin; 

Interpreter les resultats de ces calculs, 

1. Introduction 

11. Mesures de dispersion 

III. Distribution normale 

IV. Relation entre I'echantillon et la population 

V. Representativite de I'echantillon par rapport a la population 
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1. INTRODUCTION 

Comme nous 1'avons deja vu, la moyenne, la mediane et le mode sont des mesures de la tendance 
centrale d'une variable, mais ils ne permettent pas de determiner a quel point les mesures varient. Le 
present module decrit certaines mesures de variation courantes, que I'on decrit souvent dans les manuels 
de statistique comme des mesures de dispersion. En outre, les notions de distribution normale, d'erreur- 
type et d'intervalle de confiance sont presentees. Elles nous seront utiles au moment des tests 
statistiques. 

II. MESURES DE DISPERSION 

Etendue 

L'ETENDUE d'une serie de mesures est la difference entre ses valeurs extremes. 

Par exemple, si le poids de sept femmes enceintes etait de 40, 41, 42, 43, 44, 47 et 72 kg, 1'etendue 
serait de 72 - 40 = 32 kg. 

Bien que facile a calculer, 1'etendue ne donne aucune indication sur la distribution des valeurs entre les 
deux extremes. 

Si le poids de sept autres femmes enceintes etait de 40, 46, 46, 46, 50, 60 et 72 kg, I'etendue serait 
egalement de 72 - 40 = 32 kg, meme si les valeurs sont tres differentes de celles du premier 
exemple. 

Centiles 

Une autre fagon de decrire la dispersion d'une serie de mesures consiste a diviser la distribution en 
centiles. Le centile ne constitue en fait que le prolongement de la notion de la mediane, qui constitue 
egalement le 50e centile. 

Les CENTILES sont des points qui divisent une serie de mesures en 100 parties egales. 

Le 3e centile (C3) est la valeur sous laquelle se trouvent 3 % des mesures. 

Le 50e centile (Cso) est la valeur sous laquelle se trouvent 50 % des mesures. 

La notion des centiles est utilisee par les nutritionnistes pour elaborer des tableaux de croissance normale 
pour differents pays. 

Ecart-type 

Pour determiner a quel point les mesures s'ecartent de la valeur moyenne afin d'effectuer certains tests 
statistiques, it faut calculer une valeur qu'on appelle 1'ecart-type. 
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L'ECART-TYPE constitue la difference moyenne entre chaque mesure et la moyenne. 

Pour obtenir 1'ecart-type d'une serie de mesures, it faut suivre les etapes suivantes 

1. Calculer la moyenne de toutes les mesures; 

2. Calculer la difference entre chaque mesure et la moyenne; 

3. Mettre ces differences au carre; 

4. Faire la somme de ces differences au carre; 

5. Diviser cette somme par le nombre de mesures moins un; 

6. Enfin (comme les differences ont ete mises au carre), extraire la racine carree de la valeur obtenue 
(afin de revenir A la meme unite de mesure). 

Exemple 1 

Onze enfants de 3 ans sont peses. Voici leur poids 

13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18 et 20 kg 

Le nombre de mesures (n) est de 11. 

Pour calculer 1'ecart-type : 

1. Calculer d'abord la moyenne : 16 kg. 

2. Calculer ensuite la difference entre chaque mesure et la moyenne 

3, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 4 (c.-&-d. 16 - 13 = 3; 16 - 14 = 2; etc.) 

3. Mettre ces valeurs au carre : 

9, 4, 4, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 4, 16 (c.A-d. 3 x 3 = 9; 2 x 2 = 4; etc.) 

4. La somme de ces differences au carre est de 40 (9 + 4 + ...). 

5. Diviser cette somme par le nombre de mesures moins un 
(n - 1 = 10): 

40/10=4 

6. Enfin, on fait la racine carree pour obtenir 1'ecart-type 

A = 2 kg 

67 



Module 25 
Page 6 

Un grand ecart-type signifie que les mesures sont fortement dispersees de chaque cots de la moyenne, 
tandis qu'un petit ecart-type montre que les valeurs se situent pres de la moyenne et presentent peu de 
variations. 

Par exemple, si les poids mesures a 1'exemple 1 etaient de 

10, 11, 12, 14, 16, 16, 18, 20, 21 et 22 kg 

le poids moyen serait toujours de 16 kg, mais 1'ecart-type serait de 4 kg, ce qui represente une 
variation beaucoup plus grande des observations. 

Une autre fagon de calculer 1'6cart-type consiste a utiliser la formule figurant a I'annexe 25.1. 
Heureusement, bon nombre de calculatrices peuvent effectuer facilement ce calcul, mais it est quand 
meme important de comprendre ce qu'il signifie. 

III. DISTRIBUTION NORMALE 

Bon nombre de variables presentent une distribution normale. Cette distribution s'illustre par une courbe 
en forme de cloche, ou la plupart des valeurs sont regroupees pres de la moyenne et quelques-unes pres 
des extrsmites. La distribution normale est symstrique de chaque cots de la moyenne. La moyenne, la 
mediane et le mode d'une distribution normale sont egaux. 

Figure 25.1 Courbe de distribution normale. 

1 

Frsquence 

moyenne 
Valeur de la variable -- 

La figure suivante constitue un histogramme de la taille des femmes enceintes qui ont frequents une 
clinique prenatale, avec la courbe normale tracee par-dessus. 
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Figure 25.2. Taille des femmes enceintes ayant frequents une clinique prsnatale. 
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Les variables a distribution normale presentent une importante caracteristique : 95 % des mesures ont 
une valeur qui s'ecarte de la moyenne d'environ deux fois 1'ecart-type(s).' Cette particularite est illustree 
a la figure ci-dessous. 

Figure 25.3. Variable a distribution normale. 

Moyenne 
-2s +2s 

Example 2 

Si la taille moyenne d'un groupe de 120 femmes est de 158 cm et si 1'ecart-type est de 3 cm, 95 % 
des femmes mesurent de 152 a 164 cm (si I'on suppose que la taille suit le modele normal). En 
d'autres mots, 2,5 % des femmes (c'est-a-dire 3 femmes) ont une taille inferieure a 152 cm et 2,5 % 
ont une taille superieure a 164 cm. 

Pour titre plus precis, disons que 95 % des mesures ont une valeur egale a la moyenne ±1,96 
ecart-type. 
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Bon nombre de tests statistiques exigent que les variables suivent le modele normal. Par consequent, it 

est important de verifier la distribution de vos variables pour determiner lesquelles ne sont pas conformes 
au modele normal. Parmi les exemples fournis clans les modules jusqu'a maintenant, plusieurs ne suivent 
pas la distribution normale (p. ex., voir 1'exemple 4 du module 22). 

IV. RELATION ENTRE L'ECHANTILLON ET LA POPULATION 

Au debut d'une etude, it est habituellement necessaire de choisir un echantillon parmi la population 
etudiee. La population sera donc decrite a partir des renseignements recueillis aupres de 1'echantillon. 
En d'autres mots, vous tenterez de generaliser les conclusions tirees de 1'echantillon. De toute evidence, 
it West possible de le faire que si I'echantillon est choisi de maniere a etre representatif de la population. 

Toute valeur d'une variable obtenue de 1'echantillon (p. ex., la moyenne) peut donc etre consideree 
comme une estimation de la valeur correspondante pour la population. 

Par exemple, si la taille moyenne des 120 femmes faisant partie de 1'echantillon est de 158 cm, on 
peut supposer que cette valeur constitue une bonne estimation de la taille moyenne de 1'ensemble 
des femmes faisant partie de la population etudiee. 

Cependant, it est peu probable que la moyenne de 1'echantillon soft identique a la moyenne de la 
population. 

Si vous choisissez un autre echantillon de 120 meres, it est possible que la moyenne soft de 157 cm, 
donc differente de la moyenne du premier echantillon. Cette valeur differe probablement de la 
veritable taille moyenne de la population totale dans laquelle a ete choisi 1'echantillon. 

Ce phenomene represente la variation de 1'echantillonnage. 

La figure suivante montre une courbe de la distribution de la population, avec les courbes de deux 
echantillons differents. 

Figure 25.4. Courbe de distribution de la population et deux courbes de distribution d'echantillons 
pour une variable conforme au modele normal. 

M = moyenne de la population 
m, = moyenne de ('echantillon 1 

m2 = moyenne de 1'echantillon 2 

m, m2 M 

Soulignons qu'un echantillon representatif presentera une distribution de forme semblable it celle de la 

population, qui pourra cependant se trouver n'importe ob sous elle. 
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V. REPRESENTATIVITE DE L'ECHANTILLON PAR RAPPORT A LA POPULATION 

Pour decouvrir la mesure dans laquelle une valeur de 1'6chantillon s'ecarte de la valeur s'appliquant a la 
population, it est possible de placer la valeur de 1'6chantillon dans un intervalle qui, selon toute probabilite, 
contiendra egalement la valeur de la population. 

Cet intervalle s'appelle L'INTERVALLE DE CONFIANCE. 

L'INTERVALLE DE CONFIANCE constitue 1'ensemble de donnees qui est ie plus susceptible de 
comprendre la valeur de la population. Les deux extremites de cet intervalle sont les limites de 
confiance. 

Exemple 

Un intervalle de confiance de 95 % de 152 a 164 cm pour la taille moyenne d'une population de 
femmes signifie qu'il est probable a 95 % que la moyenne de la population reelle, qu'il est impossible 
de determiner exactement a moins de mesurer la taille de toutes les femmes, se situe entre 152 et 
164 cm (152 et 164 cm constituent les limites de confiance). 

Le calcul de ('intervalle de confiance tient compte de Perreur-type. L'erreur-type donne une estimation 
de la mesure dans laquelle la moyenne de 1'6chantillon varie par rapport a la moyenne de la population. 
On la calcule a partir de 1'ecart-type. 

Nous verrons maintenant comment calculer : 

1'erreur-type et ('intervalle de confiance d'une moyenne pour une securite de 95 % (donnees 
numeriques), 
1'erreur-type et ('intervalle de confiance d'un pourcentage pour une securite de 95 % (donnees 
categoriques). 

Erreur-type et intervalle de confiance d'une moyenne pour une securite de 95 % 

En presence de donnees numenques, it est possible d'evaluer a quel point la moyenne de 1'6chantillon 
differe de la moyenne de la population. 

L'erreur-type pour la moyenne se calcule en divisant I'ecart-type par la racine carree de la taille de 
1'6chantillon : 

ecart-type / ai e e ec anti on ou s / 

S'il s'agit d'une variable conforme au modele normal, on peut supposer qu'environ 95 % de la moyenne 
de tous les echantillons possibles se trouvent dans un intervalle de deux fois 1'ecart-type de chaque cote 
de la moyenne. En d'autres mots, it est probable a 95 % que la moyenne de la population, que I'on veut 
estimer le plus precisement possible, se trouve daps un intervalle de deux fois 1'ecart-type autour de la 
moyenne de 1'echantillon. 

Pourfaire une description statistique des variables, on presente habituellementla moyenne de 1'6chantillon 
plus ou moins deux fois 1'ecart-type. C'est ce qu'on appelle ('intervalle de confiance pour une securite 
de 95 %. Cela signifie que le chercheur est certain a environ 95 % que la moyenne de la population se 
trouve dans cet intervalle. 
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Dans 1'exemple 1, le poids d'un echantillon aleatoire de 11 enfants de trois ans a ete calcule. La 
moyenne de 1'echantillon etait de 16 kg et 1'ecart-type de 2 kg. 

L'erreur-type est egale a 

2 / V1_1 = 0,6 kg 

L'intervalle de confiance pour une securite de 95 % est egal a 

16 ± (2 x 0,6) = 14,8 a 17,2 kg 

Cela signifie qu'il est probable a 95 % que le poids moyen de tous les enfants de trois ans de la 
population se situe entre 14,8 et 17,2 kg. 

Soulignons que plus ['echantillon est grand, plus 1'erreur-type est faible et plus I'intervalle de confiance 
est etroit. L'avantage d'etudier un echantillon important reside dans le fait que la moyenne de 1'echantillon 
constituera une meilleure estimation de la moyenne de la population. 

Dans 1'exemple precedent, si la taille de 1'echantillon etait de 20 (au lieu de 11), 1'erreur-type serait 
egale a 

2 / v 0 = 0,45 kg 

et I'intervalle de confiance du poids moyen pour une securite de 95 % serait de 15,1 a 16,9 kg. 

Erreur-type et intervalle de confiance d'un pourcentage pour une securite de 95 % 

Dans la section precedente, nous avons calcule I'erreur-type et I'intervalle de confiance de la moyenne 
d'un echantillon pour une securite de 95 % a partir de donnees numeriques. Nous ferons maintenant la 

meme chose pour un pourcentage calcule a partir de donnees categoriques. 

Exemple 3 

Parmi un echantillon de 120 patients atteints de tuberculose choisi parmi la population totale de 
tuberculeux du pays, on a constate que 28 (ou 23,3 %) ne suivaient pas leur traitement ambulatoire. 
Les 92 autres (ou 76,7 %) s'y conformaient de fagon satisfaisante. Nous voulons maintenant calculer 
1'erreur-type du pourcentage de personnes ne suivant pas leur traitement (23,3 %). On le fait de la 

fagon suivante. 

Si p represente I'un des pourcentages (23,3 %) et 100 - p I'autre pourcentage (76,7 %), 1'erreur-type 
du pourcentage est obtenue en les multipliant, en divisant le resultat par la taille de 1'echantillon et 
en extrayant la racine carree de ce nombre. 

La formule de calcul de 1'erreur-type d'un pourcentage est la suivante : 

fp(100-p)/n 

Dans notre exemple, nous avons donc 

23,3 x 76,7 / 120 = 14,89 = 3,9 
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Nous voulons egalement calculer I'intervalle de confiance du pourcentage de personnes qui ne 
suivent pas leur traitement clans 1'ensemble du pays. 

L'intervalle de confiance pour une securite de 95 % est de 

23,3 % ± (2 x 3,9), c'est-a-dire de 15,5 % a 31,1 %. 

II est donc probable a 95 % que parmi la population de tous les tuberculeux du pays ou 1'echantillon 
de 120 personnes a ete choisi, de 15,5 a 31,1 % des malades ne suivent pas leur traitement 
ambulatoire. 

Soulignons qu'au lieu de pourcentages, it est possible d'utiliser des proportions, qui peuvent avoir 
une valeur de 0 a 1. La formule de calcul de 1'erreur-type serait alors la suivante 

p(1 - p) / n 

Dans notre exemple, le resultat serait le suivant 

0,233 x 0,767 / 120 = 0,039 

TRAVAIL EN GROUPIE 

Calculez 1'etendue,1'ecart-type et I'intervalle de confiance pour une securite de 95 % de votre 
serie de donnees numeriques la plus importante. 

lnterpretez les resultats. 

Calculez I'intervalle de confiance pour une securite de 95 % de vos series de donnees 
categoriques les plus importantes. Ce calcul peut s'appliqueraux donnees numeriques si vous 
les avez regroupees en categories. 

lnterpretez les resultats. 

Prenez note des resultats de votre travail. Vous en aurez besoin iors des tests statistiques. 
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Annexe 25.1. Formule de calcul de 1'ecart-type 

Ecart-type (s) _ (Fx2 - 
(IX)2 / n) / (n - 1) 

ob x = valeur 
x = carre de la valeur 2 

2 = somme 
n = nombre d'observations 

En appliquant cette formule a 1'exemple 1 (poids de 11 enfants de trois ans, page 5), nous constatons 
qu'elle nest pas aussi difficile qu'elle en a I'air. Les valeurs de x sont : 

13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 20 kg etn=11 

Le carre de chaque valeur donne : 

169, 196, 196, 225, 256, 256, 256, 289, 289, 324, 400 

La somme de tous les carres (Ix2) est de 2 856 

La somme de toutes les valeurs (Ix) est de 176 

Donc, (Fx)2 = 1762 = 30 976 

et (Ix)2 / n = 30 976 / 11 = 2 816 

Ecart-type = (2 856 - 2 816) / 10 = vl"-4= 2 kg 

On peut calculer 1'ecart-type plus facilement en utilisant la fonction automatique dont sont munies 
certaines calculatrices. 
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Notes du formateur 

Module 25: DESCRIPTION DES VARIABLES, DEUXIEME PARTIE 

Dur6e et methode d'enseignement 

1 heure Introduction et discussion 

3 heures+ Travail en groupe 

Introduction et discussion 

C'est dans ce module que sont presentees pour la premiere fois des notions statistiques 
nouvelles pour plusieurs participants, sinon pour tous, en fonction de leur scolarite. II est donc 
recommande de proceder lentement, de bien expliquer les formules et de presenter des 
exemples simples. 

Assurez-vous que tous les participants comprennent la notion de variation de 1'echantillonnage 
(section IV), car elle est essentielle pour saisir le fonctionnement des tests d'hypotheses (module 
suivant). 

Si les participants ont peu d'experience en statistique, vous pouvez exclure de votre expose les 
premiere et deuxieme partie de la section V. Cependant, les groupes qui menent une etude 
descriptive sans comparaisons pourraient devoir calculer 1'erreur-type d'une difference (premiere 
partie) ou 1'erreur-type d'un pourcentage (deuxieme partie) au lieu de faire des tests statistiques. 
Dans ce cas, vous devriez discuter de cette section dans votre expose. 

Travail en groupe 

Meme si certains calculs ne sont pas appropries pour certains groupes, ces derniers devraient 
les faire au moins une fois avec des donnees de 1'echantillon. 

II nest pas necessaire de calculer 1'erreur-type de differences ou de pourcentages si des tests 
statistiques seront effectues pour etablir les differences entre des groupes ou pour evaluer des 
associations entre variables (voir les modules 27 a 30). 
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STAPES DE UANALYSE DE DONNEES ET DE LA REDACTION DE RAPPORTS 

Questions a poser Stapes a suivre* Elements importants de 1'etape 

Quelles donnees ont ete 
recueillies pour chaque objectif 
de recherche? Les donnees 
sont-elles completes et 
exactes? 

A quoi ressemblent les 
donnees? 

Comment peut-on resumer les 
donnees pour en faciliter 
I'analyse? 

Pour les donnees qualitatives : 

la recherche a-t-elle pour but de 
decrire, de comparer ou de 
trouver des associations? 

Preparer les donnees pour 
I'analyse 

Decrire les variables 

Faire le recoupement des 
donnees quantitatives 

A 

Revoir les activites sur le terrain 
Compiler les donnees pour chaque 
objectif ou population etudiee 
Classer les donnees et en verifier la 

qualite 
Verifier les imprimes 

Distributions 
Figures, moyennes 

Faire le recoupement des donnees 
par rapport aux objectifs 
Illustrations, texte 

Resumer les donnees 
qual itatives 

Determiner le type d'analyse 
statistique necessaire 

Examiner les objectifs, le type d'etude 
et les variables 
Faire une description statistique des 
variables 
Choisir les tests d'hypotheses 

1. Comment peut-on decrire les 
donnees? 

2. Comment peut-on determiner 
les differences entre les 
groupes? 

Analyser des observations 
appariees et non appariees 

**Test t de Student 
**Test t pour observations appariees 
**Test du khi carre 
**Test du khi carre de McNemar 

3. Comment peut-on determiner 
les associations entre les 
variables? 

Comment le rapport doit etre 
redige? 

Comment doit-on presenter et 
diffuser les constatations et les 
recommandations? 

I 

Evaluer les associations 
entre les variables 

I 
Rediger le rapport et for- 
muler des recommandations 

Presenter un sommaire et 
rediger un plan de mise en 
oeuvre des recommandations 

**Diagramme de dispersion 
**Droite de regression et coefficient 

de correlation 
**Risque relatif, risque relatif 

approche 

Preparer le canevas du rapport 
Rediger les 1fe et 2e versions 
Faire un sommaire des constatations 
Faire un sommaire des conclusions 
pour chaque objectif 
Formuler des recommandations 
Preparer un resume analytique 

Discuter des sommaires avec 
differents groupes cibles 
Discuter du programme de mise en 
oeuvre 

* II nest pas necessaire de faire ces stapes dans I'ordre indique. L'ordre peut etre adapts aux besoins de I'atelier. 

** Ces elements sont facultatifs; ils peuvent etre omis s'ils ne sont pas pertinents au tours. 
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Module 26: TESTS D'HYPOTHESES 

O BJECTI FS 

A la fin de la presente seance, vous devriez pouvoir 

Expliquer ce que sont les tests d'hypotheses et a quoi ils servent;. 

Au moyen de tableaux, choisir les tests d'hypotheses appropries pour differentes series de 
donnees; 

Choisir des tests d'hypotheses appropries pour vos donnees. 

1. Introduction 

II. Tests d'hypotheses 

III. Fonctionnement des tests d'hypotheses 

IV. Selection d'un test d'hypotheses 
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1. INTRODUCTION 

Comme nous I'avons deja mentionne, ('analyse et ('interpretation des resultats de notre etude doivent 
correspondre aux objectifs de celle-ci. Le module 24 explique comment faire des tableaux croises 
appropries aux objectifs de la recherche. 

Supposons que selon une etude sur la consommation de tabac, 30 % des hommes de 1'echantillon sont 
fumeurs, alors que seulement 20 % des femmes sont fumeuses. Comment interpreter ce resultat? 

Cette difference observee de 10 % peut constituer une difference veritable, qui existe 
egalement dans la population de laquelle I'echantillon a tits tire. 

Cette difference peut egalement titre due au hasard; en effet, it n'y a pas de difference entre 
les hommes et les femmes, mais 1'echantillon d'hommes etait different de 1'echantillon de 
femmes. On peut egalement affirmer que la difference observee est attribuable a la variation de 
1'echantillonnage. 

Enfin, cette difference de 10 % peut titre attribuable a des lacunes sur le plan de la conception 
de 1'etude (que I'on designe sous le nom de blais); elle ne se serait pas produite si 1'etude avait 
ete bien conque. 

Lors de la conception de notre etude, nous avons tents d'eviter le biais en choisissant un type d'etude 
approprie, les bonnes techniques de collecte de donnees, une bonne procedure d'echantillonnage, etc. 
Cependant, it est toujours souhaitable de determiner les biais qui auraient pu se produire pendant la mise 
en oeuvre de 1'etude et influencer les resultats. 

Si I'on arrive a la conclusion qu'une difference observee entre deux groupes ne decoule pas d'un biais, 
it faut determiner si cette difference est veritable. On ne peut le faire qu'en excluant les risques de hasard 
(variation de 1'echantillonnage; voir le module 25). On y arrive en faisant un test d'hypotheses. 

II. TESTS D'HYPOTHESESS 

Les TESTS D'HYPOTHESES permettent d'evaluer la probabilite qu'une observation (p, ex,, une 
difference entre deux groupes) soit due au hasard. 

En d'autres mots, les tests d'hypotheses servent a determiner si une observation peut s'appliquer 
a la population de laquelie I'echantillon etudie a ete tire. 

Les tests d'hypotheses varient selon le type de donnees. Dans le present module, deux organigrammes 
vous aideront a choisir un test d'hypotheses qui convient a vos donnees. Le premier doit titre utilise si 

vous comparez des groupes pour en determiner les differences. Utilisez le deuxieme si vous voulez 
mesurer des associations entre variables. 

Dans les modules suivants, certains des tests d'hypotheses les plus courants seront studies en detail. 
Pour ('instant, examinons le fonctionnement des tests d'hypotheses. 
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III. FONCTIONNEMENT DES TESTS D'HYPOTHESES 

L'utilisation des tests d'hypotheses est fondee sur le raisonnement suivant : 

Supposons que vous avez observe une difference entre deux groupes (ou une association entre 
deux variables) dans votre echantillon. 
Vous voulez savoir si cette difference entre les deux groupes (ou I'association entre les 
variables) represente une difference veritable (ou une association veritable) dans la population 
de laquelle I'echantillon a ete tire, ou si elle decoule du hasard (en raison de la variation de 
I'echantillonnage). 
Pour repondre a cette question, vous determinez a quel point it est probable que votre 
observation soit attribuable au hasard, s'il n'existe aucune difference entre les deux groupes 
dans la population totale. 

Si vous mesurez une association entre deux variables, vous determinez a quel point it est probable que 
votre observation soit attribuable au hasard (c.-a-d. qu'elle se soft produite en raison de la variation de 
1'echantillonnage). 

S'il est peu probable (probabilite de moins de 5 % ou inferieure a un pourcentage preetabli') que votre 
observation soit due au hasard, vous rejetez cette eventualite et concluez qu'il existe une difference (ou 
une association) veritable. Vous pouvez alors affirmer que cette difference (ou association) est 
significative. 

S'il est probable (probabilite de 5 % ou plus) que votre observation soit due au hasard, vous ne pouvez 
pas conclure qu'il existe une difference (ou une association) veritable. Cette difference (ou association) 
West pas significative. 

Remarque 

En statistique, I'hypotheseselon laquelledes groupes ne presentent aucune difference veritable (ou 
des variables ne sont pas associees) constitue I'hypothese nulle. 

Voici des exemples d'hypotheses nulles : 

II n'y a aucune difference dans ('incidence de la rougeole chez les enfants vaccines et non 
vaccines. 
Les hommes ne fument pas plus que les femmes. 
II n'y a aucune association entre le revenu des familles et la malnutrition chez les enfants. 

II est important de souligner que le fait qu'une difference ou une association soit «significative» ne veut 
pas dire qu'elle est importante. La difference la plus petite et la moins pertinente se revelera significative 
si I'echantillon est assez grand. Par contre, si I'on utilise un petit echantillon, des differences importantes 
pourraient ne pas titre significatives. 

' Vous pouvez choisir vous-meme la valeur de p : par exemple, 0,10, 0,05, 0,01 ou meme 
0,001, selon le degre de certitude desire. Le pourcentage de 5 % est arbitraire. Ainsi, le chercheur 
peut choisir un pourcentage de 1 % s'il desire reduire le risque que son observation soit due au 
hasard. 
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La PROBABUTE qu'une observation soft due au hasard est exprimee habituellement par une 
valeur de p. 

La valeur de p est exprimee sous forme de proportion. Une probabilite de 5 % correspond it une valeur 
de p de 0,05. 

Par consequent, une difference ou une association est consideree significative si p < 0,05. En d'autres 
mots, si I'hypothese nulle selon laquelle it n'y a pas de difference entre les deux groupes est vraie, it y 

aura une difference dans vos donnees 5 fois ou moins tous les 100 echantillons etudies. 

IV. SELECTION D'UN TEST D'HYPOTHESES 

Le test d'hypotheses choisi dolt correspondre au but de 1'etude et au type de donnees recueilli. Le 

processus de selection est explique au moyen des tableaux 26.1 et 26.2. 

Remarque 

Avant d'utiliser un test statistique, enoncez I'hypothese nulle appliquee aux donnees faisant I'objet 
du test. Vous pourrez ainsi interpreter les resultats du test. 

Pour etablir des differences entre des groupes, utilisez le tableau 26.1. Vous devez determiner si vous 
avez des observations appariees ou non appariees. Dans bien des etudes, les echantillons de differents 
groupes sont choisis de fagon independante, sans que I'on tente de faire correspondre les unites etudiees 
dans les differents echantillons. Dans ce cas, on obtient des observations et des echantillons non 
apparies. 

Cependant, it arrive que deux series d'observations soient recueillies de telle sorte que les observations 
d'une serie sont couplees a celles de I'autre serie. II s'agit alors d'observations et d'echantillons apparies 
(voir les modules 9 et 23). 

Les sections suivantes, qui expliquent comment utiliser les deux tableaux, contiennent des exemples 
d'echantillons apparies et non apparies. 

Differences entre des groupes (tableau 26.1) 

Avant de choisir le test A utiliser pour determiner si les differences entre des groupes sont significatives, 

it faut envisager plusieurs questions. II faut determiner d'abord si les observations sont appariees ou non 
appariees (consulter les modules 9 et 23 au besoin); ensuite, it faut determiner si les donnees sont 
nominates, ordinates ou numeriques (les definitions de ces termes figurent au module 22). 

Pour les donnees nominates (appariees ou non), le test d'hypotheses A employer repose sur la taille de 
1'echantillon. II n'existe pas de definition precise de ce qui constitue un echantillon «petit» ou AgrandD. 

Cependant, dans le cas des observations non appariees, it est preferable de recourir a la methode exacte 
de Fisher plutot qu'au test du khi carre si I'echantillon comprend moins de 40 sujets ou si Tune des 
cellules du tableau qui dolt titre dresse contiendra une valeur inferieure A 5. Dans les presents modules 
de formation, nous n'envisageons que les tests appliques A de grands echantillons. Le test du khi carre 
sera aborde au module 27, et le test du khi carre de McNemar sera etudie au module 28. 
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Exemple d'echantillon non apparie 

Dans une etude sur 1'efficacite du vaccin contre la rougeole,l'equipe de recherche a decide d'etudier 
100 personnes atteintes agees de 1 a 5 ans se presentant it une clinique et 100 patients du meme 
age qui n'avaient pas la rougeole. En comparant les deux groupes quant aux vaccinations reques, 
1'equipe a constate que le taux de vaccination parmi les personnes atteintes de la rougeole etait 
inferieur a celui des patients non atteints. Le test du khi carre a ete employe pour determiner si cette 
difference etait significative. 

Tableau 26.1. Selection d'un test d'hypotheses pour etablir les differences entre des groupes. 

Observations non appariees Observations appariees 

Donnees nominales 
Petit echantillon Methode exacte de Fisher Test des signes 
Grand echantillon Test du khi carre* (module 27) Test du khi carre de 

McNemar* (module 28) 

Donnees ordinales 
Deux groupes Test de Wilcoxon a deux Test de Wilcoxon pour 

echantillons ou test U de observations appariees 
Mann-Whitney 

Plus de deux groupes Test de Kruskal-Wallis (analyse Test de Friedman (analyse de 
de la variance a un critere de la variance a deux criteres de 
classification) classification) 

Donnees numeriques 
Deux groupes Test t* (module 27) Test t pour observations 

appariees* (module 28) 
Plus de deux groupes Test F 

es tests marques un astensque seront a or es ans es modules in iques. 
Source : Adapte de Riegelman, R.K. 1981. Studying a study and testing a test, Little, Brown and Company, Boston, MA, Etats-Unis, 
p. 246. 

Exemple d'echantillon apparie 

Dans une autre etude dont I'objectif etait le meme, les chercheurs pensaient que I'age et le sexe 
pouvaient influer sur la susceptibilite a la rougeole et sur la probabilite d'avoir ete vaccine. Par 
consequent, pour chaque personne atteinte de la rougeole se presentant it une clinique, un patient 
du meme age et du meme sexe non atteint de la rougeole a ete selectionne a partir de la liste des 
patients ambulatoires. Ainsi, le taux de vaccination de 100 paires de sujets a ete evalue. Le test du 
khi carre de McNemar a ete employe pour analyser les donnees. 

Pour les donnees ordinates, le test d'hypotheses a utiliser repose sur la comparaison de deux groupes 
ou de plusieurs groupes. 

Les tests a utiliser pour comparer deux groupes sont fondes sur le classement des donnees : le test de 
Wilcoxon a deux echantillons, qui donne des resultats equivalant a ceux du test U de Mann-Whitney pour 
les observations non appariees, et le test de Wilcoxon pour observations appariees. Nous ne traiterons 
pas de ces tests dans les modules deformation; si vous voulez les utiliser, consultez un manuel de 
statistique (voir ('annexe 26.1 : le chapitre 10 du manuel Statistics at square one de Swinscow est tres 
clair et facile a comprendre). Vous pouvez egalement consulter votre formateur ou un statisticien. 

83 



Module 26 
Page 8 

Exemple d'etude ou les donnees sont classees 

Dans une etude quasi experimentale visant a etudier 1'effet d'une campagne d'education sur la sante 
portant sur le traitement de la diarrhee, deux groupes de villages ont ete selectionnes. Le premier 
etait compose de villages ou la campagne a ete tenue, et le deuxieme de villages ou n'a ete donnee 
aucune seance. Au cours de I'analyse, les villages ont ete classes par ordre decroissant du degre 
de connaissances sur letraitement adequat de la diarrhee. Le test de Wilcoxon a deux echantillons 
a ete effectue pour determiner si les deux groupes de villages presentaient une difference 
significative. 

Pour les donnees numeriques, comme pour les donnees ordinales, le choix du test d'hypotheses depend 
du nombre de groupes compares (deux ou plusieurs). 

Aux modules 27 et 28, nous discuterons de 1'execution et de ('interpretation d'un test t et d'un test t pour 
observations appariees pour la comparaison de deux groupes. Si vous comparez plus de deux groupes, 
vous devriez consulter un manuel de statistique (voir I'annexe 26.1). 

Exemple d'echantillon non apparie, deux groupes 

Dans le cadre d'une etude sur ('alimentation, on mesure le poids de 142 enfants de cinq ans vivant 
dans des regions rurales et de 171 enfants enfants de cinq ans vivant dans des regions urbaines. 
Le poids moyen pour chacun des deux echantillons est calcule et compare au moyen du test t. 

Exemple d'echantillon non apparie, plus de deux groupes 

Le poids moyen des quatre groupes suivants d'enfants de cinq ans est compare : gargons des 
regions rurales, garrons des regions urbaines, filles des regions rurales et filles des regions urbaines. 
Dans ce cas, le test approprie est le test F. 

Exemple d'echantillon apparie, deux groupes 

Le poids moyen d'hommes et de femmes adultes est compare en tenant compte de la taille. Ainsi, 

pour chaque homme d'une certaine taille, une femme de la meme taille est choisie de fagon a 
comparer leur poids. Dans ce cas, le test t pour observations appariees est employs. 

Associations entre variables (tableau 26.2) 

Tableau 26.2. Selection d'un test d'hypotheses pour mesurer des associations entre variables. 

Donnees nominales Test du khi carre (si 1'echantillon 
est assez grand)* (modules 27 et 
28) 

Risque relatif approche ou 
estimation du risque relatif* 
(module 30) 

Donnees ordinales ou numeriques Coefficient de correlation des Caractere significatif du coefficient 

lorsque aucune relation lineaire rangs de Spearman ou de Kendall de correlation des rangs de 
n'est prevue Spearman ou de Kendall 

Donnees numeriques lorsqu'une Coefficient de correlation de Caractere significatif du coefficient 

relation lineaire est prevue Pearson (r)* (module 29) de correlation de Pearson (r)* 
(module 29) 

es tests marques un astensque seront a or es clans es modules m iques. 

Source : Adapts de Riegelman, R.K. 1981. Studying a study and testing a test, Little, Brown and Company, Boston, MA, Etats-Unis, 

1981, p. 246. 
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Determinez si vos donnees sont nominales, ordinales ou numeriques. Si elles sont numeriques, 
determinez s'il pourrait y avoir une relation lineaire. Dans les cas des donnees numeriques, le terme 
-relation lineaire» signifie que ('association est telle que la variable dependante varie de maniere constante 
par rapport a la variable independante de sorte que les points d'un diagramme de dispersion, lorsqu'ils 
sont joints, forment une drone. 

Pour les donnees nominales, le risque relatif constitue une bonne mesure de ('association, qu'on utilise 
souvent dans les etudes cas-temoins et dans les etudes de cohortes. Le module 30 traite du calcul du 
risque relatif approche comme estimation du risque relatif dans les etudes cas-temoins (observations 
appariees et non appariees). 

Exemple 

Dans une etude cas-temoins sur la tuberculose ou vous etudiez le type d'emploi, vous constatez que 
les mineurs sont plus susceptibles de contracter la tuberculose que les agriculteurs. Un test du khi 
carre confirme que la difference sur le plan de ('incidence de la tuberculose entre les mineurs et les 
agriculteurs est significative. Le calcul du risque relatif approche vous aiderait a exprimer a quel 
point les mineurs sont plus susceptibles de contracter la tuberculose que les agriculteurs. 

Pour les donnees ordinales, le coefficient de correlation de Spearman ou de Kendall peut titre calcule 
et teste pour verifier s'il est significatif. Pour calculer ces coefficients, consultez un manuel de statistique 
(voir I'annexe 26.1; p. ex., Swinscow, 1983, chapitre 12). 

Pour les donnees numeriques, lorsqu'on soupgonne la presence d'une relation lineaire, on peut 
calculer et verifier le caractere significatif du coefficient de correlation de Pearson. Le module 29 illustre 
la marche a suivre. 

Exemple 

Vous voulez determiner si le poids des enfants de cinq ans est associe au revenu de la famille. Vous 
soupgonnez 1'existence d'une relation lineaire entre les variables <revenu de la famille» et «poids» 
selon laquelle le poids augmente lorsque le revenu de la famille augmente. 

Remarque 

Une association significative ne prouve pas necessairement 1'existence d'une relation causale. 
Cependant, elle peut amener le chercheur a verifier s'il existe vraiment une telle relation. 
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EXERCICES de selection d'un test 

Au moyen des tableaux, determinez les tests appropries pour les recherches suivantes. 

Exercice 1 

Une etude sera menee pour comparer 1'effet d'un nouveau medicament hypotenseur sur la 
pression sanguine diastolique d'un echantillon par rapport a 1'effet d'un placebo sur un 
echantillon de contr6le non apparie (Riegelman 1981, p. 243). 

Exercice 2 

Une etude sera effectuee pour decouvrir si les femmes enceintes vivant dans un logement 
depourvu d'eau courante courent un risque plus eleve d'avoir un enfant mort-n6 et, dans 
I'afflrmative, pour mesurer a quel point cette association est forte. 

Exercice 3 

Une etude a ete entreprise dans le but de determiner si une perte de poids significative s'est 
produi#e chez les sujets qui ont suivi un cours d'un an sur le traitement du diabete, et si le 
poids perdu etait relie au poids initial. Le tableau suivant donne le poids initial (x) et le poids 
apres un an de traitement (y) de 16 adultes chez qui le diabete a ete decele it y a peu de 
temps. 

Poids initial 
(x) en livres 

Poids apres 1 

an (y) en 
livres 

Poids initial 
(x) en livres 

Poids apres 1 

an (y) en livres 

140 115 120 123 

160 130 145 143 

180 135 150 125 

120 125 160 140 

132 112 160 135 

146 130 149 120 

190 160 129 119 

200 160 150 132 

Exercice 4 

A partir d'etudes anterieures, it est etabli que 30 % des couples admissibles d'une 
circonscription sanitaire utilisent une methode de contraception. Apres un programme 
d'education de masse, sur 90 couples admissibles choisis au hasard, 40 utilisaient une 
methode de contraception. L'agent d'education sur la sante veut savoir si son programme a 
eu une incidence sur le groupe cible. 
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TRAVAIL EN GROUPE 

En vous fondant sur les objectify specifiques de votre etude et sur votre liste de variables et en 
utilisant ies tableaux croises dejA faits, choisissez les tests d'hypotheses auxquels vous devrez 
soumettre vos donnees. 
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Notes du formateur 

Module 26: TESTS D'HYPOTHESES 

Duree et methode d'enseignement 

1/2 heure* Introduction et discussion 

1 heure* Travail en groupe 

Une periode d'une demi-heure a une heure devrait titre ajoutee a la seance pleniere ou au 
travail en groupe si le formateur demande aux participants de faire les exercices de selection 
d'un test d'hypotheses. 

Introduction et discussion 

Le present module n'a pas it titre presente en entier. Comme I'indiquent les objectifs, le but 
principal de cette seance est de faire comprendre aux participants ce que sont les tests 
d'hypotheses et pourquoi ils doivent y recourin En outre, les participants devraient pouvoir 
utiliser les tableaux pour choisir les tests d'hypotheses appropries pour differentes series de 
donnees. 

Les exemples d'utilisation des deux tableaux ne devraient pas titre presentes. 

Vous pouvez expliquer I'uUIR6 des tests d'hypotheses en presentant un tableau croise (par 
exemple, le nombre de fumeurs et de non-fumeurs parmi les hommes et les femmes) et en 
demandant comment interpreter la difference entre les hommes et les femmes (30 % par rapport 
a 20 %). II serait meme preferable de prendre un tableau croise prepare par Tune des equipes 
de recherche et de poser a celle-ci la meme question. 

Une fois que les participants ont bien compris a quoi servent les tests d'hypotheses, demandez- 
leur de donner des exemples de resultats (tableaux croises) tires de leurs etudes et devant titre 
soumis a des tests d'hypotheses. 

Soulignez qu'il existe deux tests d'usage courant : le test t et le test du khi carre. Tous les autres 
tests mentionnes au tableau 26.1 sont utilises plus rarement clans les recherches du type que 
les participants effectuent le plus souvent. 

Si les participants sont assez avances pour apprendre eux-mmmes a utiliser les deux tableaux, 
vous pouvez leur demander de faire quelques exercices, ou meme les cinq. Demandez-leur de 
prendre quelques minutes pendant la seance pleniere pour utiliser les tableaux afin de choisir 
les tests appropries, et demandez les reponses it des volontaires. Une autre methode 
consisterait a donner plusieurs ou tous les exercices a faire au debut du travail en groupe, en 
aidant les membres du groupe a se familiariser avec les tableaux. 

Apres avoir presente le module 26, nous vous recommandons d'aborder une partie du module 
suivant, c'est-a-dire le test t ou le test du khi carre. Les notions abordees dans le present 
module apparaitront alors plus concretes aux participants. 
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Travail en groupe 

Laissez les participants choisir les tableaux croises qu'ils doivent soumettre a des tests 
d'hypotheses. Les participants devraient egalement choisir letest approprie pour chaque tableau 
croise. 

Tests suggeres pour les etudes mentionnees dans les exercices 

Exercice 1 

L'etude porte sur des echantillons. On veut determiner si les differences entre les resultats ou les 
valeurs de la variable dependante, c'est-a-dire le changement de pression sanguine diastolique, sont 
significatives. II s'agit la de donnees numeriques (tableau 26.1). 

II y a une comparaison (deux groupes) et les echantillons sont non apparies. Par consequent, le 

test t doit titre effectue. 

Exercice 2 

On suppose qu'il s'agit d'echantillons. On etudie le caractere significatif des differences, et le 

resultat ou la variable dependante etudiee est le nombre de mortalites perinatales, c'est-a-dire des 
donnees nominales (tableau 26.1). Ces etudes sont appliquees a de grands echantillons qui sont 
non apparies. II faut donc choisir le test du khi carre. 

Pour determiner le caractere significatif de ('association, it faut utiliser le tableau 26.2. Comme it 

s'agit de donnees nominales, it faut calculer le risque relatif approche ou le risque relatif. 

Le meme tableau de deux cellules sur deux employe pour le test du khi carre peut egalement titre 

utilise dans ce cas. 

Exercice 3 

Cet exemple comprend des echantillons, des differences, le poids comme variable dependante et 

des donnees numeriques (tableau 261). L'echantillon n'etait que de 16 patients, mais les mesures 
ont ete prises deux fois pour chaque patient. II s'agit donc d'un echantillon apparie. Dans ce cas, 
it est jumele a lui-meme. 

Le test a choisir est donc le test t pour observations appariees. Pour savoir si la perte de poids 

etait reliee au poids initial, it faut determiner le degre d'association. 

Comme les donnees en question sont des donnees numeriques, it faut calculer le coefficient de 
correlation de Pearson (r). S'il est necessaire de calculer le caractere significatif de ('association, 

on utilise le tableau 26.2, qui suggere de determiner le caractere significatif du r de Pearson. 

Exercice 4 

Dans cette etude, un seul echantillon a ete choisi. On le compare a des connees connues sur la 

population. Comme ces donnees sont nominales, le test porte sur des differences entre proportions 

ou entre pourcentages. 
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STAPES DE L'ANALYSE DE DONNEES ET DE LA REDACTION DE RAPPORTS 

Questions A poser Stapes a suivre* Elements importants de 1'etape 

Quelles donnees ont ete 
recueillies pour chaque objectif 
de recherche? Les donnees 
sont-elles completes et 
exactes? 

A quoi ressemblent les 
donnees? 

Comment peut-on resumer les 
donnees pour en faciliter 
I'analyse? 

Preparer les donnees pour 
I'analyse 

V 

Decrire les variables 

s 

Faire le recoupement des 
donnees quantitatives 

I 

Revoir les activites sur le terrain 
Compiler les donnees pour chaque 
objectif ou population etudiee 
Classer les donnees et en verifier la 
qualite 
Verifier les imprimes 

Distributions 
Figures, moyennes 

Faire le recoupement des donnees 
par rapport aux objectifs 
Illustrations, texte 

Resumer les donnees 
qual itatives 

t 
Pour les donnees qualitatives : 

la recherche a-t-elle pour but de 
decrire, de comparer ou de 
trouver des associations? 

Determiner le type d'analyse 
statistique necessaire 

Examiner les objectifs, le type d'etude 
et les variables 
Faire une description statistique des 
variables 
Choisir les tests d'hypotheses 

1. Comment peut-on decrire les 
donnees? 

2. Comment peut-on determiner 
les differences entre les 
groupes? 

Analyser des observations 
appariees et non appariees 

**Test t de Student 
**Test t pour observations appariees 
**Test du khi carre 
**Test du khi carre de McNemar 

3. Comment peut-on determiner 
les associations entre les 
variables? 

Comment le rapport doit titre 
redige? 

I 

Evaluer les associations 
entre les variables 

I 
Rediger le rapport et for- 
muler des recommandations 

I 
Comment doit-on presenter et 
diffuser les constatations et les 
recommandations? 

Presenter un sommaire et 
rediger un plan de mise en 
oeuvre des recommandations 

**Diagramme de dispersion 
**Droite de regression et coefficient 

de correlation 
**Risque relatif, risque relatif 

approche 

Preparer le canevas du rapport 
Rediger les 1 fe et 2e versions 
Faire un sommaire des constatations 
Faire un sommaire des conclusions 
pour chaque objectif 
Formuler des recommandations 
Preparer un resume analytique 

Discuter des sommaires aver 
differents groupes cibles 
Discuter du programme de mise en 
oeuvre 

* II nest pas necessaire de faire ces stapes dans I'ordre indique. L'ordre peut titre adapts aux besoins de I'atelier. 
** Ces elements sont facultatifs; ils peuvent titre omis s'ils ne sont pas pertinents au cours. 
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Module 27: DIFFERENCES ENTIRE DES GROUPES 
PREMIERE PARTIE- ANALYSE D'OBSERVATIONS NON APPARIEES 

OBJECTIFS 

A la fin de la presente seance, vous devriez pouvoir 

Determiner quand utiliser le test t (observations non appariees) et le test du khi carre; 

Calculer la valeur de t et de khi carre; 

Utiliser les tables des valeurs de t et de khi carre pour determiner si les valeurs de t et de 
khi came sont significatives; 

Determiner si vos donnees peuvent etre soumises a ces tests et, dans I'affirmative, choisir 
celui qui convient; 

Soumettre vos donnees a ces tests. 

1. Introduction 

II. Test t 

III. Test du khi carre (X) 
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1. INTRODUCTION 

En examinant les tableaux croises de vos principales variables (voir le module 23), vous avez 
probablement observe des differences entre les groupes. Vous pouvez determiner si ces differences sont 
dues au hasard ou si elles sont veritables (significatives). 

Pour le faire, vous pouvez effectuer deux tests : 

le test t, 
le test du khi carre. 

Le test t s'utilise avec des donnees NUMERIQUES pour comparer les moyennes de deux groupes. 

Le test du khi carre s'utilise avec des donnees CATEGORIQUES pour comparer des proportions de 
donnees revenant dans deux ou plusieurs groupes. 

Ces deux tests sont valables pour des observations NON APPARIEES. Pour les observations appariees, 
on utilise deux tests differents, selon que les donnees sont categoriques ou numeriques. Des 
renseignements sur ces tests figurent au module 28. 

II. TEST T 

Le test t, egalement appele test t de Student, s'utilise avec des donnees numeriques pour determiner 
si une difference observee entre les moyennes de deux groupes peut titre consideree significative. 

Exemple 1 

Dans une province, la proportion des femmes accouchant par cesarienne est tres elevee. Une etude 
est donc entreprise pour en decouvrir les raisons. Comme une petite taille est reconnue comme I'un 
des facteurs de risque relies aux accouchements difficiles, le chercheur peut tenter de decouvrir s'il 
y a une difference entre la taille moyenne des femmes de cette province qui ont eu un accouchement 
normal et celle des femmes qui ont accouche par cesarienne. L'hypothese nulle serait qu'il n'y a 
aucune difference entre la taille moyenne des deux groupes de femmes. Supposons que le 
chercheur a obtenu les resultats suivants : 

Tableau 27.1. Taille moyenne de femmes ayant eu un accouchement normal et de femmes 
ayant accouche par cesarienne. 

Nombre de femmes 
etudiees 

Taille moyenne (cm) Ecart-type 

Accouchement normal 60 156 3,1 

Cesarienne 52 154 2,8 

Le test t serait le bon moyen de determiner si la difference observee de 2 cm peut titre consideree 
signficative. Pour effectuer le test t, it faut franchir trois stapes : 

1. Calculer la valeur de t; 
2. Consulter une table des valeurs de t; 
3. Interpreter les resultats. 
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1. Calcul de la valeur de t 

Pour calculer la valeur de t, it faut 

a) Calculer la difference entre les moyennes. 
Dans 1'exemple precedent, la moyenne est de 156 - 154 = 2 cm. 

b) Calculer 1'ecart-type pour chaque groupe (la notion d'ecart-type et la marche a suivre pour le 

calculer ont ete abordes au module 25). Supposons que les ecarts-types figurant dans la 

derniere colonne du tableau 27.1 ont ete calcules. 

c) Calculer 1'erreur-type de la difference entre les deux moyennes. 

L'erreur-type de la difference se calcule au moyen de la formule suivante : 

N 

2 2 
S1 S2 

n, n2 

Ou : s, est 1'ecart-type du premier echantillon, 
s2 est 1'ecart-type du deuxieme echantillon, 
n, est la taille du premier echantillon, 
n2 est la taille du deuxieme echantillon. 

Si nous supposons que les femmes ayant accouche normalement constituent I'echantillon 1 et 
que les femmes ayant subi une cesarienne forment I'echantillon 2, 1'ecart-type de la difference 
est de : 

N 
3'12 + 2'82 = 0,56 
60 52 

d) Diviser la difference entre les moyennes par 1'erreur-type de la difference. Le resultat 
constitue la valeur de t. 

Dans 1'exemple precedent, t = 2 = 3,6 
0,56 

On peut exprimer le tout par une seule formule : 

t 
X1 A 
4 S22 

n, n2 

ou X, constitue la moyenne du premier echantillon et X2 la moyenne du deuxieme echantillon. 

2. Consultation d'une table des valeurs de t 

Une fois la valeur de t calculee, it faut consulter une table des valeurs de t qui permet de determiner si 

I'hypothese nulle est rejetee ou non. On en trouve une a I'annexe 27.1. 
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a) En premier lieu, choisir le seuil de signification (voir le module 26). II ne faut pas oublier que 
ce seuil constitue la probabilite de deceler une difference due au hasard lorsqu'il n'y a pas de 
difference reelle. On choisit habituellement un seuil de 0,05. 

b) En deuxieme lieu, determiner le nombre de degres de liberte pour le test en question. Les 
degres de liberte sont derives de la taille de 1'echantillon, dont on doit tenir compte pour le test 
t. Plus 1'echantillon est grand (et plus le nombre de degres de liberte est eleve), plus la 
difference necessaire pour rejeter I'hypothese nulle sera petite. 

Le mode de calcul des degres de liberte differe selon le test statistique. Pour le test t de 
Student, le nombre de degres de liberte represente la somme de la taille des deux echantillons 
moins 2. 

Ainsi, pour 1'exemple 1, le nombre de degres de liberte est de 

u=60+52-2= 110. 

Remarque : Cette methode de calcul est approximative. Pour obtenir la methode exacte, 
consulter un manuel de statistique. 

c) En troisieme lieu, localiser clans la table la valeur de t correspondant au seuil de signification 
et au nombre de degres de liberte. 

Dans notre exemple, nous relevons la valeur de t correspondant a p = 0,05 et a u = 110, qui 
est de 1,98. 

3. Interpretation du resultat 

Comparons maintenant la valeur absolue de t calculee a 1'etape 1 (c.-a-d. la valeur de t sans le signe) 
avec la valeur de t tiree de la table a 1'etape 2. Si la valeur calculee de t est superieure a la valeur de la 
table, p est inferieur a la valeur indiquee en haut de la colonne. Nous rejetons donc I'hypothese nulle 
et nous concluons qu'il existe une difference significative entre les deux moyennes. 

Si la valeur calculee de t est inferieure a la valeur tiree de la table, p est superieur a la valeur indiquee 
en haut de la colonne. Nous acceptons donc I'hypothese nulle et nous concluons qu'il n'existe pas de 
difference significative entre les deux moyennes. 

Dans notre exemple, la valeur de t calculee a 1'etape 1 est de 3,6, ce qui est superieur a la valeur de t 
tiree de la table a 1'etape 2 (1,98). Ainsi, p est inferieur a 0,05, et nous rejetons I'hypothese nulle pour 
conclure que la difference observee de 2 cm entre la taille moyenne des femmes ayant eu un 
accouchement normal et celle des femmes ayant subi une cesarienne est significative. 

II est possible d'exprimer cette conclusion de differentes fagons : 

Nous pouvons dire que la probabilite que la difference observee de 2 cm entre les deux groupes 
soit due au hasard est inferieure a 5 %. 

Nous pouvons egalement affirmer que la difference entre les deux groupes est egale a 3,6 fois 
1'erreur-type. 
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Pour comparer la moyenne de plus de deux groupes (p.ex., taille des femmes habitant dans des regions 
urbaines, semi-urbaines et rurales), on ne peut utiliser le test t de Student. Dans ce cas, it faut employer 
le test F, que nous n'abordons pas dans ces pages. 

Ill. TEST DU KHI CARRE (X2) 

Lorsqu'on dispose de donnees categoriques, le test du khi carre sert a determiner si les differences 
observses entre des proportions de deux groupes peuvent etre considerees significatives. 

Exemple 2 

Dans une etude des facteurs influant sur la frequentation des cliniques prenatales, vous constatez 
que 64 % des femmes qui habitent a moins de 10 kilometres de la clinique s'y rendent, par rapport 
a seulement 47 % de celles qui habitent a plus de 10 kilometres. Cela suggere que les femmes qui 

vivent a proximite des cliniques regoivent plus de soins prenataux. Les resultats complets figurent 
ci-dessous : 

Tableau 27.2. Frequentation des cliniques prenatales par des femmes habitant pres et loin 
des cliniques. 

Distance de la clinique Ont frequents Wont pas frequents Total 

Moins de 10 km 51 (64%) 29(36%) 80(100%) 

10 km ou plus 35(47%) 40(53%) 75(100%) 

Total 86 69 155 

D'apres ce tableau, it semble y avoir une difference quant a la frequentation des cliniques prenatales 
a entre les femmes qui vivent a proximite et celles qui vivent loin de la clinique (64 % par rapport 

47 %). Nous voulons maintenant savoir si cette difference est sign ficative. 

Le test du khi carre peut nous donner ce renseignement. Ce test mesure la difference entre les 

frequences observees et les frsquences theoriques (ou esperees) si I'hypothese nulle (c.-a-d. 
I'hypothese selon laquelle it n'y a aucune difference) etait vraie. 

Pour effectuer un test du khi carre, it faut suivre les trois stapes suivantes : 

1. Calculer la valeur de X2; 

2. Consulter une table des valeurs de X2; 

3. Interpreter les resultats. 

1. Calcul de la valeur de X2 

Suivre les stapes suivantes : 

a) Calculer la frequence theorique (f) pour chaque cellule. 

Pour trouver la frequence theorique f, d'une cellule, on multiplie le total de la rangee par le total 
de la colonne et on divise par le total general : 

97 



Module 27 
Page 8 

E = total de la rangee x total de la colonne 
total general 

b) Pour chaque cellule, soustraire la frequence theorique de la frequence observee (fo). 

fo - fr 

c) Pour chaque cellule, mettre au carre le resultat de (f,, - f,) et diviser par la frequence theorique 
fr. 

d) Additionner les quotients de 1'etape c) de toutes les cellules. 

La formule de calcul de la valeur du khi carre (etapes b) a d)) est la suivante : 

X2 

_ 

E 
( 

ft 

ob fo est la frequence observee (indiquee dans le tableau), 
f, est la frequence theorique (a calculer), 
F (la somme de) represente ('addition de (fo - f) pour toutes les cellules du tableau. 

Dans le cas d'un tableau de deux cellules sur deux (qui contient donc quatre cellules), la formule est la 
suivante : 

X2 _ (fo(1)-ft(1))2 + (fo(2)-fr(2))2 + (fo(3)-ft(3))2 + (fo(4)-fr(4))2 

fr(1) fr(2) fr(3) fr(4) 

2. Consultation d'une table des valeurs du X2 

Comme pour le test t, la valeur calculee de X2 doit etre comparee a une valeur theorique afin de 
determiner s'il faut rejeter ou non I'hypothese nulle. L'annexe 27.2 contient une table des valeurs 
theoriques de Xz. 

a) On determine d'abord la valeur de p, habituellement 0,05. 

b) Ensuite, it faut calculer le nombre de degres de liberte. Dans le cas du test du Xz, le nombre 
de degres de liberte est relict au nombre de cellules, c'est-a-dire au nombre de groupes ou de 
variables que ['on compare. On le calcule en multipliant le nombre de rangees (r) moins 1 par 
le nombre de colonnes (c) moins 1 : 

u = (r-1)x(c-1) 

Pour un tableau simple de deux cellules sur deux, le nombre de degres de liberte est de 1 

(c'est-a-dire u = (2 - 1) x (2 - 1) = 1). 

c) Ensuite, it faut localiser la valeur de Xz correspondant a la valeur de p et au nombre de degres 
de liberte dans la table afin de determiner si la valeur de X2 est significative ou non. 
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3. Interpretation des resultats 

Comme pour le test t, I'hypothese nulle est rejetee si p < 0,05, ce qui est le cas lorsque la valeur calculee 
de X2 est superieure a la valeur theorique de X2 indiquse dans la table. 

Appliquons maintenant le test du khi carr6 aux donnses de 1'exemple 2 (frequentation des cliniques 
prenatales). On obtient les resultats suivants : 

tape 1 a) 

Les frequences theoriques pour chacune des cellules sont calcul6es comme suit 

f,(1) = 86 x 80/155 = 44,4 f,(2) = 69 x 80/155 = 35,6 
Q3) = 86 x 75/155 = 41,6 Q4) = 69 x 75/155 = 33,4 

Pour simplifier, les frequences observees et theoriques sont indiquses dans le tableau suivant 

Tableau 27.3. Frequentation des cliniques prenatales, et frequences observees et 
theoriques. 

Distance de la 
clinique 

Ont frequents Wont pas frequents Total 

Moins de 10 km fo(1) = 51 f,(1) = 44,4 f,,(2) = 29 f,(2) = 35,6 80 

10 km ou plus f,,(3) = 35 f,(3) = 41,6 fo(4) = 40 f,(4) = 33,4 75 

Total 86 69 155 

Soulignons que les frequences theoriques constituent les valeurs esperees, compte tenu du nombre 
total de 90 et de 75 femmes des deux groupes, si I'hypothese nulle, selon laquelle it n'y a pas de 
difference entre les deux groupes, stmt vraie. 

Stapes 1 b) a d) 

X2 = (51-44,4)2 + (29-35,6 + 
(35-41,6)2 + (40-33,4)2 

44,4 35,6 41,6 33,4 

= 0,98 + 1,22 + 1,05 + 1,30 = 4,55 

tape 2 

Comme nous avons un tableau simple de deux cellules sur deux, le nombre de degres de liberte (u) 

est de 1. 

Utilisons maintenant la table des valeurs de khi carre de I'annexe 27.2. Nous avons choisi un seuil 
de signification de 5 % (valeur de p = 0,05). 

Comme u = 1, nous localisons le chiffre correspondant dans la colonne ob p = 0,05. La valeur 
indiquee est de 3,84. Notre valeur de 4,55 est superieure a 3,84, ce qui signifie que la valeur de p 
est inferieure a 0,05 (elle est meme inferieure a 0,01). 
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Etape 3 

On peut maintenant conclure que les femmes vivant a moins de 10 km de la clinique frequentent 
celle-ci plus souvent que les femmes vivant a plus de 10 km, et que cette difference est significative. 

Dans votre rapport final, it est important de presenter vos donnees clairement et de formuler avec soin 
vos conclusions fondees sur des tests statistiques. 

Pour 1'exemple precedent, vous pouvez presenter le tableau 2 dans votre rapport et formuler vos 
conclusions de la maniere suivante : 

,<Le tableau 2 indique que 64 % des femmes vivant a moins de 10 km de la clinique ont obtenu des 
soins prenataux pendant leur grossesse, par rapport a 47 % des femmes vivant a 10 km ou plus de 
la clinique la plus proche. Cette difference est significative (Xz = 4,55; p < 0,05).» 

Remarque 

Le test du khi carre ne peut titre utilise que si 1'echantillon est assez grand. En regle generale, 
la taille de 1'echantillon doit titre d'au moins 40 et la frequence theorique de chaque cellule 
devrait titre d'au moins 5. Sinon, it faut utiliser la methode exacte de Fisher (voir le chapitre 9 
du manuel Statistics at Square One de Swinscow, mentionne a I'annexe 26.1). Si le tableau est 
plus grand, la frequence theorique d'une cellule sur cinq peut We inferieure a 5. 

Contrairement au test t, le test du khi carre peut egalement servir a comparer plus de deux 
groupes. Dans ce cas, it faut un tableau comptant trois rangees et colonnes ou plus, et non 
seulement un tableau de deux rangees et deux colonnes. 

Dans 1'exemple precedent, on pourrait determiner is difference entre trois distances : moins de 5 
km, de 5 a 10 km et plus de 10 km. Ces donnees seraient alors presentees dans un tableau de 
deux cellules sur trois. Le nombre de degres de liberte serait de (3 - 1) x (2 - 1) = 2. 

Formule rapide 

Pour les tableaux de deux cellules sur deux, on peut employer une methode rapide pour calculer le khi 
carre au lieu de suivre 1'etape 1 indiquee plus haut. 

Si les differents chiffres du tableau sont representes par les lettres suivantes : 

Affection 
+ - Total 

Exposition 
Oui a b e 
Non c d f 

Total g h n 

La formule rapide pour le calcul du khi carre est la suivante : 
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X2 
= n(ad- 2 

efgh 

TRAVAIL EN GROUPIE 

Si vos donnees proviennent d'observations non appariees, determinez le test d'hypotheses 
approprie et effectuez I'analyse necessaire. 
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Annexe 27.1. Distribution du t de Student 

La premiere colonne contient le nombre de degres de liberte. Les autres colonnes donnent la probabilite 
(P) que t depasse la valeur indiquee. Le meme chiffre s'applique aux valeurs negatives. 

Degres de 
liberte 

Valeur de t 
si p = 0,05 

Valeur de t si 
p = 0,01 

1 12,71 63,66 
2 4,30 9,92 
3 3,18 5,84 
4 2,78 4,60 
5 2,57 4,03 
6 2,45 3,71 

7 2,36 3,50 
8 2,31 3,36 
9 2,26 3,25 
10 2,23 3,17 
11 2,20 3,11 
12 2,18 3,05 
13 2,16 3,01 
14 2,14 2,98 
15 2,13 2,95 
16 2,12 2,92 
17 2,11 2,90 
18 2,10 2,88 
19 2,09 2,86 
20 2,09 2,85 
21 2,08 2,83 
22 2,07 2,82 
23 2,07 2,81 

24 2,06 2,80 
25 2,06 2,79 

30 2,04 2,76 

40 2,02 2,70 

60 2,00 2,66 

120 1,98 2,62 

Infini 1,96 2,58 

Si la valeur calculee de t (sans tenir compte du signe) est superieure a la valeur indiquee dans la table, 
la valeur de p est inferieure a celle qui figure dans le haut de la colonne. 

Dans ce cas, I'hypothese nulle, selon laquelle it n'y a pas de difference, est rejetee, et on peut conclure 
qu'il existe une difference significative. 
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Annexe 27.2. Table des valeurs de Xs 

Degres de 
liberte 

Valeur de Xz 

si p = 0,05 
Valeur de X2 

si p = 0,01 

1 3,84 6,63 
2 5,99 9,21 

3 7,81 11,34 
4 9,49 13,28 
5 11,07 15,09 
6 12,59 16,81 
7 14,07 18,48 
8 15,51 20,09 
9 16,92 21,67 
10 18,31 23,21 
11 19,68 24,72 
12 21,03 26,22 

Si la valeur calculee de X2 est superieure a la valeur indiquee dans la table, la valeur de p est inferieure 
a celle qui figure dans le haut de la colonne. 

Dans ce cas, I'hypothese nulle, selon laquelle it n'y a pas de difference, est rejetee, et on peut conclure 
qu'il existe une difference significative. 
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Annexe 27.3. Les variables confusionnelles : Test du khi carre de Mantel-Haenszel 

Dans le tableau 27.4 sont presentes les resultats d'une etude sur ('incidence de la schistosomiase parmi 
les habitants de deux villages. 

Tableau 27.4. Incidence de la schistosomiase dans les villages A et B. 

Village A Village B Total 

Positif 80 (32%) 80(32%) 160 

Negatif 170(68%) 170(68%) 340 

Total 250(100%) 250 (100 %) 500 

II semble que ('incidence de la schistosomiase soit la m6me dans les deux villages (32 %). 

Cependant, les chercheurs soupgonnent la presence d'une variable confusionnelle. Its separent done le 
tableau 27.4 en deux tableaux (27.5 et 27.6). En additionnant les chiffres des tableaux 27.5 et 27.6, on 
obtient le tableau 27.4. 

Tableau 27.5. Incidence de la schistosomiase chez les enfants de 5 a 19 ans dans les 
villages A et B. 

Village A Village B Total 

Positif 37 (62%) 73(38%) 110 

Negatif 23 (38%) 117 (62%) 140 

Total 60(100%) 190 (100%) 250 

X2 = 9,08; 1 degre de liberte; p < 0,01. 

Tableau 27.6. Incidence de la schistosomiase chez les personnes de 20 ans et plus dans 
les villages A et B. 

Village A Village B Total 

Positif 43(23%) 7 (12%) 50 

Negatif 147(77%) 53(88%) 200 

Total 190(100%) 60(100%) F250 

X2 = 2,78; 1 degre de liberte; p > 0,05. 

D'apres les tableaux 27.5 et 27.6, on peut conclure que : 

dans chaque categorie d'age, ('incidence de la schistosomiase est plus elevee dans le village 
A que dans le village B; 

('incidence de la schistosomiase est plus elevee chez les enfants que chez les adultes; 

dans le village A, it y a relativement peu d'enfants et beaucoup d'adultes par rapport au village 
B. 
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L'age est considers comme une variable confusionnelle parce qu'il est relie a la variable qui nous 
interesse (I'incidence de la schistosomiase) et aux groupes compares (habitants du village A ou B). 

Cet exemple illustre un element tres important de I'analyse des donnees : it peut titre trompeur de reunir 
des donnees differentes. Dans cet exemple, le regroupement des categories d'Age a cache une difference 
importante. Dans d'autres situations, le regroupement des donnees peut laisser croire qu'une difference 
ou une association existe alors que ce West pas le cas, ou que cette difference ou association est en fait 
le contraire de celle qu'on releve. 

II est done important d'analyser les donnees separement pour chaque groupe d'Age. Les valeurs 
appropriees de X2 (avec correction de continuite) pour comparer ('incidence de la maladie dans les 
villages A et B figurent aux tableaux 27.5 et 27.6. La difference d'incidence est significative chez les 
enfants, mais pas chez les adultes. 

Test du X2 de Mantel-Haenszel 

II est souvent utile d'effectuer un test qui permet de reunir les rssultats tires de chacun des tableaux tout 
en tenant compte du facteur confusionnel (I'Age dans notre exemple). Le test du X2 de Mantel-Haenszel 
permet de le faire. 

Pour chacun des tableaux de deux cellules sur deux, nous utilisons la notation suivante : 

a b e 

c d f 

g h n 

On calcule les trois valeurs suivantes pour chaque tableau, puis on en fait la somme : 

1. La valeur observee de a, fo(a); 

2. La valeur theorique de a, f,(a), qui est egale A eg / n; 

3. La variance de a, S2 (a), qui est egale A efgh / (n2 (n - 1)). 
La valeur de X2 avec correction de continuite est de 

X2 _ VIN _ 
4(a) 

_ 015)2 

s2(a) 

Dans 1'exemple, les calculs sont les suivants : 

avec 1 degre de liberty 

fo(a) f,(a) = eg / n S2 (a) = efgh / (n2 (n - 1)) 

Enfants 37 26,4 110 x 140 x 60 x 190 / 2502 x 249 = 11,3 

Adultes 43 38 50 x 200 x 190 x 60 / 2502 x 249 = 7,3 

Total 80 64,4 18,6 
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(80 - 64,4 - 0,5)2 15,12 
= 12,25 (p < 0,001) 

18,6 18,6 

On peut donc conclure que ('incidence de la schistosomiase est differente dans les villages A et B et que 
cette difference est significative (on ne pouvait arriver A cette conclusion a partir du tableau 27.4, ou les 
donnees sur les adultes et les enfants etaient reunies). 

Validite du test du XZ de Mantel-Haenszel 

Le test du X2 de Mantel-Haenszel est un test approximatif. II est plus difficile de determiner sa validite que 
celle du test du khi carre ordinaire. II faut calculer deux valeurs supplementaires pour chaque tableau et 
en faire la somme : 

1. min(e,g); c'est-A-dire la plus petite des valeurs a et g; 
2. max(0, g - f), c'est-A-dire 0 si g est plus petit ou egal A f et g - f si g est plus grand. 

Ces deux sommes doivent s'ecarter du total des valeurs theoriques, f,(a), d'au moins 5. Voici le calcul 
pour 1'exemple precedent : 

min (e, g) max (0, g - f) 

Enfants 60 0 

Ad ultes 50 0 

Total 110 0 

Les deux sommes sont de 110 et 0, qui s'ecartent de 64,4 (ft(a)) de plus de 5. On peut donc utiliser le 
test de Mantel-Haenszel. 
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Notes du formateur 

Module 27: DIFFERENCES ENTRE DES GROUPES 
PREMIERE PARTIE -ANALYSE D'OBSERVATIONS NON APPARIEES 

Duree et methode d'enseignement 

1 heure Introduction et discussion 
3 heures` Travail en groupe 

Introduction et discussion 

Nous vous conseillons de presenter le test t ou le test du x2 immediatement apres avoir termine 
le module 26; les participants auront alors une meilleure idee de ce qu'est un test d'hypotheses 
et de la fagon de s'en servir. II est probable que toutes les equipes de recherche utiliseront le 
test du x2, mais que certaines n'aient pas besoin du test t. Par consequent, vous pourriez 
presenter le test du X2 avec le module 26 et le test t lors d'une autre seance. 

Expliquez les tests d'hypotheses lentement, etape par etape, de fagon it ne pas effrayer les 
participants qui ont peu d'experience. Soulignez qu'il nest pas important de comprendre 
pourquoi les valeurs de t et de X2 sont calculees de cette fagon (bien que le mode de calcul ne 
soit pas toujours fonde sur des notions precises, comme pour ce qui est des degres de liberte). 
II est suffisant pour eux de savoir comment faire le calcul. Attention aux formules : ne les 
presentez qu'apres avoir explique le calcul etape par etape. 

Si vous voulez, vous pouvez prendre des exemples tires des travaux des equipes elles-memes 
au lieu des exemples 1 et 2 du module. Cependant, utilisez des exemples simples, c.-a-d. des 
tableaux de deux cellules sur deux et de petits chiffres. 

Veillez it bien expliquer comment utiliser la table des valeurs de t et la table des valeurs de x2 

et comment interpreter les resultats. Donnez aux participants le temps de resoudre eux-memes 
les problemes avant de leur donner la reponse. 

Portez une attention particuliere a la formulation des conclusions fondees sur des tests 
d'hypotheses, que les resultats soient significatifs ou non. 

L'annexe 27.3 ne doit titre presentee que si les participants sont tres avances. Les equipes 
peuvent la lire et utiliser au besoin le test dont on y traite. 

Travail en groupe 

Assurez-vous que chaque participant a la chance de faire un test statistique lui-meme. 
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STAPES DE L'ANALYSE DE DONNEES ET DE LA REDACTION DE RAPPORTS 

Questions a poser Stapes a suivre* Elements importants de 1'etape 

Quelles donnees ont ete 
recueillies pour chaque objectif 
de recherche? Les donnees 
sont-elles completes et 
exactes? 

A quoi ressemblent les 
donnees? 

Comment peut-on resumer les 
donnees pour en faciliter 
I'analyse? 

Pour les donnees qualitatives 
la recherche a-t-elle pour but de 
decrire, de comparer ou de 
trouver des associations? 

Preparer les donnees pour 
I'analyse 

T 
Decrire les variables 

I 
Faire le recoupement des 
donnees quantitatives 

I 

Revoir les activites sur le terrain 
Compiler les donnees pour chaque 
objectif ou population etudiee 
Classer les donnees et en verifier la 
qualite 
Verifier les imprimes 

Distributions 
i Figures, moyennes 

Faire le recoupement des donnees 
par rapport aux objectifs 
Illustrations, texte 

Resumer les donnees 
qualitatives 

Determiner le type d'analyse 
statistique necessaire 

Examiner les objectifs, le type d'etude 
et les variables 
Faire une description statistique des 
variables 
Choisir les tests d'hypotheses 

1. Comment peut-on decrire les 
donnees? 

2. Comment peut-on determiner 
les differences entre les 
groupes? 

Analyser des observations 
appariees et non appariees 

**Test t de Student 
**Test t pour observations appariees 
**Test du khi carre 
**Test du khi carre de McNemar 

3. Comment peut-on determiner 
les associations entre les 
variables? 

Comment le rapport doit titre 
redigO 

Comment doit-on presenter et 
diffuser les constatations et les 
recommandations? 

Evaluer les associations 
entre les variables 

y 
Rediger le rapport et for- 
muler des recommandations 

I 
Presenter un sommaire et 
rediger un plan de mise en 
oeuvre des recommandations 

**Diagramme de dispersion 
**Droite de regression et coefficient 

de correlation 
**Risque relatif, risque relatif 

approche 

Preparer le canevas du rapport 
Rediger les 1 re et 2e versions 
Faire un sommaire des constatations 
Faire un sommaire des conclusions 
pour chaque objectif 
Formuler des recommandations 
Preparer un resume analytique 

Discuter des sommaires avec 
differents groupes cibles 
Discuter du programme de mise en 
oeuvre 

* II n'est pas necessaire de faire ces stapes dans I'ordre indique. L'ordre peut titre adapts aux besoins de I'atelier. 

** Ces elements sont facultatifs; ils peuvent titre omis s'ils ne sont pas pertinents au cours. 
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Module 28: DIFFERENCES ENTRE DES GROUPES 
DEUXIEME PARTIE - ANALYSE WOBSERVATIONS APPARIEES 

OBJ ECTI FS 

A la fin de la presente seance, vous devriez pouvoir 

1. Determiner les recherches qui necessitent I'appariement des sujets; 

2. Choisir et utiliser les tests d'hypotheses appropries dans le cadre d'etudes utilisant des 
donnees appariees. 

1. Introduction 

II. Test t pour observations appariees 

III. Test du khi carre de McNemar 
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1. INTRODUCTION 

La notion des observations appariees a ete abordee au module 23. L'exemple presente dans ce module 
portait sur des donnees nominales. Cependant, it est egalement possible de faire des observations 
appariees lorsque les donnees sont numeriques. Le present module decrit les tests les plus courants 
auxquels on soumet les observations appariees : 

le test t pour observations appariees pour les donnees numeriques; 
le test du khi carre de McNemar pour les donnees nominales. 

Qu'entend-on par appariement? 

La notion de I'appariement des sujets est illustree dans les exemples suivants 

Exemple 1 

Un chercheur veut decouvrir si des etudiants auxquels on enseigne au moyen de materiel audio- 
visuel obtiennent, en moyenne, des notes plus elevees que ceux auxquels on enseigne sans ce 
materiel. Pour reduire 1'effet des variables confusionnelles telles que la situation sociale, la 
connaissance prealable des sujets et le quotient intellectuel, chaque etudiant du groupe utilisant du 
materiel audio-visuel et un etudiant de I'autre groupe sont apparies pour ces variables. 

Exemple 2 

Au cours d'un Bondage sur ('alimentation, un exercice de controle de qualite est effectue pour verifier 
que les deux observateurs mesurent le poids des enfants de la meme fagon. Dans ce cas, chaque 
enfant est couple avec lui-meme. 

Exemple 3 

Une equipe de recherche compare des comptes d'oeufs de schistosomiase dans deux villages. Elle 
constate que ce compte varie selon I'age et le sexe. Elle veut donc s'assurer que les echantillons 
sont comparables quant a I'age et au sexe en selectionnant les sujets par paires, un sujet provenant 
de chaque village. 

II. TEST T POUR OBSERVATIONS APPARIEES 

Au module 27, une comparaison de la moyenne d'echantillons a ete effectuee pour des observations 
numeriques non appariees au moyen du test t. Lorsqu'on a des observations appariees (ou couplees), 
on compare la moyenne des echantillons au moyen d'un test t modifie connu sous le nom de test t pour 
observations appariees. 

Dans ce test, on utilise une seule serie de differences entre les observations appariees plutot que les deux 
series initiales. La valeur de t se calcule alors comme suit : 

t = difference moyenne 
erreur-type 

Le nombre de degres de liberte est egal a la taille de 1'echantillon moins 1 (ou au nombre d'observations 
appariees moins 1). 
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Pour interpreter le resultat, on utilise la meme table des valeurs de t que pour le test t employe pour les 
observations non appariees (voir I'annexe 27.1). 

Appliquons le test t pour observations appariees au sondage sur I'alimentation mentionne dans 
1'exemple 2. En voici les resultats : 

Tableau 28.1. Resultats d'un exercice de controle de qualite effectue dans le cadre d'un 
sondage sur I'alimentation. 

Poids (kg) 

Enfant Observateur A Observateur B 
Difference entre A et B 
(kg) 

1 18,6 17,7 0,9 
2 17,1 14,5 2,6 
3 14,3 12,4 1,9 
4 23,2 20,7 2,5 
5 18,4 16,8 1,6 
6 14,9 14,4 0,5 
7 16,6 14,1 2,5 
8 14,8 17,1 -2,3 
9 21,5 21,2 0,3 

10 24,6 21,9 2,7 
11 17,4 16,6 0,8 
12 15,7 13,6 2,1 

13 16,1 14,5 1,6 
14 12,9 11,2 1,7 
15 12,3 16,0 -3,7 
16 19,4 20,4 -1,0 
17 19,3 17,5 1,8 
18 24,8 22,2 2,6 
19 14,3 15,1 -0,8 
20 13,4 10,9 2,5 

Cette etude aurait I'hypothese nulle suivante : si les observateurs A et B mesuraient le poids de tous les 
enfants de la population parmi laquelle les 20 enfants de 1'echantillon ont ete choisis, it n'y aurait aucune 
difference entre les mesures. En d'autres mots, la difference moyenne entre A et B serait de zero. 

Nous pouvons considerer cette serie de 20 differences (colonne -Difference entre A et B») comme un 
echantillon de la population de differences qui aurait ete obtenue si les observateurs avaient mesure 
1'ensemble de la population. 

Pour effectuer le test d'hypotheses, la valeur de t doit etre calculee et comparee a la valeur theorique de 
la table des valeurs de t afin de determiner la probabilite que ce resultat soft attribuable au hasard. 

Voici la marche a suivre : 

1. Calculer la difference moyenne pour 1'echantillon. II s'agit de la somme des differences divisee par 
le nombre de mesures : 

Difference moyenne = 1,04 

2. Calculer 1'ecart-type des differences (module 25). 
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Ecart-type = 1,77 

3. Calculer I'erreur-type (module 25) 

Erreur-type = Ecart-type = 1,77 = 0,40 
tai e e ec anti on 

4. La valeur de t est egale a la difference moyenne divisee par 1'erreur-type 

t = 1,04 = 2,60 
0,40 

5. Consulter la table des valeurs de t a ('annexe 27.1. 

Le nombre de degres de liberte est egal a la taille de I'echantillon (c.-a-d. le nombre de paires 
d'observations) moins 1, soit 20 - 1 = 19. 

Selon la table, la probabilite est < 0,05, ce qui nous permet de conclure qu'il existe une difference 
significative entre les observateurs. 

III. TEST DU KHI CARRE DE MCNEMAR 

Le test du khi carre de McNemar s'utilise avec des donnees NOMINALES pour comparer des 
PROPORTIONS d'observations appariees. Soulignons que la disposition du tableau est differente de celle 
qu'on utilise avec des echantillons non apparies. 

Le tableau 28.2 illustre les resultats d'une etude cas-temoins menee dans le but de determiner les causes 
d'une epidemie de cholera en Italie. Pour chaque cas de cholera constate a I'hopital, un sujet du meme 
sexe, de la meme categorie d'age (a la dizaine pres) et du meme quartier a ete recherche. 

Cependant, la disposition du tableau 28.2 nest pas adequate, car elle ne tient pas compte du fait que 
les malades et les personnes en bonne sante ont ete apparies. 

La bonne disposition figure au tableau 28.3. 

Tableau 28.2. Consommation de poisson ou de fruits de mer par des personnes atteintes 
du cholera et des personnes en bonne sante dans un delai de 5 jours avant le debut de la 
maladie (disposition inadequate). 

Malades 
Personnes en 
bonne sante Total 

Ont consomme 42 (55%) 15 (20%) 57 

Wont pas consomme 34(45%) 61 (80%) 95 

Total 76(100%) 79(100%) 152 
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Table 28.3. Consommation de poisson ou de fruits de mer par paires de sujets atteints du 
cholera et de personnes en bonne sante dans un delai de 5 jours avant le debut de la 
maladie (bonne disposition). 

Malades 
Personnes en bonne 
sante Ont consomme Wont pas consomme Total 

Ont consomme 12 (16%) 3(4%) 15 

Wont pas consomme 30(39%) 31 (41 %) 61 

Total 42 34 76 (100%) 

Source : Baine, W.B., Mazzotti, M., Greco, D., Izzo, E., Zampieri, A., Angioni, G., Di Gioia, M., Gangarosa, E.J., Pocchiari, S. 
1974. Epidemiology of cholera in Italy in 1973, Lancet, ii (dec.), 1370-1374. 

Comment doit-on interpreter le tableau 28.3? 

Chez 12 paires de sujets, tant le malade que la personne en bonne sante ont consomme des fruits de 
mer, et chez 31 paires, ni le malade ni la personne en bonne sante Wen a consomme. Par consequent, 
ces 43 paires ne nous permettent pas de determiner si la consommation de fruits de mer constitue un 
facteur de risque du cholera. Cependant, chez 30 paires (39 %), le malade a mange des fruits de mer, 
alors que la personne en bonne sante Wen a pas mange, mais chez seulement 3 paires (4 %), la 
personne en bonne sante a mange des fruits de mer mais pas le malade. II semble donc que la 
consommation de fruits de mer constitue un facteur de risque du cholera. 

Avant d'accepter cette conclusion, nous devons effectuer un test d'hypotheses pour evaluer la probabilite 
que ces resultats sont attribuables uniquement au hasard ou it la variation de 1'echantillonnage. Dans ce 
cas, le test d'hypotheses approprie est le test du khi carre de McNemar : 

x2 = (I r - s - 1)2 avec 1 degre de liberte 
r + s 

ou r est le nombre de reponses +-, 
s est le nombre de reponses -+, 
jr - s est la difference entre r et s exprimee sous forme de chiffre positif, sans egard au fait 
que r ou s soit la variable la plus grande. 

Remarque 

Le test du xL nest valable que si (r + s) est superieur a 10. 

II est possible d'appliquer ce test aux donnees de notre exemple car r + s (30 + 3) est superieur a 10. 

Le khi carre est calcule comme suit 

2 x = (30 - 3 - 1)2 = 262 = 20,5 avec 1 degre de liberte. 
30 +3 33 
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D'apres la table des valeurs de X2 (annexe 27.2), p < 0,01. Cela signifie que s'il n'existait aucune 
association reelle entre la consommation de fruits de mer et le fait de contracter le cholera (hypothese 
nulle), la probabilite d'obtenir un resultat aussi contradictoire que celui du tableau 28.3 serait inferieure 
a 1 pour 100. Par consequent, nous rejetons I'hypothese nulle et concluons que la consommation de 
fruits de mer constitue un facteur de risque du cholera'. 

TRAVAIL EN GROUPIE 

Si vos donnees ont ete recueillies par des observations appariees, choisissez le test statistique 
approprie et effectuez les calculs et I'analyse necessaires. 

'Une partie du present module est tiree d'un cours donne dans le cadre du programme de 
maitrise en sciences de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. 
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Notes du formateur 

Module 28: DIFFERENCES ENTIRE DES GROUPES 
DEUXIEME PARTIE - ANALYSE D'OBSERVATIONS APPARIEES 

Dur6e et methode d'enseignement 

1/2 heure Introduction et discussion 
2 heures Travail en groupe 

Introduction et discussion 

Si aucune equipe n'a d'observations appariees et si les participants ont peu d'experience en 
statistique, it West pas necessaire de presenter ce module. 

Expliquez tres lentement et etape par etape comment calculer les valeurs de t et de x2. II est 
plus important que les participants comprennent comment faire les calculs que de leur expliquer 
pourquoi it faut les faire de cette fagon. 

Laissez aux participants le temps de lire le tableau 28.3. II s'agit du premier tableau ou les 
chiffres representent des paires d'observations. 

Assurez-vous que les participants savent comment utiliser les tables des valeurs de t et de X2 
et interpreter les resultats. 
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STAPES DE UANALYSE DE DONNEES ET DE LA REDACTION DE RAPPORTS 

Questions a poser Stapes a suivre* Elements importants de 1'etape 

Quelles donnees ont ete 
recueillies pour chaque objectif 
de recherche? Les donnees 
sont-elles completes et 
exactes? 

A quoi ressemblent les 
donnees? 

Comment peut-on resumer les 
donnees pour en faciliter 
I'analyse? 

Pour les donnees qualitatives : 

la recherche a-t-elle pour but de 
decrire, de comparer ou de 
trouver des associations? 

Preparer les donnees pour 
I'analyse 

Decrire les variables 

4 
Faire le recoupement des 
donnees quantitatives 

Resumer les donnees 
qualitatives 

Revoir les activites sur le terrain 
Compiler les donnees pour chaque 
objectif ou population etudiee 
Classer les donnees et en verifier la 
qualite 
Verifier les imprimes 

Distributions 
Figures, moyennes 

Faire le recoupement des donnees 
par rapport aux objectify 
Illustrations, texte 

t 
Determiner le type d'analyse 
statistique necessaire 

Examiner les objectify, le type d'etude 
et les variables 
Faire une description statistique des 
variables 
Choisir les tests d'hypotheses 

1. Comment peut-on decrire les 
donnees? 

2. Comment peut-on determiner 
les differences entre les 
groupes? 

T 
Analyser des observations 
appariees et non appariees 

**Test t de Student 
**Test t pour observations appariees 
**Test du khi carre 
**Test du khi carre de McNemar 

3. Comment peut-on determiner 
les associations entre les 
variables? 

Comment le rapport doit titre 
red ige? 

Comment doit-on presenter et 
diffuser les constatations et les 
recommandations? 

Evaluer les associations 
entre les variables 

I 
Rediger le rapport et for- 
muler des recommandations 

Presenter un sommaire et 
rediger un plan de mise en 
oeuvre des recommandations 

**Diagramme de dispersion 
**Droite de regression et coefficient 
de correlation 

**Risque relatif, risque relatif 
approche 

Preparer le canevas du rapport 
Red iger Ies 1 re et 2e versions 
Faire un sommaire des constatations 
Faire un sommaire des conclusions 
pour chaque objectif 
Formuler des recommandations 
Preparer un resume analytique 

Discuter des sommaires avec 
differents groupes cibles 
Discuter du programme de mise en 
oeuvre 

* II n'est pas necessaire de faire ces stapes dans I'ordre indique. L'ordre peut titre adapts aux besoins de I'atelier. 
** Ces elements sont facultatifs; ils peuvent titre omis s'ils ne sont pas pertinents au cours. 
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Module 29 : ASSOCIATIONS ENTRE VARIABLES : REGRESSION 
ET CORRELATION 

OBJECTIFS 

A la fin de la presente seance, vous devriez pouvoir 

Illustrer la relation entre deux variables numeriques dans un diagramme de dispersion; 

Interpreter une drone de regression; 

Calculer et interpreter le coefficient de correlation; 

Soumettre le coefficient de correlation A un test d'hypotheses. 

1. Introduction 

11. Diagrammes de dispersion 

III. Relations lineaires : drone de regression 

IV. Coefficient de correlation 

V. Caractere significatif du coefficient de correlation 
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1. INTRODUCTION 

Lorsqu'il s'agit d'etudier les associations entre variables, it faut distinguer les donnees nominales, 
ordinales et numeriques (voir le tableau 26.1 du module 26). 

Le module 30 traite des associations entre donnees nominales, notamment clans le cas d'etudes cas- 
temoins. 

Pour ce qui est des associations entre donnees ordinales, pour lesquelles on peut calculer et determiner 
le caractere significatif du coefficient de correlation des rangs de Spearman ou de Kendall, consultez 
un manuel de statistique (voir I'annexe 26.1). 

Dans le present module, nous etudierons les associations entre donnees numeriques lorsqu'on 
soupgonne la presence d'une relation lineaire. 

II. DIAGRAMMES DE DISPERSION 

La premiere etape de 1'examen d'une relation entre deux variables numeriques portant sur les memes 
sujets consiste a tracer un DIAGRAMME DE DISPERSION. 

Exemple 1 

Dans le cadre d'une etude sur ('alimentation tenue dans un important district rural, un echantillon de 
20 enfants de 5 ans ont ete pews et le revenu de leur famille estime. Voici les donnees recueillies. 

Tableau 29.1. Poids de 20 enfants de 5 ans et revenu de leur famille. 

Revenu familial ($/an) Poids (kg) Revenu familial ($/an) Poids (kg) 

130 15,5 225 18,1 
200 19,8 95 17,4 
345 21,5 130 17,9 
245 16,8 330 17,0 
155 12,6 295 18,7 
300 16,6 170 16,0 
360 18,1 250 18,2 
105 18,7 355 16,4 
80 13,1 220 15,4 

275 20,1 175 17,6 

L'objectif de la recherche consistait a determiner si le poids et le revenu familial etaient relies dans 
cet echantillon d'enfants. II serait possible de diviser les enfants en deux categories de revenu, soit 
une categorie a revenu eleve (p. ex., 200 $ ou plus) et une categorie a revenu faible (p, ex., moins 
de 200 $), et de calculer puis de comparer le poids moyen dans chaque categorie. Pour determiner 
si la difference entre les deux categories est significative, it faut faire un test t (voir le module 27). 

Apres avoir fait cette analyse, vous pourriez conclure que les enfants provenant de familles a faible 
revenu presentaient un poids inferieur, en moyenne, a celui des enfants provenant de familles a 
revenu eleve. Cependant, it serait plus interessant de tenir compte de toutes les mesures et de 
determiner si les variables <revenu familial,> et «poids des enfants de cinq ans» sont associees (c.-a-d. 
si nous pouvons predire la valeur d'une variable en sachant la valeur de I'autre variable). 
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On peut tracer le diagramme de dispersion suivant : 

Figure 29.1. Poids et revenu familial de 20 enfants de 5 ans. 
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Remarques sur la preparation des diagrammes de dispersion 

1. Pour determiner I'association d'une variable dependante avec une variable independante, on place 
normalement la variable dependante sur I'axe vertical (I'axe des y) et la variable independante sur 
I'axe horizontal (I'axe des x). Parfois, it est dificile de determiner quelle variable est dependante, 
auquel cas le choix de I'axe est arbitraire. 

2. Choisir les echelles de sorte que les points occupent une partie raisonnable du diagramme. 

3. Si I'un des axes ne commence pas par zero, I'indiquer clairement en «separant» I'axe (comme it est 
indique'pour I'axe des poids dans 1'exemple precedent). 

4. Titrer clairement chaque axe. 

5. Les points doivent titre assez gros pour titre facilement visibles. 

III. RELATIONS LINEAIRES : DROITE DE REGRESSION 

Dans le diagramme de dispersion ci-dessus, le poids semble augmenter avec la hausse du revenu 
familial. On peut tracer une droite a travers le nuage de points pour resumer simplement la relation entre 
ces deux variables. On peut le faire sans calcul, au moyen d'une regle transparente; cependant, cette 
technique est plutot subjective. La METHODE DES MOINDRES CARRES permet d'obtenir une droite le 

plus objectivement possible, au moyen de la technique decrite ci-dessous. 
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Toute droite tracee dans un graphique peut titre representee par ('equation suivante : 

y=a+bx 

Chaque point de la droite a une valeur x et une valeur y, et 1'equation nous renseigne sur la relation entre 
ces valeurs. Des droites differentes correspondent a des valeurs differentes de a et de b. La valeur de a 
nous donne L'ORDONNEE A L'ORIGINE de la droite (c.-a-d. la distance entre le point ou la droite touche 
I'axe des y et zero), et b constitue la PENTE de la droite. 

Pour tracer la droite, it faut determiner la valeur de a et de b. En gros, on les choisit de fagon a minimiser 
I'ecart entre les points et la drofte. (Plus precisement, la valeur de a et de b doit permettre de minimiser 
la somme des carres de ces ecarts, d'ou le nom «methode des moindres carres-.) 

Y 

x 

L'annexe 29.1 explique comment calculer les valeurs de a et de b a partir des donnees. Certaines 
calculatrices et certains logiciels le font automatiquement. 

Dans notre exemple, nous calculons, au moyen d'une calculatrice appropriee 

a = 15,09 b = 0,00984 

L'equation de notre droite est donc 

y = 15,09 + 0,00984x 

Pour tracer cette droite dans le diagramme de dispersion, on choisit deux valeurs de x et on trouve les 
valeurs correspondantes de y en utilisant I'equation. On trace ensuite les deux points dans le diagramme 
et on les retie par une ligne droite. 

Exemple 

x = 0 donne y = 15,09 
x = 400 donne y = 15,09 + (0,00984 x 400) = 19,03 
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Cette drone designe la REGRESSION LINEAIRE du poids par rapport au revenu familial. 

Interpretation d'une drone de regression 

La droite de regression permet d'evaluer la valeur moyenne de y pour une valeur donnee de x. Par 
exemple, elle revele que les enfants dont la famille a un revenu de 200 $ par annee pesent en moyenne 
environ 17 kg. Certains pesent moins, d'autres plus. 

La pente b, appelee COEFFICIENT DE REGRESSION, nous donne I'augmentation de la valeur moyenne 
de y correspondant a une augmentation donnee de x. Dans notre exemple, le poids moyen augmente 
de 0,00984 kg (environ 10 g) pour chaque hausse de 1 $ du revenu familial (soit environ 1 kg de poids 
par 100 $ d'augmentation). 

Mises en garde : 

On ne doit tenter de tracer une droite dans le diagramme de dispersion que si ce dernier 
suggere que la relation entre les deux variables est a peu pros lineaire. On peut recourir a des 
methodes plus complexes pour faire correspondre des courbes aux donnees. 

II est perilleux d'extrapoler la droite de regression au-dela de I'intervallede donnees. Dans notre 
exemple, 1'extrapolation de la droite jusqu'a un revenu de 2 000 $ par annee donnerait un poids 
moyen de 34,8 kg, ce qui est evidemment absurde. 
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IV. COEFFICIENT DE CORRELATION 

Prenons les deux diagrammes de dispersion suivants : 

y y 

Les coefficients de regression b (c.-a-d. la pente des droites) sont identiques dans ces deux exemples, 
mais les points sont plus eloignes de la droite dans le deuxieme. II est evident que le lien entre les 
variables y et x est beaucoup plus etroit dans le premier diagramme. 

Le but du COEFFICIENT DE CORRELATION DE PEARSON (r) consiste a mesurer la precision de la 
relation lineaire entre deux variables. 

Des calculatrices et logiciels informatiques calculent r automatiquement, en meme temps que a et b. 
L'annexe 30.1 montre comment calculer r. Le coefficient de correlation revet les proprietes suivantes : 

1. Quelle que soft la serie de donnees, r se situe entre -1 et 1. 

2. Si r = 1 ou -1, la relation est parfaite, c'est-a-dire que tous les points se trouvent exactement sur la 
droite de regression. Si r = 1, la variable y augmente proportion nell ement a la variable x (la pente 
monte). Si r = -1, la variable y baisse proportion nellement a x (la pente baisse). 

y y 

(a) 

r= +1 

(b) 
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3. Si r se trouve entre 0 et 1, la droite de regression monte, mais les points sont disperses autour d'elle. 

Plus r se rapproche de 1, plus les points se rapprochent de la drone. C'est la meme chose pour les 

valeurs negatives de r, entre 0 et -1, mais dans ce cas, la pente baisse. 

y y 

(c) 

0 < r < 1 -1 <r<0 

4. Si r = 0, 'il n'y a pas de relation lineaire entre y et x. Peut-titre qu'il n'y a alors aucune relation entre 
ces deux variables (c.-a-d. que la valeur de x ne nous dit rien sur la valeur de y). Cependant, nous 
obtiendrions egalement r = 0 s'il existait une relation non lineaire entre y et x (voir le diagramme f). 

y y 

(e) 

r=0 

(f) 

r=0 

5. On peut interpreter r en affirmant que son carre (r) mesure la proportion de la variabilite de la 

variable y qui decoule de sa relation lineaire avec la variable x. 

Si I'on revient a notre exemple du poids et du revenu familial, une calculatrice nous donne 

r = 0,414 

Ce resultat est positif (ce qui donne une pente positive), mais it est tres eloigne de 1 (ce qui laisse croire 
que les donnees seront tres dispersees autour de la drone). 

V. CARACTERE SIGNIFICATIF DU COEFFICIENT DE CORRELATION 

La droite de regression et la valeur r ont ete calculees a partir d'un echantillon de seulement 20 enfants. 
Les resultats peuvent donc faire ('objet d'une erreur d'echantillonnage et s'ecartent probablement de la 

vraie droite de regression et de la vraie valeur de r, que nous aurions obtenue si nous avions etudie tous 
les enfants de 5 ans du district. 

II s'agit donc de savoir s'il existe vraiment un lien entre le poids et le revenu. Peut-titre que dans la 

population entiere d'enfants de 5 ans, le diagramme de dispersion ressembleran au diagramme e) ci- 

dessus (pas de correlation entre y et x), et que la correlation positive constatee d'apres notre echantillon 
serait due au hasard. 
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Pour determiner si c'est le cas, it faut soumettre r a un test d'hypotheses. L'hypothese nulle est la 
suivante : it n'existe aucune relation lineaire entre y et x. Le calcul se fait par la formule suivante : 

t= rfois In-2 
l 1 - rz 

On compare ensuite cette valeur de t a celle d'une table de distribution de t avec (n - 2) degres de liberte, 
ou n represente le nombre d'observations. 

Selon notre exemple, n = 20 r = 0,414 

Donc, t = 0,414 x 18 = 1,93 
1 - 0,4142 

Comme t18;o,05 = 2,10, cette relation nest pas signficative (p > 0,05). II s'agit d'un «cas limite», car la 
valeur de p est legerement superieure a la limite conventionnelle de 0,05. 

Association et cause 

Soulignons que 1'existence d'une association statistique ne prouve pas qu'une augmentation de x cause 
une augmentation de y, ou qu'une augmentation de y cause une augmentation de x, meme si cette 
association est forte. Une faiblesse fondamentale des observations reside dans le fait qu'elles peuvent 
demontrer une association, mais pas une cause. Pour demontrer une relation causale, it faut effectuer une 
etude experimentale'. 

'La plus grande partie du present module est tiree d'un cours donne clans le cadre du programme 
de maitrise en sciences de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. 
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Annexe 29.1. Calcul du coefficient de regression et du coefficient de correlation 

Soit I'equation de regression 

y=a+bx 

Les variables a et b (le coefficient de regression) sont calculees a partir des donnees, comme suit 

F(x - z)(Y - Y) fxy - (2:x) (1y) / n 

b= 
I(X 

- X)2 _ - (FX)2 /n 

a=y - bx 

ou n est ie nombre d'observations, 
z est la moyenne de toutes les valeurs de x, 

y est la moyenne de toutes les valeurs de y. 

On calcule le coefficient de correlation au moyen de la formule suivante : 

I (x - z) (Y - Y) Fxy - (Fx) (1Y) / n 

r= 
E(x - x) (Y - y) (Fx - (Fx) /n) (1Y)2/n) 
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Notes du formateur 

Module 29: ASSOCIATIONS ENTRE VARIABLES : REGRESSION 
ET CORRELATION 

Duree et methode d'enseignement 

1 heure Introduction et discussion 
3 heures Travail en groupe 

Introduction et discussion 

Le present module ne doit titre presente que si au moins une equipe de recherche en a besoin 
pour analyser ses donnees ou si les participants ont des connaissances suffisantes en 
statistique. 
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STAPES DE UANALYSE DE DONNEES ET DE LA REDACTION DE RAPPORTS 

Questions A poser Stapes A suivre* Elements importants de I'etape 

Quelles donnees ont ete 
recueillies pour chaque objectif 
de recherche? Les donnees 
sont-elles completes et 
exactes? 

A quoi ressemblent les 
donnees? 

Comment peut-on resumer les 
donnees pour en faciliter 
I'analyse? 

Pour les donnees qualitatives 
la recherche a-t-elle pour but de 
decrire, de comparer ou de 
trouver des associations? 

Preparer les donnees pour 
I'analyse 

Decrire les variables 

Faire le recoupement des 
donnees quantitatives 

-L 
Resumer les donnees 
qualitatives 

Revoir les activites sur le terrain 
Compiler les donnees pour chaque 
objectif ou population etudiee 
Classer les donnees et en verifier la 
qualite 
Verifier les imprimes 

Distributions 
Figures, moyennes 

Faire le recoupement des donnees 
par rapport aux objectifs 
Illustrations, texte 

t 
Determiner le type d'analyse 
statistique necessaire 

Examiner les objectifs, le type d'etude 
et les variables 
Faire une description statistique des 
variables 
Choisir les tests d'hypotheses 

1. Comment peut-on decrire les 
donnees? 

2. Comment peut-on determiner 
les differences entre les 
groupes? 

Analyser des observations 
appariees et non appariees 

**Test t de Student 
**Test t pour observations appariees 
**Test du khi carre 
**Test du khi carre de McNemar 

3. Comment peut-on determiner 
les associations entre les 
variables? 

Comment le rapport doit titre 
redigV 

Comment doit-on presenter et 
diffuser les constatations et les 
recommandations? 

Evaluer les associations 
entre les variables 

Rediger le rapport et for- 
muler des recommandations 

Presenter un sommaire et 
rediger un plan de mise en 
oeuvre des recommandations 

**Diagramme de dispersion 
**Droite de regression et coefficient 
de correlation 

**Risque relatif, risque relatif 
approche 

Preparer le canevas du rapport 
Rediger les 1 fe et 2e versions 
Faire un sommaire des constatations 
Faire un sommaire des conclusions 
pour chaque objectif 
Formuler des recommandations 
Preparer un resume analytique 

Discuter des sommaires avec 
differents groupes cibles 
Discuter du programme de mise en 
oeuvre 

* II n'est pas necessaire de faire ces etapes dans I'ordre indique. L'ordre peut titre adapte aux besoins de I'atelier. 
** Ces elements sont facultatifs; ils peuvent titre omis s'ils ne sont pas pertinents au tours. 
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Module 30: MESURE DU RISQUE DANS LES ETUDES CAS-TEMOINS 

OBJECTIFS 

A la fin de la presente seance, vous devriez pouvoir 

Winir i'incidence, le risque et le risque relatif; 

Evaluer le risque relatif clans le cadre d'une etude cas-temoins au moyen de la mesure 
appropriee : 

Risque relatif approche pour les observations non appariees; 

Test de McNemar pour les observations appariees. 

1. Introduction 

11. Incidence, risque et risque relatif 

III. Estimation du risque relatif dans une etude cas-temoins 
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1. INTRODUCTION 

Dans une etude cas-temoins, le chercheur compare un groupe de «cas» presentant le probleme qu'il veut 
etudier (p. ex., une maladie) avec un groupe de «temoins», qui ne presentent pas ce probleme. II cherche 
ainsi a determiner les facteurs qui auraient pu causer ce probleme. 

Avant d'etudier I'analyse appropriee, voici quelques notions importantes. 

II. INCIDENCE, RISQUE ET RISQUE RELATIF 

Les definitions d'incidence et de risque ne font pas I'unanimite, mais clans le present module, nous 
utiliserons les definitions suivantes : 

UINCIDENCE est le nombre total de nouveaux cas d'un probleme defini (p. ex., une maladie) qui 
se produisent pendant une periode donnee et dans une population donnee. 

Exemple 

Le nombre total de nouveaux cas de tuberculose dans le district A en 1987 etait de 273. On peut dire 
que ('incidence de la tuberculose clans le district A etait de 273 en 1987. 

Le TAUX D'INCIDENCE est le nombre total de nouveaux cas d'un probleme defini qui se produisent 
pendant une certaine periode, divise par is ,population a risque». 

Exemple 

Le district A compte une population de 200 000 personnes. Le taux d'incidence de la tuberculose 
en 1987 y etait donc de 273/200 000, ou de 137/100 000 par annee. 

Le RISQUE et le taux d'incidence designent la meme chose. 

Exemple 

Le risque de contracter la tuberculose dans le district A en 1987 etait de 137/100 000 par annee. 

II est possible que le risque ne soit pas le meme pour les differents sous-groupes de la population. II 

pourrait titre de 100/100 000 par annee pour les agriculteurs et de 200/100 000 pour les mineurs. Dans 
ce cas, les mineurs courent un risque deux fois plus grand de contracter la tuberculose. 

On peut conclure que le fait d'etre mineur constitue un facteur de risque pour contracter la tuberculose, 
et que ce facteur comporte un risque relatif de 2. 
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Un FACTEUR DE RISQUE est un facteur dont la presence est associee a I'augmentation du risque 
d'une maladie ou d'un etat. 

II est important de souligner que la presence d'un facteur de risque ne signifie pas qu'il existe un lien 
causal entre ce facteur et 1'etat. 

Pour determiner le risque relatif, it faut tenir compte de deux sous-groupes de la population etudiee : un 

sous-groupe presentant le facteur de risque, et un autre chez qui ce facteur est absent. 

Le RISQUE RELATIF est le risque de contracter la maladie on question dans le groupe presentant 
le facteur de risque divise par le risque de contracter cette maladie dans le groupe chez qui le 

facteur de risque est absent. 

Plus le risque relatif est eleve, plus it est probable que le facteur de risque soft une cause et ne soit pas 
attribuable a des variables confusion nelles. 

III. ESTIMATION DU RISQUE RELATIF DANS UNE ETUDE CAS-TEMOINS 

Comme nous I'avons deja mentionne, des etudes cas-temoins sont menees dans le but de deceler des 
facteurs de risque pour certaines maladies ou affections. Pour analyser les resultats d'une etude cas- 
temoins, it faut constituer des tableaux croises ou les malades et les personnes en bonne sante forment 
les colonnes et les differentes variables considerees comme facteurs de risque possibles forment les 
rangees (voir le module 23). 

Si une difference est observee entre les malades et les personnes en bonne sante quant a une variable 
precise (facteur de risque), un test du khi carre peut titre effectue pour determiner si cette difference est 
significative (voir le module 27). 

Cependant, ce test ne permet pas de mesurer a quel point est etroite cette relation entre les deux 
variables (presence ou absence du facteur de risque et presence ou absence de la maladie). Par 
consequent, it faut mesurer le degre d'association, en calculant le RISQUE RELATIF. 

Cette analyse nous permet de resoudre des problemes pratiques. Si I'on connait un facteur de risque et 
chez qui it est present et si Von connait egalement le risque relatif, on peut determiner dans quelle mesure 
l'incidence de la maladie peut titre reduite par des mesures preventives (si I'on suppose que le facteur 
de risque est une cause de la maladie). 

Exemple 

Si I'on sait que les fumeurs courent un risque 10 fois plus grand de contracter le cancer du poumon 
que les non-fumeurs, on peut supposer qu'une campagne d'information sur la sante qui ferait passer 
le pourcentage de fumeurs clans la population adulte de 40 % a 35 % entrainerait une baisse 
spectaculaire de ['incidence du cancer du poumon. 

Dans les etudes cas-temoins, it arrive souvent qu'on ne calcule pas le risque relatif parce que ['incidence 
de la maladie n'a pas ete mesuree dans la population ou I'echantillon a ete choisi. Cependant, it est 
possible de faire une estimation du risque relatif. 
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Voyons maintenant la marche it suivre pour estimer le risque relatif a partir d'observations non appariees 
et d'observations appariees. 

Estimation du risque relatif - observations non appariees 

Dans les cas d'observations non appariees, on peut calculer le RISQUE RELATIF APPROCHE, pourvu que 
les deux conditions suivantes soient respectees : 

La maladie comporte une faible incidence dans la population, tant dans le groupe a risque que 
dans le groupe qui nest pas a risque. Une incidence inferieure a 0,05 serait conforme. 
Le groupe temoin est representaYrf de la population. 

Exemple 1 

Dans une etude cas-temoins sur la consommation de tabac en tant que facteur de risque pour le 
cancer du poumon, les donnees suivantes ont ete obtenues : 

Tableau 30.1. Fumeurs et non-fumeurs parmi les personnes atteintes du cancer du poumon 
et les personnes en bonne sante. 

Personnes atteintes du cancer 
du poumon Personnes en bonne sante 

Fumeurs (+) 350 184 

Non-fumeurs (-) 45 216 

Total 395 400 

D'apres ce tableau, plus de personnes atteintes du cancer du poumon que de personnes en sante 
fument. Cette constatation ne peut titre attribuee it la variation de I'echantillonnage (X2 = 164; u = 
1; p <0,001). 

Le risque relatif de contracter le cancer du poumon qui est associe a la consommation de cigarettes 
peut titre estime en calculant le RISQUE RELATIF APPROCHE. 

Risque relatif approche = 350 x 216 = 9,1 
184 x 45 

Cela signifie que les fumeurs etudies couraient un risque 9,1 plus eleve de contracter le cancer du 
poumon que les non-fumeurs. 

Les etapes a suivre pour effectuer ce type d'analyse figurent ci-dessous : 

Etape 1 Preparer un tableau : 

Facteur de risque Cas Temoins Total 

Present (+) 

Absent (-) 

a b 

c d 

e 

f 

Total g h n 
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Etape 2 Determiner s'il existe une difference entre les malades et les personnes en bonne sante 
quant a la variable soupiyonnee d'etre un facteur de risque. Effectuer un test du X2 pour 
determiner si cette difference est significative. 

Etape 3 Estimer le risque relatif en calculant le risque relaYrf approche. Ce dernier constitue un 
rapport de deux rapports, c'est-a-dire le rapport des malades qui presentent le facteur de 
risque (a) sur les malades qui ne presentent pas ce facteur (c), divise par le rapport des 
personnes en bonne sante qui presentent le facteur de risque (b) sur celles qui ne 
presentent pas ce facteur (d). Cela donne la formule suivante : 

Risque relatif approche = 
risque pour les malades presentant le facteur de risque = a/c = ad 
risque pour les personnes en sante presentant le facteur de risque b/d be 

Remarques 

Avant d'utiliser cette formule, assurez-vous que le tableau d'ou proviennent les donnees est 
dispose de la meme fagon que 1'exemple ci-dessus. 

Ne calculez pas le risque relatif approche si le test du X2 montre que la difference entre les 
malades et les personnes en bonne sante nest pas significative. 

Estimation du risque relatif - observations appariees 

Dans certaines etudes cas-temoins, les personnes en sante et les malades sont apparies. II faut en tenir 
compte lors de I'analyse. Reprenons 1'exemple du module 28. 

Exemple 2 

Dans le cadre d'une etude cas-temoins visant a trouver les causes d'une epidemie de cholera en 
Italie, le tableau suivant a ete prepare : 

Tableau 30.2. Consommation de poisson ou de fruits de mer par des personnes atteintes 
du cholera et des personnes en bonne sante dans un delai de 5 jours avant le debut de la 
ma la d ie. 

Personnes atteintes du cholera 

Personnes en sante Ont consomme N'ont pas consomme Total 

Ont consomme 12 3 15 

N'ont pas 

consomme 
30 31 61 

Total 42 34 76 

Source : Baine, W.B., Mazzotti, M., Greco, D., Izzo, E., Zampieri, A., Angioni, G., Di Gioia, M., Gangarosa, E.J., Pocchiari, S. 

1974. Epidemiology of cholera in Italy in 1973. Lancet, ii (dec.), 1370-1374. 
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Pour chaque malade (confirme par analyse bacteriologique), une personne en bonne sante du meme 
sexe, du meme age (a la dizaine pres) et du meme quartier a ete choisie. 

Nous avons decouvert que chez 30 paires, le malade a mange des fruits de mer, mais pas la 
personne en bonne sante, alors que chez seulement 3 paires, la personne en bonne sante a mange 
des fruits de mer mais le malade Wen a pas mange. Comme nous I'avons vu au module 28, cette 
association nest pas attribuable a la variation de I'echantillonnage (Xz de McNemar = 20,5; 
p < 0,001). 

Dans ce cas, le risque relatrf est estime a : 

30 = 10 
3 

En d'autres mots, les personnes qui ont mange des fruits de mer couraient un risque 10 fois plus 
grand de contracter le cholera que celles qui Wen ont pas mange. 

Les etapes de cette analyse sont decrites ci-dessous : 

Etape 1 Preparer un tableau : 

Etape 2 

Etape 3 

Malades 

Personnes en bonne sante Facteur de risque + Facteur de risque - 

Facteur de risque + 

Facteur de risque - 

q 

s 

r 

t 

Determiner s'il existe une assocation entre le facteur de risque et la maladie ou 1'etat. II faut 
alors comparer r et s dans le tableau. Pour determiner si cette association est significative 
(et non due a une variation de 1'echantillonnage), on effectue un test du X2 de McNemar. 

Estimer le risque relatrf en utilisant la formule suivante : 

Risque relatif = s 
r 

TRAVAIL EN GROUPIE 

Si vous avez fait une etude cas-temoins, estimez le risque relatif en calculant le risque relatif 
approche (si vos observations ne sont pas appariees) ou le rapport du nombre de paires 
contradictoires (si vos observations sont appariees) pour difeerents facteurs de risque. 

N'oubliez pas que vous ne pouvez faire cette estimation que si les facteurs de risque des malades 
et des personnes en bonne sante presentent une difference significative, 
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Annexe 30.1. Estimation du risque relatif en tenant compte de 1'effet dune 
variable confusionnelle 

Une etude cas-temoins est entreprise dans une clinique dans le but de determiner si I'allaitement naturel 
protege les enfants de 12 a 23 mois contre la malnutrition. 

Les resultats suivants sont obtenus : 

Tableau 30.3. Resultats d'une etude cas-temoins visant a determiner si I'allaitement naturel 
protege les enfants de 12 a 23 mois contre la malnutrition. 

Malades (mal 
nourris) 

Enfants en sante 
(bien nourris) Total 

Pas d'allaitement 100 76 176 
naturel (-) 

Allaitement naturel (+) 100 124 224 

Total 200 200 400 

x2 = 5,36; u = 1; p < 0,05; risque relatif = 100 x 124 = 1,6 
100x76 

On soupgonne que I'age est une variable confusionnelle pour les raisons suivantes : 

Les enfants de 12 a 17 mois sont plus souvent mal nourris que ceux de 18 a 23 mois; 

Plus d'enfants de 12 a 17 mois sont allaites naturellement que d'enfants de 18 a 23 mois. 

Idealement, it aurait fallu tenir compte de I'age lors de la conception de 1'etude, mais malheureusement, 
on ne I'a pas fait. 

Comment analyser ces donnees? 

Suivons ces trois etapes : 

Etape 1 Separons le tableau en deux parties. 

Tableau 30.4. Resultats pour les enfants de 12 a 17 mois. 

Malades En sante Total 

Pas d'allaitement 50(42%) 22(28%) 72 
naturel (-) 

Allaitement naturel (+) 70 58 128 

Total 120(100%) 80(100%) 200 

x2 = 3,58; u = 1; p > 0,05; risque relatif = 1,9 
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Tableau 30.5. Resultats pour les enfants de 18 a 23 mois. 

Malades En sante Total 

Pas d'allaitement 50(63%) 54(45%) 104 
naturel () 

Allaitement naturel (+) 30 66 96 

Total 80(100%) 120 (100%) 200 

X2 = 5,2; u = 1; p < 0,05; risque relatif = 2,0 

Soulignons que pour chacun des sous-groupes, le risque relatif de I'absence d'allaitement naturel 
est superieur a celui de 1'ensemble du groupe (environ 2). Supposons que nous voulons faire un test 
d'hypotheses d'ensemble et estimer le risque relatif general : 

Etape 2 Test du X2 de Mantel-Haenszel (voir I'annexe 27.3). 

fo(a) f, (a) (eg/n) s2 (a) (egfh/n2(n - 1)) 

12 a 17 mois 

18 a 23 mois 

50 

50 

43,2 

41,6 

11,1 

12,0 

Total 100 84,8 23,1 

X2 = f,(a) - Ma) - 0,5)2 = (100 - 84,8 - 0,5)2 = 9,35; u = 1; p < 0,01 
s2(a) 23,1 

Etape 3 Le risque relatif est estime comme suit : 

ad/n be/n 

12 A 17 mois 

18 a 23 mois 

14,5 

16,5 

7,7 

8,1 

Total 31,0 15,8 

Risque relatif = ad /n = 31,0 = 2,0 
be/n 15,8 
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Notes du formateur 

Module 30: MESURE DU RISQUE DANS LES ETUDES CAS-TEMOINS 

Duree et methode d'enseignement 

1 heure Introduction et discussion 
2 heures Travail en groupe 

Introduction et discussion 

Pour que votre expose soit plus facile a suivre, n'employez pas les termes cas et temoins, mais 
parlez plutot de personnes malades et de personnes en sante, ou de personnes atteintes du 
cholera et de personnes en bonne sante. 

Si I'un des groupes a fait une etude cas-temoins, tirez-en un exemple pour illustrer comment 
calculer et interpreter le risque relatif approche. 

L'annexe 30.1 ne devrait pas titre presentee lors de 1'expose. Les groupes peuvent l'utiliserau 
besoin. 

Si aucun des groupes n'a d'observations appariees et si les participants ont peu d'experience 
en statistique, vous pouvez laisser tomber la derniere partie de la section sur 1'estimation du 
risque relatif (observations appariees). 
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STAPES DE L'ANALYSE DE DONNEES ET DE LA REDACTION DE RAPPORTS 

Questions a poser 

Quelles donnees ont ete 
recueillies pour chaque objectif 
de recherche? Les donnees 
sont-elles completes et 
exactes? 

A quoi ressemblent les 
donnees? 

Comment peut-on resumer les 
donnees pour en faciliter 
I'analyse? 

Pour les donnees qualitatives : 

la recherche a-t-elle pour but de 
decrire, de comparer ou de 
trouver des associations? 

1. Comment peut-on decrire les 
donnees? 

2. Comment peut-on determiner 
les differences entre les 
groupes? 

3. Comment peut-on determiner 
les associations entre les 
variables? 

Comment le rapport doit titre 
redige? 

Comment doit-on presenter et 
diffuser les constatations et les 
recommandations? 

Stapes a suivre* Elements importants de I'etape 

Preparer les donnees pour Revoir les activites sur le terrain 

I'analyse Compiler les donnees pour chaque 
objectif ou population etudiee 
Classer les donnees et en verifier la 
qualfte 
Verifier les imprimes 

Decrire les variables Distributions 
Figures, moyennes 

Faire le recoupement des Faire le recoupement des donnees 

donnees quantitatives par rapport aux objectifs 

I Illustrations, texte 

Resumer les donnees 
qualitatives 

I 
Determiner le type d'analyse Examiner les objectifs, le type d'etude 

statistique necessaire et les variables 
Faire une description statistique des 
variables 
Choisir les tests d'hypotheses 

I 
Analyser des observations **Test t de Student 

our observations a ariees **Test t appariees et non appariees p pp 
**Test du khi carre 
**Test du khi carre de McNemar 

I 
Evaluer les associations **Diagramme de dispersion 

entre les variables **Droite de regression et coefficient 
de correlation 

**Risque relatif, risque relatif 

I 
approche 

Preparer le canevas du rapport Rediger le rapport et for- 
muler des Rediger les 1 

re et 2e versions 

recommandations Faire un sommaire des constatations 
Faire un sommaire des conclusions 
pour chaque objectif 
Formuler des recommandations 
Preparer un resume analytique 

Presenter un s ommaire et Discuter des sommaires avec 

rediger un plan de mise en differents groupes cibles 

oeuvre des recommandations Discuter du programme de mise en 
oeuvre 

* II n'est pas necessaire de faire ces stapes dans I'ordre indique. L'ordre peut titre adapts aux besoins de I'atelier. 
** Ces elements sont facultatifs; ils peuvent titre omis s'ils ne sont pas pertinents au cours. 
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Module 31 : REDACTION DE RAPPORTS 

OBJECTIFS 

A la fin de la presente seance, vous devriez pouvoir 

Dresser une liste des principaux elements d'un rapport de recherche; 

Preparez le canevas de votre projet de recherche; 

Rediger par etapes une version preliminaire de votre rapport; 

Examiner le rapport final pour s'assurer qu'il est complet, qu'il ne contient pas de 
chevauchements et que le style est clair et facile a lire; 

Formuler des recommandations fondees sur votre recherche. 

1. Stapes de la preparation du rapport : considerations preliminaires 

II. Redaction du rapport 
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1. STAPES DE LA PREPARATION DU RAPPORT : CONSIDERATIONS 
PRELIMINAIRES 

Le public 

L'objectif d'un rapport de recherche consiste a fournir des renseignements au lecteur. II est donc 
important de commencer par repondre aux questions suivantes : 

QUI lira le rapport de recherche? 
POURQUOI voudra-t-on le lire? 

Dans les recherches sur les systemes de sante, it est particulierement important de garder en tete les 
besoins des lecteurs, car it ne s'agit pas seulement de chercheurs, mais egalement de gestionnaires de 
la sante et de dirigeants communautaires. Bon nombre de documents de recherche congus pour des 
scientifiques ne conviennent pas aux gestionnaires et aux profanes. Par consequent, it faut s'efforcer de 
rediger des rapports en termes simples qui decrivent avec precision les constatations. 

En outre, it est important de presenter non seulement les conclusions scientifiques, mais egalement des 
recommandations precises qui tiennent compte des caracteristiques du systeme local de sante ainsi que 
des contraintes, de la faisabilite et de I'utilite des solutions proposees. La collectivite et les gestionnaires 
preferent savoir comment regler un probleme plutot que d'apprendre simplement que ce probleme existe. 

Les rapports doivent repondre aux BESOINS DES LECTEURS : dirigeants communautaires, 
gestionnaires de is sante et chercheurs. 

Comment le lecteur lit un rapport de recherche 

II est plus facile de rediger un bon rapport lorsqu'on tient compte de la methode de lecture des personnes 
qui le liront. La recherche a ete effectuee dans le but de recueillir des renseignements : ceux-ci doivent 
donc constituer le pivot du rapport. Ces renseignements doivent titre resumes dans les conclusions. La 

plupart des lecteurs commenceront par lire les conclusions; si elles sont interessantes, utiles et 
agreablement presentees, le lecteur s'attardera aux autres sections du rapport. Celles-ci visent a etayer 
les conclusions en aidant le lecteur a repondre a deux questions fondamentales : 

Comment ces renseignements permettront d'ameliorer la sante de Is collectivity (En 
d'autres mots, quelles sont les caracteristiques du probleme en cause et du systeme de sante 
ou ce probleme se manifeste, et comment ces renseignements permettront de resoudre ou de 
minimiser ce probleme?) 

Ces constatations sont-elles realistes (c.-a-d. valables et fiables)? La conception de la 

recherche, I'echantillonnage, les methodes de collecte des donnees et I'analyse des donnees 
confirmeront la validite et la fiabilite des constatations. 

Soulignons qu'un rapport qui met ('accent sur la methode plutot que sur les conclusions pourrait 
interesser un public de chercheurs, mais pas les gestionnaires. 
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Achevement de ('analyse des donnees 

Avant d'entreprendre I'apergu et la redaction de la version preliminaire de votre rapport, vous devez revoir 
votre analyse des donnees et repondre a plusieurs des questions suivantes : 

Les conclusions correspondent-elles aux objectifs specifiques? Sont-elles completes? 

Les etapes de I'analyse de donnees auraient du aboutir a 

- une ou plusieurs conclusions exprimees sous forme de phrases claires; 
- un ou plusieurs tableaux analytiques accompagnes de statistiques descriptives ou de tests 

statistiques pertinents pour etayer les conclusions. 

Examinez vos conclusions afin de verifier 

que tous les objectifs specifiques y sont mentionnes; 
qu'elles tiennent compte de tous les aspects des objectifs; 

- qu'elles sont pertinentes et appropriees compte tenu des objectifs. 

Est-il necessaire de preparer d'autres tableaux analytiques? 

Si les conclusions sont incompletes, preparez d'autres maquettes de tableaux analytiques et 
analysez les donnees tel qu'indique aux modules 22 a 30. 

Toutes leg donnees qualitatives ont-elles ete utilisees pour etayer et preciser leg 
conclusions tirees des tableaux? 

Apres avoir terming cet examen, it vous reste deux autres taches a remplir 

Enoncez vos conclusions definitives pour chaque objectif. 

Au cours des premieres etapes de I'analyse, chaque tableau analytique a ete accompagne 
d'une conclusion. Ces conclusions doivent maintenant titre revues, combinees si possible et 
enoncees de fagon que les principales constatations de 1'etude soient facilement identifiables 
pour un lecteur qui lira le rapport en diagonale. Souvent, it est possible d'inclure les donnees 
numeriques les plus importantes (pourcentages, moyennes, etc.). 

Choisissez leg tableaux qui appara front dans le corps du texte. 

Seuls quelques tableaux devraient titre inclus dans le corps du texte. Le tableau doit servir a 
illustrer une conclusion importante ou a 1'etayer. Si possible, combinez des donnees provenant 
de plusieurs tableaux analytiques dans un seul tableau ou dans quelques-uns et presentez un 
tableau sommaire dans le rapport. (Au besoin, des tableaux plus detailles peuvent titre fournis 
en annexe.) Le titre de chaque tableau dolt expliquer le plus brievement possible le contenu du 
tableau. Les titres de colonnes et de rangees doivent titre brefs mais sans equivoque. 

Reunissez les conclusions et les tableaux relatifs A chaque objectif specifique. Vous etes maintenant 
pret A rgdiger le rapport. 
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II. REDACTION DU RAPPORT 

Le but du rapport consiste a expliquer les faits au lecteur d'une fagon simple, logique et ordonnee. II faut 
eviter de distraire le lecteur et de le plonger dans la confusion. 

Lors de la redaction, it faut tenir compte des aspects suivants : 

le CONTENU, 
le STYLE, 
la DISPOSITION du rapport; 
la PREMIERE VERSION, 
la DEUXIEME VERSION, 
le rapport final. 

Voyons chacun de ces elements de la preparation du rapport. 

Le contenu : les principaux elements d'un rapport de recherche 

Le rapport de recherche doit contenir les elements suivants : 

Page titre ou page couverture, 
Sommaire des constatations et recommandations, 
Remerciements (facultatifs), 
Table des matieres, 
Liste des tableaux et figures (facultative), 
Liste des abreviations (facultative), 
1. Introduction, 
2. Objectifs, 
3. Methodologie, 
4. Constatations et conclusions, 
5. Discussion, 
6. Recommandations, 
Ouvrages consultes, 
Annexes (outils de collecte de donnees, tableaux). 

Les constatations et conclusions, la discussion des constatations et les recommandations composeront 
la partie la plus importante de votre rapport, qui dolt titre redige en partant de zero. Pour ('introduction, 
vous pouvez vous fonder dans une grande mesure sur votre proposition de recherche, en resumant, 
revisant et parfois etoffant certaines sections. 

Nous vous recommandons done vivement de commencer par les constatations at lea conclusions. 
Nous verrons cependant chaque element du rapport dans I'ordre ou it apparaitra. 

Page couverture 
La page couverture doit contenir le titre, le nom des auteurs avec leur titre et leur poste, 
1'etablissement qui publie le rapport ainsi que le mois et I'annee de publication. L'etablissement 
sera probablement celui qui a mene 1'etude, par exemple ('unite de recherche du ministere de 
la Sante ou un institut de recherche. 

Sommaire 
Le sommaire ne peut titre redige qu'apres avoir acheve la premiere ou meme la deuxieme 
version du rapport. II doit contenir : 
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une breve description du probleme, 
les principaux objectifs, 
1'endroit ou 1'etude a ete menee, 
le type d'etude et les methodes employees, 
les principales constatations et conclusions, 
les principales recommandations (ou la totalite). 

C'est le sommaire qui sera lu en premier (et it est probable que les decideurs du domaine de 
la sante, dont le temps est precieux, ne liront que le sommaire). Par consequent, it faut 

consacrer beaucoup de temps et d'attention a sa redaction. Vous devrez peut-titre en rediger 
plusieurs versions qui feront ('objet de discussions en equipe. 

Comme vous aurez collabore avec plusieurs groupes au cours de la redaction et de la mise en 
oeuvre de votre proposition de recherche, vous pouvez envisager la possibilite de rediger des 
sommaires differents pour chacun de ces groupes. Par exemple, vous pourriez preparer des 
sommaires differents pour les decideurs et les gestionnaires de la sante, pour le personnel de 
sante subalterne, pour le grand public (journaux, television) et pour les specialistes (articles 

dans des publications scientifiques). (Voir le module 32.) 

Remerciements 
Vous pouvez remercier les personnes qui vous ont apporte une aide technique ou financiere lors 

de la conception et de 1'execution de votre etude. Vous pouvez egalement remercier votre 
employeur, qui vous a permis de consacrer du temps a 1'etude, ainsi que les repondants. 
D'habitude, les remerciements figurent tout de suite apres la page couverture, ou a la fin du 
rapport, avant la liste des ouvrages consultes. 

Table des matieres 
La table des matieres est essentielle, car elle donne au lecteur une vue d'ensemble des 
principales sections de votre rapport avec leur numero de page, ce qui lui permet de parcourir 
le rapport dans I'ordre qu'il desire ou d'escamoter certaines sections. 

Liste des tableaux et figures (facultative) 
Si vous avez beaucoup de tableaux ou de figures, it est utile d'en dresser une liste sous la forme 
d'une table des matieres, en indiquant les pages. 

Liste des abreviations (facultative) 
Vous pouvez egalement dresser une liste des abreviations et acronymes utilises dans votre 
rapport, s'il y en a beaucoup. 

Ces trois dernieres parties doivent titre preparees en dernier, car vous devez indiquer le numero de page 
des chapitres et sections dans la table des matieres et vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans la 

numerotation des figures et des tableaux. 

1. INTRODUCTION 

L'introduction constitue une partie relativement facile du rapport, que vous pouvez rediger apres 
avoir prepare la premiere version des constatations. Elle doit contenir des renseignements de 
base sur le pays etudie, 1'etat de sante de sa population et des donnees sur les services de 
sante relatives au probleme etudie. Vous pouvez reviser legerement ou faire des ajouts a la 

section correspondante de votre proposition de recherche et vous en servir. 
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L'enonce du probleme tire de votre proposition de recherche, revise ou accompagne de 
commentaires ou de donnees supplementaires fondees sur votre recherche, vient ensuite. II doit 
contenir un paragraphe sur ce que vous esperez accomplir avec les resultats de 1'etude. 

Un bref examen de la documentation portant sur votre sujet d'etude doit egalement fiigurer dans 
le rapport (consultez le module 5 et votre proposition de recherche). Cette section doit 
comprendre des elements pertinents pour aider le lecteur a : 

- comprendre le probleme en fournissant un apergu des renseignements disponibles sur lui, 
- comprendre les methodes d'etude ou de resolution du probleme. 

REMARQUE : Cette section ne doit pas constituer un resume de tous les documents et 
ouvrages sur le sujet. Soyez selectif et n'oubliez pas que cette section doit etayer votre etude 
et non prouver que vous pouvez consulter des documents. 

2. OBJECTIFS 

Les objectffs generaux et specifiques doivent titre mentionnes. Au besoin, adaptez legerement 
leur style et leur ordre. Cependant, ne les changez pas completement. Si vous n'avez pu 
atteindre certains objectifs, dites-le dans la section sur la methodologie et dans la discussion 
sur les constatations. 

3. METHODOLOGIE 

Vous devez decrire en detail la methodologie employee pour la collecte des donnees, en 
mentionnant : 

- le type d'etude, 
- les variables sur lesquelles portent les donnees, 
- la population d'ou vient 1'echantillon, 
- la taille de 1'echantillon et la methode d'echantillonnage, 
- les techniques de collecte des donnees : 

les sources de donnees (cartes, menages, registres des cliniques, etc.), 
les personnes ayant recueilli les donnees et leur methode, 
les procedes d'analyse des donnees, y compris les tests statistiques (s'il y a lieu). 

Si vous vous etes ecarte du module initial presente dans votre proposition de recherche, vous 
devez expliquer dans quelle mesure et pour quelle raison. Les consequences de cet ecart sur 
les objectifs de votre etude doivent titre indiquees. Decrivez egalement les donnees de faible 
qualite, qui peuvent causer des biais. 

4. CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS 

La presentation systematique de vos constatations et conclusions par rapport it vos objectifs de 
recherche constitue le pivot de votre rapport. 

Vous pouvez joindre a une description des constatations quelques tableaux ou graphiques qui 
les resument. Le rapport sera plus agreable a lire si vous illustrez certaines constatations par 
des exemples en citant les repondants ou en fournissant des observations et des etudes de cas 
effectuees pendant les travaux sur le terrain. 
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5. DISCUSSION 

Les constatations peuvent titre discutees par objecYrf ou par groupe de variables connexes. Des 
conclusions d'autres etudes qui viennent soutenir ou contredire les votres devraient egalement 
titre mentionnees. En outre, it est important de decrire les limites de 1'etude. Vous pouvez 
egalement formuler quelques conclusions generales. 

Remarque 

Le texte et les annexes doivent contenir des renseignements suffisants pour que les professionnels 
puissent determiner comment vous demontrez vos constatations et vos conclusions. Le rapport doit 
titre suffisamment clair pour qu'il soft possible de repeter ('etude au besoin. 

6. RECOMMANDATIONS 

Les recommandations doivent constituer une suite logique a la discussion sur les constatations. 
Elles peuvent titre resumees en fonction des groupes qu'elles concernent, notamment : 

- les decideurs, 
- les gestionnaires de la sante et de domaines connexes au palier des districts ou a un palier 

inferieur, 
- le personnel de la sante et de domaines connexes qui pourrait mettre en oeuvre les 

recommandations, 
- les clients possibles, 
- le grand public. 

N'oubliez pas que les groupes susceptibles de prendre des mesures s'interesseront 
particulierement a cette partie. 

Pour rediger vos recommandations, ne vous fondez pas uniquement sur les constatations de 
votre etude, mais egalement sur des renseignements provenant d'autres sources et sur de 
('information portant sur d'autres facteurs connexes. II convient de discuter des 
recommandations avec tous les interesses avant d'en faire la formulation finale. 

Si vos recommandations sont courtes, vous pourriez les incluretoutes dans votre sommaire des 
constatations et recommandations au lieu de les faire figurer dans une section distincte. 

Ouvrages consultes 

Dans le texte, les renvois peuvent titre numerotes dans ('ordre ou ils se trouvent, puis figurer 
dans cet ordre dans la partie sur les ouvrages consultes. On peut egalement ecrire le nom de 
I'auteur dans le texte suivi de la date de publication entre parentheses : (Shan 1990). Dans la 
liste des ouvrages consultes, les publications sont alors placees en ordre alphabetique du nom 
de famille de I'auteur principal (voir le module 5). 

Vous pouvez choisir ('une ou I'autre methode, mais si vous voulez publiez un article, vous devez 
suivre la methode prescrite par la publication. 
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Annexes 

Les annexes doivent contenir tous les renseignements supplementaires permettant aux 
specialistes de suivre vos procedures de recherche et d'analyse de donnees. 

Des renseignements utiles a certains lecteurs mais qui n'interessent pas le lecteur moyen 
peuvent egalement figurer en annexe. 

Parmi des exemples de renseignements a inclure dans les annexes, on releve : 

- des tableaux mentionnes dans le texte, mais qui n'y ont pas ete ajoutes par souci de 
brievete, 

- des listes de criteres et de definitions et des organigrammes, 
- des listes d'hopitaux, de districts, de villages, etc. qui ont participe a 1'etude, 
- les outils de collecte des donnees. 

Style 

N'oubliez pas que le lecteur : 

n'a pas de temps a perdre; 
doit accorder son attention a une foule d'autres questions urgentes; 
ne connait probablement pas tres bien le -jargon- de la recherche. 

Suivez donc les regles suivantes : 

Simplifiez. Tenez-vous-en a 1'essentiel. 
Justifiez. Ne faites aucune affirmation qui ne soft fondee sur des faits. 
Quantifiez. Evitez les termes -grand», -petit», etc., et dites plutot -pres de 75 %", -un sur trois», 
etc. 
Soyez precis. 
Cherchez a informer, pas a impressionner. Evitez les exagerations. 
Faites des phrases courtes. 
N'utilisez pas trop d'adverbes et d'adjectifs. Soyez uniforme quant aux temps (passe, 
present). Evitez la formulation passive si possible. 
Soyez clair, logique et systematique. 

Presentation du rapport 

S'il est bien presente, votre rapport : 

fera bonne impression; 
sera agreable a lire; 
donnera une idee de ('organisation du contenu de sorte que le lecteur pourra determiner 
rapidement ce qu'il veut lire en premier. 

Une attention particuliere doit titre portee aux points suivants : 

Page titre attrayante, table des matieres Claire, 
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Uniformite des marges et de I'interligne, 

Uniformite des titres et sous-titres (p. ex., majuscules soulignees pour les titres de chapitres, 
majuscules pour les titres de grandes sections, minuscules soulignees pour les titres de sous- 
sections, etc.), 

Dactylographie et photocopies de qualite, sans coquilles (pour de plus amples renseignements, 
voir Keithly et Schreiner 1971). 

Figures et tableaux numerotes et titres, avec des titres pour les colonnes et les rangees, 

Precision et coherence des citations et des renvois. 

Preparation de la premiere version du rapport 

Preparez un 'canevas ecrit. Ce canevas vous aidera a organiser vos idees et constitue une etape 
essentielle clans la production d'un rapport logique et ordonne. 

Le canevas doit contenir : 

Le titre des principales sections du rapport, 
Le titre des sous-sections, 
L'objet de chaque section, 
Une liste des tableaux et figures (s'il y a lieu) illustrant chaque section. 

Le canevas du chapitre sur les constatations et conclusions sera le plus difficile. Pour vous aider a 
structurer vos constatations d'une maniere logique et coherente, discutez avec les membres de votre 
equipe des liens entre vos constatations et conclusions et vos objectifs et variables. 

La premiere partie de ce chapitre constitue habituellement une description de 1'echantillon, 
precisant notamment 1'emplacement, I'age, le sexe et d'autres variables de base pertinentes. 

Ensuite, selon le type d'etude, vous pouvez presenter d'autres renseignements sur le probleme 
ou sur les variables dependantes. 

Enfin, vous pouvez inclure une analyse des differentes variables independantes par rapport au 
probleme. 

Vous pouvez commencer par faire une liste des titres et des sous-titres, en laissant beaucoup d'espace 
entre eux pour griffonner quelques mots cles sur ce que vous comptez ecrire sous chacun. II est 
preferable de numeroter les sections et sous-sections. 

Par exemple, dans une etude sur la malnutrition, le chapitre xConstatations et conclusions- pourrait 
prendre la forme suivante : 

CHAPITRE 4: CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS 

4.1 DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON 

4.2 ETENDUE ET VARIATION SAISONNIERE DE LA MALNUTRITION DANS LE DISTRICT 
X 
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4.3 CAUSES POSSIBLES DE LA MALNUTRITION 

4.3.1 Disponibilite reduite d'aliments 

4.3.2 Utilisation non optimale des aliments 

4.3.3 Incidence elevee de maladies contagieuses 

4.3.4 Acces limite aux services de sante maternelle et infantile et aux soins de 
sante 

4.3.5 Conclusions 

Ce genre de numerotation presente une grande souplesse et permet I'ajout de titres et sous-titres au 
besoin. II vous permet d'avoir en tete un aperqu du processes lorsque differents membres de I'equipe 
travaillent en meme temps a differentes parties du rapport. Si vos constatations sont tres detaillees et si 
vous avez quatre ou cinq niveaux de sous-titres, vous pouvez diviser les constatations en plusieurs 
chapitres. Vous pouvez egalement simplifier la numerotation des sous-sections si le sujet auquel elles se 
rapportent est evident. Cependant, ne le faites pas avant la version finale, car la numerotation vous aidera 
a garder votre rapport en ordre lorsque differents membres de 1'equipetravailleront a differentes sections. 

Les tableaux et figures se trouvant dans le corps du texte doivent titre numerotes et titres. II est preferable 
d'utiliser d'abord le numero de la section ou se trouve le tableau. Pour la derniere version, vous pouvez 
choisir de numeroter les tableaux et figures selon I'ordre ou ils apparaitront. 

N'inclure que les tableaux et les figures qui illustrent les principales constatations et qui doivent titre 
expliques en detail dans le corps du texte. D'autres peuvent titre presentes en annexe, ou meme omis 
s'ils n'apportent rien d'interessant. 

II est inutile de decrire en detail les tableaux figurant dans le rapport. Ne presentez que les 
principales conclusions. 

La premiere version nest jamais definitive. Attardez-vous donc au contenu plutot qu'au style. Cependant, 
it est souhaitable de structures le texte en paragraphes des le depart et de formuler chaque phrase avec 
clarte et precision. 

Remarques 

Ne commencez jamais a rediger votre rapport avant d'avoir prepare un canevas. Assurez-vous que 
toutes les sections portent des titres et des numeros conformes au canevas avant de les envoyer 
a la dactylographie. Affichez le canevas pour que tous les participants soient tenus au courant des 
ajouts et des changements. 

Tapez is premiere version a double interligne avec des marges assez urges afin de pouvoir 
facilement inserer des commentaires et des corrections. 

Faites plusieurs copies de la premiere version de fagon a en disposer de quelques-unes pour 
travailler et d'une copie dans laquelle vous insererez les revisions definitives que vous apporterez 
avant de renvoyer le texte a la dactylographie. 
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Preparation de la deuxieme version 

Une fois la premiere version des constatations et des conclusions terminee, tous les membres du groupe 
d'etude et animateurs devraient en faire une lecture critique et formuler des commentaires a leur sujet. 

Lors de la lecture de cette version preliminaire, posez-vous les questions suivantes : 

Toutes les constatations importantes ont-elles ete incluses? 

Les conclusions sont-elles reliees logiquement aux constatations? Si certaines constatations se 
contredisent, font-elles ('objet d'une discussion et d'une explication? Des faiblesses ont-elles ete 
relevees sur le plan de la methodoiogie? 

Le texte contient-il des chevauchements qu'il faudrait supprimer? 

Serait-il possible d'abreger le texte? On peut generalement ameliorer un texte en I'abregeant. 
Certaines parties moins pertinentes peuvent figurer en annexe. Verifiez si des paragraphes 
descriptifs peuvent titre raccourcis et presentes comme conclusions. 

Les donnees figurant dans le texte correspondent-elles a celles des tableaux? Les tableaux sont- 
ils uniformes (meme nombre de repondants par categorie), sont-ils numerotes en ordre et 
portent-ils un titre clair? 

L'ordre des paragraphes et des sous-sections est-il logique et coherent? Y a-t-il un lien logique 
entre les sections et paragraphes successifs? La formulation des constatations et des 
conclusions est-elle precise et claire? 

Les auteurs de chaque section peuvent preparer une deuxieme version preliminaire en tenant compte de 
tous les commentaires requs. Cependant, vous pourriez envisager de nommer deux redacteurs parmi les 
membres de 1'equipe pour rediger la version definitive. 

Entre-temps, les autres membres du groupe peuvent s'occuper des sections du debut. UINTRODUCTION, 
les OBJECTIFS et la METHODOLOGIE de la proposition de recherche initiale peuvent souvent titre utilises 
apres revision et adaptation (voir la page 8). 

Vous pouvez maintenant passer a la premiere version du sommaire (voir la page 7). 

Preparation du rapport final 

II serait souhaitable de demander a I'un des autres groupes et aux animateurs de lire la deuxieme version 
de votre rapport et de I'evaluer en fonction des criteres mentionnes a la section precedente. Vous pouvez 
ensuite passer a la preparation du rapport final. Cette fois-ci, vous devez faire tres attention a la 
presentation (structure, style, orthographe). 

Soyez uniforme dans ('usage des temps de verbes. Les descriptions de la situation sur le terrain peuvent 
titre redigees au passe ou au present (p. ex., «Cinq menages possedent moins d'un acre de terrain,>). Les 
conclusions sont habituellement au present (p. ex., «les interdits alimentaires ont tres peu de 
repercussions sur I'alimentation des jeunes enfants. Les poissons et viandes interdits dans certains clans 
reviennent rarement dans le regime quotidien»). 

Pour vous assurer que le texte se lit bien, passez-le en revue rapidement et lisez la premiere phrase de 
chaque paragraphe. Si vous avez une bonne idee de ('organisation et des resultats de votre etude, vous 
pouvez conclure que vous avez fait de votre mieux. 
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TRAVAIL EN GROUPIE 

Preparez un canevas de votre rapport sur un tableau a feuilles mobiles, apres avoir 
examine vos objectifs, vos sources d'information et les resultats de I'analyse des 
donnees, Assurez-vous que le chapitre sur les constatations est compose de sections et 
de sous-sections ordonnees logiquement. Numerotez les sections et sous-sections 
proposees. Affichez le canevas au mur, daps un endroit visible. Laissez assez d'espace 
entre les lignes pour les ajouts (de nouvelles parties, par exemple) et les changements. 

Entreprenez la redaction, en commengant par lea constatations et lea conclusions. 
Determinez aver votre animateur si vous interpreterez lea donnees en presentant les 
resultats selon la variable, I'objectif ou la population etudiee. Si vous avez de la difficulte 

A choisir une methode de presentation, prenez quand meme note de vos constatations 
et de vos interpretations. Lors de la deuxieme version, vous pourrez determiner comment 
reorganiser et abreger le rapport. Repartissez la redaction parmi des sous-groupes 
d'une ou deux personnes. 

Redigez lea chapitres de i'introduction (contexte, enonce du probleme et revue 
documentaire), des objectifs et de la methodologie, en adaptant ce que vous aviez 
prepare pour votre proposition. 

Enfin, redigez le sommaire en suivant les indications donnees au cours de la seance. 
Prenez au moins une demi-journee pour le faire. 

Informez-vous des progres de la redaction et de la dactylographie en prenant des notes 
sur le tableau a feuilles mobiles ou se trouve le canevas de votre rapport. 

Examinez la premiere version avec 1'ensemble de 1'equipe et tentez d'en deceler les 
lacunes, les chevauchements, etc. avant la preparation de la deuxieme version. 
Demandez a I'animateur d'un autre groupe de lire le rapport avant de 1'envoyer a la 

dactylographie. 

Ouvrages consultes 

Huth, E.J. 1982. How to write and publish papers in the medical sciences (2e ed.). Williams & Wilkins, 

Baltimore, MD, Etats-Unis. 

Keithly, Schreiner. 1971. A manual of style for the preparation of papers and reports. South Western 

Publishing Co. 

Osborn, M.L. 1971. The preparation of a scientific paper. British Journal of Medical Education, 5, 248-252. 

Paton, A. 1979. Write a paper. In How to do it: 1. Articles publiss dans le British Medical Journal. British 

Medical Association, Londres, Royaume-Uni, pp. 207-212. 
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Notes du formateur 

Module 31 : REDACTION DE RAPPORTS 

Duree et methode d'enseignement 

1 heure Introduction et discussion 

Plusieurs Travail en groupe 
jours 

Introduction et discussion 

Inscrivez le canevas des rapports de recherche sur un transparent et discutez-en point par point. 
Soulignez que les constatations et conclusions, la discussion et les recommandations sont les 
parties les plus importantes. 

Prenez un exemple de I'un des groupes pour presenter un canevas possible du chapitre sur les 
constatations et les conclusions, avec des titres et sous-titres. 

Expliquez la numerotation, en vous assurant que la disposition des titres et sous-titres est 
coherente afin que vous puissiez utiliser cet exemple pour illustrer plus tard la presentation a 
adopter. 

Demandez aux participants de suggerer des criteres sur lesquels ils pourraient se fonder pour 
evaluer leur premiere version, avant de leur donner des directives. 

Donnez des exemples tires des propositions de recherche preparees par differents groupes pour 
expliquer comment 1'enonce du probleme, les objectifs et la methodologie doivent etre adaptes 
en vue du rapport final. 

Soulignez que le futur employs dans la proposition doit titre remplace par le present et le passe, 
si vous croyez que certains groupes pourraient negliger cet aspect. 

Travail en groupe 

Assurez-vous que tous les groupes preparent un canevas de leur rapport, en se fondant sur le 
module presents clans le module. Demandez aux groupes d'afficher leur canevas pour que tous 
leurs membres puissent en prendre connaissance. 

Les sections sur les constatations et conclusions, la discussion et les recommandations sont 
celles qui necessiteront le plus de temps. Certains groupes pourraient croire qu'il serait 
preferable d'en changer I'ordre. Ainsi, pour certains projets, it serait plus logique d'avoir les 
sections 4. Constatations, 5. Discussion et conclusions et 6. Recommandations. Dites aux 
participants qu'ils peuvent preparer leur canevas et presenter leur travail de la fagon la plus 
appropriee a leur situation. Discutez avec les groupes de la fagon de structurer cette partie de 
leur travail le plus logiquement possible. 
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Les constatations et les conclusions devraient titre redigees en premier. La redaction des 
chapitres d'introduction ne devrait titre entreprise qu'une fois que le groupe a en main une 
bonne version preliminaire. 

Assurez-vous que les membres du groupe ont des aptitudes en redaction, notamment en les 
faisant rediger en equipes de deux. Les participants qui n'ont jamais ecrit pourraient avoir besoin 
de beaucoup de soutien. Demandez-leur d'ecrire quelques paragraphes que vous reviserez 
ensuite. 

Les groupes qui Wont pas d'experience en redaction auront besoin de directives explicates sur 
les aspects a verifier lors de 1'etude de la premiere version, notamment la presentation du 

rapport. 

II est preferable de discuter des recommandations possibles au cours de la redaction des 
constatations et conclusions. Prenez note immediatement de ces idees (de preference sur un 

tableau a feuilles mobiles) pour vous en servir lors de la formulation des recommandations. 

Tous les animateurs devraient formuler des commentaires sur le sommaire prepare par les 
groupes. Chacun devrait egalement lire et commenter au moins un rapport preliminaire complet 
d'un autre groupe avant qu'il ne soit envoye a la dactylographie. 
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STAPES DE L'ANALYSE DE DONNEES ET DE LA REDACTION DE RAPPORTS 

Questions a poser Stapes a suivre* Elements importants de I'etape 

Quelles donnees ont ete 
recueillies pour chaque objectif 
de recherche? Les donnees 
sont-elles completes et 
exactes? 

A quoi ressemblent les 
donnees? 

Comment peut-on resumer les 
donnees pour en faciliter 
I'analyse? 

Preparer les donnees pour 
('analyse 

I 

I 
Decrire les variables 

t 
Faire le recoupement des 
donnees quantitatives 

I 
Resumer les donnees 
qualitatives 

I 
Pour les donnees qualitatives : 

la recherche a-t-elle pour but de 
decrire, de comparer ou de 
trouver des associations? 

Determiner le type d'analyse 
statistique necessaire 

Revoir les activites sur le terrain 
Compiler les donnees pour chaque 
objectif ou population etudiee 
Classer les donnees et en verifier la 

qualite 
Verifier les imprimes 

Distributions 
Figures, moyennes 

Faire le recoupement des donnees 
par rapport aux objectifs 
Illustrations, texte 

Examiner les objectifs, le type d'etude 
et les variables 
Faire une description statistique des 
variables 
Choisir les tests d'hypotheses 

1. Comment peut-on decrire les 
donnees? 

2. Comment peut-on determiner 
les differences entre les 
groupes? 

Analyser des observations 
appariees et non appariees 

**Test t de Student 
**Test t pour observations appariees 
**Test du khi carre 
**Test du khi carre de McNemar 

3. Comment peut-on determiner 
les associations entre les 
variables? 

Comment le rapport doit titre 
red ige? 

Comment doit-on presenter et 
diffuser les constatations et les 
recommandations? 

I 
Evaluer les associations 
entre les variables 

Rediger le rapport et for- 
muler des recommandations 

Presenter un sommaire et 
rediger un plan de mise en 
oeuvre des 
recommandations 

**Diagramme de dispersion 
**Droite de regression et coefficient 

de correlation 
**Risque relatif, risque relatif 

approche 

Preparer le canevas du rapport 
Rediger les 1 fe et 2e versions 
Faire un sommaire des constatations 
Faire un sommaire des conclusions 
pour chaque objectif 
Formuler des recommandations 
Preparer un resume analytique 

Discuter des sommaires aver 
differents groupes cibles 
Discuter du programme de mise en 

oeuvre 

* II nest pas necessaire de faire ces stapes dans I'ordre indique. L'ordre peut titre adapts aux besoins de I'atelier. 

** Ces elements sont facultatifs; ils peuvent titre omis s'ils ne sont pas pertinents au cours. 
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Module 32: UTILISATION DES CONSTATATIONS 

OBJECTIFS 

A la fin de la presente seance, vous devriez pouvoir 

Presenter un sommaire de vos constatations et recommandations aux gestionnaires de la 
sante et a d'autres interesses; 

Rediger un plan d'action en vue de is mise en oeuvre des recommandations. 

1. Introduction 

II. Presentation des resultats de la recherche it des gestionnaires de la sante 

III. Presentation des principales constatations et recommandations a d'autres interesses 

IV. Preparation d'un plan d'action 
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1. INTRODUCTION 

II y a plusieurs fagons de promouvoir ('utilisation des constatations de votre recherche 

Presentez les resultats de la recherche aux gestionnaires de la sante et aux dirigeants 
communautaires; 

Presentez les resultats a d'autres interesses; 

Redigez un plan d'action pour promouvoir la mise en oeuvre des recommandations formulees 
dans votre etude. 

Le moyen le plus efficace d'encourager ('utilisation de vos resultats pourrait consister a combiner ces trois 
possibilites. 

II. PRESENTATION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE A DES G ESTIO NNAI RES 
DE LA SANTE 

Le but des recherches sur les systemes de sante consiste a fournir aux gestionnaires des renseignements 
qui faciliteront la prise de decisions. Une etape tres importante du processus de recherche sur les 
systemes de sante consiste donc en la presentation du rapport aux gestionnaires concernes afin que vous 
puissiez discuter avec eux des constatations et des recommandations. II devrait s'agir d'un expose en 
personne, ou vous aurez la possibilite de discuter. II ne suffit habituellement pas d'envoyer une copie du 
rapport ou du document de recherche aux gestionnaires. 

Pour faire en sorte que votre expose soit utile et productif, 

1. Choisissez I'auditoire avec soin. 

Assurez-vous d'inviter les gestionnaires concernes et leur personnel important, notamment du 
personnel clinique, des superviseurs, du personnel sur le terrain, du personnel provenant d'autres 
secteurs et d'organismes interesses et, s'il y a lieu, des dirigeants communautaires'. II peut se reveler 
necessaire de faire plusieurs exposes, en en modifiant le style et le contenu selon I'auditoire. 

2. Assurez-vous qu'une periode suffisante a ete reservee a 1'expose et a la discussion. 

Une duree minimum d'une demi-heure devrait titre prevue pour ['expose comme pour la discussion. 
Cependant, la discussion pourrait durer plus longtemps si elle porte sur les possibilites de mise en 

oeuvre des recommandations. 

3. Organisez votre expose. 

Votre expose devrait comprendre les elements suivants 

' Un expose distinct peut titre prepare a ['intention de 1'ensemble de la collectivite ou des patients qui 

ont participe a votre etude (voir la section III). Si les dirigeants communautaires sont des decideurs 
importants qui pourraient utiliser vos resultats et devraient participer avec les gestionnaires de la sante 
a la planification de la mise en oeuvre des recommandations, ils devraient titre invites a ce premier 
expose. 
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Une breve introduction, comprenant 1'enonce du probleme, les objectifs de 1'etude, I'echantilion 
et les outils de collecte de donnees employes; 

Les principales constatations, placees dans un ordre logique (par exemple, en commengant par 
une description du probleme suivie par les principales variables qui influent sur lui); 

Les recommandations, dans un ordre semblable. 

II est preferable de rediger des recommandations distinctes a ('intention des decideurs, des 
gestionnaires de la sante, du personnel de la sante et des membres de la collectivite. II est alors plus 
facile de discuter avec chaque groupe. 

N'oubliez pas que votre auditoire tient avant tout a savoir comment resoudre le - probleme en 
question. Par consequent : 

Evitez le jargon technique; 

Ne bombardez pas I'auditoire de statistiques. Presentez les constatations pertinentes qui doivent 
faire ('objet de rectifications. Cependant, vous pourriez presenter un ou deux tableaux sur 
transparents pour etayer vos principales conclusions, ou illustrer celles-ci par une observation 
interessante. 

Soyez tres precis concernant vos recommandations sur les mesures necessaires pour resoudre 
le probleme. Si votre recherche revele qu'il existe plusieurs possibilites viables, decrivez-les en 
mentionnant leurs avantages et leurs inconvenients possibles. (Si vous presentez votre etude 
a des personnes susceptibles, vous pourriez sembler aleur dire quoi faire,,. Vous pouvez alors 
presenter differentes possibilites en illustrant clairement que les renseignements que donnent 
vos constatations pourront servir a choisir parmi ces possibilites, puis laissez les gestionnaires 
et la collectivite faire le choix definitif.) 

4. Preparez le materiel audio-visuel approprie. 

Preparez un nombre suffisant de copies de votre sommaire dactylographie des constatations et 
recommandations pour les distribueraux personnes presentes. Si 1'exposea lieu apres la preparation 
du rapport final, gardez a la portee de la main quelques copies du rapport que vous pourrez remettre 
aux personnes interessees. 

Preparez des transparents, des diapositives ou des tableaux a feuilles mobiles pour souligner les 
points les plus importants de votre expose (p. ex., le probleme, les principaux objectifs, les grandes 
constatations et les recommandations qui doivent donner lieu a des mesures de la part des 
participants). 

5. Soyez dispose a discuter de la logique et de la faisabilite de vos recommandations. 

Soyez egalement pret a recevoir des suggestions, des critiques et des reactions et a apporter les 
modifications appropriees en consequence. 

6. Demandez a deux membres de 1'equipe de rediger un proces-verbal. 

Assurez-vous de bien prendre note des discussions, surtout en ce qui concerne les decisions et les 
mesures de suivi qui ont fait ('objet d'une entente. Ce proces-verbal pourrait ensuite titre distribue 
A tous les participants ainsi qu'a des personnalites importantes qui etaient invitees mais qui Wont pu 
se rendre a 1'expose. 
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TRAVAIL EN GROUPE, PREMItRE PARTIE 

Preparez votre expose a ('intention d'un groupe de personnes choisies. Donnez-vous assez 
de temps pour la preparation au moins une demi-journee pour rediger le canevas de 
1'expose et les notes dont vous aurez besoin et pour adapter votre sommaire des grandes 
constatations et des recommandations que vows distribuerez aux participants au besoin. 
Reservez une autre demi-joumee a la dactylographie, aux corrections ainsi qu'a la preparation 
des photocopies des sommaires, des documents a distribuer et des transparents ou des 
tableaux a feuilles mobiles. 

L'enqueteur principal peut se charger de la totalite de 1'expose, ou en assigner differentes 
parties a d'autres membres du groupe. 

III. PRESENTATION DES PRINCIPALES CONSTATATIONS ET 
RECOMMANDATIONS A D'AUTRES INTERESSES (EXEMPLES) 

Grand public ou patients 

Si votre recherche porte sur un probleme qui touche les membres de la collectivite ou des patients et si 
vous avez interroge un certain nombre de ces personnes, it est souhaitable que vous leur rendiez compte 
egalement de vos grandes constatations et recommandations. 

Votre expose pent avoir plusieurs objectifs : 

Informer les dirigeants communautaires, les patients ou le grand public de vos constatations; 

Verifier si ces personnes sont d'accord avec vos conclusions sur la nature, I'ampleur et les 
causes du probleme selon les renseignements dont ils disposent; 

Recueillir des renseignements supplementaires sur les questions qu'il reste a etudier; 

Informer ces personnes au sujet des recommandations formulees a 1'endroit des decideurs et 
gestionnaires; 

Insister sur des recommandations qui les concernent, ou leur demander si ces 
recommandations sont opportunes et realisables et de prendre des mesures; 

Demander des suggestions sur des mesures a prendre. 

Autres chercheurs 

Bien que I'adoption de mesures concretes soit le but premier de votre recherche, it ne faut pas pour 
autant negliger sa valeur scientifique. Les chercheurs de departements de sante et de services sociaux, 
par exemple, pourraient s'interesser a votre methodologie et aux resultats de votre recherche. II est donc 
important de les inviter a un expose officiel de vos constatations ou de faire part de ces constatations lors 

de colloques ou de reunions organisees par des etablissements de recherche interesses. Vous pouvez 
egalement envisager de faire publier votre recherche clans un bulletin local ou international. 
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Wdias 

Pour susciter de I'interet et du soutien a 1'egard de votre recherche, it est bon de communiquer vos 
constatations aux medias. N'oubliez pas que ceux-ci sont attires par des informations qui ont des aspects 
humains; cherchez donc a mettre I'accent sur ces aspects. Cependant, evitez de vous mettre a dos les 
gestionnaires de la sante, les fournisseurs de soins de sante ou le grand public en divulguant des 
renseignements aux medias. Vous remettriez ainsi en question ('utilisation de vos constatations et la 

cooperation future de ces intervenants. Pour eviter cette situation, faites participer des gestionnaires de 
la sante et des dirigeants communautaires a la publication des resultats. 

IV. REDACTION D'UN PLAN D'ACTION 

Au moment de la redaction de votre proposition de recherche, vous avez discute en groupe des resultats 
concrets que vous attendiez de votre etude et de la fagon dont vous tenteriez de favoriser ('utilisation des 
resultats. 

Une etape importante de ce processus consistait a faire participer tant les gestionnaires de la sante que 
la population cible a la formulation des recommandations. 

Vous devriez maintenant determiner comment vous pouvez contribuer a la mise en oeuvre de ces 
recommandations. Passez en revue la partie de votre proposition de recherche ou vous avez formule des 
suggestions sur la fagon dont vos constatations pourraient titre utilisees et developpez ou adaptez-les. 

1. Discutez des questions suivantes : 

Quelles recommandations pouvez-vous mettre en oeuvre vous-meme sans autorisation ou 
soutien supplementaire? 

Comment pouvez-vous proceder a la mise en oeuvre? 

Pour quelles recommandations avez-vous besoin du soutien de responsables? (Precisez les 
responsables en question et le soutien necessaire.) 

De quelle fagon pouvez-vous favoriser ce soutien? 

2. Redigez un plan d'action pour I'annee a venir ou, si possible, pour une periode plus longue, en 
precisant : 

les activites qui peuvent titre tenues sans autorisation, le moment ou elles auront lieu, les 
responsables et la fagon dont elles seront tenues; 

d'autres mesures suggerees et les stapes a suivre pour favoriser leur mise en oeuvre. 

3. Si certaines mesures necessitent une planification detaillee de la part de plusieurs intervenants, vous 
pourriez envisager de tenir un atelier de planification. Les differents groupes participants pourraient 
alors collaborer a 1'etude detaillee des constatations et des recommandations et elaborer un plan 
d'action. L'expose a ('intention des gestionnaires et des dirigeants communautaires pourrait titre 
elargi pour comprendre cette etape de planification, ou vous pourriez prevoir un atelier distinct apres 
que les decideurs auront eu le temps d'etudier les resultats et leurs repercussions. 
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L'atelier pourrait durer quelques heures ou quelques jours, selon I'ampleurde 1'etude et la nature des 
mesures a plans ier. Si vous prevoyez un atelier de longue duree, vous pourriez envisager de faire 
une courte visite a quelques-uns des emplacements ou a eu lieu la recherche avant que le groupe 
ne commence la planification en tant que telle. 

Une fois les plans rediges, assurez-vous que les groupes d'etude decident des activites et des taches 
a remplir, qui en sera charge, ou elles seront tenues et quelles ressources seront necessaires. 

TRAVAIL EN GROUPE, DEUXIEME PARTIE 

1. S'il y a lieu, prevoyez un expose destine aux membres de la collectivite ou aux patients et 
determinez comment vous obtiendrez des commentaires sur les constatations et les 
recommendations de votre recherche. 

Preparez un plan de mise en oeuvre des resultats de votre recherche. 

Si le plan de mise en oeuvre prevoit la participation de plusieurs personnes ou organismes, 
envisagez la tenue d'un -atelier de planification,,. Commencez a le planifier, s'il y a lieu. 

Remarque : Pendant que la version finale de votre rapport est dactylographiee, vous aurez peut- 
etre le temps de faire ce travail en groupe. Autrement, vous devrez le faire apres I'atelier. Essayez 
de faire le plus de planification possible pendant I'atelier, 
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Notes du formateur 

Module 32: UTILISATION DES CONSTATATIONS 

Duree et methode d'enseignement 

20 minutes Introduction et discussion 

Introduction et discussion 

II est important de presenter ce module avant que les participants ne commencent a preparer le sommaire 
de leurs constatations et recommandations. 

Remarque 

Soulignez que le sommaire doit titre insere juste apres les remerciements clans le rapport. 

Travail en groupe 

Lors de la presentation des projets de recherche, it est recommande que les participants distribuent le 
sommaire comprenant toutes les recommandations a tous les autres participants au cours et aux 
invites d'honneur, afin de permettre a ceux-ci de mieux participer a la discussion. Des details sur les 
objectifs specifiques de 1'etude, la methodologie et les constatations (p. ex., certains tableaux et 
graphiques essentiels) peuvent titre presentes au moyen de tableaux it feuilles mobiles ou de 
transparents. 
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