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A votre service... 

Des données sous plusieurs forrnes 

Statistique Canada diffuse les données sous formes divcrses. 
Outrc les publications, des toralisations habituelles et spéciales 
sonr offertes. Les données sont disponibles sur Internet, disque 
compact, disquette, Imprimé d'ordinateur, microfiche et 
microfilm, et bande magnetique. Des cartes et d'aurres 
documents de rélérence géographiques sont disponibles pour 
certaines sorres de donnees. 1.'accés direct a des données 
agrégées est possible par Ic rruchement de CANSIM, Ia base de 
donnCes ordinolinguc ci Ic système d'exraction de Staristique 
Canada. 

Les centres de consultation régionaux de 
Statistique Canada dans les principales villes 
canadiennes 

Halifax (902) 426-5331 	Regina 	(306) 780-5405 
Montreal (514) 283-5725 	Edmonton 	(403) 495-3027 
Ottawa (613) 951-8116 	Calgary 	(403) 292-6717 
Toronto (416) 973-6586 	Vancouver 	(604) 666-3691 
Winnipeg (204) 983-4020 

Vous pouvez également visiter notre site sur Ic \V3 
http://www.statcan.ca  

tn service d'appel intcrurbain sans fras esi offert, a tous lea 
utilisateurs qui habitent A l'extérieur des zones de 
communication locale des centres de consultation régionaux. 

Service national de renseignements 	1 800 263-1136 
Numéro pour commander seulement 

(Canada et Etars-Unis) 	 1 800 267-6677 
Service national d'appareils dc télécom- 

municatiuna pour les malcnrendants 	1 800 363-7629  

Renseignements sur les commandes/abonnements 

On peut se procurer eeoc publication et les autres publications 
de Statisrique Canada auprCs des agents aurorisés et des aurres 
librairies locales, par l'entremise des centres de consultation 
régsonaux de Statisuque Canada, ou en écrlvanr a 

Statisrique Canada 
Division des operations et de l'intégration 
Gestion de Ia circulation 
120, avenue Parkdale 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0T6 

Téléphone 1 (613) 951-7277 OU 1 800 700-1033 
Télécopicur 1(613) 951-1584 ou 1 800 889-9734 
Courriel : order@statcan.ca  

Normes cle service au public 

Statistique Canada s'engage a fournir a sea clients des services 
rapides, fiables et courtois et dans Ia langue offictelle de leur 
choix. A cet égard, notre organisme s'est dote de normes de 
service a Is clientele qui doivent Ctre observées par les 
employés lorsqu'ils offrent des services a Ia clientele. Pour 
obtenir une copie de ces normes de service, veuillez 
cummuniquer avec Ic centre de consultation regional 
de Statisique Canada le plus prés de chez vous. 
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PER PE(TIVE 
I Articles 

9 Le revenu familial: 25 ans de stabilité et de 
changement 
Abdul Rashid 

La repartition du revenu vane avec le temps, de mCme que Ia 
proportion du revenu total dont disposent différents types de famille. 
.c present article examine les parts relatives du revenu familial total 

pour différents groupes de families en 1970 Ct en 1995, ainsi que 
les variations de Ia composition de ces groupes. 11 complete l'article 
sur le revenu familial publié dans le Perspective de l'hiver 1998. 

16 La saisonnalité de l'emploi 

3 Forum 

5 Faits saillants 

47 Quoi de neuf? 

53 Indicateurs des de 
l'emploi et du revenu 
Le marché dii travail en 
1998 

63 A venir 

Katherine Marshall 

La saisonnalité est un sujet important puisqu'dlle impose un fardeau 
a l'économie. L'utilisation a court termc dc Ia main-d'uuvre 
saisonnière constitue un processus plus coiiteux que l'utilisation 
réguliCre de Ia main-d'Teuvre a Iongueur d'annCe. Le present article 
passe en revue Ic changement des courbes saisonnières de l'emploi 
au cours des deux dcrniCres décennies, ainsi que son incidence sur 
diverses industries, divers groupes démographiques et diverses 
regions. 

24 Décrocher un emploi 
Lee Grenon 

La plupart des 8,4 millions d'embauchages e1ui ont eu lieu dc 1994 
a 1995 ont resulté de mCthodes de recrutement informdlles par 
opposition a Ia méthode traditionnelle de repondre a une t)ffrc 
publiée. Cette étude, qui complete l'article paru dans Ic Perspective de 
l'automne 1998 sur les méthodes de recherche d'emjloi, examine 
les caractéristiques du travailleur et de l'entrepçii inthicnt stir les 
appariements des travailleurs et des empk DgV  ns. 

/ 	/ 
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L'emploi et Ic revenu en perspective 
(n° 75-001-XPF au catalogue; also available 
in English: Perspectis'eJ on Laboar and 
income, Catalogue no. 75-001 -XPE) est pubik 
quatre lois par annee par Ic ministre 
responsable de Statistique Canada. ©Ministre 
de I'lndustric, 1999. TARIF D'ABON-
NEMENT : 58 $ par annéc au Canada, 58 S US 
dans les autres pays. Prix du numéro, 18 $ au 
Canada, 18 5 US dans les autres pays. ISSN 
0843-4565. Lea prix n'incluent pas Ia 
taxe de vente. 

Tous droits reserves. II cot interdit de reprodusre 
ou de transmettre Ic conrenu de Ia présenre 
publication, sous quclque forme ou par quelquc 
rnoven que cc soit, enregistrement sur support 
magnétique, reproduction electroniquc, 
mCcanique, photographique, ou autre, ou de 
l'emmagasiner dans un système de recou-
vremcnt sans l'autorisation Ccrire préalable des 
Services de concession des droits de licence, 
Division du marketing, Statistique Canada, 
Ottawa, Ontario, Canada, KI A 0T6. 

Publication inscrite dans Ic Canadian mdcv, 
I. 'index de l'Adualiti L'Index de piriadiques 
canadiens et Point de Repice. Aussi inscrite 
en anglais dans PALS. International ci 
Sociological Abstracts, et accessible en 
permanence dans Ia base dc donriées (anadian 
B.riness and Cierrent Affairs er dans Employee 
Benefits Infosoarce. 

StatistiqueCanada 	 PERSPICTIVF / I 	J1 



30 Le remboursement des prêts étudiants 
Warren C/ark 11 	T PE / II Comnie les étudiants doivent de plus en plus souvent trouver d 'autics 
rnoyens pour financer leurs etudes postsecondaires, plusieurs d'cntre 
eux ont recours a des prêts étudiants et, en consequence, sont déjà 

• endettés a l'obtention de leur diplôme. A l'aide des données de 
Directeur l'Enquête nationale auprès des diplômés, cet article évalue Ia situation 
Ian Macredie de l'endettement des titulaires d'un certificat ou d'un cliplôme d'études 
(613) 951-9456 collégiales ou encore d'un baccalauréat. 11 aborde égalcmern l'incidence 
macnan@statcan.ca  d'une dette élevée sur ces diplômés. (Adapté d'un article des Tendarnrs 

soda/es canadiennes de l'hiver 1998.) • Rédacteur en chef 
Henry Pold 
(613) 951-4608 37 Services de sécurité prives et services de police 
poldhen@statcan.ca  publics 

. Mi . se en marche Karen Swol 

Fiona Long 
(613) 951 -4628 1. agent de police eti agent de secunte pnve ont tous deux un role a 

Otight)t 	statcan.ca  1 	
- jouer dans Ia societe bien que Ia distinction entre les deux devienne 

de plus en plus tenue lorsque le recours aux services de securite pnves 

. Re 
,
dacteurs 

s'accroit. Cet article discute les differences entre les services de police '•. publics et les services de securite pri• vees. Ii donne de 1 information 
hmilie Maheux sur leurs roles et leurs responsabilités ainsi que sur les qualifications et 
Bruce Rogers la formation requises. (Adapté d'un article deJmistat, novembre 1998.) 

• Données 
Pierre Bérard 
J OaflflC Bourdeau 
Mary MAuley 

• Production et composition 
I)ianejoanisse 
A nriammaJ ohn 
Ann Trépanier 

• Impression 
I)tvision de Ia diffusion 

Signes conventionnels 

Lea siglics conventionitels citivantS Soot eflipioVLS dans lea publications de 
Satistiqtie Canada: 

- 	nombres indisponibies 
n'ayant pas lieu de figurer - 	flifl t Oti zero 
nt,mbres tntimcs p 	nombres provisoires 

r 	nombres rectifiés \ 	confideritiel cit veru des dispositions de Ia I.o, isir Ia .claii.r/Iqae 

relatives au secret 

Le papier utilisé dana Ia présente publication répond aux exigences minimaics 
tie I '"American National Standard for Information Sciences - Permanence of 
Paper for Printed Library Materials", ANSI Z39.48 - 1984. 
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Message dii récLicteur en chef 

• \ partir de ce numéro, VOUS rernarquerez peu-
ètre quelques changements a Per.ective. On a essa é de 
rendre les tableaux plus fades a lire et Ia misc en page 
générale, plus flexible. Dc ternps en temps, vous 
trouverez aussi des post-scriptum>>, qui sont irs 
supplements de I'm formation présentee dans irs 
articles. L'impulsion pour les changements s'est 
développée d'un desire de mettre davantage a jour 
notre produit-vedette, qui en est maintenant i sa 
onziCme année. Si vous avez des remarues ou des 
suggestions, s'ii vous plait, n'hésitez pas a nous 
contacter. Vos commentaires sont touours bien 
accuciffis. 

Henry Pold 
RCdacteur en chef 
Courriel : poldhen@statcan.ca  

Dans le courrier... 

((Jeux de hasarcb> (Hiver 1998) 

• J'aimerais vous offrir mes commcntaires sur 
quek1ues-unes de vos conclusions tirées dans cet 
article. Je suis certain que les jeux de hasard sont trés 
profitables et que vous avez présenté dans cc cas un 
très bon compte rendu. Par contre, je questionne 
votre utilisation de moyennes lors de l'analvse de vos 
grandes categories de joueurs. Un regard plus détaillé 

sur La population qui s'adonne aux jeux de hasard 
pourrait indiquer quciqucs problemes ressortant dans 
votre conclusion qui mentionne que les jeux de hasard 
sont profitables pour ics gouvernements. 

IA)rsqu'ellc est administrée par Ics gouvernements, 
l'industrie des jeux de hasard semble simplement être 
un programme de réattribution dc revenu. Qu'il soit 
une mcillcurc affectation de revenu ou non n'cst pas 
trop clair. Les donnés dont vous parlez dans cet article 
indiquent que cc sont les families avec les revenus les 
plus has qui depensent en jeux de hasard un plus 
grand pourcentage de leur revenu. Jr supposerais aussi 
qu'il y a un plus grand nombre (IC families dans Cette 
catégorie. 

Le terme <profib> se définit comme étant Ic revenu 
moms les dépenses. Jc crois que, en ce qui concerne Ic 
gouvernement, on n'a pas tout a fair rendu compte de 
toutes les dépenses. Si on parlait tout simplcment 
d'unc entreprise privée, je dirais quc, oui, Irs jeux de 
hasard fournissent une excellente source de revenu. 
Mais les gouvernements, de l'autre coté, doivent 
s'occuper des prix sociaux qui peuvent se manifester 
dans des prix financiers et humains trés reds. 

J'ai bien aimé lire votre article et j'espère voir 
encore plus de recherche sur Ce sujet. 

Jason Grundahl 

Notis invitons les lecteurs a nous communiquer leurs 
impressions sur le contenu de L'ernp/oi el le revenp en 
perspective. Toutes observauons sur les données seront les 
bienvenues; toutefois, pour ètre publiées, ces commu-
nications doivent être factuelles Ct analytiqucs. Nous 
invitons Cgalement les lecteurs a nous faire part de leurs 
travaux de recherche en cours et i nous signaler Irs 
nouvelles publications, les sources de données et irs 
eVeflcmeflts a venir qui concernent Ia main-d'oeuvre et Ic 
revenu. 

Statistique Canada se reserve Ic droit de sélectionner et 
de reviser Irs informaons recurs avant de irs pul)iier. 
Toute correspundance, dans l'une OU l'autre langue 
of ticielle, doit étre adressée a : Bruce Rogers <Quoi de 
neuf ?, L'enzp/oi et Ic repenu en perspective, imrneubIc Jean-
Talon, 5 Ctage, Statistique Canada, Ottawa, K 1 A 0T6. On 
peut aussi communiquer avec lui par tCiCph inc au (613) 
951-2883 ou par tClécopieur au (613) 951-4179, ()U par Ic 
biais du courrier electronique rogeI)ru(astatcan.ca. 
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Les horaires et conditions 
de travail des années 1990 

frs utile aux employeurs, aux représentants Sachez-en plus sur ces sujets 
'.vndicaux, aux analystes du marché du travail 
et aux stratéges, cette publication contient IC" Pratiques d'emploi ci de travail 
iesultats de l'Enquéte sur les horaires et les 
conditions de travail de 1991 et de 1995. Les 
lwraires et conditions de travail des annécs Qualité de l'emploi 

1990 (n 	71-535-MPR au catalogue, edition 9700) rcnferrnc 
des analyses en pro Fondeur et des statistiques dctaillées stir 

es de travl les heures travaillécs, l'émergerice des regim 	 ai ('oncilier Ic travail ella farnille 
atypiques comme les horaires variables et le travail a Ia mai son. 
et les horaires de travail des families et des étudiants Concilier le travail ci les eludes 
Pour 53 $ (TPS en sus Ct TVP ou TVH, s'ii y a lieu). sous 
comprendrez tous les enjeux de Ia qualite des emplois im.swcc 

INUM Preferences quant aux heures de travail scion Ics avantages salariaux et les avantages sociaux. REM 
Ia syndicalisation. Ia permanence. ainsi qtic Ia tail Ic de 
l'cmployeur. Travail autonome 
Pour commandez votre exeinplaire aujourd'/iui, i mplise 
ci postez /c hon de commande cl-joint, 0e13/IOflL' Aperçu provincial et regional 
au / 800 267-6677, iClCcopiez sans frais au 1800 889-9734. 
ou cornmandez sur / Internet a orderd.statcan. ca  

Commandez votre exemplaire aujourd'hu i! 

BON BE COMMANDE 

i 	 -[II- MODAIJTES DE PAILMENT (cochez une saute case) 
ENVOYEZ A I 	I COMPOSEZ 	[ 	I TELEc0PIEZ AU 

Slatisttque Canada 
Opératloas it IntegratIon 

1 -800-267-6677 	 1 400-889-9734 
EtatsUiiia VeuIlIez débiter mon compte : 	JJ MasterCard 	VISA 

GeatWu di Ia cIruIatIoi, 
Di I'extddeur di Canada dna 
at üns ta region 	 (613) 951-1584 

120, (513) 	 on Pin 	VeulHez no pon nevoysi di No  de carte  
Ottawa (Outsilo) 
Cida CIA 015 

aflrmatloi. 	 ciullrmatlon. 
Li bii ISISCUPIé tWit thU Ii Signature 	Date dexpiration  

Lethvs 
siIuJnaIs. 

Détenteur de carte   COURRIEL : onier@statcan.ca  (en Ieilies moulies S. up.) 

Compagnie Li Palement Inclus 	$ 
Service  A 'attention de  

Adresse  yule ___________ Province W do born de commanile  
Code postal  Téléphone ( 	) 	Télécopieur  

Veuillez vous assurer de rempiir iv ban an complet. Signature de Ia personae autorisée  

N' au cataIogueédition I 	 Tltre 'Canada $ I "AttIres pays $ US I Ovantité Total $ 

71-535-MPB 97008 Les horaires et conditions de travail des années 1990 53 $ 53 $ US 

MERCI TPS' (7%)  
Le cheque ou mandat-poste dott ètre établi a lordre du Receveur general do Canada Publications. DE VOTRE COMMAJIDE' 

Les clients canadiens paient en dollars canadiens et ajoutent Ia TPS tIe 7 % et Ia NP ou la NH en vigueur. 
I NP en vigueur 

TVHenvigueur(N.-E., N.-B.,T.-N.) TPS No R121491 807. 
•Les clients a létranger paient le monlant total en dollars US tires sur Line banque amlricaine. PF 098132 Total général 



Dans ce numéro 

• Le revenu familial: 25 ans de 
stabilité et de changement 	

... p. 9 

• Entre 1970 et 1995, Ic rcvcnu familial moven red 
a augmenté de 32,0 %. Lorsue les families ont 
été classées selon leur revenu et divisCes en l() 
groupes égaux (déciles), les hausses variaicnt entre 
19,4 % dans le troisiCmc dCcile ct 37,0 % dans Ic 
neuviCme. 

• Au COUPS de Ia période, la part totale de revenu 
ties families des trois plus hauts dédiles a augmenté 
pendant que celle des sept plus bas déciles a 
diminué. 

• Des pertes et des gains ont suivi les recessions 
survenues au debut des années 80 et 90. Toutefois, 
les familles ayant des revenus de faibies a moyens 
ont subi les pertes les plus importantes. 

• I a part globaic des paicmcnts de transfert de i'Etat 
est passée de 5,4 % du rcvenu familial global en 
1970 a 12,0 % en 1995. Ces paiements sont 
devenus Ia principale source de revenu pour Ia 
majorite des families des dédiles ks plus bas. 

• En 1995, ia part de revenu des famiiles des 5 
premiers déciles (sUit ia mottle des families) 
représentait 18,0 %, avant impöt et transfcrts. Les 
paiements dc transfert ont porte a 24,3 % Ia part 
de ces families. L'incidencc de l'impôt sur Ic revenu 
des particuliers a fait passer ieur part du revenu a 
29,2 %. 

• La saisonnalité de l'emploi 
... p. 16 

• Les mouvements salsonniers de l'crnpioi urn baissC 
tIc 3,4 % de ia moyenne annuelle en 1976 t 2,8 % 
en 1997. 

• Lomparés aux iégeres modifications des parts dc 
revenu des divers déciles, des changements 	U 

importants 0111 eu lieu dans la composition des 
families des déciles. 

• I e nombre de families monoparentaies dont ie 
chef est unc femme a augmenté de 155 %• Depuis 
que ces families disposent d'un faibie revenu, leur 
proportion clans ie décile le plus bas a augmcnté 
(de 23,9 a 39,7 %) 

• Le nombre de families ou ICS cleux cOt1 oin1s 
travailicnt a considérabiement augmenté durant Ia 
période. La proportion des famiiles a deux soutiens 
s'cst fortement accrue, passant de 49,5 % a 80,9 (Vo 	U 
dans ic plus haut décile. 

Deux tendances dominantes ont contribue a Ia 
haisse globaie de Ia saisonnalité. Premièrement, ia 
variation saisonniCre a diminué dans Ia piupart des 
industries. Deuxièmement, l'emploi a reculé au scm 
des industries trés saisonniCrcs (i'agricuiture; Ia péche 
et lc piégeage; i'expioitation forestiCre; Ia 
construction). 

l)'autrcs facteurs influencant ia variation saisonnière 
sont l'Cvoiution technoiogique et ia croissance de 
i'cmpioi a l'annCc pour ics travailleurs a temps 
paruel. 

l.a variation saisonnière a reculé de 16 % chez les 
hommes et dc 26 % chez les femmes. Pour les 
deux sexes, Ia baisse de Ia saisonnalité a résulté en 
grande partic du recul de Ia part de l'empiui des 
jeunes de 15 a 24 ans. 
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alt 	iiH:ints 

• La saisonnalité de l'emploi a diminué dans toutes 
les provinces, saul l'I le-du- Prince-Edouard. 
Toutefois, le degré de saisonnalité est dcmcur 
élevé a Terre-Neuve et au Nouveau-Brunswick. 

U Décrocher un emploi 	
... p. 24 

• Lnviron 8,4 millions d'embauchages ont eu lieu 
de 1994 1 1995. Près de la moitié (46 %) de tous 
ces placements ont résulté du contact direct entre 
Ic chercheur d'emploi et l'employeur, en personne 
ou par téléphone. D'autres placements ont découlé 
des recommandations de parents et d'amis (24 %); 
des burcaux de placement, des syndicats, des 
recommandations d'autres employeurs ou autres 
(14 (Yo); des annonces dans les journaux (8 %); OU 

du contact direct initié par l'employeur (8 %). 

• Les personnes les moms experimcntees - 
plus souvent ju'autrement des jeunes - étaient 
proporuonnellement les plus nombrcuses I obtenir 
du travail en communiquant directement avcc 
I'employeur (49 (1/4) OU en rnettant a profit 
l'information rccueillie auprés d'un parent ou d'un 
ami (27 %) Cellcs avec Ic plus d'expérience ont 
profité plus que Ics jeunes travailleurs des 
contacts directs initiés par les emploveurs, des 
recommandatmons dautres emploveurs (lu des 
svndicats. 

• I cs pctitcs cntrepriscs sont proportionncikmcnt 
Ics plus nombreuses I cmbaucher un emplovC sur 
La recommandation d'un parent OU d'un ami. Les 
plus grandes sont davantage portées a recruter 
parmi les personnes qui communiquent directement 
avec des. 

• Les méthodes de recrutement varient entre les 
secteurs privC et public. I n 1994 et 1995, un emploi 
sur quatre dans une entreprise privCe était Ic fruit 
de l'intervention d'un parent ou d'un ami, contru 
sculement un sur dix dans le secteur public. 

• I .cs tirulaires cl'un diplôme d'érudes postsecondaires 
ciaient proportionnellement deux fois plus 
nombreux que les personnes n'ayant pas achevé 
leurs etudes secondaires (10 %) I trouver un cmploi 
par ie biais d'une offre publiCc. Pourtant, des 
Ctaient moms portécs A suivre des méthodes de 
recrutement informelles. 

• Le remboursement des prêts 
étudiants 	

... p. 30 

• Depuis 1980, les droits de scolarité ont grimpé de 
115 %, alors que le revenu familial moyen n'a 
progressé que cle I % Par consequent, ics étudiants 
doivcnt dc plus en plus trouver d'autres moyens 
pour flnancer leurs etudes postsecondaires. 

• Dims ic cadre des programmes dc prCts aux 
étudiants, la dette des diplomés de 1995 Ctait 
supérieure de 130 % a 140 I cclle des étudiants 
qui ont obtenu Icur dipiAme en 1982. Dans 
l'ensemble, 46 % des dipkmés d'un cours collCgial 
et 50 /o des baclieliers de 1995 ont cu recours I 
un programme de préts aux Ctudiants. En 
movcnnc, les diplômCs d'un cours collégial devaient 
9 6(R) $ et les bacheiers, 13 300 $ au moment 
d'obtcnir leur diplôme. 

• Les diplômés Igés de 25 a 29 ans étaient 
proportionnellement plus nombreux quc les autres 
I emprunter et I devoir des montants Clevés. Ccci 
résulte probablement du fait qUC Ics jeunes 
diplômés comptent plus souvent sur l'aidc 
financière de leurs parents. Cependant, un bon 
nombre tie ceux qui ont plus de 30 ans travaillent 
et étudient I temps partiel. 

• Malgré iii hausse considerable du fardcau de Ia 
dette des diplômés, environ 41 0,4)  des diplomCs 
d'un cours collegial Ct 32 % des bacheliers avaient 
déjà remboursé leur prêt ou comptaient le 
faire avant 2001. Seulemcnt quelque 4 % des 
cmpruntcurs de 1995 avaient manqué a leur 
engagement financier au cours des deux années 
suivant l'obtention de leur diplôme. Comme on 
pouvait s'y attcndre, les deux principaux facteurs 
qui influent sur Ic remboursement d'un prêt sont 
Ic montant du prêt et le revenu du diplômé. 

(hez les titulaires d'un baccalauréat, les femmes 
Ctaicnt proportionnellement plus nombreuses 
(20 %) que les hommes (15 %) a dire qu'elles 
avaicnt éprouvé de La difficulté I rembourser leur 
prêt. 
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Faits saillants 

• Le probleme a rembourser un prêt etudiant vane 
scion les provinces. A Terre-Neuve, les dipiomes 
universitaires ont été les plus nombreux a reporter 
avoir de Ia difficuité ii rembourser leur prêt (24 /o), 
tandis ciue  ceux au Québec ont été les moitis 
nombreux (14 %). 

• Services de sécurité prives et 
services de police publics 

... p. 37 

• I n 1996, les agents de sécurité privés Qes gardiens 
de sécurité et les enuêteurs pnives) étaient pius 
nombreux quc les agents de police au Canada. On 
comptait 59 09() agents de police comparativernent 
a 82 010 agents de sécurité privés. Le nombre 
d'agents de sécurité privés a augmenté de I 
entre 1991 et 1996, tandis que Ic nombre d'agents 
de police a dirninué dc 4 %. 

• I .es niveaux de scolarité étaient plus élevés pour 
es agents de police. Plus de 80 % des agents de 
police possédaient plus qu'un diplôme d'étudcs 
secondaires, comparativement a 66 % des 
enquêteurs privés et A 53 % des gardiens de 
sécurté. 

• I .es femmes représentalent 21 % des cnquêteurs 
pnivés et 20 "/o deS gardiens de sécurité, mais 
scuienient 13 (iesacents de police. 

• I .cs agents de police ont rapporte un revcnu 
d'cmpioi moycn de 53 795 $ en 1995. Ccci étalt 
presque 20 000 $ (IC plus que cclui des enquêteurs 
privés et plus clue  Ic double du revenu moven 
déclaré par les gardiens de sécurité. 

• Quoi de neuf? 	
... p. 47 

• Vient de paraItre 

.cs services de divertissement un marché de 
consommation en croissancea, Indicaleurs des 
Sen'ices 

<Lmploi et remuncration clans ic sccicur des 
services depuis 1984>>, Indica/eurs des senias 

Regards sur / 'Iducation I es indicateurs de  
1998 

I :xiste-i-i/ des secteurs d'actipi/é de haute techno/ogie on 
seulernent des entreprises de haute techno/ogie? I tude 
basée sur /es nout'elles en/reprise! axées .cur /a 
technologie 

1)onnées canadiennes récentes mr Ia qila/ité des emplois 
se/on Ia tail/c des entreprises 

Point sar Ia population active 

CD-ROM de 1998 de Ia Revue chronologique de Ia 
population active 

Statistiques chrono/o,giques sur Ia population active 1998 

Changements aux données de l'EPA scion 
l'industrie, Ia profession et les secteurs public 
Ct privé 

MFR aprês impôt 

Revenu après impôt 

Données longitudinales dc 1982 a 1996 

Vous déménagez? 
Veuillez nous faire parvenir votre nom, ancienne adresse, nouvelic adresse, numcr() de tcicphonc ci fluiiro dc rckrcncc (lU 
client i Statistique Canada, Division des operations et de l'intégration, Gestion de Ia circulation, 120, avenue 
Parkdale, Ottawa (Ontario), KIA 0T6; ou composez le (613) 951-7277 ou sans frais Ic 1 8()() 7()()1033, nu soumcttc 
votre changement d'adresse par télécopicur au (613) 951-1584. 

Veuiliez nous aviscr cluatre  semaines a l'avance pour éviter toute interrupuon de Ia livraison. 
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Abdul Rtzhid 

L a repartition du revenu 
vane avec le tcmps, de 
méme quc la propOrtion du 

revenu total dont disposent diffé-
rents types de famille. Le present 
article examine les parts relatives do 
revenu familial total pour diffCrents 
groupes de families en 1970 ct en 
1995, ainsi que les variations de Ia 
composition de ces groupcs (voir 
De/initions. II complete l'article sur 
Ic revenu familial puhlié dans le 
Perspecth'e dc l'hivcr 1998. 

Les variations fluctuent tout 
le long de l'échelle des 

revenus 
On se penche habitucilement sur les 
variations du revenu familial en ter-
mes de revenus moyens et de la 
proportion des families apparte-
nant aux divers groupes de revenu. 
En règle génerale, la situation gb-
bale des families s'améliore si, aprCs 
rajustement en fonction des varia-
tions des prix des biens et des ser-
vices, le revenu familial moven a 
augmente et si Ia proportion des 
familles appartenant aux groupes a 
faible revenu a diminué. Cepen-
dant, pour observer a la fois ies va-
riations de Ia proportion des 
familles appartenant aux différents 
groupes de rcvenu et celles des 
parts de revenu qui reviennent a 
chac1ue groupe au cours des années, 
il convient de prendre en compte 

Abdul Rashid est at service de Ia 
Division de Ia .rtatistique du rwenu. On 
peut communiquer avec mi au (613) 
951-6897ou 1 rashabd@statcan.ca . 

Tableau 1 : Limites supérieures des déciles du revenu familial 
et repartition du revenu global familial par décile 

Décile 1970 1980 1985 1990 1995 

Limite supérleure $ de 1995 

Premier 11968 16343 15786 17549 15158 
Deuxième 19318 24287 23368 25860 23184 
Troisième 25 884 32 747 31 271 34 413 31 097 
Quatrième 31 427 40 294 39 055 42 295 38 988 
Cinquieme 36 622 47 404 46 433 50 111 46 951 
Sixième 42 194 54 742 54 248 58 176 55 355 
Septième 48 392 63 203 62 764 67 568 64 997 
Huitléme 56 816 74 196 73 974 79 903 77 501 
Neuviéme 71 318 92 745 92 725 100 751 98 253 

Part de revenu 
global % 

Premier 1,46 1,48 1.49 1,64 1,45 
Deuxième 3,78 3,80 3,75 3,78 3,55 
Troisième 5,48 5,38 5,18 5,27 4,96 
Quatrième 6,97 6,90 6,70 6,69 6,42 
Cinquieme 8,20 8,25 8,13 8,05 7,86 
Sixième 9,53 9,61 9,55 9,44 9,37 
Septieme 10,96 11,09 11,09 10,95 10,91 
Huitléme 12,60 12,86 12,94 12,80 13,11 
Neuvième 15,25 15,50 15,64 15,53 15,85 
Dixième 25,77 25,13 25,53 25,85 26,53 

Source Recensement du Canada 

déciles vanient considérablement. 
Pius Ic décile se rapproche de l'cx-
trémité infénieure, plus sa part du 
revenu global est faible 2 . En 1970, 
les revenus (en dollars de 1995) du 
dCcile situé au bas de l'Cchclie des 
revenus étaient inférieurs a 
11 968 $. Ceux du deuxièmc décile 
s'établissaient entre 11 969 $ et 
19 318 $. En 1995, les plafonds des 
premier et deuxième déciles attei-
gnaient respectivement 15 158 $ et 
23 184 $. 

les families de tous les niveaux de 
revenu, du plus faible au plus ClevC, 
et de les répartir en groupes égaux. 
La présente analyse repartit les 
families en dix groupes égaux, ou 
dCciles de revenu', et examine la 
part du revenu total dont dispose 
chaque décile cntre 1970 et 1995 
(tableau 1). 

Si toutes 1cs families disposaicnt 
d'un revenu total identique, chaque 
décile aurait un dixiCme du revenu 
global. Par contre, les parts des 
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Le revenu familial : 25 ans tic stabilité et de changcment 

Definitions 
line famille de recensement est composec d'un couple 
actuellernent niari ou vivant en uni n libre (avec OU sans 
enfants Jamais manes des deux conjoints ou de l'un 
d'eux) ou dun parent seul (peu imporre son état matri-
monial) dcmcurant avec au moms Un enfant jamais ma-
nic. 

Le revenu familial est Ia somme des revenus totaux 
ue les rncmbres de la Iimillc de 15 ans ci plus oni reçus 

pendant l'annCe civile iui prCcCdc Ic recensement. Cc 
rcvcnu est cornpose des salaires Ct des traitcments, du re-
venu net provetiant d'un travail autoflome agricole ou 
mm agricole, des transferis gouvernementaux, du revenu 
de placements, des pensions de retraite et des autres revc-
nus en espCces. 

Ces plafonds de déciles montent en période de 
prosperite et descendent en période de recession. Mais 
les variations ne sont pas uniformes dans tous les 
déciies, notamment après unc recession. Par exemple, 
les piafonds (Ic tous les dCciles ont baissC au debut des 
années 80. Toutefois, ceux des deux déciles supCrieurs 
ont a peine diminué, alors que ceux des quatre déciles 
infCrieurs ont chute de 3 a 5 points de pourcentage. 
L'incidence de la recession du debut des années 90 
variait encore plus scion les déciles, modifiant la part 
du revenu total de chacun. 

En outre, a partir du deuxiCrne décile, les hausses 
des plafonds ont été successivement plus importantes 
(en pourcentage) au cours de la pCriode. L'incidence 
de cc phCnomCne sur Ia situation relative des families 
appartenant aux divers déciles sera abordée plus loin. 

Les paiements de transfert et les impôts 
influent stir les parts des déciles 

Les parts tie revenu des families sont touchées par 
deux mesures fiscales. D'une part, les paiements de 
transfert de i'Etat accroisscnt Ic revenu des families 
qui se situent au bas de l'échellc des revenus, augmen-
tant ainsi icur part du rcvcnu total. D'autrc part, l'im-
pot sur le revenu des particuliers rCduit Ic revenu des 
familles a revenu élevé, abaissant Icur part du rcvenu 
total aprCs impOts. 

En 1995, par exemple, quek1ue 10 500 families 
n'avaicnt aucun revenu 3, pendant que 10 600 autres ont 
déclaré un revenu negatif (une perte nette) 4 . Par défini-
tion, ces families font partie du premier déciie. Les 
autrcs familIes de cc décilc avaient un faible revenu, 
dont Ia plus grande partie provenait de paiements de 

Graphique A: Les taxes et les transferts 
changent Ia distribution du revenu. 

Part de revenu, 1995 (%) 
30 

• Avant transferts 
25 

I Après transferts 

20 	• Apres impôts 

B! 
21 	LI LI 

Décite de revenu familial 

Sources : Recensernent du Canada; EnquJte sur /es finances 
des consommateurs 

transfert. Si l'on fait abstraction dc ces paiements, Ic 
profil des revenus du décile s'en trouve radicalement 
modifié. Le nombre de families a revenu négatif dou-
ble, mais surtout, celui des families sans revenu dé-
passe Ic dcmi-miliion. l.a somme des revcnus positifs 
mais faibles des autres families est ?i peu près egaie aux 
pertes totales subies par environ 21 000 families du 
décile. Par cons61uent, Ia part de revcnu de cc décik 
avant transfcrts ct inipOts est pratiquernent nullc 
graphique A). 

Le taux d'impOt du rcvenu des particuiiers étant 
progressif, les impOts ont une incidence pius impor-
tante sur les families a revenu Cievé Ct, par consequent, 
sur leur part relative du revenu aprés impOts. En 1995, 
les personnes dont Ic revenu total se situait entre I $ et 
10 000 $ ont verse 3,4 % de ieur revenu en impOts 
fédéral et provincial. Le taux atteignait 16,5 % pour la 
tranche de revenu de 3() 000 $ a 40 000 $, 23,6 % pour 
celle dc 50 000 $ a 100 000 $ et 36,3 % pour la tran-
che de 250 000 $ et plus 5 . 

Avant impOts et transferts, Ia part tie revenu des 
families des cinq premiers déciles (soit La moitié des 
familIes) représentait 18,0 o,/  de I'ensembie en 1995. 
Lcs paiemcnts de transfert ont porte a 24,3 % La part 
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Le revenu familial : 25 ans (IC stabilite et de changement 

de ces families. L'incidence de i'impôt sur Ic 
revenu des particuliers a encore amehoré La situation 
de ces families, faisant passer a 29,2 % leur part du 
revenu global après imp6ts 6 . 

Un léger changement au cours du temps 
Les parts de revenu des divers dCciles n'ont u'un peu 
vane entre 1970 et 1995. En 1970, les families du pre-
mier groupe ne touchaient que 1,46 % du revenu glo-
bal. Leur part dc revenu a progressé très lentement au 
Iii des ans, atteignant 1,64 % en 1990, avant de revenir 
en 1995 au mCme niveau qu'en 1970. Aprés de legercs 
fluctuations dans ies deux sens entre 1970 et 1990, Ia 
part des families du deuxième décile a reculé a 3,55 %, 
cc qui est infénieur a son niveau de 1970. 

Un examen approfondi permet de degager plu-
sieurs constatations. Premièrement, entre 1970 et 1995, 
les parts de revenu des families des sept premiers 
déciles ont diminué, alors que celles des familles des 
trois derniers dCciles ont augmcnté. Deuxièmement, 
on a observe ces pertes et ces gains a la suite des réces-
sions survenues au debut des années 80 et 90. Truisiè-
mement, les families des troisiCme et quatrième déciles 
ont subi les pertes les plus important-es. La part du 
revenu global revenant au troisiCme décile est passée 
(IC 5,48 % en 1970 a 4,96 % en 1995, et celle du qua-
tniéme décile, de 6,97 % a 6,42 %. Les families du 
décile supérieur ont réalisé les gains les plus substan-
tiels, leur part de revenu étant passée de 25,77 fl/0  it 
26,53 % 

Si, en pourcentage, les variations des parts des 
divers déciles semblent minimes, leur incidence ne i'est 
pas. Par exemple, Ia part du quatniCme décile a dimi-
nué de 0,55 point de pourcentage entrc 1970 et 1995. 
ConcrCtemcnt, cette perte représente 3 000 $ du 
revenu total par famille de cc décile. Par contraste, La 
part du dixiCme décile a progressé de 0,76 point dc 
pourcentage. Sans ccttc amelioration, Ic revenu moye 
des families dc cc groupe aurait etC infCrieur de 4 200 $ 
(ou 3,0 %) cc qu'il était. Dans l'enscmble, entre 1970 
ct 1995, la variation totale des parts des déciles a etC 
de moms de 2 points dc pourcentage. Sur Ic plan de Ia 
repartition du revenu global, ccttc variation représente 
un transfert total d'cnviron 8 miiliards de dollars entre 
les sept deciles infCricurs et ies trois dCciles supéricurs. 

La taille des familles a la baisse 

lntre 1970 et 1995, Ic revenu familial moven reel a 
augmenté dc 32,0 % Les hausses du revenu familial 

ont été inféricures it La movenne chez les families des 
six premiers déciles, mais supérieures it Ia moyenne chez 
celles des quatre derniers déciles. Ces hausses variaient 
entre 19,4 % dans Ic troisieme décile et 37,0 % dans Ic 
neuviéme. 

Entre deux families ayant un revenu familial idcnti-
qUo, Ia plus petite famille, tout-es autres choses étant 
égales par ailleurs, jouit d'un niveau de vie pius éievé'. 
La tailie moyenne des families étant passéc dc 3,72 per-
sonnes en 1970 it 3,05 personnes en 1995, ics families 
ont vu leur situation fInancière s'améliorer. Par com-
paraison avec l'augmentation globale de 32,0 % du 
revenu familial movcn, Ic revenu moyen par membre 
de Ia familie a grimpé de 60,9 % au cours de Ia pé-
node. Mais Ia baisse de Ia tailic movenne des families 
n'a pas été uniforme dans tous les déciies. iIle a été 
inféricure a La moyenne dans Les premier, septiCmc, 
huitiCme et ncuviCme déciies. Le premier décile a ct-i-
registré Ic plus faibie recul de La taille des families, qui 
est passée de 3,13 personnes par famille it 2,75 per-
sonnes, aiors quc Ic troisiCme décile a connu la dimi-
nution La plus importante: de 3,60 it 2,76 personnes8 . 

La tendancc des variations du revenu des meinbres d'une 
famiile, dans tous Les déciles, diffCre donc de ceile des 
families (graphk1ue B). 

Graphique B: Entre 1970 et 1995, les families 
des six premiers déciles avaient des hausses 
de revenu familial inférieures a Ia moyenne. 

Changement en % 

80 
P Par famille 	• Par personne 

Globalité par personne 

Décile de revenu familial 

Source: Recensement du Canada 
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L'augmentation du revenu 
moyen des familles du décile Ic plus 
has (31,0 %) a suivi (Ic près la va-
riation globale entre 1970 et 1995. 
Par contre, Ia hausse du revenu par 
personne au sein de ces families 
(49,0 %) s'est avéréc nettcmcnt 
moms forte que la variation globale, 
car Ic déclin de Ia taille de ces fa-
milIes était sous la moyenne. 

Si la taile moyenne des families 
a reculé dans une proportion supé-
rieure a Ia moyenne dans les quatre 
déciles suivants, Ia haussc du revenu 
familial par personne a etC infé-
ricure a in moyennc, a l'instar de 
celle du revenu familial moyen. Les 
seules families qui ont vu a la fois 
leur revenu total ct leur revenu par 
personne augmenter appartenalent 
au plus haut dCcile. 

Les variations de la 
composition 

Ce qui précCde témoigne de in dif-
ficulté d'envisager les parts de re-
venu de façon isolée. tin autre 
aspect important tient aux varia-
tions de la composition des déciles 
au cours de la période étudiée. 

Avcc le temps, les fluctuations 
économiques et démographiques 
peuvent entraIncr un changcment 
important des gains et des pertes 
de revenu pour divers segments de 
Ia société. Les politiqucs et les pro-
grammes gouvernementaux modi-
fient egaiement Ia situation relative 
de certains groupes, notamment 
celle des families a faible revenu. 
Par consequent, La composition 
des déciles vane avec le temps 
(tableau 2). 

Les variations de Ia structure 
familiale 

Au cours de In période étudiée, La 
structure familiale a subi d'impor- 
tants changements. En 1970, les 
families monoparentales dont Ic 

chef était unc femme comptaient 
pour 7,3 % de l'ensemble des fa-
milies. Au 111 des ans, leur propor-
tion a augmenté, pour atteindre 
12,1 % en 1995. Alors que le nom-
bre total des familles a grimpé de 
55,1 % au cours de Ia période, ce-
lui des families monoparentales 
dont Ic chef est une femme a 
bondi de 155,5 %• Ces families dis-
posent generalement d'un faihie 
revenu. L'augmentation dispropor-
tionnée de leur nombre a modifié 
la repartition globale du revenu et 
a entralné des variations de Ia com-
position des déciles par structure 
familiale, notamment dans les pre-
miers décilcs. 

Bien que Ic dédile le plus bas dis-
posait de moms de 1,5 % en 1970 
et en 1995, Ia composition de cc 
décilc a considérablement change 
pendant la période. En 1970, les fa-
milies monoparentales dont Ic chef 
Ctait de sexe féminin constituaicnt 
moms du quart de cc dCcile. En 
1995, cues comptaient pour près 
des deux cinquièmes. 

Dans Ic deuxième décile, Ia pro-
portion des familles monoparenta-
Ics dont Ic chef est une femme est 
passCe (Ic 14,3 % en 1970 a 23,4 % 
en 1995. Bien qu'dlle soit plus fai-
ble que dans les deux premiers 
déciles, Ia hausse dans les trois 
déciles suivants a été, die aussi, 
supéricure a la moyenne. 

Les variations des habitudes 
de travail des conjoints 

Au scm des families cpoux-cpousc, 
les habitudes de travail des con- 
Joints ont également subi d'inipor- 
tants changements au cours de la 
période. Ces changements ont 
entrainé des variations importantes 
de la repartition du revenu et de Ia 
composition des déciles dc revenu. 
Le nombre de families oü ics deux 
con joints travaillent augmcnte rCgu- 
iièrement et considérablcment 

depuis 1970. Leur proportion est 
passéc de 38,1 % en 1970 a 51,2 % 
en i995. 

Ce phCnoméne a eu une double 
incidence sur In composition des 
déciles de revenu. Comme ces 
families étaient plus nombreuses, 
elles constituaient une proportion 
plus importante (Ic presque chaque 
décile de revenu. Dans ic premier 
décile, par exemple, la proportion 
des families a deux soutiens est 
passée de 13,8% en 1970 a 16,8% 
en 1995. Si Ic groupe des families a 
deux soutiens n'avait pas enregistré 
une telle croissance dans l'ensem-
ble, leur proportion au sein de cc 
décile aurait a peine vane. 

Fait encore plus important (en 
raison de leur revenu génCralcmcnt 
plus élcvé), Ia proportion des 
families a dcux soutiens au sein dcs 
plus hauts dCciles s'est fortement 
accrue. En 1970, les families 
époux-épouse ml Les deux con-
joints travnillaient constituaient 
58,3 % du neuviCme décile et 
49,5 % du dixiCme. En 1995, dans 
ces deux déciles, quatre families sur 
cinq étaient des families a deux 
soutiens. 

DeuxiCmement, et par suite de 
la tendance que nous venons d'évo-
quer, Ia proportion des families ml 
seul Ic mari travailic a nettement ré-
gressé au cours de la périodc. En 
1970, dans 43,4 % de l'cnsembic 
des familles, seul le mari travaillait. 
La proportion a reculé de près de 
29 points de pourcentage pour 
s'établir 14,8 % en 1995. Cette 
chute a fait varier le plus has décile 
de 14 points et Ic plus haut, de 34 
points. Ce recul s'est traduit par 
une baisse de Ia proportion de ces 
families dans tous les déciles. 

TroisiCmement, la proportion 
des families ml Ic mari ne tnavailIait 
pan a pius que double au cours dc 
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Tableau 2 : Distribution des déciles de revenus familiaux selon certaines caractéristiques 

bus les 	 Cinquième et 	Septième et 
déciles 	Premier 	Deuxième 	Troisième 	Quatrième 	sixième 	huitième 	Neuvième 	Dixième 

1970 1995 1970 1995 1970 1995 1970 1995 1970 1995 1970 1995 1970 1995 1970 1995 1970 1995 

% 
Type de families 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Epoux-epouse 

Las deux 
travaillent 38,1 51,2 13,8 16,8 18,2 18,8 25,4 29,2 30,3 39,7 40,0 53,9 52,6 69,7 58,3 79,3 49,5 80,9 

Seulement l'homme 
travaille 43,4 14,8 27,2 12,9 38,4 13,3 50,6 17.0 54,9 19,1 50,3 18,4 40,9 14,1 36,2 10,1 44,7 10,9 

L'homme tie 
travaille pas 9,2 19,5 31,7 26,0 26,6 41,4 11,5 35,3 6.0 24,9 3,6 16,9 2,3 10,1 2,0 7,2 2,4 5,9 

Homme 
monoparental 2,0 2,5 3,3 4,5 2,5 3,0 2,4 2,8 2,4 3,1 1,9 2,6 1,4 1,8 1,2 1,2 1,3 1,0 

Femme 
monoparentale 7,3 12,1 23,9 39,7 14,3 23,4 10,1 15,8 6,5 13,2 4,2 8,2 2,7 4,2 2,3 2,2 2,1 1,4 

Age du mar11 
du parent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

15 a 24 ans 6,4 2,6 9,8 10,7 7,9 4,7 9,3 3,6 8,8 2,6 7,2 1,6 5,2 0,5 2,3 0,2 0,6 0.1 
25 a 34 ans 23,1 18,8 18,0 26,7 18,1 18,7 22,9 18,4 26,8 20,9 27,7 21,7 27,0 19,1 22,8 14,0 13,1 7,7 
35 a 44 arts 23,1 27,3 15,4 26,2 16,6 19,4 20,0 20,9 22,2 25,0 25,3 28,4 26,8 32,5 27,0 32,3 25,8 27,5 
45 a 54 arts 20,7 21,8 14,0 15,9 14,4 11,5 16,6 13,8 17,4 16,4 19,1 19,6 22,4 25,2 27,6 32,2 34,8 38,9 
55 a 64 arts 15,0 14,0 16,4 14,1 14,6 11,5 15 9 8 13,2 14,7 14,1 13,6 14,2 13,3 13,5 15,1 14,1 19,6 17,7 
65 arts et pIus 11,7 15,5 26,5 6,4 28,3 34,1 15,4 30,2 10,1 21,0 7,1 14,6 5,3 9,2 5,2 7,2 7,0 8,1 
Source de revenu 

majeure 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Aucun revenu 0,3 0 9 1 2,9 1,3 - - - - - - - - - - - - - - 
Rémunération 79,3 67,5 29,2 22,4 51,0 31,9 76,8 49,6 87,1 65,8 92,0 78,5 93,9 87,4 93,3 90,0 84,0 83,5 
Travailleur 

indépendartt 8,0 5,0 15,4 4,7 12,5 4,8 9,9 5,3 7,1 5,4 5,0 4,5 4,3 3,7 4,7 3,9 11,4 9,5 
Transferts 

gouvernementaux 8,7 20,0 47,4 65,6 29,5 58,5 6,8 37,9 1,9 19,8 0,6 7,2 0,2 1,6 0,1 0,5 0,1 0,1 
Placement 2,0 2,2 2,9 2,7 3,2 1,7 3,0 2 9 0 1,8 2,2 1,3 2,2 1,0 1,9 1,2 1,9 3,1 3,6 
Divers 1,7 5,1 2,2 3,2 3,8 3,1 3,6 5,1 2,1 6,9 1,1 7,6 0,7 5,4 0,7 3.6 1,4 3,3 
Composition 

du revenu 100,0 100,0 100,0 100,0 100 9 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Rémunération 80,6 72,2 41,6 28,0 49,5 29,5 71,7 44,6 81,5 58,0 86,5 70,3 88,7 80,5 87,9 84,1 73,1 75,6 
Travailleur 

indépendant 7,9 5,9 -10,9 -2,5 10,6 3,8 8,5 4,7 6,4 4,9 4,9 4,5 4,6 4,0 5,4 4,2 15,5 10,9 
Transterts 

gouvernementaux 5,4 12,0 60,1 67,3 29.6 58,5 12,3 37.9 7,0 24,3 4,5 14,3 2,9 7,3 2,2 4,2 1,5 2,2 
Placement 4,1 4,4 5,5 2,2 5,3 3,2 4,0 4,4 2,9 4,0 2,5 3,5 2,5 3,0 3,0 3,2 7,3 7,2 
Divers 2,1 5,5 3,8 5,0 5,0 5,0 3,5 8,4 2,3 8.8 1,5 7,4 1,3 5,2 1,5 4,2 2,6 4,2 

Source: Recensement du Canada 
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Le revenu familial : 25 ans de stabilité et de changement 

Ia période, passant de 9,2 % a 
19,5 %• Cette augmentation a cu 
une incidence, surtout sur Ia com-
position des deuxième et troisiCme 
dCdiles. Ces families representaient 
a peine le quart des families du 
deuxième décile en 1970, mais les 
deux cinquiCmcs en 1995. Dans Ic 
troisième décile, en 1970, le man 
ne travaillait pas dans unc famille 
sun dix; en 1995, c'était Ic cas d'une 
famille sur trois. 

Les variations de Ia structure 
familiale et des habitudes de travail 
des conjoints ont cu un dIet a la 
fois positif et nCgatif sur Ic revenu. 
Alors que la hausse du nombre de 
families monoparentales dont Ic 
chef est une femme a réduit Ic re-
venu familial global, celie du nom-
bre de families a deux soutiens l'a 
accrü. Si Ia structure familiale et les 
habitudes de travail des conjoints 
n'avaient connu aucune variation, 
tous les déciles saul deux auraicnt 
vu leur part diminuer. La part du 
neuviCme déciie serait passée de 
15,25 % a 15,55 % et celle du 
dixième decile, de 25,77 % 
27,83 %. 

L'évolution de Ia sécurité 
sociale 

Le réscau canadien dc Ia sécuritC 
sociale a pnis de l'expansion au fil 
des ans. La part giobale des paie- 
ments de transfert tic l'Etat a plus 
que double, passant de 5,4 % du 
revenu familial global en 1970 
12,0 % en 1995. Ces paiements 
comprennent la Sécunité de Ia 
vieiliesse, Ic Supplement dc revenu 
garanti, les prestations du Régime 
de pensions du Canada et du Ré- 
gime de rentes du Québec, les 
prestations fiscales pour enfants, 
celles de l'assurance-empioi et 
d'autres paiements cornmc Ics crC- 
dits por TPS, l'aide sociale aux 
nécessiteux, aux handicapés ct aux 

CtSOflflCS âgées et les programmes 

provinciaux de supplements de 
revenu pour personnes agées. 

Ces variations ont principale-
ment affecté les families âgees. Ces 
families formaient, en 1970, la pro-
portion dorninante du décile Ic plus 
bas, soit 26,5 %• En 1995, lcur 
proportion Ctait tombCc a seule-
ment 6,4 %. Les jeunes families 
(âgées de 25 ii 34 ans) constituent 
au;ourd'hui Ia plus forte propor-
tion de ce décile, soit 26,7 % (con-
tre 18,0 % en 1970). Ces variations 
dans Ia composition de l'age pour 
Ic dCcile Ic plus bas sont attribuables 
a deux facteurs. D'une part, elles  re-
fl&ent Ia hausse disproportionnCe 
du nombre de familles monopa-
rentales dont le chef est une jeune 
femme. D'autre part, dies mon-
trent que i'augmentation des paie-
ments de transfert, tant fCdCraux 
quc provinciaux, a etC suffisante 
pour faire sortir hi plupart des fa-
milies ãgées dii premier décile. 

La sortie des families ãgées du 
premier decile a entralné des varia-
nons dans les deux déciles suivants. 
La proportion des families âgCes au 
sein du dcuxiCmc dCcile est passCc 
de 28,3 'V0 en 1970 A 41,7 o,/  en 
1980 pour ensuite diminuer a 
34,1 % en 1995w. Quant a Ia pro-
portion des families âgées au scm 
du troisiCme décile, elle a double 
au cours de Ia periode, passant de 
15 14% A 30,2%. 

Les paiements de transfert 
jouent un role de plus en 

plus important 
Les variations structureiles de Ia 
composition de divers deciics de 
revcnu se reflCtent en outre dans Ia 
repartition des families selon Ia 
principale source de revenu fami-
lial (tableau 2). Lc revcnu gagné 
(salaircs et revenu net d'un travail 
indépendant), s'il reste Ia pnincipale 

source de revenu familial, a dimi-
flue par rapport a Ia proportion 
totale. 11 constltualt une source im-
portante pour 72,5 % des families, 
en 1995, contre 87,3 % en 1970. 
Par contraste, les paiements de 
transfert gouvernementaux étaient 
devenus Ia principale source de re-
venu de 20,0 % des families, con-
tre 8,7 % en 1970. Cette derniCre 
variation témoigne de la hausse du 
nombre de families oü le mari nc 
travaille pas, de families monopa-
rentales dont Ic chef est une femme 
et de familles âgées. 

L'incidence des paiements de 
transfert accrus sun Ia composition 
du revenu familial est particulière-
ment importante dans les 
deuxiCmc, troisiCme et quatrieme 
déciles. Par comparaison avec 
29,6 % en 1970, les paiements de 
transfert ont compté pour 58,5 % 
du revenu total des families du 
deuxiCme décile en 1995. Les pro-
portions des troisiCme et quatriCme 
dCciles ont progressé respective-
mcnt de 26 et de 17 points de 
pourcentage. 

Résumé 
Les parts du revenu familial ont a 
peine vane entne 1970 et 1995. 
Toutefois, l'incidence negative des 
deux recessions s'est surtout fait 
sentir chcz les families a faible re-
veflu. 

Au cours de la période, la taille 
moycnnc des families a diminué. 
Par consequent, Ic revenu moyen 
reel par membre de la famille a 
augmentC de 61 % contre 32 % 
dans Ic cas du total du revenu fa-
milial. Toutcfois, ni la hausse du re-
venu familial nil le recul de la tailie 
des families n 'étaient repartis éga-
lement pour mutes les familles 
dans I'cnsemble, les parts des sept 
premiers déciles ont baissé legere-
ment et celles des trois derniers ont 
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Le revenu familial : 25 ans de stabilité et de changement 

augmenté. Les paiements de trans-
fert de I'Etat et l'impot sur Ic 
revenu des particulicrs ont joue un 
role important dans les parts relati-
ves des déciles. 

La composition des déciles a 
subi d'importants changements sur 
le plan des caractéristiques familia-
les. Ces changements sont surtout 
attribuables a l'augmentation du 
nombre de families monoparenta-
les dont ie chef est une femme et 
de families a deux soutiens, ainsi 
qu'à i'évolution de la sécurité 
sociale. 

N Notes 
I On ahorde habituellement cc sujct 
en termes de quintiles dc revenu. Par 
definition, les deux premiers déciles 
constituent Ic qwntile infCrieur. Les 
déciles ont été adoptés pour deux rai-
sons. PremiCrement, La taille impor-
tante de i'échantilion sur lequel sont 
fondées ics estimations du revenu 
tirées clu recensement permet cette divi-
sion plus détaillée sans compromettre 
La fiabilité des variations au sein des 
déciles. Deuxièmement, une analyse par 
quintiles masquerait probablement 
d'irnportantes variations, clémographi-
ques et autres, survenues au cours de Ia 
période. 

2 Au sujet des variations de l'inéga-
lité du revenu familial, voir Rashid 
(1998). 

3 Ces families ont immigré au Ca- 
nada en 1996; des n'avaient done aucun 
revenu tic sources canadiennes en 1995. 

4 La plupart de ces families exploi-
talent unc entreprise agricole ou corn-
merciale ou un cabinet professionnel au 
titre duuc1 dies ont déciaré des pertes. 
Lcs autres families de cc groupe ont 
dCciaré des pertes sur leurs revenus de 
placement. 

5 Ces taux sont calculés d'aprCs des 
données de Revenu Canada (1997) 
(tableau 2). 

6 Comme Ic recensement ne recueiiie 
pas de donnCes sur l'impót des particu-
liers, les parts des déciles du revenu 
après impôts sont calculCcs a partir des 
donnCes recueiilies chaquc annCe dans 
l'FnquCte sur les finances des consom-
matcurs. Bien que les notions de re-
venu et de familie soient identiques aux 
fins du recensement et de i'enquCte, 
cette dcrnière ne porte pas sur les deux 
territoires.Cependant, cette difference 
ne modifie pas les résultats au niveau 
national. L'enquête public des donnécs 
sur diverses notions du revenu dans sa 
publication annuelle. Voir, par exem-
pie, Statistique Canada (1998) (tableau 
explicatif VI). 

7 Le present article ne tient pas compte 
de La combinaison adultes-enfants au 
scin des families (appeléc commune-
ment echel1e (Ic(luivaiences). 

8 La raison tie ces variations Sc dCga-
gera lorsque nous aborderons Ic pas-
sage des families d'un décile a l'autre. 

9 Ii s'agit des families a deux sou-
Uens en proportion dc l'ensembie des 
families. Au scin des families époux-
épouse, les proportiOnS SOflt plus dc-
vées : 42 0/'o en 1970 et 60 "lo en 1995. 

10 Au sujet des variations observees 
entre 1970 et 1990, voir Rashid (1994). 

N Documents consultés 
RASHID, A. L'inégalitC du revenu 
familial, 1970-1995>>, dans I. 'emp/oi ci /e 
revenu en per.rpeciive, n° 75-001 -XPF au 
catalogue, vol. 10, n° 4, Statistique 
Canada, Ottawa, hiver 1998, p.  13-18. 

Revena de Ia famille an Canada, Ic 
Canada a l'étudc, n° 96-318-XPF au 
catalogue, Statistique Canada, Ottawa, 
1994. 

REVENU CANADA . S/a/isiiqiies cur 
/'impót de5particu/iers [19951, Renscigne-
ments pour les particuliers et les orga-
nisations, Ottawa, [1997], 

STATISTIQUE CANADA. Rernuth 
impót, rebartiiion se/on Ia tail/c du revenu an 
Canada, 1996, n 13-210-XPB au catalo-
gue, Ottawa, 1998. 
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Katherine Marshall 

Graphique A: Alors que I'emploi a progressé, 
I'ampleur de Ia variation saisonnière a diminué. 
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Source : Enquete sur Ia population active 

Toutefois, Ia saisonnalité n'en est 
pas moms importante en soi, car 
die impose un fardeau a l'écono-
mie. L'utilisation i court terme de 
la main-d'uvre saisonnière cons-
titue Un processus plus coüteux que 
l'utilisation réguliere de la main-
d'cruvre a longueur d'annCc. Tout 
comme le cycle economique, la 
saisonnalité apporte un certain dé-
séquilibre a l'attribution des res-
sources, cc qum entraine un coüt 
supplémentaire (Statistique Canada, 

Lp'sais 

Canadiens aiment bicn 
rler du temps qu'il fait, 

 peu d'entre eux sont 
plcinement conscients de son inci-
dence sur l'emploi. Les niveaux 
d'emploi peuvent augmenter d'un 
million dc travailicurs au cours du 
printemps et dc l'été, puis diminuer 
d'autant pendant l'automne et l'hi-
ver. Cc phénomènc survient Cfl 

partle parcc quc l'agriculturc Ct Ic 
travail en picin air, commc l'cxploi-
tation forestiére OU la construction, 
sont en plein CSSOt pendant Ia belle 
saison. Les calendriers et les événe-
ments périodRucs, comme les 
semestres scolamrcs, Noel ct Pâqucs, 
ont aussi un diet sur l'emploi. Ccs 
mouvements <<samsonniers>> de l'em-
ploi suivent habituellement une 
courbe réguliêre chaque année (voir 
Sources des donnies et dJinutions. 

Les variations mensuelles de 
l'emploi attribuables ñ Ia saison-
nalité peuvent fausser Ia perception 
de Ia conjoncture économique 
actuelle et masquer les tendances dc 
l'cxpansion a long terme ou les 
changements de sens de l'écono-
mie. Pour cerner ces tendances et 
ccs changements de sens, il faut 
désaisonnaliser les estimations de 
I'emploi, c'est-à-dire supprimer les 
fluctuations saisonnières régulières 
(voir Méthode de désaisonnalisation). 

Katherine Marshall est au service de Ia 
1)ivision de I'analyse des enqultes stir Ic 
travail ci les minages. On petit 
communiquer avec el/c au (613) 951-
6890 ou a marskai@statcan.ca. 

1982). U ne meilleure compréhen-
sion des courbes saisonnières de 
l'cmploi peut permcttre de gérer ct, 
éventueliement, dc réduire ces 
mouvements a l'avantage de l'éco-
nomie. 

Le present article examine le 
changement des courbes saisonnié-
res de l'emploi au cours des deux 
derniêres décennics ainsi que son 
incidence sur diverses branches 
d'activité, divers groupes démogra-
phiques et diverses regions. II se 
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I a saisonualite de l'cmploi 

Sources des données et definitions 
L'Enquête sur la population active (EPA) est uric 
enquête-m&nage mensuelle qui recucille des renseigliemertis 
détaillés sur l'activiré sur Ic marché du travail des personnes 
de 15 ans Ct plus. Son accumulation de donnees ac welles ci 
historiqucs, desaisonnalisees Ct non desaisonnalisecs, sur 
l'emploi Ct Ic chrnagc est cssentielle it l'étude ci a Ia prévi-
sion des tendances eConomiques L'acnviié sur Ic marché du 
travail est fondee sur ics renseignements obtenus au mo-
ment de l'enqucte, Suit habitucliement pour Ia semaine 
incluant Ic 15 du muis. 

L'Enquête sur les finances des consonimateurs (EFC), 
menée en avril, cst un supplement annuel de l'EPA. I lle 
recueille des donnCes sur Ic revenu annuel Ct sur l'activitC des 
particuliers, des families et des mCnages. L'acrivité est fon-
dec sur l'expérience de travail globale au cours de l'annCe 
précédenre. 

Une courbe saisonnière rCvCle des hausses ci des baisses 
régultCres qui Se repetent d'année en année dims une série 
chronologique d'cstimations. Ces mouvemcnts correspon-
dent aux cycles annuels du clirnat ou aux Cvénements pCrio-
diques. La courbe saisonniCre cst l'un des quatre facteurs qui 
peuvent avoir une incidence stir unc série chronologique 
dordre economique (voir sCrie chronologique). 

La désaisonnalisation consiste a modifier les donnCcs pour 
élirniner Ia courbe saisonniCre de Ia série chronnlogk1ue. Cette 
suppression permet de mieux interpreter les mouvements a 
long terme et cycliques de l'écononiie. On fait Ic calcul a l'aide 
d'une méthode statistique cornplcxe (voir Milbode de 
désaisanna/isalion). La movenne annuelle d'une série 
désaisonnalisée egale celle non désaisonnahsée. 

La variation saisonnière (ou saisonnalité) designe Ic 
degré auquel l'emploi augniente et diminuc a cause de Ia 
courbe salsonnicre (causée par Ic climat ou les événcmcnts 
périodiques). C'est Ia mesure dans laquelle il faut modifier 
les estimations de l'emploi pour éliminer Ia courbe saison-
nière. La variation saisunniCre de chaque grande branche d'ac-
tivite est calculéc en établissant Ia movenne, sur douze mois, 
de Ia valeur absolue tie l'écart entre les ehi fIres dCsaisonnalisés 
et non désaisonnalisés. La variation saisonniCre mensuelle 

movenne petit ensuite être exprimée en pourcentagc tic 'ciii-
ploi moven annucl. En 1997,   par exemple, Ia variation 
saisonnlcrc de l'industrte de Ia construction s'etal)lissair 
9,5 %, cc qui signihe quc, en niovenne, on a augmentC ou 
diminuC de 9,5 % Ics estimations mensuelles nun 
dCsaisonnalisCcs de l'emploi aim deliniincr Ia courbe Sai-
sonniCre. On obtient Ia saisonnalitC glul)alc de l'Cconurnie 
en additionnant la variation saisonnicrc de routes les gran-
des branches dactivite. 

La saisonnalité pondérée tient compic de l'ampleur de Ia 
variation saisonniere quc prCsente chaquc branche d'activitC 
par rapport a sa tailic relative au scin dc I'Cconnniie (part de 
l'ernploi). La variation saiSonnicre multipliCe par Ia part de 
I'emploi (saisonnalitC pondCrCe) resume l'apport global 
d'unc i)ranche d'activité a Ia saisonnalire globaic. 

Unc série chronologique est une compilation historiquc 
ci cohérente des données (dans cc cas, l'aciivitC sur Ic marchC 
ilu travail) dans Ic tcmps i inrervalles Cgaux. Quatre facteurs 
pcuvent entraincr des fluctuations dans une sCrie chrunolo-
gique : Ia variation saisonniCre (voir <Icourbe sais1lliére), 
Ia tcndance, Ic cycle ci Ics irrCgularit& l.a tcndance dCsignc 
Ics hausses no Ics baisses observccs sur une longuc lieriode. 
Le cycle correspond an cycle économiquc, qui est title expan-
sion ou one contraction pCriodique de I'cconomie. Les fluc-
tuations irrCguliCrcs cornprcnncnt des Cvéneinenrs 
exccpnonnels - inundation, tcmpCtc, grCve, etc. - ainst (JUC 

Ia variabilitC d'Cchantiltnnnage; dies constituent l'Ckment 
hasardeux d'une sCrte chronologique. 

Un emploi saisonnier est un empini rCmunCré non Per-
manent. qui prend fin a tin moment dCterminC (tU dans un 
avenir rapproche, une lois passCe Ia poinre salsonnierc. 

Un travailleur saisonnier est un travailleur rémunCrC qui, 
au moment tIe l'eni1uCtc, declare occuper tin emplui saisun-
nier. UUTA englobe a Ia lois lcs travaillcurs saisonniers a 
long tcrme (ceux qw rcprcnncnt chaque annCe Ic mCme tra-
vail) et ceux qui sunt des travailleurs saisonniers nouveaux 
ou occasionnels, mais sans faire de distincthm cntre ces deux 
types de rravailleurs. 

penche aussi sur les caractéristiques 
des 327 000 travailleurs rémunérés 
qui ont déclaré occuper tin emploi 
saisonnier en 1997. 

La baisse de la saisorinalité 

Au Canada, l'emploi augmente ré-
gulièrement de mai a octobre, puis 
diminue pendant les six mois sui- 

vants (graphique A). Cette courbe 
saisonnière dominante se manifeste 
dans la plupart des branches d'acti- 

a queiques exceptions près. Par 
exemple, dans l'agriculture, la pé- 
che et le piégeage, la fabrication de 
biens non durables et Ic commerce 
de gros, l'emploi suit cette courbe. 
L'exploitation forestiêre et Ia cons- 

truction presentent une courbe 
semblabie, mais aussi une amClio-
ration de Ia situation de I'emploi 
saisonnier en novembre. Dans Ic 
commerce de detail, l'emploi pro-
gresse de mai a dCcembre, puis ré-
gresse pendant les quatre autres 
mois. Les services gouvernemen-
taux, les finances, les assurances et 
les affaires immobilièrcs, Ia sante et 
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La saisonnalité de l'emploi 

les services sociaux, ainsi que les services aux entrepri-
ses et personnels n'enregistrent un taux éievé d'emploi 
saisonnier que de juin a septembre. Les services d'en-
seignement tranchent nettement avec les autres indus-
tries : les niveaux d'emploi diminuent durant les mois 
d'été, mais us sont supérieurs a Ia moyenne pendant Ic 
reste de i'année, 

Commc La saison de pointe vane tout au long de 
I'annéc scion l'industrie, une certaine <compensation>> 
mensudile des mouvements de i'emploi saisonnier dans 
son ensemble est inevitable. Autrement dit, Ia 
saisonnalité globale pour un mois donné constitue le 
solde des mouvements positifs et negatifs de l'emploi 
dans toutes les industries. Afin d'envisager globalement 
les mouvements saisonniers de l'emploi, le present ar-
ticle examine la saisonnalité au sein de chaque grandc 
hranchc d'activitC, puis Cvaiue son apport a La 
saisonnaiite de i'ensemble de l'empioi'. 

La saisonnalité de l'ensemble de l'emploi est passée 
de 3,4 % en 1976 a 2,8 % en 1997, niveau qu'eIle 
a occupé pendant Ia plus grande partie des années 90 
graphic1ue A). En 1976, Ia haussc ou la baisse men-
suelic moyenne de l'cmpioi attribuabic a Ia saisonnalité 
s'Ctabiissait a 330 600 travailleurs, soit 34 % des 
9,8 millions de ia moyenne annuelle; en 1997, les mou-
vcments mensuels étaient en moyenne de 387 600 
travailleurs, soit 2,8 % dc 13,9 millions. Malgré Ia baissc 
de Ia variation saisonnière annuelle, le nombre men-
suel moycn dc travaiileurs concernés a progressé en 
terme de pourcentage en raison d'une hausse de 43 % 
de l'ensembLe de I'cmploi. 

L'incidence de l'industrie 
Pour determiner dans quels secteurs ct pour quelles 
raisons Ia saisonnalitC a diminué, ii faut considérer ies 
changements selon l'industrie. Chaque branche d'acti-
vité contribue a Ia saisonnalité giobale de deux façons 
par son degré de saisonnalité ou de variation saison-
niCrc et par sa part de l'emploi. Le produit de ces deux 
facteurs, soit Ia variation saisonnière pondérée, repré-
sente l'incidence dc l'industric sur ie total global. Unc 
fluctuation de Ia variation saisonnière, de Ia part de 
l'crnpioi ou des deux éléments a Ia fois, peut donc 
modifler I'apport d'une industrie a Ia saisonnalité de 
i'ensemble de l'cmploi. En 1976, par exempie, deux 
industries - l'agriculture et les services aux entreprises 
et personnels - representaient chacune 0,4, soit 13 % 
de Ia variation saisonniCre pondérée de 3,4 de l'en- 

sembie de l'économie (tableau 1). L'apport de i'agri-
culture résuitait surtout de sa variation saisonniCre 
annuelle supérieure a Ia moyenne (8,9 %), alors quc ccLui 
des services aux entreprises ct personncls était 
attribuable a sa part relativement ClcvCc de L'cmploi 
(0,1, soit 12 % de I'cnscmblc dc l'emploi). En 1997, 
méme si Ia variation saisonnière avait diminuC dans ccs 
deux industries, l'apport global de I'agricuiturc a iii 
saisonnalité de l'ensemble de I'économic était tombC a 
0,2 (soit 7 % du total de 2.8), alors que celui des servi-
ces aux entreprises et personnels avait grimpC a 0,5 
(19 %). C'est que Ia part de l'emploi de l'agriculture 
avait diminué depuis 1976, alors quc cclic des services 
aux cntrepriscs et personneis avait augmenté. 

Deux tendances dominantes ont contribué a Ia 
baisse giobaic dc Ia saisonnalitC. PrcmiCrement, depuis 
1976, Ia variation saisonniCre a diminué dans la plupart 
des industries; deuxièmement, l'empioi a reculé au sein 
des industries très saisonnières 2  (l'agriculture, la pCche 
et ie piégeage, l'exploitation forestière et Ia construc-
tion), c'est-ã-dire celles qui sont naturellement les pius 
tributaires du cimat. En fait, au sein de ces industries, 
Ie repli de Ia variation saisonniCre, allié a celui de la 
part de l'empioi, a fait baisser Ia variation saisonnière 
pondérée de 1,3 a 0,8, ce qui représente 83 % de la 
baisse giobale de la saisonnalité depuis 1976. A cause 
de leur part rclativcment importantc de l'emploi, l'agri-
culture et ia construction comptent pour la pius grande 
partie de cc recul. 

Pourquoi la variation saisoimière est-elle en 
baisse? 

Malgré le réchauffement de Ia pianète, le Canada con-
nait toujours, sur Ia plus grande partie de son tern -
toire, quatre saisons distinctes. Les sessions scolaires et 
les jours fériés sont aussi demeurés constants. Aiors, 
pourquoi I'économie est-elle moms touchée par les 
mouvements saisonniers de i'emploi? 

Comrne nous l'avons mentionné, l'une des raisons 
tient a Ia baisse proportionnelle de l'emploi dans les 
industries très saisonnières de 1997. Cette baisse des 
niveaux d'emploi est attribuabLe en partie a I'intensifi-
cation de la dcmande de services ct a i'attCnuation dc 
Ia demandc dc biens. L'évolution technologique cons-
titue egalement un facteur. Par exemple, le recours 
accru a l'automatisation pendant ia saison de pointe a 
réduit In quantité de main-d'uvre nécessaire. Prati-
qucment tous les scctcurs du commerce de détaii ont 
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Tableau 1 	Variation saisonnière, part de l'emploi et variation saisonnière pondérée 
selon I'industrie 

1976 1997 Fluctuation 
de Ia vanation 

Part Variation Part Variation saisonnière 
Variation de saisonnière Variation de saisonnière pondérOe 

saisonnière l'emploi pondé ree** 	saisonnière l'emploi pondérée" 1976-1997 

Ensemble des industrIes 3,38 1,00 3,38 2,78 1,00 2,78 -0,60 

Secteur des biens 5,09 0,36 1,81 4,65 0,27 1,26 -0,55 
Industries primaires 8,58 0,07 0,63 6,76 0,05 0.35 -0,28 

Agriculturet 8,94 0,05 0,44 6.58 0,03 0,20 -0,24 
Péche et piegeage' 26,77 - 0,05 12,74 - 0,03 -0.02 
Exploitation forestièret 13,98 0,01 0,10 12,08 0,01 0,07 -0,03 
Mines, carrières et puits 

de pétrole 2,41 0,02 0,04 3,60 0,01 0,05 0,01 
Services publics 2,59 0,01 0,03 3,43 0,01 0,03 - 

Industries manutacturières 2,15 0,20 0,44 2,38 0,16 0,37 -0,07 
Biens non durables 3,00 0,10 0,31 2,59 0,08 0,20 -0,11 
Biens durables 1,26 0,10 0,12 2,17 0,08 0,17 0,05 

Constructiont 10,57 0,07 0,71 9,46 0,05 0,51 -0,20 

Secteur des services 2,44 0,64 1,57 2,09 0,73 1,52 -0,05 
Transport, entreposage 

et communications 2,17 0,08 0,16 2,03 0,06 0,13 -0,03 
Commerce 1,44 0,17 0,25 1,37 0,17 0,23 -0,02 

De gros 1,73 0,05 0,08 2,23 0,05 0,10 0,02 
Dedétail 1,34 0,13 0,17 1,05 0,12 0,13 -0,04 

Finances, assurances et 
affaires immobilières 1,18 0,05 0,06 0,68 0,06 0,04 -0,02 

Services socio-culturels, aux 
entreprises et personnels 2,82 0,27 0,76 2,52 0,38 0,96 0,20 
Enseignement 3,87 0,07 0,27 4,89 0,07 0,34 0,07 
Sante et services sociaux 0,99 0,08 0,08 0,77 0,10 0.08 - 

Services aux entreprises 
et personnels 3,40 0,12 0,42 2,60 0,21 0,54 0,12 

Services gouvernementaux 4,64 0,07 0,33 2,80 0,06 0,16 -0,17 

Industries trés saisonnlérest 10,39 0,13 1,30 8,77 0,09 0,81 -0,50 
Industries peu saisonnière 2,38 0,87 2,08 2,17 0,91 1,97 -0,11 

Source: Enquete sur ía population active 
La part de l'emploi est exprimée sous forme do proportion (cost-a -dire, l'emploi dans une industrie donnée divisO par I'emp!oi de 
l'ensemble des industries). 
La variation saisonnière est multipliée par le part de I'emploi. Elle représente !'apport dune industrie a ía saisonnalité totale de 
l'économie. 
Dans ces industries, Ia variation saisonnière est plus de deux fois supérieure a Ia moyenne globale. 

diminué icur bcsoin de main-

d'ccuvre supplémentaire pendant Ia 

saison de pointe en adoptant Un 

moycn de reduction de la main-

d'ruvre (Rydzewski, Deming et 

Rones, 1993). 1n outre, I'évolution 

des matériaux et des techniques de 

construction - par exemple, le ci-

ment resistant au froid ou Ic revC-

tement plastique d'imrneublcs 

entiers - a permis certarns travaux 

de construction de se poursuivre 

toute l'année. 

La baisse de Ia variation saison-

niCre dans Ia plupart des industries 

s'explk1ue aussi par Ia croissance de 

l'crnploi a l'annCc Ct par I'augrncn-
tation du nombre d'heures des tra-

vailleurs A temps partiel. Le  

pourcentage des travailleurs rému-

nérés qui travaillent a l'ann6e 3 , 

par exemple, est passé de 67 % en 
1980 a 72 % en 1996 (graphi-

que B). La totalité de cet accroisse-
ment cst attribuablc aux travailleurs 

temps partiel 4  qui travaillent a 
l'année (dont la proportion a aug-

mcnté de 7 % 12 %). Par consé-

quent, l'emploi une partic de 
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Graphique B: Les travailleurs a temps 
partiel sont devenus plus nombreux 

a travailler toute l'année. 
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Source: Enquefe sur les finances de consommateurs 

l'annéc est passé de 33 % a 28 % ct cette diminution 
cst causée entièrcment par celle de l'emploi a temps 
plein une partie de l'année. Dc 1980 a 1996, la pro-
portion du travail a temps plein une parue de l'année 
est passée de 23 % a 16 %, alors que celle du travail a 
temps partici une partie de l'annéc a été portée de 10 % 
a 12%. 

La hausse du nombre de travailleurs a temps partiel 
a l'année offre aux employeurs assez de souplesse pour 
sirnplcment accroltrc Ic nombre d'hcures de ces 
travailleurs pendant Ia saison de pointe, au lieu 
d'cmbaucher des travailleurs saisonniers. Les tra-
vailleurs ii tcrnps partici ()nt augmenté leurs heures de 
travail, passant, par excmpk, de 15,9 heures en février 
1997 a 17,4 heures en juillet et aocit (graphique C). En 
tnoyenne, Ic nombre hcbdomadairc d'heures a temps 
partici est passé dc 15,5 en 1976 a 16,5 en 1997. 

La baisse de Ia saisonnalité signifie moths 
de jeunes travailleurs 

Tout Comme dans l'cnscmble (IC Icconomie, le flux et 
Ic reflux de l'emploi attribuables aux variations saison-
niCres ont diminué tant chez les hommes que chez les 
femmes. Alors que les mouvements saisonniers de 
l'emploi ont toujours été plus importants chcz les horn-
mes, qui sont mamoritaires dans le secteur de Ia cons-
truction et les industries prirnaires, Ia variation 
saisonniérc pondéréc a diminué pour les deux sexes. 
Ainsi, elle a diminué de 16 % chez les hommes (pas- 

sant de 3,2 a 2,7) et de 26 % chez les femmes (passant 
de 2,3 a 1,7) (tableau 2). Tant chez les hommes que 
chez les femmes, la baisse de la saisonnalite résulte en 
grande partie de Ia diminution de la part de l'emploi 
des jeunes adultes de 15 a 24 ans, groupe qui enregis-
tre régulièrernent d'importantes fluctuations saisonniè-
res de l'emploi (liécs en grande partie au calendrier 
scolaire). Cette baisse est attribuable au vieillisscmcnt 
de la population, qui compte aujourd'hui moms de 
personnes de 15 a 24 ans qu'il y a vingt ans. Les taux 
d'emploi des jeunes ont aussi reculé. L'affaiblisscmcnt 
d'une Source traditionnelle de main-d'uvrc saison-
niêre (les jeuncs) est sans doute une autre raison pour 
laqucile les employcurs cmbauchcnt davantage de tra-
vailleurs a l'année. 

La saisonnalité demeure élevée dans 1'Est 

Depuis 1976, Ia saisonnalité de l'emploi a diminué dans 
toutes les provinces, sauf a l'llc-du-Prince-Edouard 5 . 
Toutefois, le degré de saisonnalité demeure bien supé-
rieur a Ia movenne a Terre-Neuve et au Nouveau-
Brunswick (graphique D). En general, les provinces qui 
enregistrent des taux de saisonnalité supérieurs a la 
moyenne enregistrent aussi des proportions supérieu-
res a Ia movcnnc des industries trés saisonnières (agri-
culture, péche et piégeage, exploitation forcstiCre ou 
construction). Mais Ic type d'industries très saisonnière 
compte aussi pour beaucoup. Par exemplc, en regard 

Graphique C: Les heures de travail a 
temps partiel et les estimations de 

l'emploi suivent une courbe semblable. 

Heures hebdomadaires 	 Emploi 
(non ajustées) 	 (millions, non ajuste) 
18 	 14,5 

17 	
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14,0 
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1997 

Source : Enquete sur Ia population active 
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Tableau 2 	Variation saisonnière, part de l'emploi et variation saisonnière 
pondérée selon l'âge et le sexe 

1976 1997 Fluctuation 
de Ia variation 

Variation Part 	Variation 	Variation Part Variation saisonnière 
saison- de 	saisonnière 	saison- de saisonnière pondérée 

nière lemploi 	ponderee* 	nière lemploi* pondérée" 1976-1997 

Hommes 	 3,21 1,00 	 3,21 	 2,70 1,00 2,70 -0,51 

15 a 24 ans 	 8,49 0,22 	 1,88 	 901 0,14 124 -0,61 
25 ans et plus 	 1,71 0,78 	1,33 	 1,69 0.86 146 0,12 

Femmes 	 2,26 1,00 	 2,26 	 1,68 1 1 00 1,68 -0 1 58 

15 a 24 ans 	 5,39 0,32 	 1,71 	 6,93 0,15 107 -0,68 
25 ans et pIus 	 0,80 0,68 	0,55 	0,72 0,85 061 0,07 

Source: Enquéte sur Ia population active 
* 	La part de I'emploi est exprimée sous forme de proportion (c'est-à-dire, l'emploi dans un groupe d'age divisd par l'emploi dans 

!'ensemb!e des ages). 
Donnée calculée en multipliant Ia variation saisonnière par Ia part de l'emp!oi. Elle represente l'apport dun groupe d'áge a Ia 
saisonnalitE de I'économie. 

Graphlque 0: La saisonnalité est en baisse 
dans Ia plupart des provinces. 
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Source: Enquete sur ía population active 

d'une moyenne globale de 9,2 %, les proportions des 
industries très saisonnières a 1'Ile-du-Princc-Edouard et 
en Saskatchewan étaient exceptionnellement élevées en 
1997 (respectivement 18,7 % et 19,3 %) Le taux de 
saisonnalité de la Saskatchewan était de loin inférieur 
celui de I'Ile-du-Prince-Edouard, car ii est surtout lie a 
l'agriculture, qui est la moms saisonnière des industries 
en question. La province insulaire enregistrait un taux 
de saisonnalité trés supérieur a la moyenne au chapitre 

de la pCche, qui est Ia plus saisonniCre des industries et 
qui revCt aussi une importance croissante pour l'em-
ploi dans la province depuis vingt ans. 

Les travailleurs saisonniers 
Les facteurs de desaisonnalisation indiquent, de façon 
générale, queUes industries et quels groupcs 
d6mographk1ues sont les plus touches par l'emploi sai-
sonnier. Mais, comme ces estimations reposent sur les 
mouvements de l'ensemblc de l'emploi, elles ne per-
lrletteflt pas d'cvaluer Ic nombre d'cmpk)is saisonniers 
ni les caractCristiqucs de ces emplois OU des travailleurs 
qui les occupent. On trouve des renseignements spéci-
uiques sur l'emploi saisonnier dans les résultats de 
l'EPA, qui (depuis 1997) demandc aux travailleurs 
rCmunérés Si leur emploi est permanent ou non et, dans 
Ia negative, pour queues raisons. En 1997, 327 000 
personnes, en moyennc, occupaicnt un emploi non 
permanent parce qu'il était saisonnier, soit 2,9 % de 
l'ensemble des travailleurs rémunérés. 

Avant de se pencher sur les caracteristiques des 
emplois et des travaifleurs saisonniers, il convient d'exa-
miner leur relation avec la saisonnalité de l'ensemble 
de l'emploi. Le fait que celle-ci soit tributaire d'autres 
éléments que les seuls regimes de travail annuels des 
travailleurs saisonniers est manifeste dans les courbes 
de l'cmploi illustrant les deux facteurs (tableau 3). ln 
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Méthode de désaisonnalisation Tableau 3 : L'emploi 
saisonnier et Ia 

désaisonnalisation, 1997 

Emplol Désaisorina- 
saisonnier Iisation 

'000 

Janvier 	130,5 483,7 

Février 	134,3 477,5 

Mars 	134,5 425,3 

Avril 	156,5 352,8 

Mai 	336,6 -136,5 

Juin 	528,6 -407,0 

Juillet 	645,4 -685,3 

AoUt 	636,7 -710,8 

Septembre 	423,2 -272,8 

Octobre 	353,3 -185,3 

Novembre 	242,3 212,1 

Décembre 	201,2 302,5 

Source: Enquete sur Ia population 
active 

• 	La modification apportOe pour 
supprimer Ia courbe saisonnière. 

1997, le nombre de travailleurs sai-
sonniers a vane entre 131 000 en 
janvier ct 645 000 en juillet, ce qui 
rcprCscntc un Ccart dc 514 000. 
Toutefois, lit fourchette des facteurs 
de désaisonnalisation s'établissait a 
1195 000 (soit uric correction a Ia 
hausse de 484 000 en janvier et une 
autre a Ia baisse de 711 000 en 
aout). 

Autrement dii, la fluctuation an-
nuelle des niveaux d'cmploi Ctait 
plus de deux fois supCricure a cdlle 
du nombre de travailleurs saison-
fliers. 

Manifestement, Ia saisonnalite de 
l'enscmble de l'crnploi est loin de 
dCpendre unk1uemcnt du travail sai-
sonnier global. Le marchC du tra-
vail enregistre chaque année des 
millions d'embauches et de departs 
qui contribuent aux courbes saison- 

Les donnCcs dCsaisonnalisCes sunt 
produites a l'aide d'un programme 
statistique appelé X-11-ARIMA. Ce 
programme évalue Ia courbe SaiSon-
niCre des donnCcs actuelles d'aprCs les 
fluctuations saisonnicres passCcs, a 
l'aide de movennes mobiles. Ce n'cst 
qu'aprCs avoir aloute les donnees de 
plusicurs arinCcs que Ic programme 
con firme un changement (IC Ia courbe. 
Techniciuement, [es nouvelles domnCcs 
d'un seul mois produisent uric esti-
matlon revlsec plus liable que La pre- 

nières de l'ensemble de l'emploi 
(mesurées par Ic programme de 
désaisonnalisation) (Statistic1uc Ca-
nada, 1998). Scule uric petite frac-
tion de ces cmbauchcs et de ces 
departs touche les emplois saison-
niers non permanents. En outre, 
mCme en décembre et en janvicr, 
Iorsque Ia courbe saisonniere gb-
bale de l'emploi est peu élevée, il 
laut combler un nombre impor-
tant d'emplois saisonniers (respec-
tivement 201 000 Ct 131 000). 

Parmi ceux qui occupaicnt un 
emploi saisonnier en 1997, quelque 
42 % d'entre eux avaient moms de 
25 ans, contrc a peinc 16 % de ceux 
qui occupaicnt un emploi non 
saisonnier. Et lorsque les jeunes 
hommes et les jeunes femmes 
occupaient un emploi non saison-
flier en proportions egales, les deux 
tiers des jeunes travailleurs saison-
fliers étaient des hommes. Les 
hommes adultes étaient aussi beau-
coup plus nombreux que les fern-
mes a occuper un emploi saisonnier 
(41 % contre 17 %). Cette obser-
vation s'harmonise avec Ic fait que 
35 % des travailleurs saisonniers 

uvnaient dans une branche d'acti-
vité très saisonniCre (agriculture, 
pCche et piégeagc, exploitation 
forcstière ou construction), qui  

irnCre estimation publiCe. loutefots, 
comme ii scrait trop lourd de refaire les 
calculs tous les niois, les chiffrcs 
desaisonnalises ne sont révisés qu'une 
fois I'an. Dc plus, a cause ile Ia Ion-
gueur des movennes mobiles, ces ré-
visions prennent fin aprCs qu'on ait 
aoute i Ia série les donnCes (IC tn)is 
nouvelles annCcs. En janvier de chaque 
annee, par exemple, I'EPA revise sa 
sCric chronologique désaisonnaliséc 
des trois derniercs années. 

employait plus d'hommes que 
de femmes. A peine 6 % des 
travailleurs qui occupaient un cm-
ploi non saisonnier ont déclaré tra-
vailler dans unc des branches 
d'activitC trCs saisonniCrcs. 

Conclusion 

11 est devenu pratique courarite de 
dCsaisonnaliscr Ics donnCes sur La 
population active. La suppression 
des fluctuations saisonniCres (pr& 
visibleso dans une série chronologi-
quc d'ordre économique facilite 
I'analyse des tendances a long terme 
du cycle économique. 

Toutefois au cours des vingt 
dcrnicres années, les fluctuations 
saisonnieres de I'emploi ont dimi-
nué. En 1976, Ia variation saison-
rtière mensuelle entre les estimations 
désaisonnalisées et non désaisonna-
lisécs de b'emploi s'établissait en 
moyenne a 3,4 %; en 1997, dIe Ctait 
toml)ée a 2,8 % Cette baisse de Ia 
saisonnalité cst sans doute attnibua-
ble au fait quc l'économie est 
davantage axée sun les services, a 
I'évolution technologique et a 
I'cmbauchage de plus en plus 
frequent dc travaillcurs a tcmps 
partiel a l'année. La saisonnalité 
continuera évidemment d'influer 
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sur l'économie canadienne, mais on 
peut néanmoins considérer la ten-
dance a utiliscr Ia main-d'ceuvre de 
façon plus régulière et plus uni-
forme comme une evolution posi-
tive de l'activité sur le marchC du 
travail. 

S Notes 
1 Si l'estimation de Ia saisonnalité au 
niveau des grandes industries permet 
de rCduire au minimum Ia compensa-
tion de l'cmploi saisonnier, dIe ne pcut 
l'éliminer, du fait que les industries 
individuelles au sein de Ia grande bran-
che peuvent subir des variations posi-
tives et negatives de l'emploi au cours 
du même mois. 

2 Dans Ic present article, une indus-
trie trés saisonniere est une industrie 
dont Ia variation saisonniére est plus de 
deux fois supéricure a Ia movenne 
globale en 1976 et en 1997. 

3 Avant 1981, I'EnquCte sur les 
finances des consommateurs définis-
Sait <à lannec>> comme 50 semaines et 
plus par annCc; depuis 1981, <à l'année>> 
signifie 49 semaines et plus. 

4 L'EPA fait également ressortir une 
tendance a Ia hausse du travail a temps 
partiel, qui est passé de 12,5 % en 1976 
a 19,0 >'/o en 1997. Les deux enquétes 
degagent des taux différents, car I'EPA 
demande queue est Ia situation vis-à-
'is de l'emploi pour uric semaine don-
née, alors que I'EPC demande queue est 
I'expCrience de travail pendant une 
annéc complete. 

5 Nous n'avons pas examine Ia com-
pensation sectorielle (au sein de chaque 
industrie) au niveau provincial. 

S Documents consultés 
RYDZlWSKl, LG., W.G. l)kMINC; 
et P.L. RON ES. <Seasonal employment 
falls over past three decades>>, dans 
Monthly Labor Rip/eu, vol. 116, n° 7, 
juillet 1993, p. 3-14. 

STATISTIQUE CANADA. Misesapied 
permanentes, dimissions et embakches dan: 
/'iconornie canadie,rne, 1978 a 1995, n' 
71 -539-XPB au catalogue, Ottawa, 1998. 

Variations saisonniires dan: /'économie 
c€madienne: eniplot el chomage, n' 1 6-501 - 
XPB au catalogue, Ottawa, 1982. 

En parlant de météo... 
Occasionnellement, dame Nature dévie Ia courbe 
de la routine. Tel était le cas de Ia tempCte de 
vergias de janvier 1998. La désaisonnalisation ne 
peut compenser que pour les modéles annuels 
normaux. Toutefois, les événements irréguliers>>, 
comme Ia tempête de vergias, sont toujours 
manifestes dans les données désaisonnalisées. 

La tempête de verglas a bouleversé un bon 
nombre de collectivités du Canada de l'Est. Plus de 
2,6 millions de personnes, cc qui represente 19 % de 
l'emploi total au Canada, ont été empéchées de 
travailler ou ont eu de la difficulté a se rendre au 

travail. Dans les zones les plus durement frappCcs, 
celles ayant reçu plus de 100 mm de pluic 
verglacante, près de 50 000 emplois ont été affectés. 
La plus grande perturbation est survenue au 
Québec, oci plus de deux millions de travailleurs ont 
Cté touches par la tcmpêtc et oü 135 000 d'entrc eux 
vivaient dans les municipalités oà I'Clectricité n'avait 
pas été complètement rétablie avant le 17 janvier, 
quelque dix jours après le debut de Ia tempéte. 

Source : Statistique Canada, La tempéle de ve1g/as de 
1998 dan: Ia vallée du Saint-Laurent: caries ci 

fails, n° I6FO02IXIB au catalogue. 
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Environ 8,4 millions d'embauchagcs ont eu lieu 
de 1994 a 1995. Prés de Ia moitié (46 %) de 
tous ces placements ont résulté du contact 

direct entre le chercheur d'emploi Ct l'employeur, en 
personne ou par téléphone. Dans Ia plupart des cas, Ic 
chercheur d'cmploi était inconnu de l'employeur et 
avait une connaissance fragmentaire de l'entreprise. 
D'autres recherches d'emploi - qui ont mené a prés 
du quart dc tous les emplois examines dans la prescntc 
étude (graphique) - ont porte fruits grace a Ia consti-
tution d'un réseau de parents OU d'amis. Environ un 
placement sur dix a découlé de la recommandation 
d'un employcur ou du contact direct initié par l'em-
ploycur. 

Lcs bureaux de placement, ics syndicats et les an-
nonces dans les journaux, entre autres sources inter-
médiaires, avaient moms de chances d'aboutir a un 
emploi. 

Ces résultats fournisscnt une vuc d'ensemble des 
moyens mis en ceuvre pour trouver du travail. Mais les 
antecedents professionnels du candidat et les métho-
des de rccrutement de I'cntrcprise affcctent aussi le 
résultat ilc Ia rccherchc (I'emploi. La présente étude, 
qul complete l'article pam dans Perspective a l'automnc 
1998 sur les méthodes de rechcrche d'emploi, examine 
dans quelle mesure l'expérience du travailleur, ainsi que 
Ia taillc et Ic caractère privé OU public de l'entreprise, 
influent sur les appariements des travailleurs et des em-
plois. Elle s'inspire de donnees de 1994 et 1995 tirécs 
de l'EnquCte sur la dynamique du travail et du revenu 
(I 1)1'R) (voir Sonre des données c/ de7izitions). 

Bien apparier les travailleurs et les emplois 
La plupart des chercheurs d'emploi recueillent des ren- 
seignements sur ics cmploycurs et Ics débouchCs even- 
tuels, puis offrent leurs services a un ernployeur donnC 

Lee Grenon est an service de la Division de Panalyse de.c 
en qué/es .cur le travail et ks rnénage.c. On pent communiquer 
avec mi an (613) 951-5254 on d gren/ee4statcan.ca. 

Contacter un employeur, un ami ou un parent 
peut être Ia méthode Ia plus efticace pour se 

trouver Un emploi. 

Ont directement 
Ami ou parent 	 contacté Un 

eur 

Annonces 
d'emploi 

8% 

Contactés 
directement p 
Un employeu 

8% 

Agence, syndical, 
référence, autres 

14% 

Source:L'enquete sur Ia dynamique du travail et du revenu, 
1994 et 1995 

(Grenon, 1998). Ils peuvent parcourir les offres d'cm-
ploi publiées, s'entretenir avec des parents et des amis, 
communiquer avec un bureau de placement public ou 
avec un syndicat, ou encore mener des entrevues 
informatives> auprCs d'employeurs OU de travailicurs. 

Ils peuvent alors proposer Icurs services a un em-
ployeur en s'entretenant directement avec celui-ci ou 
avec des parents OU des amis, en recourant a un bu-
reau de placement OU A un syndicat, en faisant paraitre 
une demande d'emploi ou en répondant a une offre 
d'emploi. Ensemble, ces diverses activités peuvent 
mener a l'obtention d'un emploi. 

Les méthodes de recrutement ont aussi une inci-
dence sur l'attribution des postes vacants. La maniére 
dont une entreprise s'y prend pour recruter des 
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Source des données et definitions 

L'En.1Liête sur Ia dynarnique (ILl travail Ct du revenu 
(EDTR) est une enqute-ménage longitudinaic réaiiséc par 
Statistique Canada. Elk fournit des est macions ii Ia lois 
lungitudinaks et rransversales (c'est-ã-dire annuelles) du 
travail, du revenu et des families au Canada. 

L'EDTR se penche sur les ernplois remunërs (un 
maximum (ie six par répondant chaque année) entrepris 
entre le 1" janvier 1994 et Ic 31 décembre 1995. Les répon-
dants doivent avoir entre 16 Ct 69 ans Ic 31 décembre de 
l'année au cours de laquelle I'emploi a debuté. Aux fins de 
l'EDTR, I'emploi correspond ñ Ia periode pendant laquelle 
Ic travailleur OCCUC un emploi permanent au scin de l'en-
trcprise. 11 peut englober des periodes de misc tern-
poraire ou des absences causées par une maladie ou par une 
incapacite, par des responsabilites farniliales ou personnel-
les ou encore par des vacances. Lcs absences autorisees n'in-
cluent cependant pas Ics periodes d'inactivitC hors-saison 
en marge d'un emploi saisonnicr. Lemploi saisonnier 
auprês du mCme cmplovcur est considere comme Ufl nou-
vel empioi. 

Par ailleurs, on a recensé pendant cette periode 
957 000 nouveaux emplois rémunérés pour lesquels Ia me-
rhode d'obrention n'a pas été prCcisCe. Ces ernplois sont 
done exclus de Ia prCsente analyse. Sont égalernent excius 
Ics personnes qUi Oflt change d'emploi tout en restant au 
service du mCme emploveur (sans qu'il y ait interruption 
dc l'ernploi), étant donnC qu'aucune information sur Ia 
rnCthode d'obrention ile ces einplois n'a été rccueillie. 

Pour chaquc semainc de I'année de référence, Ic rCpofl 
dant peut decrire sa situation au regard de l'activité de 
quatre façons : occupC, sans emploi, inactif OU inconnu. 
Pour plus Lie details sur Ia classification de Ia population 
active aux fins de I'EDTR, voir Noreau, Hale et Giles 
(1997). 

l.a taille de l'entreprise correspond au nombre d'em-
ploycs (Laos urns les Crablissements de l'entreprise. 

I.'expérience professionnelle est estimCc en Cquiva-
lenis temps p1cm a l'annCc, d'aprCs les antCcCclents profes. 
siorinels de chaque travailicur (exception faite des emplois 
occupés pendant qu'il Ctait aux etudes). L'estimation est 
misc c jour ala fin de I'année. 

travailleurs est reliée a La façon dont die partage I'm-
formation sur l'emploi (Fevre, 1989). Les employcurs 
utilisent deux grandcs categories de techniques de 
recrutement. Les techniques structurées font appel a 
un intermédiaire du marché tel qu'unc annonce, un 
bureau de placement public ou privé, ou encore un 

svndicat (Marsden et Campbell, 1990). 1 cs techniques 
informelles, pour leur part, privilCgient Ic contact per-
sonnel avec les empioyCs en place, les collegues d'autres 
entreprises OU les pairs d'une association profession-
ndle. 

S'ii est vrai que le chercheur d'cmploi peut recourir 
ii plusieurs méthodes pour décrocher un emploi, cette 
etude ne s'attarde néanmoins qu'â la méthode princi-
pale. L'EDTR a demandé aux travailleurs de préciser 
Ia méthodc qu'ils considéraient comme la plus impor -
tante pour l'obtention de Leur poste (voir comment dé-
(roche-I-on sin emp/oi?. Ii n'est guère surprenant de 
constater que les travailleurs ont souvent cite Ia me-
thode utilisCe juste avant qu'ils n'aicnt recu I'offre d'em-
ploi. Par ailleurs, comme Ic contact direct avec 
I'cmploveur constituait Ia stratégie Ia plus répandue de 
recherche d'emploi (Grenon, 1998), il était également 
considéré comme le moyen 1c plus courant de décro-
cher Un ernploi. 

Le manque d'expérience nuit 

Unc experience professionnelle lirnitCc a tendance t 
restreindre les moyens mis en ceuvre pour trouver un 
emploi. Ainsi, les personnes les moms expérimcntées - 
plus souvcnt qu'autrcment des jeunes - sont propor-
tionnellernent les plus nombrcuses it obtenir du travail 
en communiquant directement avec l'emplovcur (49 % 
en 1994 et 1995) ou en mettant a profit l'infi)rmation 
rccueillie auprès d'un parent c)u d'un ami (27 %) 
(tableau). A mesurc qu'ils acquièrent de l'expérience, 
les travailleurs développent des rapports profession-
nels, qui les aident a créer d'autres perspectives d'em-
ploi. 

Les emplois comblCs ic plus souvent par contact 
direct avec l'employeur relevaient des domaines de lii 
vente et des services (53 %). I)'autre part, les emplois 
manuels, notamment dans les ressources naturelks, Ics 
transports et Ia manutention, étaient les plus suscepti-
bles d'être trouvés par l'entremise de parents et d'amis. 

L'expérience du travail ouvre bien des 
portes 

Les travailleurs d'expCrience sont souvent a même tie 
profiter d'une offre d'emploi directe d'un cmployeur, 
d'un accèsi un syndicat ou de Ia recommandation d'un 
autre employeur. Plusicurs motifs expliquent ces op-
tions. En effet, unc riche experience du travail peut 
favoriser les rapports entre le travailleur et un ou plu-
sieurs employeurs. Dc fait, des antécédents de travail 
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Comment les emplois ont été obtenus, seton certaines caractéristiques, 1994 et 1995 

Principale facori d'obtenir un emploi 

Emplois Ont Contactés Référés 
débutant contacté par par un 
en 1994 un Ami/ Annonce un em- Syn-autre em- 

et en 1995 employeur parent d'emploi ployeur Agence dicat ployeur Autres 

% 

Hommes et femmes 	 100 46 24 8 8 4 4 2 4 
Hommes 	 100 44 25 7 8 4 5 2 3 
Femmes 	 100 49 22 9 8 4 2 2 4 

Années dexpérience de travail 
0à4 	 100 49 27 7 6 5 2 1 4 
5à9 	 100 45 20 9 8 6 4 3 5 
10a19 	 100 44 19 10 11 4 6 3 3 
20 et plus 	 100 37 18 6 17 4 9 5 4 

Situation de travail pendant Ia 
semaine précédant I'otfre 
d'emplol 

Employés 	 100 45 22 10 10 4 3 3 3 
Non employés 	 100 47 25 8 6 5 4 1 4 

Niveau de scolarité 
Moms que 'école secondaire 	100 47 28 5 6 3 5 2 3 
Diplôme deludes secondaires 	100 45 27 8 9 3 2 2 3 
Etudes postsecondaires partielles 	100 48 25 9 7 5 1 1 4 
Certificat ou diplôme deludes 

postsecondaires 	 100 46 19 10 9 5 5 2 4 

Profession 
Gestion et professionnel 	 100 47 14 9 11 5 3 4 7 
Employes de bureau 	 100 43 25 11 6 7 2 -- 5 
Vente et services 	 100 53 24 9 7 3 1 1 2 
Transformation, fabrication et 

usinage 	 100 43 26 7 7 7 5 -- 4 
Construction 	 100 38 28 3 11 3 13 -- 2 
Autres professions * 	 100 43 30 7 9 3 4 -- 2 

Taille de lentreprise" 
20 ou moms 	 100 43 29 7 9 4 3 1 3 
20 a 99 	 100 46 22 10 7 5 3 3 3 
100 a 499 	 100 46 23 8 7 4 6 2 5 
500et plus 	 100 50 18 8 7 5 4 2 5 

Secteur 
Privé 	 100 46 25 8 8 4 4 2 3 
Public 	 100 50 10 8 9 7 3 3 9 

lndustrie 
Primaire 	 100 44 30 4 12 3 4 -- 2 
Fabrication 	 100 41 28 8 6 7 5 2 3 
Construction 	 100 36 30 3 11 3 13 - 3 
Transport, communications et 

autres services publics 	100 44 26 11 8 -- -- 

Commerce 	 100 51 24 9 7 3 -- -- 3 
Finances, assurances et 

affaires immobilières 	 100 42 22 12 -- -- -. -- 

Soins de Ia sante at enseignement 	100 47 15 10 10 5 3 4 6 
Hebergement et restauration 	100 58 22 9 5 3 -- -- -- 

Services gouvernementaux 	100 46 11 9 7 10 -- -- 12 
Autres services t 	 100 44 24 9 9 6 2 2 4 

Source: L 'enquête sur Ia dynamique du travail et du revenu, 1994 et 1995 
• 	Occupations primaires, personnel d'exploita lion des transports 91 Ira vaux manuels. 

Nombre d'employOs dans tous les emplacements de Ia compagnie. 
Services d'affaires, persorinels, re!igieux, d'amusement et de rOcréation et services varies. 
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Comment décroche-t-on un emploi? 
I J i lode sur Ia pi pulat ii in active re-
cucilk, depuis bien des annécs, des 
renseignements sur les méthodes ile 
recherche d'emploi. Par contre, I'infor-
marion sur ks mérhodes les plus us-
sentieIIesil'obtention d'un eniph n 
Vient tout juste d'être misc au grand 
jour par 1'Enuête sur Ia dvnamk1ue 
LIII travail er du revenu (voir .Voi,m' des 
don,iies ci di/mnilions). En janvkr de 
chauc annéc, les cntrevucs metrerit 
l'accent sur les caracr6ristk1ues du tra-
vail et des travailkurs. On demande 
aux personnes enquetées de préciser 
comment cues ont décroché chaue 
nouvel emploi 
• ont contacté ics employeurs direc-

I ement 
• ont contacté des amis OU des pa-

rents 
• ont fait jaraIrre une annonce ou 

ont répondu a une annonce 

positifs engendrent la contiance et 
peuvent accroitre la probabilité 
d'une offre d'eniploi. on constate 
ce phéaornène Ic plus souvent dans 
les postes professionnels, dans Ia 
gestion et dans les emplois du sec-
teur de Ia construction (11 /o en 
1994 et 1995). L'employeur peut 
aussi partager l'information avec 
d'autres gens ou fournir une recom-
mandation a un ancien cmployé ou 
a une personne qui quitte son ser-
vice. Ce scenario est le plus courant 
dans les services d'enseignement, 
oi les recommandations ont 
compté pour un cmploi sur 13 au 
milieu des années 90. On dit que ces 
rapports créent un ((capital social), 
qui s'enrichit avec l'expérience de 
travail de chac1ue personne (Brid-
ges et Villernez, 1986). En outre, les 
privileges de l'ancienncté - fondés 
sur le nombre d'années de travail - 
jouent un role important dans Ic 
processus de recrutement pour 

• oft contacté one agence de place-
ment (incluant Ic Centre d'emploi 
du (;anada) 

• oft été recomrnandées par un aurre 
eniploveur 

• oit directement été contactées par 
Iciiiploveur 

• oft contacte un syndicat 
• autre - spéciter 
• ne savalent pas 
• ont refuse 

Ces rcnseignemenrs ne s'appli-
quent cIu'aux emplois rémunérés des 
repondants ages enlre 16 er 69 ans ii [a 
fin de I'annCe au cours de laquelle l'em-
pioi a dCbutC. On recuellie l'informa-
tion sur un maximum dc six emplois 
par rCpondant au cours de chaue an-
née de rCférence. 

certains emplois syndiquCs, notam-
ment dans le secteur de Ia cons-
truction, oii environ 13 % des 
emplois vacants ont été comblés 
par l'entremise d'un syndicat au 
cours de Ia période visée. 

L'emploi actuel est aussi impor-
tant dans lc processus de recrute-
ment. Par exemple, parmi tous les 
emplois amorcés en 1994 et cii 
1995 par une personne qui tra-
vaillait Ia semaine précédant l'offre 
d'emploi, 10 % rCsultaient du con-
tact direct de l'emploveur (tableau). 
Cela ne valait que pour 6 % des 
emplois amorcés par une personne 
sans cmploi Ia semainc précédant 
l'offre d'emploi. 

Les employeurs n'adoptent 
pas la même démarche 

L'apparicmenr des travailleurs et 
des emplois découle aussi des me- 
thodes dc recrutement des em- 

ployeurs, lesquelles sont en partie 
tributaires de Ia taille de l'entreprise. 
I .es petitcs entreprises sont propor-
tionnellement Ies plus nombreuses 
a embaucher tin employé sur Ia 
recommandation d'un parent 
ou d'un ami, mais les moms nom-
breuses a recruter parmi les person-
fles qui communiquent directement 
avec elles (tableau). A mesure que 
sa taille augmente, l'entreprise est 
davantage portCe a recruter des 
personnes qui communicluent 
directement avec cue. I n revanchc, 
l'embauchage par l'entremise des 
parents et des amis diminue en con-
sequence. Ce profil s'cxpliquc peut-
Ctre par les modalites plutOt 
srructurées des grandes entreprises 
en matiCre de ressources humaines 
Ct par les mCrhodes plus souples et 
informelles de recrutement rete-
nues par ues petites entreprises. 

Par ailleurs, les differences sur Ic 
plan des mCthodes de recrutement 
inhluencent Ia maniCre dont les tra-
vailleurs obtiennent un emploi clans 
les secteurs privé et public. En 
effet, en 1994 et en 1995, un 
emploi sur quatre clans une entre-
prise privéc Ctait le fruit de l'inter-
vention d'un parent ou d'un arni, 
contre seulement un sur dix dans le 
secteur public. Dc mCme, les 
emploveurs du secteur public 
etalent proportionndllement un peu 
plus nombreux que ceux des entre-
prises privées a recruter des 
travailleurs parmi les personnes qui 
avaicnt directement communique 
avec eux (50 % conrre 46 0/s)  ou 
par I'entrernise dun bureau de 
placement (7 % contre 4 %). 

L'employeur peut trouver que Ic 
recrutement facilitC par un parent 
DU un ami caractCrise avec plus de 
fiabilité Ic candidat que Ic recours a 
des techniques plus structurées 
(Mcncken et Wunuield, 1998). En 
outre, certains ernployeurs propo- 
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sent une prime a l'emplové qui 
recommande un <<born> candidat. 
Ces programmes de recrutement 
viscnr a atténuer Ic nombre de 
mauvais appariements entre les 
candidats et les emplois, amsi qu'ã 
réduire les frais lies au renouvelle-
ment du personnel (Simon et 
Warner, 1992). De plus, un tra-
vailleur rccruté par un parent ou 
par un ami a plus de chances qu'un 
autre de se conformer aux normcs 
de l'entreprise (Grieco, 1987). Cela 
risque d'avantager surtout Ics petits 
employeurs privés, qui ne disposent 
pas des ressourccs fmnanciCres et 
humaines des grandes entreprises 
(Marsden et Campbell, 1990). En-
fin, ic petit employeur recoit sans 
doute moms de demandes d'em-
ploi non sollicitées que la grande 
entreprise. 

Les techniques de recrutement 
structurées teiles que les offres 
d'emploi publiées diffusent i'infor-
matiorl dans un vaste marchC du 
travail et atteignent un bassin de 
candidats plus large que les techni-
ques informeiles. Les mCrhodes 
structurées sont utiles a l'employeur 
qui s'installe dans un nouvcl établis-
sement, qui amorce une nouvelle 
activité ou qui cherche a combler 
des emplois de premier echelon 
(Marsden et Campbell, 1990). 

II se peut aussi que i'empioyeur 
soit plutot porte a investir son 
tcmps et son capital dans le recru-
tement structure de travailleurs 
ayant des connaissances, des corn-
petences ou une experience spéci-
uiques. L'entreprise peut avoir du 
mal a combler certains emplois a 
I'interne et recevoir peu de deman-
deS non soilicitées de Ia part de can-
didats qualifiCs. 

Par exempie, en 1994 et en 
1995, les titulaires d'un diplóme  

d'études postsecondaires étaient 
proportionnellement deux fois 
plus nombrcux que les personnes 
n'avant pas achevé leurs etudes Se-
condaires (10 % contre 5 %) a 
trouver un emploi par Ic biais d'une 
offre publiée. Toutefois, ils Ctaient 
moms nombreux que les autres a 
utiliser Ic recrutement informel par 
l'entremise de parents et d'amis. 

Conclusion 
Communiquer avec les employcurs 
et exploiter les réseaux constitués 
de parents et d'amis sont les princi-
paux moyens de décrocher un em-
ploi. Les autres méthodes sont 
moms courantes : faire paraitre une 
demande d'emploi, répondre a une 
offre d'emploi, recevoir directe-
ment i'offre d'un employeur, corn-
muniquer avec un bureau de 
placement ou un syndicat, ou en-
core bénéficier de la recommanda-
non d'un autre employeur. 

La méthode qui aboutit a i'ob-
tention d'un empioi depend de 
l'expériencc professionneile du 
chercheur et des caractCristiques de 
l'cmployeur. Plus le candidat a 
d'expCricnce, plus les mCthodes uti-
iisées pour dCcrocher l'ernploi sont 
diverses. L'expérience donne a 
l'employé Ic temps voulu poor dé-
velopper des relations qui peuvcnt 
s'avérer déterminantes pendant le 
processus de recrutement. Le fait 
d'occuper un empioi au moment 
de Ia recherche peut égaiement re-
vétir une certaine importance. En 
outre, l'expérience pro fessionnelle 
favorise l'accumulation de l'ancien-
neté, nécessaire a hon nombre 
d'cmplois syndiqués. 

La taille de l'entreprise et son Ca-
ractère privé ou public ont aussi une 
incidence sur Ia maniCrc de corn-
bier un poste vacant. Lcs grandes  

cntreprises, surtout dans ic secteur 
public, sont proportionnellement 
plus nombreuses que les petites a 
embaucher les personnes qui corn-
muniquent directernent avec dIes, 
mais moms nombreuses a recount 
aux contacts personnels. Scion 
toute vraisembiance, les petites en-
trepriscs adoptent des mCthodes de 
recrutement plus souples, ont be-
soin de reduire au minimum les 
couts du recrutement et recoivent 
moms de demandes d'emploi non 
sollicitCcs quc les grandes entrepri-
ses. 

Les méthodes de recrutement 
font parfois echo aux grands chan-
gements economiques et technolo-
giqucs. I 'ad ption d'une nouvelle 
forme d'organisation, telle que Ia 
coentreprise et l'alliance strategique, 
ainsi que Ic recours a Ia SOUS-

traitance, peuvent modifier les 
methodes de recrutement de nom-
breuses entreprises et leur maniCre 
d'envisager les marches du travail 
internes et externes. Les progrès de 
Ia nouvelle technologie de l'infor-
marion (internet, par exempie) peu-
vent egalement avoir une influence 
sur les pratiques dc recruternent. A 
titre d'exemple, ces innovations 
peuvent réduire Ia durée du recru-
tement structure (c'cst-à-dire le 
temps qu'il faut consacrer a l'attri-
bution d'un poste vacant) par 
rapport a celle du recrutemcnt 
informei (Mencken et Winfield, 
1998). Les cntrcpnises pourraicnt 
avoit encore davantage intérCt a 
abréger Ia période durant laquelle 
un poste reste vacant si dies conti-
nuent de délaisser la production 
continue en faveur du <<juste-a-
temps>>, qui nécessite une dotation 
en personnel souple. 
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En parlant de trouver 
un emploi... 

Ce graphique montre Ic tcmis 
relatifpris parks cherchcurs plus 
vieUX )OUF trouver un emploi, 
comparativement a ceux âgés de 
35 a 39 ans (qiti ont pris environ 
sept mois pour se procurer un 
emploi). Les femmes agées de 
55 a 59 ans ont cu Ia plus longue 
recherche. Source : Enquete sur Ia population active 

35 a 39 ans = 100 
130 	 Durée relative de recherche d'emploi, 1998 

125 	 Hommes 
120 	• Femmes 
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Source des données 
c uinancement des étudc\ 

Lpostseconclaires a toujour 
été A in charge de Ia sockR 

(par Ic biats des impôts) et des Cru-
Wants et de ieurs parents (par Ic 
biais de l'épargne persorincllc). 
Depuis 1980, les droits de scolantc 
ont grimpé de 115 O/()  alors que Ic 
rcvcnu familial moyen n'a pro-
grcssC que de I % aprês correction 
pour l'inflation. Par consequent, ics 
étudiants doivent de plus en pius 
trouver d'autres moyens pour 
financer leurs etudes postsccon-
daires. L'unc des possibilitcs 
ConSistC ii obtenir un prêt gouvcr-
nemental. 

MCmc si les pr&ts Ctudiants 
representent une aide financiCrc 
essentielle pour beaucoup d'étu-
diants, us nc sont pas sans risque. 
Certains observateurs s'in&Iuiètcnt 
de l'incidence du niveau d'endette-
ment des étudiants, rant sur ics 
diplAmCs quc sur Ia sociCté. Les 
étudiants manquent-ils a leurs 
engagements financiers, surtout 
lorsqu'ils ne pcuvcnt trouvet un 
emploi bien rémunéré aprés l'ob-
tention de Icur diplômc? A I'aidc 
des donnécs dc l'l-nquête nationale 
auprès des diplOmés, le present 

Adaplé d'nn article des Tendances 
sociales canadiennes (no 11-008-
xI'f an catalogue), no 51 (Hiver 
1998): 27-32. Warren ('lark est an 
service de Ia Division de Ia statistique 
sociale, dii lo,gement et des familIes. On 
pent communiquer avec liii an (613) 
951-2560 on cI clarwar@statcan.ca. 

I .ti o )llab( )rat u ni ivec Dé'veloppe-
mcnt des ressources humaines Canada 
(I)R1 IC), Statisrique Canada a inter-
viewC, en juin 1997, prês de 43 000 p'-
SOflfleS dans Ic cadre de l'Enquéte 
nationaic fluprès deS dipb'mCs. Cet 
Cchanrillon representait plus de 
295 000 residents canadiens avant ob-
tenu en 1995 un diplônic d'études col-
lCgia les, pro fessionnelles 
universitaires. I .'enquête portait prin-
cipalemcnt sur les etudes, Ia formation 
et l'expCrience professionnelie de ces 
diplomes au cours des deux années 
qui unt suivi l'obtention Lie leur di-
plorne. On a Cgalemcnt demandC aux 
diplômés comment us avalent finance 
leurs etudes (incluant l'importance 
d'un prCt, d'une bourse d'étudcs on 
dune subvention), et s'ils avalent eu 
du mal a rembourser leur prêt Ctu- 

article évalue Ia situation de l'cndet-
tement des titulaires d'un certificat 
o1..i d'un diplome d'ctudes collé-
giales ou encore d'un baccalauréat. 
Ii aborde également l'incidencc 
d'unc dette élevée sur ces diplômés 
(v i r . uurce des données). 

Le prom des emprunts 
vane 

Les programmes de prêts aux éru-
diants visent a aider ics Ctudiants 
dont les moyens financiers sont 
iimités a faire des etudes post-
secondaires (voir Le Programme ca-
piadien de prIts aux itudiants et Les 
prlls éiudiants auux 1Htats-Unis). L'ad- 

diant. En outre, I'enquCte a demandC 
combien us devaient aux programmes 
gouvernementaux de prCts aux éru-
diants au moment ik lobtention de 
leur diplOme en 1995 et au moment 
de i'entrevue et, enfin, s'ils devaicnt de 
l'argent a d'autres prCteurs. 

Les résultats rapportes dans Ic pré-
sent article concernent ics titulaires 
d'un diplôme d'études collegiales 
(décernC par un college communau-
taire, un cCgep ou un étabhssement 
semblabic) ou d'un baccalaurCat. 
Les certificats Ct les diplômcs de pre-
mier cycle ainsi que lcs premiers grades 
professionnels (mCdecine, denusterie, 
médecine vétérinaire, droit, etc.) soot 
exclus du groupe des baccalaurCats. I.es 
rCsultats des diplcmCs dc 1982, 1986 
ci 1990 permeitent dctal)lir une corn- 
parals )fl. 

missibilité depend des conditions 
de logement, du niveau d'instruc-
non, des frais de subsistance et des 
ressources fInancièrcs de l'étudiant, 
y compris ie revenu et i'apport des 
parents. 

Lorsqu 'on leur dernande corn-
ment us ont finance leurs etudes, les 
titulaires d'un diplômc d'étudcs 
collégiales et les diplomes universi-
taires3  mentionnent Ic plus souvent 
les gains provenant d'un emploi 
(59 % des premiers, 69 % des 
seconds) ct les programmes de 
prêts aux étudiants (respectivement 
41 % et 42 %) Dans ie cas des 
bacheliers, les parents suivent de 
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Le Programme canadien de préts aux étudiants 

I)evchppemcrit des ressources humaincs Canada (DRHC) 
cstime qu'un programme ordinaire d'études collegiales ou 
universitaires de huit mois coutait globakment, en 1996, 
entre It) 00(1 $ Ct 13 000 $ pour ics étudianrs qui habitaicnt a 
t'extérieur du tover Cr entre 3 400 $ et 6 400 $ p ur ceux qui 
vivaient chez leurs parents. 1)'apr6 ces estimations, Ic cout 
d'un programme de quatrc ans pew respcctivcnient dépas-
scr 50 000 $et 25 000 $ (1)Rl-IC, 1998). 

Le Programme canadien des préts aux étudiants (P(:PI-) 
permet aux cuoyens et aux réskients permanents du Canada 
qui sont admissibies de financer leurs etudes postSe-
condaires en £)1)tenant un prêt gouverneniental'. I)cpuis 
1964, cc programme a accordé des prCts d'une valcur de 
iS milliards dc dollars i des Ctudianrs aux moyens limitCs 
(ministCre des Finances, 1998). Les Ctudiants i\ temps p1cm 
inscrirs i tin programme d'une duree minimaic tie 12 scmai-
nes peuvcnt Ctrc adrnissibics a tin i  scion Ic cout de leur 
programme et les ressources financiCres (loot its disposent. 
Pour i'annéc scolaire 1997-1998, les foods verses par Ic PCPE 
repondatent a 60 des besoins cstimatifs d'un Ciudiant 
pendant ses Crudes (jus1u'ã concurrence dc 165 $ par 
semainc). Les Ctudiants ii temps partiel pcuvent aussi Ctrc 
adniissiblcs a un prêt si Ic rcvcnu de Icur famiUe cst inférieur 

tin send (bone (d'aprCs Ic nornbre de personnes au scm 
de Ia familie). En plus du PCPE, les Ctudiants peuvcnt 
recourir A des programmes provinciaux tie préts aux 
Crudiants. 

Lc budget federal de 1998 comportait Uilt rcvisu)n tlti 
Programme canadien de prCts aux crudiants. 1,'Etat assume 
les intCrCts sur Ic prêt pendant que l'empruiiieur est aux 
etudes. Les intérCts soot courus apres i'obtention du 
diplóme, mais aucun palement n'cst rcuis pendant ks six 
premiers muis. Une lois cc dClat de carcnce expire, l'cinprun-
teur doit rembourser Ic prCl, habitucliement en moms tie 
dix ans. Pour ies personnes qLij eprouveut des difficultCs 
financiCres, Ic gouverncment fédCral pale les intCrCts pendant 
une periode maximale de 30 mois aprês Ia fin des etudes tie 
l'emprunteur (contre 18 mois auparavant). Pendant cette 
periodc, I'emprunteur n'est pas tenu de renibourser lc 
principal. 

Le budget de 1998 a aussi instaurC un credit dimpot IC-
dCral de 17 % sur Ia partie intCrCts )> tin rcml)oursemenr 
effccruC dims Ic cadre des progran flies fédCral Ct provinclaux 
de prCts aux Ctudiants. On a haussC Ic seuil tie revenu pour 
lapplication de I'cxcmptuon d'intCrCts Ct, en 1999, on offrira 
une exemption partielle aux cmprunteurs ayant un revenu 
Clevé. Pour les emprunteurs ayant CpuisC Icur pCrintie 
d'cxemption d'intCrCts, Ic gouvcrncment peut reporter Ia 
periode de remboursement a 15 ans er celle de I'exempt ion 
d'intCrêts ñ 54 mois. Pour cetix qui eprouvent encore des till 
ticultCs flnanciCres au moms cinq ans aprCs Ia fin tie leurs 
etudes, l'l tat peut rcduire Ic pri1lC1ptl du prêt si les pale-
ments representent plus qu'unc proportion donnée du 
rcvenu (ministCre des Finances, 1998). (Les diplornés tie 
1995 not etC intervicwCs avant I'adi ption tie 1)101 nombre 
tie ces mesures d'aIlCgement.) 

prCs, au troisiCmc rang. Lcs dipiô-
més mentionnent rarement unc 
bourse d'étudcs ou de recherche, 
un prix ou une subvention 4 . 

Scion l'étude effectuée, les diplô-
més dont Ic père n'a pas terminé 
ses etudes sccondaircs soot pro-
portionnellement plus nombreux a 
recourir aux programmes gouver-
nementaux dc préts aux étudiants 
que ceux dont le père dCtient un 
dipldmc universitairc 5. Toutefois, si 
Ic recours aux préts étudiants est 
inversement proportionnel au ni-
veau d'instruction du père, les em-
prunts auprCs d'autres sources 
(préts personnels, préts (IC parents, 
cartes de credit, etc.) ont plutôt ten-
dance t augmenter. Dans I'ensem- 

bic, 46 % des dipiAniés d'un cours 
collégial Ct 50 °/ des bachcliers ont 
eu recours a tin programme de 
prêts aux étudiants. 

Par rapport a Ia promotion de 
1982, Ia dette des diplômés de 
1995, dans Ic cadre des program-
mes de prCts aux Ctudiants, Ctait su-
pdrieure de 130 % 140 % au 
moment tie i'obtention de leurdi-
plômc (aprCs correction pour i'm-
flation). En moyenne, les diplômés 
d'un cours collégial et les bacheliers 
de 1995 devaient respectivement 
9 600 $ et 13 30() $ au moment 
d'obtenir leur diplôme. Toutefois, 
les rnoycnnes ne montrent qu'une 
partie tie Ia situation. Si certains 
emprunteurs (7 ( !/o des diplômés  

d'un cours collégial et 22 % des 
baclieliers) devaient plus tic 
20 000 $ au moment d'obtenir 
leur diplôme, d'autres (21 % des 
premiers et 14 % des seconds) 
devaient moms de 5 000 $. 
Compte tenu de ces écarts impor-
tants, Ics diplômés n'ont pas tous Ia 
tiieiTle motivation a trouver un bun 
cmploi et a commenccr le rem-
boursement tic beur prCt. 

L'âge des diplômCs sembie Cga-
lement influer sur Ic prufil des cm-
prunts. Les diplômCs de 25 a 29 
ans sont proportionnellement plus 
nombreux quc les autres a emprun-
ter et a devoir des montants ClcvCs. 
Si les jeunes diplômCs peuvent 
compter sur l'aide financière de 
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Les prêts étudiants aux Etats-Unis 
Aux Etats-Unis comme au Canada, les droits de scolarire 
Ont augmente beaucoup plus rapidement jue Ic revenu 
familial. I ntre Ics années scolaircs 1980- 1981 ci 1995-1996, 
les droirs de scolarite ont grimpé de plus de 90 %, alors 
i4uc Ic revenu familial a progrcssc de 9 /o, aprés correction 
poor l'intlation (The Cllcge Board, 1997). I n 1995-1996, 
1uck1uc 60 % des nouveaux lmcheliers américains avaicnt 

cmprunté en moyenne 18 20)) $ (en dollars canadiens) 2  
pour financer icurs etudes. Chex les titulaires d'un grade 
dassocie, comparabics aux diplomes d'un college commu-
nautaire canadien, 42 % avaient cmpruntC en moycnne 
6 900 $ (en dollars canadiens) (General Accounting ( )ffice 
des F.tats-Unis, 1998). 

Pl.US dii dCpartement dc l'Education 
des I.iats-Unis offrc unc autrc source dc firiancement; en-
iron 10 % des parents des diplômCs de 1996 ont cu 
recours a CC programme. Et, scion une étude menCc par 
l'UnivcrsitC du Michigan, 21 des cmprunteurs benCh-
ciant d'unc marge de credit sur valeur d >miciliaire ont uti-
lisC unc partic nu Ia totalité dc ces prCts pour financcr Icurs 
etudes, contre seukment 7 % des emprunteurs bCnCficiant 
d'un prêt traditionnel sur La valeur netic d'une maison. 

leurs parents, bun nombre de ceux qui ont plus de 30 
ans travaillent avant d'entreprendre leurs etudes Ct étu-
dient a tcmps partiel. Respectivement, grace a l'aide 
des parents et du revenu proveriant d'un emploi 
stable, les diplômés jeunes ci âgés visés par l'étude ont 
moms recours que les autres a des prêts gouvernemen-
taux aux étudiants pour financer leurs etudes (graphi-
que A). 

Les diplômés de 1995 sont plutôt lents a 
rembourser leur prêt 

Les emprunteurs ne sont pas tenus de commencer a 
rcmbourser leur prêt étudiant s'ils continuent d'étudier 
a ternps plein aprCs avoir obtcnu leur diplome. Sans 
que cc suit néccssaircmcnt a temps p1cm, 31 % des 
diplômés d'un cours collegial et 45 % des diplômés 
universitaires étaient de retour aux etudes après avoir 
obtenu leur <<premier>> diplôme en 1995. Il n'est donc 
pas etonnant que, en juin 1997, quclque 17 % des 
dipiômCs d'un cours collegial et 23 % des dipimés 
universitaires qui avaient emprunté n'effcctuaient pas 
de paicments de remboursement. Lii fait, 11 % des 
dipkmCs d'un cours collegial et 16 % des bacheliers 
avaient a cc moment une dette plus élevée qu'à 
l'obtention de leur diplome. 

1)'autres emprunteurs tie remboursent pas leur prêt 
p.irce qu'ils eprouvent des difficultCs financiCrcs. En 
movenne, les diplômés de 1995 avaicnt remboursé une 
plus faibie proportion de leur prCt, dans les deux 
années suivant l'obtention de leur diplômc, quc Ia pro-
motion de 1990. Les titulaires d'un diplôme d'études 
collegiales obtcnu en 1995 n'avaicnt remboursC quc 
19 % de leur pret, alors que leurs pairs dc 1990 en 
avaient remboursé 35 % en 1992 (tableau 1). 
Dc mCme, les bacheliers de 1995 n'avaient rcmboursC 
que 17 % de leur prêt, contre 27 % dans Ic cas de ceux 
de 1990. Cela signific que les diplAmCs dc 1995 rem-
bourseront sans doute leur prêt sur unc période plus 
lorigue que les emprunteurs prCcédents, parcc qu'ils 
poursuivent leurs etudes, qu'ils ne peuvent trouver un 
emploi bien rémunéré ou qu'ils entendent profiter 
de taux d'intCrêt plus avantageux. Cela peut cncoura-
ger quelques personocs a rembourser leur prêt plus 
lentement. 

Les emprunteurs remboursent-ils leur prêt? 
Malgré la hausse considerable du fardeau de Ia dette 
des diplômés, environ 41 0/o des diplômés d'un cours 
collegial et 32 % des diplômés universitaires dc 1995 
avaient déjà remboursC leur prêt ou comptaient k faire 
avant 2001. Par contre, 40 % des emprunteurs ne sa-
vaient pas quand us auraient remboursé leur prêt. 

Graphique A: Les jeunes diplômés 
empruntaient le moms. 

Solde du prêt détudes au moment de Iobtention du diplome 
(milliers de $) 18 	D DiplOmes d'un cours collegial 16 	Bacheliers 

liii]] 20à21 	22à24 	25129 	30à39 40etplus 

Age 

Source: Enquete nationale aupres des diplômés, 1997 
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Au cours des deux annécs sui-
vant !'obtcntion du diptome, le 
sixième des emprunteurs de 1995 
a signalé eprouver de In difficulté a 
rembourser SOfi prêt 6tudiant6 . En-
viron Ic tiers sculement de ceux-ci 
a mentionné l'aide d'autres sources, 
dont Ic Régime d'exemption d'in-
térêts. En 1997, quelque 4 % des 
emprunteurs de 1995 avaicnt man-
qué a leurs engagements financiers. 

Comme on pouvalt s'y attendre, 
les deux principaux facteurs qui in-
tluencent le rcmboursemcnt d'un 
prêt sont Ic montant du prêt Ct le 

revenu du diplômé. Par exemple, 
seulement 8 % des diplômés uni-
versitaires ayant obtenu un prêt de 
moms de 2 000 $ avaicnt du mat a 
le rembourser, contre 34 % de 
ceux pi devaient 30 000 $ et plus. 
Dc méme, !es dip!ômés dont Ic re-
venu était inférieur a 30 000 $ 
avaicnt près de trois Lois plus de 
mat rembourser leur prêt que ceux 
dont Ic revenu dépassait 50 000 $ 
(soit 21 % contre 8 %). 

La stabilité d'cmploi a aussi unc 
incidence importante sur !e rem-
boursement des préts étudiants. En 

I e remboursement des prêts étudiants 

Tableau 1 : Situation du remboursement des prêts des 
diplômés d'un cours collégial et des diplômés universitaires 

(tous les niveaux) 

Année de lobtention du diplôme 

1982 	1986 1990 1995 

Dette moyenne au 
moment de I'obtention $ de 1995 
du diplôme 

DiplOme détudes 
collégiales 4 000 	6200 6 700 9 600 

Baccalauréat 5 800 	9 000 9 700 13 300 
Premier grade 

professionnel 9500 	13700 14600 21 100 
Maitrise 6700 	8500 10000 13700 
Doctorat 5 400 	6 900 9 500 12 900 

Dette moyenne deux 
ans plus tard $ de 1997 

Diplöme deludes 
collégiales 3 400 4 400 7 700 

Baccalauréat 5 400 7 100 11 000 
Premier grade 

professionnel 8000 10800 16600 
Maitrise 4 600 6 700 10 000 
Doctorat 2 700 4 700 7 800 

Reduction moyenne de 
Ia dette % 

Dipléme d'études 
collegiales 45 35 19 

Baccalauréat 40 27 17 
Premier grade 

professionnel .. 	42 26 21 
Maitrise 45 33 27 
Doctorat 60 50 39 

Source: Enquete nationale aupres des dipiômds 

juin 1997, 19 % des diplomés qui 
travai!!aient depuis moths de six 
mois eprouvalent des difficuités, 
contrc sculement 12 % de ceux qui 
occupalent le même emploi depuis 
deux ou trois ans. Toutefois, les 
bacheliers qui occupaient un emploi 
depuis plus de trois ans avaient 
autant de mat a rembourser leur 
prêt que les emprunteurs qui occu-
paient ic même cmploi depuis 
moms de six mois (19 0/s).  Comme 
on pouvait s'y attendre, les em-
prunteurs en chômage avaicnt plus 
de mat a s'acquitter de icur dette 
que ceux qui travai!laicnt a temps 
plein (Ic quart contre Ic sixiême). 

Chez les titulaires d'un baccalau-
réat, les femmes étaicnt propor-
tionneilement plus nombreuses 
(20 %) que les hommes (1 5 %) a 
dire qu'el!cs avaient éprouvé de la 
difficulte a rembourser leur prêt. 
Les femmcs empruntaicnt en 
moycnne quek]ue 1 00() $ de plus 
que leurs pairs masculins et !eur 
revenu de 1996 était inféricur d'en-
viron 3 700 $. En revanche, les 
hommes et Ics femmes qui déte-
naient un certificat ou un diplôme 
d'études collégiales éprouvaient des 
difficultés semblables. 

Le probléme a rembourser un 
prêt étudiant vane scion !es provin-
ces. A Tcrre-Neuvc, 24 o/  des 
diplomes universitaires déclaraicnt 
avoir du mat a rembourser leur 
prêt. Ceux du Québec, oü les droits 
de scolarité d'un programme de 
premier cycle sont les moms élevés, 
étaient proportionneliement les 
moms nombrcux a éprouver des 
difficultés (14 %). En outre, au 
moment d'obtenir leur diplôme, les 
étudiants québécois cnregistraicnt 
l'un des niveaux d'endettement Ics 
pius bas (11 600 $), alors que ceux 
de Ia Saskatchewan accusaient IC 

niveau Ic plus élevé (16 400 $). 
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Le domaine d'études a une 
incidence 

Les frais de scolarité et le coüt dc 
subsistance varient considerable-
ment scion les domaines d'études. 
Dans ic cas des programmes spé-
cialisés, les droits de scolarité sont 
souvent plus élevés. Comme les 
univcrsités et les colleges sont peu 
nombreux a offrir ccs program-
mes, certains étudiants doivent dé-
ménager pour pouvoir suivre les 
cours. En revanche, les program-
mes généraux sont offerts par la 
plupart des colleges et des univer-
sites, cc qui permet a beaucoup 
d'étudiants d'habiter chez leurs pa-
rents pour réduire leurs dépenses. 

Au niveau collégial, les étudiants 
en mathématiqucs et en sciences 
physiques (surtout en informatique) 
étaient proportionneilement les 
plus nombreux a emprunter (54 %) 
et enregistraient Ia dette moyenne 
Ia pius Cievée au moment d'obtenir 
leur dipiôme (13 300 $) (tableau 2). 
Deux ans plus tard, leur dette était 
toujours supérieure a ceile de la 
moyennc des dipiômés d'un cours 
collégial, mais dc avait diminué de 
33 %. Ii s'agit de Ia plus importante 
reduction en pourcentage des préts 
étudiants accordés aux diplômés 
coilegiaux, cc qui ternoigne du 
faible taux de chômage et des 
salaires éievés offerts aux titulaires 
d'un diplôme d'études coilégiaics 
en informatique. 

Seulement quelque 3 % des titu-
laircs d'un diplôme d'études collé-
ginies obtenu cr1 1995 étaient inscrits 
a des cours de sciences humaines 8 . 
Près de 30 % de ces diplömés ont 
dit avoir du mal a rembourser leur 
prêt étudiant graphique B), dont Ic 
solde moyen était de 10 400 $ au 
moment øü ils ont obtenu leur 

Tableau 2: Caractéristiques de Ia dette des étudiants selon le 
domaine d'études 

Dette moyenne Etudiants 
Diplômés reportant 
emprun- Obten- Réduc- avor du 

teurs tion du En juin tion mal a rem- 
de 1995 diplôme 1997 moyenne bourser 

$ 

Certificat ou dlplôme 
d'études collégiales 46 9 600 7 800 19 17 

Services d'enseignement, 
de loisirs et de thérapie 39 9200 8 600 7 12 

Beaux-arts et arts appliqués 50 11 400 9300 18 21 
Sciences humaines et 

domainesconnexes 50 10400 8400 19 30 
Sciences sociales et 

domaines connexes 53 9 300 8 000 14 18 
Commerce, gestion et 

administration des affaires 42 8 400 6 700 20 18 
Sciences et technologies 

agronomiques et biologiques 42 9 000 7 100 21 11 
Genie et sciences appliquées 46 9 600 7 400 22 16 
Professions de Ia sante, 

sciences et technologies 53 10 300 7 800 24 14 
Mathematiques et sciences 

physiques 54 13300 8900 33 -- 
Etudes interdisciplinaires, 

non spécialisées ou 
non précisées 38 11 200 14 100 -26 18 

Baccalauréat 49 13300 10900 18 17 

Services d'enseignement, de 
loisirs et de thOrapie 55 13 400 9 800 27 20 

Beaux-arts et arts appliqués 47 13700 11 800 14 27 
Sciences humairies et 

domaines connexes 46 13 100 12 100 8 17 
Sciences sociales et 

domaines connexes 48 14 100 13 300 6 21 
Commerce, gestion et 

administration des affaires 45 11 900 8600 27 11 
Sciences et technologies 

agronomiques et biologiques 50 13 300 12 700 4 20 
Genie et sciences appliquées 55 12 800 8 600 33 10 
Professions de Ia sante, 

sciences et technologies 48 14 600 9 800 33 14 
Mathematiques et sciences 

physiques 55 12700 9100 28 11 
Etudes interdisciplinaires, 

non spécialisées ou 
non précisées 45 11 600 10700 8 12 

Source: EnquBte nationale aupres des diplOmds, 1997 
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faible du groupe. En juin 1997, us avaient remboursé 
environ Ic tiers du montant de leur prêt, méme si pres-
que 15 % d'entre eux poursuivaient des etudes de mai-
trise. Mén-te si les étudiants en genie assument des droits 
de scolarité et des frais de taboratoire plus élevés et 
même si Ia plupart doivent disposer d'un ordinateur 
ou doivent en acheter un, leur dette, au moment de 
l'obtention du diplôme, était infCrieurc d'cnviron 4 % 

Ia moyenne enregistréc chez les bacheliers. C'cst sans 
doute grace a leur participation a des programmes 
d'enseignement en alternance, qui permettent a beau-
coup d'entre eux de financer leurs etudes par leur tra-
vaiL 

Par contraste, les bacheiers en beaux-arts et en arts 
appliqués avaient Ic plus de mal a rembourser leur prêt 
étudiant (27 %) dont ils n'avaient rendu que 14 % du 
solde au cours des deux années suivant l'obtention de 
leur diplôme. 

Résumé 

La promotion de 1995 a eu davantage recours aux 
programmes de prêts aux étudiants que tout autre 
groupe de diplômés au cours des 15 années antérieu-
res. Si bon nombre d'étudiants ont remboursé leur prêt 
au cours des deux années suivant l'obtention de leur 
diplôme, d'autres ont eu du mal Ic faire. Comme 
leurs gains ne leur permettaient pas d'effectuer des 
paiemcnts, I emprunteur sur 20 avait manqué a ses 
engagements au cours de ces deux annCcs. 

Graphique B : Les bacheliers en genie 
ont le moms de ditficulté a rembourser 

leur prêt d'études. 
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diplôme. Ln 1996, leurs gains figuraient parmi les plus 
bas et, en juin 1997, leur taux de chômage atteignait 
16 % 

I es diplômés d'un cours collégial interdisciplinaire 
ou non spécialise avaient une dette plus élevée en 1997 
qu'au moment de l'obtcntion dc Icur diplôme, en 1995, 
notamment parce que près des deux tiers d'entre eux 
poursuivaient leurs etudes et qu'ils avaient sans doute 
empruntC davantage pour les financer. 

Au niveau du baccalauréat, les diplômés de 1995 en 
genie et en sciences apphcuees enregistraient, en juin 
1997, un faible taux de chômage (6 %) et, en 1996, 
des gains plus élevés que ceux des diplômés d'autres 
domaines. En outre, leurs perspectives d'emploi étaient 
plus favorables que Ia movenne. Par consécjuent, seu-
Iement 1 % des bacheliers en genie avaient du mal a 
rernbourscr leur prêt étudiant, soit Ia proportion Ia plus 

M Notes 
I Le Québec et les Territoires du Nord-Ouest offrent leurs 
propres regimes d'aide aux étudiants et reçoivent des paic-
ments de compensation du gouvernement fCdCral. 

2 Cc calcul est fondC sur Ic taux de change en vigueur en mai 
1996 (1,369 $ (A = 1 $ US). 

3 Saul indication contraire, on entend par diplômés univer-
sitaires les titulaires d'un baccalauréat. 

4 1 .es bourses d'études, ks bourses de recherche et les prix  
sont mentlonnés Ic plus souvent par les titulaires d'un 
premier grade professionnel (14 %) d'une maItrise (23 %) 
ou d'un docrorat (59 %) 

5 Comme l'Enquète nationale auprès des diplômés ne 
permet pas de connaitre Ic revenu des parents, on se base sur 
Ic niveau d'instruction du pCre pour évaluer approximative-
ment Ia situation socio-économique des Ctudiants. Parmi ics 
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Le remboursement des prêts étudiarns 

diplômés d'un cours collegial dont le 
père n'avait pas terminé ses etudes 
secondaires, 48 % ont cu recours a des 
programmes de préts aux étudiants, 
contre 40 % de ceux dont le pére déte-
nait un baccalauréat. On observe une 
tendance semblable chez les diplômés 
universitaires (respcctivement 56 % et 
44%) 

6 Les réponses des étudiants réflètent 
leur perception des difficultés. 

7 En vertu de ce programme fédéral, 
le gouvernement suspend Ic rcmbour -
sement du principal et assume Ics inté-
rêts lorsque Ic revenu des diplômés 
devient inférieur A un seuil donné. 

8 Quelque 63 % des diplômés d'un 
cours collégial en sciences humaines 
s'étaient spécialisés dans t'étude des 
médias de masse, alors <due 17 ,/o  avaient 
étudié La bibliothéconomie ou 
l'archivistique. 
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<<Les coCics de l'éducation post-
secondaire>>, Ottawa, 1998. Disponible 
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student_loans! frgraph/content/ 
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analysis of student borrowing for post-
secondary education>>, dans Canadian 
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MINISTERE DES FINANCES.Stra-
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En parlant des étudiants... 
Ce graphiquc montre les frais de 
scolarité (en dollars constants) et 
le taux d'inscription des étudiants, 
répertoriés en 1976. En dépit de 
Ia hausse constante des frais de 
scolarité, les taux d'inscription 
des étudiants plus jeunes (de 15 a 
24 ans) et plus vieux (de 25 a 34 
ans) a temps plein ont continue 
d'augrnenter. Ccci était particu-
lièrernent vrai dans les années 90, 
øà les jeunes ont choisi de rester 
ou de retourner aux etudes en 
raison de la reduction de La 
perspective d'emploi. 
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Karen Swol 

C es derniCres annécs, on 
observe une diminution 
simultanéc du nombre 

(1 agents de police au Canada et du 
taux de criminalité. Toutefois, on 
a constate Un accroisscment des 
taux de certains crimes commis en 
milieu de travail ou de certains cri-
mes d'affaires, tels que les crimes 
lies aux ordinatcurs et Ia fraude. 
Lcs services de policc publics n'ont 
pas toujours les ressources pour 
faire des enquêtes sur ces crimes 
((internes)>. Dans certains cas, par 
exemple, unc fraudc d'au moms 
100 000 $ dolt êtrc commise avant 
que Ia police lui accordc priorité 
(Gerden, 1998). La reduction des 
budgets des forces policiCres a unc 
epoque oà les demandes en matiCre 
de sécurité semblent augmenter 
explique le recours grandissant aux 
services de sCcurité privés. 

Des differences importantes ont 
etC relevées entre les agents de 
police et les agents de sécurité pri-
yes, notamment aux chapitrcs des 
táches a cffectuer, des qualifications 
(IC base et de Ia formation. L'agent 
de police et l'agent de sécurité privé 
ont tous deux Un role a jouer dans 
Ia société, bien que Ia distinction 

Adapté d'un article de Juristat 
(n' 85-002-XPF au cata/ogue), 18, 
no 13 ('novembre 1998). Karen Sw,l est 
au service dii Centre canadien de Ia 
statistiqite juridique. On petit 
communiquer avec elle au (613) 
951- 190 ott 1 swolkar@statcan.ca . 

entre les deux devienne de plus en 
plus ténue. Les agents de police qui 
patrouillent devant des établisse-
merits commerciaux peuvent main-
tenant v rencontrer des gardiens de 
sécurité privés qui ont Cté engages 
par les propriétaircs pour assurer 
la surveillance de leur établissement 
et pour réduire les risques de vol ci 
d'introduction par effraction. En 
general, la presence de la police 
n'est pas requise pour assurer cc 
type dc service de sécurité privé. 11 
n'y a d'aillcurs aucun risque de dan-
ger. Certaines forces policieres oft 
formé des partenariats avec des 
organismes de sécurité privés, 
notamment pour la garde d'objcts 
et d'élCments de preuve en lieux 
sCirs, pour La surveillance de centres 
d'alarme, pour Ia garde de prison-
niers en detention ou en transit et 
pour la surveillance video et audio 
de suspects durant I'interrogatoire 
(Stewart, 1997). 

Le present article compare ics 
services dc police publics avec les 
services de sécurité privés (voir 
Source des données et dé/iniIions) et 
dome de l'information sur leurs 
rOles et leurs responsabilitCs ainsi 
que sur les qualifications et Ia for-
mation rcquises. 

Roles et responsabilités 

Services de police 
La legislation dc chaque province 
énonce les fonctions d'un agent de 
police. Scion Ia Loi stir les services 

po/iciers de l'Ontario, qui constitue 
un exemple type, ces fonctions 
consistent a: 
• preserver Ia paix; 
• prCvenir les actes criminels et les 

autrcs infractions; 
• venir en aide aux victimes d'actes 

crirninels; 
• mettre Ics criminels en état d'ar-

restauon; 
• porter des accusations et poursui-

vre les contrevenants; 
• executer des mandats; 
• executer les taches légitimes con-

fiées par le chef de police; 
• suivre la formation requise. 

Les agents de police, dont Ic 
salaire est assume par le truchement 
des impOts, ont la responsabilite de 
servir et de proteger Ic public. [cur 
competence relCve du domaine 
public. Les agents de police ont des 
pouvoirs de fouilk, darrestation et 
de mise en detention et us sont im-
putables de leurs actions. En 1996, 
les couts des services policiers ont 
totalisé 5,9 milliards de dollars ou 
195 $ par Canadicn (Swol, 1997). 

Services de sécurité privés 
Un certain nombre de caractCristi-
ques différencient les services de 
sécuritC privés des services de 
police publics. L'agent de sécurité 
privé travailk pour Ia protection de 
personnes et (ou) de biens. Les 
intérCts du client déterminent Ic role 
de l'agent. Au méme litre quc tout 
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Services de sécurité privés et services cle police publics 

Source des données Ct definitions 

Le rcccnsemcnt est mené tous les cinq ans pour recuejilir des 
donnécs sur chaque résidcnt du Canada scion Ic lieu de rési-
dence. I)eux types de questionnaire sont utihsés pour [a ciii-
lecte des données : un abrege et un complet. Le 
qucsuonnaire complet est envoyei un ménage sur cinq au 
Canada, tandis que Ics autrcs reçoivent le questionnaire 
abrége. 

A l'exception des salaires, [Cs données proviennent de Ia 
(<population active occupec)), qui cornprend <des personnes 
gécs de 15 ans et pius, a l'cxclusion des pensionnaires d'un 

établissement institutuonnel qui, au cours de Ia semaine (du 
dimanche au samedi) avant précédé Ic jour du recensenlent 
a) avaient fait on travail quelconque contre remuneration ott 
a leur compte; nub) étaicnr temporairement absentes de leur 
travail ou de l'entreprise toute Ia senialne a cause de vacan-
ces, d'une maladic, d'un conflit de travail ou d'autres rai-
sons.>> Les donnécs sur les salaires couvrcnt les personnes 
ágécs de 15 ans et plus qui ont travaillé a temps plcin toute 
l'année et qui ont touché un revenu d'emplui en 1995. 

L'exprcssion <(agents de sécurité privés>> utiliséc ici s'ap-
plique aux enquéteurs privés et aux gardiens de sécurité dé-
finis dans in Classification t)pe des professions de Statistiquc 

m Canada. Sont exclus les eplovés du secteur de In fabrica-
tion de systèmes d'alarme ou d'appareils ou de materiel de 
sécurité, tout comme ceux des compagnies qui assurent Ia 
surveillance des svstCmes d'aiarrne. 

Dans Ia Classification type des professions de 1991, sous 
Enquteurs privés (G625 - Aurre personnel des services de 
protection), on trouve diverses professions: enquCtcur - 
signaux d'alarme, agent de sécurité d'entreprise, detective 
P'', enquêteur prive, agent de prevention des vols - venre 
au detail, surveillant des enquCteurs privés, inspecteur en 
prevention des sinistres (saufles pompiers), enquéteur dans 
un magasin et enquCteur d'établissement commercial. Les 
personnes exerçant les professions de Ce groupe mCnent des 
enquêtes pour retrouver des personnes disparues, recucillent 
des renseignements pour les causes civiles et crimineUes, 
mCnenr des enquêtes sur des actes illégaux conimis liar  les 
emph)ves ou les clients d'une entreprise, assurent la sur-
veillance contre le vol i l'étalage et ainsi (IC Suite. 

Sous Gardiens de sécurité (G631 - Gardiens/gardien 

nes de sCcuritC et personnel assimilé), ont trouve diverses 
professions, tclies que conductcur de voiture blinder, garde 
du corps, gardien d'usine, brigadier so laire, gardien de gut-
chet automatique bancaire, portier, commissairc (sécurité), 
veilleur de nuit, veiileur L1r(1ien1, inspecteur de bagages, 
gardicn de sécurité daeropori et gardien de corivol. I.cs gar-
diens de sCcurité s'occupent de controler I'accès aux établis-
sernents, dc parroutiler les zones désignécs, d'appliquer ics 
rCglements de sCcurirC d'une entreprise, d'effectuer des yen-
ticauons de sécuritC des passagers et des bagages dans les 
aeroports, dc condwrc et dc gardcr des carnions blindés con-
tenant de l'argent ou des objets de valeur ou de superviser et 
de coordonner Ies activités d'autres gardiens de sécurité. 

Les minorités visibles sont <ides personnes, autres que 
les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui nont 
pas La peau blanche (Chinois, Sud-Asiatique, Noir, Arabe/ 
Asiatique occidental, Philippin, Asiarique du Sud-Lst, 
Latino-AmCricain,j aponais Ct Coréen)>. 

Un Autochtone est one personne <ayant indique appar-
tenir ñ au moms un groupe autochtone, c'est-a-dire Indien 
de l'Amérique du Nord, Métis ou Inuit (Esqutmau), et (ou) 
avant dCciarC Ctrc un Indien des traités ou un Indien inscrit 
aux termes de In Jul sur /rt I,,diens do Canada et (ou) avant 
dCclarC étre membre d'une bande indiennc ou d'une pre-
miCre nation>>. 

Les chiffres présentés ici pour Ics enquCteurs pnivCs et les 
gardiens de sécunité peuvent différer tie ceux provenant 
d'autres sources. Par cxemple, Ics officiers tie l'état civil pro-
vinciaux et territorlaux ont des donnCcs sur Ic nombre tie 
permis délivrés a des enquCteurs pnivés et a des gardiens de 
sécuritC. Ces donnCes n'ont pas été urilisées en raison tie 
limites d'ordre meihodologique, idles quc Ic nombre tie 
permis qut ne correspond pas nu nombre tie personnes, Ic 
manque d'cxigences pour avoir un permis Si la personne tra-
vailie a I'interne et la possession tic permis chez des person-
nes qui ne sont pas nCcessairernent employés dans ics 
services de sécuniré privés. 

Les comptes des agents de police que renfcrmc In présente 
étude different des comptes tires tie /'!-.nquiteann;iellsiirJ'ad-
tmrnslrafionpoliczere (Statistiquc Canada) cause de l'inclusion 
des agents de police travaillant a temps partiel. 

autre citoyen, i'agent de sécurité privé jouit de pou-
voirs d'arrestation, de fouille et de mise en detention 
(stipulés a ['article 494 du Code criminel die Canada). 

Les services de sécunité privés comprennent princi-
palement des gardiens de sécurité et des enquêteurs 
privés. La difference la plus notable entre ces deux  

groupes est que les gardiens de sécurité doivent porter 
l'uniforme, mais que ce dernier est interdit aux enquê-
teurs privés. Les gardiens de sécurité peuvent être auto-
rises a porter une arme a feu dans certains cas 
particuliers (par exemple, pour le personnel de véhi-
cules blindés), tandis que les enquêteurs privés n'en ont 
pas Ic droit. 
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Services de sécurité prives et services de police publics 

Les gardiens de sécurité font un 
travail plus visible. En effet, ils con-
trôlent souvent l'accès du public 
des cndroits particuliers, effectuent 
des verifications de sécurité, font 
des rondes a l'intérieur et a l'exté-
rieur d'immeubles a bureaux et sur-
veillent ic transport d'objets de 
valeur. Les enquéteurs privés, pour 
leur part, exercent leurs activités 
dans un plus grand anonymat, en 
retrait, et ont de fait moms de con-
tact avec Ic public. Lcur travail peut 
consister aussi bien a faire des 
appels tCléphoniques au bureau 
qu'à suivre et a enregistrer les 
déplacemcnts de gens, a détecter 
des actes de vol et de fraude, a 
recueiflir des preuves et a presenter 
un temoignage devant un tribunal. 

Formation et qualifications 
de base requises 
Services de police 

Les employés de la plupart des 
services de police doivent au moms 
avoir : 18 ans ou plus, une 
12' annCe OU uric equivalence', Ia 
citoyennete canadienne, un permis 
de conduire valide avec un dossier 
satisfaisant, un bon état de sante 
physique et psychologique et de 
bonnes facultCs visucile et auditive; 
us doivent en outre parler couram-
ment l'anglais ou le francais et 
n'avoir aucun easier judiciaire. 
MCme si on demande que les can-
didats aient au moms une 12 année 
pour la plupart des forces policiè-
res, on accorde generalement Ia 
preference aux candidats qui pos-
scdcnt un diplôme collégial ou 
universitaire. 

Lorsquc les candidats satisfont 
aux exigences de base, us entament 
Ic processus dc selection, ou ils 
subissent une série d'examens 
pouvant comprendre des tests 
d'aptitude, des Cpreuves en com-
munication écrite, un examen me - 

dical, psychologiquc, physique et de 
conduite automobile. 

Uric fois tous ccs critCres satis-
faits, les candidats peuvent Ctre en-
gages comme recrues ou cadets et 
doivent suivre une formation de 
trois a six mois dans uric école de 
police ou dans un autre centre de 
formation policière. Les candidats 
qui rCussissent les cours scolaires 
sont assermentés au grade d'agents 
de police et entreprennent proba-
blement uric formation pratique de 
six mois a un an au sein des forces. 

Services de sécurité pnves 
Les enqueteurs privCs et les gardiens 
de sCcuritC ?i l'emploi d'une agence 
privée d'enquète ou de sécurité 
doivent obtenir un permis de Ia 
province ou du territoire. Chaque 
juridiction, exceptC les Territoires 
du Nord-Uucst, a sa propre Ioi sur 
les cnquêtcurs privés ct sur les gar-
diens de sécurité qui traitc de l'ob-
tention d'un permis et des 
rCglcmcnts associés. Pour obtenir 
un permis, la personne doit avoir 
18 ans ou plus (peut varier legCre-
merit dans certaines provinces), un 
easier judiciaire vierge depuis 
cinq ans et Ia citoyenrleté cana-
dienne. La Colombie-Britannique 
et Terre-Neuve assortisscnt a ccs 
conditions des exigences minima-
les de formation. Le perrnis doit 
être renouvelé chaque annCc et peut 
êtrc révoqué si Ic détenteur nCglige 
de se conformer aux dispositions 
de Ia loi on aux règlemcnts appli-
cables. 

Aucun permis n'est requis Si l'en-
quCtcur privé ou Ic gardien de 
sCcurité est engage <6 l'intcrne>, 
c'est-a-dirc qu'il est engage, par 
exemple, par une société d'assu-
rances, un palais de justice, une 
sociCtC d'avocats ou un magasin. 
Font exception a cctte rCgle les cm-
ployCs de sécurité privés engages  

par des casinos commerciaux ins-
tallés en permanence (tels qu'a 
Montreal, a I lull, a Niagara Falls ou 
a Windsor). Ces emplovés doivent 
obtenir uric licence auprès des corn-
missions des jeux provinciales 
(Gerden, 1998). 

La formation des enquCteurs 
privés et des gardiens de sécurité 
est une decision qui relCve généra-
lement de l'cmployeur. Certaines 
Ccoles au Canada offrent des cours 
sur l'application de Ia loi et stir la 
sécurité et quclques autres donnent 
aussi unc formation spécialisée a 
l'intention des enquêteurs privés. 
I .es matières enseignées peuvent 
comprendre Ia surveillance, les 
enquCtes sur les antécédents, les 
enquCtes sur des causes intCressant 
Ia famille et Ia garde d'enfants, Ia 
collecte et Ia presentation d'élé-
merits de preuve, l'utilisation du 
polygraphe (détecteur de menson-
ges), les témoignages en cour, Ia 
recherche de personnes disparues, 
les operations d'infiltration et Ia 
redaction de rapports. 

Comparativement aux agents de 
police, les agents de sécurité privés 
du Canada prCsentent les caracté-
ristiqucs suivantcs : salaires plus fai-
bles, critères d'embauches restreints 
ou inexistants, pourcentage plus 
élevé de travail a tcmps partiel, taux 
de roulemcnt plus ClevC, nivcaux de 
scolarité plus faibles et formation 
rcstreintc ou inexistante (Mann, 
1997), 

Combien y  a-t-il de 
travailleurs dans ces 

occupations? 
[n 1991 et en 1996, les agents 
de sCcuritC privCs étaient plus 
nombreux que les agents de 
police cette derniCre année en 
comptait respcctivcment 82 010 et 
59 090. Quelque 12 230 étaicnt des 
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Services de sécurité privés et services de police publics 

Tableau 1 : Agents de police, enquêteurs privés et gardiens de sécurité 

Agents de police Enquêteurs privés Gardiens de sOcuritO 

1991 	1996 	Variation 1991 1996 	Variation 1991 1996 Variation 

Canada 61 280 	59 090 -3,6 8 215 12 230 48,9 72 880 69 780 -4,3 

Terre-Neuve 995 	880 -11,6 85 70 -17,6 1 250 1 220 -2,4 
lle-du-Prince-Edouard 205 	210 2,4 * * 315 305 -3,2 
Nouvelle-Ecosse 1 675 	1 595 48 235 150 -36.2 2 970 2 705 -8,9 
Nouveau-Brunswick 1 475 	1 480 0,3 145 140 -3,4 1 940 2 145 10,6 
Québec 16415 	16315 -0,6 2055 4715 129,4 22310 16445 -26,3 
Ontario 23 590 	21 975 -6,8 3 335 4 455 33,6 27 920 28 845 3,3 
Manitoba 2275 	2 540 11,6 340 250 -26.5 2405 2540 5,6 
Saskatchewan 2 500 	2055 -17,8 220 205 -6,8 1 725 1 695 -1,7 
Alberta 4 955 	4 840 -2,3 775 825 6,5 5 305 5 990 12,9 
Colombie-Britannique 6 830 	6 810 -0,3 1 010 1 390 37,6 6 540 7 665 17,2 
Yukon 105 	120 14,3 - 15 ... 70 70 - 
Territoires du Nord-Ouest 255 	280 9,8 * * 

... 135 155 14,8 

Source: Recensement du Canada, 1991 et 1996 
Nota : Las chiffres peuvent ne pas donner Ia somme parce qu'ils ont été arrondis au multiple de 5. 

Pas assez de cas pour qua ce soit significatif. 

enquéteurs privés et 69 780, des gardiens de sécurité 
(tableau 1). Le nombre d'agents de sécurité privés a 
augrnenté de I % entre 1991 et 1996, tandis tlu'on  a 
cnrcgistré une chute de 4 % du nombre d'agents de 
police. Depuis 1991, on a observe simultanément une 
baisse de 4 % du nombre de gardiens de sécurité et 
une augmentation de 49 % du nombre d'enquêteurs 
privés. 

Les proportions de travailleurs I temps partiel dans 
le groupe des agents de sécurité privés s'avèrent plus 
fortes que dans les forces policiCres. En 1996, 19 % 
des enqueteurs privés et 33 % des gardiens de sécurité 
travaillaient a temps partiel, comparativement a 7 % 
seulement des agents de police. Les taux de chmage 
variaient également. Les agents de police affichaient 
un taux de chomage de 2 %, comparativement a 5 % 
pour les enquêteurs privés et a 9 % pour les gardiens 
de sécurité. 

Au Canada, quelques gardiens de sécurité font éga-
lement partie du personnel civil de certaines forces 
policières. Entre 1986 et 1996, le nombre de gardiens 
de sécurité employés par des forces policières a aug-
menté de 86 %, passant de 398 a 745. 

Depuis 1991, la Saskatchewan accuse la chute la plus 
marquee du nombre d'agents de police (18 %), suivie 
par Terre-Neuve (12 %), l'Ontario (7 %) et Ia 

Nouvelle-Ecosse (5 %). Des hausses ont été enregis-
trees au Yukon (14 %), au Manitoba (12 %) et dans les 
Territoires du Nord-Ouest (10 %). 

Dans le cas des enquêteurs privés, le Québec a 
connu la plus forte augmentation (129 %), suivi par Ia 
Colombie-Britannique (38 %) et l'Ontario (34 %) 
Trois provinces ont enregistré des chutes notables: Ia 
Nouvelle-Ecosse (36 %), le Manitoba (27 %) et 
Terre-Neuve (18 %) 

Depuis 1991 également, le nombre de gardiens de 
sécurité a augmenté sensiblement dans quelques pro-
vinces et territoires : en Colombie-Britannique (17 %), 
dans les Territoires du Nord-Ouest (15 %), en Alberta 
(13 %) et au' Nouveau-Brunswick (11 %). Malgré ces 
hausses, la chute marquee du nombre de gardiens de 
sécurité au Québec (26 %) a entrainé une baisse gb-
bale au niveau national. Cette diminution, combinée a 
un accroissement important du nombre d'enquèteurs 
privés dans cette province (129 %), pcut Ctre 
attribuable en partie a quelques conflits de travail ayant 
touché les gardiens de sécurité durant cette période 
ainsi qu'à Ia nature changeante des exigences en 
matière de sécurité, notamment les enquCtes sur les 
cas de fraude, sur la surveillance électronique et sur les 
systèmes d'alarme. 
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Tableau 2 : Agents de police, enquêteurs privés et gardiens de sécurité, taux pour 
100 000 habitants 

Enqueteurs Gardiens 
Total Agents de police prives de sécurité 

Taux pour Taux pour Taux pour Taux pour 
Population Nombre 100 000 Nombre 100 000 Nombre 	100 000 Nombre 	100 000 

Canada 29959458 141 100 471 59090 197 12230 41 69780 233 

Terre-Neuve 569 563 2 170 381 880 155 70 12 1 220 214 
lle-du-Prince-Edouard 136 634 515 377 210 154 ... 305 223 
Nouvelle-Ecosse 941 598 4450 473 1595 169 150 16 2705 287 
Nouveau-Brunswick 760 780 3 765 495 1 480 195 140 18 2 145 282 
Québec 7396727 37475 507 16315 221 4715 64 16445 222 
Ontario 11 271 834 55275 490 21975 195 4455 40 28845 256 
Manitoba 1 137 297 5 330 469 2 540 223 250 22 2 540 223 
Saskatchewan 1 017 452 3 955 389 2055 202 205 20 1 695 167 
Alberta 2785755 11655 418 4840 174 825 30 5990 215 
Colombie-Britannique 3843647 15865 413 6 810 177 1 390 36 7665 199 
Yukon 31 400 205 653 120 382 15 48 70 223 
Territoires du 

Nord-Ouest 66771 435 651 280 419 * 155 232 

Source: Recensement du Canada, 1996 
Nota : Les chiffres peuvent ne pas donner ía somme parce qu'lls on: eta arrondis au multiple de 5. 

Pas assez de cas pour que ce soil significatif. 

En 1996, parmi les provinces, cc sont le Manitoba 
et le Québec qui comptaicnt ie plus grand nombre 
d'agents dc police par habitant (tableau 2). Parce que 
Ic Québec a recours a un plus grand nombre d'agcnts 
de police <(temporaires)> que les autres juridictions, Ic 
nombre pour 100 000 habitants de cette province était 
de 12 % supérieur a Ia moycnne nationale. Si on 
exciut les agents de police teniporaires, Ic taux du 
Québec ne dépassait hi muycnne que de 5 %• 

Inversement, le Manitoba ct le Québec affichaient 
un rapport lCgèrcment inféricur la moycnnc de 
gardiens de sécurité par habitant. C'est en 
Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-Brunswick u'on 
trouvait le plus grand nornl)rc dc gardiens de sécuritC, 
tandis que ces derniers Ctaicnt les moms nombreux en 
Saskatchewan. Le nombre Ic plus élevé d'cnc1uCteurs 
privés par 100 000 habitants a Cté enregistrC au Qué-
bec, tandis que les provinces de I'Atlantique demon-
traient generalement les taux les plus faibles. Dans 
l'ensemble, le Québec, Ic Nouveau-Brunswick Ct l'On-
tanio affichaient les taux les plus élevés par habitant 
pour Ics agents de sécurité publics et privés combines, 
tandis quc l'Ile-du-Prince-Edouard, Terre-Neuve et Ia 
Saskatchewan avaient les plus faibles taux. 

Representation accrue des femmes dans les 
services de sécurité prives 

En 1996, Ics femmes enregistralent un taux de repre-
sentation plus élevé dans les services (IC sécurité privés 
que dans les services de police publics (tableau 3). 
Elles rcprésentaient 21 % des enquètcurs privés et 
20 o,/o  des gardiens de sécurité, comparativement a 
13 % des agents de police. Toutefois, In proportion 
d'agents de sexe féminin connait une croissance soute-
nue depuis le milieu des années 70, époque on dIes 
comptaient pour unc proportion de moms de I %• 

L'Ontario avait généralemcnt Ia plus forte rcpré-
sentatmon de femmes dans les forces policieres publi-
qucs et dans les services de sécurité privés, tandis que 
les provinces de l'Atlantiquc affichaient generalement 
des taux de representation plus faibles. 

Caracteristiques scion i'âge 
11 y avait un pourcentagc beaucoup plus élevé d'agents 
de sécurité privés de moms de 25 ans et de plus de 
54 ans (graphique A). Les agents de police étaient plus 
susceptibles d'avoir pris leur retraite avant l'âgc de 
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Graphique A: Les services de sécurlté 
privés distribuent plus uniment leur 

personnel selon l'âge. 

% 
40 	 Agents de police 
35 	 Enqueteurs prives 

30 • Gardiens de sécurité 

25 

i 
OLJI LIi 

15-24 	25-34 	35-44 	45-54 	55 + 
Age 

Source: Recensement du Canada, 1996 

55 ans, cc qui explicjue les faibles pourcentages enre-
gistrés dans ce groupe d'ige. Inversernent, ii n'v a pas 
de limite d'âge maximum dans les services de sécurité 
privés et le travail peut convenir a des personnes plus 
âgées. Dc plus, un certain nombre d'agents de police 
et de membres du personnel militaire a La retraite se 
sont joints a des organismes de sécurité privés. Le 
nombre élevé de personnes dc moms de 25 ans tra-
vaillant dans les services de sécurité prives peut s'expli-
quer par les exigences restreintes, en matière de 
formation et de scolarité, requises dans ce secteur. 

Lcs agents de police de sexe féminm sont générale-
ment plus jeunes que leurs pairs de sexe masculin 
(tableau 4). En 1996, plus de deux tiers (68 %) des 
femmes avaient moms de 35 ans, comparativement a 
32 % seulement des hommes, ce qui n'est pas surpre-
nant étant donné les récentes initiatives d'embauche 
menées auprès des femmes. Parmi les enquêteurs pri-
yes et les gardiens de sécurité, l'écart le plus marqué a 
été relevé dans le groupe des 55 ans et plus. Pour les 
deux professions, le pourcentage d'hommes était sen-
siblement plus élevé que ceiw des femmes. 

Tableau 3 : Agents de police, enquêteurs prlvés et gardiens de sécurité selon le sexe 

Agents de police Enquèteurs privOs Gardiens de sOcurité 

Les % Les % Les % 
deux Horn- Fern- fern- deux Horn- Fern- fern- deux Horn- Fern- fern- 

sexes mes mes rnes sexes mes rnes mes sexes mes mes mes 

Canada 59 090 51 600 7 490 13 12 230 9 680 2 550 21 69 780 55 715 14 065 20 

Terre-Neuve 880 800 80 9 70 65 10 14 1 220 1 080 140 11 
lie-du-Prince- 

Edouard 210 195 15 7 - - 305 265 35 11 
Nouvelle-Ecosse 1 595 1 450 145 9 150 120 30 20 2705 2 195 505 19 
Nouveau-Brunswick 1480 1 385 95 6 140 110 30 21 2145 1 810 330 15 
Québec 16315 14720 1595 10 4715 4065 645 14 16445 12540 3905 24 
Ontario 21 975 18 685 3 285 15 4 455 3 370 1 085 24 28 845 22 630 6 215 22 
Manitoba 2540 2 160 375 15 250 220 25 10 2540 2210 325 13 
Saskatchewan 2055 1 760 295 14 205 145 55 27 1 695 1 440 260 15 
Alberta 4840 4325 520 11 825 590 230 28 5990 4910 1080 18 
Colombie- 

Britannique 6 810 5 780 1 035 15 1 390 965 430 31 7 665 6 450 1 220 16 
Yukon 120 100 20 17 15 15 - - 70 55 15 21 
Territoires du 

Nord-Ouest 280 240 35 13 - - 155 125 30 19 

Source: Recensement du Canada, 1996 
Nota: Les chiffres peuvent ne pas donner Ia somme parce qu'ils ont été arrondis au multiple de 5. 
• 	Pas assez de cas pour que Ce soit significatif. 
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Tableau 4 : Agents de police, enquêteurs prives et gardiens de sécurité, selon l'âge et le sexe 

bus les ages 15624 25 a 34 35644 45 a 54 55 et plus 

Agents de police 59 090 	100 2 335 4 19 215 33 21 065 36 14 805 25 1 665 3 
Hommes 51600 	100 1520 3 14935 29 19220 37 14320 28 1615 3 
Femmes 7495 	100 825 11 4280 57 1 845 25 490 7 55 1 

Enquêteurs privés 12 230 	100 1 850 15 3 600 29 2 620 21 2 550 21 1 615 13 
Hommes 9680 	100 1 410 15 2 735 28 1 900 20 2 160 22 1 475 15 
Femmes 2550 	100 435 17 865 34 720 28 395 15 140 5 

Gardiens de sécurlté 69 780 	100 13625 20 16 165 23 11 645 17 12 135 17 16205 23 
Hommes 55715 	100 11160 20 13035 23 8345 15 9050 16 14120 25 
Femmes 14065 	100 2465 18 3 130 22 3 300 23 3085 22 2085 15 

Source: Recensement du Canada, 1996 
Nota : Les chiffres peuvent ne pas donner Ia somme parce qu'iis ont été arrondis au multiple de 5. 

Graphique B: Les niveaux de scolarité sont 
plus élevés chez les agents de police. 

Moiris quurl dipióme I 
détudes secondaires. 

Diplome détudes I Agents de 
police secondaires ______________ Eriquéteurs 

Certains cours de métier I • Gardiens de non universitaires sécurité 
Cours de métier 

non universitaire avec 
cert,ficat/diplôme 

Certains Cours 
universitaires 

Baccaiauréat ou diplôme 
de niveau supérieur 

0 	5 	10 	15 20 25 30 35 40 % 
I Source: Recensement du Canada, 1996 	 I 

Niveaux de scolarité plus élevés chez les 
agents de police 

Comme les agents dc police doivent attcindre un 
niveau de scolarité minimum, kurs niveaux de scola-
rite élevés ont été prévisibles. En 1996, 81 o,/ des agents 
de police possédaient plus u'un diplômc d'études 
secondaires, comparativement a 66 % des enquêteurs 

privés et 1 53 % des gardiens de sécurité graphique 
B). Dc plus, 14 % des agents de police possedaient un 
diplôme universitaire, comparativement a 10 % des 
enuêteurs privés et 1 7 % des gardiens de sécurité. 

Les niveaux de scolarité atteints varient selon le sexe. 
En 1996, parmi les agents de police, les femmes avaient 
généralement des niveaux de scolarite plus élevés et 
étaient presque dcux lois plus susceptibles que les 
hommes d'avoir un diplôme universitaire (tableau 5). 
Ce résultat peut s'expliquer par Ic nombre accru de 
femmes qui ont joint les forces policièrcs ces derniéres 
annécs, coIncidant approximativemcnt avec l'impor-
tance des conditions des appliquants possédant un 
diplôrne. Toutefois, méme aprés Ic contrôle des 
differences d'lge, les femmes avaicnt toujours une plus 
grande scolarité. Pour les enquêteurs privCs, les 
femmes tendaient aussi I avoir plus de scolaritC que 
leurs pairs de sexe masculin, tandis que l'invcrse a 
plutôt été observe chez les gardiens de sécuritC. 

Representation accrue des minorités 
visibles dans les services de sécurité prives 
MetTle si quclques programmes soOt menCs dans le but 
d'encourager les membres des minorités visibles I 
poser Icur candidature a des postes d'agents de police, 
on a beaucoup de difficulté I engager des membres 
de cc groupe. En effet, ces derniers comptaient pour 
3 % des agents de police, pour 6 % des enquêteurs 
privCs Ct pour 11 % des gardiens de sCcurité en 1996 
(tableau 6). N'incluant pas les Autocbtones, ils repré-
sen taient 10 % des employés. 
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Tableau 5 : Plus haut niveau de scolarité atteint par les agents de police, par les enquêteurs 
prives et par les gardiens de sécurité 

Agents de police Enquêteurs privés Gardiens de sécurité 

Les Les Les 
deux deux deux 

sexes Hommes Femmes sexes Hommes Femmes sexes Hommes Femmes 

% 

Total 100 	100 	100 100 	100 	100 100 	100 	100 

Moms qu'un diplôme d'études 
secondaires 5 	6 	4 16 	17 	14 29 	28 	32 

Diplôme d'études secondaires 13 	14 	8 18 	18 	17 18 	17 	19 
Certains cours de métier ou non 

universitaires 12 	13 	8 15 	15 	13 16 	17 	14 
Cours do métier ou non univer- 

sitaires avec certificat/diplôme 35 	35 	33 26 	26 	27 18 	18 	20 
Certains cours universitaires 19 	19 	22 15 	15 	17 12 	13 	9 
Baccalauréat ou diplôme de 

niveau superieur 14 	13 	25 10 	10 	12 7 	8 	6 

Source Recensement du Canada, 1996 
Nota : Lee chiffres peuvent no pas donner Ia somme parce qu'ils ant dtO arrondis au multiple do 5. 

Tableau 6 : Representation des groupes minoritaires dans les 
professions de Ia sécurlté 

Minorités 
Total visibles Autochtones 

Canadlens do 15 
ans at plus 22 628 925 100 2 419 140 10,7 518 585 2,3 

Hommes 11022455 100 1 166790 10,6 247385 2,2 
Femmes 11606470 100 1 252 350 10,8 271 210 2,3 

Toutes leo 
professions 13 318 740 100 1 320 865 9,9 229 810 1,7 

Hommes 7191 125 100 709995 9,9 118700 1,7 
Femmes 6127615 100 610880 10,0 111 	110 1,8 

Agents de police 59090 100 1 725 2,9 1 780 3,0 
Hommos 51 600 100 1 435 2.8 1 430 2,8 
Femmos 7490 100 295 3,9 355 4,7 

Enqueteurs privés 12230 100 765 6,3 160 1,3 
Hommes 9680 100 665 6,9 115 1,2 
Femmes 2550 100 95 3,7 50 2,0 

Gardlens do sécurlté 	69780 100 	7815 11,2 	2010 2,9 
Hommes 	 55715 100 	6805 12,2 	1645 3,0 
Fommos 	 14065 100 	1 010 7,2 	365 2,6 

Source Recensement du Canada, 1996 
Nota Los chiffres peuvent no pas donner Ia somme parce qu'ils ant été arrondis au 

multiple do 5. 

Bonne representation des 
Autochtones au sein des 

deux domaines 

En 1996, les Autochtones comp-
taient pour 1,7 o,/  de toutes les per-
sonnes occupées (tableau 6). Le 
pourcentage d'agents de police 
(3,0 %) et de gardiens de sécurité 
autochtones (2,9 %) dépassait Ia 
moyenne nationale, tandis que celui 
des enquêteurs privés autochtones 
(1,3 %) en était inférieur. La forte 
representation des Autochtones au 
sein des forces policières est en par-
tie attribuable au concept de plus 
en plus répandu de services de 
police autogérés des Premieres 
Nations (agents de police autoch-
tones en service dans leur propre 
communauté). 

Salaire des agents de police 
considérablement plus élevé 

En 1995, le revenu moyen d'em-
ploi déclaré par les agents de po-
lice était sensiblement plus élevé 
que celui des agents de sécurité 
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Tableau 7 : Revenu moyen annuel d'emploi des agents de 
police, des enquêteurs privés et des gardiens de sécurité, 1995 

Toutes professions Agents de police 

Les Les 
deux deux 

sexes Hommes Femmes sexes Hommes Femmes 

$ 

Canada 37556 42488 30130 53795 54946 44734 

Terre-Neuve 34 142 40 064 26353 50 743 51 067 47 144 
lIe-du-Prince-Edouard 30039 33741 25129 47112 47573 * 
Nouvelle-Ecosse 32 824 37 398 26093 48 810 49 410 41 657 
Nouveau Brunswick 32 865 37 811 25 461 51 927 52 295 44 463 
Québec 35 021 39 340 28 449 53 806 54 549 45 688 
Ontario 40 281 45 477 32 645 54 098 55 470 45 462 
Manitoba 32 564 36 630 26 260 50 580 52 585 38 004 
Saskatchewan 31 402 35 289 25 227 53 272 54 575 41 829 
Alberta 37 097 42 725 28 091 53 531 54 794 41 787 
Colombie-Britannique 39 414 44 784 31 218 55 971 57 520 45 805 
Yukon 42786 47050 37715 62761 63869 
Territoires du 

Nord-Ouest 47 108 52 144 40 037 65 321 67 421 

Enqueteurs privés Gardiens de sécurité 

$ 

Canada 34 193 35 047 30 382 25 223 25 573 22 829 

Terre-Neuve * * 25 104 26 358 15004 
lIe-du-Prince-Edouard * * - 21 014 21144 
Nouvelle-Ecosse 27 048 26 790 * 21 994 22 165 20 541 
Nouveau Brunswick 36 478 37 390 • 22 322 22 318 22 369 
Québec 30 227 30 955 24 967 26 092 26 461 23 009 
Ontario 36516 37459 32823 26403 26807 23976 
Manitoba 31823 31848 * 20714 20742 20408 
Saskatchewan 38 709 44 084 29 053 22 944 23 329 20 260 
Alberta 37 902 41 324 26 957 22 134 22 523 20 270 
Colombie-Britannique 35 690 36 463 33 718 25 563 25 795 23888 
Yukon • * - * * - 

Territoires du 
Nord-Ouest * - 30 963 31 364 

Source: Recensement du Canada, 1996 
Nota : Les chiffres peuvent ne pas donner Ia somme parce qu'ils ont Oté arrondis au 

multiple de 5. 
Pas assez de cas pour que ce soit significatif. 

privés (tableau 7). Les agents de 
police ont déclaré un revenu de 
53 795 $, soit presque 20 000 $ de 
plus que les enquétcurs privés Ct 
plus que Ic double du revenu 
moyen déclaré par les gardiens de 
sécurité. Plusieurs facteurs majeurs 
ont contribué a ces differences. 
Outre les exigences restreintes en 
matière d'cducation et de forma- 

et la Nouvelle-Ecosse affichaient 
le revenu rnoyen d'cmploi Ic plus 
faibic pour les agents de police. 

Les enquêteurs privés de Ia 
Saskatchewan ont dCclaré ic revenu 
moyen d'emploi le plus élevé, sui-
vis par ceux de l'Alberta. La 
Nouvelle-Ecosse et le Québec 
accusaient des revenus relativement 
faibles. C'est au Québec et en 
Ontario que les gardiens de sécuri-
tés obtenaient le revenu moyen le 
plus élevé, tandis que ccux du 
Manitoba sont arrives les derniers. 

Des écarts entre les salaires des 
agents des deux sexes existaient 
dans les trois professions. En 
moyenne, les agents de police de 
sexe féminin ont gagné 19 % de 
moms que les homines, probable-
ment parce que Ia majorité étaient 
des jeunes er 3u'ils avaient moths 
d'anciennetC et d'expérience. En 
1996, plus de 90 % des agents de 
police de sexe fCminin étaient clas-
siftés ati rang de constable, Ic niveau 
Ic moms rémunérC (Swol, 1997). 
L'écart salarial entre les hommes et 
les femmes Ctait moms grand dans 
les services de sécurité privés. Les 
fcmmes enquêteuses privécS tou-
chaient en movenne 13 % de moms 
que les hommes. I)ans Ic groupe 
des gardiens de sécurité, les fern-
mes gagnaient 11 % de moms que 
les hommes. 

Résumé 
(;crtamncs caractéristiques différen-
cient les services de sCcuritC privés 
des services de police publics. 
L'agent de sCcuritC privC travaille 
pour des personnes qui Ic paient 
pour ses services. L'agent de p0-
lice, lui, est responsable du service 
et de Ia protection du public. La 
formation et les qualifications 
de base sont considérablernent 
moms nombreuses pour l'agent de 
sécurité privé que pour l'agent de 
police. 

non, Ia compétmon a force les en-
treprises a maintenir leurs prix. 

Les agents de police des territoi-
yes ont déclaré les revenus moyens 
d'emploi les plus ClevCs (lu pays, 
suivis des agents de Ia Colom-
bie-Britannique et de l'Ontario. Ces 
salaires élevés reflètent probable-
ment Ic coüt de Ia vie dans cette 
region. T.'llc-du-Princc-Edouard 
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En 1991 et en 1996, les agents 
de sécurité prives étaient plus nom-
breux que Ics agents de police. Leur 
nombre a légèrcrnent augmente 
pendant Ia période, tandis que celui 
des agents de police a diminué. Les 
femmes enregistraicnt un taux de 
representation plus élevé dans les 
services de sécurité privés que dans 
les services de police publics. Les 
minorités visibles affIchaient aussi le 
pourcentage le plus élevé au sein 
des services de sécurité privés; pour 
leur part, les Autochtones demon-
traient une bonne representation 
dans les deux domaines. 

Contrairernent a ce qu'on pou-
vait s'attendre, les niveaux d'éduca-
tion se sont avérés plus élevés chez  

les agents de police, car seulement 
des qualifications de base sont 
requises pour avoir l'emploi. Le 
revenu d'emploi était considerable-
ment plus élevé pour les agents de 
police que pour les services de 
sécurité privés. 

I Note 
I Pour obtenir une equivalence de 12' 
année, Ic candidat doit réussir un exa-
men admirnstrc par un établissement 
d'enseignement reconnu. 
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Numéros déjà parus : ii vous manque an numéro? 

Ne craigner izen! Vous pouvez vous procurer les numéros d6ji parus de L'emploi et le revenu en perspective. 
Voici les etudes publiées dans ces numéros 

Hiver 1998 	Jeux de hasard Inégalités des revenus . Revenu de retraite Stabilité dc l'cmploi Taux de syndicalisation 
Index 1989 a 1998 

Automne 1998 	Travail par postes Taux d'activité Rccherche d'emploi Retraite Entreprises a domicile 

Ete 1998 	Programmeurs informatiques Travailler chcz soi Cumul d'emplois Revenu après separation Régime 
d'accession a Ia propriété Assurance-emploi 

Printemps 1998 Pères au foyer• Absences du travail Formation des employés REER: cotisations et retrairs; droits inurilisés 

Pour plus d'information, communiquez avec Statistique Canada, Division des operations et de I'intégration, Gestion de 
Ia circulation, 120, avenue Parkdalc, Ottawa (Ontario), KIA 0T6, ou composcz sans frais Ic numéro 1 800 267-6677. 

L'emploi et le revenu en perspective 

La revue Irimesirielle quui Pouts rensezgne cur le marché du travail et le reu'enu. 
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Etudes et rapports récents 

U WENT DE PARALITRE 

• Articles provenant des Indicateurs 
des services 

Les services de diver/issernent tin marché de 
consommalion en croissance 

En 1996, les Canadiens ont dépensé au total 5,8 
n-iilliards de dollars pour des services de 
divertissement, une hausse de 49,4 % (en chiffres 
reels) par rapport a 1986. Les services de 
divertissement sont passes de 0,7 % a 1,1 % du 
budget moyen du ménage. Toujours en 1996, 
les ménages ont dépensé en moyenne 533 $ en 
services de divertissement, contre 439 $, en 
particulier grace aux dépenses plus nombreuses 
pour ies services de cablodistribution. 

Lcs sommes consacrées a la cablodistribution 
ont atteint près de 2,8 milliards de dollars en 
1996, une hausse considerable de 80 0/()  par rapport 
a dix ans auparavant. La cãblodistribution a 
accaparé 48 % de la part du marché de consom-
mation des services de divertissement, coniparati-
vement a environ 40 % en 1986. 

La location de vidéocassettes et de disues 
video a obtenu 17 % du marché. Les dépenses 
ont augmenté de 54 % pour atteindre un peu 
plus d'un milliard de dollars. Cette hausse 
s'explique principalement par Ic fait que Ia 
proportion des ménages qui louent des 
videocassettes est passée de 42 % ii 61 0/•  Les 
ménages ont consacré en moyenne 92 $ a Ia 
location de vidéocassettes, comparativement a 
seulement 74 $ dix ans auparavant. 

In 1996, les dépenses consacrées au cinema 
sont passées de 17 % a 11 % du marché des 
services de divertissement. Les ménages ont 
dépensé 627 millions de dollars, une baisse de  

4 % (en chiffres reds) en 1986. Les dépenses 
moyennes de ces ménages sont passées de 142 $ 
a 103$. 

Dc 1986 a 1996, Ia valcur du marché de 
consornmation des événements sportifs a diminué 
de 4 % pour se chiffrer a 401 millions de dollars. 
Ce recul cst particllement attribuable a La 
diminution de la proportion des mCnages qui 
achètent tie pareils billets. Cette proportion est 
ainsi passéc de 27 % A 22 %. 

Pour plus de renseignements ou pour en savoir 
davantage sur les concepts, les méthodes Oil Ia 
ualité des données, communhuez avec Louise 

Earl, Division de l'analyse des ensuêtes  auprés 
des ménages et sur Ic travail, au (613) 951-2880. 

EzpIoi et rétnunération dans le secteur des sen*es 
depuis 1984 

Au cours des récentes années, l'économie 
canadienne s'est de plus en plus concentrée sur 
les services. Lorsque les secteurs sont compares, 
ce changement est particuliCrement manifeste. Cet 
article offre une vue d'ensemble des modifications 
survenues de 1984 a 1997 dans I'emploi et dans 
Ia rémunération pour le secteur des services. On 
a note des changements dans l'emploi i temps 
plein et partiel, dans l'cmploi autonome et dans 
la moyenne salariale. On a prêté une attention 
particulière aux services suivants : finances, assu-
rances et affaires immobiliCres; aux entreprises; 
restauration; communications; divertissements et 
h éb erge men t. 

Pour plus de renseigncments sur ces articles 
(parus dans Ic numéro dii troisiCme trimestre de 
1998 des Indicaleurs des services, n° 63-01 6-XPB 
au catalogue, 35 $/116 $ OU n° 63-016-XIB au 
catalogue, 26 $/87 $), communiquez avec Don 
Little, 1)ivision des services, au (613) 951-6739 
ou a littdon@statcan.ca . 
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• Organisation de cooperation et de 
développement economique 

Re,gards sur /'éducation: Let indicateurs de /'OCDE 
1998, publié en novembre 1998, presente une 
gamme mise a jour d'indicateurs de l'éducation 
de l'OCDE se prétant aux comparaisons interna-
tionaics. 

Avec l'assentiment d'une forte majorite de 
spécialistes en Ia matière, les 36 indicateurs de 
cc volume mesurent la situation actuelle de 
l'éducation a l'échelle internationale. Ces derniers 
sont organisés de façon thématique et sont accom-
pagnés de graphiques et de tableaux. 

Les indicateurs pour le Canada ont été calculés 
d'après des données fournies par Statistique 
Canada dans le cadre de sa participation au 
Conseil des statistiques canadiennes de l'éducation, 
qui inclut aussi les sous-ministres provinciaux et 
territoriaux de l'Education. Les données peuvent 
être consultées sur Internet a www.oecd.org/ 
els/stats/els_stat.htrn. 

Pour plus de renseignements ou pour en savoir 
davantage sur les concepts, les méthodes ou la 
qualite des données, communiquez avec Jim Seidle, 
Centre des statistiques sur l'éducation, au (613) 
951-1500 ou a seidjim@statcan.ca . 

• Documents de recherche de la 
Direction des etudes analytiques 

Existe-t-iI des secteurs d'aclivité de haute technologie 
cu seulement des entreprises de haute technologie? Etude 
basée stir let nouve/les entreprises axées stir hi 
techno/o,gie. 
J. Baldwin et G. Gellatly 
Document de recherche n 120 

Ayant utilisé les donnécs provenant de I'Enquête 
de 1996 sur les pratiques opérationnelles et 
financières de Statistique Canada, cette étude révèle 
que plus de 70 % des nouvelles entreprises 
prospères sont de <<haute technologie>: soit qu'elles 
innovent, soit qu'elles utilisent des technologies 
avancées, soit qu'elles emploient des travailleurs 
spécialisés, soit qu'elles mettent l'accent sur la 
formation. Ces nouvelles entreprises se retrouvent 
dans de nombreux secteurs de l'économie et non 
seulement dans ce que l'ori considère generalement 

comme des secteurs de haute technologie, telles 
la biotechnologie et Ia technologie de l'informa-
tion. (Cette étude s'éloigne des definitions 
simplistes de la haute technologie, souvent reliée 
aux dépenses de Ia recherche et du develop-
pe men t.) 

Certains secteurs d'activité, comme les services 
informatiques, les services d'impression et de 
publication, ainsi que les services agricoles, 
comptent plus d'entreprises de haute technologie. 
Toutefois, des entreprises de pointe sont présentes 
dans tous les secteurs d'activitC. 

Inversement, les entreprises des secteurs a forte 
composante technologique ne sont pas toutes 
des entreprises de pointe. Bon nombre de princi-
pales entreprises des secteurs <à faible composante 
technologique sont plus avancées que plusieurs 
autres des secteurs a forte composante tech-
nologique. En d'autres termes, elles innovent 
plus, utilisant des technologies plus avancées ou 
les competences supérieures de leur main-d'ceuvre. 

Existe-t-il des secteurs d'activité a'e haute techno/ogie 
ou seu/ernent des entreprises de haute techno/ogie? Etude 
basie sur let nouvelles en/rep rises axées sur Ia techno/ogie 
est maintenant disponible. Pour en obtenir une 
copie, communiquez avec Louise Laurin au (613) 
951 -4676, Division de l'analyse microéconomique, 
ou consultez gratuitement le document sur 
Internet, a www.statcan.ca . 

Pour plus de renseignements ou pour en savoir 
davantage sur les concepts, les méthodes ou Ia 
qualite des données, communiquez avec John 
Baldwin ou avec Guy Gellatly, Division de 
l'analyse micro-économique, au (613) 951-8588 
ou au (613) 951-3758, respectivement. 

Données canadiennes ricentes sur Ia qualité des emplois 
se/on hi taille des entreprises 
M. Drolet et R. Morissette 
Document de recherche n" 128 

Ce document décrit les changements survenus 
dans Ia qualité des emplois au fil des ans en 
réexaminant la mesure dans laquelle les grandes 
entreprises offrent de meilleurs salaires et plus 
d'avantages sociaux que les petites. II explique 
en outre comment les horaires de travail varient 
selon Ia taille de l'entreprise et étudie si ces écarts 
affectent la rémunération. 
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Les récompenses pécuniaires, par exemple la 
rémunération et les avantages sociaux, sont l'une 
des composantes de La qualité des emplois qui 
different entre les petites et les grandes entreprises. 
Dc 1986 a 1997, les travailleurs des grandes 
entrcpriscs ont touché de 15 % a 20 o,/  de plus 
que ceux des petites entreprises. Toutefois, une 
partie de cet écart est peut-Ctre attribuable a 
des differences intangibles entre les deux categories 
de travailleurs et d'empioyeurs dont on n'a pas 
tenu cornptc dans le cadre de l'analyse. 

On a egalement déterminé que les travailleurs 
des grandes entreprises étaient au moms quatre 
fois plus susceptibles d'être proteges par un régime 
de pension que ceux des petites entreprises. Cc 
résultat n'a pas change de façon significative 
depuis au moms le milieu des années 80. 

Les horaires de travail soot une deuxième 
composante dc Ia qualité des emplois qui change 
scion Ia taille de I'entreprise. Scion l'Enquête 
sur les horaires et les conditions de travail de 
1995, les heures hebdomadaires de travail ne 
différenciaient pas de facon significative. 
Toutefois, les travailleurs des petitcs entreprises 
Ctaicnt plus susceptibles de travaillcr plus dc cinq 
jours par semaine, tandis que les travailleurs des 
grandes entreprises étaient pius en mesure de 
travailler par poste, c'est-à-dire Ia nuit, le soir, 
en alternance ou en postes fractionnCs. 

Enfin, Ic document n'a démontré aucune 
incidence des horaires de travail sur l'écart salarial 
entre les grandes et les petites entreprises. Les 
résultats font ressortir la nécessité d'examiner 
plusieurs aspects du travail en vue d'évaluer les 
écarts quant a la qualité des emplois. 

Pour obtenir un exernplaire des Donnécs cana- 
diennes récenles sur Ia qua/ité des emplois se/on Ia 
tai//e des entrep rises, communiquez avec Hélêne 
Lamadcicine, Division de l'analyse des cntreprises 
et du marché du travail, au (613) 951-5231. Le 
document est aussi disponibie gratuitement sur 
Internet (www.statcan.ca). 

Pour plus de renseignements ou pour en savoir 
davantage sur les concepts, les méthodes ou Ia 
qualité des données, communiquez avec Marie 
Drolet OU avec René Morissette, Division 
de l'analvse des entreprises et du marché du 
travail, au (613) 951-5691 ou au (613) 951-3608, 
respectivement. 

Pour commander ces documents de recherche, 
communiquez avec le Centre de consultation 
regional de Statistique Canada Ic plus près dc 
votre localitC ou écrivez au Comité d'cxamcn 
des publications, Direction des etudes analytiques, 
Statistique Canada, 24 etage, immeuble 
R.-H.-Coats, Ottawa (Ontario), KIA 0T6. Ou 
encore, tClCphoncz au (613) 951-1804; télécopieur 
(613) 951-5403. 

• QUO! DE NEUF AVEC L'EPA? 

• Nouveaurés concernalit la population 
active 

Le numéro d'hiver 1999 du Poini sur Ia population 
active (n'71-005-XPB au catalogue, 29 $), intitulé 
<Un aperçu du marché du travail en 1998>>, 
est maintenant disponible. Des observations 
sélectionnées viennent ensuite. Ce numCro de 
Perspective présente d'autrcs conclusions de cette 
étude clans Ia rubriquc <dndicatcurs des de l'cmploi 
et du revenu>>. 

• La croissance de l'emploi en 1998 a etC plus 
forte que ceile de tout autre annCe de Ia 
décennie. Ainsi, a La fin de l'annCe, plus de 
60 % de la population travaiilaient, cc qui 
représente Ic taux d'emploi ic plus élevC 
depuis 1991. 

• L'emploi chez les femmes âgées de 25 a 54 
ans a crü davantage, continuant sa tendance 
croissante a long terme. Les jeunes reprCsen-
taient la deuxiCme plus importante source 
de croissance de l'emploi. AprCs un dCclin 
general de près d'une décennie, le nombre 
d'empiois occupés par les jeuncs âgés dc 15 
a 24 ans a fortement augmentC et cc, tant 
chei' les adolescents que chez les personnes 
dans la vingtaine. 

• Les travailleurs de 55 ans et plus ont aussi 
connu une bonne année. A mesure que les 
personnes plus âgées arrivalent ou restaicnt 
sur Ic marchC du travail pour occuper de 
nouveaux emplois, Leur taux de participation 
s'est mis a augmenter, après presque deux 
décennies de baisse constante. 
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• La croissance cle l'emploi chez les hommcs 
âgés dc 25 a 54 ans était un peu plus faible 
cju'en 1997. Parce que ces derniers sont plus 
susceptibles de travailler a temps p1cm, leur 
legère augmentation a contribué au ralentisse-
ment de Ia croissance de I'emploi a temps 
p1cm. Cependant, plus des dcux tiers dc 
l'augmentation globale de l'emploi étaient clans 
le travail a temps p1cm. 

• L'emploi a progressé partout au pays, sauf t 

l'Ile-du-Prince-Edouard. En fait, l'emploi 
dans Ia plupart des autres provinces a crCi 
plus rapidement que Ia population, d'oü uti 
accroissement des taux d'emploi. En pourcen-
tage, Ia croissance de l'cmploi a été plus rapidc 
au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en 
Alberta. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec 
Jeannine Usalcas au (613) 951-4720; télécopieur 
(613) 951-2869; courriel : usaljea@statcan.ca . 

• Lepomt surla population active en 
revue: CD-ROM 

Ce CD-ROM procure des milliers de series 
croisées de données de l'Enquête sur Ia population 
active de 1976 a 1998, Ce produit comprend 
un fureteur (browser) de données facile a utiliser, 
un tutoriel, Ic questionnaire de l'Enquête sur la 
population active, un guide détaillé dc l'enquete, 
un calculateur de coefficients de variation er 
davantage. Cette année, le CD-ROM contient 
des données basées sur de nouveaux systemes 
de classification pour l'industrie et Ia profession, 
débutant en 1987. Des changements ont de plus 
été effectués a la variable (<secteurs public et 
privé>>. 

Le CD-ROM dc 1998 de la Revue chronolo,gique 
de Ia population active (n° 71 F0004XCB au catalogue, 
195 $) est maintenant disponible. Pour plus 
de rcnseigncments sur cc produit, communiquez 
avec Marc Levesque au (613) 951-2793; télécopieur 
(613) 951-2869; courriel levemar@statcan.ca . 

• Vue d'ensemble di, point stir la 
population active 

Statistiques chrono/ogiques stir Ia population active, 1998 
(n° 71-201-XPB au catalogue, 114$) constituc 
un ouvrage de référence utile en cc qui a trait 
aux données désaisonnalisées de l'emploi et du 
chômage figurant mensuellement dans la presse. 
Cette publication annuelle comprend des données, 
couvrant une période de 10 a 20 ans, sur les 
caracteristiques generales du marché du travail 
pour le Canada, les provinces et Ics regions 
métropolitaines. Chaque annCe, les series sont 
mises a jour en fonction des modèles et des 
facteurs saisonniers les plus récents. 

Pour plus de renseignements sur ces produits, 
communiquez avec Marc Levesque au (613) 
951-2793; télécopieur (613) 951-2869; courriel 
levemar@statcan.ca . 

• Changements aux données selon 
l'tndustrie, Ia profession et les secteurs 
public erprive 

A compter de Ia diffusion des données dc janvier 
1999, l'Enquête sur Ia population active (EPA) 
a passé a un nouveau système de classification 
pour les données selon l'industrie et Ia 
profession. Tous les enregistrements de 1987 a 
1998 renferment des codes a Ia fois pour les 
classifications anciennes et pour les nouvellcs. 
L'enuête a aussi procédé a l'harmonisation de 
sa definition des secteurs public et privé a celle 
du Système de comptabilitC nationale. L'analyse, 
qui utilise les nouveaux systCmes de classification, 
figure dans le numéro du printernps du Point stir 
Ia population active (no  71-005-XPB au catalogue). 

Industrie 	- 
Le Canada, les Etats-Unis et Ic Mexique se sont 
récemment entendus pour établir un nouveau 
système dc classification des industries, Ic Système 
de classification des industries de l'Américiue du 
Nord (SCIAN). Avec l'Accord du libre-échange 
nord-américain, il était nécessaire de mettre en 
place un système commun afin de faciliter les 
comparaisons entre les tendances économiques 
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par activité industrielle. L'1PA est Ic premier 
programme de Statistique Canada a diffuser des 
donnécs établies A l'aide de cette nouvelle 
classification. Au cours des années a venir, toutes 
les principales enquêtes sur les entreprises et les 
mCnages feront La transition, tout comme Ic 
recensement de 2001. 

La nouvelle classification différe du système 
dc Classification type des industries (CTI80) établi 
en 1980 (Ct adoptC par l'fPA en 1984) plusieurs 
egards importants. La nouvelle classification 
regroupe Ics industries en fonction des intrants 
et des processus de production comrnuns, plutôt 
qu'en function des extrants. Ii tient aussi compte 
des industries qui ont vu ie jour depuis les années 
70. Finalement, ics services, qui sont responsables 
des trois quarts des emplois et d'une partie 
importante des extrants, tiennent une place 
prédominante. On truuvcra une explication 
détaillCe du SCIAN sur ic site Internet de Statistique 
Canada, a www.statcan.ca/francais/Subjects/  
Standard / index_f. h t m. 

La nouvelic classification possède un niveau 
de detail a six chiffres. Cependant, l'EPA ne 
codifiera les données qu'en function de quatre 
chiffres, cc qui est comparable au detail précédent 
reflétant les contraintcs quc doit affronter l'enquCte. 
PremiCrement, les codes des industries sont 
assignés en fonction des renseignements fournis 
par ics répondants des ménages en cc qui concerne 
l'activité principale de l'entreprise pour laquelle 
us travaillent ou dont us sont proprietaires. 
Deuxièmcmcnt, Ics renseignements concernant les 
descriptions d'cmploi doivent être codes rapide-
mcnt ct dans Ics limitcs (lu budget. Finalement, 
Ia taille de l'Cchantillon de I'cnquête n'est pas 
suffisante pour fournir des estimations au niveau 
complet de detail. 

Au niveau Ic plus agrégé, le SC1AN compte 
20 secteurs, par comparaison aux 18 divisions 
de Ia CTI80. MCme cc niveau est trop Clevé 
pour fournir des estimations désaisonnalisées 
fiables pour toutes les provinces. De Ia mCme 
façon que l'on a procédé pour Ia CTI80, I'EPA 
a groupé certains secteurs ?i des fins de publication 
de données mensuelles désaisonnalisées. MCme 
si les titres de certains regroupements n'ont pas 
change, les industries détaillées qu'ils representent  

ont quant a ellcs change. En consequence, ii est 
impossible d'cffectuer des comparaisons directes. 

Profession 
A Ia fin des annCes 80, Statistique Canada et 
Développemcnt des ressources humaines Canada 
(DRHC) ont collaboré i Ia modernisation du 
système de classification des professions. Les deux 
se sont entendus pour codifier les professions 
de maniCre a permettre a DRHC de regrouper 
les codes a l'intérieur de groupes significatifs 
d'aptitudcs (La CNP91) et, a Statistique Canada 
de les regrouper a l'intérieur de groupes 
significatifs fondés sur La ressemblance des activités 
exécutécs (CTP9I). 

J usqu'à maintenant, Ic recensement a été la 
scule source de données fondées sur la CTP9I. 
Le rccenscment de 1991 a codiflé les données a 
Ia fois en function de la CTP80 et de La CTP9I, 
et Ic recensement de 1996 les a codiftécs 
uniquement en function de la CTP9I. Les autres 
enquCtcs-menagcs suivront I'EPA au cours des 
prochaines années. Les données scront codifiées 
en function de quatre chiffres. Cependant Ia 
plupart des utilisateurs prefèrent des niveaux plus 
élevés d'agrégation, lesquels sont moms affectés 
par les erreurs de réponse, de codage ct 
d'échantillonnage. 

La (:Tp91 est fondamentalement différente 
de Ia CTPRO. Les cornparaisons entre les deux 
sont privCes de scns a tous les niveaux d'agre-
gation. L'EPA fournira des series chronologiques 
fondécs sur La CTP9 1, qui remontent jusqu'en 
1987. Comme pour Ic SCIAN, ces series sont 
disponibles sur CANSIM. 

Secte ur 
Fn janvier 1999, Ia definition des secteurs 
public et privé a été modifiée. Le concept de 
ofinancement,>, et non plus le concept de 
<proprieté>, est maintenant utilisé a titre de base 
de classification pour les institutions de sums de 
sante ct pour ics universités dans Ic secteur public. 
Ce changcment a pour effct d'accroitre Ic nombre 
d'employCs publics des industries de la sante et 
de l'enscignernent, puisque tous les employés 
d'hôpitaux et d'universitCs sont maintenant classes 
dans cc sccteur. Lcs estimations ont été révisées 
jusqu'en 1976. II n'y a donc pas de bris dc 
series dans les tableaux portant sur cette variable. 
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Pour plus de renscignemcnts au sujet de 
l'effet de ces changements sur les produits et 
sur les services de i'EPA, communiquez 
avec Marc Lévesque au (613) 951-2793 mi a 
levemar@statcan.ca . 

• QUOI DE NEUF DANS DDRA? 

U MFR aprèsimpót 
Pour la premiere fois, la Division des données 
régionales et administratives offrira, a titre d'une 
partie de ses tableaux statistiques standards sur 
les families, des renseignements sur les Mesures 
de faibles revenus (MER) calcuiées i partir du 
revenu après impôt. 

Les MFR sont une mesure des families 
relativement ies plus démunies. Les MFR avant 
impot sont devenues l'ob jet du tableau standard 
17 des données sur les families depuis 1994. 
Ces données, comme tous les renseignements 
de Ia banque des données sur ies familles, sont 
disponibles sous forme agrégée pour des niveaux 
geographiqucs aussi grands que l'enscmblc du 
pays ou aussi petits quc des itinéraires de facteurs 
dans les regions urbaines. 

Ces MFR après impt, qui font partic de Ia 
série des Données sur les families (numCro de service 
13C0016), ainsi que des renseignements complé-
mentaires, sont disponibles au Service a Ia ciientCle 
de Ia Division des donnécs régionales et 
administratives, au (613) 951-9720; télécopicur 
(613) 951-4745; courriei saadinfo@statcan.ca . 

U Revenuaprèsimpôr 
Des données sur le revenu aprCs impôt seront 
disponibles a partir des rcnseignements sur ies 
revenus de 1996. Un bon nombre d'utilisateurs 

a demandé Ce genre de renseignements parce 
que ces revenus représentent celui dont disposent 
les Canadiens pour ies dépenses des biens et 
des services de consommation. 

Les renseignements sur les revenus sont agrégés 
a divers niveaux gcographiques, des itinéraires 
de facteurs aux totaux provinciaux. 

Pour plus de renseignements au sujet des 
revenus après impôt, communiqucz avec le 
Service ?L Ia clientele de Ia Division des donnécs 
régionales et administratives au (613) 951-9720; 
télécopieur : (613) 951-4745; courriel : saadinfo@ 
statcan.ca . 

U Données Jongitudinales de 1982 a 1996 

Les données de 1996 ont été ajoutées a Ia Banque 
des données administratives longitudinales (DAL), 
qui constitue un échantillon de 10 % des 
déciarants canadiens. La Banque DAL comprend 
une grande diversité de variables sur le revenu 
et de caractéristiqucs dCmographiques telies que 
ie revenu d'emploi, le revenu d'emploi autonome, 
ies cotisations aux regimes enregistrés d'epargne-
retraite, les pensions alimentaires, l'age, Ic sexe 
et Ia composition de lii famille de recensement. 
Son vaste échantillon (2,2 millions de personnes 
en 1996) assure des estimations fiables a l'écheilc 
du Canada, des provinces, des regions 
métropolitaines de recensement et de certaines 
regions infraprovinciales au moyen d'agregations 
de codes postaux. 

Des totalisations personnalisécs incluant ies 
données de 1996 sont maintenant disponibles. 
Pour plus de renseignements, communiquez avec 
Ic Service a la clientele de Ia Division des 
dorinées régionales et administratives au (613) 
951-9720; télécopieur: (613) 951-4745; courriel 
s aad in fo@statcan.ca . 
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Analyses et graphiques sélectionnés 

Les graphiques et les textes d'analyse de la présente rubriquc s'inspirent d'une ou de plusieurs des sources qui 
suivent. Pour tout renseignement a cet egard, communiqucz avec Fiona Long, au (613) 951-4628 ou a 
longfio@statcan.ca, ou avec Joanne Bourdeau, au (613) 951-4722 ou a bourjoa@statcan.ca. 

Données administratives 
I )onnies régionales ci adminisirath'es 
Tirage : annuel 
Scrviccs aux clients: (613) 951-9720 

Enquêtes-entreprises 
I :nquéie annuelle stir les iwanufacture.c 
Iirage: annuel 
Personne-ressource: 
Richard Vincent (613)951-4070 

En quite stir /es perspectives 
dii monde des ajfaires 
Tirage: trimestriel 
Person ne-ressource: 
(;lautk• Robillard (613) 951 -3507 

Recensement 
Caractiristiques de Ia population active 
Tiragc : quinuennal 
Pcrsonnc-ressource: 
Michel Côté (613) 951-6896 

Recensement stir le revenu 
Tirage : quinquennal 
Personne-ressource: 
Michel Côté (613) 951 -6896 

Enquêtes sur I'emploi 
et le revenu 
Lnquute stir Ia population ac/lie 
Tirage : mensuel 
Personne-ressource: 
Nathalie Caron (613) 951-4168 

1nquute stir l'emp/oi, Ia rimuniration 
ci les heures de travail 
Tirage : mensuel 
Pcrsonne-ressource: 
Sylvie Picard (613) 951-4090 

Indice de l'offre d'emploi 
Tirage: mensuel 
Personne-ressource: 
Sylvie Picard (613)951-4090 

Programme de stalistiques stir lzssu-
rance-emploi 
Tirage: mensuel 
Personne-ressource: 
Sylvie Picard (613) 951-4090 

Grands rig/ernenhs salariaux 
Bureau de renseignements sur Ic 
travail (Développement des 
ressources hutnairies Canada) 
Tirage: trimestriel 
Information: (819) 997-3117 

Le revenu dii travail 
Tirage: trimestrici 
Personne-ressourcc: 
Anna MacDonald (613) 951-3784 

Lnquite stir hi dynamique 
dii travail et dii revenu 
Tirage: annuel 
Services aux clients: 
(613) 951-7355 ou 1 888 297-7355 

Enquute stir les finances 
des consommateurs 
Tirage : annuel 
Services aux clients: 
(613) 951-7355 OU 1 888 297-7355 

hnquite stir l'iquipement minager 
Tirage : annuel 
Services aux clients: 
(613) 951-7355 ou 1 888 297-7355 

Enquute stir les dipenses des families 
Tirage: annuel 
Services aux clients: 
(613) 951-7355 ou 1 888 297-7355  

Enquête sociale generale 
Les etudes, Ic iraz'ail ci Ia retraife 
Tirage : occasionnel 
Services aux clients: 
(613) 951-5979 
Entraide ci souuien social 
Tirage : occasionnel 
Services aux clients: 
(613) 951-5979 
hmploi dii iemps 
Tirage : occasionnel 
Services aux clients: 
(613) 951-5979 

Enquêtes sur les regimes 
de pensions 
Lnquite stir /es regimes 
de pensions au Canada 
Tirage: annuel 
Personne-ressource: 
Thomas Dufour (613) 951-2088 
Inquite t,imesiñelle des 
caisses de reiraite en Jiducie 
Tirage: trimestrici 
Pcrsonnc-rcssourcc: 
Fhumas Dufour (613) 951-2088 

Enquêtes spéciales 
Enquuete stir les horaires 
et les conditions de travail 
Tirage : occasionnel 
Personne-ressource: 
Diane Galarneau (613) 951-4626 
Linuuite stir la formation 
ci I education des adultes 
'rirage : occasionnel 
Personnc-ressource: 
Robert Couillard (613) 951-1519 
hnquite aupris des dipidmis 
(i/tides posisecondaires) 
Tirage : occasionnel 
Personnc-rcssource: 
Bill Magnus (613) 951-4577 
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Indicateurs des de l'emploi et du revenu 

Même si Ia croissance du produit intérleur brut (PIB) a ralenti au cours des trois premiers trimestres 
de 1998, celle de I'emploi s'est poursuivie. 

Variation du trimestre precedant (%) 

1,2 • EmpIo 

	

1,0 	•PIB 

0 ,0 J.L.liiJ I Il lii Il 

	

-0.2 	-L - 

I 	II 	III 	IV 	1 	II 	UI 	IV 	I 	II 	III 	IV 	I 	II 	III 	IV 
1995 	 1996 	 1997 	 1998 

Sources : Système de comptabillté nationale; Enquete sur Ia population active (données désaisonnalisées) 

En 1998, pendant que le Québec et 1'Ontario se 
rétahlissaient de Ia tempête dc vergias de janvier, les 
difficultés économiques qui se poursuivaient dans une 
grande partie de l'Asie ont contribué a Ia degringolade 
des prix du pétrole et d'autres produits. Vers la fin du 
printemps, Ic cours du dollar canadien a amorcé une 
baisse marquee par rapport a Ia devise américaine, un 
phénomCnc que plusicurs ont attribué a Ia chute des 
prix des ressources naturelles. Ceci a incite Ia Banque 
du Canada a relever son taux d'un point complet au 
cours de l'été. Dans les mois qui ont suivi, le taux 
bancaire a baissé de trois quarts de point pour terminer 
l'année a 5,25 %. 

En Ontario, des mises a pied ont eu lieu pendant 
l'été dans le secteur de l'automobile et Ia grève aux 
Etats-Unis a affecté Ia production aux usines de Ia 
General Motors et chez de nombreux fournisseurs. 
Cette situation s'est soldée par Ia mise a pied 
temporaire d'au moms 15 000 personnes a Ia grandeur 
de Ia province en juin et en juillct. 

I es graphitues et Ic rexre ile In prCsente rubrique soot une 
adaptation tiréc du Point sur Ia population active, 1 liver 1999, 
N' 71-(X)5-XPB au catalogue. Pour plus de renseignement.s, 
communiquez avec Geoff Bowihy, EnquCre sur Ia 
population active, Statistique Canada, nu (613) 951-3325; 
télCcopieur: (613) 951-2869; bow1geostatcan.ca. 

Au troisieme trimestre, les investissements des 
entreprises dans Ia construction neuve et dans 
l'acquisition de machines et de materiel, soit le moteur 
de l'expansion de l'année précédente, ont diminué alors 
que le volume des ventes a fléchi quelque peu et que 
les prix ont baissé. Egalement, les investisseurs 
boudaicnt les marches boursiers et obligataires aprCs 
Ic bouleversement survenu au cours de l'été sur les 
marches mondiaux. Comme les dépenses personnelics 
sont restées stables, scules Ics exportations ont 
augmenté, it la faveur du faible dollar et de Ia demande 
stable aux Etats-Unis et en Europe. 

Ces événements et d'autres facteurs ont ralenti Ia 
croissance économique au cours des trois premiers 
trimestres de 1998 Ic produit intérieur brut (P113) a 
progressé de 1,6 o,/  par rapport a la fin de 1997, 
comparativement it une croissance de 3,7 % au cours 
de la même période de 1997. Au troisième trimestre 
de 1998, l'emploi était de 1,8 % supérieur it cc qu'il 
était itla fin de 1997, sernl)lable ala croissance de 2,0 % 
de Ia même période de l'année d'avant. 
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Emploi (000) 
	

Taux d'emploi (%) 
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Indicateurs des de l'emploi et du revenu 

En 1998, Ia croissance de I'emploi a été suffisamment marquee pour maintenir Ia tendance a Ia 
hausse du taux d'emploi. 

Au cours des trois derniers mois 
de 1998, la croissance de l'emploi 
s'est accélérée de sorte que le nom-
bre d'emplois s'est accru de 
449 000 (3,2 %) depuis décembre 
1997. Ainsi, i Ia fin de 1998, 
plus de 60 U/  de Ia population 
travaillaient, une premiere depuis 
1991. Cctte croissance, qui a 
dépassé les attentes, s'ajoutc a cdlle 
de l'annCe précédente, OU Ic 
nombre de Canadiens occupés 
avait augmenté de 372 000 (2,7 %). 

13000 	 58 
J 	 J 	 J 	 J 	D 

1995 	1996 	1997 	1998 

Source: Enquete sur Ia population active (données desaisonnalisées) 

Le taux de chômage a bouclé 1998 a 8,0 %, son plus bas niveau depuis 1990. 

Au milieu des années 90, le taux 
de chômagc a régressé du fait c1ue 
les gens cessaient de chercher du 
travail parce qu'ils ont pris leur 
retraite, u'i1s sont retournés aux 
etudes ou simplement par dCcou-
ragement. Ces clernières années, 
cependant, Ic chômage a diminué 
grace a I'amélioration des possibi-
lités d'emploi. Le nombre de 
Canadiens sans emploi a reculé de 
49 000 (3,7 %) en 1998, soit une 
deuxième année de baisse ConsCcu-
tive. Par conséuent, le taux de 
chômage a bouclé l'année i 8,0 % 
son plus bas niveau depuis 1990. 1995 	1996 	 1997 	1998 	

D 

Source: Enquete sur Ia population active (données désaisonnalisées) 

Statistique Canada - n' 75-OOl-XPF au catalogue 	 Printemps 1999 PERSPECTIVE / 55 



Taux d'activité (%) 

1 66  

65 

Population active ('000) 

16 000 

15 800 

15 600 

15400 

15 200 

Alors que Ic taux de chômage a 
baissé, celui de l'activité a augmenté, 
passant de 64,8 % a Ia fin de 1997 
a 65,6 % en décembre 1998, sa 
plus forte progression en plus de 
dix ans. 

Taux d'emploi des jeunes ages de 15 a 24 ans (%) 
65 	 - 

60 

55 

bU 
J 	J 	J 	J 	J 	J 	J 	J 	J 	J 	D 

1989 1990 1991 	1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Source: Enquete sur Ia population active (données désaisonnalisees) 

Indicateurs des de l'emploi et du rcvcnu 

Le taux d'activité a terminé I'année a 0,8 point de pourcentage de plus qu'en décembre 1997, 
sa plus importante augmentation en plus de dix ans. 

15000 
	 Population active 

14800 
J 	1995 	1996 	1997 	1998 	

D 

Source: Enquête sur Ia population active (données desaisonnaliséos) 

L'emploi chez les jeunes renaIt en 1998. 

AprCs un déclin général de près 
d'une décennie, les cmplois occupés 
par les jeunes de 15 ii 24 ans ont fina-
lement fait unc remontée. 

La croissance de l'emploi a pro-
fité tant aux adolescents qu'aux 
jeunes dans la vingtaine. Au debut 
de l'année, 64,9 % des jeunes ages de 
20 a 24 arts avalent un emploi; a Ia fin 
de l'année, Ic pourcentage est passé a 
68,4 %. Les adolescents, qui sont 
plus susceptibles de frequenter l'écolc 
que de participer au marché du 
travail, ont vu leur taux d'emploi 
augmenter dc 37,5 % a 40,4 %. 

Cette poussée de l'emploi chez les 
jeunes peut s'expliquer par un certain 
nombre de facteurs. A mesure que 
le marché du travail s'est resserré, les 
employeurs se sont peut-ètre mis a 
ernbaucher des jeunes. La hausse de 
l'cmploi darts Ic commerce de detail 
et de gros, secteur de l'économie oCi 
l'on recourt enormement a de jeunes 
travailleurs, a probablement aussi aide 
ce regain de I'emploi chez les jeunes. 
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Taux d'activité des personnes de 55 ans et plus (%) 
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Source: Enquete sur Ia population active (donnOes ddsaisonnalisees) 

Indicatcurs des de l'emploi et du rcvenu 

Après avoir diminué pendant près de deux décennies, le taux d'activité des personnes plus âgées a 
augmenté au cours des récentes années, particulièrement en 1998. 

Pour La quatrièmc année consécu-
tive, l'cmploi a augmenté chez les per-
sonnes de 55 ans et plus. A Ia fin de 
1998, les travailleurs plus ilgés avaicnt 
grossi leurs rangs de 73 0(K), un bond 
de 5,2 %. Les deux tiers de cet accrois-
sement sont attribuables aw femmes. 
A mesure que les personnes arrivaicnt 
ou derneuraient sur Ic marché du tra-
vail pour occuper ces nouveaux em-
plois, Icur taux d'activité s'est mis a 
augmenter, aprés presque deux décen-
nies de baisse constante. En 1998, le 
taux d'activité des femmes plus ágées 
a poursuivi sa tendance haussière a 
long terme. Le taux d'activité des 
hommes plus gés a aussi augmenté 
pour seulernent la seconde fois en 
20 ans. 

En 1998, l'emploi a temps plein et celui a temps partiel ont tous deux augmente. 

En 1998, quelque 311 000 person-
nes dc plus (2,7 %) travaillaicnt a 
remps plein, Ce qui represente plus des 
deux tiers de Ia croissance globale de 
I'emploi. Cette augmentation est pro-
portionndllement moindre que celle de 
1997, oü 398 000 emplois temps 
plein onE été créés. 

A Ia suite d'une baisse survenue 
l'année précédente, le nombre d'em-
plois a temps partiel a progressé de 
138 000 (5,3 %) en 1998. Mais alors 
qu'une assez forte proportion de 
jeunes et de femmes adultes tra-
vaillaient a temps partici par choix, 
seulement quelque 23 % des jeunes 
travaillaient a temps partiel auraient 
préferé travailler i temps plein, alors 
que 68 % travaillaient en alternant 
avec l'école. Environ 30 % des fern-
mes adultes qui travaillaient t temps 
particl le faisaient involontairernent; Un 
autre 20 % avaient choisi de prendre 
soin des enfants. Par contraste, 44 % 
des hommes adultes travaillant i 
temps partiel auraient voulu un tra-
vail a tcmps p1cm. 

Emplol a temps plein ('000) 
	 Emplol a temps partiel ('000) 
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Source: Enquete sur Ia population active (données désaisonnalisées) 
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Indicateurs des de l'emploi et du revenu 

Le taux de travail autonome a repris sa tendance a Ia hausse vers le milieu de 1998. 

Taux de travail autonome (%) 
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Source: Enquete sur Ia population active (donnOes ddsaisonnalisOes) 

Le travail autonome est devenu 
de plus en plus populaire, ou né-
cessaire, au cours des années 90. 
J usqu 'ici, 55 % des gains d'emplois 
au cours de la décennie proviennent 
du travail autonome. Grace a cette 
croissance rapide, le pourcentage 
de travailleurs autonornes est passé 
d'environ 14 % au debut des 
années 90 a 17,8 % a Ia fin de 1998. 
Le travail autonome a surtout aug-
mentC a la fin de 1996 et au debut 
de 1997. Bien u'il ait été stable au 
debut de 1998, II a repris une forte 
tendance a la hausse en cours d'an-
née, laissant le travail autonome en 
hausse de 118 000 (4,8 %) en 
d é cembre. 

Des gains dans Ia sante et les services sociaux et dans l'enseignement ont accrü l'emploi 
dans le secteur public en 1998. 

En réponse a un surplus du rc-
venu gouvernemental au deuxiCme 
trimestre de 1997, le nombre de 
travailleurs du secteur public a aug-
menté en 1998 pour Ia premiere 
fois en quatre ans. Bicn que 
les services gouvernementaux 
continuaient de perdre des 
emplois, le secteur de Ia sante et 
des services sociaux et celui des 
services d'enseignement ont été les 
contributeurs principaux a la crois-
sance de 35 000 (1,7 %) du secteur 
public. 

Emploi dans le secteur public ('000) 

1 000 
900 

PJidI1iiL11i 
Dec. 	Dec. 	Dec. 	Dec. 	Dec. 	Dec. 	Dec. 	Dec. 	Dec. 
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o Sante et services sociaux 	El Transport, communications 
et autres services publics 

• Enseignement 	 U Services gouvernementaux 

Source: Enquête sur Ia population active 
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Indicareurs des de l'emploi et du revenu 

Après les augmentations des ventes au cours de 1996 et 1997, I'emploi dans le commerce de detail a 
finalement progressé en 1998. 

Janvier 1995=100 

120 
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100 
Emploi dans le commerce de detail 

95 
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Sources: Enquete sur Ia population active; Division de Ia statistique du commerce 
(données désaisonnalisEes) 

Une autre industrie ayant connu 
une torte croissance de l'emploi en 
1998, sUit de 80 000 (33 %), est Ic 
commerce, source des gains d'cm-
plois chez les jeunes. Environ 70 % 
des emplois crCés Se trouvaient 
dans Ic commerce de detail. Bien 
que les ventes au detail aient 
été relativement stables en 1998, 
l'embauchage a peut-être été base 
sur l'augmentation de l'annCe 
précCdente. 

L'investissement dans les immeubles non résidentiels et en ingénierie a peut être mené a Ia montée 
de l'emploi dans Ia construction en 1998. 

ln 1998, pour Ia premiere fois 
depuis plusieurs années, it y a eu 
des gains d'emplois dans Ia cons-
truction, soit de 71 000 (9,4 %) la 
plus forte augmentation annuelle 
enregistrée au cours de Ia clécennie. 
MCme si l'investissemcnt dans Ia 
construction rCsidentielk a quckjue 
pcu baissé au cours des trois 
premiers trimestres de 1998, I'm-
vestissement dans Ics immeubics 
non rCsidentiels et ics dépcnses en 
ingénierie (routes et infrastructures) 
ont augmenté en 1998. En dépit 
de La croissance dc l'cmploi, le 
nombre de travailleurs de La cons-
truction s'est completement rétabli 
dc In recession. 

Premier trimestre 1995=100 

130 Investissement dans les 
Investissement dans les 	immeubles 	 identiels 

120 	immeuble 

110 

1 : 
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Sources : Enquéte sur Ia population active: Système de comptabilite nationale 
(données dEsaisonnalisees) 
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(donnOes desaisonnalisées) 

In€licateurs des de l'emploi et du revenu 

L'emploi dans Ia fabrication a suivi Ia croissance plus lente de Ia production en 1998. 

Janvier 1989=100 

120 
Au cours des premiers mois de 

1998, l'ernploi dans Ia fabrication a 
continue de croltre au méme 
rythme rapide que l'année précé-
dente. Toutefois, en l'espace de 
seulement trois mois, l'cmploi dans 
La fabrication a dégringolé de 
lID 000 Iorsqu'une grève estivale 
chez General Motors aux Etats-
Unis a entrainé la fermeture tern-
poraire d'usines de fabrication 
d'automobiles en Ontario et au 
Québec et que l'emploi a régressé 
clans Ia fabrication de papier; l'im-
pression et l'édition; et dans Ia 
fabrication dc produits chimk1ues. 
Aprés une reprise au dernier tn-
mestre, l'emploi dans la fabrication 
a bouclé l'année en hausse de seule-
ment 15 000 (0,7 %) par rapport a 
ce qu'il était en 1997. 

Une baisse de prix des produits de base semble avoir eu en etfet a retardement sur I'emploi dans les 
autres industries du secteur primaire. 

La grippe asiatique semble avoir 
atteint les emplois des autres indus-
tries du secteur primaire. La 
reduction de Ia dernande ct I'inten-
sification de Ia concurrence en pro-
venance de I'Asie ont provoqué une 
dégringolade des prix des produits 
de base, cc qul a force les em-
ployeurs clans les gisements pétro-
liféres, les mines et les exploitations 
forestières a réduire leurs effectifs. 
A Ia fin de 1998, le nombre de tra-
vailleurs a diminué de 32 000 
(11 %) dans les autrcs industries du 
secteur primaire, et plus des trois 
quarts se conccntraicnt dans les mi-
nes, les carriCrcs et les puits dc pé-
trole. 

Prix des matières Emploi dans los autres industries 
brutes, 1992=100 du secteurpnmaire ('000) 
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Sources: Enquete sur Ia population active; Division des prix 
Données désaisonnalisées. 
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Indicateurs des de l'emploi et du revenu 

En terme de pourcentage, Ia croissance d'emploi était plus forte au Nouveau-Brunswick, en Ontario 
et en Alberta. 

Nouveau-Brunswick 

Ontario 

Alberta 

Colombie-Bntannique 

Québec 

Manitoba 

Terre-Neuve 

Nouvelle-Ecosse 

Saskatchewan 

1ie-du-Pnnce-douard 

-1 	 0 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5 
Variation de Iemploi de décembre 1997 a 1998 (%) 

Source: Enquête sur Ia population active (données désaisonnalisées) 

Parcc quc La croissance dc l'em-
ploi dans La plupart des provinces 
était supérieure a celle de Ia popu-
lation, ii y a eu Un accroissement 
des taux d'cmploi partout sauf a 
1'Ile-du-Prince- I douard, 

Unc activité vigoureuse dans Ic 
sectcur des services causCc par 
l'emploi en Ontario s'est accrâe de 
213 000 (3,9 %), tandis que le taux 
de climage a perdu prés d'un 
point complet pour tomber a 
6,9 %, son plus bas niveau depuis 
septembre 1990. 

En Alberta, l'cmploi a poursuivi 
sa progression a long terme par des 
gains de 51 000 (3,4 %) en 1998. 
Comme les prix du pétrole chu-
talent a leurs plus bas niveaux i Ia 
fin de l'année, l'emploi dans Ics 
autres industries du secteur pri-
maire a régressé. Ce recul et 
d'autres pertes ont cependant été 
plus que compensés par Ia crois-
sance de L'emploi dans le transport, 
les communications et les autres 
services publics, ainsi que dans les 
services socioculturels. Malgré 
I'accroissement soutenu de l'em-
ploi, Ia hausse du nombre de per- 

sonnes en quêtc de travail a laissé le 
taux de chmage en Alberta p1-es-
que inchange a 5,7 %, soft le plus 
bas taux au pays. 

Les services personnels et aux 
entreprises possèdent plus de gains 
d'emplois au Nouveau-Brunswick, 
ou l'cmploi a augmenté de 13 000 
(4,1 %). Par consequent, le taux de 
chômage a régressé de 0,8 point, 
bouclant l'année a 11,6 %. 
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Statistique Canada vous offre 
un outil indispensable pour les professionnels en relations de travail, les 
analystes en productivité et les chercheurs intéressés par les questions 
touchartt Ia famille et le travail. 

Taux d'absence di, travai4 1980 a 1997 
fait Ic point sur les tendances des absences dues a des raisons personnelles: 
maladie ou incapacité. responsabi I ités personnelles ou familiales. 

• En 1997, près d'un demi-mihion ou environ 5,5 % de travaileurs a temps plein se soft absentés 
chaque semaine pour des raisons personneiles (exception faite des congés de maternité). 

• En moyenne, chaque travaileur a temps plein a perdu 7,4 fours au cours de l'année - 6,2 pour 
cause de maladie ou d'incapacité et 1,2 en raison d'obligations personneiles ou famiiales. 

• Au total, on estime que, chez les travailleurs a temps plein, 66 millions de fours de travail ont été 
perdus en 1997. 

Cette publication fournit une série de tableaux sur les taux d'absence du 
travail des hommes et des femmes occupés a temps plein, selon l'age, le 
niveau d'instruction et Ia presence d'enfants; selon I'industrie et Ia 
profession; selon les secteurs public ou privé; selon Ia taille de 
l'établissement, Ia durde de l'emploi, la permanence de I'emploi et 
l'appartenance syndicale; selon Ia province, Ia region et La region 
métropolitaine de recensement. On y traite egalement des avantages 
sociaux tels que les vacances ou les congés de maladie payés et les 
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Certains sujets a venir 

• Les REER et les travailleurs indépendants 
Cette analyse se penche sur les taux de participation et de contribution des travailleurs indépendants 
aux RFFR dans les années 90. 

U Personnes travaillant involontairement a temps partiel 
Cet article traite des differences de concept, de mesure et de profit des donnécs antéricurcs et 
postéricures a 1997 de l'Enquête sur Ia population active relatives aux personnes travaillant a 
temps partiel sans le vouloir. 

• L'alphabétisme au travail 
Cette étude examine si les conditions de travail des travailleurs canadiens s'accordcnt a icur nivcau 
de savoir lire et écrire, tout en établissant le profit de l'usage des types de littéraue dans le marché 
du travail canadien. 

• Le ratio hommes/femmes en matière de revenu 
Get article compare les ratios hommes/femmes en matière de revenu, qui sont établis a partir de 
diverses sources de données, notamment l'Enquéte sur la population active et l'EnquCte sur les 
finances des consommateurs. 

• L'emploi après l'accouchement 
Cet article examine le moment oü lcs femmes dCcident de retourner au travail rémunérC après avoir 
donner naissance et les facteurs qui influencent ce choix. 

• Les années de transition: la mesure du succès des jeunes adultes dans 
le marché du travail 

Cette étude compare le succès relatif dans le marché du travail des jeunes d'aujourd'hui (ages de 
25 a 29 ans) avec le succès de ceux d'il y a 20 ans. 

• Le salaire des docteurs et des avocats 
Get article examine te salaire des docteurs et des avocats et donne un profil des caractCristkues de 
ces deux professions, qui offrent traditionnellement de hauts salaires. 
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Pour connaltre 

• le niveau d'instruction et Ia formation professionnelle 
des travailleurs 

• Ia repartition du revenu et Ia tendance des 
salaires au pays 

• les dernières recherches en cours dans le domaine de 
l'emploi et du revenu 

• les nouveaux indicateurs du marché du travail et 
du revenu 
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L'EMPLOI El LE REVENU EN PERSPECTIVE (N° 75-001-XPF 
au catalogue) de Statistique Canada. 

Un abonnement annuel a L'emploi et le revenu en 
perspective (quatre numéros) ne coüte que 58 $. 

Pour vous abonner, écrivez a Statistique Canada, Division 
des operations et de 'integration, Gestion de Ia circulation, 
120, avenue Parkdale, Ottawa (Ontario) K1A 016. Vous 
pouvez aussi faire parvenir votre demande par télécopieur 
au 1 (613) 951-1584 ou 1 800 889-9734, ou composer 
sans frais 1 800 267-6677 et porter Ia commande a votre 
compte VISA ou MasterCard. Courriel : order@statcan.ca  


