






[image: PDFHALL.COM]






Menu





	 maison
	 Ajouter le document
	 Signe
	 Créer un compte







































Apprentissage et réussite - OECD.org

électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des Services d'octroi de licences, Division du ... 

















 Télécharger le PDF 






 4MB taille
 6 téléchargements
 327 vues






 commentaire





 Report
























Apprentissage et réussite PREMIERS RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LA LITTÉRATIE ET LES COMPÉTENCES DES ADULTES



Cet ouvrage est disponible sur SourceOCDE dans le cadre de l’abonnement aux thèmes suivants : Enseignement et compétences Demandez à votre bibliothécaire des détails concernant l’accès aux publications en ligne ou écrivez-nous à



[email protected]



3TATISTIQUE 3TATISTICS #ANADA #ANADA



www.st atcan . ca



-:HSTCQE=UVUYU[: 912005032cov.indd 1



w w w. oe c d .o rg



Premiers résultats de l’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes



Les livres, périodiques et données statistiques de l’OCDE sont maintenant disponibles sur www.SourceOCDE.org, notre bibliothèque en ligne.



Apprentissage et réussite PREMIERS RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LA LITTÉRATIE ET LES COMPÉTENCES DES ADULTES



APPRENTISSAGE ET RÉUSSITE



Apprentissage et réussite est le premier rapport de l’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes. Il présente de nouvelles données sur la nature et l’ampleur des écarts en littératie qui existent dans les pays de l’OCDE et sur l’évolution de ces écarts au cours de la dernière décennie. Il jette un nouvel éclairage sur les facteurs qui influencent l’acquisition et la perte des compétences des adultes dans divers contextes – à la maison et au travail – dans les sept pays ayant participé au premier cycle de collecte de données. L’étude présente les premières données comparatives quant à l’incidence de l’éducation structurée des adultes et de l’apprentissage informel sur l’offre de compétences. Elle ouvre aussi une perspective unique sur la répartition des compétences en technologies de l’information et de la communication et sur la façon dont ces dernières ont augmenté la productivité et amplifié l’inégalité salariale. Les résultats obtenus mettent en lumière de vastes écarts en ce qui concerne le niveau moyen et la répartition démographique des compétences à l’intérieur des pays et entre eux. Parmi tous les groupes d’adultes, on observe des compétences faibles dans des proportions significatives, quoique variables. Les compétences varient considérablement, même à des niveaux de scolarité semblables. Certains pays réussissent donc mieux que d’autres à inculquer des compétences au-delà de la scolarité initiale. Ces écarts comptent, car les compétences sont étroitement liées aux chances de réussite économique et à la qualité de la vie. L’amélioration des compétences, surtout chez les personnes qui accusent un déficit à cet égard, reste un grand défi à relever. Toutefois, une politique avisée peut s’avérer fructueuse. Les résultats montrent que certains pays ont réussi à atteindre des niveaux élevés de compétences dans plusieurs domaines. D’autres ont réussi à améliorer les compétences de la population entière. D’autres encore ont pratiquement instauré l’acquisition continue du savoir pour tous.



3TATISTICS #ANADA



3TATISTIQUE #ANADA



ISBN 92-64-01040-8 91 2005 03 2 P



04-May-05 5:25:26 PM



Apprentissage et réussite Premiers résultats de l’enquête sur la littératie et les compétences des adultes



Ottawa et Paris Statistique Canada Organisation de coopération et de développement économiques



ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements de 30 démocraties œuvrent ensemble pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux, que pose la mondialisation. L’OCDE est aussi à l’avant-garde des efforts entrepris pour comprendre les évolutions du monde actuel et les préoccupations qu’elles font naître. Elle aide les gouvernements à faire face à des situations nouvelles en examinant des thèmes tels que le gouvernement d’entreprise, l’économie de l’information et les défis posés par le vieillissement de la population. L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en matière de politiques, de chercher des réponses à des problèmes communs, d’identifier les bonnes pratiques et de travailler à la coordination des politiques nationales et internationales. Les pays membres de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la Corée, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. La Commission des Communautés européennes participe aux travaux de l’OCDE. Les Éditions OCDE assurent une large diffusion aux travaux de l’Organisation. Ces derniers comprennent les résultats de l’activité de collecte de statistiques, les travaux de recherche menés sur des questions économiques, sociales et environnementales, ainsi que les conventions, les principes directeurs et les modèles développés par les pays membres. Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions et les interprétations exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues de l’OCDE ou des gouvernements de ses pays membres. Publié en anglais sous le titre : Learning a Living: First Results of the Adult Literacy and Life Skills Survey Toute reproduction, copie, transmission ou traduction de cette publication doit faire l’objet d’une autorisation écrite. Les demandes doivent être adressées aux Éditions OCDE [email protected] ou par fax (33 1) 45 24 13 91. Les demandes d’autorisation de photocopie partielle doivent être adressées directement au Centre français d’exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris, France ([email protected]).



STATISTIQUE CANADA Statistique Canada, l’organisme statistique central du Canada, a le mandat de « recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des renseignements statistiques sur les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et générales de la population et sur l’état de celle-ci ». Il s’agit d’un organisme fédéral dirigé par le statisticien en chef du Canada et faisant rapport au Parlement par l’entremise du ministre de l’Industrie du Canada. Statistique Canada fournit des renseignements statistiques à tous les niveaux de gouvernement ainsi qu’aux entreprises, aux syndicats, aux établissements à vocation universitaire et sociale, aux associations professionnelles, à la communauté statistique internationale et au grand public. Ces renseignements sont produits pour l’ensemble du pays et par province, et sont parfois ventilés par grand centre urbain ou autre région infraprovinciale. L’organisme entretient des relations non seulement au Canada mais partout dans le monde en participant à des réunions internationales et à des échanges professionnels. Statistique Canada, en coopération avec Educational Testing Service de Princeton, New Jersey, et des équipes de recherche nationales, s’est chargée de l’élaboration et l’implémentation de l’Enquête internationale sur les capacités de lecture et d’écriture des adultes. Note de reconnaissance Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles. Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication peut être reproduit, en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d’étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d’en préparer un résumé destiné aux journaux, et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s’il y a lieu) : Statistique Canada, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, de l’issue, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire quelque contenu de la présente publication, ou de l’emmagasiner dans un système de recouvrement, ou de le transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable des Services d’octroi de licences, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.



Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions et les interprétations exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues de l’OCDE ou des gouvernements de ses pays membres.



© Ministère de l’industrie, Canada et Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), Paris, 2005



Avant-propos



« À l’ère de l’électricité et de l’automatisation, le monde devient une collectivité de l’apprentissage continu, un vaste campus où tous, quel que soit leur âge, gagnent leur vie en apprenant. » [Traduction libre] Marshall McLuhan, 1964



Avant-propos La vie d’aujourd’hui est caractérisée par le changement. Les technologies, l’organisation du travail, les termes de l’échange, les collectivités et les rôles sociaux évoluent au fur et à mesure que les individus négocient les grandes étapes de leur vie. Le changement est donc inévitable. Il oblige les personnes, les familles, les écoles, les entreprises et les nations à s’adapter. Les gens et les institutions qui ont la capacité de s’adapter sont « résilients », c’est-à-dire qu’ils survivent et ont une chance de s’épanouir. En revanche, ceux qui sont incapables de s’adapter deviennent vulnérables et dépendants. La capacité de s’adapter au changement dépend, dans une grande mesure, du réservoir de compétences auxquelles les personnes, les institutions et les nations peuvent avoir recours. L’objectif fondamental de l’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes (ELCA) consiste à éclairer sous un jour nouveau les processus connexes de l’acquisition et de la perte des compétences. À cette fin, on a mesuré les compétences des adultes en compréhension de textes suivis et de textes schématiques pour une deuxième fois dans certains pays. En outre, l’étude a étendu l’éventail des compétences mesurées jusqu’alors en y ajoutant les compétences en résolution de problèmes, en numératie et en technologies de l’information et des communications (TIC), ce qui permet d’examiner les profils d’importantes compétences de base. L’étude permet donc, pour la première fois, d’explorer les relations entre les domaines de compétence ainsi que leurs liens avec des antécédents et des résultats importants tels que l’impact sur l’emploi, le niveau des salaires et la santé de la quantité et de la qualité de l’éducation et des compétences. Le présent rapport a pour objet d’aider les individus, les éducateurs, les employeurs et autres décideurs à formuler des politiques visant à : • éliminer les déficits de compétences qui constituent des obstacles à l’innovation, à la productivité et à une forte croissance économique; • limiter et renverser l’exclusion sociale et l’inégalité de revenu; • réduire le coût unitaire de la prestation de services publics en santé et en éducation; Statistique Canada et OCDE 2005
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• améliorer la qualité dans toutes les sphères, qu’il s’agisse des services publics ou de la qualité de la vie. L’influence d’une politique avisée est manifeste dans tous les pays étudiés. La population des Bermudes est hautement qualifiée et affiche le plus haut niveau de santé. Le Canada a réussi à répartir équitablement les compétences en TIC, qui ont stimulé la productivité et la croissance. L’Italie a réalisé l’amélioration la plus rapide des compétences à l’échelle de la population entière. La Norvège a atteint des niveaux de compétence uniformément élevés, a réalisé l’inclusion sociale et a pratiquement instauré l’acquisition continue du savoir pour tous. Le Nuevo León, au Mexique, a réalisé la plus nette amélioration de la qualité des résultats récents obtenus dans le domaine de l’éducation. La Suisse affiche la plus forte hausse du rendement des personnes les moins qualifiées. Enfin, par rapport à la taille de la population, les États-Unis ont constitué le plus vaste réservoir d’adultes hautement qualifiés du monde.
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Introduction Aperçu de l’étude L’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes (ELCA) est une étude conjointe à grande échelle menée par des gouvernements, des organismes statistiques nationaux, des établissements de recherche et des organismes multilatéraux. L’élaboration et la gestion de l’étude ont été coordonnées par Statistique Canada et par le Educational Testing Service (ETS) en collaboration avec le National Center for Education Statistics (NCES) du United States Department of Education, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Bureau régional d’éducation pour l’Amérique latine et les Caraïbes (OREALC) et l’Institut de la statistique de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Le matériel d’enquête a été mis au point par des équipes internationales de spécialistes et financé par les gouvernements du Canada et des États-Unis. Un groupe hautement diversifié de pays et de spécialistes provenant du monde entier a participé à la validation des instruments. Les gouvernements participants ont assumé, à l’échelle nationale, le coût de la collecte de données et, à l’échelle internationale, une partie des coûts indirects liés à la mise en œuvre de l’enquête. L’ELCA s’inspire de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes (EIAA), première étude comparative internationale des compétences des adultes, menée entre 1994 et 1998 lors de trois cycles de collecte de données. Les compétences de base mesurées par l’ELCA comprennent la compréhension de textes suivis, la compréhension de textes schématiques, la numératie et la résolution de problèmes. Les compétences supplémentaires évaluées indirectement comprennent la connaissance et l’utilisation des technologies de l’information et des communications. Cet ouvrage présente un premier ensemble de résultats relatifs à un groupe de sept pays ou régions ayant recueilli des données en 2003 : les Bermudes, le Canada, les États-Unis, l’Italie, la Norvège, la Suisse et l’État du Nuevo León, au Mexique. Au moment de mettre sous presse, un deuxième groupe de pays se prépare à participer à la collecte de données de l’ELCA en 2005.



Définition des compétences À l’instar de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes, l’ELCA définit les compétences le long d’un continuum. Aucune norme arbitraire ne distingue les adultes qui possèdent ou qui ne possèdent pas des compétences. Par exemple, bon nombre d’études antérieures faisaient une distinction entre les adultes « alphabétisés » et les « analphabètes ». L’ELCA conceptualise plutôt les compétences le long d’un continuum qui sert à dénoter la mesure dans laquelle les adultes utilisent l’information pour fonctionner au sein de la société et de l’économie. Statistique Canada et OCDE 2005
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Quatre domaines de compétence sont conceptualisés dans le cadre de l’ELCA. Deux d’entre eux, soit la compréhension de textes suivis et la compréhension de textes schématiques, sont définis et mesurés de la même manière que dans l’EIAA. La numératie et la résolution de problèmes sont de nouveaux domaines. La conceptualisation et la définition des quatre domaines de compétence, accompagnées d’exemples d’items de test ayant servi à l’évaluation, sont décrites en détail à l’annexe A. La définition opérationnelle de chaque domaine de compétence est résumée ici dans l’encadré A.



Encadré A Les quatre domaines d’évaluation des compétences de l’ELCA • •



• •



Compréhension de textes suivis – connaissances et compétences nécessaires pour comprendre et utiliser l’information contenue dans des documents tels que des éditoriaux, des reportages, des brochures et des manuels. Compréhension de textes schématiques – connaissances et compétences nécessaires pour repérer et utiliser l’information présentée sous diverses formes, entre autres, les demandes d’emploi, les fiches de paie, les horaires de transport, les cartes routières, les tableaux et les graphiques. Numératie – connaissances et compétences nécessaires pour répondre aux exigences mathématiques de diverses situations. Résolution de problèmes – La résolution de problèmes correspond à la pensée et à l’action orientées vers les buts dans une situation où il n’existe aucune procédure courante de résolution. La personne qui résout des problèmes a un but plus ou moins bien défini, mais elle ne sait pas immédiatement comment l’atteindre. La non-congruence des buts et des opérateurs admissibles constitue un problème. La compréhension de la situation du problème et sa transformation progressive fondée sur la planification et le raisonnement constituent le processus de la résolution de problèmes.



Mesure des compétences L’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes a employé la même méthodologie que l’EIAA pour mesurer les compétences. Pour chaque domaine, les compétences sont notées sur une échelle allant de 0 à 500 points. Chaque résultat correspond à un point auquel une personne a 80 % de chances d’accomplir avec succès des tâches liées au même niveau de difficulté. Pour les domaines de la compréhension de textes suivis et de textes schématiques et pour celui de la numératie, des spécialistes ont défini cinq grands niveaux de difficulté, chacun correspondant à un éventail de résultats. Pour le domaine de la résolution de problèmes, les spécialistes ont défini quatre grands niveaux de difficulté. Voir les tableaux I.1 et I.2 pour une description des niveaux. On trouvera une description détaillée des niveaux de chaque domaine à l’annexe A.
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TABLEAU I.1



Cinq niveaux de difficulté en matière de compréhension de textes suivis, de textes schématiques et de la numératie Textes suivis



Textes schématiques



Numératie



Niveau 1 (0-225)



La plupart des tâches de ce niveau amènent le répondant à lire un texte relativement court pour repérer un élément d’information identique ou semblable à l’information donnée dans la question ou la directive. Si un élément d’information plausible mais incorrect est présent dans le texte, il est habituellement éloigné de la bonne information.



Les tâches de ce niveau amènent habituellement le répondant à repérer un élément d’information en fonction d’une adéquation littérale ou à inscrire sur le document une réponse à partir de connaissances personnelles. Les éléments de distraction, s’il y en a, sont rares.



Les tâches de ce niveau amènent le répondant à montrer qu’il comprend des concepts numériques de base en effectuant des tâches simples dans des contextes concrets et familiers où le contenu mathématique est explicite et accompagné d’un minimum de texte. Il s’agit d’opérations simples à une seule étape comme compter, trier des dates, effectuer des opérations arithmétiques simples ou comprendre des pourcentages courants et simples, comme 50 %.



Niveau 2 (226-275)



Certaines tâches de ce niveau amènent le répondant à repérer un élément d’information dans le texte, qui peut contenir plusieurs éléments de distraction ou des éléments d’information plausibles mais incorrects; le répondant peut aussi devoir faire des déductions de faible niveau. D’autres tâches l’amènent à intégrer deux ou plusieurs éléments d’information ou à comparer et à mettre en opposition des éléments d’information facilement repérables en fonction d’un critère donné dans la question ou la directive.



Les tâches de ce niveau sont plus variées que celles du niveau 1. Certaines amènent le répondant à apparier un élément d’information; toutefois, plusieurs éléments de distraction peuvent être présents, ou l’appariement peut exiger des déductions de faible niveau. Les tâches de ce niveau peuvent aussi demander au répondant de regrouper des caractéristiques à partir de l’information contenue dans un document ou d’intégrer des éléments d’information contenus dans diverses parties d’un document.



Assez simples, les tâches de ce niveau consistent à reconnaître et à comprendre des concepts mathématiques de base inhérents à divers contextes familiers où le contenu mathématique est explicite et visuel et comporte peu d’éléments de distraction. Il s’agit habituellement d’effectuer des calculs en une ou deux étapes et des estimations portant sur des nombres entiers, des pourcentages et des fractions de référence, d’interpréter des représentations graphiques ou spatiales simples et d’effectuer des mesures simples.



Niveau 3 (276-325)



Les tâches de ce niveau amènent habituellement le répondant à faire des adéquations littérales ou synonymiques entre le texte et l’information donnée dans la tâche, ou des adéquations nécessitant des déductions de faible niveau. D’autres tâches lui demandent d’intégrer des éléments d’information présents dans un texte dense ou long qui ne contient pas de rubriques ou d’intertitres. On peut aussi demander au répondant de fournir une réponse fondée sur une information facilement repérable dans le texte. Des éléments de distraction sont présents, mais ne sont pas situés près de la bonne information.



Certaines tâches de ce niveau amènent le répondant à intégrer plusieurs éléments d’information présents dans un ou plusieurs documents. D’autres lui demandent de parcourir en entier des tableaux ou des graphiques assez complexes contenant des renseignements superflus ou non pertinents à la tâche.



Les tâches de ce niveau amènent le répondant à montrer qu’il comprend l’information mathématique présentée sous différentes formes – nombres, symboles, cartes géographiques, graphiques, textes et diagrammes. Les compétences nécessaires sont le sens des nombres et de l’espace, la connaissance de processus et de relations mathématiques et la capacité d’interpréter des proportions, des données et des statistiques présentes dans des textes relativement simples pouvant contenir des éléments de distraction. Les tâches consistent habituellement à effectuer un certain nombre d’opérations pour résoudre des problèmes.



Niveau 4 (326-375)



Ces tâches amènent le répondant à faire l’adéquation de plusieurs caractéristiques et à intégrer ou résumer des éléments d’information présents dans des passages complexes ou longs. À cette fin, il doit faire des déductions plus complexes. Les tâches de ce niveau contiennent souvent des renseignements conditionnels dont le répondant doit tenir compte.



Les tâches de ce niveau, comme celles des niveaux précédents, demandent au répondant de faire l’adéquation de plusieurs caractéristiques, de parcourir des documents et d’intégrer des éléments d’information, mais elles nécessitent des déductions plus poussées. Bon nombre de tâches demandent plusieurs réponses, mais sans préciser combien. Les tâches de ce niveau contiennent aussi des renseignements conditionnels dont le répondant doit tenir compte.



Les tâches de ce niveau exigent du répondant qu’il comprenne une foule de données mathématiques de nature plus abstraite représentées de diverses façons, notamment dans des textes de complexité croissante ou dans des contextes non familiers. Ces tâches comportent plusieurs étapes en vue de trouver des solutions à des problèmes et exigent des compétences plus complexes en raisonnement et en interprétation, dont la capacité de comprendre et de mettre en application des proportions et des formules ou encore d’expliquer des réponses.



Niveau 5 (376-500)



Certaines tâches de ce niveau amènent le répondant à chercher de l’information dans un texte dense contenant un certain nombre d’éléments de distraction plausibles. D’autres lui demandent de faire des déductions de haut niveau ou de faire appel à des connaissances spécialisées. Certaines tâches demandent au répondant de mettre en opposition des éléments d’information complexes.



Les tâches de ce niveau amènent le répondant à examiner des documents d’information complexes contenant plusieurs éléments de distraction, à faire des déductions de haut niveau et à faire appel à des connaissances spécialisées.



Les tâches de ce niveau exigent du répondant qu’il comprenne des représentations complexes ainsi que des concepts mathématiques et statistiques abstraits et formels. Elles peuvent demander au répondant d’analyser et d’intégrer plusieurs données mathématiques contenues dans des textes complexes. Certaines tâches lui demandent une justification mathématique de ses réponses.
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TABLEAU I.2



Quatre niveaux de difficulté en matière de résolution de problèmes Résolution de problèmes Niveau 1 (0-250)



Les tâches de ce niveau amènent habituellement le répondant à faire des déductions simples à partir d’une information limitée relative à un contexte familier. Ces tâches sont plutôt concrètes et font peu appel au raisonnement. Elles amènent le répondant à faire des rapprochements simples, sans avoir à faire des vérifications systématiques. Le répondant doit tirer directement des conclusions à partir de l’information qui lui est fournie et de sa connaissance antérieure d’un contexte familier.



Niveau 2 (251-300)



Les tâches de ce niveau amènent souvent le répondant à évaluer certaines solutions de rechange en fonction de critères bien définis, transparents et explicites. Toutefois, le raisonnement peut se faire étape par étape, de manière linéaire, sans boucles ni retours en arrière. Pour arriver à résoudre un problème, le répondant peut devoir combiner de l’information provenant de différentes sources, par exemple, de la section « questions » et la section « information » du livret de tâches.



Niveau 3 (301-350)



Certaines tâches de ce niveau amènent le répondant à ordonner plusieurs éléments selon des critères donnés. D’autres tâches l’amènent à déterminer une suite d’interventions ou d’événements ou à formuler une solution en tenant compte de contraintes interdépendantes non transparentes ou multiples. Le processus de raisonnement évolue de manière non linéaire, ce qui exige une bonne dose de rigueur. À ce niveau, le répondant doit souvent composer avec des objectifs multidimensionnels ou mal définis.



Niveau 4 (351-500)



Les tâches de ce niveau amènent le répondant à évaluer l’exhaustivité, la cohérence ou l’interdépendance de plusieurs critères. Dans bien des cas, il doit expliquer comment il a trouvé la solution et justifier celle-ci. Le répondant doit raisonner dans une méta-perspective, en tenant compte d’un système complet d’états de résolution de problèmes et de solutions possibles. Avant d’amorcer le processus de résolution, il doit souvent déduire les critères et les objectifs à partir de l’information fournie.



Collecte de données L’ELCA a été menée au domicile des répondants par des enquêteurs expérimentés. La conception de l’étude allie la technique des tests pédagogiques à celle des enquêtes-ménages. On a d’abord posé aux répondants une série de questions pour obtenir des renseignements généraux sur certaines variables pouvant avoir une influence sur l’acquisition des compétences et, par la suite, sur les résultats en matière d’éducation, de vie en société et de santé. L’annexe B décrit en détail le plan d’enquête de l’ELCA, y compris les méthodes d’enquête, la couverture, la taille des échantillons et les indicateurs clés de la qualité. Une fois rempli le questionnaire de référence, l’enquêteur a remis au répondant un livret comprenant six tâches simples. Si le répondant était incapable de mener à bien au moins deux tâches, l’entrevue n’allait pas plus loin. Le répondant qui effectuait correctement deux exercices ou plus recevait un autre livret renfermant un nombre beaucoup plus important de tâches, tirées d’une banque de 170 items et répartis dans huit livrets. Les livrets de tests ont été attribués au hasard aux répondants pour assurer une bonne représentation des domaines d’intérêt. L’évaluation n’était pas minutée. Chaque répondant a donc bénéficié de tout le temps nécessaire pour faire preuve de ses compétences. 18
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Organisation du rapport L’objectif principal de ce premier rapport de l’ELCA consiste à présenter les premiers résultats relatifs au niveau et à la répartition des compétences, ainsi que les liens entre les compétences et d’importantes variables de référence. Les résultats sont présentés dans onze chapitres. Le chapitre 1 présente un aperçu de l’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes. Le chapitre 2 compare la répartition des compétences selon l’âge, le sexe et le pays. On y fait également état de la rapidité avec laquelle les profils de compétences ont évolué avec le temps dans les pays qui ont mené ce genre d’analyse1. Le chapitre 3 explore la relation entre chaque domaine de compétence et l’éducation à divers niveaux. Le chapitre 4 explique le rôle que jouent les compétences sur les marchés de l’éducation et de la formation structurées des adultes, ainsi que les effets de l’éducation et des compétences sur l’apprentissage continu dans des contextes non structurés à la maison et au travail. Le chapitre 5 décrit l’influence des compétences sur l’emploi et le chômage, et sur la transition de l’école au travail. Le chapitre 6 explore les liens entre l’émergence de l’économie du savoir, les activités de lecture, d’écriture et de numératie au travail, ainsi que la disparité entre les compétences observées et les exigences professionnelles. Le chapitre 7 fait état des effets profonds des compétences sur les gains tirés du travail et sur le revenu de placements. Le chapitre 8 porte sur les liens entre la connaissance et l’utilisation des technologies de l’information et des communications, les résultats sur le marché du travail et la répartition sociale de la connaissance et de l’utilisation des TIC. Le chapitre 9 met en lumière les niveaux de compétence relatifs des immigrants et l’incidence des écarts entre les pays en ce qui concerne les tendances de l’immigration. Le chapitre 10 porte sur les relations entre le niveau de scolarité des parents et les compétences, les tendances de l’utilisation des compétences et la variation de la pratique de diverses activités à la maison, au travail et durant les loisirs selon le niveau de compétence. Le chapitre 11 examine la relation entre les compétences et des mesures sommaires de la santé physique et mentale ainsi que du sentiment de satisfaction quant à sa vie en général. L’annexe A présente un aperçu détaillé des échelles des compétences de l’ELCA : comment les compétences ont été définies, comment on les a étalonnées et synthétisées et comment il faut interpréter les estimations des compétences. Les lecteurs qui désirent obtenir des renseignements techniques supplémentaires sur les aspects psychométriques de l’étude sont invités à consulter Mesurer la littératie et les compétences des adultes : Des nouvaux cadres d’évaluation (Statistique Canada, 2005), The International Adult Literacy Survey: A Technical Report (NCES, 1997) et L’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes : Rapport technique (Statistique Canada, à paraître). L’annexe B explique les aspects clés de l’administration de l’enquête, ainsi que la qualité des réponses et des données.



Statistique Canada et OCDE 2005



19



Apprentissage et réussite



Enfin, l’annexe C présente la liste des spécialistes, des chercheurs et des analystes qui ont participé à la mise au point du matériel de l’ELCA, à la mise en œuvre de la collecte de données à l’échelle nationale, ainsi qu’au travail de rédaction, d’analyse et de révision qui ont rendu possible la publication du présent rapport.



Notes en fin du texte 1.



On dispose de résultats comparables en compréhension de textes suivis et de textes schématiques provenant de l’EIAA de 1994 pour le Canada, la Suisse (populations germanophone et francophone) et les États-Unis, et de l’EIAA de 1998 pour la Norvège, l’Italie et la Suisse (population italophone). Les ensembles de données permettent donc d’analyser l’évolution des profils de compétences sur des périodes respectives de neuf ans et de cinq ans.



2.



Dans le cas des trois groupes linguistiques de la Suisse, les résultats sont présentés de façon distincte en ce qui concerne les variations de la compréhension de textes suivis et de la compréhension de textes schématiques entre les périodes d’enquête de l’EIAA et de l’ELCA, et ce, parce que les données de l’EIAA sur les collectivités germanophone et francophone ont été recueillies en 1994 et celles sur la collectivité italophone, en 1998. Dans le chapitre 11, les estimations concernant les trois groupes linguistiques de la Suisse sont également présentées de façon distincte en raison d’un degré élevé de variance entre les trois groupes linguistiques à l’égard des résultats en matière de santé. Sauf ces exceptions, les résultats présentent les trois groupes de population combinés en une seule estimation pour l’ensemble de la Suisse. Le présent rapport comprend également des estimations concernant l’État de Nuevo León (Mexique) dans le chapitre 2 et dans quelques autres analyses où les données ont été rendues disponibles.



Bibliographie NCES (1997), The International Adult Literacy Survey: A Technical Report, National Centre for Educational Statistics, Washington, D.C. Statistique Canada (2005), Mesurer la littératie et les compétences des adultes : Des nouveaux cadres d’évaluation, Ottawa. Statistique Canada (à paraître), L’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes : Rapport technique, Ottawa.
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Note aux lecteurs Dans le présent rapport, on emploie des graphiques pour communiquer les résultats de l’étude à un vaste public et pour offrir une source de présentations informatives que les lecteurs peuvent utiliser à leurs propres fins. Pour répondre aux besoins du lecteur averti, des tableaux de données pour toutes les présentations figurent dans une annexe statistique à la fin de chaque chapitre correspondant.



Les résultats de l’évaluation des compétences menée lors de l’ELCA de 2003 sont présentés de façon distincte sur quatre échelles – compréhension de textes suivis, compréhension de textes schématiques, numératie et résolution de problèmes – plutôt que sur une seule. Bien qu’il soit souhaitable d’établir des échelles distinctes pour la plupart des analyses complexes, les propriétés théoriques et empiriques permettent également de créer des échelles composites des compétences. Pour certaines analyses présentées dans cet ouvrage, les échelles de compréhension de textes suivis et de compréhension de textes schématiques sont combinées en une échelle composite de littératie. Les résultats d’analyses multivariées sont souvent présentés pour une échelle spécifique. À moins d’indication contraire, les résultats de ces mêmes analyses portant sur les autres échelles présentent un profil semblable. Dans le domaine de la recherche en sciences sociales, bien des sources d’incertitude et d’erreur sont inévitables. Étant donné la nature comparative de l’ELCA, les responsables de la conception et de la mise en œuvre de l’étude ont déployé de grands efforts pour établir la validité, la fiabilité, la comparabilité et l’interprétabilité des estimations et pour contrôler et quantifier les erreurs qui pourraient entraver ou biaiser l’interprétation. Statistique Canada, le Educational Testing Service et les équipes nationales d’enquête ont effectué des analyses exhaustives pour comprendre la nature et l’ampleur d’erreurs liées à de subtiles différences de conception et de mise en œuvre. Des notes accompagnent les figures et les tableaux pour alerter le lecteur chaque fois qu’on a décelé des erreurs pouvant influer sur l’interprétation. Les valeurs des données présentées dans cet ouvrage sont estimées à partir d’échantillons représentatifs, mais complexes, d’adultes de chaque pays. Par conséquent, il faut tenir compte d’un certain degré d’erreur d’échantillonnage. De plus, il existe un certain degré d’erreur liée à la mesure des compétences, car on a estimé ces dernières en fonction des réponses à des échantillons d’items de test. On emploie donc une statistique, appelée l’erreur-type, pour exprimer le degré d’incertitude lié à l’erreur d’échantillonnage et de mesure. Abréviations des noms de pays utilisées dans le présent rapport2 Pays membres de l’OCDE Canada Italie Norvège Suisse États-Unis



Autres pays CAN ITA NOR CHE USA
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1 Les tenants et les aboutissants de l’ELCA



1.1



Les objectifs de l’ELCA



Le premier et principal objectif de l’étude consiste à découvrir les processus connexes de l’acquisition et de la perte des compétences au sein de la population adulte. Dans le cas des pays pour lesquels on dispose de mesures itératives, la recherche a pour objet d’examiner les changements qui ont pu survenir dans le niveau et la répartition des compétences depuis la collecte des données de l’EIAA et de cerner les changements concomitants au sein des groupes de population qui sont défavorisés par leur niveau de compréhension de textes suivis et de textes schématiques, aussi bien sur le marché du travail que dans les différents contextes de la vie courante. En général, la qualité de l’offre de compétences devrait augmenter avec le temps face à l’augmentation de la fréquence, de la durée moyenne et de la qualité des études régulières et postsecondaires ainsi que de l’apprentissage des adultes. Les données de l’EIAA confirment cette hypothèse : la qualité de l’offre de compétences est déterminée par une foule de facteurs qui influencent le taux d’acquisition des compétences au fil de la vie, depuis avant la naissance jusqu’à la vieillesse. Un aspect important tient au fait que l’éducation et l’expérience ne « fixent » pas le niveau de compétence d’une personne pour la vie. Le choix personnel et les différences dans la nature de la demande de compétences peuvent entraîner l’acquisition, le maintien ou une perte significative des compétences à l’âge adulte. Les données de l’EIAA laissent entrevoir la possibilité réelle d’une telle perte, qui serait liée au faible niveau des compétences exigées au travail, au foyer et dans la collectivité. La perte des compétences représente un grave problème pour les individus, les institutions et les gouvernements, car elle mine le rendement économique et social des investissements dans l’éducation et entrave la productivité et la croissance économique. Grâce aux données de l’ELCA, on peut enfin évaluer de façon empirique la justesse de ces hypothèses importantes concernant l’existence, les causes probables et les conséquences économiques et sociales possibles de la perte et de la détérioration des compétences en ce qui concerne le Canada, l’Italie, la Norvège, la Suisse et les États-Unis. Le deuxième objectif important de l’ELCA consiste à cerner et à comparer, pour la première fois, le niveau et la répartition des compétences en numératie évaluées directement parmi la population adulte des pays participants. L’évaluation de l’ELCA Statistique Canada et l’OCDE 2005
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remplace le domaine de la compréhension de textes au contenu quantitatif utilisé dans l’EIAA par une mesure élargie et plus robuste de la numératie, qui reflète mieux l’éventail des activités de numératie que les adultes doivent pratiquer dans leur vie de tous les jours. Le troisième objectif important de l’ELCA consiste à cerner et à comparer le niveau et la répartition des compétences en résolution de problèmes parmi la population adulte des pays étudiés. Le programme de travail Définition et sélection des compétences (DeSeCo) a cerné, au moyen d’une extrapolation théorique, plusieurs ensembles de domaines de compétence distincts (Rychen et Salganik, 2001, 2003). Cette étude d’avant-garde conclut qu’une enquête comparative internationale sur l’apprentissage devrait porter sur un ensemble élargi de compétences, d’attitudes et de valeurs. En conséquence, outre l’adoption d’une mesure améliorée des compétences en numératie, l’ELCA avait pour objectif important de définir un cadre théorique qui servirait de base à la mesure d’autres domaines de compétence. On a donc déployé de grands efforts pour définir des cadres de travail et des mesures des compétences en travail d’équipe, en cognition pratique et en technologies de l’information et des communications (TCI). Or, le domaine de la résolution de problèmes était le seul à répondre aux normes empiriques élevées établies pour évaluer directement les compétences dans le cadre de l’ELCA. On a néanmoins retenu, dans le plan d’enquête final, des mesures indirectes des compétences en TCI (Statistique Canada, 2005). Un dernier ensemble d’objectifs a trait à la conception du questionnaire de référence servant à recueillir des renseignements sur les antécédents des compétences et leurs résultats. L’EIAA a été la première étude internationale à recueillir des données comparables sur la participation à l’éducation structurée des adultes. L’analyse de ces données nous a permis de mieux comprendre l’importance de l’apprentissage des adultes dans l’acquisition des compétences, mais leur interprétation était gênée par l’absence de mesures reflétant le contexte élargi de l’apprentissage continu et global. En conséquence, on a délibérément conçu le questionnaire de référence de l’ELCA de manière à cerner l’apprentissage structuré et non structuré des adultes et sa répartition sociale. On a aussi recueilli des renseignements sur la demande de compétences en posant des questions sur l’utilisation des compétences au travail, au foyer et dans la collectivité. Ces mesures peuvent révéler l’importance des compétences évaluées, à condition qu’on dispose également des mesures pertinentes des résultats. Le dernier objectif de l’ELCA consiste donc à recueillir des données permettant d’analyser les relations entre les compétences et les résultats, soit la participation au marché du travail et les gains, la santé physique et mentale et la participation aux activités de la collectivité.



1.2



L’approche conceptuelle de l’ELCA



L’ELCA met en application une approche conceptuelle qui comprend des éléments de l’offre et de la demande de compétences ainsi que des marchés des compétences. L’adoption de cette approche permet de cerner la nature de l’offre et de la demande de compétences. Selon une hypothèse importante, les différents contextes de vie – le travail, le foyer et la collectivité – imposent aux personnes des exigences en matière de compétences. Les mesures directement observées des compétences, comme celles de l’ELCA, reflètent l’offre de compétences importantes aux points de vue économique et social. L’ELCA a également pour objet de comprendre comment les compétences influencent le niveau et la répartition des résultats d’ordre économique, social et environnemental. Le lecteur trouvera plus de détails 26
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sur le cadre conceptuel de l’ELCA dans Mesurer la littératie et les compétences des adultes : Des nouveaux cadres d’évaluation, un ouvrage publié par Statistique Canada en 2005. La demande de compétences est soumise à deux types de variation : celles qui sont imposées de l’extérieur et celles qui sont imposées de l’intérieur. Les variations imposées de l’extérieur résultent de l’évolution de la technologie et de l’organisation du travail, des marchés de consommation et des institutions sociales. Si l’on s’accorde à reconnaître que la demande de compétences augmente dans tous les contextes de vie – au travail, au foyer et dans la collectivité –, elle est aussi tributaire du vécu individuel. Les variations de la demande de compétences qui sont imposées de l’intérieur découlent de deux sources : la modification des aspirations individuelles et collectives et le passage naturel à travers les étapes de la vie. Les variations de l’offre de compétences sont attribuables aux mutations démographiques et aux tendances des systèmes sociaux qui soutiennent l’acquisition et la maintien des compétences. La réforme de l’éducation est le facteur le plus évident qui contribue aux variations de l’offre de compétences, mais d’autres facteurs jouent aussi un rôle important (OCDE et DRHC, 1997). Ces derniers comprennent le développement socioéconomique, la participation à l’enseignement tertiaire et sa qualité, ainsi que l’éducation et la formation des adultes. Tous ces facteurs ont une forte incidence sur la qualité de l’offre de compétences. L’approche de l’ELCA permet d’évaluer l’efficacité des marchés, qui apparient l’offre et la demande de compétences. La notion de marché exprimée dans l’étude ne se limite pas aux biens, aux services et à la main-d’œuvre. Elle comprend également la prestation des soins de santé et l’échange de biens et de services sociaux, comme le travail non rémunéré au sein de la famille et de la collectivité. Les données dont on dispose laissent entrevoir que les marchés des compétences sont raisonnablement efficaces lorsqu’il s’agit de reconnaître et de rétribuer les compétences. Toutefois, la mesure dans laquelle les compétences influent sur les résultats peut varier selon le pays. La perte des compétences est également une réalité observée. On suppose que cette perte est liée aux variations de l’utilisation des compétences dans différents contextes de vie. Les choix individuels et collectifs peuvent aussi jouer un rôle, du fait, par exemple, des façons dont les pays encouragent l’acquisition continue du savoir. La perte des compétences suppose des coûts de renonciation au titre de l’éducation et incite à réfléchir à la nécessité d’équilibrer l’intervention du côté de l’offre par des mesures visant à accroître la demande de compétences. Le phénomène de la perte des compétences justifie la nécessité de mesurer périodiquement les compétences des adultes. Si les études régulières fixaient les compétences pour la vie, il suffirait de mener des évaluations des étudiants comme celle organisée sous les auspices du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA). Les décideurs veulent comprendre la nature des déficits de compétences et formuler des stratégies compensatoires. L’omniprésence du changement oblige les décideurs à mieux évaluer le rythme de l’évolution des compétences, les forces qui sous-tendent le changement et l’incidence du changement sur les résultats essentiels. En résumé, l’ELCA a pour objet d’enrichir la connaissance sur les moyens dont les politiques publiques peuvent influencer le niveau et la répartition des compétences au sein de la société.
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Profils comparatifs des compétences des adultes Sommaire Le présent chapitre brosse un tableau comparatif des niveaux et de la répartition des compétences des adultes dans quatre domaines – la compréhension de textes suivis, de textes schématiques, la numératie et la résolution de problèmes – pour les pays qui ont recueilli des données lors du premier cycle de l’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes (ELCA). Le premier ensemble de données analytiques montre la répartition de base des pays pour chaque domaine de compétence. Le deuxième montre les variations temporelles de la répartition des compétences en compréhension de textes suivis et de textes schématiques pour les pays ayant participé à l’ELCA et à une enquête antérieure, l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes (EIAA), soit le Canada, la Norvège, la Suisse et les États-Unis. Finalement, un troisième ensemble de graphiques montre l’interaction de la répartition des compétences avec des variables démographiques essentielles, soit l’âge et le sexe.
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Aperçu et faits saillants



Le présent chapitre brosse un tableau comparatif des niveaux et de la répartition des compétences des adultes dans quatre domaines – la compréhension de textes suivis, de textes schématiques, la numératie et la résolution de problèmes – pour les pays qui ont recueilli des données lors du premier cycle de l’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes (ELCA). Le premier ensemble de données analytiques montre la répartition de base des pays pour chaque domaine de compétence. Le deuxième montre les variations temporelles de la répartition des compétences en compréhension de textes suivis et de textes schématiques pour les pays ayant participé à l’ELCA et à une enquête antérieure, l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes (EIAA), soit le Canada, la Norvège, la Suisse et les États-Unis. Finalement, un troisième ensemble de graphiques montre l’interaction de la répartition des compétences avec des variables démographiques essentielles, soit l’âge et le sexe. Les principaux résultats présentés dans ce chapitre sont les suivants : • Les résultats de l’ELCA confirment ceux de l’EIAA selon lesquels beaucoup d’adultes ont du mal à composer avec les exigences liées aux capacités de littératie et de numératie qui sont courantes dans la vie et le travail d’aujourd’hui. Les proportions relatives varient, mais les adultes possédant des compétences faibles sont très nombreux dans tous les pays qui ont participé à l’enquête. • Selon le pays, entre le tiers et plus des deux tiers de la population adulte n’atteignent pas le niveau de compétence 3, que les spécialistes considèrent comme le niveau minimal permettant de composer avec les exigences grandissantes de la société du savoir et de l’économie axée sur l’information (OCDE et Statistique Canada, 1995). • Les niveaux moyens de rendement et la répartition des compétences de la population adulte diffèrent considérablement d’un pays à l’autre. Certains pays obtiennent de meilleurs résultats que d’autres au chapitre du rendement moyen, notamment la Norvège, qui affiche des résultats particulièrement élevés sur les quatre échelles.
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• L’écart entre les résultats en littératie des adultes qui se classent aux niveaux de compétence les plus faibles et les plus élevés est nettement plus restreint dans certains pays (la Norvège et la Suisse) et plus étendu dans d’autres (l’Italie et les États-Unis). • Certains pays jouissent d’un avantage relatif dans un domaine de compétence donné. Par exemple, la Suisse obtient des résultats relativement élevés sur l’échelle de la numératie, alors que les Bermudes obtiennent de meilleurs résultats sur l’échelle des textes suivis. Quant à la Norvège, elle obtient systématiquement de bons résultats dans les quatre domaines de compétence. • Entre la période d’enquête de l’EIAA et celle de l’ELCA, d’après l’écart entre les résultats moyens des 5e et 95e centiles, tous les pays ont vu reculer l’inégalité des niveaux de compétence entre les groupes les plus performants et les moins performants. Seule fait exception la Norvège, où l’inégalité des compétences était déjà faible lors de l’EIAA. • Les variations du rendement moyen des pays ne sont pas considérables, mais les résultats montrent une certaine amélioration parmi les 5 % des adultes qui obtiennent les résultats les plus faibles. • Entre la période d’enquête de l’EIAA et celle de l’ELCA, seule la Suisse germanophone a enregistré une hausse de son rendement moyen sur l’échelle de compréhension de textes suivis et schématiques. • L’âge et les compétences sont inversement liés dans tous les pays. Les jeunes cohortes ont tendance à obtenir en moyenne des résultats plus élevés et sont proportionnellement plus nombreuses à se classer aux niveaux de compétence supérieurs. Même après neutralisation du niveau de scolarité, le lien reste négatif. On observe également une plus grande variation du rendement des cohortes âgées. • Le lien entre l’âge et les compétences est complexe, car l’âge représente une accumulation d’expériences de vie qui peuvent influer sur le développement et même sur la perte des compétences au cours de la vie. • Le sexe des répondants influe sur la répartition des compétences des adultes et confirme des tendances déjà observées. En général, les hommes bénéficient d’un avantage en numératie et en compréhension de textes schématiques, alors que les femmes ont tendance à l’emporter en compréhension de textes suivis. Si les femmes des Bermudes bénéficient d’un avantage marqué en résolution de problèmes, le sexe ne semble exercer aucune influence sur ce type de compétence au Canada, en Italie, en Norvège et en Suisse (populations germanophone et francophone).
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Répartition comparative des compétences des adultes



La présente section énonce les principaux résultats comparatifs concernant les niveaux et la répartition des compétences des adultes. Les figures 2.1, 2.2 et 2.3 présentent des renseignements complémentaires. Le premier ensemble de graphiques de la figure 2.1 montre les résultats moyens de compétence de la population âgée de 16 à 65 ans. Comme les renseignements sont tirés de donnéeséchantillons, les estimations comportent un degré mesurable d’erreur. On doit 32
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tenir compte de cette erreur lorsqu’on compare les écarts dans le rendement. Les graphiques indiquent donc si le rendement moyen des pays diffère de façon statistiquement significative. En effet, il existe bon nombre de cas où les résultats moyens sont supérieurs ou inférieurs, mais ces écarts ne sont pas significatifs sur le plan statistique (ce qui est indiqué par un point dans les petits carrés des graphiques). Le classement des pays diffère d’une échelle à l’autre. La Norvège, par exemple, se classe au premier rang sur les échelles des textes suivis, des textes schématiques et de la résolution de problèmes, alors que la Suisse se classe au sommet de l’échelle de la numératie. En outre, si le rendement moyen des Bermudes n’est pas statistiquement différent de celui de la Norvège sur l’échelle de compréhension de textes suivis, il est toutefois nettement inférieur sur les trois autres échelles. Le rendement moyen du Canada se situe au milieu des quatre échelles et n’est pas statistiquement différent de celui des Bermudes sur les échelles des textes schématiques, de la numératie et de la résolution de problèmes. La Suisse affiche le rendement moyen le plus élevé sur l’échelle de la numératie et seule la Norvège la devance sur l’échelle de la résolution de problèmes, mais le rendement moyen de la Suisse est inférieur à celui des Bermudes, du Canada et de la Norvège sur l’échelle des textes suivis, et inférieur à celui du Canada et de la Norvège sur l’échelle des textes schématiques. Le rendement moyen des ÉtatsUnis est supérieur à celui de l’Italie sur les échelles des textes suivis, des textes schématiques et de la numératie et à celui de l’État mexicain du Nuevo León sur les échelles des textes suivis et des textes schématiques. Les comparaisons entre pays, qui sont fondées uniquement sur les résultats moyens, ne sont pas très révélatrices. Si un résultat moyen revêt un certain intérêt pour d’autres raisons, elle ne permet pas de mieux comprendre la variation des compétences à l’intérieur d’un pays. Les graphiques de la figure 2.2 montrent les résultats moyens ainsi que les résultats aux 5e, 25e, 75e et 95e centiles de la répartition d’un pays, au moyen de barres de gradation. Ces dernières sont utiles parce qu’elles indiquent le degré d’inégalité dans la répartition des compétences. Elles montrent notamment l’ampleur de la divergence entre les résultats qui se situent dans le centile le plus faible (5e) et celles qui se situent dans le centile le plus élevé (95e). L’ampleur de l’écart des compétences constitue un indicateur important, car elle varie de concert avec la répartition des résultats d’un pays pour ce qui a trait à la société, l’économie, la santé et l’éducation. La longueur variable des barres indique que les pays diffèrent au chapitre de l’inégalité des compétences de leur population adulte. La Norvège montre la plus faible inégalité dans la répartition des compétences en compréhension de textes suivis (144 points), en numératie (153 points) et en résolution de problèmes (162 points), alors que la Suisse présente la plus faible inégalité sur l’échelle des textes schématiques (157 points). La Norvège et la Suisse affichent aussi des intervalles uniformément restreints. Au Nuevo León, la répartition varie : l’intervalle est restreint (149 points) sur l’échelle des textes suivis et très grand (193 points) sur celle des textes schématiques. L’Italie présente l’intervalle le plus important dans la répartition des compétences en compréhension de textes suivis (183 points) et en résolution de problèmes (189 points). Les Bermudes, le Canada et les États-Unis présentent uniformément des intervalles moyens ou grands. La Norvège possède le double avantage d’enregistrer des résultats moyens élevés et de faibles inégalités dans tous les domaines de compétence. En revanche, l’Italie a tendance à présenter des résultats moyens relativement faibles et de fortes inégalités. En général, toutefois, l’intervalle est assez indépendant de la moyenne. Par exemple, le Nuevo León enregistre à la fois un résultat moyen faible et une Statistique Canada et l’OCDE 2005
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FIGURE 2.1



Comparaisons multiples des compétences Comparaisons des pays en fonction des résultats moyens, population âgée de 16 à 65 ans, 2003
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C. Échelle de la numératie
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Note : La Suisse italophone et les États-Unis n’ont pas évalué le domaine de la résolution de problèmes.



Littératie moyenne sensiblement * supérieure à celle du pays de comparaison Aucun écart statistiquement significatif * par rapport au pays de comparaison Littératie moyenne sensiblement * inférieure à celle du pays de comparaison



Les pays sont classés, tant par rangée que par colonne, selon le niveau moyen de littératie. * Statistiquement significatif au niveau de 0,5, compte tenu des comparaisons multiples. Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003. Marche à suivre : Consulter la rangée relative à un pays afin de comparer son rendement avec celui des autres pays énumérés dans les entêtes de colonne. Les symboles indiquent si la littératie moyenne d’un pays donné est sensiblement plus faible ou plus forte que celle du pays de comparaison ou s’il n’existe aucun écart statistiquement significatif entre les deux pays.
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faible inégalité dans la répartition des résultats en compréhension de textes suivis. Quant aux Bermudes et au Canada, ces pays présentent des résultats moyens relativement élevés et de fortes inégalités. Les graphiques de la figure 2.2 révèlent également des écarts significatifs au chapitre du rendement global des pays. Aux Bermudes et en Norvège, par exemple, les résultats moyens en compréhension de textes suivis sont plus élevés que ceux du 75e centile en Italie et au Nuevo León. Pour faciliter l’interprétation, les résultats de compétence dans un intervalle de 0 à 500 points sont groupés en quatre niveaux. Chaque niveau correspond à des intervalles successifs de résultats reflétant la difficulté croissante des tâches. Les niveaux de compétence de chaque domaine sont décrits en détail à l’annexe A. Les graphiques de la figure 2.3 montrent les estimations de la proportion de la population adulte qui se classe à chaque niveau de compétence sur chacune des quatre échelles. On peut décrire chaque niveau en fonction des capacités des personnes qui s’y classent. Par exemple, les personnes qui sont compétentes au niveau 4 ou 5 de l’échelle des textes suivis sont capables de faire des déductions de niveau moyen ou de haut niveau en intégrant ou en mettant en opposition des éléments d’information abstraits contenus dans des textes relativement longs renfermant un certain nombre d’éléments de distraction. La figure 2.3a montre qu’aux Bermudes, environ une personne sur quatre se classe à ce niveau. Cette proportion tombe à environ une sur cinq au Canada et en Norvège, une sur huit en Suisse et aux Etats-Unis et une sur vingt-huit en Italie. Au niveau 3 de l’échelle des textes suivis, une personne est capable de faire des déductions de faible niveau en repérant quelques éléments d’information dans un certain nombre de phrases ou de paragraphes et en intégrant ou en mettant en opposition des éléments d’information tirés de sections de texte contenant un certain nombre d’éléments de distraction. Ce niveau est considéré comme le niveau minimal permettant de comprendre et d’utiliser l’information contenue dans des textes et des tâches de difficulté grandissante qui caractérisent la société du savoir émergente et l’économie de l’information. Plus des deux tiers des Norvégiens se classent à ce niveau ou à un niveau supérieur. Cette proportion tombe à environ 60 % des personnes aux Bermudes et au Canada, à un peu moins de 50 % en Suisse et aux États-Unis, à environ 20 % en Italie et à 11 % au Nuevo León. Les personnes qui se classent au niveau 2 de l’échelle des textes suivis sont capables de faire des déductions de faible niveau en repérant un ou plusieurs éléments d’information et en intégrant ou en mettant en opposition deux ou plusieurs éléments d’information tirés de sections de texte contenant quelques éléments de distraction. Ainsi, ces personnes ne sont pas nécessairement capables de toujours comprendre des textes et des tâches plus difficiles de plus en plus courants dans les sociétés modernes. Environ une personne sur quatre se classe à ce niveau aux Bermudes, au Canada et en Norvège. Cette proportion atteint environ une personne sur trois en Italie, en Suisse et aux États-Unis. Un peu plus de 45 % des adultes du Nuevo León se classent à ce niveau. Au niveau 1, une personne peut être capable de repérer un élément d’information identique ou synonymique à l’information donnée dans une directive mais, en général, elle a de la difficulté à faire des déductions de faible niveau. La Norvège compte le moins d’adultes qui se classent à ce niveau, soit environ 8 % des répondants. La proportion atteint un peu plus de 12 % aux Bermudes, environ 15 % au Canada et en Suisse, 20 % aux États-Unis, plus de 43 % au Nuevo León et au-delà de 47 % en Italie.
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FIGURE 2.2



Répartition comparative des résultats Résultats moyens présentant un intervalle de confiance de 0,95 et résultats se situant aux 5e, 25e, 75e et 95e centiles sur les échelles de compétences allant de 0 à 500 points, population âgée de 16 à 65 ans, 2003



A. Échelle des textes suivis



Norvège Bermudes Canada Suisse États-Unis Italie Nuevo León, Mexique



B. Échelle des textes schématiques



0



50



100



150



200



250



300



350



400



450



500



0



50



100



150



200



250



300



350



400



450



500



0



50



100



150



200



250



300



350



400



450



500



0



50



100



150



200 250 300 Résultats sur l’échelle



350



400



450



500



Norvège Canada Bermudes Suisse États-Unis Nuevo León, Mexique Italie



C. Échelle de la numératie Note : L’État du Nuevo León au Mexique a mesuré le domaine de la compréhension de textes au contenu quantitatif utilisé dans le cadre de l’EIAA plutôt que les compétences en numératie de l’ELCA. Bien que ces deux domaines de compétences soient conceptuellement reliés, ils ne peuvent faire l’objet d’une comparaison directe.



D. Échelle de la résolution de problèmes Note : La Suisse italophone, les ÉtatsUnis et l’État du Nuevo León (Mexique) n’ont pas évalué le domaine de la résolution de problèmes.
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Les pays sont classés selon les résultats moyens. Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003. 36
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L’interprétation des niveaux de compétence sur les échelles des textes schématiques, de la numératie et de la résolution de problèmes est semblable à celle de l’échelle des textes suivis. On trouvera à l’annexe A une description complète des différents niveaux pour chacun des domaines de compétence. La figure 2.3b montre la proportion de la population adulte à chacun des quatre niveaux de l’échelle de compréhension de textes suivis. Les résultats montrent que le classement des pays fondé sur la proportion des adultes qui se classent aux niveaux 3 et 4 ou 5 varie selon le domaine de compétence. On observe l’écart le plus important aux Bermudes, où la proportion des personnes qui atteignent le niveau 3 ou un niveau supérieur sur l’échelle des textes schématiques est d’environ 8 % inférieure à celle des personnes qui atteignent le même niveau sur l’échelle des textes suivis. En revanche, la proportion des adultes qui se classent aux niveaux 3 et 4 ou 5 de l’échelle des textes schématiques augmente d’environ 3 % en Suisse et d’à peu près 5 % au Nuevo León. La comparaison des figures 2.3a à d montre que dans l’ensemble, la Suisse obtient de bien meilleurs résultats sur l’échelle de la numératie que sur les échelles des textes suivis, des textes schématiques et de la résolution de problèmes. Alors qu’en Norvège, la proportion des adultes qui se classent au moins au niveau 3 de l’échelle de la numératie est d’environ 6 % inférieure à celle des adultes qui atteignent le même niveau sur l’échelle des textes suivis, la Suisse en compte près de 13 % de plus. Les Bermudes accusent la baisse la plus marquée de la proportion des adultes qui se classent aux niveaux 3 et 4 ou 5, laquelle passe de près de 62 % sur l’échelle des textes suivis à 46 % sur celle de la numératie. De même, le Canada et les États-Unis obtiennent des résultats relativement meilleurs en compréhension de textes suivis et de textes schématiques qu’en numératie. Les pays ont tendance à obtenir de meilleurs résultats en compréhension de textes suivis et de textes schématiques qu’en numératie et qu’en résolution de problèmes. Toutefois, la Norvège est le seul pays où 60 % ou plus des adultes se classent aux niveaux 3 et 4 ou 5 sur les échelles de compréhension de textes suivis, de textes schématiques et de numératie.



FIGURE 2.3



Répartition comparative des niveaux de compétence Pourcentage de la population âgée de 16 à 65 ans à chaque niveau de compétence, 2003
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FIGURE 2.3 (fin)



Répartition comparative des niveaux de compétence Pourcentage de la population âgée de 16 à 65 ans à chaque niveau de compétence, 2003
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Note : L’État du Nuevo León au Mexique a mesuré le domaine de la compréhension de textes au contenu quantitatif utilisé dans le cadre de l’EIAA plutôt que les compétences en numératie de l’ELCA. Bien que ces deux domaines de compétences soient conceptuellement reliés, ils ne peuvent faire l’objet d’une comparaison directe.
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Note: La Suisse italophone, les États-Unis et l’État du Nuevo León (Mexique) n’ont pas évalué le domaine de la résolution de problèmes.
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Les pays sont classés selon la proportion des répondants qui se classent aux niveaux 3 et 4 ou 5. Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003. 38
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2.3



Variations des profils de compétences entre l’EIAA et l’ELCA



L’ELCA et l’EIAA ont évalué les compétences en compréhension de textes suivis et de textes schématiques à l’aide de méthodes et de mesures identiques, et ce, pour permettre d’établir des estimations comparables et fiables des variations des profils de compétences entre les deux périodes d’enquête. Les données de l’EIAA pour le Canada, les États-Unis et les populations francophone et germanophone de la Suisse ont été recueillies en 1994, dans le cadre du premier cycle de participation à l’EIAA. Les données de la Norvège et de la Suisse italophone ont été recueillies en 1998, dans le cadre du troisième et dernier cycle. Quant aux données de l’ELCA, elles ont été recueillies en 2003. Le temps écoulé entre les deux enquêtes est donc d’environ neuf ans pour le premier ensemble de pays et de cinq ans pour le deuxième. Les figures 2.4a et b comparent les barres de gradation de l’ELCA à des barres semblables tirées des données de l’EIAA. En général, les variations du rendement moyen des pays ne sont pas substantielles (voir le tableau 2.5 cidessous). Toutefois, les résultats du 5e centile, relativement plus élevés dans le cas de l’ELCA que dans celui de l’EIAA, révèlent une amélioration chez les adultes qui obtiennent les résultats les plus faibles. Les pays et les régions qui affichent les plus fortes améliorations chez les personnes aux compétences faibles sont la Suisse germanophone (+47 points), la Suisse francophone (+42 points) et les États-Unis (+38 points) sur l’échelle des textes suivis, et le Canada (+51 points), la Suisse germanophone (+82 points) et les États-Unis (+50 points) sur l’échelle des textes schématiques. Les résultats montrent également que dans quelques pays et régions, le rendement de la tranche supérieure de 5 % est un peu moins élevé dans le cas de l’ELCA que dans celui de l’EIAA. Les résultats du 95 e centile sont significativement plus faibles au Canada (-10 points), en Suisse italophone (-16 points) et aux États-Unis (-23 points) sur l’échelle des textes suivis, et au Canada (-18 points), en Suisse francophone (-9 points), en Suisse italophone (-14 points) et aux États-Unis (-15 points) sur l’échelle des textes schématiques. En Norvège, la plupart des écarts sur cinq ans entre les résultats les plus élevés et les plus faibles ne sont pas statistiquement significatifs, à part une légère amélioration dans le 95e centile sur l’échelle des textes suivis (voir le tableau 2.4 de l’annexe 2). En outre, les améliorations du rendement aux niveaux inférieurs et les réductions aux niveaux supérieurs supposent un recul de l’inégalité dans la répartition des compétences en compréhension de textes suivis et de textes schématiques. Les réductions de l’intervalle des résultats entre les 5e et 95e centiles sont substantielles dans l’ensemble des pays et des régions, sauf en Norvège, qui présentait déjà un faible niveau d’inégalité en 1998. La variation de l’intervalle inter-quartile (écart entre les 75e et 25e centiles) est minime. Dans l’ensemble, les variations du 25e centile sont négligeables et celles du 75e centile sont rares. Sur l’échelle des textes suivis, on remarque que le 75e centile est en baisse en Suisse italophone (-13 points) et aux États-Unis (-15 points), alors qu’il est en hausse en Suisse germanophone (+6 points). Sur l’échelle des textes schématiques, il accuse aussi une baisse en Suisse italophone (-12 points). La Suisse germanophone et, dans une faible mesure, la Norvège affichent une certaine amélioration dans la répartition des résultats en compréhension de textes suivis. Par ailleurs, les résultats montrent une amélioration globale chez les adultes qui obtiennent des résultats faibles et une baisse de rendement chez certains adultes qui obtiennent des résultats élevés. Cette combinaison donne des résultats Statistique Canada et l’OCDE 2005



39



Apprentissage et réussite



partagés si l’on compare les variations temporelles des compétences moyennes. Le tableau 2.5 montre une amélioration statistique du rendement moyen de la Suisse germanophone sur les échelles de compréhension de textes suivis et de textes schématiques et une amélioration de celui de la Norvège sur l’échelle des textes suivis. Le rendement global de la Suisse italophone a reculé sur les deux échelles, alors que celui des États-Unis n’a fléchi que sur l’échelle des textes suivis. Les autres variations ne sont pas statistiquement significatives. FIGURE 2.4



Variations de la répartition des résultats de compétence Résultats moyens présentant un intervalle de confiance de 0,95 et résultats se situant aux 5e, 25e, 75e et 95e centiles sur les échelles de compétences allant de 0 à 500 points, population âgée de 16 à 65 ans, EIAA 1994/1998 et ELCA 2003
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B. Échelle des textes schématiques
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Sources : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003. Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes, 1994-1998. 40
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FIGURE 2.5



Variations des résultats moyens entre l’EIAA et l’ELCA Résumé des variations des résultats moyens entre l’EIAA et l’ELCA, statistiquement significatif au seuil de 5 %, population âgée de 16 à 65 ans, EIAA 1994/1998 et ELCA 2003 Hausse significative des compétences moyennes
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B. Échelle des textes schématiques Suisse germanophone (+8,9)



Les variations des résultats obtenus aux tests ne supposent pas nécessairement des variations des niveaux de compétence, car ces derniers correspondent à des intervalles de résultats. Un résultat élevé à l’intérieur d’un niveau suppose un meilleur rendement, mais pas nécessairement une amélioration assez importante pour réussir chaque fois les tâches du niveau de difficulté suivant. Les figures 2.6a et b montrent les variations de la proportion des adultes qui se classent à chaque niveau de compétence. On remarque l’absence de variations statistiquement significatives à tous les niveaux de l’échelle des textes suivis au Canada et en Norvège, et de l’échelle des textes schématiques en Norvège. C’est en Suisse germanophone qu’on observe la plus forte réduction de la proportion des adultes qui se classent au niveau 1 (-4,3 %) sur les échelles des textes suivis et des textes schématiques. Si ce pourcentage passe au niveau 2 de l’échelle des textes schématiques, on observe cependant une plus grande variation sur l’échelle des textes suivis, où l’augmentation nette tient surtout à la proportion des adultes qui se classent aux niveaux 4 et 5. Ce dernier résultat suppose un mouvement ascendant de la totalité de la répartition, alors que le premier suppose une amélioration à l’extrémité inférieure de la répartition seulement. La Suisse germanophone a donc accru significativement la proportion des adultes qui se classent aux niveaux 4 ou 5 en compréhension de textes suivis (+4,4 %). La variation nette entre les adultes aux compétences faibles (niveaux 1 et 2) et ceux aux compétences moyennes ou élevées (niveaux 3 et 4 ou 5) reste inchangée sur l’échelle des textes schématiques. Aux États-Unis, on observe également une baisse du pourcentage des adultes qui se classent au niveau 1 de l’échelle des textes schématiques (-3,4 %), mais aussi une réduction marquée de la proportion qui se classent au niveau 4 ou 5 en compréhension de textes schématiques (-5,0 %). Le résultat net est une augmentation du nombre de personnes qui se classent au niveau 2 (7, 5 %). On observe une tendance semblable sur l’échelle des textes suivis, mais avec une baisse encore plus marquée au niveau 4 ou 5 (9,1 %) et une hausse plus importante au niveau 2 (+8,1 %). Il semble donc y avoir, sur l’échelle des textes suivis, une légère amélioration uniquement chez les adultes aux compétences faibles, et une baisse relativement marquée chez les adultes aux compétences élevées. Il en résulte une baisse (-7,3 %) de la proportion des adultes aux compétences moyennes ou élevées (niveaux 3 et 4 ou 5) sur l’échelle des textes suivis.
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Les populations francophone et italophone de la Suisse montrent une tendance semblable à celle des États-Unis. On observe une réduction globale de la proportion des adultes qui se classent aux niveaux 3 et 4 ou 5, mais une augmentation aux niveaux 1 et 2. La Suisse italophone accuse la plus forte diminution nette de la proportion des adultes aux compétences moyennes ou élevées sur les échelles des textes suivis (-9,7 %) et des textes schématiques (-11,8 %). FIGURE 2.6



Variations de la répartition des niveaux de compétence
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Les pays sont classés selon l’écart en pourcentage représentant l’avantage au niveau 1 d’après l’EIAA. 1. Dans le cas des pays où l’on n’observe aucune variation statistiquement significative à quelque niveau que ce soit, le graphique n’indique aucune variation. Par contre, si, dans un pays, la variation est statistiquement significative à au moins un niveau, le graphique indique les variations à tous les niveaux. Sources : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003. Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes, 1994-1998. 42
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2.4



Les compétences des adultes et l’âge



Au cours de la vie, on acquiert, on perfectionne, on maintient et on perd des compétences, d’où la complexité du lien entre les compétences et l’âge. À part les effets possibles du vieillissement, l’influence de l’âge sur les compétences ne s’exerce pas isolément, mais plutôt dans la mesure où l’âge dénote les expériences courantes qui surviennent à diverses étapes de la vie, notamment la petite enfance, la scolarité et la transition au marché du travail, la vie professionnelle et d’autres activités courantes. Les caractéristiques des expériences de vie qui influencent le perfectionnement des compétences, positivement ou négativement, ne sont pas encore bien comprises. Cette section présente des résultats empiriques sur le lien entre l’âge et les compétences, de même que certaines interactions qui pourraient expliquer les tendances observées. Les figures 2.7a et b montrent que par rapport aux cohortes âgées, les jeunes cohortes ont tendance à obtenir des résultats supérieurs et à se classer dans une plus grande proportion aux niveaux élevés de compétences sur l’échelle des textes schématiques. Ce résultat concorde avec les résultatss déjà publiées de l’EIAA (OCDE et Statistique Canada, 2000, p. 34; OCDE et DRHC, 1997, p. 30). On observe la même tendance pour les échelles des textes suivis, de la numératie et de la résolution de problèmes, dont nous ne faisons pas état ici. L’âge constitue donc un facteur important à prendre en compte lorsqu’il s’agit de tirer des conclusions au sujet des profils de compétences d’une région ou d’un pays et d’établir des stratégies visant à améliorer les compétences. Dans chaque pays, le lien entre l’âge et la compréhension de textes schématiques est négatif, comme l’indiquent les lignes de tendance en pente descendante de la figure 2.7a. De plus, une comparaison des barres de gradation de différentes cohortes d’âge révèle que l’écart entre les personnes aux résultats les plus faibles et celles aux résultats les plus élevés a tendance à être plus marqué chez les adultes âgés de 46 à 65 ans. Ce résultat suppose une plus grande variabilité du rendement des personnes âgées. À cet égard, l’accumulation d’expériences de vie différentes constitue probablement un facteur important. Abstraction faite de l’influence d’autres facteurs, les résultats montrent un lien négatif entre l’âge et les aptitudes cognitives. Selon une explication proposée par les spécialistes, les adultes peuvent subir avec le temps une réduction de leur rendement cognitif qui est attribuable aux effets du vieillissement ou, en d’autres termes, au recul de mécanismes cognitifs comme la capacité d’attention, la rapidité de traitement, le raisonnement, la capacité de la mémoire de travail et l’aptitude spatiale (Smith et Marsiske, 1997). En revanche, d’autres travaux de recherche révèlent que, selon les expériences de vie, le rendement cognitif peut s’améliorer avec le temps (Baltes, 1987). En effet, un certain nombre d’études semblent indiquer que les expériences de vie permettent d’accumuler des connaissances et des compétences jusqu’à un âge avancé, où elles peuvent atteindre un palier (Horn et Hofer, 1992; Schaie, 1994; Marsiske et Smith, 1998). C’est ce qu’on appelle les effets de la pratique. Le résultat de l’interaction entre l’effet du vieillissement et celui de la pratique dépend invariablement de l’ampleur et de la nature des expériences de vie.
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FIGURE 2.7 A B



L’âge et les compétences des adultes



A. Résultats moyens présentant un intervalle de confiance de 0,95 et résultats se situant aux 5e, 25e, 75e et 95e centiles sur l’échelle des textes schématiques, population âgée de 16 à 25 ans, de 26 à 45 ans et de 46 à 65 ans, 2003 5e centile
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B. Pourcentage de la population âgée de 16 à 25 ans, de 26 à 45 ans et de 46 à 65 ans à chaque niveau de l’échelle des textes schématiques, 2003
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Les pays sont classés selon la moyenne du groupe d’âge de 26 à 45 ans.
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Les pays sont classés selon la proportion des adultes de 26 à 45 ans qui se classent aux niveaux 3 et 4 ou 5.



Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003.
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Le recul des compétences des groupes âgés peut aussi s’expliquer par d’autres types d’effets, soit les effets de cohorte et de période (voir Portrait, Alessie et Deeg, 2003). En particulier, les jeunes cohortes ont étudié plus longtemps que les cohortes âgées, et il est possible qu’on accorde plus d’importance à l’acquisition d’aptitudes cognitives aujourd’hui qu’auparavant. Or, les jeunes adultes bénéficient également d’une scolarité plus récente. C’est ce qu’on peut appeler « l’effet de récence », qui est étroitement lié à l’effet du vieillissement. Il porte à croire qu’avec le temps, les aptitudes cognitives peuvent diminuer par rapport à ce qu’elles étaient au moment de la fin de la scolarité. Leur baisse effective dépend de l’interaction entre l’effet du vieillissement et celui de la pratique au fil des ans. On s’accorde à reconnaître l’incidence de l’éducation sur le perfectionnement des compétences, que nous abordons en détail dans le chapitre 3. Sur le plan du niveau de scolarité, on observe de vastes écarts entre les cohortes d’âge; la scolarité pourrait donc constituer un facteur qui pèse lourd sur le lien entre l’âge et les compétences, et peut-être l’effet de cohorte le plus important. Pour corriger ces écarts, la figure 2.8 montre le lien entre l’âge et les compétences en tenant compte du niveau de scolarité. Les résultats montrent qu’au chapitre des compétences, les écarts entre les cohortes d’âge persistent, ce qui prouverait dans une certaine mesure que les compétences sont liées à l’âge indépendamment de l’éducation. On observe la même tendance pour tous les domaines de compétence évalués. FIGURE 2.8



Profils des compétences selon l’âge, compte tenu de l’effet du niveau de scolarité Lien entre l’âge et les résultats en littératie sur l’échelle des textes schématiques, rajusté en fonction du niveau de scolarité et de la langue, population âgée de 16 à 65 ans, 2003 Résultats sur l’échelle 325
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En général, toutefois, il est impossible de distinguer les effets de cohorte, de période, du vieillissement et de la pratique lorsqu’on analyse des données transversales. L’ELCA mesure un certain nombre d’expériences de vie importantes, mais seulement à un âge donné. L’enquête ne fournit pas les renseignements nécessaires pour évaluer l’incidence cumulative de chaque expérience de vie sur le perfectionnement des compétences. Pour étudier cet aspect, il faudrait mener des enquêtes longitudinales complexes et coûteuses comportant des évaluations cognitives répétées des mêmes personnes dans le temps. Il importe également de prendre en compte les variations de la qualité de l’éducation avec le temps, ou les effets de la qualité de l’éducation. Les données présentées dans la figure 2.8 tiennent compte uniquement de la quantité, et non de la qualité, de l’éducation. Or, il est probable que l’amélioration graduelle des systèmes éducatifs avec le temps explique, du moins en partie, le lien observé entre les compétences et l’âge. Il faut donc évaluer les variations de la qualité et les inclure dans ce type d’analyse afin de vérifier comme il se doit le lien observé entre les compétences et l’âge. À part l’éducation, différentes expériences de vie, notamment l’expérience individuelle du marché du travail, l’ampleur de l’engagement dans l’apprentissage des adultes et d’autres habitudes, ont probablement une influence significative sur le lien entre les compétences et l’âge. Bien qu’on ne dispose pas de mesures cumulatives, l’ELCA constitue une source exceptionnellement riche de renseignements permettant d’approfondir l’étude de ces types d’effets dus à la pratique. C’est ce que nous ferons dans les chapitres qui suivent.



2.5



Les compétences des adultes et le sexe



Les écarts entre les hommes et les femmes constituent un autre aspect essentiel à prendre en compte. Il est possible que les variations du rendement global procèdent des écarts entre les sexes dans la répartition des compétences des adultes. Jusqu’à récemment, les hommes étudiaient habituellement plus longtemps que les femmes; or, comme l’éducation constitue un déterminant important du perfectionnement des compétences (voir le chapitre 3), l’écart entre les sexes en matière d’éducation pourrait être à l’origine des écarts entre les compétences des hommes et celles des femmes. Toutefois, les résultats de l’EIAA (1994-1998) semblent indiquer que, de façon globale, l’écart entre les sexes au chapitre des compétences des adultes est restreint et, dans certains pays, négligeable, même lorsqu’on neutralise l’éducation (OCDE et DRHC, 1997, pp. 34-35). D’après l’EIAA, lorsque l’écart est statistiquement significatif, il a tendance à favoriser les hommes dans les domaines de la numératie et de la compréhension de textes schématiques, et les femmes dans le domaine de la compréhension de textes suivis. Fait intéressant, cette tendance des écarts entre les sexes dans des domaines semblables concorde avec les résultats d’évaluations internationales menées auprès d’élèves de 14 ans dans le cas de la Reading Literacy Study de l’IEA (Association internationale pour l’évaluation du rendement scolaire) de 1991 (voir OCDE et DRHC, 1997, p. 33) et de 15 ans dans le cas du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) (OCDE, 2001). D’après le PISA, les filles obtiennent des résultats nettement supérieurs à ceux des garçons en compréhension de l’écrit dans 28 pays de l’OCDE et quatre pays non membres de l’OCDE. En revanche, les garçons l’emportent sur les filles en culture mathématique dans 26 pays de l’OCDE (les résultats sont significatifs dans 13 pays) et trois pays non membres (les résultats sont significatifs dans deux pays).
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FIGURE 2.9



Écarts entre les sexes sur le plan des compétences Écarts types entre les résultats moyens des hommes et ceux des femmes sur les échelles des textes suivis, des textes schématiques, de la numératie et de la résolution de problèmes, 2003
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Les pays sont classés selon l’écart entre les résultats standardisés sur l’échelle des textes suivis dans le panel B. Notes : L’État du Nuevo León au Mexique a mesuré le domaine de la compréhension de textes au contenu quantitatif utilisé dans le cadre de l’EIAA plutôt que les compétences en numératie de l’ELCA. Bien que ces deux domaines de compétences soient conceptuellement reliés, ils ne peuvent faire l’objet d’une comparaison directe. La Suisse italophone, les États-Unis et l’état du Nuevo León (Mexique) n’ont pas évalué le domaine de la résolution de problèmes. Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003.



Encore une fois, les résultats présentés dans les figures 2.9a et b confirment les tendances déjà observées selon le sexe. Les hommes ont tendance à être avantagés en numératie et en compréhension de textes schématiques, alors que les femmes ont tendance à être avantagées en compréhension de textes suivis. L’ELCA offre en outre la possibilité de déterminer si le sexe a une incidence sur Statistique Canada et l’OCDE 2005
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les compétences en résolution de problèmes. Les Bermudes et la Norvège sont les seuls pays où les résultats suggèrent que les femmes jouissent d’un avantage en résolution de problèmes, mais les résultats pour la Norvège ne sont pas statistiquement significatifs. Dans les autres pays, le sexe ne semble exercer aucune influence sur le rendement en résolution de problèmes. Les explications de ce genre de résultats restent insaisissables. Il n’en reste pas moins que, d’après les résultats, les écarts se dessinent déjà à un jeune âge. En général, les préférences sont appelées à jouer un rôle important, mais d’autres facteurs s’y ajoutent (voir Miller et al., 2004). Par exemple, au cours de la vie, les différences en matière de choix professionnels, d’inscription à des cours et de formation peuvent mener à des cheminements différents qui influencent le perfectionnement et le maintien des compétences dans certains domaines.
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Valeurs des données des figures TABLEAU 2.1



Pour connaître les données des valeurs de la FIGURE 2.1, voir le TABLEAU 2.2. TABLEAU 2.2



Résultats moyens présentant un intervalle de confiance de 0,95 et résultats se situant aux 5e, 25e, 75e et 95e centiles sur les échelles de compétences allant de 0 à 500 points, population âgée de 16 à 65 ans, 2003 5e centile



25e centile



Moyenne



75e centile



95e centile



A. Échelle des textes suivis Bermudes Canada Italie Norvège Nuevo León, Mexique Suisse États-Unis



192,0 178,1 135,8 211,5 143,3 193,8 175,9



(4,4) (2,1) (3,9) (3,4) (4,2) (2,7) (3,5)



255,6 250,6 192,3 263,5 206,1 242,1 235,5



(2,7) (1,3) (2,8) (1,4) (0,9) (2,2) (1,6)



289,8 280,8 229,1 290,1 228,3 272,1 268,6



(1,3) (0,7) (1,7) (1,0) (0,7) (1,3) (1,3)



328,4 318,0 267,2 320,5 255,8 303,7 306,1



(1,8) (0,7) (1,9) (0,8) (0,9) (1,5) (1,9)



374,1 358,7 318,7 355,8 292,0 346,0 346,9



(2,5) (1,2) (2,2) (1,0) (1,7) (4,0) (2,2)



(3,5) (2,1) (3,4) (3,1) (5,0) (2,3) (3,6)



243,9 248,1 187,9 264,0 199,6 244,3 235,5



(2,4) (1,0) (2,3) (1,6) (1,4) (2,3) (1,7)



280,0 280,6 225,8 295,1 226,2 276,6 269,8



(1,5) (0,6) (1,7) (0,9) (1,1) (1,6) (1,5)



318,3 318,8 265,6 329,7 261,9 309,1 308,7



(1,8) (0,8) (2,2) (1,0) (1,0) (2,4) (2,2)



369,9 361,5 317,1 372,3 304,6 355,3 352,5



(2,2) (1,7) (2,9) (1,9) (2,2) (3,1) (2,4)



(2,5) (2,5) (3,9) (3,0) (3,0) (2,6)



233,3 237,2 200,4 255,2 257,8 222,4



(2,4) (1,3) (2,1) (1,5) (1,8) (2,1)



269,7 272,3 233,3 284,9 289,8 260,9



(1,6) (0,7) (1,4) (1,0) (1,0) (1,5)



308,5 311,9 267,1 316,2 322,2 302,2



(2,0) (1,2) (1,6) (1,4) (2,0) (2,1)



359,4 357,7 313,9 357,8 368,9 351,5



(2,8) (2,0) (2,0) (2,5) (4,1) (3,0)



237,8 243,3 186,1 254,2 244,8



(2,2) (1,5) (2,4) (2,6) (2,4)



272,8 273,8 224,9 284,2 279,0



(1,4) (1,1) (1,5) (1,7) (1,2)



309,6 309,5 263,4 318,3 313,0



(2,2) (1,5) (1,5) (1,4) (1,6)



356,7 352,8 319,5 358,6 360,5



(2,4) (2,4) (3,2) (1,5) (2,7)



B. Échelle des textes schématiques Bermudes Canada Italie Norvège Nuevo León, Mexique Suisse États-Unis



185,1 178,3 127,9 205,8 111,6 198,8 174,3



C. Échelle de la numératie Bermudes Canada Italie Norvège Suisse États-Unis



176,8 170,4 148,8 204,9 212,4 162,8



D. Échelle de la résolution de problèmes Bermudes Canada Italie Norvège Suisse



182,3 178,8 130,7 197,0 194,6



(3,3) (2,2) (4,1) (3,8) (5,3)



Notes : L’État du Nuevo León au Mexique a mesuré le domaine de la compréhension de textes au contenu quantitatif utilisé dans le cadre de l’EIAA plutôt que les compétences en numératie de l’ELCA. Bien que ces deux domaines de compétences soient conceptuellement reliés, ils ne peuvent faire l’objet d’une comparaison directe. La Suisse italophone, les États-Unis et l’État du Nuevo León (Mexique) n’ont pas évalué le domaine de la résolution de problèmes. Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003. Statistique Canada et l’OCDE 2005
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TABLEAU 2.3



Pourcentage de la population âgée de 16 à 65 ans à chaque niveau de compétence, 2003 Niveau 1



Niveau 2



Niveau 3



Niveau 4/5



A. Échelle des textes suivis Bermudes Canada Italie Norvège Nuevo León, Mexique Suisse États-Unis



12,5 14,6 47,0 7,9 43,2 15,9 20,0



(0,8) (0,4) (1,5) (0,7) (1,2) (1,2) (0,8)



25,6 27,3 32,5 26,2 45,8 36,3 32,6



(1,4) (0,7) (1,1) (1,1) (1,4) (1,1) (1,1)



35,6 38,6 17,0 45,3 10,3 35,7 34,6



(1,4) (0,9) (0,8) (1,4) (0,5) (1,9) (1,2)



26,3 19,5 3,5 20,6 0,7 1 12,1 12,8



(1,1) (0,8) (0,4) (0,7) (0,2) (0,9) (1,0)



B. Échelle des textes schématiques Bermudes Canada Italie Norvège Nuevo León, Mexique Suisse États-Unis



16,6 15,6 49,2 8,9 43,8 14,5 20,2



(1,0) (0,4) (1,4) (0,5) (0,9) (0,9) (1,0)



29,5 27,0 31,4 23,5 40,3 34,5 32,3



(1,7) (0,7) (1,2) (1,1) (0,9) (1,5) (1,4)



32,7 36,9 15,8 39,7 14,2 35,8 32,6



(1,7) (1,0) (1,0) (1,1) (0,8) (1,8) (1,1)



21,1 20,5 3,6 27,9 1,7 15,1 15,0



(0,9) (0,6) (0,4) (0,8) (0,2) (1,4) (1,0)



21,4 19,5 43,5 10,6 8,6 26,8



(1,0) (0,5) (1,2) (0,6) (0,7) (0,9)



32,7 30,3 36,7 29,6 30,7 31,8



(1,7) (0,7) (1,1) (1,0) (1,5) (1,1)



29,9 33,4 16,8 41,5 37,8 28,8



(1,5) (0,9) (0,8) (1,5) (1,3) (1,0)



16,0 16,9 3,0 18,4 22,9 12,7



(0,9) (0,6) (0,4) (0,9) (1,2) (1,1)



36,8 38,8 22,8 37,5 37,3



(2,0) (0,9) (0,8) (1,0) (1,5)



23,6 26,2 8,1 32,0 26,5



(1,3) (0,8) (0,6) (1,2) (1,0)



6,5 5,4 1,2 7,2 7,3



(0,6) (0,5) (0,2) (0,5) (0,7)



C. Échelle de la numératie Bermudes Canada Italie Norvège Suisse États-Unis



D. Échelle de la résolution de problèmes Bermudes Canada Italie Norvège Suisse



33,1 29,7 67,8 23,3 28,8



(1,4) (0,8) (0,9) (1,3) (1,3)



1. Estimation non fiable. Notes : L’État du Nuevo León au Mexique a mesuré le domaine de la compréhension de textes au contenu quantitatif utilisé dans le cadre de l’EIAA plutôt que les compétences en numératie de l’ELCA. Bien que ces deux domaines de compétences soient conceptuellement reliés, ils ne peuvent faire l’objet d’une comparaison directe. La Suisse italophone, les États-Unis et l’État du Nuevo León (Mexique) n’ont pas évalué le domaine de la résolution de problèmes. Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003.
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TABLEAU 2.4



Résultats moyens présentant un intervalle de confiance de 0,95 et résultats se situant aux 5e, 25e, 75e et 95e centiles sur les échelles de compétences allant de 0 à 500 points, population âgée de 16 à 65 ans, EIAA 1994/1998 et ELCA 2003 5e centile



A.



25e centile



Moyenne



75e centile



95e centile



Échelle des textes suivis



Canada



EIAA 1994 ELCA 2003



146,9 (15,3) 178,2 (2,1)



246,5 250,7



(5,9) (1,3)



278,8 280,8



(3,1) (0,7)



321,7 318,0



(3,9) (0,7)



369,0 358,7



(6,3) (1,2)



États-Unis



EIAA 1994 ELCA 2003



137,1 175,9



(5,8) (3,5)



236,7 235,5



(2,4) (1,6)



273,7 268,6



(1,6) (1,3)



321,0 306,1



(2,1) (1,9)



369,6 346,9



(3,2) (2,2)



Suisse (germanophone) EIAA 1994 ELCA 2003



147,2 193,8



(5,4) (3,7)



238,9 244,3



(1,7) (2,7)



263,3 274,5



(1,4) (1,6)



300,5 306,9



(2,0) (2,0)



339,7 349,1



(3,4) (4,4)



Suisse (francophone)



EIAA 1994 ELCA 2003



152,5 194,2



(7,5) (5,8)



239,6 237,9



(3,3) (2,5)



264,8 267,1



(1,7) (1,5)



301,7 297,9



(1,6) (2,1)



338,3 336,5



(1,6) (2,2)



Norvège



EIAA 1998 ELCA 2003



209,4 211,5



(3,5) (3,4)



264,6 263,5



(1,9) (1,4)



288,5 290,1



(1,0) (1,0)



317,8 320,5



(0,9) (0,8)



352,4 355,8



(1,1) (1,0)



Suisse (italophone)



EIAA 1998 ELCA 2003



161,7 192,0



(5,7) (4,3)



235,6 232,8



(2,5) (1,8)



264,3 259,5



(2,1) (1,0)



300,2 286,8



(2,4) (1,5)



338,0 322,0



(3,8) (3,1)



B. Échelle des textes schématiques Canada



EIAA 1994 ELCA 2003



127,4 (20,4) 178,3 (2,1)



244,1 248,1



(5,5) (1,0)



279,3 280,6



(3,0) (0,6)



327,4 318,8



(3,2) (0,8)



379,6 361,5



(5,2) (1,7)



États-Unis



EIAA 1994 ELCA 2003



124,0 174,3



(4,1) (3,6)



230,1 235,5



(2,4) (1,7)



267,9 269,8



(1,7) (1,5)



317,5 308,7



(2,2) (2,2)



367,9 352,5



(3,0) (2,4)



Suisse (germanophone) EIAA 1994 ELCA 2003



117,1 199,7



(4,4) (3,7)



242,3 245,4



(2,2) (3,4)



269,7 278,6



(1,9) (2,1)



314,0 312,4



(1,7) (2,6)



358,3 358,9



(5,7) (3,6)



Suisse (francophone)



EIAA 1994 ELCA 2003



153,7 198,7



(7,8) (3,3)



245,5 243,0



(2,5) (2,4)



274,1 272,6



(1,7) (1,5)



311,5 303,5



(2,7) (1,5)



355,1 345,7



(3,6) (4,3)



Norvège



EIAA 1998 ELCA 2003



203,3 205,8



(4,1) (3,1)



268,4 264,0



(2,4) (1,6)



296,9 295,1



(1,2) (0,9)



332,1 329,7



(1,5) (1,0)



371,9 372,3



(2,6) (1,9)



Suisse (italophone)



EIAA 1998 ELCA 2003



164,6 192,6



(8,9) (5,4)



243,5 238,5



(2,8) (2,2)



271,0 265,7



(2,2) (1,1)



307,0 294,5



(2,3) (1,8)



347,2 332,8



(3,8) (2,3)



Sources : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003. Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes, 1994-1998.



Voir FIGURE 2.5 dans le CHAPITRE 2 page 41
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TABLEAU 2.6



Écarts entre l’EIAA 1994/1998 et l’ELCA 2003 dans le pourcentage des adultes âgés de 16 à 65 ans à chaque niveau de compétence Niveau1



Niveau 2



Niveau 3



Niveaux 1 et 2



Niveau 4/5



Niveaux 3 et 4/5



A. Échelle des textes suivis Canada États-Unis Suisse (germanophone) Suisse (francophone) Suisse (italophone) Norvège



-2,0 -0,8 -4,3 1 -1,6 +0,3 -0,6



+2,5 +8,1 1 +0,4 +6,1 1 +9,3 1 +1,4



+2,2 +1,8 -0,5 -3,7 -4,6 -2,9



-2,8 -9,1 1 4,4 1 -1 -5,1 1 2,1



+0,5 +7,3 1 -3,9 +4,5 +9,6 1 0,8



-0,6 -7,3 1 +3,9 -4,7 -9,7 1 -0,8



+3,3 +7,5 1 +5,7 1 +8,1 1 +11,2 1 +2,4



+4,2 +1,0 -1 -1,7 -2,2 -0,8



-5,2 1 -5 1 -0,4 -4,9 1 -9,6 1 -1,8



+0,9 +4,1 +1,4 +6,7 1 +11,8 1 +2,6



-1,0 -4,0 -1,4 -6,6 1 -11,8 1 -2,6



B. Échelle des textes schématiques Canada États-Unis Suisse (germanophone) Suisse (francophone) Suisse (italophone) Norvège



-2,4 -3,4 1 -4,3 1 -1,4 +0,6 0,2



1. Statistiquement significatif au seuil de 5 %. Sources : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003. Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes, 1994-1998.



TABLEAU 2.7 A



Résultats moyens présentant un intervalle de confiance de 0,95 et résultats se situant aux 5e, 25e, 75e et 95e centiles sur l’échelle des textes schématiques, population âgée de 16 à 25 ans, de 26 à 45 ans et de 46 à 65 ans, 2003 Âge



5e centile



25e centile



Moyenne



75e centile



95e centile



Bermudes



16 à 25 ans 26 à 45 ans 46 à 65 ans



197,0 198,0 164,6



(10,6) (4,5) (4,8)



255,5 254,2 223,6



(8,5) (1,9) (4,2)



286,9 288,4 263,5



(4,6) (1,8) (2,7)



322,3 324,7 304,9



(6,7) (2,5) (5,1)



372,1 (10,3) 374,1 (3,4) 358,3 (5,9)



Canada



16 à 25 ans 26 à 45 ans 46 à 65 ans



208,8 184,6 160,5



(4,3) (3,7) (4,1)



262,6 255,2 231,9



(2,4) (1,6) (2,8)



290,7 287,0 266,9



(1,6) (1,3) (1,4)



323,3 325,3 307,6



(1,6) (1,4) (1,5)



361,8 366,8 351,7



(3,2) (2,6) (2,0)



Italie



16 à 25 ans 26 à 45 ans 46 à 65 ans



153,4 139,3 110,5



(5,5) (4,5) (4,3)



205,2 197,0 170,4



(3,5) (2,4) (3,8)



240,9 233,7 209,2



(2,6) (2,1) (2,3)



276,5 271,8 248,2



(3,2) (3,6) (2,9)



326,6 322,9 304,3



(5,8) (4,0) (3,7)



Norvège



16 à 25 ans 26 à 45 ans 46 à 65 ans



226,2 223,8 189,8



(7,6) (4,4) (6,4)



281,1 276,6 244,9



(5,0) (2,0) (2,0)



308,4 305,0 276,8



(2,3) (1,7) (1,4)



338,8 337,2 312,0



(3,1) (2,5) (2,3)



382,2 377,0 355,0



(6,7) (3,6) (3,1)



16 à 25 ans 26 à 45 ans 46 à 65 ans



150,1 124,9 78,7



(9,9) (7,2) (5,6)



210,7 204,6 166,9



(2,1) (2,0) (5,1)



237,3 230,3 200,3



(1,8) (1,5) (2,7)



269,3 263,0 242,3



(2,4) (1,8) (2,6)



311,6 305,3 284,7



(4,7) (3,1) (4,2)



Suisse



16 à 25 ans 26 à 45 ans 46 à 65 ans



214,3 204,1 188,2



(17,5) (5,4) (4,2)



259,7 250,6 232,4



(5,6) (2,9) (2,2)



291,0 282,1 263,4



(4,6) (1,9) (2,1)



321,3 314,3 294,4



(7,5) (2,8) (2,7)



365,3 357,6 341,8



(9,5) (3,8) (5,9)



États-Unis



16 à 25 ans 26 à 45 ans 46 à 65 ans



189,4 178,5 164,0



(6,0) (4,8) (6,1)



244,5 236,9 228,0



(2,8) (1,9) (3,0)



275,3 272,7 262,8



(2,8) (2,0) (2,2)



310,5 311,8 302,6



(3,8) (2,4) (3,4)



356,8 355,3 345,7



(5,9) (4,5) (3,5)



Nuevo León, Mexique



Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003.
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TABLEAU 2.7 B



Pourcentage de la population âgée de 16 à 25 ans, de 26 à 45 ans et de 46 à 65 ans à chaque niveau de l’échelle des textes schématiques, 2003 Âge



Niveau 1



Niveau 2



Niveau 3



Niveau 4/5



Bermudes



16 à 25 ans 26 à 45 ans 46 à 65 ans



12,3 11,8 26,3



(3,3) (1,4) (1,8)



29,3 28,5 31,2



(4,9) (2,0) (2,1)



34,8 35,2 27,7



(4,3) (2,1) (2,6)



23,6 24,5 14,7



(3,3) (1,3) (2,1)



Canada



16 à 25 ans 26 à 45 ans 46 à 65 ans



9,5 13,0 22,2



(1,1) (0,7) (1,1)



25,4 25,1 30,4



(2,0) (0,9) (1,2)



42,1 37,4 33,3



(2,0) (1,4) (1,5)



23,0 24,5 14,1



(1,5) (1,0) (0,8)



Italie



16 à 25 ans 26 à 45 ans 46 à 65 ans



38,5 43,7 60,9



(2,4) (1,7) (1,6)



36,2 33,9 26,1



(2,5) (2,2) (1,6)



20,2 17,9 11,2



(1,8) (1,9) (1,1)



5,1 4,5 1,8



(1,0) (0,7) (0,5)



Norvège



16 à 25 ans 26 à 45 ans 46 à 65 ans



5,0 5,4 15,0



(1,1) (0,6) (1,0)



17,0 19,1 31,8



(2,3) (1,3) (2,3)



42,3 41,2 36,7



(2,7) (2,0) (2,1)



35,7 34,3 16,5



(2,2) (1,5) (1,0)



Nuevo León, Mexique



16 à 25 ans 26 à 45 ans 46 à 65 ans



36,2 40,9 61,8



(1,7) (1,6) (2,1)



43,6 42,4 30,9



(2,1) (1,6) (2,2)



18,3 14,7 7,0



(1,9) (1,1) (1,0)



1,9 2,1 0,4



(0,5) (0,3) (0,3)



Suisse



16 à 25 ans 26 à 45 ans 46 à 65 ans



8,5 11,6 20,9



(2,6) (1,3) (1,1)



27,6 31,9 41,0



(4,3) (1,7) (1,8)



42,0 38,8 29,3



(3,9) (2,4) (2,2)



22,0 17,7 8,9



(4,0) (1,8) (1,6)



États-Unis



16 à 25 ans 26 à 45 ans 46 à 65 ans



15,7 19,5 23,7



(2,2) (1,1) (1,8)



35,0 30,4 33,0



(2,3) (1,4) (2,4)



33,6 33,3 31,0



(2,4) (1,4) (1,6)



15,6 16,8 12,3



(2,0) (1,5) (1,1)



Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003.



TABLEAU 2.8



Lien entre l’âge et les résultats en littératie sur l’échelle des textes schématiques, rajusté en fonction du niveau de scolarité et de la langue, population âgée de 16 à 65 ans, 2003 Coefficients non ajustés



Coefficients ajustés



B



Erreur-type



0,02



0,04



-0,01 -0,25 3,80



0,00 0,17 8,09



Années de scolarité (12e année = 0)



0,14



Langue du test (même que la langue maternelle = 0)



β



Valeur t



Signification



0,45



0,66



-0,17 -0,04 0,02



-3,62 -1,42 0,47



0,00 0,17 0,64



0,01



0,48



18,87



0,00



-0,14



0,08



-0,04



-1,72



0,10



0,21



0,02



9,31



0,00



-0,01 -0,08 -14,02



0,00 0,08 4,41



-0,10 -0,01 -0,08



-3,55 -0,99 -3,18



0,00 0,33 0,00



Années de scolarité (12e année = 0)



0,13



0,00



0,47



34,78



0,00



Langue du test (même que la langue maternelle = 0)



-0,48



0,03



-0,21



-15,78



0,00



Bermudes (Constante) Âge (40 ans = 0) Linéaire Quadratique Cubique



Canada (Constante) Âge (40 ans = 0) Linéaire Quadratique Cubique
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TABLEAU 2.8 (fin)



Lien entre l’âge et les résultats en littératie sur l’échelle des textes schématiques, rajusté en fonction du niveau de scolarité et de la langue, population âgée de 16 à 65 ans, 2003 Coefficients non ajustés



Coefficients ajustés



B



Erreur-type



-0,53



0,04



0,00 -0,03 -16,47



0,00 0,10 8,02



Années de scolarité (12e année = 0)



0,11



Langue du test (même que la langue maternelle = 0)



β



Valeur t



Signification



-14,60



0,00



-0,01 0,00 -0,09



-0,32 -0,27 -2,05



0,75 0,79 0,05



0,01



0,43



18,55



0,00



-0,14



0,18



-0,01



-0,75



0,46



0,55



0,03



0,00



19,98



0,00



-0,01 -0,34 -4,73



0,00 0,10 5,60



-0,19 -0,06 -0,03



-5,41 -3,36 -0,84



0,00 0,00 0,30



Années de scolarité (12e année = 0)



0,11



0,01



0,36



17,27



0,00



Langue du test (même que la langue maternelle = 0)



-0,43



0,06



-0,12



-6,67



0,08



-0,41



0,03



-13,83



0,00



0,00 -0,34 -26,23



0,00 0,09 7,54



0,00 -0,06 -0,14



0,11 -3,80 -3,48



0,91 0,00 0,00



Années de scolarité (12e année = 0)



0,13



0,00



0,57



34,15



0,00



Langue du test (même que la langue maternelle = 0)



-0,28



1,14



-0,01



-0,25



0,80



0,24



0,03



9,04



0,00



-0,01 -0,04 0,16



0,00 0,14 9,59



-0,22 -0,01 0,00



-3,18 -0,28 0,02



0,01 0,95 0,90



Années de scolarité (12e année = 0)



0,09



0,01



0,36



14,17



0,00



Langue du test (même que la langue maternelle = 0)



-0,40



0,06



-0,19



-7,19



0,00



0,00



0,03



-0,03



0,00



-0,01 -0,01 -10,30



0,00 0,10 6,60



-0,11 0,00 -0,06



-2,75 -0,12 -1,56



0,30 0,40 0,00



Années de scolarité (12e année = 0)



0,15



0,01



0,51



22,18



0,00



Langue du test (même que la langue maternelle = 0)



-0,67



0,08



-0,25



-8,82



0,27



Italie (Constante) Âge (40 ans = 0) Linéaire Quadratique Cubique



Norvège (Constante) Âge (40 ans = 0) Linéaire Quadratique Cubique



Nuevo León, Mexique (Constante) Âge (40 ans = 0) Linéaire Quadratique Cubique



Suisse (Constante) Âge (40 ans = 0) Linéaire Quadratique Cubique



États-Unis (Constante) Âge (40 ans = 0) Linéaire Quadratique Cubique



Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003.
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TABLEAU 2.9 A



Écarts types entre les résultats moyens des hommes et ceux des femmes sur les échelles des textes suivis, des textes schématiques, de la numératie et de la résolution de problèmes, 2003 Population âgée de 16 à 25 ans Moyenne des hommes



Moyenne des femmes



Écart type



Échelle des textes suivis Bermudes



285,7



(1,6)



293,6



(2,1)



53,2



Canada



277,7



(1,3)



283,8



(1,0)



53,2



Italie



229,2



(2,3)



229,1



(1,7)



53,2



Norvège



287,1



(1,2)



293,3



(1,5)



53,2



Nuevo León, Mexique



230,4



(1,1)



226,1



(1,0)



53,2



Suisse



272,9



(1,1)



271,3



(2,0)



53,2



États-Unis



266,1



(1,8)



271,0



(1,6)



53,2



Échelle des textes schématiques Bermudes



279,5



(1,7)



280,5



(2,3)



56,9



Canada



282,2



(1,3)



279,0



(0,9)



56,9



Italie



230,1



(2,2)



221,5



(1,8)



56,9



Norvège



298,4



(1,5)



291,7



(1,3)



56,9



Nuevo León, Mexique



231,0



(1,7)



221,5



(1,4)



56,9



Suisse



282,5



(1,8)



270,8



(2,1)



56,9



États-Unis



271,8



(2,1)



267,9



(1,6)



56,9



Numératie Bermudes



275,7



(1,5)



264,1



(2,5)



52,5



Canada



279,6



(1,5)



265,0



(0,8)



52,5



Italie



239,0



(1,6)



227,6



(1,8)



52,5



Norvège



292,4



(1,5)



277,1



(1,3)



52,5



Suisse



297,8



(1,1)



281,8



(1,5)



52,5



États-Unis



268,6



(2,0)



253,5



(1,9)



52,5



Échelle de la résolution de problèmes Bermudes



269,4



(2,0)



276,1



(2,2)



53,0



Canada



273,4



(1,4)



274,1



(1,3)



53,0



Italie



226,5



(2,1)



223,4



(2,2)



53,0



Norvège



283,2



(2,6)



285,2



(1,6)



53,0



Suisse



279,7



(1,3)



278,2



(2,3)



53,0



Notes : L’État du Nuevo León au Mexique a mesuré le domaine de la compréhension de textes au contenu quantitatif utilisé dans le cadre de l’EIAA plutôt que les compétences en numératie de l’ELCA. Bien que ces deux domaines de compétences soient conceptuellement reliés, ils ne peuvent faire l’objet d’une comparaison directe. La Suisse italophone, les États-Unis et l’État du Nuevo León (Mexique) n’ont pas évalué le domaine de la résolution de problèmes. Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003.
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TABLEAU 2.9 B



Écarts types entre les résultats moyens des hommes et ceux des femmes sur les échelles des textes suivis, des textes schématiques, de la numératie et de la résolution de problèmes, 2003 Population âgée de 16 à 65 ans ayant terminé le deuxième cycle de l’enseignement secondaire Moyenne des hommes



Moyenne des femmes



Écart type



Textes suivis Bermudes



291,3



(1,8)



298,0



(2,1)



53,2



Canada



287,9



(1,4)



293,6



(0,9)



53,2



Italie



250,7



(2,7)



253,5



(2,1)



53,2



Norvège



292,5



(1,1)



299,6



(1,6)



53,2



Nuevo León, Mexique



252,7



(1,4)



253,3



(1,1)



53,2



Suisse



278,8



(1,2)



279,0



(2,4)



53,2



États-Unis



276,3



(1,9)



281,0



(1,6)



53,2



Textes schématiques Bermudes



284,8



(1,8)



285,0



(2,3)



56,9



Canada



293,1



(1,3)



288,8



(1,0)



56,9



Italie



251,3



(2,9)



244,8



(2,8)



56,9



Norvège



305,0



(1,6)



298,6



(1,4)



56,9



Nuevo León, Mexique



258,7



(2,0)



254,1



(1,6)



56,9



Suisse



288,2



(1,7)



276,8



(2,2)



56,9



États-Unis



281,7



(2,1)



277,3



(1,8)



56,9



Numératie Bermudes



281,7



(1,5)



268,5



(2,6)



52,5



Canada



290,7



(1,5)



274,5



(0,8)



52,5



Italie



259,7



(2,3)



249,9



(2,1)



52,5



Norvège



298,2



(1,2)



283,3



(1,4)



52,5



Suisse



303,7



(1,6)



287,9



(1,7)



52,5



États-Unis



279,0



(2,1)



263,1



(1,9)



52,5



Résolution de problèmes Bermudes



274,3



(2,2)



280,5



(2,3)



53,0



Canada



283,3



(1,6)



283,5



(1,3)



53,0



Italie



248,8



(2,3)



248,3



(2,1)



53,0



Norvège



290,3



(2,2)



292,4



(1,8)



53,0



Suisse



283,6



(1,4)



283,6



(2,7)



53,0



Notes : L’État du Nuevo León au Mexique a mesuré le domaine de la compréhension de textes au contenu quantitatif utilisé dans le cadre de l’EIAA plutôt que les compétences en numératie de l’ELCA. Bien que ces deux domaines de compétences soient conceptuellement reliés, ils ne peuvent faire l’objet d’une comparaison directe. La Suisse italophone, les États-Unis et l’État du Nuevo León (Mexique) n’ont pas évalué le domaine de la résolution de problèmes. Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003.
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Sommaire Le présent chapitre porte sur le lien entre les expériences d’apprentissage individuelles et les mesures observées des compétences. Premièrement, nous établissons l’existence d’un lien positif étroit entre les compétences et le niveau de scolarité. Selon la théorie et selon des données concrètes, l’éducation joue un rôle clé dans l’acquisition des compétences mesurées par l’ELCA, mais l’imperfection du lien entre l’éducation et les compétences porte aussi à croire que d’autres facteurs inter viennent dans le perfectionnement des compétences au cours de la vie. Deuxièmement, notre analyse vise à comparer les compétences des jeunes adultes selon leur situation par rapport au deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Elle porte en particulier sur les compétences des jeunes ayant abandonné leurs études prématurément (les jeunes et les jeunes adultes de 16 à 30 ans n’ayant pas terminé le deuxième cycle du secondaire et n’ayant pas étudié depuis au moins un an). Enfin, nous étudions en détail les liens entre les compétences individuelles et le nombre d’années et de niveaux supplémentaires d’études postsecondaires.
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Les compétences et l’éducation 3



3.1



Aperçu et faits saillants



Le présent chapitre porte sur le lien entre les expériences d’apprentissage individuelles et les mesures observées des compétences. Premièrement, nous établissons l’existence d’un lien positif étroit entre les compétences et le niveau de scolarité. Selon la théorie et selon des données concrètes, l’éducation joue un rôle clé dans l’acquisition des compétences mesurées par l’ELCA, mais l’imperfection du lien entre l’éducation et les compétences porte aussi à croire que d’autres facteurs interviennent dans le perfectionnement des compétences au cours de la vie. Deuxièmement, notre analyse vise à comparer les compétences des jeunes adultes selon leur situation par rapport au deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Elle porte en particulier sur les compétences des jeunes ayant abandonné leurs études prématurément (les jeunes et les jeunes adultes de 16 à 30 ans n’ayant pas terminé le deuxième cycle du secondaire et n’ayant pas étudié depuis au moins un an). Enfin, nous étudions en détail les liens entre les compétences individuelles et le nombre d’années et de niveaux supplémentaires d’études postsecondaires. Les principaux résultats présentés dans ce chapitre sont les suivants : • Il existe un lien positif étroit entre le niveau de scolarité et les compétences pour tous les domaines mesurés par l’ELCA. Toutefois, on observe également des variations importantes du rendement à l’intérieur de chaque niveau de scolarité : ainsi, jusqu’à 25 % des adultes ayant terminé des études supérieures obtiennent de moins bons résultats que plus de 25 % des personnes n’ayant pas terminé le deuxième cycle du secondaire. • Les différences d’âge n’expliquent pas cette variation à l’intérieur des niveaux de scolarité. En effet, la comparaison entre les jeunes cohortes et les cohortes âgées révèle que la dispersion des compétences est plus prononcée chez ces dernières. D’une part, on peut en déduire que chez de nombreuses personnes, la capacité prédictive de l’éducation peut diminuer avec le temps. D’autre part, la stabilité de la tendance moyenne chez les jeunes cohortes et les cohortes âgées porte à croire que l’éducation a, au fil du temps, une incidence marquée et persistante sur les compétences. Statistique Canada et l’OCDE 2005
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• Malgré l’étroitesse du lien entre l’éducation et les compétences, ce lien est imparfait. On peut en déduire que le recours à des mesures du niveau de scolarité pour prévoir les compétences des adultes entraîne une erreur de mesure considérable. On peut aussi en déduire que le perfectionnement et le maintien des aptitudes cognitives ne se limitent pas à la fréquentation de l’école ou à l’obtention d’un certificat d’achèvement et que l’éducation ne « fixe » pas les niveaux de compétence pour la vie. D’autres facteurs jouent un rôle important dans l’acquisition, le perfectionnement, le maintien et la perte des compétences au cours de la vie. • Les écarts individuels dans la situation par rapport au deuxième cycle du secondaire sont étroitement liés aux écarts dans les compétences observées. Dans tous les pays, les jeunes ayant abandonné leurs études prématurément sont les plus portés à se classer au niveau 1 ou 2 par rapport aux personnes qui ont poursuivi leurs études ou qui ont terminé au moins le deuxième cycle du secondaire. • Dans tous les pays, les jeunes et les jeunes adultes de 16 à 35 ans comptant en moyenne plus d’années d’études postsecondaires affichent systématiquement des compétences supérieures à celles des personnes comptant moins ou pas du tout d’années d’études postsecondaires. • Par rapport aux autres pays, la Norvège et la Suisse affichent, en moyenne, les compétences les plus élevées par année supplémentaire de scolarité au-delà du deuxième cycle du secondaire. En matière de compétences, la Suisse présente également les écarts moyens les plus marqués par année supplémentaire d’études.



3.2



Le lien entre l’éducation et les aptitudes cognitives



Selon des études antérieures, le niveau de scolarité constitue un déterminant essentiel des aptitudes cognitives des adultes, dont les capacités d’écrire et de compter (Kirsch et al., 1993; OCDE et Statistique Canada, 2000; Boudard, 2001; Desjardins, 2004). Il n’y a là rien d’étonnant puisque, dans la plupart des sociétés, le système éducatif a pour but principal et consensuel d’amener la population à lire, à écrire et à compter. Or, malgré l’étroitesse de ce lien, ce dernier est imparfait, ce qui semble confirmer que le perfectionnement et le maintien des aptitudes cognitives ne se limitent pas à la fréquentation de l’école ou à l’obtention d’un certificat d’achèvement. Les figures 3.1a et b montrent le lien positif étroit entre l’éducation et les compétences. Dans tous les pays étudiés, les niveaux de scolarité élevés correspondent à des résultats moyens élevés en matière de compétences. Au-delà des résultats moyens, toutefois, un niveau de scolarité élevé ne suppose pas nécessairement des compétences élevées pour tous. Comme le montrent les barres de gradation des figures 3.1a et b, des proportions appréciables de personnes possédant un niveau de scolarité élevé obtiennent des résultats inférieurs à ceux de personnes moins instruites. Par exemple, au Canada, en Italie, et en Suisse, 25 % des personnes (en deçà du 25e centile) ayant terminé des études supérieures obtiennent des résultats moins élevés que plus de 25 % des personnes (au-delà du 75e centile) qui n’ont pas terminé le deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
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Nous avons mentionné dans le chapitre 2 que des écarts dans la qualité de l’éducation reçue par les cohortes d’âge pouvaient contribuer systématiquement à la tendance que nous venons d’évoquer. Par exemple, il arrive que des jeunes gens ayant bénéficié d’une meilleure éducation obtiennent systématiquement des résultats supérieurs à la moyenne pour chaque niveau de scolarité; inversement, des personnes âgées peuvent obtenir systématiquement des résultats inférieurs à la moyenne. Toutefois, les figures 3.2a et b montrent que la tendance générale se vérifie même chez les groupes âgés respectivement de 26 à 35 ans et de 56 à 65 ans. Un écart remarquable entre les personnes de 26 à 35 ans et celles de 56 à 65 ans tient à la dispersion des résultats obtenus aux tests à l’intérieur des niveaux de scolarité. La longueur des barres de gradation des figures 3.2a et b indique l’ampleur de la dispersion. Les comparaisons révèlent que les dispersions sont plus prononcées chez les cohortes âgées. La capacité prédictive de l’éducation diminue donc avec le temps. Cet résultat concorde avec ceux d’études antérieures et avec l’hypothèse du chapitre 2 selon laquelle, en vieillissant, certains adultes acquièrent des compétences alors que beaucoup d’autres en perdent, indépendamment de l’éducation. En revanche, la stabilité de la tendance moyenne chez les deux groupes d’âge porte à croire que l’éducation a, au fil du temps, une incidence marquée et persistante sur les compétences. En résumé, bien que les compétences et le niveau de scolarité soient fortement liés, le recours exclusif à des mesures du niveau de scolarité pour prévoir les compétences des adultes entraîne une erreur considérable. Ce résultat concorde avec l’observation de longue date selon laquelle on ne peut mesurer l’incidence de l’éducation uniquement en fonction du nombre d’années pendant lesquelles une personne y a été exposée (Coombs et Ahmed, 1974). Il y a donc d’autres facteurs qui interviennent dans l’acquisition, le perfectionnement, le maintien et la perte des compétences au cours de la vie. Nous allons en aborder certains en détail dans les chapitres qui suivent.
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FIGURE 3.1 A et B



Niveau de scolarité et compétences A. Résultats moyens en numératie sur une échelle allant de 0 à 500 points, selon le niveau de scolarité, population âgée de 16 à 65 ans, 2003 Niveaux Résultats moyens 500
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Légende 1. Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire
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B. Résultats moyens en résolution de problèmes1, 2 sur une échelle allant de 0 à 500 points, selon le niveau de scolarité, population âgée de 16 à 65 ans, 2003 Résultats moyens
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Les pays sont classés selon la moyenne des résultats en numératie des personnes ayant terminé des études secondaires de deuxième cycles.



B.



Les pays sont classés selon la moyenne des résultats en résolution de problèmes des personnes ayant terminé des études secondaires de deuxième cycle. 1. Les compétences en résolution de problèmes n’ont pas été évaluées aux États-Unis. 2. Les résultats associés aux compétences en résolution de problèmes pour la Suisse s’appliquent uniquement aux populations allemande et française, ces compétences n’ayant pas été évaluées pour la population italienne. Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003. 62



Statistique Canada et l’OCDE 2005



Chapitre 3 / Les compétences et l’éducation



FIGURE 3.2 A et B



Âge, niveau de scolarité et compétences A. Résultats moyens combinés de compréhension de textes suivis et de textes schématiques sur une échelle allant de 0 à 500 points, selon le niveau de scolarité, population âgée de 26 à 35 ans, 2003
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B. Résultats moyens combinés de compréhension de textes suivis et de textes schématiques sur une échelle allant de 0 à 500 points, selon le niveau de scolarité, population âgée de 56 à 65 ans, 2003
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Les pays sont classés selon les résultats moyens combinés de compréhension de textes suivis et de textes schématiques des personnes ayant terminé des études secondaires de deuxième cycle. Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003.
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3.3



Les compétences des diplômés du deuxième cycle du secondaire



La présente section porte sur les compétences des personnes dont la situation diffère par rapport au deuxième cycle du secondaire. Selon la Classification internationale type de l’éducation de 1997 (CITE, 1997), le deuxième cycle de l’enseignement secondaire correspond au niveau 3 de la CITE. Il commence habituellement à la fin de la scolarité obligatoire à temps plein, il exige l’achèvement d’environ neuf années de scolarité à temps plein comme condition d’admission, il est plus spécialisé que le niveau 2 et l’âge d’entrée à ce niveau est habituellement de 15 ou 16 ans (UNESCO, 1997). En 2001, plus de 70 % des jeunes adultes canadiens, norvégiens, italiens, américains et suisses de 15 à 19 ans fréquentaient le deuxième cycle du secondaire et terminaient ce niveau (OCDE, 2003, p. 40; Statistique Canada, 2003). Ainsi, si la majorité des jeunes adultes terminent au complet le deuxième cycle du secondaire, il reste pourtant une forte proportion qui ne le font pas. Les résultats présentés dans les figures 3.1a et b ci-dessus montrent qu’un faible niveau de scolarité correspond à un faible niveau de compétence. Pour les jeunes adultes, un faible niveau de compétence dénote à son tour un risque important d’échouer dans la transition initiale de l’éducation au travail et de ne pas bénéficier pleinement des études supérieures et des possibilités d’apprentissage au cours de la vie. Qui plus est, ceux qui décrochent du système scolaire et qui n’ont que de faibles compétences sont plus portés à éprouver des difficultés lorsqu’il s’agit d’entrer sur le marché du travail et de conserver un emploi (voir le chapitre 5). Les indicateurs annuels de l’OCDE sur l’éducation et les résultats correspondants sur le marché du travail font ressortir l’importance de terminer le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, qui semble constituer le seuil minimal pour réussir à entrer sur le marché du travail et à conserver un emploi (OCDE, 2003). L’ELCA fournit des mesures des compétences des jeunes adultes de 16 ans et plus : • qui poursuivent le deuxième cycle du secondaire; • qui ne poursuivent pas le deuxième cycle du secondaire; • qui sont diplômés du deuxième cycle du secondaire et qui ne poursuivent pas leurs études postsecondaires; • qui sont diplômés du deuxième cycle du secondaire et qui poursuivent leurs études postsecondaires; • qui sont diplômés du deuxième cycle du secondaire et qui ont terminé au moins un niveau de scolarité supérieur. La figure 3.3 présente les résultats d’une analyse du lien entre la situation des jeunes adultes par rapport au deuxième cycle du secondaire et leurs compétences, menée au moyen d’une régression logistique (voir l’encadré 3A). Cette méthode permet d’estimer la probabilité que les jeunes adultes dont la situation varie par rapport à l’éducation fassent preuve d’un faible niveau de compétence. Les résultats indiquent que les écarts dans la situation par rapport au deuxième cycle du secondaire sont étroitement liés aux écarts dans les compétences observées. Les jeunes qui ont abandonné leurs études prématurément (jeunes et jeunes adultes de 16 à 30 ans n’ayant pas terminé le deuxième cycle du secondaire et n’ayant pas étudié depuis au moins un an) sont, dans tous les pays, les plus portés à se classer au niveau 1 ou 2 par rapport aux personnes qui ont poursuivi leurs études ou qui ont terminé au moins le deuxième cycle du secondaire. 64



Statistique Canada et l’OCDE 2005



Chapitre 3 / Les compétences et l’éducation



FIGURE 3.3 A et B



Probabilités d’avoir un faible niveau de compétence selon la situation par rapport au deuxième cycle du secondaire A. Probabilités de se classer au niveau 1 ou 2 sur l’échelle de la résolution de problèmes selon la situation par rapport au deuxième cycle du secondaire, ajustée en fonction de l’âge et de la langue maternelle, personnes de 16 à 30 ans, 2003 Probabilités ajustées (X fois) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Suisse



Canada



Italie



Norvège



B. Probabilités de se classer au niveau 1 ou 2 sur l’échelle de numératie selon la situation par rapport au deuxième cycle du secondaire, ajustée en fonction de l’âge et de la langue maternelle, personnes de 16 à 30 ans, 2003 Probabilités ajustées (X fois) 30



Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire, ne font pas d’études Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire, poursuivent des études Deuxième cycle du secondaire terminé, ne font pas d’études Deuxième cycle du secondaire terminé, poursuivent des études Études supérieures au deuxième cycle du secondaire terminées (groupe de références = 1)
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Les pays sont classés selon le quotient de probabilité des personnes ayant terminé un niveau d’études inférieur au deuxième cycle du secondaire et qui ne poursuivent pas d’études. 1. Les compétences en résolution de problèmes n’ont pas été évaluées aux États-Unis. 2. Les résultats associés aux compétences en résolution de problèmes pour la Suisse s’appliquent uniquement aux populations allemande et française, ces compétences n’ayant pas été évaluées pour la population italienne. Note : Les données visant les Bermudes ne sont pas présentées en raison de la taille insuffisante de l’échantillon pour cet indicateur. Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003.



Comme le montre la figure 3.3a, la probabilité, au Canada et en Suisse, que ceux qui ont abandonné leurs études prématurément se classent au niveau 1 ou 2 sur l’échelle de la résolution de problèmes est d’environ sept fois supérieure que pour ceux ayant atteint un niveau de scolarité plus élevé que le deuxième cycle du secondaire. En Italie et en Norvège, elle est d’environ six et quatre fois Statistique Canada et l’OCDE 2005
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supérieure respectivement. De même, les jeunes adultes qui terminent le deuxième cycle du secondaire mais qui ne poursuivent pas d’études postsecondaires sont plus portés à se classer au niveau 1 ou 2 que ceux qui atteignent un niveau de scolarité supérieur. Les résultats présentés à la figure 3.3b suggèrent également que ceux qui ont abandonné leurs études prématurément sont nettement plus portés à se classer à des faibles niveaux en numératie.



Encadré 3A Les quotients de probabilité Les quotients de probabilité reflètent la probabilité relative qu’un événement se produise pour un groupe donné par rapport à un groupe de référence. Un quotient de probabilité qui se situe à 1 représente des chances égales que l’événement se produise pour le groupe donné par rapport au groupe de référence. Un coefficient dont la valeur est inférieure à 1 indique moins de chances que l’événement se produise pour le groupe donné par rapport au groupe de référence, et un coefficient supérieur à 1 représente des chances accrues (Hosmer et Lemeshow, 1989). Pour les besoins de l’analyse présentée dans la figure 3.3, nous avons établi à 1 la probabilité que les adultes ayant atteint un niveau supérieur au deuxième cycle du secondaire se classent aux niveaux 1 et 2. Une probabilité supérieure à 1 pour les personnes ayant atteint un niveau inférieur indique que ces personnes ont des chances accrues de se classer aux niveaux 1 et 2.



3.4



Les compétences des diplômés de niveau postsecondaire



Selon des études antérieures, l’éducation exercerait une incidence importante sur l’acquisition, le maintien et le perfectionnement des compétences. Parallèlement, toutefois, comme on a besoin de compétences pour réussir ses études, et ce, d’autant plus que le niveau est élevé, il y a des chances que des compétences élevées amènent une personne à s’inscrire à des études supérieures et à les terminer. Souvent, ces deux aspects du lien entre l’éducation et les compétences se renforcent mutuellement : les compétences acquises à l’école facilitent l’accès aux études supérieures qui, en retour, permettent d’acquérir de nouvelles compétences. Il est impossible de distinguer ces deux effets lorsqu’on analyse des données transversales car, sans enquête longitudinale, on ne peut savoir avec certitude que les compétences des diplômés de niveau postsecondaire ne sont pas les mêmes qu’avant le début de leurs études postsecondaires. Néanmoins, les résultats de l’enquête fournissent une preuve irréfutable du lien étroit et positif entre l’éducation et les compétences. Les figures 3.4a à f montrent le lien entre les études postsecondaires et les compétences, compte tenu des effets de l’âge et de la langue maternelle (voir l’encadré 3B). En moyenne, les personnes comptant un grand nombre d’années de scolarité possèdent systématiquement des compétences élevées. Les graphiques de la figure 3.4 indiquent le niveau de compétence correspondant à chaque année supplémentaire de scolarité (la hauteur de la courbe), ainsi que l’écart dans le niveau des compétences pour les années supplémentaires de scolarité (la forme de la courbe). Il importe de retenir que ces écarts ne sont pas seulement attribuables aux compétences acquises grâce à l’éducation, mais qu’ils reflètent également les effets de sélection liés au fait que les élèves plus doués accèdent aux niveaux de scolarité supérieurs. 66
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FIGURE 3.4 A à F



Compétences des diplômés de niveau postsecondaire Profil des compétences selon l’éducation (ELCA) chez les personnes de 16 à 35 ans ayant terminé au moins le deuxième cycle du secondaire, ajusté en fonction de l’âge et de la langue maternelle, échelle de la résolution de problèmes (États-Unis1 : échelle combinée des textes suivis et des textes schématiques), 2003
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FIGURE 3.4 A à F (fin)



Compétences des diplômés de niveau postsecondaire Profil des compétences selon l’éducation (ELCA) chez les personnes de 16 à 35 ans ayant terminé au moins le deuxième cycle du secondaire, ajusté en fonction de l’âge et de la langue maternelle, échelle de la résolution de problèmes (États-Unis1 : échelle combinée des textes suivis et des textes schématiques), 2003
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1. Pour les États-Unis, les résultats des compétences ont été combinés sur les échelles des textes suivis et schématiques puisqu’ils n’ont pas évalué le domaine de la résolution de problèmes. 2. Les notes associées aux compétences en résolution de problèmes pour la Suisse s’appliquent uniquement aux communautés d’expression allemande et française, ces compétences n’ayant pas été évaluées dans la communauté d’expression italienne. Notes : La moyenne internationale est calculée pour les personnes âgées de 16 à 35 ans qui ont achevé au moins le deuxième cycle du secondaire. L’achèvement du deuxième cycle du secondaire a été défini comme le groupe de référence. Le nombre moyen international d’année de scolarité correspondant à l’achèvement du deuxième cycle secondaire est de 13 années. La ligne de tendance reflète la relation observée entre les années de scolarité et les compétences en résolution de problèmes, ajustée en tenant compte du niveau de scolarité atteint, de l’âge et de la langue maternelle. Les points de niveau de scolarité indiquent l’effet supplémentaire de l’achèvement du niveau et le nombre moyen d’années d’études des personnes qui ont atteint ce niveau. On procède de la même façon à l’intérieur de chaque pays. Les points de niveau de scolarité situés au-dessus de la ligne de tendance indiquent qu’en moyenne, les personnes qui atteignent ce niveau obtiennent de meilleurs résultats que ceux que laisse prévoir le nombre moyen d’année de scolarité correspondant à l’achèvement du niveau. Les points des niveaux de scolarité situés sur la ligne de tendance indiquent qu’il n’y a aucun effet supplémentaire par rapport à ce que laisse prévoir le nombre moyen d’années de scolarité associé à l’achèvement de ce niveau. Les points des niveaux de scolarité situés au dessous de la ligne de tendance indiquent qu’en moyenne, les personnes qui atteignent ce niveau obtiennent des résultats inférieurs à ceux que laisse prévoir le nombre moyen d’années de scolarité correspondant à l’achèvement de ce niveau. Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003.
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La hauteur et la forme des courbes diffèrent d’un pays à l’autre. Par exemple, la Norvège et la Suisse présentent les courbes les plus élevées, c’est-à-dire qu’à chaque année supplémentaire de scolarité correspondent des compétences plus élevées que dans les autres pays. La Norvège affiche une augmentation régulière entre 12 et 20 années de scolarité, alors que la Suisse affiche une hausse plus marquée entre 12 et 18 années. En revanche, la courbe de l’Italie est basse et atteint un plateau après 16 années de scolarité, de qui suppose que la plupart des personnes qui déclarent des années supplémentaires d’études postsecondaires audelà de 16 années de scolarité n’obtiennent pas de meilleurs résultats sur l’échelle de la résolution de problèmes. On observe des écarts entre les pays au chapitre du nombre moyen d’années nécessaires pour atteindre des niveaux de scolarité comparables. Chaque point de niveau de scolarité est représenté en fonction du nombre moyen d’années correspondant à l’achèvement de ce niveau et des compétences moyennes correspondant à ce niveau, comme le laisse prévoir la régression (voir l’encadré 3B). Les points de niveau de scolarité situés au-dessus de la ligne de tendance indiquent qu’en moyenne, les personnes qui atteignent ce niveau obtiennent de meilleurs résultats que celles que laisse prévoir le nombre moyen d’années de formation scolaire correspondant à l’achèvement du niveau. Les points situés sur la ligne de tendance indiquent qu’il n’y a aucun effet supplémentaire et ceux qui sont situés au-dessous indiquent qu’en moyenne, les personnes qui atteignent ce niveau obtiennent des résultats inférieurs à celles que laisse prévoir le nombre moyen d’années de formation scolaire correspondant à l’achèvement du niveau. Par exemple, l’écart observé entre la Norvège et la Suisse dans la forme de la courbe semble être attribuable à un avantage lié à l’achèvement d’un niveau de scolarité supérieur. Les Norvégiens qui terminent un programme d’études supérieures obtiennent des résultats plus élevés que ceux qui déclarent avoir terminé le même nombre moyen d’années de scolarité mais qui n’ont pas atteint le niveau de scolarité correspondant. Ce résultat reflète en partie les écarts dans l’accès aux études supérieures et la poursuite de ces études, les années de scolarité répétées ainsi que les taux d’achèvement correspondant aux programmes d’études supérieures.



Encadré 3B Comprendre les chiffres concernant les compétences des diplômés de niveau postsecondaire Les graphiques des figures 3.4a à f montrent l’effet de la formation scolaire sur les résultats obtenus aux tests par les personnes de 16 à 35 ans ayant terminé au moins le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. L’effet de l’éducation est réparti en deux composantes complémentaires, soit le nombre d’années de formation scolaire et le plus haut niveau de scolarité atteint. La ligne de tendance indique l’effet du nombre d’années de formation scolaire sur les résultats en résolution de problèmes. Les valeurs représentées sont celles prévues par une équation de régression reflétant le lien propre à un pays entre le nombre d’années de formation scolaire et les compétences en résolution de problèmes. Le lien observé est indépendant du plus haut niveau de scolarité atteint et est ajusté en fonction de l’âge et de la langue maternelle des répondants.
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Chaque point de niveau de scolarité indique l’effet des compétences supplémentaires correspondant au plus haut niveau de scolarité atteint. Les valeurs sont représentées selon cet effet supplémentaire, qui est prévu par la même régression, et le nombre moyen d’années de formation scolaire, propre à un pays, correspondant à chaque niveau. Les points situés au-dessus de la ligne de tendance indiquent qu’en moyenne, les personnes qui atteignent ce niveau obtiennent de meilleurs résultats que celles que laisse prévoir le nombre moyen d’années de formation scolaire correspondant à l’achèvement du niveau. Les points situés sur la ligne de tendance indiquent qu’il n’y a aucun effet supplémentaire et ceux qui sont situés au-dessous indiquent qu’en moyenne, les personnes qui atteignent ce niveau obtiennent des résultats inférieurs à celles que laisse prévoir le nombre moyen d’années de formation scolaire correspondant à l’achèvement du niveau. On a aussi comparé les profils des compétences selon l’éducation au résultat moyen international obtenu sur l’échelle de la résolution de problèmes par la même population dans le cadre de l’ELCA. Le résultat moyen international est de 284. Sur l’échelle, les résultats qui se situent au-dessus ou au-dessous de la ligne de référence 284 indiquent, par rapport à la moyenne internationale, des écarts statistiquement significatifs aux niveaux ordinaires.
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3



TABLEAU 3.1 A



Résultats moyens en numératie sur une échelle allant de 0 à 500 points, selon le niveau de scolarité, population âgée de 16 à 65 ans, 2003 Niveau de scolarité



5e centile



25e centile



Moyenne



75e centile



95e centile



Bermudes Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



137,2 170,1 193,9 224,8



(8,8) (5,6) (6,1) (7,9)



174,6 222,3 238,0 277,8



(4,7) (3,9) (3,4) (2,3)



207,5 253,5 270,1 307,6



(3,0) (2,8) (2,3) (1,5)



239,8 284,5 302,1 339,9



(5,6) (4,8) (3,3) (1,6)



289,0 337,5 348,9 380,9



(9,8) (4,7) (5,0) (5,4)



133,9 180,9 196,1 211,9



(4,5) (3,3) (5,4) (4,0)



195,3 237,5 241,9 267,9



(3,2) (2,6) (2,5) (2,0)



233,9 268,6 271,6 297,9



(1,6) (1,4) (2,1) (1,7)



274,1 302,9 303,4 332,1



(2,5) (1,5) (3,9) (2,3)



326,1 346,4 343,0 372,4



(5,7) (3,5) (2,7) (3,3)



134,7 177,8 179,2 195,2



(3,0) (6,2) (7,9) (6,9)



183,6 223,2 218,2 238,9



(2,6) (2,8) (8,9) (5,4)



213,7 252,5 245,6 270,7



(1,8) (1,8) (5,1) (3,4)



245,2 282,6 274,7 301,4



(1,7) (2,2) (6,8) (4,6)



287,5 (2,5) 324,5 (2,3) 312,0 (73,6) 343,2 (8,8)



171,1 208,9 215,9 240,8



(5,6) (5,3) (6,0) (3,0)



219,6 254,5 259,8 286,3



(3,5) (2,6) (1,9) (1,5)



250,5 281,8 284,1 310,8



(1,9) (1,5) (2,4) (1,1)



282,3 309,7 311,1 338,5



(2,6) (1,9) (3,6) (1,0)



326,2 349,4 345,0 374,2



184,5 215,9 ... 245,9



(8,9) (3,4) ... (5,2)



231,2 258,4 ... 285,1



(3,2) (2,3) ... (3,0)



261,8 288,2 ... 315,6



(3,2) (1,5) ... (1,9)



290,3 317,7 ... 345,9



(5,5) (2,8) ... (2,6)



340,8 (11,2) 362,9 (4,4) ... ... 384,4 (5,8)



Canada Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



Italie Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



Norvège Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



(3,3) (4,0) (7,7) (2,6)



Suisse Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus
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TABLEAU 3.1 A (fin)



Résultats moyens en numératie sur une échelle allant de 0 à 500 points, selon le niveau de scolarité, population âgée de 16 à 65 ans, 2003 Niveau de scolarité



5e centile



25e centile



Moyenne



75e centile



95e centile



États-Unis Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



127,1 (4,6) 173,0 (3,5) 162,9 (14,9) 217,0 (7,1)



176,9 (2,9) 222,2 (2,1) 213,1 (10,3) 268,3 (3,3)



215,0 255,0 244,4 297,8



(2,6) (1,9) (4,4) (2,6)



251,7 289,0 278,6 329,7



(2,8) (2,1) (4,7) (3,1)



307,8 335,0 319,2 367,9



(7,2) (4,0) (5,7) (3,9)



... N’ayant pas lieu de figurer Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003.



TABLEAU 3.1 B



Résultats moyens en résolution de problèmes1 sur une échelle allant de 0 à 500 points, selon le niveau de scolarité, population âgée de 16 à 65 ans, 2003 Niveau de scolarité



5e centile



25e centile



Moyenne



75e centile



95e centile



Bermudes Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



133,0 (11,7) 176,0 (5,2) 199,2 (6,5) 228,7 (5,4)



185,7 224,4 248,7 274,7



(3,5) (4,7) (4,4) (2,7)



215,5 256,6 279,0 302,9



(3,0) (2,9) (2,6) (1,8)



247,8 290,8 310,2 332,9



(4,7) (3,2) (3,7) (2,8)



294,2 335,4 355,9 372,7



(8,0) (6,2) (5,3) (5,9)



140,3 189,5 205,5 213,2



203,3 245,4 253,7 264,8



(2,8) (1,9) (2,4) (2,4)



237,6 273,7 279,8 293,2



(1,7) (1,8) (2,4) (1,5)



275,8 306,1 308,6 324,5



(1,9) (2,0) (4,0) (1,7)



319,5 346,2 348,2 364,9



(3,9) (3,7) (6,3) (2,6)



117,8 (5,2) 163,7 (4,2) 163,2 (12,8) 160,5 (14,9)



167,4 (2,7) 213,4 (2,9) 207,5 (11,4) 218,1 (6,1)



203,7 248,0 242,3 252,9



(2,1) (1,8) (6,1) (5,3)



238,4 283,7 273,0 289,5



(2,5) (2,4) (7,7) (6,4)



291,9 (3,0) 334,2 (3,6) 328,6 (15,9) 337,9 (7,2)



154,4 (12,0) 207,6 (4,4) 213,0 (7,0) 230,2 (5,8)



213,5 255,3 258,3 282,2



(4,4) (3,4) (5,3) (1,3)



247,0 285,0 283,7 306,6



(2,7) (2,2) (4,2) (1,1)



284,8 316,7 311,0 335,2



(3,4) (2,1) (4,9) (1,4)



330,3 356,1 350,4 371,2



176,2 (18,0) 196,1 (5,3) ... ... 223,1 (4,3)



226,4 244,1 ... 268,9



(7,9) (2,8) ... (3,0)



257,9 277,6 ... 298,5



(3,4) (1,7) ... (2,1)



292,3 311,1 ... 327,9



(4,4) (1,9) ... (2,9)



340,3 (10,4) 358,8 (3,8) ... ... 374,8 (10,3)



Canada Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



(6,0) (4,4) (5,9) (4,9)



Italie Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



Norvège Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



(2,9) (2,5) (8,0) (2,0)



Suisse2 Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



... N’ayant pas lieu de figurer 1. Les compétences en résolution de problèmes n’ont pas été évaluées aux États-Unis. 2. Les résultats associés aux compétences en résolution de problèmes pour la Suisse s’appliquent uniquement aux populations allemande et française, ces compétences n’ayant pas été évaluées pour la population italienne. Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003. 72
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Annexe 3 / Valeurs des données des figures



TABLEAU 3.2 A



Résultats moyens combinés de compréhension de textes suivis et de textes schématiques sur une échelle allant de 0 à 500 points, selon le niveau de scolarité, population âgée de 26 à 35 ans, 2003 Niveau de scolarité



5e centile



25e centile



75e centile



95e centile



164,5 1 (8,0) 209,1 (14,1) 215,5 (13,0) 257,1 (8,3)



191,5 1 (14,5) 253,9 (9,2) 254,2 (4,8) 303,7 (4,3)



226,5 1 278,5 285,4 328,3



(11,0) (4,4) (4,2) (3,5)



265,0 1 (16,7) 302,7 (7,6) 313,6 (6,6) 356,8 (5,7)



295,5 1 (70,9) 340,9 (16,7) 357,9 (8,3) 388,2 (10,6)



152,8 187,8 219,1 235,7



(13,1) (9,8) (11,1) (5,6)



222,1 249,2 269,8 283,1



(9,3) (5,2) (5,9) (4,6)



252,8 277,5 297,9 309,6



(4,3) (2,9) (4,9) (2,6)



288,8 311,5 329,4 338,7



(5,3) (3,8) (5,7) (4,4)



326,8 346,2 369,5 373,5



(8,6) (7,9) (85,9) (5,5)



130,2 174,8 183,6 198,5



(7,8) (5,8) (9,4) (6,3)



185,0 220,0 213,9 230,1



(5,1) (3,5) (16,6) (13,6)



216,4 251,4 250,2 269,9



(3,3) (3,0) (9,4) (5,2)



250,6 284,7 285,3 305,4



(3,9) (5,0) (23,2) (10,5)



297,8 327,4 335,2 345,0



(7,1) (5,2) (74,5) (9,6)



180,2 229,4 243,1 258,6



(24,1) (10,2) (5,9) (9,1)



236,6 273,4 268,8 305,4



(8,8) (4,2) (7,5) (2,7)



266,4 296,9 294,2 325,0



(6,1) (2,9) (4,0) (1,7)



302,2 324,5 315,6 350,7



(10,7) (4,8) (4,3) (2,0)



333,9 356,9 354,0 378,2



(73,8) (6,4) (10,8) (3,6)



169,5 205,3 ... 241,5



(14,4) (10,7) ... (11,9)



216,7 248,2 ... 283,6



(14,8) (4,4) ... (4,7)



242,1 274,2 ... 308,8



(7,5) (2,9) ... (3,6)



266,4 303,0 ... 336,3



(8,9) (3,2) ... (6,4)



301,5 336,1 ... 369,6



(68,1) (4,3) ... (7,0)



124,8 194,0 198,1 230,7



(10,7) (9,9) (24,0) (9,5)



176,3 242,2 248,4 278,3



(8,9) (3,8) (11,9) (6,0)



211,0 268,5 268,0 304,4



(5,0) (2,9) (7,2) (3,6)



244,5 297,9 292,1 331,7



(7,7) (3,3) (6,4) (6,8)



292,4 337,8 328,2 371,3



(12,4) (5,1) (18,7) (8,4)



Moyenne



Bermudes Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



Canada Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



Italie Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



Norvège Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



Suisse Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



États-Unis Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



... N’ayant pas lieu de figurer 1. Estimation peu fiable. Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003.
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TABLEAU 3.2 B



Résultats moyens combinées de compréhension de textes suivis et de textes schématiques sur une échelle allant de 0 à 500 points, selon le niveau de scolarité, population âgée de 56 à 65 ans, 2003 Niveau de scolarité



5e centile



25e centile



Moyenne



75e centile



95e centile



Bermudes Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



146,3 157,1 180,0 234,1



(14,7) (20,2) (15,4) (33,4)



184,6 217,3 239,2 283,3



(6,2) (10,2) (11,0) (12,8)



219,6 249,4 270,5 307,7



(5,7) (5,6) (6,7) (5,3)



253,2 282,7 303,6 335,7



(6,8) (8,0) (7,6) (8,5)



301,2 324,0 342,1 369,7



(69,0) (14,1) (19,9) (85,1)



122,9 180,3 171,5 196,3



(4,5) (9,4) (37,7) (16,7)



176,8 239,6 231,2 260,7



(7,3) (5,2) (4,2) (5,2)



216,1 266,6 262,6 287,7



(3,3) (2,7) (5,5) (2,4)



255,9 298,9 299,2 320,1



(3,9) (4,1) (4,6) (3,1)



300,5 334,9 337,1 360,1



(6,1) (6,7) (6,2) (6,2)



98,6 145,4 139,1 175,6



(4,3) (13,1) (10,3) (14,2)



153,4 204,1 184,9 215,1



(4,6) (10,7) (31,9) (8,6)



188,0 232,7 225,4 251,9



(2,5) (6,2) (21,6) (6,9)



222,1 267,9 265,0 284,7



(3,5) (8,3) (15,0) (9,0)



268,7 303,4 304,2 330,8



(6,9) (12,0) (74,6) (10,2)



156,0 208,1 219,5 229,5



(7,8) (14,7) (13,3) (15,4)



205,7 246,0 255,0 273,4



(6,6) (6,6) (12,4) (5,6)



236,2 267,5 276,5 298,2



(4,5) (3,7) (7,5) (3,0)



267,4 292,1 305,0 327,2



(7,2) (5,3) (11,1) (3,6)



317,0 326,4 335,5 356,1



(8,6) (9,9) (78,9) (5,4)



157,0 192,7 ... 223,4



(22,7) (8,6) ... (13,7)



201,4 235,1 ... 261,7



(12,1) (3,2) ... (6,7)



229,8 257,8 ... 283,7



(7,3) (3,0) ... (4,8)



253,9 282,7 ... 306,0



(9,0) (5,8) ... (5,6)



301,3 321,2 ... 350,9



(64,9) (5,4) ... (78,5)



122,2 184,0 161,3 1 227,2



(20,0) (18,1) (28,0) (13,4)



177,7 (10,9) 227,0 (4,6) 220,9 1 (22,1) 269,6 (6,6)



Canada Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



Italie Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



Norvège Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



Suisse Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



États-Unis Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire Postsecondaire, non supérieur Niveau supérieur de type B ou plus



210,7 (5,9) 255,3 (4,1) 245,5 1 (13,2) 294,6 (3,3)



245,4 (9,3) 286,3 (5,9) 277,2 1 (22,9) 321,3 (4,3)



277,6 (16,1) 328,0 (11,2) 304,0 1 (71,5) 354,2 (9,1)



... N’ayant pas lieu de figurer 1. Estimation peu fiable. Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003.
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Annexe 3 / Valeurs des données des figures



TABLEAU 3.3 A



Probabilités de se classer au niveau 1 ou 2 sur l’échelle de la résolution de problèmes1 selon la situation par rapport au deuxième cycle du secondaire, ajustée en fonction de l’âge et de la langue maternelle, personnes de 16 à 30 ans, 2003 Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire, ne font pas d’études Canada Italie Norvège Suisse2



6,77*** 6,08** 4,51*** 7,33***



(0,33) (0,79) (0,27) (0,60)



Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire, poursuivent des études 3,73*** 1,38 2,67* 3,43**



(0,27) (0,58) (0,45) (0,54)



Deuxième cycle du secondaire terminé, ne font pas d’études 2,84*** 1,58 1,83** 2,75**



(0,18) (0,47) (0,24) (0,36)



Deuxième cycle Études supérieures du secondaire au deuxième cycle terminé, pourdu secondaire suivent des études terminées 1,19 0,53 0,75 0,97



(0,17) (0,41) (0,25) (0,39)



1,00 1,00 1,00 1,00



TABLEAU 3.3 B



Probabilités de se classer au niveau 1 ou 2 sur l’échelle de numératie selon la situation par rapport au deuxième cycle du secondaire, ajustée en fonction de l’âge et de la langue maternelle, personnes de 16 à 30 ans, 2003 Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire, ne font pas d’études Canada Italie Norvège Suisse États-Unis



5,29*** 9,04*** 4,58*** 19,94*** 26,03***



(0,25) (0,39) (0,31) (0,74) (0,37)



Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire, poursuivent des études 3,30*** 1,73 2,97*** 5,73* 4,46***



(0,22) (0,59) (0,35) (0,82) (0,34)



Deuxième cycle du secondaire terminé, ne font pas d’études 2,94*** 1,98* 2,13*** 5,78** 6,93***



(0,19) (0,32) (0,22) (0,60) (0,23)



Deuxième cycle Études supérieures du secondaire au deuxième cycle terminé, pourdu secondaire suivent des études terminées 1,38* 1,02 1,01 1,18 1,98**



(0,16) (0,37) (0,29) (0,60) (0,32)



1,00 1,00 1,00 1,00 1,00



* ** *** 1. 2.



p 
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