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Le marché du travail: 
bilan de fin d'année 

F A I T S 	S A I L L A N T S 
• En 1990, le nombre d'emplois a atteint un sommet en 

avril, pour diminuer de plus en plus rapidement par 
Ia suite. Ala fin de l'anne, ilétaitde 1.0% inférieur 
a Ia valeur observée un an plus tot et de 1.6% sous le 
siinimet d'avril. 

• I es pertes d'emploi ont été particulierement 
inportantes dans les industries productrices do biens. 
-omme les secteurs de Ia fabrication et de Ia 
construction. Le niveau de I'emploi y a diminué a 
chaque trimestre en 1990, pour terminer l'année avec 
une baisse totale de 5.4%. 11 s'agit du niveau le plus 
faible depuis 1987 pour Ce secteur. 

• [)ans les services, I'emploi a augmente de 2.3% pour 
I'annee. Toutefois, les gains ont été realises entière-
ment dans les sept premiers mois. Le transport et les 
,crvices non essentiels aux consommateurs ont 
atIiché les plus faibles niveaux d'emploi. 

• LOntario et Ic Quebec ont enregistré les pertes 
d'emplois les plus importantes en 1990, principale-
ment en raison de Ia concentration du secteur de Ia 
fabrication dans cette region. La Colombie-
llritannique est Ia seule province a avoir enregistré 
des gains approciables d'emplois en 1990, méme xi au 
quatrième trimestre son niveau a diminué. 

• L'emploiatempspleinadiminuede24l,000, 
atteignantainsi sa valeur Ia plus faible depuis 
decembre 1988. L'emploi a temps partiel a augmenté, 
seulement parce que les gens n'ont pu trouver 
d'emploi a temps plein. 

• L'indice de l'offre d'emploi a baissé d'environ 47% du 
sommet du mois d'avril 1989 a decembre dernier, 

• Apres avoir atteint en mars sa plus faible valour 
depuis dix ans, (978,000) le nombre de chOmeurs a 
grimpe a 1.28 million en fin d'année. Tous les 
principaux groupes d'age des deux sexes ont subi des 
hausses marquees. La plus importante étant pour Ie 
groupe des 25 ans et plus. 

• Dun creux de 7.2% en mars. Ic taux do chômage ist 
passé a 9.3% en fin dannée. 

• D'octobre 1989 a octobre 1990. Ic rivenu du travail a 
augmente de 6.9% comparativement a Ia hausse d& 
9.1% en 1989 etde 10% en 1988. Ce ralentisserniii 
réflCte Ia baisse des heuresde travail rémunercec it 
Ia forte augmentation des conflits de travail alors que 
les profits des entreprises chutaient. 

Le lecteur pout reproduire sans autOnsat,on. des extra,ts do cette publication a des tins dutthsa lion porsonnolle a condition 
d indiquer ía source on ontier. Toutefois. ía reproduction do cello publication en lout ou on partee A des fins commerciales ou 
do redistribution necessite Iobtantion au préalablo dune autorisation ecrite du Groupe des programmes 01 produits ded,t,on 
aqerit n(er,,?iare aiir permissions aijrnifl,Strafici,i des droits dauleur do Ia Gouronne. Centre dAdition do qouvernement dii 
Canada d(tawa Canada 1<14 0S9 
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Le marché du travail: bilan de 
fin d'année 
Philip Cross 

ii 1990, l'évolution du marché du 
travail a été dominée par la réces-

siin. \ partir du deuxième trimestre, Ia 
plupart des grands indicateurs économiques 
conflrmaient Ia détérioration de I'économie 
qui s'est progressivement aggravée jusqu'à 
Ia fin de I'année. Le ralentissement a 
commence par un recul très marqué de Ia 
construction de logements et des investisse-
ments des entreprises, alors que les dépenses 
de consommation et les exportations étaient 
elles aussi stagnantes. En comparaison des 
autres recessions survenues depuis 1947, 
mis a part celle de 1981-1982, Ia recession 
actuelle est relativement importante, tant 
du point de vue de Ia baisse proportionnelle 
de l'activité que du nombre de secteurs 
touches. 

En 1990, le taux de chOmage a 
augmenté d'environ deux points de pourcen-
tage pour atteindre 9.3% en fin dannée. Les 
branches d'activité ou ii y a eu le plus de 
pertes d'emploi sont celles du secteur de La 
production de biens, comme ceux de La fabri-
cation et de Ia construction, tandis que le 
secteur des services s'est mis a fléchir au 
cours de Ia deuxième moitié de l'annCe. Les 
deux provinces les plus industrialisées du 
pays, l'Ontario et le Quebec, ont été les plus 
durement touchées. La détérioration pronon- 

Philip Cross esi Chef de Ia section de 
I znaIyse de conjoncture économique. On peut 
comniuniquer avec jul aa (613) 951 -9162. 

Cet article est base sur lintormation (lisponible au 11 
janvler 1991. Toutes les donnees mensuelles ont êté 
désaisonnalisées atin de faire ressortir tes tendances 
sous-jacentes. Les mouvements saisonniers sont 
causes par des évenernents annuels reguliers tels le 
climat, les coriges, les periodes de vacances et les 
cycles de La moissnn et tie Ia production. Même 
desaisonnalisées, les donnees demeurent sensibles 
aux fluctuations irregulieres et cycliques de long 
terme. 

cée des conditions du marché du travail 
semble avoir eu peu d'effet modérateur sur 
Ia hausse des salaires. En fait, Ia plupart des 
mesures de salaires ont progressé rapide-
ment pendant l'année. Cette accélération 
des revendications salariales, alors qu'on 
assistait a une baisse marquee des profits 
des entreprises, a provoqué une recrudes-
cence des conflits de travail pendant I'année. 

Emploi 

La situation de l'emploi a été étonnamment 
bonne en debut d'année: le nombre d'emplois 
a augmenté en janvier, en dépit des norn-
breuses fermetures d'usines et mises a pied 
qui ont touché plus du tiers de I'industrie 
automobile. Le retour des travailleurs de ce 
secteur a contribué a Ia croissance du niveau 
de I'emploi pendant le premier trimestre 
mais les mises a pied de janvier dans cette 
industrie se sont avérées We l'amorce d'une 
tendance qui s'est précisée plus tard pendant 
Iannée. 

Le niveau de l'emploi a atteint un 
sommet de 12.6 millions en avril. Ce chilTre 
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Le marché du travail: bilan de fin d'annee 

Tableau 1 
Sommaire de Ia population active 

Population 
active 
totale 

Occupés Emplois a 
temps plein 

Chômeurs Taux 
d'activite 1 

Taux de 
ch6mage2 

'000 

1980 11,573 10,708 9,316 865 64.1 7.5 
1981 11,899 11,001 9,515 898 64.8 7.5 
1982 11,926 10,618 9,090 1,308 64.1 11.0 
1983 12,109 10.675 9,036 1,434 64.4 11.8 
1984 12,316 10,932 9,263 1,384 64.8 11.2 
1985 12,532 11,221 9,484 1,311 65.3 10.5 
1986 12,746 11,531 9,742 1,215 65.7 9.5 
1987 13,011 11.861 10,057 1.150 66.2 8.8 
1988 13.275 12.245 10,363 1.031 66.7 7.8 
1989 13.503 12,486 10,597 1,018 67.0 7.5 
1990 13,681 12,572 10,640 1.109 67.0 8.1 

1989 	Décembre 13.594 12.566 10.666 1,028 67.1 7.6 
1990 	Janvier 13.649 12.601 10,690 1,048 67.3 7.7 

Février 13,652 12,615 10,716 1,037 67.2 7.6 
Mars 13,574 12,596 10,664 978 66.7 7.2 
Avril 13,633 12,638 10,717 995 66.9 7.3 

Mai 13,641 12,591 10,681 1.050 66.9 7.7 
Juin 13,642 12.600 10,666 1.042 66.8 7.6 

Juillet 13,697 12,606 10,669 1,091 67.0 8.0 
AoQt 13.708 12,558 10,622 1,150 67.0 8.4 

Septembre 13,745 12,579 10,630 1,166 67.1 8.5 
Octobre 13.777 12.552 10,608 1,225 67.1 8.9 

Novembre 13,736 12,487 10,544 1,249 66.8 9.1 
Decembre 13,721 12,440 10,476 1,281 66.7 9.3 

Source: Enquete sur La population acwe 
I Population active en pourcentage de Ia population dgée de 15 unset plus 
2 Choniage en pourcentage de Ia population act we. 

a par Ia suite diminué de plus en plus 
rapidement, de sorte quà Ia fin de l'année, ii 
était de 1.0% inférieur a Ia valeur observée 
un an plus tot et de 1.6% sous le sommet 
d'avril. Les pertes d'emploi ont progressé 
pendant toute I'année, et a Ia fin de 1990, on 
enregistrait trois baisses mensuelles consé-
cutives du niveau de l'emploi. L'industrie 
automobile a terminé Pannee de Ia même 
facon qu'elle l'avait commencée, c'est-à-dire 
avec de nombreuses fermetures d'usines et 
de mises a pied. 

Les emplois a temps plein ont dimi-
nué dans le courant de l'année, tandis que 
ceux a temps partiel augmentaient 
regulierement. Le nombre d'emplois a temps  

plein a atteint un sommet en avril pour 
ensuite baisser de 241,000 pendant le reste 
de l'année, atteignant ainsi sa valeur la plus 
faible depuis décembre 1988. Quant aux 
emplois a temps partiel, on a note un gain 
net de 69,000 entre janvier et decembre. Le 
remplacement d'emplois a temps plein par 
des emplois a temps partiel est un 
phénomène frequent lors de ralentissement 
économique parce que les employeurs 
réduisent alors le nombre d'heures de 
travail. Louverture des commerces de detail 
le dimanche, autorisée en Ontario en 1990, 
est un autre facteur de croissance de I'emploi 
a temps partiel. Le regime de travail a 
temps partiel non choisi (c'est-à-dire Iorsque 
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Le marché du travail: bilan de fin d'année 

les personnes travaillent a temps partiel 
uniquement parce qu'elles n'ont pas trouvé 
d'emploi a temps plein) expliquait toute cette 
augmentation nette. 

Dautres indicateurs montraient une 
progression du sous-emploi, venant aggraver 
le recul general de lemploi. Le nombre de 
personnes travaillant a temps réduit a 
augmenté d'un quart pour atteindre environ 
200,000 a Ia fin de l'année. Les hausses du 
nombre de personnes ayant plus dun emploi 
observées au premier semestre, ont été 
contrebalancées par des baisses équivalentes 
au deuxiCme. En outre, le nombre de 
personnes travaillant en temps supplemen-
taire a diminué regulierement toute tannée 
enregistrant une perte de plus de 200,000 
par rapport au sommet atteint au debut de Ia 
recession. 

Au total, selon les résultats de 
PEnquête sur lemploi, La rémunération et 
les heures de travail, le nombre d'heures de 
travail rémunérées par les employeurs a 
diminué de 1.7%, entre janvier et octobre 
1990 alors que l'Enquéte sur La population 
active (EPA) n'enregistrait aucun change-
ment du niveau de lemploi pour cette 
période. 

En 1990, le nombre de travailleurs 
temporairement mis a pied a été plus éLevé 
qu'en 1989, et ce pour chacun des mois de 
l'année. Cette tendance a commence a se 
dessiner tot en 1990, les mises a pied 
temporaires ayant presque double pour 
dépasser 100,000 enjanvier. Les mises a pied 
représentaient 0.7% de Pemploi global pour 
l'année, chiffre a peine inférieur au record de 
1% atteint en 1982. L'industrie de 
Iautomobile, oà Ia probabilité de mises a 
pied a été très élevée dans le passé', a 
effectivement enregistré le plus fort taux. 
(Ces données portent uniquement sur les 
travailleurs qui s'attendent a reprendre leur 
emploi - elles ne tiennent pas compte des 
mises a pied permanentes attribuables a des 
fermetures dusines, frequentes en 1990, en 
raison des nombreuses faillites.) 

Emploi selon La branche d'activité 
Les industries productrices de biens ont le 
plus souffert du ralentissement de l'activité 
économique, comme cest generalement le 
cas lors dune recession. II est, de fait, plus 
facile pour les consommateurs et les 
entreprises de remettre a plus tard, leurs 
achats de biens durables que leurs achats de 
services. C'est ainsi que le ralentissement 
des secteurs de Ia fabrication et de Ia 
construction entraine Ia diminution de Ia 
demande de produits des industries du 
secteur primaire, comme l'exploitation 
forestiere et I'extraction minière. Le secteur 
des services, bien qu'iI n'échappe pas 
entièrement aux effets de Ia recession, n'est 
en general que peu touché. Les industries de 
Ia manutention, comme le transport et le 
commerce de gros, sont toutefois plus 
sensibles aux mouvements cycliques. 

La baisse de l'emploi dans Ic secteur 
de Ia production de biens a commence au 
cours du dernier trimestre de 1989. Le 
nombre d'emplois a diminué tout au long de 
1990 et Ia baisse totale a été de 5.4% 
observée en décembre. Ce niveau a été le 
plus faible depuis 1987. En fait, a Ia fin de 
1990, l'emploi dans ce secteur était inferieur 
a son niveau d'avant la recession de 1981-
1982, phénomène attribuabLe en partie a la 
faiblesse des gains observes depuis lors, en 
raison du souci d'améliorer avant tout, Ia 
productivite. A La fin de lannée cependant, 
la diminution totale de I'emploi a compter du 
debut de L'actuelle recession, était inférieure 
au taux de 9% enregistré en 1982. 

La baisse de I'emploi dans le secteur 
de Ia production de biens, a touché toutes les 
principales branches d'activité. Les reculs 
Les plus marques se sont produits dans Ia 
fabrication. Dans cette branche, l'emploi a 
commence a décroitre vers Ia fin de 1989 il a 
ensuite subi des baisses successives pendant 
Pannée 1990 parce que les entreprises ont 
dü faire face en méme temps, a un fléchisse-
ment de Ia demande et a une augmentation 
du taux de change du dollar canadien par 

Statistique Canada 	 Printemps 1991 PERSPECTIVE / 5 



Le marche du travail: bilan de fin d'année 

Principaux indicateurs du marché du travail 

Population active 
La croissance de Ia population active a ralenti en 
1990. 

Millions 

Données mensuelles 

6 

Les 

uexe 
de 15 a 24 ans 

2 

i IIIItlIIlIIIItltlIlhhhI 
1980 	'85 	'90 

Taux d'activité 
Le taux d'activité des hommes do 25 ans et plus a 
diminué jusqu'à 77% pour Ia premiere fois en 
1990. 

85 	Hommes de 
25 ans et Olus 	Données mensuelles 

Les deux sexes 
de 15 a 24 ans 

65 

Femmes oe 
, tpIu 

1980 	'85 	'90 

Source.' Enquéte sur Ia population active 
Note: Les données mensuelles sont désaisonnalisées. 

Indice de l'offre d'emploi 
L'indice do l'offre d'emploi a diminué do façon 
rOgulière depuis avril 1989. 

1981 = 100 
170 n 

I 	 Donnees mensuelles 

150 

130 

110 

go 

70 

50 

30 
1981 	'86 

	
'90 

Taux de chomage 
Au milieu de 1990, tous les grands groupes d'âge 
ont connu une croissance régulière de leur taux do 
chômage. 

9 	
2i , ~W~lus 

25 ans et plus 
3 

0 1IIIIIII1I1IIIIIIIIINI 
1980 	'85 	'90 
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Le marche du travail: bilan de fin d'année 

rapport a celui des tats-Unis. La baisse du 
niveau de l'emploi a atteint environ 200,000, 
(8.7%) au cours des douze mois de l'année 
1990, ce chiffre étant comparable A. celui de 
1982. Les branches d'activité ayant perdu le 
plus d'emplois étaient celles apparentées a 
Ia construction et au vétement. L'ameuble-
ment et le bois d'une part, ont été touches 
par l'efTondrement de Ia demande de 
logernents neufs dans Ia region centrale du 
Canada; le vêtement, les textiles et le cuir 
(de méme que l'ameublement) d'autre part, 
qui, craignait-on, seraient parmi les 
branches les plus durement affectées par le 
libre-echange (et elles ont en effet commen-
cé a ralentir en 1989). Lindustrie de 
l'automobile a, quant a elle, connu une 
année de mises a pied, de compressions et de 
conflits de travail. 

Dans l'industrie de Ia construction, 
l'emploi a enregistré un recul en raison d'un 
ralentissement de Ia construction de loge-
ments d'habitation et du déclin trés marqué 
des mises en chantier d'immeubles non 
résidentiels. Ce ralentissement suivait 
quatre années de solide croissance. L'emploi 
dans cette industrie a décliné de plus de 9% 
entre avril et décembre 1990. Cette baisse 
d'activité a commence en Ontario, avec Ia fln 
brutale de Ia récente période d'essor de la 
construction de logements, mais elle s'est 
rapidement étendue a toutes les autres 
regions du pays. Cependant, contrairement 
au phCnoméne observe dans le domaine de la 
fabrication, I'emploi est demeuré a un 
niveau sensibtement superieur a celui du 
débutde Ia dCcennie. 

Dans le secteur primaire, il y a eu un 
fléchissement de Iemploi pour la deuxième 
année consecutive. En agriculture, l'emploi 
a progressé de facon marginale après avoir 
baissé chaque année depuis 1983. Les effets 
de Ia récolte record de céréales en 1990 ont 
été neutralisés par les pertes d'emplois en 
Ontario. Les autres industries primaires - 
peche, exploitation forestière et extraction 
minière - ont connu des baisses importantes  

de I'emploi a partir de mai, provoquées 
principalement par des reductions des 
quotas de péche sur Ia cOte Est et par le 
fléchissement de Ia demande de bois 
d'oeuvre et de métaux. Dans ce secteur, 
l'emploi n'a jamais retrouvé son niveau 
d'avant Ia recession de 1981-1982. 

Dans les services, I'emploi a augmen-
té de 2.3% pour l'année. Les gains oat été 
réalisés entièrement dans les sept premiers 
mois, Ia recession ayant empéché toute 
progression ultérieure. La situation de 
l'emploi était Ia plus précaire dans le secteur 
de Ia manutention, comme dans le transport 
et dans les services non essentiels aux 
consommateurs. 

Les emplois dans le transport, 
l'entreposage et les communications, ont 
diminué toute l'année et ont afliché une 
baisse totale de 4% depuis décembre 1989. 
Le transport a enregistré La plus forte 
décroissance en raison de Ia baisse des 
expeditions par camion, de produits 
manufactures ainsi que de celles du bois, de 
métaux et de céréales, par chemin de fer et 
par bateau. 

Le secteur des services soclo-cultu-
rels, commerciaux et personnels a connu un 
gain net de 140,000 emplois, Mais cette 
progression globale cachait des differences 
considérables entre les diverses branches 
d'activité. De façon generale, Ia situation de 
I'emploi dans les services non essentiels aux 
consommateurs était mauvaise, notamment 
dans Ia restauration, l'hebergement et les 
services personnels. I)ans les services 
fournis aux entreprises, Ia situation a été 
relativement bonne presque toute l'année, 
taridis que les services non commerciaux tels 
que l'enseignement et les services médicaux 
et sociaux ont connu une croissance 
reguiiere de l'emploi. 

Dans Le secteur du commerce, Ia 
croissance de l'emploi a été favorisée par une 
rapide augmentation du commerce de detail 
pendant le deuxième semestre en Ontario. 
La plupart des emplois créés étaient des 
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Le marché du travail: bilan de fin d'annee 

Variations des niveaux de I'emploi et de Ia rémunération 

Variations des niveaux de l'emploi 
Les industries de biens ont subi Ia majorité des 
pertes d'emploi. 

1980 = 100 
140 r- 

1 3C 

1 2C 

11( 

1 OC 

0 . 
1980 	'85 	1 89 	1990 

Alors que les emplois a temps plein 
disparaissaient, ceux a temps partiel augmentaient 
progressivement en 1990. 
1980 = 100 
150 

Oonnées mensuelles 

Temps 	 ieI 

Tenips plein 
90 

1980 	'85 	'89 	1990 

Source: Enquéte sur Ia population active 
Note: Les données mensuelles soot désa,sorinalisées. 

Rémunération hebdomadaire moyenne 
La croissance de Ia remuneration hebdomadaire 
moyenne (a pondération tixe) a dépassé celle do 
I'indice des prix a Ia consommation en 1990. 

Taiix de croissance annue! O  
7 1 

6 

5 

4 

3 

2 

0 
1985 	88 	 1990 	10 

Les industries des services ont enregistré Ia 
croissance Ia plus importante en terme de 
remuneration hebdomadaire moyenne. 

EJ 1988/1989 = Octobre 1989/1990 

0 	2 	4 	6 	8 
Taux de croussance annuel % 

Source: Enquête sur /'emploi, ía rémunération et 
les heures de travail 
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Le marche du travail: bilan de fin d'année 

emplois a temps partiel, en raison de 
I'ouverture des établissements commerciaux 
le dimanche. Quant au commerce de gros, Ia 
situation de l'emploi y a été plutot mauvaise 
toute l'année suite au ralentissement de 
l'activité commerciale au pays et des 
échanges avec l'etranger. 

Emploi par province 
L'Ontario et le Québec ont perdu le plus 
d'empiois en 1990. Ces deux provinces 
avaient gagné plus d'empiois que les autres 
en 1987 et 1988, mais cites avaient 
commence a perdre du terrain par rapport 
aux autres regions en 1989. La concentra-
tion des entreprises de fabrication dans Ia 
region centrale du Canada (77% des emplois 
de Ia fabrication) explique en grande partie 
les effets plus marques de Ia recession dans 
ces deux provinces. La Colombie-
Britannique est Ia seule province a avoir 
enregistré des gains appréciables d'emplois 
pendant i'année, même si cette progression 
s'est arrCtée a Ia fin de septembre. Quant 
aux provinces de IAttantique et des 
Prairies, dies ont connu de faibles gains, 
mais, ici encore, seulement au debut de 
I 'année. 

L'Ontario a subi une décroissance 
nette de plus de 100,000 emplois par rapport 
au sommet atteint en fCvrier. Les industries 
productrices de biens ont perdu plus de 
160,000 emplois, dont 110,000 pour Ic seul 
secteur de Ia fabrication. La fin abrupte de 
t'essor immobilier des dernières années a 
Toronto, a provoqué un ralentissement de Ia 
construction de logements d'habitation et 
contribué a Ia disparition de 54,000 emplois 
dans cette industrie. Le secteur des services 
dans son ensemble, a gagné 41,000 emplois, 
provenant pour Ia plupart du commerce de 
detail. 

Au Quebec, une lente progression de 
l'empioi pendant Ia premiere moitié de 
i'année, puis une chute rapide dans Ia 
deuxième ant résulté en une baisse nette de 
47,000 emplois. Contrairement a l'Ontario,  

ie recul s'est produit tant dans le secteur des 
biens que des services durant 1990. C'est Ia 
fabrication qui a perdu les 41,000 emplois 
disparus dans tout le secteur des hiens. En 
cc qui concerne les services, les faiblesses 
sont apparues principalement dans les 
services personnels. 

Aprés avoir progressé en janvier et en 
février, Ia situation de l'emploi n'a pas 
beaucoup change dans les trois provinces des 
Prairies pendant Ic reste de I'année. Comme 
l'agriculture y représente un empioi sur dix, 
les récoltes exceptionnelles ont favorisé Ia 
croissance de l'emploi. I)'autres branches 
d'activité du secteur primaire ont aussi 
enregistré des gains marques, attribuahles 
en partie a une reprise de l'industrie du 
pétrole et du gaz, oü les prix ont remonté 
aprés quatre années de faihiesse. Les 
services ont connu des gains modestes, 
partiel lement contrebalancés, toutefois, par 
un fléchissement de Ia construction et de La 
fabrication. 

Les provinces de l'Atlantique n'ont 
enregistré qu'un faible changement net dans 
le nombre d'emplois, une progression dans 
les services ayant compensé un recul dans Ic 
secteur des biens. L'emploi a fortement 
baissé a Terre-Neuve pendant les six 
premiers mois de I'année, en partie a cause 
des fermetures d'usines dans les pécheries, 
mais ii a remonté par Ia suite durant l'été. 11 
y a eu peu de changement au Nouveau-
Brunswick, en raison du ralentissement. de 
I'activité dans les secteurs de l'extraction 
minière, de l'exploitation forestière et du 
papier. L'emploi a augmenté dans les 
services en Nouvelle-Ecosse tandis qu'a Pile-
du-Prince-Edouard, ii a trés peu évolué. 

La croissance de 2.4% de l'emploi en 
Colombie-Britannique, par rapport a Ia 
moyenne annuelle de 1989, a été presqu'en-
tièrement attribuable aux services socio-
culturels, commerciaux et personnels, ou 
l'emploi a crü de 5.2%. Au quatrième 
trimestre, par contre, I'emploi total a afflché 
des baisses. La production de biens a connu 
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des baisses generalisees en 1990. Comme 
ailleurs au pays, le secteur de Ia fabrication 
a fléchi. Le secteur primaire a enregistré les 
plus fortes baisses de l'emploi, a cause de Ia 
faiblesse de la demande de produits 
forestiers et du sous-sol. L'emploi a été 
stagnant toute lannée dans Ia construction 
en raison du ralentissement provoqué au 
deuxième semestre par le fléchissement très 
marqué du marché immobilier a Vancouver. 

Comparaison avec tes recessions 
passées 
La relation entre Ia production et l'emploi 
pour ce ratentissement économique, concor-
dait avec certaines tendances nouvelles du 
marché du travail observées au cours des 
années 80 2 . En particulier, les entreprises 
étaient trés promptes a réagir quand ii 
fallait réduire leur personnel. Non seule-
ment les licenciements survenaient plus 
rapidement, mais us étaient plus etendus: 
us touchaient aussi bien les services que les 
industries productrices de biens. Au cours 
des recessions des années 50 et 60, les 
fluctuations du niveau d'emploi avaient 
tendance a reagir avec un assez long retard 
aux variations du niveau de production, et 
une recession n'entrainait pas forcément 
une baisse de 1'emploi 3 . Au cours des 
recessions antérieures a 1981, l'emploi a 
augmenté en moyenne de 0.7%. 

Au cours des cinq recessions d'avant 
les années 80, Ia baisse de l'emploi survenait 
en moyenne cinq mois après le ralentisse-
ment de la production. Au cours de Ia 
recession de 1981-1982 cependant, les deux 
ont chute durant le méme mois. En outre, le 
pourcentage de Ia baisse de l'emploi (5.5%) a 
été pratiquement identique a celui de Ia 
production (5.3%). On a pu observer un 
phCnomène semblable en 1990, le niveau de 
I'emploi ayant atteint un sommet en avril, 
c'est-à-dire a peu près en mênie temps que 
celui de Ia production. Le fléchissement de 
1.6% de I'emploi, d'avril a décembre, est  

comparable a la baisse de 1.2% du produit 
intérieur brut (PIB) d'avril a octobre. 

Divers facteurs expliquent Ia reaction 
plus rapide et plus prononcée de I'emploi 
dans Ia recession actuelle (ainsi que dans Ia 
précédente). Les taux de chémage ont été 
systématiquement plus élevés dans les 
années 80, ce qui a réduit pour les entre-
prises, le risque de ne pas trouver de 
travailleurs au moment de Ia reprise. 
Plusieurs conventions collectives, comme 
celles négociées dans l'industrie de l'automo-
bile, utilisent l'Assurance-chOmage et les 
cotisations versées par l'entreprise pour 
protéger le revenu, même pendant les 
périodes de mises a pied. De cette facon, les 
syndicats tiennent moms a obtenir une 
protection contre les mises a pied tandis que 
les entreprises sont assurées que les 
travailleurs temporairement sans emploi, 
ne chercheront pas de travail ailleurs. Les 
entreprises font aussi davantage appel au 
travail a temps partiel pour être plus libres, 
au moment d'une recession, de redéfinir 
leurs besoins en ressources humaines. 
Enfin, de meilleures méthodes de communi-
cation et de contröle permettent sans doute 
maintenant une meilleure circulation de 
l'information a I'intérieur des entreprises, 
de sorte que celles-ci peuvent determiner 
plus efficacement leurs besoins en 
personnel. Un des effets de ces techniques, 
est Ia baisse du niveau des inventaires tenus 
par les entreprises depuis dix ans. 

Jusqu'a maintenant, Ia recession 
actuelle a certains points de ressemblance 
avec les précédentes. Les industries 
productrices de biens ont porte le gros de Ia 
crise. Les industries de Ia fabrication et de Ia 
construction ont enregistré les plus fortes 
baisses de l'emploi étant donné que les 
entreprises, comme les particuliers, ont 
retarde leurs achats de biens durables. 
Comme d'habitude, les services ont été 
moms durement touches, l'emploi n'ayant 
diminué que de 0.4% par rapport au sommet 
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de 1990. Bien que faible, Ia baisse de 
l'emploi dans le secteur des services n'est 
que Ia deuxième observée lors d'un 
ralentissement économique, Ia premiere 
étant survenue au moment de Ia recession 
de 1981-1982. 

II est possible que Ia plus grande 
sensibilité des services aux fluctuations du 
cycle Cconomique découle en partie d'un 
facteur qui depuis quelques années est une 
des principales sources de croissance de ce 
secteur. Des travaux préliminaires ont 
montré qu'une partie de Ia croissance rela-
tivement rapide du secteur des services 
vient d'une tendance de plus en plus 
marquee des entreprises, a donner en sous-
traitance des services qu'elles assuraient 
auparavant elles-m6mes4. Quand les 
entreprises productrices de bieris font des 
compressions dans ces services, les baisses 
sont désormais attribuées au secteur des 
services et non a celui des biens. De méme, 
avec les deficits budgetaires de plus en plus 
élevés, les gouvernements ne peuvent plus, 
comme avant, augmenter les dépenses en 
temps de ralentissement économique. 

Demande de main-d'oeuvre 

Par rapport a son sommet d'avril 1989, 
l'indice de l'offre d'emploi (1981 = 100) a 
baissé d'environ 47% pour atteindre 85 en 
décembre 1990. Ce recul est presqu'aussi 
fort que celui de 1981-1982. La baisse de 
1990 a touché toutes les regions et a duré 
toute l'annee. 

Un fléchissement marqué de l'indice 
de l'offre d'emploi en temps de recession, 
indique que les entreprises recrutent moms: 
elles ne créent pas de nouveaux postes et ne 
comblent pas les postes vacants. Une nou-
velle base de données, créée par Statistique 
Canada, nous éclaire sur Ia manière dont les 
entreprises s'y prennent pour adapter leurs 
besoins en ressources humaines, aux 
différentes phases du cycle économique. En 
résumé, en 1982, l'ajustement des besoins en  

personnel s'est fait principalement par une 
reduction de l'embauche, de 3.8 A 1.9 
millions de personnes. De plus, le nombre de 
mises a pied temporaires a légerement 
augmente, inais son impact a été bien moms 
important que Ia baisse du recrutement. Le 
recul regulier de l'indice pendant toute 
l'année 1990, a sans doute été le résultat de 
semblables reductions de I'embauche. Le 
fléchissement prononcé du marché du tra-
vail pour les 15-24 ans en 1990, confirme 
cette hypothèse. Avec Ia disparition des 
emplois de niveau d'entrée, les jeunes 
avaient egalement été les plus durement 
touches par Ia reduction de l'embauche en 
1981- 1982. 

Population active et taux 
d'activité 

En 1990, la population active a connu un 
taux de croissance plus faible (1.3%) qu'au 
cours des deux années précédentes. 
Combine a une croissance demographique 
reguliere, Ie résultat est un taux d'activité 
stabilisé a environ 67%. 

L'implosion demographique ayant 
succédée a l'explosion, le nombre des 15-
24 ans a continue de baisser dans Ia 
population active: ii est passé d'un maxi-
mum de plus de trois millions, atteint en 
1981, a 2.6 millions en 1990. Non seulement 
le nombre de jeunes a-t-il diminué dans Ia 
population, mais leur taux d'activite a aussi 
baissé legérement. Cela peut We lie a Ia 
forte croissance des inscriptions dans les 
colleges et universités, qui pourrait elle-
même s'expliquer par Ic sentiment d'un 
manque de possibilites d'emploi. 

Les femmes ãgées de 25 ans et plus 
ont continue d'être le groupe de la popula-
tion active ayant Ia plus forte croissance. La 
plus forte hausse a Cté enregistrée au 
Quebec, oü Ic taux d'activité des femmes 
avait été inférieur a Ia moyenne nationale 
depuis les années 70. Pour les fern mes de 25 
ans et plus, le taux a atteint 53.2% au 

Statisique Canada 	 Pnntemps 1991 PERSPECTIVE I 11 



Le marche du travail: bilan de fin d'annee 

Quebec, comparativement a 56.7% pour le 
Canada; cette difference était Ia plus faible 
jamais observée. L'augmentation du taux de 
chomage des hommes, qui a dépassé celui 
des femmes pour Ia premiere fois depuis 
1982, a également encourage les femmes a 
chercher un emploi pour maintenir le 
niveau du revenu familial. 

Le taux d'activité des hommes de 25 
ans et plus a continue de baisser, passant 
au-dessous de 77% en novembre pour Ia 
premiere lois. Le gros de cette baisse est 
attribuable aux travailleurs plus âgés (55 
ans et plus) et peut refléter Ia proliferation 
des regimes de pension avec retraite 
anticipée, offerts lors de fermetures d'usines, 
dans beaucoup d'industries productrices de 
biens. 

Chômage 

Après avoir atteint en mars, sa plus faible 
valeur depuis dix ans, le nombre de 
chômeurs a recommence a augmenter, 
dépassant de nouveau le seuil d'un million 
en mai et grimpant en fin d'année, a environ 
1.28 million, niveau le plus elevé depuis la 
fin de 1985. A Ia fin de l'année, les mises a 
pied temporaires représentaient a elles 
seules 9% des chômeurs, alors que cette 
proportion était de 5%, un an plus tot. 

Tous les groupes d'âge et les deux 
sexes ont été touches par Ia progression du 
chOmage. Les plus fortes augmentations se 
sont produites chez les personnes âgees de 
25 ans et plus. La hausse de 34% chez les 
hommes était Iiée a La stagnation de l'emploi 
accompagnée d'une faible augmentation de 
Ia population active. Pour les femmes de 25 
ans et plus, les gains de l'emploi n'ont pas 
suivi la progression du taux d'activité, et 
beaucoup d'entre elles sont venues grossir 
les rangs des chOmeurs des leur arrivée dans 
Ia population active (une hausse de 15%). 

Chez les jeunes, le chOmage a 
augmenté d'environ 24% depuis décembre 
1989, refLétant ainsi le recul de t'emploi a  

mesure que le nombre et le taux d'activité 
desjeunes diminuaient. 

Taux de chomage 

Après avoir atteint son niveau le plus bas 
(7.2%) en mars, le taux de chomage a 
effectué une remontée rapide, jusqu'à 9.3% 
en fin d'année. Le taux de chomage était 
ainsi a son niveau le plus élevé des trois 
dernières années, mais ne dépassait toujours 
pas son niveau record de 12.8% de La fin de Ia 
recession de 1981-1982. Le taux de chOmage 
aurait été plus élevé sans le rétrécissement 
de Ia main-d'oeuvre durant les deux derniers 
mois de l'année. La plus forte hausse a été 
enregistrée chez les jeunes hommes et 
femmes, reflétant le recul marqué de l'em-
ploi pour ce groupe d'âge. Les hommes ãgés 
de 25 ans et plus ont subi Ia deuxième 
hausse en importance, le taux de ce groupe 
étant passé de 6.3% au debut de 1990, a 8.2% 
a Ia fin de l'année. Cette augmentation était 
le résultat de Ia hausse du chOmage dans les 
secteurs qui emploient principalement des 
hommes, comme Ia construction, l'extraction 
minière, l'exploitation forestière et, dans 
une moindre mesure, Ia fabrication. 

Le taux de chOmage des femmes de 25 
ans et plus est tombé de près d'un point de 
pourcentage au cours des quatre premiers 
mois de 1990, pour atteindre son point le 
plus bas en avril, 6.4%. Par Ia suite 
cependant, ii a remonté regulièrement 
jusqu'à 8.1%, soit prés d'un point de plus que 
son niveau, un an plus tOt. L'effet moms 
marqué de Ia recession sur les secteurs 
traditionnellement féminins, en particulier 
les services, les femmes ont été moms tou-
chées par Ia recession puisqu'à la fin de 
l'année, le taux de chOmage de celles de 25 
ans et plus était plus faible que celui des 
hommes du méme groupe d'age. C'était Ia 
premiere fois, depuis Ia dernière recession, 
que le taux était moms élevé pour les 
fe mmes. 
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Taux de salaire et revenu 

Avec les pertes d'emploi et Ia baisse des 
gains découlant de la reduction du nombre 
d'heures travaillées, Ia croissance du revenu 
du travail a diminué regulierement toute 
l'année. Le revenu du travail a augmenté de 
6.9% de janvier a octobre, comparativement 
a 9.1% en 1989 eta 10% en 1988. Comme le 
taux d'inflation avait atteint prés de 5%, on 
assistait a une erosion encore plus marquee 
du revenu reel. 

Comme les gains horaires moyens ont 
augmenté pendant l'année, le recul du 
revenu était entièrement attribuable a Ia 
baisse du nombre d'heures travaillées. Cette 
hausse des taux de salaire est assez surpre-
nante si l'on considère la croissance rapide 
de Ia reserve de chômeurs et Ia forte baisse 
des profits des sociétés. Globalement, ces 
profits ont chute de plus de 20%; et Ia part 
qu'ils représentaient dans le PIB n'était plus 
que de 6.9%, tout près du plancher record de 
1982. 

L'indice a pondCration f'ixe des gains 
horaires moyens a monte en moyenne 
d'environ 6% de janvier a octobre, c'est-à-
dire de près d'un point de pourcentage de 
plus qu'en 1989. (L'indice a pondération fixe 
élimine l'effet des changements dans Ia 
composition de lemploi selon les branches 
d'activité et les professions; il est donc une 
mesure beaucoup plus pure de l'évolution 
des taux de salaire que ne le sont les gains 
horaires moyens.) C'est le secteur des 
services, avec une augmentation globale de 
6.1%, qui a eu le plus de poids dans cette 
hausse, les plus fortes augmentations ayant 
été enregistrées dans l'administration pu-
blique, les transports, les services fournis 
aux entreprises et les services personnels. 

Méme le secteur de Ia production de 
biens a connu une progression des gains, en 
dépit de Ia baisse marquee, dans ce secteur, 
de Ia demande de main-d'oeuvre. Les gains 
ont augmenté en moyenne de 5.5% tandis 
que Ic nombre d'heures rémunérées reculait  

de plus de 8% au cours du dernier mois. Les 
industries de Ia construction et de Ia fabrica-
tion ont enregistré des hausses supérieures 
a la moyenne. 11 Se peut que ces augmenta-
tions puissent en partie étre attribuées au 
fait que beaucoup de conventions collectives 
prévoient qu'en cas de mise a pied, les 
travailleurs ayant moms d'ancienneté - 
donc les moms bien payés - soient touches 
en premier. 

Sans doute les revendications sala-
riales accrues, a une époque de progression 
du chômage, étaient-elles l'expression d'un 
souci, present pendant presque toutes les 
années 80, de compenser une baisse des 
salaires en valeur réelle. De méme, il est 
possible que les demandes, lors des négocia-
tions de contrat, aient été plus exigeantes 
devant Ia perspective d'une inflation qui 
l'année suivante, serait alimentée par Ia 
hausse des prix des ressources énergétiques 
et les changements fiscaux. (Aux Etats-
Unis, les gains ont egalement progresse d'un 
peu plus d'un point de pourcentage en 1990, 
bien qu'aucune augmentation importante 
des taxes indirectes ne soit prévue pour 
1991.) 

Quelles qu'aient été les raisons de ces 
exigences salariales accrues, dIes allaient a 
contre-courant du mouvement a Ia baisse 
des profits des sociétés. Les conflits de 
travail ont donc été plus nombreux. 
L'enquete sur Ia population active montre 
que ces conflits ont fait perdre deux fois plus 
d'heures de travail en 1990 que l'année 
précédente. Les grèves étaient concentrCes 
dans Ic secteur de Ia production de biens, øü 
les profits étaient les plus faibles et le 
chOmage, le plus élevé. La premiere grCve 
importante a eu lieu au mois de mai en 
Ontario, dans le secteur de Ia construction. 
D'autres ont suivi, dans I'industrie de I'acier 
en aoüt, dans le secteur de I'automobile et 
dans celui du papier journal en septembre. 
Si les ententes négociées prevoyaient des 
hausses salariales elevées, elles Iaissaient 
en revanche aux employeurs, une bonne 
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marge de manoeuvre pour augmenter Ia 
productivité et ralentir Ia progression des 
coüts d'unités de main-d'oeuvre. 

Conclusion 

A l'approche de 1991, la recession ne 
montrait aucun sigrie d'adoucissement. La 
baisse de l'emploi et La hausse du chOmage 
du quatrieme trimestre de 1990 ont été les 
plus fortes de l'année. Le ralentissement de 
I'activité économique s'est egalement étendu 
a toutes les regions. Avec Ia proliferation des 

faillites des petites entreprises, la chute des 
profits jusqu'à des planchers records et Ia 
confiance tant des entreprises que des 
consommateurs a son plus bas, ii est certain 
que le marche du travail demeurera instable 
pendant plusieurs mois encore en 1991. Le 
fait que les Etats-Unis entrent eux aussi en 
recession, prive le Canada d'une des rares 
sources de soutien économique comme ce fut 
Ic cas au printemps et a I'été. Perspective 
commentera l'évolution de la situation du 
marche du travail dans son bilan de Ia mi-
année 1991. D 

Notes 
Voir G. Picot et J. Baldwin, L'obseruateur 

economiqae can,adthn (1990). 

2 Voir F. Roy-Mayrand, L'obseruateur Oconornique 
canadwn (1989). 

Pour expliquer pourquoi I'emploi variait moms et 
plus lentement que Ia production, on a, a l'époque, 
propose on certain nombre de theories faisant valoir des 
arguments comme le coOt des mises a pied et les 
depenses qu'il fallait engager, au moment de Ia reprise, 
pour recruter et former de nouveaux travail leurs. 

En février 1988, Ia Division des services de 
Statistique Canada a effectué une enquet.e pilots sur Ia 
possibilité, pour les organisations, de donner des 
renseignements sur I'utLlisation qu'elles font de 
certains services assures par I'organisation elIe.même 
ou donnés en sous-traitance. Les résultats de cette 
enquête ont permis de constater que les organisations 
faisaient plus souvent appet a des entreprises de 
services extérie ores. 

Picot et Baldwin. bc. cit. 

Bibliographie 
PICOT, G. et J. BALDWIN. 'Le comportement des 
démissions et des mises a pied d'emploi par industrie, 
1978-1986-, L 'obseruateur éconornique canadien, 
mensuel, catalogue 11.010. octobre 1990. Ottawa, 
Statistique Canada. pp.4.1-4.28. 

ROY.MAYRAND, F. La transformation du role de 
l'emploi dans les cycles d'affaires', L'obseruateur 
éconornique canadien, mensuel, catalogue 11-010, 
decembre 1989. Ottawa. Statistique Canada, pp.  4.14-
4.18. 

14 I Printemps 1991 PERSPECTIVE 	 Staistique Canada 



-.. 	', 

Ar 

DECOU REZ 
Les renseignements sur Ia sante 
les plus demandés a Statistique 
Canada - maintenant disponibles 
dans une revue tnmestrielle 

• Des articles de fond... traitant les grands 
dossiers de I'heure : découvertes 
récentes sur le cancer, les affections 
cardio-vasculaires, I'étiologie et 'impact 
socio-économique des problèmes de 
sante sur les Canadiens. 

• Des faits saillants... présentant un 
condense des plus récentes données sur 
Ia sante publiées par Statistique Canada. 

• Des indicateurs clioisis... vous permettant 
de déceler et d'analyser les nouvelles 
tendances dans le domaine de Ia sante 
aux niveaux national, regional et 
provincial. Vous y trouverez, entre 
autres, les indicateurs des hâpitaux, de Ia 
mortalité et de Ia morbidité. 

Chaque numéro de Rapports stir Is sante 
comprend aussi une liste de renseigne-
ments et vous indique comment vous 
procurer des données personnalisées et des 
tableaux normalisés. 

Soyez renseigné! Ne ratez pas un seul 
numéro. Abonnez-vous des aujourd'hui! 

Un abonnement a Rapports sur Ia sante 
(n° 82-003 au catalogue) ne coUte que 
104$ pour quatre numéros par an au 
Canada, 1 25$ US aux Etats-Unis et 
1 46$ US dans les autres pays. 

(-dnad 

Pour commander, écrivez a: Vente des 
publications Statistique Canada, Ottawa 
(Ontario), Ki A 016 ou communiquez avec le 
Centre regional de consultation de Statistique 
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Pour obtenir votre revue plus rapidement, 
commandez par télécopieur au 

1-613-951-1584 
Ou composez sans frais le 

1.800-267-6677 
et portez Ia commande a votre compte VISA 
ou MasterCard. 
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D orénavant le Catalogue 
de Statistique Canada 
amélioré simplifiera vos 

recherches de données récentes 
ou historiques. Son index revu 
et augmenté comprend des renvois, 
des sujets plus détaillés et des références 
géographiques vous permettarit d'accéder 
rapidement a des centaines de produits 
et de services de Statistique Canada. 
LII Vous connaissez le sujet sans connaItre le \ 
terine technique? Peu importe si le sujet est 
général ou specifique, vous apprecierez l'accès 
rapide que vous procure les renvois. 
LIII Vous repérerez facilement les sources de 
statistiques essentielles comme l'indice des prix a Ia 
consommation, les importations - exportations ou 
encore, les caracteristiques de Ia population jusqu'à 
l'échelle des villages. Des sujets populaires du jour 
tels l'emploi, le revenu, le commerce et l'éducation 
jusquaux etudes plus specifiques comme les 
produits minéraux expédiés a partir des ports 
canadiens ou les immigrarns antillais dans les 
regions urbaines, vous trouverez tout! 
El Ilédition augmentee du Catalogue de 
Statistique Canada contient bien plus encore. 
He presente en detail notre gamme complete de 
services, depuis les publications et les cartes 
jusqu'aux disquettes et fichiers de microdonnées. 

Plusieurs descriptions de nos produits 
informatiques incluent le numéro de 

la personne-ressource a Statistique 
Canada. Vous obtenez donc une 

voie plus directe avec le service de 
votrechoix. 

c' 	11111 Comme toujours, le 
,-L. 	-.., 

L4Ld1UUt .,UIUCII1 U3aUILtUIIa  

concemant Ia façon dobtenir de 
l'assistance, les recherches bibliographiques 

autornatisëes, les reductions offertes, le guide de 
commande et l'adresse de nos centres régionaux 
de consultation. Par ailleurs, vous serez heureux 
d'apprendre que, cene année, la couverture du 
catalogue est plastifiée pour resister a un 
usage frequent. 
LII Pour obtenir rapidement Ia source d'informa-
tion Ia plus complete qui soil concernant nos 
produits, procurez-vous le Catalogue de Statistique 
Canada (n° 1 1-204F au catalogue) au prix de 13,95 $ 
au Canada, 17$ US aux Etats-Unis et 20$ US daiis 
les autres pays. Pour commander votre exemplaire, 
écrivez a Vente des publications, Statistique Canada, 
Ottawa (Ontario), K1A 016, télécopiez votre 
commande au 1-613-951-1584 ou utilisezvotre 
carte VISA on MasterCard et composez le numéro 
sans frais: 

1-800-267-6677. 
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Services Canada 1991 	ISSN 0843-4565 Canada doit faire face. Par exem pie, Ia formation et le 
TARIF D'ABONNEMENT 53 $ par an au 
Canada, 64 $ US aux Etats-Unis, 74 $ us perfectionnement, Ia gestion des ressources 
a letranger 	Prix du numéro. 13,25 $ au humaines, ainsi que les exigences et les besoins de Ia 
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personnes disposent encore d 'une certaine somme Cécile Dumas 
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Forum 

Message du directeur 

• Les habitués de Perspective pourront 
remarquer un leger changement qui, nous 
l'espérons, ne passera pas iriapercu. Désor-
mais, le contenu de Ia rubrique Sources est 
détaillé, dans un encadré, au même titre que 
les articles (voir P. 16). J'attire votre atten-
tion sur ce changement parce qu'il découle 
des résultats de l'enquête auprés des 
lecteurs, effectuée ii y a plusieurs mois. (Vos 
commentaires nous ont fourni beaucoup de 
matière a réflexion, et nous appliquons 
certaines de vos suggestions a mesure que 
l'occasion se présente. Toutefois, comme 
beaucoup d'entre elles portent sur le 
contenu, 11 faut parfois un certain temps 
avant que leur effet ne soit visible.) 

Au moment de l'enquete, peu de gens 
ont déclaré lire Ia rubrique Sources. Cela 
nous a laissé perplexes, parce que l'étude de 
marché effectuée au moment de l'élabora-
tion de Perspective, nous avaiL fortement 
incites a inclure, dans chaque numéro, un 
bul1etin de nouvelles portant sur des 

questions relatives a l'emploi et au revenu. 
On y trouverait de brefs résumés de 
résultats de nouvelles enquêtes, de mises a 
jour d'enquetes permanentes, de comptes 
rendus d'études venant de paraitre et ainsi 
de suite. Ne constatant pas le méme intérét 
dans vos réponses a notre enquête, nous 
avons conclu que quelque chose n'allait pas. 
Et, comme les répondants qui Iisaient 
Sources trouvaient cette rubrique fort utile, 
nous avons pensé que le problème venait 
peut-être du nom méme de Ia rubrique. 

De fait, le mot Sources est utilisé dans 
de nombreuses publications comme syno-
nyme de bibliographie. (Perspective n'est 
pas sans reproche a cet egard puisque le 
terme Source est utilisé au has de chaque 
graphique et de chaque tableau.) Cepen-
dant, notre rubrique Sources.. ne constitue 
certainement pas une bibliographie'. Loin 
d'être un simple supplement d'information 
sur les articles contenus dans un numéro, 
Sources vous renseigne sur les nouveautés 
dans un domaine qui peut vous intéresser, a 
titre personnel ou professionnel. 

Dans Sources, nous publions suffi-
samment de renseignements sur un produit 
ou sur un projet pour que vous soyez en 
mesure de juger de son utilité, de savoir 
quand les résultats seront publiés et de 
connaitre le nom d'une personne avec qui 
communiquer pour obtenir plus de details. 
Par exemple, dans Ia rubrique Sources de ce 
numéro, on pane d'une série d'enquêtes 
auprès des diplômés, recueillant des données 
longitudinales de l'expérience sur le marché 
du travail, des personnes ayant obtenu un 
diplôme d'un établissement d'enseignement 
postsecondaire. Le responsable de ces 
enquêtes prévoit Ia publication de résultats 
provisoires pour la fin de 1991. Bill Magnus 
et Yigal Messeri sont les personnes a 
rejoindre pour obtenir plus de renseigne-
ments. Sources contient aussi certains 
résultats d'enquêtes complétées et des 
comptes rendus d'études et de rapports de 
recherche. On y indique également comment 
commander des publications et des rapports 
spéciaux. 
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Forum 

Si vous hésitiez a lire Ia rubrique 
Sources parce que vous ne saviez pas ce 
qu'elle renferme, Ia liste des themes 
contenus dans cette rubrique devrait vous 
guider. Si par le passé, vous ne lisiez pas 
<Sources', vous voudrez sans doute retour-
ner aux numéros précédents de Perspective 
pour les feuilleter. Peut-être y trouverez-
vous précisément ce que vous cherchiez! 

Ian Macredie 
Directeur 
	

.  

Nous invitons les lecteurs a nous 
communiquer leurs impressions sur le 
contenu de L 'emploi et le revenu en 
perspective. Toutes observations sur les 
données seront les bienvenues; toutefois, 
nous rappelons que, pour Ctre publiées, 
ces communications doivent We fac- 
tuelles et analytiques. Nous invitons 
egalement les lecteurs a nous faire part 
de leurs travaux de recherche en cours et 
a nous signaler les nouvelles publica- 
tions, les sources de données et les 
événements a venir qui concernent la 
main-d'oeuvre et Ic revenu. 

Statistique Canada se reserve Ic 
droit de sélectionner et de reviser les 
informations reçues avant de les publier. 
Toute correspondance dans I'une ou 
I'autre langue officielle, doit être 
adressée a: Susan Crompton, L'emploi et 
le revenu en perspective, 5-A Immeuble 
Jean-Talon, Statistique Canada, Ottawa, 
K1A 0T6. On peut aussi composer le 
(613) 951-0178. 
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Faits saillants 
Voici quelques.uns des faits saillants tires 
des articles figurant dans ce numéro de 
L'emploi et le revenu en perspective. 

Les apprentis: l'expérience des diplômés 
et des décrocheurs 

• Durant 1986 et 1987, environ 50,000 
personnes ont terminé un programme de 
formation pour apprentis: elles étaient soit 
des diplOmés, qui avaient terminé leur 
formation, soit des décrocheurs, qui avaient 
abandonné. Environ 40% des inscrits ont 
abandonné leur programme avant d'en avoir 
rempli toutes les exigences. 

• Parmi les métiers les plus fréquemment 
choisis, les taux d'abandon les plus élevés 
ont été observes chez les cuisiniers et les 
boulangers-patissiers (53%), les charpen-
tiers (50%) et les débosseleurs-peintres 
(49%). Les taux d'abandon ont été les plus 
faibles chez les électriciens (31%) et chez les 
barbiers, les coiffeurs et les esthéticiens(nes) 
(27%). 

• Deux ou trois ans plus tard, parmi les 
personnes ayant complété leur formation, 
88% pratiquaient le métier choisi. Dans le 
cas des décrocheurs, moms d'un tiers prati-
quaient le leur. 

• Les personnes ayant complété leur 
formation dans le métier qu'elles exercaient 
étaient rémunérées a un taux horaire moyen 
de $15.78, comparativement a $13.50 pour 

les décrocheurs. Néanmoins, l'écart n'est pas 
aussi grand qu'on aurait Pu le croire si l'on 
tient compte du nombre d'années de 
formation que nécessite l'obtention du 
diplome. 

Gail Cook Johnson pane de gestion des 
ressources humaines 

• ((Je pense que l'éducation, Ia formation 
et le perfectionnement sont essentiels a Ia 
compétitivité du Canada, 11 n'y a pas 
beaucoup de difference entre les entreprises 
américaines et canadiennes, mis a part le 
fait fondamental que les Américains 
assurent Ia formation et le perfectionnement 
de leurs travailleurs de façon a ce qu'ils 
aient Ia conviction d'utiliser toutes leurs 
compétences. Aux Etats-Unis, cette attitude 
est beaucoup plus répandue qu'au Canada. 

• La generation du baby-boom est 
maintenant a l'âge le plus productif. Les 
gens de 35 ans sont préts a aifronter 12 
heures de labeur des leur sortie du lit. Tot ou 
tard cependant, ils traverseront leur crise de 
Ia quarantaine.... Ils ne voudront plus 
travailler de Ia méme facon; il leur faudra 
travailler de facon plus efficace, non pas 
davantage.> 

Determination du revenu discretion-
naire 

• On peut définir le revenu discretion- 
naire comme 4a somme d'argent nécessaire 
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Faits saillants 

a une famille pour maintenir un niveau de 
vie sensiblement plus élevé que Ia moyenne 
des families semb1ables>. 

• En 1986, Ic montant total du revenu 
discrétionnaire disponible dans l'économie 
était évaiué a $28.9 milliards. Un quart des 
ménages canadiens représentant 2.1 mil-
lions de families se partageaient ce montant. 
Avec un revenu moyen avant impôt de 
$63,000, chacune de ces families pouvait 
disposer a sa guise d'environ $13,500. 

• Plus du quart des ménages disposant 
d'un revenu discrétionnaire sorit composes 
de deux personnes. Ils disposent du tiers du 
revenu discrétionnaire global. Néanmoins, 
les couples manes avec enfants ont un 
revenu discrétionnaire iegerement supénieur 
a celui des couples sans enfants, cc qui peut 
signifier que ies couples sans enfants étaient 
plus jeunes et avaient par consequent un 
revenu moms élevé. 

• Les families ayant A leur tête une 
personne de 25 a 29 ans ont le plus faible 
revenu discrétionnaire. Le revenu discré-
tionnaire augmente avec l'àge du chef et 
atteint son maximum, $17,472, lorsqu'il est 
âgé de 45à 49 ans. 11 demeure relativement 
stable par Ia suite jusqu'ã cc que Ic chef 
atteigne l'age de la retraite. 

D'hier a aujourd'hui: le nouveau visage 
du chômage 

• Malgré Ic fait que le taux de chomage 
atteignait 7.5% en 1989 tout comme en 1980, 
Ic nombre de chOmeurs était beaucoup plus 
élevé en moyenne en 1989, (1,018,000 
comparativement a 865,000 en 1980). Cette 
augmentation de 18% du nombre de 
chômeurs est survenue alors que Ia popula-
tion active enregistrait une croissance 
rapide. 

• Entre 1980 et 1989, Ic chomage a 
diminué chez les 15 a 24 ans, en raison 
principalement de l'augmentation de Ia 
frequentation scolaire et de Ia croissance de 
l'emploi a temps partiel. Par ailleurs, cette 
baisse traduisait aussi Ia diminution de cc 
groupe de Ia population: de 4.6 millions en 
1980, its n'étaient plus que 3.8 millions en 
1989. 

• Au cours de Ia même période, Ic 
chOmage augmentait chez les 25 a 44 ans. Le 
nombre de chômeurs a augmenté de plus de 
60% pour cc groupe, alors que sa part du 
chomage total est passée de 37% a 52%. 

• Le niveau d'instruction plus élevé n'a 
pas réduit Ic chômage. En 1980, environ un 
cinquième des chômeurs avaient fait des 
etudes primaires seulement et une propor-
tion équivalente, au moms des etudes 
postsecondaires partielies. En 1989, les 
chOmeurs avaient un niveau dinstruction 
supérieur: plus du quart avaient fait au 
moms des etudes postsecondaires partielles 
et seulement un septième n'avaient fait que 
des etudes primaires, completes ou par-
tidIes. En fait, 7% des personnes qui étaient 
en chômage en 1989 (75,000 personnes) 
possédaient un diplöme universitaire. 

• En 1980, on pouvait répartir le chómage 
en trois parts a peu près egales: un tiers en 
Ontario, un tiers au Québec et un tiers dans 
les autres provinces. Cette repartition a 
beaucoup change au cours de Ia dernière 
décennie. En 1989, Ia part des provinces de 
l'Ouest représentait près du tiers du 
chômage au Canada (contre 20% en 1980) 
tandis que celle de l'Ontario et du Québec, 
ensemble, était tombée a 57%. 0 
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Les apprentis: l'expérience des 
diplômés et des décrocheurs 
Ernest B. Akyeampong 

u Canada, les programmes de 
formation pour apprentis ofTerts 

par Los provinces sont caractérisés par des 
taux élevés d'abandon. Plus de 40% des 
50,000 participants a ces programmes, en 
1986 et 1987, ont interrompu leur formation. 
Un taux si élevé a de quoi surprendre, 
compte tenu du besoin croissant de main-
d'oeuvre qua lifiee au Canada. 

La forte proportion de décrocheurs 
soulève plusieurs questions importantes, 
dont certaines trouvent leur réponse grace a 
1'Enquête nationale auprès des apprentis 
(voir Enquête nationale auprés des appren. 
tis). Les résultats de cette enquête laissent 
supposer que Ia structure et I'enseignement 
des cours pour apprentis favorisent en fait, 
l'abandon chez de nombreux participants. 

De plus, its montrent que sur le plan 
financier, les consequences de I'abandon ne 
sont pas trés graves. Après leur formation, 
les diplOmés de ces programmes ne semblent 
pas bénéficier de plus d'avantages au niveau 
du type d'emploi ou des gains. Cette 
constatation se vérifie d'ailleurs pour Ia 
plupart des anciens participants, qu'ils 
pratiquent ou non le métier appris. 

Ernest B. Akyeampong est au service de Ia 
Division de l'analyse des enquëtes sur le 
travail et les rnenages. On peut corn muniquer 
avec lui au (613) 951-4624. 

Profil des participants et métiers 
choisis 

Pendant les années 1986 et 1987, on a 
compté environ 50,000 participants aux 
programmes de formation pour apprentis. 
Dans certains cas ces individus avaient 
achevé leur formation (diplOmés) alors que 
dans d'autres its avaient abandonné avant 
La fin (décrocheurs). La grande majorité 
(88%) de ces 50,000 participants étaient des 
hommes, et l'age moyen a Ia fin de leur 
programme était d'environ 27 ansi. Plus de 
1,000 avaient 45 ans ou plus et moms de 100 
n'avaient pas 20 ans. 

Environ 52% de ces participants 
avaient un diplome d'études secondaires, 
30% n'avaient pas terminé leurs etudes 
secondaires, 4% n'avaient fait aucune étude 
secondaire et 14% avaient fait des etudes 
postsecondaires partielles. 

Un peu plus des deux tiers des 
apprentis avaient un emploi au moment de 
leur inscription a un programme. Les trois 
quarts d'entre eux avaient méme exercé leur 
métier d'apprentis pendant un certain 
temps. Un cinquième de ces apprentis 
avaient choisi le métier du père ou de La 
mere. Près de Ia moitié des participants 
s'étaient inscrits sur le conseil de leur 
employeur, et un tiers, sur le conseil d'amis 
ou de parents. 

Les métiers les plus frequemment 
choisis étaient ceux de mécanicien d'auto-
mobiles (17% des inscriptions), de coiffeur et 
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Les apprentis: I'expérience des diplomés et des dEcrocheurs 

Enquéte nationale auprès des 
apprentis 

LenquCte nationale auprés des apprentis (ENA) a 
été effectuée par Statistique Canada en novembre 
1989 et en mars 1990, au nom d'Emploi et 
Immigration Canada (EIC). L'enquète sinscrtvait 
dans le cadre d'une série d'études commandees par 
EIC pour determiner l'iinpact des programmes 
d'Ctudes post.secondaires sur le marché du travail au 
Canada. (Une autre étude a noter, portant sur les 
diplOmCs des universitCs et des colleges coinmunau-
taires ou CEGEP en 1982 et s'intitulant Les 
diplOmés de 1982: qe font-us?, est parue clans le 
nurnero du printemps 90 de Perspectwe'. 

LENA visalt les personnes qui. en 1986 ou 1987, 
avaient terminé ou abandonné un programme 
provincial de formation pour apprentis. Elle portait, 
entre autre, sur Ia principale activite des participants 
avant leur inscription au programme et sur leur 
evaluation de [a structure do programme et de sa 
méthode denseignement; cUe visait aussi a 
determiner quelle proportion des participants 
avaient pratique le métier appris tout de suite ou 
quelques annees apres Ia fin de leur formation et 
quelle avait été leur experience generale du marché 
du travail par Ia suite. 

En raison d'une entente spéciale conclue entre 
les gouvernements quebecois et federal sur Ia 
formation postsecondaire, les données administra-
tives d'EIC, portant sur l'activité des apprentis avant 
ou aprés leur formation, ne couvrent pas les apprentis 
formés au Quebec. C'est pour cette raison qu'ils ne 
sont pas inclus dans I'ENA. 

On peut obtenir plus de renseignements sur 
ENA en communiquant avec Phil Stevens, de Ia 

Division des enquétes-menages a Statistique Canada. 
aunum6ro(613) 951.9481. 

d'esthéticien(ne) (11%), d'électricien (10%), 
de charpentier (9%) et de plombier (7%). Les 
fern mes ont choisi principalement des profes-
sions a forte concentration feminine: les trois 
quarts se sont inscrites a des programmes de 
coiffure pour hommes, pour dames et d'esthé-
tique et 12% ont choisi Ia cuisine et la 
bo u lange ne. 

Taux d'abandon et raisons 
invoquées 

Environ 41% des participants ayant 
abandonné un programme avaient interrom-
pu Pun ou l'autre type de formation (cours 
theorique ou en atelier) ou encore n'avaient 

achevé ni Pun ni l'autre. Le taux d'abandon 
des hommes (41%) était un peu plus élevé 
que celui des femmes (35%), mais des 
variations plus importantes ont été obser-
vées selon les groupes d'age, Ia province øà 
avait lieu la formation et le métier choisi. 

Programmes de formation des appren- 
tis au Canada 

Les programmes provinciaux de formation pour 
apprentis - qui comptent parmi les plus anciens 
programmes de formation industrielle au pays - 
combinent coors theoriques et frmation en atelier. 
Le Québec est le seul a ne faire aucune distinction 
entre Ia formation magistrale et en atelier puisque 
ces deux aspects s'acquiérent en atelier. 

La formation des apprentis est de competence 
provinciale. 11 existe donc quelques differences entre 
les provinces quant a l'enseignement et a Ia structure 
de ces programmes ainsi qu'au niveau des conditions 
d'attribution des certificats de competence. Le 
financement des programmes est toutefois assure par 
les provinces, le gouvernement federal et les 
employeurs. 

Le nombre de métiers offerts par ces 
programmes vane dune province a lautre mais on 
estime qu'il en existe environ 290. Les principaux 
métiers(daprès le nornbre de stagiaires) sont ceux du 
bãtiment, de I'automobile, de Ia cuisine et de Ia 
boulangerie, de Ia coiffure pour hommes et pour 
dames et de l'esthetique. 

L'attribution des certificats est du ressort des 
provinces, et les conditions varient dune province a 
l'autre. 11 y a certains métiers (par exemple les 
plombiers et les mécaniciens d'automobiles) dont 
l'exercice exige en general on certificat de compC. 
tence dCcerné par Ia province: il y en a d'autres, 
comme celui de briqueteur-macon, pour lesquels le 
certificat n'est habituellement pas requis. En outre, 
un certilicat reconnu dans une province ne l'est pas 
forcénient dans one autre. C'est pourquoi le Conseil 
canadien des durecteurs de Ia formation pour 
apprentis tente de crCer one norme d'admissibilité 
interprovinciale qui procédera par 'attribution de 
sceaux rouges. La durée de Ia formation requise 

pour l'obtention d'un certificat de competence différe 
aussi scIon le métier et Ia province. En Ontario par 
exemple, elle vane d'un an (ou 2.000 heures), pour les 
boulangers débutants. a cinq ans (ou 9,000 heures) 
pour Ics electriciens construction, les mecaniciens 
de machines agricoles et les plombiers. 

II y a toLijours de 100,000 a 110,000 apprentis 
inscrits aux programmes. Chaque annCe, 15,000 a 
20,000 participants terminent avec succès lear 
programme deformation tandisque 10,000 a 15,000 
abandonnent avant d'avoir terniiné. 
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Tableau 1 
Les décrocheurs et te taux d'abandon 
selon Ia province* ou le territoire de 
formation, 1986 et 1987 

Participants 
aux programmes 

de formation pour 
apprentis 

Taux 
d'abandon 

Canada 49,620 40.6 
Terre-Neuve 1280 41.1 
Ile-du-Prince-Edouard 340 69.7 
Nouvelle-Ecosse 2.350 44.4 
Nouveau-Brunswick 1,820 49.1 
Ontario 16,320 42.3 
Manitoba 1,640 40.2 
Saskatchewan 2,030 56.7 
Alberta 13.950 36.7 
Colombie-Britannique 9,580 36.1 
Yukon 110 55.1 
Territoire du Nord-Ouest 200 48.0 

Source: Enquete nattonale auprès des apprentzs, 1989190 
* Voir note du graphique ci-dessous. 

Taux d'abandon par province*,  1986 et 1987 

Lesjeunes, c'est-à-dire ceux qui avant 
leur formation comme apprentis connais-
saient moms bien le métier choisi, étaient 
les plus susceptibles d'interrompre un pro-
gramme avant Ia fin. En effet, les 95 
apprentis adolescents ont tous abandonné 
leur programme avant La fin, comme 
d'ailleurs plus de Ia moitié des participants 
âgés de 20 a 24 ans. Beaucoup de ces jeunes 
ont révélé avoir abandonné par manque 
d'intérêt pour le métier choisi. Le taux 
d'abandon chez les 25 ans et plus était un 
peu moms élevé, soit de 35%. - 

Au niveau provincial, c'est a l'IIe-du-
Prince-Edouard qu'on note le plus haut taux 
d'abandon: près de 70% des participants de 
cette province n'ont pas terminé leur 
formation comparativement a plus de Ia 
moitié en Saskatchewan. Les plus faibles 
proportions de décrocheurs ont été observées 

Sauf pour Ia Saskatchewan et Terre-Neuve, les taux d'abandon avalent tendance a augmenter a mesure 
que Ion se déplaçait de lOuest vers lEst. 

IIe-du-Pr,nce-Edouarc 

Saskatchewan 

Nouveau-Brunswick 

Nouvelle-Ecosse 

Ontario 

Terre- Neuve 

Manitoba 

Alberta 

Colombue-Britannique 

 

20 	 40 	 60 	 80 
% 

Source: Enquéte nationale aupres des apprentis. 198990 

Les apprenrts des programmes gérés par 18 province de Québec ne sont pas inclus dans cei'te enquéte 
(voir Enqu(5te nationale auprès des apprentis). 
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en Colombie-Britannique et en Alberta, oU 
environ un tiers des participants n'ont pas 
complété leur cours d'apprentis. 

Parmi les métiers les plus frequem-
ment choisis, les taux d'abandon les plus 
élevés ont été observes chez les cuisiniers et 
les boulangers (53%), les charpentiers (50%) 
et les debosseleurs-peintres (49%); les plus 
faibles, chez les électriciens (31%), et chez 
les barbiers, coiffeurs et estliéticiens(nes) 
(27%). Les taux d'abandon observes dans 
deux autres métiers souvent choisis, ceux de 
plombier et de mécanicien d'automobiles, 
atteignaient 39% et 43% respectivement. 

Les enquétés ont invoqué quatre 
raisons principales pour expliquer leur 
abandon. Tout d'abord, linsatisfaction face 
a certains aspects du programme qui s texpri. 
mait de Ia façon suivante: environ 17% des 
décrocheurs estimaient que les sujets traités 
en classe ntavaient pas heaucoup de liens 
avec les compétences acquises en cours 
d'emploi, 16% ont déclaré que Ia formation 
reçue était insuffisante pour leur permettre 
de satisfaire aux exigences du métier choisi, 
11% déploraient le materiel inadequat ou 
insuffisant, et 8% estimaient qu'il n'y avait 
pas assez de travaux pratiques en classe. Le 
materiel désuet, le manque de liens entre les 
travaux en cours d'emploi et le métier choisi 
et le nombre excessif dtheures de cours sont 
d'autres raisons invoquées. Deuxièmement, 
de nombreux répondants ont dit manquer 
d'argent et jugeaient que les prestations de 
formation étaient insuffisantes. Troisième-
ment, certains décrocheurs ont déclaré qu'ils 
avaient acquis suffisamment de connais-
sances pour trouver un bon emploi. Enfin, 
environ 6% ont abandonné simplement 
parce que le métier choisi ne les intéressait 
plus. 

Experience sur le marché du 
travail après la formation 

Le fait de ne pas term iner un programme de 
formation pour apprentis signifie-t-il que le 

décrocheur abandonne complètement Ia 
profession apprise? Quelles étaient les 
consequences de l'abandon sur le plan de 
l'emploi et des gains? Plus précisément, 
queue était Ia situation des diplOmés et des 
décrocheurs immédiatement après Ia forma-
tion (cest-à-dire dans les 12 mois suivants) 
et deux ou trois années plus tard? 

Avant de poursuivre, il convient de 
rappeler que la période allant de 1986 au 
debut de 1990 coincide avec les sommets du 
cycle économique actuel. L'économie était 
solide - ces années étaient les quatre 
dernières d'une période de sept années de 
croissance économique ininterrompue - et 
les perspectives demploi étaient bonnes. 
L'expérience d'emploi des diplómés et des 
décrocheurs aprés leur formation aurait Pu 
être tout a fait diffCrente si les années 
considérées avaient été une période de 
stagnation ou de déclin de I'emploi. 

Le court terme 
Environ 96% des diplomés ont pratiqué le 
métier appris pendant les 12 mois qui ont 
immédiatement suivi leur formation. Les 
quatre cinquièmes environ sont retournés 
chez leur dernier employeur. La plupart ont 
travaillé toute l'année, soit en moyenne, 
11.2 mois. 

Tableau 2 
Exercice du métier appris, experience 
d'emploi dans ce métier et gains (12 mois 
après Ia fin du programme) 

Diplomés Decrocheurs 

	

Emploi dans le métier appris %) 	96 	52 

Nombre moyen de mois dans 
le métier appris pendant 
cette periode par ceux: 	11.2 	8.5 

travaillant comme compagnons 
dans le métier appris 	(%) 	85 	25 

rémunérés en tant que 
compagnons 	%) 	81 	77 

Source: Enquéte rzatwnale auprEs des apprentts, 1989190 
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Les apprentis: I'experience des diplOmes et des decrocheurs 

Par contre, seulement La moitié des 
décrocheurs ont exercé le métier appris et le 
tiers seulement sont revenus chez leur 
dernier employeur. En outre, us ont conser 
ye Leur emploi moms longtemps, soit 8.5 
mois en moyenne. Le tiers des décrocheurs 
ont obtenu un emploi dans une profession 
autre que celle qu'ils avaient apprise et 5% 
ont repris leurs etudes. 

L'enquéte ne donne pas une mesure 
directe des gains pendant cette periode. Elle 
révèle toutefois que 85% des diplômés exer-
cant le métier appris avaient été embauchés 
comme compagnons et la plupart d'entre eux 
recevaient la rémunération correspondante. 
Par contre, seulement 25% des décrocheurs 
travaillant dans la profession apprise étaient 
employés comme compagnons. 

Le moyen terme 
Deux ou trois ans après la formation, la 
principale difference entre les diplômés et les 
décrocheurs résidait probablement dans Ia 
proportion respective de ces derniers qui 
exerçaient encore le métier appris. Cette 
proportion avait legerement diminué chez 
les diplOmés pour passer a 88%. Chez les 
décrocheurs, la baisse était beaucoup plus 
forte puisque seuLement 31% avaient conti-
flue d'exercer le métier appris. 

Au moment de I'enquête - c'est-à-dire 
deux ou trois ans aprés la fin de Ia 
formation - le statut professionnel des 
diplômés était egalement un peu plus 
enviable que celui des décrocheurs, tout 
comme ii l'était au cours des 12 mois 
précédant l'enquéte. Au moment de 
l'enquete, environ 90% des diplômés avaient 
déclaré Ctre occupés. En fait, 97% ont 
déclaré avoir travaillé a un moment donné, 
au cours des 12 mois précédents, et la durée 
de l'emploi pendant cette période avait été 
d'environ 48 semaines. A titre de 
comparaison, 82% des décrocheurs avaient 
un emploi au moment de I'enquete et environ 
96% avaient travaillé pendant 45 semaines 
en moyenne au cours de l'année précédente. 

Exercice de La profession apprise apres 
Ia fin du programme d'apprentissage 

Les diplômOs avaient tendance a rester dans Ia 
profession apprise, tandis qu'avec le temps, ceux 
ayant abandonné un programme dapprentissage, 
a quittaient plus aisément, 

/o de ceux qul travaillent dans Ia profession apprise 

D ipIOflhE3S 	 Di ri ,chu is 

Source; En quOte nat,ona!e auprOs des apprentis, 
198990 

Los gains horaires moyens des 
diplOmes étaient également supérieurs a 
ceux des décrocheurs, mais pas de beaucoup 
si On tient compte du manque a gagner 
durant Ia période de formation; car de 
nombreux programmes requièrent plusieurs 
années. (Voir Programmes de formation des 
apprentis au Canada.) Par exemple, le taux 
horaire moyen du dernier emploi dans la 
profession apprise s'établissait a $15.78 pour 
les diplOmés et a $13.50 pour Les décro-
cheurs. Pour l'empLoi le plus recent dans une 
profession autre que Ia profession apprise, 
l'écart était plus faible ($13.30 contre 
$12.13). 
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Tableau 3 
Exercice du métier appris, experience d'emploi et gains 2 a 3 ans après La fin du 
programme de formation 

DiplOmés Décrocheurs 

Exercice du métier appris 
Participants ayant travaillé darts le métier appris pendant les 

12derniersmois 	 (%) 	 88 31 
Durée moyenne de Iemploi dans le métier appris durant les 

12 derniers mois 	 47 semaines 43 semaines 

Ensemble de I'expérience demploi (dans le métier appris ou non) 
Occupe au moment de I'enquête 	 (%) 	 90 82 
Occupe a un moment donné dans les 12 derniers mois 	 M 	 97 96 
Activité globale rnoyenne durant les 12 derniers mois 	 48 semaines 45 semaines 

Gains (rémunération horaire moyenne dans 1€ dernier emploi) 
Travaillantdans le métier appris 	 1$) 	 15.78 13.50 
Ne travaillantpasdansle metierappris 	 1$) 	 13.30 12.13 

Source: Enquéte natronale auprés des apprentrs, 1989190 

Avantage pécuniaire des diplômés de programmes d'apprentissage 2 a 3 ans 
après La fin du programme de formation 

Parmi les professions requérant en général un certificat de competence de personne de métier, les 
diplômés gagnaient beaucoup plus que les décrocheurs. Mais si une telle exigence n'était pas requise, on 
observait le phénoméne contraire. 

Mécaniciens dautomobiles 
Peintres et décorateurs 

Ferbiantiers 
Métiers de ia construction navaie 
Conducteurs déquipemeni lourd 

Poseurs de matériaux isolanis 
Plombiers et monteurs de tuyauterie 

Mécaniciens déquipement tourd 
Autres (autres que la construCtion) 

Débosseteurs-peintres 
Mécaniciens dinstrument industriel 

Charpentiers 
Autres métlers en construction 

Machinistes 
Electriciens industriels 

Barbiers et coifteurs 
Elect riciens 

Cuisiniers et boulanqers 
Plàtriers 

Tourneurs 
Mécaniciens de chantier 

Monteurs-réparateurs de lignes de force 
Bruqueteurs-macons 

-20 	-10 	0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 
Hausse des gains des diplOmés (%) 

Source: Enquéte nationale auprès des apprentis, 198990 
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Tableau 4 
Taux d'abandon et exercice du métier appris après Ia fin du programme de formation 
pour apprentis 

Ensemble des 
particLpants 

Metiers 	 aux programmes 

Taux 

en 1986et 1987  

d'abandon  

Proportion de ceux qui travaillent dens le métier 
appris apres Ia fin du programme 

12 premiers mois 	 2 a 3 ans aprés 

Diplömés 	Décrocheurs 	Diplomes 	Décrocheurs 

Total 49,620 40.6 96 52 88 31 

Chaudronniers 210 10.3 99 25 98 - 

Briqueteurs-macons 530 61.2 98 50 95 29 
Charpentiers 4,620 49.6 98 78 92 66 

1ectriciens, electriciens 
(construction) 5,160 31.1 96 44 90 26 

Poseurs de matériaux isolants 340 50.2 95 35 86 19 
Monteurs de charpentes 

en acier 150 8.7 95 73 88 - 

Mecaniciens de chantier, 
mécaniciensindustriels 1,610 24.4 95 60 92 40 

Peintres,décorateurs 370 55.9 95 53 91 40 
Platriers, poseurs de lattes, 

finisseurs de panneaux 
murauxsecs 180 55.4 96 59 84 31 

Ferblantiers 1,270 38.1 95 53 85 34 
Plombiers, monteurs 

dappareils a chaulTage, 
monteurs d'installations 
au gaz, monteurs 
dappareilsavapeur 3,360 38.9 94 59 90 18 

Conducteurs dequipement 
lourd, conducteurs de grues 190 24.6 98 52 76 52 

Monteurs.reparateurs de 
lignes de force, monteurs 
de lignes (construction) 160 53.9 100 19 96 13 

Autres métiers de Ia 
construction 1.450 50.4 97 42 92 25 

Mecaniciensdautomobiles 8,230 42.9 97 37 93 18 
Mécaniciens de camions et 

dequipementlourd 2.460 32.9 97 40 86 13 
Debosseleurs-peintres 2.430 49.2 97 56 85 25 
Machinistes 1$60 48.3 98 48 88 34 
Electriciensindustriels 150 26.7 78 8 74 4 
Tourneurs, modeleurs- 

mécaniciens de fonderie, 
fondeurs.mouleurs 1,080 45.1 98 48 96 29 

Mécaniciens d'instruments 
industriels 440 36.7 95 27 98 24 

Metiers de Ia construction 
navale 310 48.4 97 56 90 36 

Cuisiniers,boulangers 2,800 53.1 98 73 90 42 
Barb iers, coiffeurs, 

esthéticiensnes) 5.200 27.0 95 42 69 19 
bus les autres métiers 

autres que ceux de Ia 
construction 5,270 43.8 96 55 93 38 

Source: Enquüe nazoria1e auprEs des apprentis, 1989190 
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Tableau 5 
Aptitude au travail et gains 2 a 3 ans après Ia fin du programme de formation 

Métiers semaines de travail 
pendant Ia derniere année 

Diplômés 	Decrocheurs 

Nombre moyen de  
Ga i ns* 

Travaillant dans 	 Ne travaillant pas 
le métier appris 	dans le métier appris 

Diplômés 	Decrocheurs 	Diplomes 	Decrocheurs 

Semaines $ 

Total 48 45 15.78 13.50 13.30 12.13 

Chaudronniers 42 42 20.72 - 15.89 16.08 
Briqueteurs-macons 43 46 17.70 20.54 13.83 10.10 
Charpentiers 45 47 15.37 13.62 12.00 10.48 
Electriciens, électriciens 

(construction) 48 48 18.48 17.61 20.15 11.61 
Poseurs de matériaux 

isolants 43 43 19.14 14.97 13.01 12.36 
Monteurs de charpentes 

enacier 41 52 20.70 - 14.46 12.93 
Mécaniciensde chantier, 

mécaniciens industriels 48 42 18.77 19.98 16.78 12.96 
Peintres,décorateurs 46 44 17.77 12.96 13.21 10.64 
Platriers, poseurs de lattes, 

linisseurs de panneaux 
muraux secs 48 44 20.85 20.80 13.40 13.57 

Ferblantiers 48 48 18.69 14.16 13.22 16.75 
Plombiers, monteurs d'appa- 

reils a chauffage, monteurs 
dinstallauons au gaz. mon- 
teursd'appareilsàvapeur 49 41 18.32 14.65 15,09 13.45 

Conducteurs d'équipement 
lourd.conducteursdegrues 47 43 20.05 15.57 16.57 16.13 

Monteurs.reparateurs de 
lignes de force, monteurs 
de Iignes(construction) 51 49 19.61 22.28 18.34 15.68 

Autres métiers de Ia 
construction 50 46 19.43 17.44 15.55 11.73 

Mecaniciensd'automobiles 51 45 15.44 9.68 13.16 12.62 
Mecaniciens de camions 

etd'équipementlourd 49 45 15.87 13.07 16.28 14.31 
Debosseleurs-peintres 48 45 14.45 12.24 13.35 12.51 
Machinistes 50 46 15.83 14.28 13.42 10.73 
Electriciensindustriels 49 52 15.94 14.55 10.15 6.49 
Tourneurs, modeleurs- 

mécaniciens de fonderie, 
fondeurs.mouleurs 48 47 17.27 17.74 17.42 13.90 

Mecaniciens d'instruments 
industriels 51 36 19.84 17.01 19.39 17.90 

Metiers de Ia construction 
navale 47 47 13.56 10.49 15.27 12.89 

Cuisiniers,boulangers 48 44 10.80 10.31 10.88 9.75 
Barbiers, coiffeurs, 

esthéticiens(nes) 46 45 7.94 7.27 8.89 8.77 
Tous les autres métiers 

autres que ceux de La 
construction 49 43 16.63 14.00 12.35 12.77 

Source: Enquète ,zatwnale auprés des apprentLs, 1989190 
* Rémunérat ion horaire moyerine du dernier einplot. 
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Les differences de gains variaient 
beaucoup selon le métier. Dans le cas des 
professions pour lesquelles un certificat 
d'apprentissage est generalement requis 
(par exemple pour les peintres et décora-
teurs, les ferblantiers et les mécaniciens 
d'automobiles), Ia rémunération horaire des 
diplOmés était considérablement plus élevée, 
d'au moms un quart. Mais dans les 
professions oü le certificat de qualification 
ri'est paS exige, par exempte pour les 
briqueteurs-maçons, les décrocheurs ga-
gnaient jusqu'à 16% de plus que les 
diplOmés. 

Une constatation plutot curieuse mais 
intéressante de l'enquete est que les 
décrocheurs qui exerçaient déjà leur métier 
avant La période de formation étaient plus 
susceptibles d'être employeurs que les 
diplOmés. Au moment de l'interview, 15% 
des décrocheurs - comparativement a 10% 
des diplômés - ont déclaré We des travail-
leurs autonomes. Méme s'ils n'ont Pu 
term iner leur apprentissage, les décrocheurs 
avaient peut-étre (plus que les diplômés) une 
connaissance suffisante des aspects tech-
niques et des possibilités économiques de 
leur métier pour se sentir capables de fonder 
leur propre entreprise et d'embaucher du 
personnel qualiflé. 11 est en outre possible 
qu'une forte proportion de décrocheurs 
n'aient pas réussi a se faire embaucher et 
aient donc décidé de travailler pour leur 
propre compte (avec ou sans personnel 
rémunéré). 

Sommaire et conclusion 

Une proportion étonnamment élevée 
d'apprentis canadiens ne terminent pas leur 
programme de formation. Les raisons sont 
nombreuses et diverses. La plupart des 
diplOmés demeurent dans Ia profession 
apprise, mais Ia proportion de décrocheurs 
qui continuent d'exercer le métier appris 
diminue avec le temps. Toutefois, que les 
décrocheurs restent ou non dans Ia 
profession apprise, teurs possibilités de se 
trouver un emploi (experience d'emploi) et 
leurs gains horaires ne sont pas vraiment 
inférieurs a ceux des diplômés. Les coCits 
économiques de l'abandon d'un programme 
de formation pour apprentis ne semblent pas 
We trés graves a court et a moyen terme. 
En Ontario, le Premier's Council a déclaré 
que le système des programmes de 
formation pour apprentis était en mauvais 
état et avail un urgent besoin de réformc'. 
Cette observation pourrait très bien 
s'appliquer a Ia plupart des programmes 
provinciaux, sinon a tous. Li 

Notes 
Pour rALlemagne de t'Ouest, dont Le syst.cmc de 

formation pour apprentis est tenu en haute 
consideration, I'âge moyen des apprentis est de 16 ans. 
Cette difference est attribuable aux programmes 
d'enseignement différents adoptes dans les deux pays. 
En Allemagne de l'Ouest, Ia formation pour apprentis  

fait partie du programme d'enseignement do niveau 
secondaire, tandis qu'au Canada II est generalement 
offert aprés Ia formation secondaire. 

Voir Premier's Council. People and skills in the new 
globaleconorny. p. 120. 
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Série d'enquetes traitant de la transition entre 
l'école et le marché du travail 

Les résultats de 1'Enquete sur la garde des enfants 
entrainera sans doute une foule d'études et 
de recommandatioris 
Debut de la deuxième série quinquerinale de 
1'Enquete sociale génerale 

Façon différente de calculer le revenu du travail 

- 	Enquete sur la population active: moyeri.nes annuelles 
((nouvelles et amélioréesa 

La situation demographique au Canada 
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Gail Cook Johnson parle de gestion 
des ressources humaines 
Entrevue réaLisée par Doreen Duchesne 

G all Cook Johnson, Ph.D., faitpartie 
th' Ia firme d'experts-conseils en 

r's. vu rcE'.s hu maines REA CON Management 
Inc. de Toronto (en qualite dssociée princi-
pale). Mad Johnson est specialiste en évalua-
tion de problèmes organisationnels. Elle 
utilise principalement des sondages auprès 
des employés. Elle conseille egalement les 
entreprises sur leurs besoins en ressources 
humaines et en développement organisation-
nel. 

Au debut de sa carrière, Mad Johnson 
était négociatrice en matiêre de relations de 
travail et enseignait I conomie et les relations 
industrielles a l'Universite de Toronto. Elle a 
par Ia suite occupé des postes a lThstitut C.D. 
Howe et au Centre de recherches Decirna Ltée. 
Avant de fonder REACON en 1988, elle était 
directrice de Ia recherche en efficacite de 
I 'organisation a Ia firme Hay Management 
Consultants. 

Mad Johnson a obtenu un doctorat en 
relations indus trielles et développe ment orga - 

Photo. Franco I 

nisationnel de Ia Sloan School of 
Management du Massachusetts Institute of 
Technology. Auteure de deux liures et de 
plusieurs articles, elle est actuellement 
membre du Comité consultatif sur Ia 
statistique du travail de Statistique Canada. 

Q. Mad Johnson, commençons par une 
question d'ordre general. En matière de 
main-d'oeuvre, quels sont d'apres vous les 
principaux problemes auxquels le Canada 

Doreen Duchesne est au service de Ia Division 
de l'analyse des enquétes sur le travail et les 
ménages. On peut communiquer aver cue an 
(613) 951-6893. 

d'aujourd7zui doit faire face? Pouvez-vous 
identifier les lacunes de Stcztistique Canada 
a cet égard, tant au niveau de sa comprehen-
sion du problème que des données que 
I zgence possède? 

R. Plusieurs problemes se manifestent déjà. 
Les statistiques sur I'immigration, par 
exemple, montrent qu'un nombre considé-
rable de gens qui vivent dans nos villes ne 
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sont ni Français ni Anglais d'origine. Cela 
crée deux genres de problèmes: d'abord, de 
langue - ces personnes sont parfois tout 
simplement incapables de parler le français 
ou l'anglais; ensuite, de vocabulaire - 
puisqu'un méme mot peut We interprété 
différemment. Cette confusion s'introduit 
dans nos lieux de travail et crée des 
situations ambigues parce que les gens se 
comprennent mal. 

Pour envenimer les choses, les 
entreprises n'emploient pas toutes le méme 
vocabulaire, et Ce, queue que soit Ia 
nationalité de leurs employés. C'est 
d'ailleurs une des raisons pour laquelle 
Statistique Canada Cprouve tant de 
difficulté a recueillir de l'information auprès 
des entreprises. Toutes les entreprises 
parlent de communication, de direction, de 
responsabilité et de delegation, mais toutes 
n'interprètent pas ces mots de Ia méme 
façon. Par consequent, les données de 
Statistique Canada sur les entreprises 
présentent certaines lacunes. 

Le deuxième problème pour le Canada 
est sa compétitivit.é, non seulement par 
rapport aux Etats-Unis mais aussi a I'échelle 
internationale. De quelles informations 
avons-nous besoin pour être a Ia hauteur? Je 
crois que nous avons besoin d'évaluer nos 
coüts relatifs. Les salaires sont élevés dans 
notre pays, particulièrement quand notre 
dollar est a Ia hausse. Cela veut dire que les 
coüts en main-d'oeuvre prennent une 
importance capitale. 11 faudrait donc que le 
Canada devienne plus productif que les 
autres pays; le coüt de Ia remuneration 
aurait alors moms d'importance. Malheu-
reusement, ce n'est pas le cas. Et lorsque je 
constate le vieillissement de riotre popula-
tion, je doute fort que nous soyons en mesure 
d'y remédier dans les annCes a venir, a moms 
que nous n'investissions vraiment dans Ia 
formation et le perfectionnement et que nous 
travaillions plus intelligemment que nos 
voisins américains et d'ailleurs. Les cocits en 
main-d'oeuvre continueront donc sans doute  

d'avoir beaucoup d'importance au niveau de 
La competitivite, c'est pourquoi Statistique 
Canada doit s'attaquer aux problèmes lies 
aux enquétes auprès des entreprises. 

Voici un troisième problème: selon 
moi, nous n'arrivons pas a comprendre les 
industries de services. On maitrise assez 
bien Ia notion de capacité de production dans 
le con texte du secteur de Ia fabrication, mais 
pas dans celui des industries de services. Les 
industries de services traditionnelles offrent 
une formation professionnelle axee sur les 
habilités personnelles plutôt que sur les 
compétences techniques, et les données sur 
ce type de formation sont encore hors de 
notre portée. Comment Statistique Canada 
peut-il remédier a cela? Là encore, il lui faut 
d'abord regler son probléme relatif aux 
enquêtes auprés des entreprises. 

les Américains assurent Ia 
formation et le perfectionne-
ment de leurs travailleurs de 
facon a ce qu'ils alent Ia 
conviction d'utiliser toutes 
leurs compétences. Aux 
Etats-Unis, cette attitude est 
beaucoup plus répandue 
qu'au Canada. 

Les responsabilités familiales crois-
santes requérant des conditions de travail 
mieux adaptées, constitue le quatrième 
problème. On constate que le nombre 
d'heures de travail perdues augmente. On 
observe en outre que la population vieillit et 
qu'il n'y a qu'une faible croissance démogra-
phique, ce qui laisse entrevoir une pénurie 
de main-d'oeuvre dans l'avenir. Je ne crois 
pas que les changements technologiques 
réduiront Ia disponibilité de Ia main-
d'oeuvre nécessaire aux industries de 
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services qui est le principal secteur øü on 
constate une croissance de l'ernploi. Cela 
veut dire que les employeurs devront We 
plus attentifs aux besoins différents en 
matière de conditions de travail, et us y 
parviendront d'autant mieux que l'informa-
tion a ce sujet sera adequate. Statistique 
Canada peut fournir des informations dans 
ce domaine grace a ses enquêtes sur les 
ménages, qui, a mon avis, sont les 
meilleures au monde. 

Q. Jzimerais que Von pane plus en detail 
de ces problémes. D ibord quelques questions 
sur Ia formation et le perfectionnement. 
Selon le rapport S'adapter pour gagner, 
préparé en 1989 par le Conseil consultatifsur 
I'adaptation, •l'amélioration de l'enseigne-
ment et de Ia formation de base, ainsi qu'un 
effort permanent de remise a niveau de 
I 'education et de Ia formation, comptent au 
nombre des mesures les plus importantes a 
prendre par le Canada pour accroitre sa 
compétitivité internationale . i. Etes -vous 
d 'accord avec cette recom mandation? 

R. Tout a fait. Je pease que l'éducation, Ia 
formation et le perfectionnement sont 
essentiels a Ia compétitivité du Canada. 11 
n'y a pas beaucoup de difference entre les 
entreprises américaines et canadiennes, mis 
a part le fait fondamental que les 
Américains assurent Ia formation et le 
perfectionnement de leurs travailleurs de 
facon a ce qu'ils aient la conviction d'utiliser 
toutes leurs compétences. Aux Etats-Unis, 
cette attitude est beaucoup plus répandue 
qu'au Canada. Nous excellons dans La 
supervision individuelle rigoureuse. Nos 
lieux de travail sont beaucoup plus 
sécuritaires. Nos méthodes de contrôle sur 
place sont plus strictes. Mais nous ne 
prenons pas de risques avec les travailleurs. 
Pourquoi? Parce que nous avons tendance a 
investir dans des moyens qui visent a 
contrOler plutôt qu'à enrichir les capacités 
des travailleurs. 

Le vieillissement de la population 
active vient aggraver ce problème. La 
génération du baby-boom est maintenant a 
Page le plus productif. Les gens de 35 aris, 
sont préts a aifronter 12 heures de labeur 
des leur sortie du lit. TOt ou tard cependant, 
us traverseront leur crise de La quarantaine. 
Certains y  sont déjà. Ils ne voudront plus 
travailler de Ia méme façon il leur faudra 
travailler de façon plus efficace, non pas 
davantage. Et comme Ia population diminue 
et que Ia reléve est insuffisante, ii faut 
orienter les efforts vers des programmes 
d'éducation et de formation pour les 
travailleurs qui sont présentement sur le 
marché du travail. 

Q. Qui, scion vous, devrait assumer les 
coüts croissants des programmes d'éducation 
et de formation? Les contribuables par Ic 
bials de subventions gouvernementales, k's 
entrepnises qui ont besoin de travailleurs trés 
qualifies ou les personnes qui veulent 
Ctudier? 

H. Cela nous ramène au vieux débat des 
économistes du travail sur Ia formation 
generale par opposition a Ia formation 
spécialisée. Je crois que si l'industrie a 
vraiment besoin de spécialistes, elle 
assurera Ia formation. Dans ce cas, le 
gouvernement et les contribuables ne 
devraient pas subventionner cette forma-
tion. Historiquement, PEtat a eu plus de 
succès avec Ia formation generale qu'avec Ia 
formation spécialisée. Si nos écoles 
formaient des gens qui savent lire et 
compter et qui parlent tous le mérne 
langage, alors les employeurs seraient 
mieux places pour s'occuper de Ia formation 
spécialisée, et sans doute le feraient-ils 
d'une facon plus rentable. 

Q. Les employeurs consacrent beaucoup 
dzrgent a Ia formation. Dzprès les résultats 
de VEnquete sur Ia formation et le 
développement des ressources humaines, 
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entre novembre 1986 et octobre 1987, le 
secteur privé a dépensé prés de $1.4 milliard 
pour Ia formation de ses employes2. Auez-
VOUS Pu le constater? 

R. Ces chiffres sont trompeurs parce qu'une 
grande partie de la formation se fait en cours 
d'emploi. II n'y a rien de mal a cela: ce type 
de formation peut étre un des plus efficaces 
s'il est utilisé de facon consciencieuse et 
methodique. Cependant, les coQts lies a cette 
méthode n'apparaissent pas dans les 
chiffres, de sorte que lorsque les gens vous 
donnent des chiffres, us sont très 
approximatifs. 

Par ailleurs, je sais que certaines 
entreprises ont vraiment a coeur Ia 
formation et le perfection neme n t de leurs 
employés. J'entends par là le perfectionne-
ment professionnel sur le plan de Ia direc-
tion et de Ia gestion, le perfectionnement 
personnel ainsi que Ia formation dans des 
domaines techniques précis. Elles s'y 
attachent parce qu'elles sont en train de 
changer radicalement leur facon de faire des 
affaires. 

Q. Quels coats les employeurs devraient-ils 
inclure dans leurs analyses coats-bénefices 
pour Ia formation? Mis a part, bien sür, les 
frais de scolarité, le coüt dii materiel, les frais 
généraux, les depenses en capital et le salaire 
des stagiaires? 

R. S'il s'agit d'une entreprise du secteur de 
Ia fabrication, ii faut aussi tenir compte du 
coCit de Ia formation régulière et de la 
formation en cours d'emploi, de l'augmenta-
tion du nombre d'accidents, du temps perdu 
et des pertes de materiel, On peut aussi 
inclure dans les coCits, Ia mesure de la 
qualite. J'ignore cependant comment on 
pourrait recueillir ce type d'information 
dans les industries de services. C'est plus 
difficile dans ce secteur. Par contre, on sait 
que les entreprises productrices de services 
ont tendance a prendre en compte trés  

sérieusement les renseignements recueillis, 
surtout en ce qui concerne les plaintes des 
clients. Ces renseignements précieux leur 
permettent de savoir si leurs employés ont 
besoin de plus de formation. 

Q. La question touchant Ia planification des 
ressources humaines dans I7nquete sur Ia 
formation et le developpement des ressources 
humaines a connu un faible taux de réponse. 
Cela donne I'impression qul ne se fall pas 
beaucoup de planificatton. Qu'en pensez-
vous? 

R. Je pense qu'on accorde a Ia planification 
plus de consideration que ne semble 
l'indiquer l'enquete. Les grandes entreprises 
consacrent beaucoup de temps, en particu-
her dans un environnement en evolution 
constante, a discuter de leurs besoins en 
heures-personnes. Cependant, leurs prévi-
sions en développernent des ressources 
humaines sont plutôt pauvres, parce que les 
personnes ne fonctionnent pas comme des 
machines ou comme l'argent. Elles ne vont 
pas oCi vous leur dites d'aller. Alors, vous 
pouvez bien, en 1991, faire autant de 
previsions que vous voulez pour 1995, vous 
aurez toujours des surprises. 

Pour une petite ou méme une 
moyenne entreprise, Ia priorité est de servir 
he client ou de livrer la marchandise. Les 
entreprises de cette catégorie se démènent 
sans doute pour obtenir du personnel 
qualifle et en embauchent quand leur 
budget he permet. Mais le besoin en main-
d'oeuvre, méme s'iI est là, est tellement 
submerge dans he tourbih Ion des événements 
quotidiens qu'il devient difficihe de le 
formuler chairement. 

Q. Notre experience a montré que les 
enquétes de ce genre sont coüteuses et 
imposent un lourd fardeau aux répondants. 
Queues données le secteur privé possède-t-il 
déjà sur Ia formation fournie par les 
employeurs? 
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R. Le Conference Board a réalisé une 
enquête auprès des moyennes et des grandes 
entreprises sur les méthodes et les dépenses 
en formation visant surtout le perfectionne-
ment des cadresa. C'est la seule enquéte de ce 
genre que je connaisse. Comment cela se fait-
ii? Je pense que c'est parce qu'il n'existe pas 
de vocabulaire commun pour Ia formation et 
le perfectionnement dans les entreprises. 11 
se fait beaucoup de formation sur le tas, mais 
elle n'est pas systématique. La seule 
exception est Ia formation professionnelle 
dans les métiers, dont les exigences 
d'apprentissage requièrent une formation 
theorique et une experience concrete en 
atelier. A part cela, les gens s'organisent 
comme us peuvent. Ii existe des trousses de 
formation, mais les gens les adaptent 
habituellement a leurs besoins. 

ii n'existe pas de vocabu-
laire commun pour la 
formation et le perfection-
nement dans les entreprises. 

Q. A Statistique Canada on a aussi eu des 
problemes de vocabulaire dans le domaine 
des ressources humaines. Est-il possible 
d'uniformiser certains concepts, par exemple, 
de définir clairement ce qu'on entend par 
formation"? 

R. Je peux comprendre le problème de 
Statistique Canada. Une entreprise de fabri-
cation, par exemple, peut être considérée 
comme une organisation de machines". Le 
contröle d'un produit est effectué au moyen 
de systèmes et de procédés qui peuvent être 
standardisés. Dans une 	organisation 
professionnelle, comme celle d'un cabinet 
d'avocats ou de comptables, ce sont les 
compétences du personnel qui sont standar-
disées. Lorsqu'on pane de formation et de 
perfectionnement, les compétences acquises  

par les travailleurs dans le cadre d'une 
organisation de machines sont très 
différentes de celles acquises dans l'autre 
type d'organisation. 

II y a aussi les hOpitaux et les 
établissements d'enseignement qui laissent 
le statisticien perplexe parce qu'ils repré-
sentent un mélange d'organisations de 
machines et professionnelle. Puis ii y a les 
organisations de type ad hoc, c'est-à-dire 

les entreprises qui fonctionnent par projet et 
qui font tout ce qui est nécessaire pour que le 
travail soit fait. Quand on pane de formation 
et de perfectionnement dans des cntreprises 
de ce genre, c'est une toute autre histoire. 

Avec toute cette diversité, queue 
question poser? Je crois qu'il faut d'abord 
uniformiser les concepts de façon micro, 
cest-à-dire au niveau méme des secteurs 
d'activité; alors on pourra commencer a se 
comprendre. 

Q. Vous avez déjà souligné certaines 
differences importantes entre le secteur des 
services et celui de Ia fabrication sur le plan 
de Ia gestion des ressources hurnaines. En 
existe-t-il diutres? 

R. Ii y en a un certain nombre. D'abord, les 
industries de services ont besoin d'une bonne 
dose de compétences axées sur les habilités 
persorinelles. Dans ce secteun, le personnel 
est sur la ligne de feu. II a beaucoup de 
pouvoir et de contrôle sur le résultat des 
transactions avec les clients. Par exemple, 
lemployé a Ia reception d'un hotel a 
beaucoup de latitude dans l'exercice de son 
travail, alors que le travailleur a Ia chaine 
est beaucoup plus limité dans ce qu'il peut 
faire pour l'entreprise, au moment oCi ii 
execute ses tâches. En outre, le travail de 
l'ouvnier de Ia chalne de montage est souvent 
plus répétitif. Dans les industries de 
services, le travail n'est pas répétitif parce 
que les employés traitent avec des personnes 
et celles-ci sont imprévisibles. La formation 
concue pour ces employés doit donc We 
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différente. us sont formés pour apprendre a 
faire face non pas a des situations qui sont 
habituelles, mais a celles qui peuvent se 
presenter, et aussi pour apprendre a réagir 
correctement lors de situations imprévues. 
C'est une façon différente de concevoir Ia 
formation de la main-d'oeuvre. Avec 
l'évolution des techniques de fabrication, 
beaucoup d'entreprises de fabrication 
constatent egalement que Ia formation qu'ils 
dispensent a leurs employés dolt évoluer. 

Q. Les donnëes tirées récemment de 
lEnquete sur les capacités de lecture et 
d 'écriture utilisées quotidiennement réuèlent 
que jusqu'à 38% des Canadiens en age de 
travailler ont de Ia difficulte a lire4. Vos 
clients considerent -its les faiblesses liées aux 
capacités de lecture et d'ecriture comme des 
obstacles a Ia formation? 

R. Oh oui! A Toronto, par exemple, je 
connais une entreprise øü, queue que soiL Ia 
langue a Iaquelle vous pouvez penser, vouS 
trouverez toujours au moms une personne 
qui Ia pane. C'est une veritable tour de 
Babel. Mais le probleme va bien au-delà des 
faiblesses dans les capacités de lecture et 
d'écriture; ii y a plus que de ne pas savoir 
lire. C'est aussi un probleme de vocabulaire. 
Méme Si flOUS connaissons tous les mêmes 
mots dans notre langue, quel sens leur 
donnons-nous? Neuf fois sur dix, vous 
obtiendrez des réponses différentes. 

II n'y a pas si longtemps, j'ai 
rencontré le dirigeant d'une entreprise dont 
la plupart des gestionnaires étaient d'origine 
bnitannique. II m'a dit: Nous avons un 
veritable problème. Nous embauchons des 
scientifiques orientaux et j'ai l'impression 
qu'ils ont besoin d'apprendre l'anglais>>. Je 
me suis done rendue sur place et j'ai pane 
avec ces scientifiques. Ii se trouve qu'ils 
étaient nés au Canada et parlaient l'anglais 
mieux que moi. Ils utilisaient des mots 
semblables mais leur donnaient des signifi-
cations différentes. Le problème n'avait rien  

a voir avec Ia langue anglaise panlée ou 
écrite. 11 était plutôt lie a un paradigme 
d'entreprise de type britannique sur des 
notions comme Ia prise de decision et le 
consensus dans l'entreprise, qui ne 
correspondait pas a celui d'un Canadien plus 
jeune. 

Par ailleurs, je constate que lorsque 
les entreprises offrent des cours de langue 
seconde, les employés ne les suivent pas 
assez souvent parce qu'ils trouvent cela 
humiliant. Les gens sont gênés d'admettre 
qu'ils ne savent pas parler ou lire l'anglais 
ou le français. Les cours de langue devraient 
étre offerts comme une possibilité 
d'avancement professionnel. Ils ne devraient 
pas être considérés simplement comme un 
avantage de plus que l'employeur donne a 
I'employé. 

les industries de services 
ont besoin d'une bonne dose 
de corn pétences axées sur les 
habiletés personnelles. Leurs 
employés sont sur la ligne de 
fe u. 

Q. Qu'entendez-uous 	par 	paradigme 
d'entreprise"? 

R. Je veux parler de Ia structure organisa-
tionnelle d'une entreprise. Quels sont les 
principes de partage du pouvoir dans 
l'entreprise? Comment le rendement est-il 
reconnu? Le contróle est-il effectué par des 
machines ou par des personnes? Comment 
les entreprises s'assurent-elles que leurs 
employés savent ce qu'on attend d'eux? 
Quelle est l'importance de chaque emploi au 
sein de l'entreprise? 

Chacune de ces decisions repose sur 
des hypotheses et des principes différents. Et 
ii y a des raisons a cela. Si vous fabriquez des 
clous, ii vaut peut-être mieux, du point de 
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vue de Ia stratégie de production, utiliser un 
procédé relativement simple; vous devez 
alors standardiser les tâches le plus possible. 
Le moral des employês en souffrira peut-
être, mais ce n'est pas nécessairement une 
mauvaise stratégie de production. Certains 
diront que c'est une mauvaise stratégie du 
point de vue humain. Si vous construisez des 
fusées pour aller sur Ia lune, vous vous 
poserez alors des questions que ne soulève-
rait pas Ia fabrication de clous. Vous devez 
donc modifler votre paradigme et vos 
principes quant a Ia façon dont vous allez 
récompenser et déployer vos employés. 
Autrement, ça ne fonctionnera pas. 

Q. Outre les difficultes qu'éprouvent les 
immigrants a comprendre l'une ou l'autre de 
nos deux langues officielles, les problèm.es 
touchant les capacités de lecture et d'ecriture 
sont egalement frequents chez les finissants 
du cours secondaire. Dc plus, un étudiant du 
secondaire sur trois n icheve mème pas ses 
etudes. Quelle est I zmpleur de ce problème? 

R. Je pense que c'est un grave problème 
social, mais de toute façon, ces personnes 
parviennent rarement a entrer dans Ia 
population active a cause de certains handi-
caps. Si elles ont abandonné leurs etudes, 
c'est probablement pour diverses raisons, 
d'ordre familial et social. Ainsi, en plus 
d'être analphabètes, elles représentent un 
risque pour un employeur éventuel. Des 
employeurs mont pane de La politique 
d'immigration et des capacités de lecture et 
d'Ccriture des nouveaux Canadiens et de ce 
que cela représente pour eux. II m'ont dit que 
les diplOmés universitaires ne savaient plus 
aussi bien lire et écrire qu'autrefois. 
Cependant, aucun employeur ne m'a encore 
dit: Les seules personnes que je trouve a 
embaucher sont des Canadiens qui ont 
décroché au niveau seconda ire; qu'est-ce que 
je peux faire avec eux?'> Ainsi, pour hon 
nombre d'entreprises, ce n'est pas un pro- 

blème, parce qu'elles le contournent tout a 
fait. Cependant, s'il se produisait une grave 
pénurie de main-d'oeuvre, je suis certaine 
que ce problème deviendrait fondamental; 
mais, jusqu'à maintenant, les immigrants 
ont réussi a repondre aux besoins en matière 
d'emploi. 

Q. Scion vous, les employeurs acceptent-ils 
Ic niveau de scolarité comme une valeur 
certaine au moment de l'embauche, ou 
jugent-iis nécessaire de faire leur propre 
evaluation des connaissances et des capacités 
i nteilectuelles? 

R. Cela vane beaucoup. Si vous postulez un 
emploi de chercheur, on vous demandera de 
soumettre un de vos articles, parce que les 
employeurs ne croient plus qu'un baccalau-
rCat prouve que vous sachiez rédiger 
correctement. Dans d'autres genres de tests 
préalables a l'emploi, on cherchera a évaluer 
des capacités personnelles et non des 
compétences techniques. Pour cette raison, 
ces tests sont souvent très discutables. Si 
vous postulez un emploi dans une entreprise 
de services, on voudra savoir dans quelle 
mesure vous êtes orienté vers les services. Ce 
n'est pas une exigence scolaire; c'est un trait 
de personnalité. Dans le cas des nouveaux 
Canadiens, les employeurs ont de Ia difficul-
té a reconnaitre la valeur dun dipléme 
etranger. Bien souvent, us ne tiennent pas 
compte des etudes du candidat sauf s'ils 
reconnaissent I'institution d'enseignement. 

Q. Les questions qui suivent portent sur Ia 
gestion des ressources humaines, (a 
rémunération et les avantages sociaux. Les 
Nord-Américains se tournent souvent vers Ic 
Japon pour trouver des solutions a divers 
problemes. Pouvez-vous nommer certaines 
méthodes japonaises dans Ic domaine de La 
gestion des ressources humaines qui ont Cté, 
ou qui pourraient CIre, appliquees avec succès 
par des employeurs nord-americains? 
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R. Plusieurs méthodes nous viennent des 
Japonais, par exemple les cercles de 
qua1ite et Ia gestion participative 5 . Les 
cercies de qualité sont des groupes d'em-
ployés de Ia base qui se réunissent pour 
trouver des solutions a des problèmes. 
Quand on a commence a utiliser cette 
formule en Amerique du Nord, elle n'a pas 
eu heaucoup de succès. Lorsqu'on demandait 
a des travailleurs d'une entreprisejaponaise: 
Que1s sont nos problèmes selon vous et 

comment devrions-nous les résoudre?', ils 
comprenaient La question dans son sens 
strict. Quand on posait la méme question a 
des Nord-Américains de Ia generation du 
baby-boom, us croyaient qu'on leur donnait 
une voix egale dans Le processus décisionnel. 
ça n'a done pas marché du tout. II a fallu aux 
entreprises nord-américaines un certain 
temps pour adapter leur vocabulaire au 
contexte canadien. II faut que tout soit 
adapté a La réalité canadienne, autrement ça 
ne fonctionne pas. Nous ne sommes pas des 
Japonais. Si vous preniez une méthode 
canadienne, la gestion du rendement par 
exemple, et que vous l'appliquiez dans une 
entreprise japonaise, ça ne fonctionnerait 
pas non plus parce que le vocabulaire est 
different. 

Les statistiques sur les 
attitudes des eniptoyés 
révèlent que l'insatisfaction 
des travailleurs s'est accrue 
depuis dix ans. 

Q. Scion nos données, apres Ia recession du 
debut des annëes 80, les employeurs ont 
change leur facon de gérer Ia composante 
main-dbeuvre de leurs facteurs de produc-
tion. On observe une augmentation des 
emplois a temps partiel, une plus grande 
embauche de contractuels indépendants dans 

le secteur des services et, peut-étre, une plus 
forte tendance a mettre du personnel a pied 
plutot que de réduire les heures de travail 
dans le but d'equilibrer la production et les 
ventes. Considérez-vous ce changement 
comme un durcissement de l'attitude des 
employeurs a 1 gard des travailleurs? 

R. Du point de vue de l'employeur, Ia 
recession a vraiment coupé le souffle a tout 
le monde. Avant cette période, personne ne 
pensait réellement a la façon de réaliser ses 
objectifs de production - on produisait, un 
point c'est tout. Ii y avait beaucoup d'abus. 
La recession a véritablement poussé les gens 
a réfléchir sur leur entreprise. Certains 
employeurs ont méme exagéré en tentant 
d'irnmuniser leur entreprise contre toute 
recession, et cela a créé de L'insatisfaction. 
Les gens se sont demandé pourquoi ils 
devaient se dévouer pour un employeur qui 
exigeait désormais tellement plus. Le 
changement est difficile. Les travailleurs ont 
de Ia difficulté a I'accepter parce qu'ils ne 
savent pas dans quelle mesure cela les 
concerne. Les entreprises ne peuvent pas Le 
leur expliquer, parce qu'elles ne le savent 
pas elies-mêmes. Cela augmente done 
l'insatisfaction chez les travailleurs et c'est 
en partie cause par l'employeur. Je crois 
cependant que Ia situation va s'améliorer. 
Nous avons beaucoup appris. 

Q. Pouvez-vous elaborer davantage sur 
l'tnsatisfaction des travailleurs? 

R. Les statistiques sur les attitudes des 
employés révélent que l'insatisfaction des 
travailleurs s'est accrue depuis dix ans. Ces 
statistiques sont tirées de sondages d'opinion 
réalisés auprès d'employés de centaines 
d'entreprises ainsi que d'un examen des 
données des dix dernières années. De quoi 
les travailleurs sont-ils insatisfaits? De 
plusieurs choses a Ia fois. [is considèrent 
notamment que leur sécurité d'emploi a 
diminué. ILs savent moms bien ce qu'at- 
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tendent d'eux les employeurs. L'incertitude 
crée de l'insatisfaction qui vient de ce que les 
gens ne savent plus si leur travail est encore 
apprécié. 

En outre, les entreprises ont réduit 
leurs effectifs. Elles ont une structure plus 
horizontale. Les emplois comportent plus de 
tâches. Ii semble que les perspectives de 
carrière soient moms intéressantes parce 
que l'avancement professionnel n'est plus ce 
qu'il était. Les gens se disent: On exige 
davantage de moi, mais j'ai aussi plus de 
contraintes a la maison et personne ne le 
reconnait.* Les concessions se font dans un 
seul sens. Mais je cr0 is que ça commence a 
changer. Nous pourrons bientôt constater 
une amelioration, a moms que ne survienne 
une autre <<gravefl recession. 

Q. Depws an certain temps, les avantages 
sociaux en pourcentage de Ia rémunération 
totale des employes ont augmenté, particu-
lièrement dana le cas des salaries et des 
travailleurs des grandes entreprises. Parmi 
ces avantages, ily a des coüts évidents comme 
les contributions de l'employeur au RPC, au 
RRQ et a l'A-C, lea regimes de retraite et lea 
regimes d'assurance médicale; ilya aussi des 
coéts plus subtiles, comme les services de 
garde subventionnes et les installations de 
conditionnement physique. Eat-ce qu 'on verra 
plus de Ce dernier genre d'avantages sociaux 
dans l'avenir? 

R. Je pense que oui, surtout parce que les 
employeurs feront face a une pénurie de 
main-d'oeuvre et qu'ils devront alors offrir 
des emplois plus attirants pour les femmes et 
les travailleurs plus ãgés. Cependant, cela 
ne veut pas dire qu'il y aura des garderies et 
des centres de conditionnement physique 
dans tous les lieux de travail; mais peut-ètre 
que I'employeur offrira des allocations de 
garde d'enfants ou de conditionnement 
physique. En fait, des avantages sociaux de 
ce genre pourraient être offerts dans le cadre 
d'un menu pour 1'employ6* 7 . Cependant  

cette forme de rémunération des employés 
est difficile a offrir au Canada parce que 
nous n'avons pas les mémes economies 
d'échelle qu'aux Etats-Unis. Par exemple, 
certains de mes clients canadiens comptent 
1,000 personnes dans leur établissement, 
alors qu'aux Etats-Unis, des établissements 
comparables en comptent 45,000. Je crois 
toutefois que les employeurs seront de plus 
en plus attentifs aux facteurs de stress lies 
au travail eta Ia famille. 

II serait intéressant d'avoir des 
statistiques précises sur Ia popularité de ce 
genre d'avantages sociaux a l'heure actuelle. 
La plupart des informations dont nous 
disposons sont plutôt anecdotiques et sou-
vent biaisées parce qu'elles reflètent surtout 
la situation des importants employeurs qui 
peuvent se permettre d'offrir ces avantages 
ou qui le font de façon plus visible. Voilà un 
domaine oü, selon moi, Statistique Canada 
pourrait, a l'occasion,jouer uncertain role. 

Q. Il y a aujourd'hui sur le marché du 
travail au Canada des millions de couples 
qui ont des enfants. Presque bus ces couples 
doivent faire garder leurs enfants par 
dzutres personnes, au moms une partie du 
tem.ps oü ils sont au travail. Cela sign ifie que 
Ia demande de services de garde sur les lieu.x 
de travail ou d'allocations pour services de 
garde eat trés forte. Selon vous, les avantages 
relatifs a Ia garde d'enfants seront-ils dans 
l'avenir, les avantages sociaux les plus 
importants? 

R. Ce problème va prendre plus d'impor-
tance que nous aurions Pu le croire, en 
partie parce que les familles sont 
aujourd'hui de petite taille et plus dispersées 
geographiquement. Cela signifie que les 
gens n'ont presque plus de ressources. Les 
premieres femmes qui sont entrées sur le 
marché du travail et qui y sont restées 
avaient toutes sortes de possibilités pour la 
garde de leurs enfants. Elles pouvaient faire 
appel a leur mere, a leur soeur ou a leur 
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voisine. Elles avaient des enfants assez 
grands pour garder leurs jeunes frères et 
soeurs. Ces possibilités se font maintenant 
plus rates. Aujourd'hui, on a besoin de 
solutions comme le versement d'allocations 
pour services de garde, l'offre de services de 
garde sur les lieux de travail même ou La 
possibilité de travailler a Ia maison. Ii est 
difficile de prévoir. Cette question est 
problematique et va le rester. 

Q. Puisque les coüts totaux de La main-
dbeuvre, qui comprennent les avantages 
sociaux ainsi que les salaires, représentent 
pour beaucoup d'employeurs le gros des [rats 
de production, on serait porte a croire que Les 
employeurs possedent des renseignements 
détaillés sur ces coüts, pour leur propre 
usage. Pourtant, its ont beaucoup de 
difficulté a declarer des renseignements 
autres que ceux qui ont trait aux salaires. 
Pourquoi? 

R. Dans les industries de services, les coüts 
lies aux ressources humaines sont élevés. Its 
représentent en general de 75% a 80% des 
frais de production. Dans une grande 
proportion d'établissements manufacturiers 
de haute techriologie, les coüts en main-
d'oeuvre ne sont pas aussi importants que les 
autres coüts. Par exemple, lorsqu'il en coüte 
X millions de dollars par jour pour percer un 
trou, le coüt supplémentaire de $1,000 pour 
l'embauche d'un expert-conseil pour surveil-
ler le travail n'a pas beaucoup d'importance. 

Je crois que d'une certaine manière 
les grandes entreprises connaissent bien 
leurs cofits, mais leurs renseignements ne 
proviennent pas tous de Ia même source. Les 
salaires sont administrés par le service des 
ressources humaines, mais Dieu sait qui 
s'occupe du régime de retraite! Dans le cas 
des sociétés a établissements multiples, les 
traitements sont probablement administrés 
a l'emplacement X et les autres avantages, 
au siege social. It est en outre difficile pour 
les grandes entreprises de préciser le coüt de  

la formation et du perfectionnement, ainsi 
que tous les autres coüts dont it faudrait 
tenir compte, parce que le décideur en ces 
matières n'a pas, sur l'entreprise, le méme 
point de vue qu'un économiste qui en 
considère Ia viabilité. Quant aux petites 
entreprises, elles n'ont tout simplement pas 
le temps de recueillir de telles statistiques 
parce que leur rythme de production est trop 
rapide. 

Pour qu'une méthode de 
rémunération au rendement 
motive réellement les 
travailleurs a La base, elle doit 
se rapporter a des situations 
que les employés ont 
vraiment I'impression de 
contrôler. 

Q. La remuneration au rendernent fait 
depuis lorzgtemps partie du régime de 
rémunération des cadres de direction. 
Apparemment, le principe de l'extension de 
cette forme de rémunération a d'autres 
travailleurs gagne du terrain. Croyez-vous 
que Ic nombre de travailleurs admissibles a 
Ia rémunération au rendement continuera 
d iugmenter? 

R. Pour qu'une méthode de rémunérationi 
au rendement motive réellement les 
travailleurs a Ia base, elle doit être claire. 
Elle doit se rapporter a des situations que les 
employés ont vraiment l'impression de 
contrOler. Si le régime repose uniquement 
sur Ia participation aux bénéfices, it 
n'intéressera pas beaucoup les employés, car 
ceux-ci savent bien que les profits dependent 
de plusieurs facteurs indépendants de leur 
volonté. Si le régime repose sur Ia reduction 
des pertes dans l'atelier, ou autre chose du 
genre, alors it aura peut-ètre plus de succès. 
II est donc difficile de mettre ces regimes en 
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place. Leur application nécessite souvent un 
changement dans les comportements. Tout 
cela me porte a croire que ces regimes ne 
seront pas très répandus méme s'il existe 
plusieurs bonnes raisons pour les implanter. 
On en pane beaucoup cependant, et 
Statistique Canada pourrait nous aider a 
determiner s'il se dessine effectivement une 
tendance rée lIe en ce sens. 

Q. Scion vous. quels sont les problèmes qui 
se poseraieni pour Statistique Canada si Ia 
rërnunératwn au rendernent entrait dans Ia 
mesure de Ia rémunération? 

R. Je n'ai jamais vu deux regimes de 
rémunération au rendement identiques. Ils 
difTèrent toujours sur divers points: quels 
employés sont couverts, sont-ils a court ou a 
long terme, sur quels principes reposent-ils, 
comment les paiements sont-ils effectués, 
est-ce en remplacement d'une indexation au 
coüt de Ia vie, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas 
d'une hausse salariale? Ces renseignements 
seraient importants a connaltre Si flOUS 

recueillions des données dans ce domaine. 
Mais ii faudrait s'assurer que le secteur 
privé les juge importants pour lui, ou que 
leur collecte répond a une preoccupation 
d'intérCt public. Parce que dans le domaine 
de Ia rémunération, les entreprises du 
secteur privé peuvent, s'il le faut, trouver 
elles-mêmes les données dont elles ont 
besoin. Elles veulent étre certaines d'offrir 
des salaires assez élevés pour attirer et 
garder leur personnel, mais non payer plus 
qu'il n'est nécessaire. Elles prennent donc 
soin de trouver tous les renseignements 
utiles. Mais, ce ne sont pas nécessairement 
des données dent Statistique Canada a 
besoin. 

Q. QueIle.s autres mesures d'encouragement 
les employeurs pourraient-ils envisager pour 
accroitre Ia productivité de leur personnel? 

R. Les besoins des employés sont propres a 
Ia nature de leur lieu de travail et a leurs 
caracteristiques personnelles. Par exemple, 
je connais un employeur dont le taux de 
roulement du personnel est beaucoup moms 
élevé que ceux de ses concurrents dans 
l'industrie parce que Ia formation et le 
perfectionnement qu'il offre sont supérieurs. 
Son personnel est très jeune et ne s'intéresse 
pas aux regimes de retraite et a Ia sécurité 
d'emploi. Par contre il s'intéresse beaucoup 
au contenu des fonctions des emplois et aux 
possibilités de formation. II s'agit d'une 
entreprise de professionnels. Je connais une 
autre entrepnise qui embauche de Ia main-
d'oeuvre peu qualifiée a un peu plus que le 
salaire minimum. Que fait cette entreprise? 
Elle posséde un autobus qui tous les matins 
va prendre chez dIe, chacune de ses 
employees, les améne au travail, puis les 
ramène a La maison a temps pour accueillir 
les enfants qui rentrent de l'école. Je ne 
recommanderais tout de méme pas ce 
procédé comme solution générale au 
problème de Ia main-d'oeuvre au Canada. Je 
crois que pour répondre a votre question ii 
faut voir quel genre de main-d'oeuvre une 
entreprise veut attirer et garder. 

Q. Mes dernières questions portent sur les 
activités de Statistique Canada dans Ic 
domaine de Ia collecie ci de l'analyse des 
données. Statistique Canada recueille chaque 
année une foule de renseignements relatifs au 
marché du travail. Plusieurs sont publiés ci 
utilisés, mais ii seratt possible den diffuser 
encore davantage. Scion vous, existe-t-ii an 
marché pour les données qui actuellement ne 
sont pas publiées? 

R. Seulement si elles sont analysées dans le 
cadre d'articles qui contiennent des 
informations croustillantes que le lecteur 
pourra comprendre. Actuellement, elles sont 
ensevelies parce qu'iI y a peu de gens qui en 
veulerit et qui essaient de les obtenir. Selon 
mon experience, les gens ont besoin qu'on 
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leur explique clairement les faits, du moms 
au debut, avant d'apprécier l'information 
qu'ils ont a leur disposition. 

Q. Avec son budget fixe, Statistique Canada 
a en definitive  le choix de faire plus 
dznalyses ou de recueillir davantage de 
données. Pouvez-uous conseiller l'agence sur 
cette alternative? 

R. 11 faut d'abord examiner le problème 
dans un contexte de politiques d'intérêt 
public, puis dans celui de la comptabilité 
nationale. Ensuite, selon moi, ii serait 
préférable de faire plus d'analyses. II existe  

déjà une telle quantité de données sur la 
main-d'oeuvre que c'est sur l'analyse de ces 
données que les efforts devraient d'abord 
porter. Je pense que les gens ne savent pas 
assez quelles informations sont a leur 
disposition pour pouvoir prendre des 
decisions éclairées sur leurs besoins. La 
publication Perspective est un outil 
extraordinaire, car elle présente des 
informations que les gens sont en mesure de 
lire et de comprendre. Et je pense que 
lorsque les gens sont capables de 
comprendre, ils peuvent alors commencer a 
chercher pour eux-mémes. 

Notes 
• Conseil consultatif sur Padaptation (Canada). 
S'adapter pour gagner: rapport du Conseil consultatif 
surl'adaptation, p. xviii. 

Parrainee par Emploi et Immigration Canada, 
l'Enquete sur Ia formation et le developpement des 
ressources humaines a été réalisée par Statistique 
Canada entre fevnier et aoCit 1988. Pour plus de details 
sur cette enquete, consulter les Résultats de lenquëte 
sur Ia formation et le développement des ressources 
humaines, 1987 (1990) ou communiquer avec Edith 
Rechnitzer au (613) 951-9167. 

Lenquéte Management and Executive Development 
Expenditures and Policies a été efTectuée en 1988. Au 
moment de Pentrevue, le Conference Board du Canada 
réalisait une autre enquete intitulée Training and 
Development Practices and Expenditures in Canada. 
Les résultats de cette enquéte soot maintenant publiés 
dans Training and development practices and 
expenditures in Canada (1991). 

Les résultats de cette enquète, réalisee en octobre 
1989, ont et publiés dans un article intitule Aperçu 
sur les capacités de lecture et de catcul des Canadiens'. 
dans L'emploi et 1€ revenu en perspectwe (hiver 1990). 
Pour plus de details, communiquer avec Gilles 
Montigny au(613)951-9731. 

Dans (a gestion participative. les travaitleurs ont 
une certaine part dans Ia pnise de decision des cadres. 

6 Ceux-ci se referent au Régime de pensions du 
Canada (RPC), au Régime de rentes du Québec (RRQ) et 
a VAssurance-chômage (AC). 

Ceci signifie que l'employé pourrait choisir dans une 
liste d'avantages sociaux offerts ou menu pour 
l'employé. ceux qui lui convienrient. Par exemple, un 
employé aurait le choix entre recevoir une allocation de 
garde d'enfant ou avoir une place de stationnement 
gratuite. 
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Determination du revenu 
discrétionnaire 
Donna J. Owens 

Q w 	l'on pane de 	revenu 
discrétionnaire, de fonds non 

d'argent de poche. ou de 
<supenf1u, on en ajamais assez. 

Les économistes ont eux aussi de la 
difficulté avec la notion de revenu discré-
tionnaire'.. Mais leurs preoccupations sont 
d'ordre plutôt theorique: comment définir et 
mesurer le revenu discrétionnaire? Les 
statistiques sur le revenu discrétionnaire 
sont néanmoins importantes puisqu'elles: 

• indiquent dans queue mesure les impóts 
sur le revenu des particuliers et les 
dépenses moyennes des ménages 
affectent Ia quantité d'argent que les 
Canadiens ont le choix de dépenser ou 
d'epargner; 

• permettent de bien définir un groupe 
cible de consommateurs dans un marché 
concurrentiel; 

• servent a determiner a quel rythme 
"l'argent superflu' augmente chez les 
Canadiens biens pourvus. 

Dans cet article, nous suggérons une 
méthode pour identifier le nombre d'indi-
vidus ayant un revenu discrétionnaire. 

Donna J. Owens est au service de Ia Division 
de Iznalyse des enquêtes sur le travail et les 
nénages. On peut communiquer avec elle au 

(613)951-6911. 

Certaines de leurs caractéristiques sont 
ensuite presentees: qui sont-ils, de combien 
d'argent disposent-ils et comment le 
dépensent-ils? 

Qu'estce que le revenu discré-
tionnaire? 

Le revenu discrétionnaire est different du 
revenu disponible. Le revenu disponible est 
habituellement défini comme étant ce qui 
reste après avoir déduit limpót sur le 
revenu des particuliers. De facon générale, 
pour obtenir le revenu discrétionnaire, on 
soustrait, en plus, les primes d'Assurarice-
chomage et les autres paiements obliga-
toires ainsi que les dépenses des ménages 
allouées aux 'cnécessités. Le "revenu 
discrétionnaire, représente donc ce que 
chacun peut épargner ou dépenser comme ii 
l'entend - bons vms, actions et obligations 
ou vacances. 

Un calcul de ce genre serait 
relativement simple dans un monde de 
théoriciens. En réalité, le revenu discretion-
naire est un concept très subjectif et difTicile 
a définir parce que, ce qui est nécessaire 
pour les uns est un luxe pour les autres. Par 
exemple, une voiture peut We une 
nécessité pour une mere qui a de jeunes 
enfants et demeure en banlieue, mais un 
luxe pour une femme célibataire qui de-
meure et travaille au centre-yule. Par consé-
quent, toute definition statistique precise 
du nevenu discrétionnaire sera arbitraire ,, l. 
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II existe peu d'études analytiques sur 
le revenu discrétionnaire (RD), mais parmi 
les quelques tentatives récentes, on trouve 
une étude effectuée conjointement par le 
U.S. Consumer Research Center, le [U.S.] 
Conference Board et le U.S. Bureau of the 
Census. Cette étude évite de donner une 
definition precise des nécessités et utilise 
plutót une mesure dun seuil de revenu. Le 
revenu discrétionnaire y est défini comme 
la somme d'argent qui permettrait a une 

famille de mairitenir un niveau de vie 
sensiblement plus élevé que Ia moyenne 
établie pour des families de Ia méme 
categorie 2 . Pour determiner ce seuil de 
revenu, les chercheurs se sont bases sur les 
résultats d'une enquéte du U.S. Department 
of Labor selon lesquels le budget d'un 
ménage devait excéder d'environ 30% les 
dépenses de consommation moyennes de 
ménages semblables pour assurer un niveau 
de vie relativement confortable. 

La présente étude utilise la definition 
américaine selon laquelle un ménage dispose 
d'un revenu discrétionnaire Si SOfl revenu 
après impOt dépasse d'au moms 30% les 
dépenses moyennes de ménages semblables 
en biens et services. (Le revenu disponible 
étant l'équivalent du revenu après impOt, 
nous utiliserons Iexpression reveriu aprés 
impôtx.) Pour une explication des limites 
imposées par Ia mesure du RD, voir Notes 
techniques. 

Combien dépenser? Revenu 
discrétionnaire disponible global 

hn 1986, Ic montant total du revenu 
discrétionnaire disponible (RDD) dans l'éco-
nomie était évalué a $28.9 milliards. Un 
quart des ménages canadiens se parta-
geaient ce montant. Avec un revenu moyen 
avant impôt de plus de $63,000, les 2.1 
millions de families constituant ce groupe 
pouvaient disposer a leur guise d'une 
moyenne dun peu plus de $13,500 en 

Terminologie 

Unké de dépense - Groupe de personnes vivant 
dans Ic mérne lugement et dependant dun revenu 
commun ou mis en commun pour les principaux 
postes de depense, ou encore une personne 
flnancièrement independante vivant seule. On 
considere les rils ou les lilies jamais manes 
demeurant avec leurs parents comme fatsant partie 
de Lunité de dépense de leurs parents. Dans Ia 
plupart des cas, uric unite de dépense correspond a on 
menage et ii en est de méme dans cette étude. 

Revenu de Ia famille avant impót - Ce reveniu 
comprend le revenu brut en salaires et traitement.s, le 
revenu net provenant d'un emploi autonome, les 
soldes ou indemnités militaires, le revenu brut 
provenant de Ihébergement de chambreurs ou de 
pensionnaires. Ic inontant net des loyers, les 
allocations fanilliales, les interéts et dividendes, les 
prest.ations de retraite, les indemnitCs pour accidents 
du travail et les prestations d'Assurance-chomage. les 
prestations d'Assistance sociale et les Supplements de 
revenu. Les Credits d'impôt pour enfant et les autres 
formes de revenu regulier. 

Principale source de revenu - La plus importante 
source de revenu dune unite de depense, par 
exemple, les salaires et traitements et Les intéréts et 
dividendes. 

Seuil de revenu discrétionnaire (SRD) - Série de 
seuils de revenu equivalant a 1.3 fois Ic niveau moyen 
de consommation des ménages groupCs scion leur 
taille et leur lieu de residence. Un ménage dont le 
revenu aprés Lmpöt depasse de 30% le seuil établ, 
pour sa categoric est considérC comme un nlénage 
avec RD. voir Notes techniques). 

Revenu discrétionnaire disponible (RI)D) - 
Argent superflu ,  pouvant étre depense ou epargne 

et correspondant au montant reel en dollars en sus du 
SRD pour cette catégorie de mCnage (voir Notes 
techniques). 

RDD par personne - Valeur obtenue lorsque le 
RDD total d'une unite de depense est divise par le 
nombre de personnes composant cette untt.é, quel que 
soit lage de ces personnes. 

argent superflu>. (Le tableau 1 indique 
combien de menages auraient un RD si les 
seuils (SRD) étaient établis a 20%, 30% et 
40%. Ces chiffres montrent dans queue 
mesure le choix du seuil est determinant. Le 
seuil choisi pour le reste de l'étude est de 
30%.) 
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Tableau 1 
Statistiques sommaires du revenu, 1986 

Nombre total de ménages 	8,849,365 

Revenu moyen avant impôt 	$35665 
Revenu moyen après impôt 	$29,174  

Seuils de revenu discrétionnaire 

20% 
	

30% 
	

40% 
Nombre de menages ayant un revenu 

discretionnaire (estimations) 
Proportion de tous les menages 

ayant un revenu discretionnaire (%) 

Revenu moyen avant impôt 1$) 
Revenu moyen apres impót 1$) 

Revenu discrétionnaire disponible 
Moyen ($) 
Par personne ($) 

Revenu discretionnaire disponible 
global ($ milliards) 

Source: Enquele sur les dépenses des fainilles 

Qui peut dépenser a sa guise? 
Profil du ménage avec RD 

De facon generale, les families avec RD ont 
un revenu beaucoup plus élevé que le revenu 
moyen établi pour l'ensemble des ménages. 
Cette observation est d'autant plus vraie 
lorsque La taille du ménage augmente et de 
ce fait, les dépenses aussi: le SRD cesse alors 
d'être a Ia portée du ménage moyen. Un 
revenu élevé par rapport a la moyenne 
canadienne n'entraine pas nécessairement 
un revenu discretionnaire. En 1986 par 
exemple, près de 40% des ménages avaient 
un revenu annuel total inférieur a $25,000, 
et 2.4% d'entre eux disposaient d'un revenu 
discrétionnaire. Cela est attribuable a Ia 
méthode utilisée pour determiner les 
ménages ayant un RD. 

Effet du cycle de vie des ménages 
Les families canadiennes ayant a leur tête 
urie personne de 25 a 29 ans ont le plus 
faible revenu discrétionnaire disponible 
(RDD) moyen par ménage. Le RDD aug- 

	

2,645,472 	 2,127,369 	 1,732,644 

	

29.9 	 24.0 	 19.6 

	

59,495 	 63,269 	 66,638 

	

46,897 	 49.640 	 52,102 

	

13.403 	 13.566 	 13,597 

	

4,982 	 5,070 	 5.136 

	

35.5 	 28.9 	 23.6 

mente ensuite de façon reguliere avec i'age 
et culmine a $17,472 dans les ménages oCi le 
chef est ãgé de 45 a 49 ans. Ii demeure 
relativement stable par Ia suite jusqu'à ce 
que le chef du ménage atteigne l'áge de la 
retraite. 

Le RDD par personne est Cgalement 
faible pour les ménages dont le chef est un 
jeune adulte (25 a 29 ans) mais, 
contrairement a Ia tendance observée pour 
le RDD par menage, sa progression 
subsequente n'est pas aussi rapide. En fait, 
Il n'atteint son point culminant qu'au 
moment oü le chef du ménage a plus de 49 
ans, c'est-à-dire a I'étape du cycle de vie 
familial øü le reveriu demeure élevé tandis 
que Ia taille du ménage commence a 
diminuer. 

FamilIes et personnes seules 
Un peu plus de 27% des 2.1 millions de 
ménages avec RD au Canada sont formés de 
deux personnes. us détiennent Ia plus 
grande proportion du RDD global, soit le 
tiers. Néanmoins, les couples manes avec 
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Repartition de l'ensemble des ménages et du revenu discrétionnaire disponible 
global, 1986 

Les ménages gagnant moms de $50000 représentent 75% des ménages et n'ont a leur disposition quo 
13% du revenu discrétionnaire disponible global. 

0 0 

50 

40 

30 

20 

10 

øI 
Moms de 	$30000 - 	$40,000 - 	$50,000 - 	$75,000 - 	$100000 
$29,999 	$39,999 	$49,999 	$74999 	$99,999 	 et pkis 

Revenu annuel total 

Source.-  Enquete sur fes dépenses des families 

Revenu discrétionnaire disponible selon l'âge du chef du ménage, 1986 

Le revenu discrétionna,re disponible était le plus faible pour les mériages dont le chef était age de 25 a 
29 ans. 

$ 000's 
20 r- 

15 

10 

5 

0 
Moms 	25-29 	30-34 	35-39 	40-44 	45-49 	50-54 	55-59 	60-64 	65-69 	70 + 
de25 	 - 

Age 

Revenu discrétionnaire disponible moyen du ménage 

j Revenu discrétionnaire disporiuble par personne 

Source. Enguéte sur Ies dépenses des families 
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enfants ont un RDD par ménage legerement 
supérieur a celui des couples sans enfants; ii 
se pourrait donc que les couples sans enfants 
soient plus jeunes et de ce fait gagnent un 
peu moms. 

Environ 24% des ménages canadiens 
composes d'une seule personne ont un 
revenu discrétionnaire. us ont Ia plus faible 
proportion du revenu discrétionnaire dispo-
nible global (14%) mais le RDD par personne 
le plus élevé (près de $8,300). Les hommes 
disposent d'un RDD plus élevé que les 
femmes: en 1986, les femmes formaient 60% 
de Ia population célibataire mais ne 
gagnaient que 40% du RDD. Avec $9,047, les 
hommes avaient un RDD moyen de 24% 
supérieur a celui des femmes. 

Dollars et diplômes 
Une étude des families a revenu élevé faite 
par Statistique Canada en 1986 a montré 
quil existe une forte relation entre le revenu 
et Ia scoiarité. Puisqu'un revenu très élevé 
entraine l'apparition d'un RD, on s'attend a 
ce qu'une relation semblable existe entre le 
niveau dinstruction et le RD. Et on constate 
qu'en effet, environ 52% des families ayant a 
leur tête une personne possédant un diplôme 
universitaire ont un RDD. En outre, le RDD 
moyen des ménages avec RD dont le chef est 
un diplômé universitaire, atteint presque 
$20,400, soit deux fois le RDD des ménages 
avec RD dont le chef n'a pas terminé ses 
etudes secondaires. 

Genres d'emplois 
Près de La moitié des 2.1 millions de ménages 
possédant un RD ont a leur tête une 
personne exercant une profession libérale ou 
occupant un poste de gestionnaire. Cette 
proportion est en grande partie attribuabie 
au lien étroit existant entre le niveau 
d'instruction et le RD. Ces ménages 
disposent de 53% du RDD global et ieur RDD 
moyen est de $16,342. Par contre, les 
ménages de Ia catégorie ne travaille 
pas/retraité>> affichent le RDD par personne 

Revenu et revenu discrétionnaire 
disponible selon Ia taille des ménages 
ayant un revenu discrétionnaire, 1986 

L'augmentation 	du 	revenu 	discrétionnaire 
disporiible nest pas proportionnelle a celle du 
revenu du ménage. 

line 	l2n< 	Trnis 	Quatru 	Cinq 
et plus 

Nombre de personnes par menage 

- Rvnu moyen du ménage avant impãl 

L11 Revenu discétuonnaire dispon>blo moyen du mCnage 

Source: Enquéte sur Ies dépenses des fam,lles 

le plus élevé avec $6,414. 11 peut paraitre 
surprenant que des personnes ne travaiilant 
pas aient un RD plus élevé que celui des 
cols bleus>> puisque le revenu avant impôt 

des ménages ayant un RD parmi les >>cols 
bleus est plus élevé. Par contre, Ia taille 
moyenne de ces ménages est d'environ 
quatre personnes, de sorte que leur seuil de 
revenu discrétionnaire (SRD) est supérieur 
a celui des ménages de deux personnes 
auxquels appartiennent Ia plupart des 
ménages de La catégorie >>ne travaille 
pas/retraité'>. 

Sources de revenu 
Les deux tiers des ménages avec RD ont 
déclaré les salaires et traitements comme 
principale source de revenu. Bien que seule- 

$ 000s 
90 

75 
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15 
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Tableau 2 
Revenu discrétionnaire: un profit, 1986 

Repartitionde 
tous les menages 

Proportiondes 
ménages avec RD 

Partdu 
RDD global 

% 

Age du chef de menage 

Moinsde25ans 6.2 12.5 2.3 
25-34 ans 23.6 22.9 14.0 
35-44 ans 21.9 26.8 23.4 
45-54ans 15.6 35.4 28.9 
55-64ans 14.4 29.2 22.2 
65-69 ans 6.8 16.8 5.6 
70ansetplus 11.6 9.8 3.6 

Profession du chef de menage 

Profession liberale/gestion 22.9 45.7 52.5 
Ventes/travail de bureau/services 20.5 23.5 17.4 
Col bleu 26.3 22.6 18.6 
Autre/non précisé 4.7 17.5 3.8 
Ne travaille pas/retraité 25.6 7.8 7.7 

Composition de Ia famille 

Personneseule 23.2 23.9 14.1 
Marié(e)/sansenfants 20.8 31.8 28.8 
Marié(e)/avecenfants 39.4 23.1 43.0 
Autre 16.5 16.7 14.1 

Region 

Atlantique 8.2 17.5 5.0 
Québec 26.6 17.4 16.2 
Ontario 36.1 29.1 48.7 
Manitoba 4.1 18.9 2.6 
Saskatchewan 39 25.4 3.9 
Alberta 91 31.6 11.0 
Colombie-Britannique 11.9 23.6 12.7 

Source: Enqueie sur les dépenses des Tam ille 

ment un ménage canadien sur 20 tire le gros 
de son reveriu d'uri emploi autonome, dans 
une entreprise non constituée en société, 
c'est dans ce petit groupe qu'en 1986, ii y 
avait Ia plus forte proportion (35%) de 
ménages ayant un RD. Le revenu moyen des 
ménages avec RD, dont Ia principale source 
de revenu vient d'un travail automone, est 
d'un peu plus de $76,500, soit environ 
$14,000 de plus que le revenu moyen des 
menages avec RD tirant leur revenu de 
placements; mais ces deux groupes ont le 

même RDD, soit $21,275 par ménage. La 
similitude des RDD, malgré la difference de 
revenu, est attribuable au fait que la plupart 
des personnes qui vivent de revenus de 
placements appartiennent a des ménages de 
petite taille alors que les travailleurs 
autonomes vivent Ia situation opposée. 

Nombre de person nes ayant un revenu 
Comme 37% des mériages avec RD sont des 
families oft les deux conjoints travaillent, il 
n'est pas surprenant de constater que ce 
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groupe a 55% du RDD global. Toutefois, le 
RDD moyen des families avec RD oü seul 
l'époux a un revenu dépasse de 40% celui des 
unites avec RD oü les deux conjoints tra-
vaillent. L'étude américaine mentionnée 
plus tot, arrive a des résultats semblables: 
selon ses auteurs, cette anomalie apparente 
s'explique par le fait que dans Ia catégorie 

des revenus exceptionnellement élevés, il y a 
relativernent peu d'épouses qui ont un 
emploi4. 

Bien qu'elles constituent une assez 
petite partie de Ia population avec RD (moms 
de 6%), les personnes n'ayant pas d'emploi 
venaient au deuxième rang pour le RDD 
moyen et au premier pour le RDD par 
personne. Ce groupe était caractérisé par un 
revenu discrétionnaire élevé parce que Ia 
plupart de ces personnes provenaient de 
ménages de petite taille (une ou deux 
personnes) et que le SRD de ces ménages est 
relativement faible. Leur revenu provient en 
grande partie de placements et de pensions. 

Importance de Ia region de residence 
F'ait peu surprenant, les residents de 
l'Ontario, qui représentent 36% des ménages 
canadiens, disposent de presque Ia moitié du 
RDD global au Canada. Cette province a 
aussi le revenu moyen avant impOt le plus 
élevé pour les ménages avec RD ($66,574) de 
même que le RDD le plus important par 
ménage ($15,119). Toutefois, c'est en Alberta 
que les families sont le plus susceptibles 
d'être bien nanties: en 1986, cette province 
avait la plus forte proportion de RDD, 32% 
des menages se situant au-dessus du seuil de 
RD. 

Outre Ia province, la densité de 
population affecte egaiement Ia repartition 
du RD. Plus de Ia moitié du revenu 
discrétionnaire au Canada était entre les 
mains de ménages vivant dans des regions 
urbaines de plus de 500,000 habitants. Ces 
ménages avaient un RDD moyen de $15,290, 
alors que la moyenne par ménage ayant un 
RD s'établissait a $13,566. La deuxième 

concentration de RDD en importance - près 
de 16% - se situe dans les regions rurales, øü 
le quart des ménages jouit, en moyenne, de 
$11,450 d'<<argent superflu. 

Oü va leur argent? Dépenses des 
ménages avec RD 

Comment se comparent les habitudes de 
consommation du mCnage avec RD et celies 
du ménage moyen? Pour Ctablir cette compa-
raison, ii faut d'abord determiner quelle part 
du revenu est consacrée aux nécessités et 
aux dépenses discrétionnaires une fois qu'on 
a prélevé l'impOt sur ie revenu des particu-
hers. 

L'impOt sur le revenu des particuhiers 
absorbe Ia plus importante part du budget de 
chacun. En 1986, les ménages disposant d'un 
RD ont verse en moyenne $13,629 au titre de 
i'impot sur le revenu des particuliers, et ce 
chiffre correspondait a 24% de ieurs 
dépenses totales (21.5% de ieur revenu). 
L'impOt sur le revenu représentait 18.5% du 
budget du ménage moyen (18.2% de son 
revenu); cette proportion exprimee en dollars 
equivaut en fait a moms de Ia moitié du 
montant qu'ont verse les families avec RD. 

Logement 
Aprês l'impOt sur le revenu, les dépenses de 
logement sont les plus importantes pour tous 
les ménages; le ménage moyen consacre 
presque 20% de son budget au logement 
tandis que pour un ménage avec RD, cette 
proportion dépasse légerement 17%. Les 
familles avec RD dépensent presque $800 de 
plus que la famille moyenne pour les articles 
d'ameublement et l'equipement ménager. 
Egalement, en 1986, elles ont dépensé près 
de deux fois plus que les ménages moyens 
pour des ajouts a Ia propriété et des 
renovations ($1,200).  Leurs dépenses au titre 
des hOtels, motels et maisons de villegiature 
étaient elies aussi deux fois plus élevées que 
celies du ménage moyen. 

Stotistique Canada 	 Printemps 1991 PERSPECTIVE / 35 



Determination du revenu discretionnaire 

Indice des dépenses des ménages ayant un revenu discrétionnaire, 1986 

Comme on pouvait le prévoir, les ménages ayant un revenu discrétionnaire ont dépensé davantage a tous 
los chapitres, mais proportionnellement moms sur les 'nécessités que le ménage moyen. 

Dons et contributions 

Sécurite 

Loisirs 

Habilement 

Education 
Articles dameublement ot 

équipement menqor 
Dvrs 

Transpor 

Materiel de lecturu 

Entretien ménager 

Soins personnels 
Soins de sante 

Produits du labac et 
boissons alcoolisees 

Logement 

Alimentation 

100 	 120 	 140 	 160 	 180 	 200 
Dépenses moyennes des ménages = 100 

Source: Enqudte sur les dépenses des families 

Alimentation 
Les menages avec RD dépensent $6,500 par 
année pour s'alimenter - beaucoup plus que 
le ménage moyen - sans doute parce qu'ils 
prennent plus souvent des repas au 
restaurant, ce qui représente le tiers de cette 
somme. Néanmoins, suivant la Ioi d'Engel 5 , 

us consacrent, en fait, une plus faible part de 
leur budget total a I'alimentation. 

Transport 
Les ménages avec RD dépensent presque 
autant pour le transport que pour le 
logement. Leurs dépenses ont atteint 
environ $7,440 et dépassé de 60% celles du 
ménage moyen en 1986. Un ménage avec RD 
possède deux voitures tandis qu'un ménage 
moyen n'en a qu'une. Les families qui 
disposent d'un revenu discrétionnaire 
dépensent presque deux fois plus pour les 

transports publics, y compris le transport 
aérien. 

Habillement 
Los dépenses relatives a l'habillement 
tendent a confirmer quo les families avec RD 
sont plus susceptibies d'être composées 
d'adultes seulement: ces families ont consa-
cré $1,500 de plus a i'habiliement que le 
ménage moyen, en 1986, et elles ont acheté 
beaucoup plus de vêtements pour hommes et 
femmes que pour enfants. 

Loisirs 
Les loisirs sont une composante importante 
de tous les budgets: les dépenses a ce 
chapitre viennent au cinquième rang 
(impôts excius) pour tous les ménages. Les 
ménages avec RD dépensent presque deux 
fois plus quo les autres pour l'achat de 
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véhicules de plaisance, de materiel récréatif 
et de materiel de détente au foyer et pour les 
sorties au cinema et les voyages. 

Epargne 
Le revenu discrétionnaire peut servir non 
seulement a La consommation, mais aussi a 
l'epargne. Lassurance-vie et les regimes de 
retraite ou de pension, qui sont des formes 
d'epargne, représentent assurément une 
dépense frequente parmi les ménages avec 
RD. Ces derniers ont dépensé $2,825 a ce 
chapitre, soit 80% de plus que la famille 
moyenne en 1986. Les families avec RD 
étaient également nombreuses a avoir un 
régime enregistré d'epargne-retraite 
(REER): elles y ont investi des sommes de 
près de trois fois supérieurs ($1,863) a celles 
du ménage moyen. 

Dépenses diverses 
Les soins personnels et les soins de sante 
n'occupent pas une place importante dans le 
budget des ménages qui ont un revenu 
discrétionnaire, même s'ils ont consacré 60% 
de plus que la familie moyenne pour des 
regimes de soins de sante privés en 1986. Les 
ménages avec RD ont egalement dépensé 
pius que la moyenne pour i'éducation et le 
materiel de lecture. us ont aussi consacré 
$2,200, soit le double du ménage moyen, aux 
dons et contributions, près du quart de cette 
sornme ayant été verse a des oeuvres de 
charité. Et bien que les ménages avec RD 
aient dépensé plus que la moyenne pour les 
prod uits du tabac et les boissons alcooiisées, 
cette dernière composante représentait la 
plus grande part des dépenses de cette 
catégorie. 

Conclusion 

Ce bref examen des ménages avec RD et de 
ia composition de leurs dépenses est loin 
d'être complet. Le concept du revenu 
discrétionnaire soulève des questions 
methodologiques et les résultats de 
I'anaiyse, des questions économiques. 

Le nombre de ménages disposant d'un 
RD a-t-il augmenté ou diminué avec le 
temps et a combien s'élèvent les sommes 
d'argent disponibles aux dépenses discré-
tionnaires? Dans queue mesure ies 
fluctuations économiques peuvent-el les 
changer les habitudes de dépense des 
families avec RD? Et, compte tenu de l'effet 
des facteurs demographiques sur le revenu 
et Ia consommation, de quelle façon le 
changement dans Ia composition de Ia 
population canadienne affectera-t-il Ia 
repartition du RDD par ménage dans Ic 
futur? 

Les statisticiens ne parviendront 
peut-étre jamais a résoudre de facon 
definitive les questions soulevées par Ia 
methodologie utilisée. Tout comme ies 
mesures des seuils de faible revenu, les 
niveaux de RD sont arbitraires et reposent 
entièrement sur une evaluation subjective 
de ce que sont les nécessités' et les biens 
de luxe*. Néanmoins, malgré toutes les 
questions sans réponse, nous espérons que 
cet article suscitera une certaine réflexion et 
pourra constituer un point de depart pour 
des analyses plus poussées. II 
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Notes techniques 
Source des données 
La presente etude est fondée sur les données 
recuejilies dans le cadre de l'Enquete sur les depenses 
des families EDF). Cette enquéte, effectuee a 
l'échelle nationale bus les quatre ans depuis 1953, 
sert a etablir le rapport entre les dépenses des 
families, ieur revenu et certaines autres de leurs 
caractéristiques. Les donnees de I'EDF de 1986 ont 
Cté utilisees. Pour plus de renseignenlents sur cette 
enquéte, veuiliez consulter Ic guide de l'utilisateur. 
Dépenses des families au Canada, 1986, Statistique 
Canada, no 62-555 au catalogue. 

Comment le revenu dscrétionnaire 6  a-t-il été 
calculé? 
Lestiination du revenu discrCttonnaire (RD) et du 
revenu discretionnaire disponible (RDD) a été 
effectuée en six êtapes: 

I. Les 10,356 unites de depense de I'echantillon de 
l'EDF ont éte réparties en groupes distincts selon Ia 
tailie du menage et le degre d'urbanisation du 
secteur. On a procede ainsi parce que les depenses de 
subsistance varient beaucoup avec le nombre de 
personnes composant le ménage et semblent aussi 
varier avec La taille de Ia region de residence. Les 
families de l'échantillon de lEDF ont donc Cté 
reparties en groupes partageant les deux mémes 
caractéristiques de base. Ainsi, un groupe était 
constitué de ménages ruraux de deux personnes, un 
autre, de menages de quatre personnes vivant dans 
de grands centres urbains, et ainsi de suite. Cette 
repartition a donné lieu a l'établissement d'une 
matrice de 25 types de ménages, depuis les ménages 
ruraux dune seule personne jusquaux rnCnages de 
cinq personnes ou plus résidant dans des centres 
urbains de plus de 500,000 habitants. 

2. Une fois lea groupes formés, les depenses de 
consommation de chaque mCnage d'un groupe 
particulier ont été calculees. Premierement, limpOt 
sur le revenu des particuliers et les primes 
d'Assurance.chomage (pour I'EDF, ces dépenses font 
partie de Ia consommation annuelle) ont été 
soustraits des depenses totales des ménages. Puis on 
a defini ies autres dépenses, notamment, celles du 
logement, du transport, de l'habillement et de 
l'Cducation, comme étant le niveau de consommation 
annuel1e' des menages. (D'autres paiements obliga-
toires, par exemple lea cotisations au Régime de 
pensions du Canada et au Régime de rentes du 
Québec et les sommes versées dans des regimes de 
sante provinciaux, n'ont pas éte déduits pour cette 
étude initiale. Des calculs ont toutefois montré que Ia 
deduction des cotisations obligatoires a des regimes 
de retraite n'avait pas d'effets significatifs sur les 
resuit.ats.) 

3. Une fois le niveau de consommation annuelle 
de chaque ménage déterminé, le niveau moyen du 
groupe a ete caiculé. Cette moyenne a ensuite servi de 
base au calcul du scull de revenu discrétionnaire 
(SRD) pour chaque categorie de ménage. 

4. Le niveau de consommation annuelle moyen 
determine pour chaque groupe a été multiplié par 1.3 
pour établir un seuil de revenu discrétionnaire ou 
SRD qui depassait de 30% le niveau de cunsommation 
moycri de chaque categoric de ménage. 11 y a vingt-
cinq SRD (voir le tableau a Ia page suivante). Un 
seuil de 30% a Cté utilisC pour determiner quels 
mCnages avajent un niveau de vie plus élevC que La 
moyenne etablie pour des IimiI]es de rnCme 
categoric 7 . Ce seuil a etC utilisC aim d'assurer La 
compatibilite avec l'étude americaine déjà citée. 

5. Une fois le SRD établi pour chaque catCgorie de 
mCnage, les inénages ayant Un revenu apres impot 
supCrieur a celul d'autres menages du méme groupe 
ont eté identifies en deux étapes. Le revenu apres 
impôt de chaque menage a d'abord etC déterminC en 
soustrayant du revenu total l'impôt sur le revenu des 
particuliers. Le revenu apres impôt a ensuite Cte 
compare au SED dii groupe auquel appartenait le 
menage. Si cc revenu excédait Ic SRD, on considCrait 
que Ic menage disposait dun revenu discrétionnaire 
(RD). 

6. AprCs avoir déterminé quels ménages avaient 
un revenu supCrieur au SRD etabli pour leur groupe, 
on estimait en dollars reels Ia somme pouvant ètre 
dépensCe ou epargnee, c'est-à-dire le revenu 
discretionnaire disponible RDDL Cette somme a etC 
obtenue en soustrayant. Ic SRD exprilne en dollars, du 
revenu aprés impOt du mCnage. La difference 
correspondait au RDD du mCnage. 

ConsidCrons par exemple une unite de depense 
de deux personnes vivant dans une region rurale. 
Supposons que Ic revenu de cc mCnage atteint 
presque $40,000. Pour determiner si Ie ménage a un 
RD, on fait les caLculs suivants: 

a) revenu total: $39,800 
b 	moms rimpot sur le revenu des particuliers: 

$5,450 
C) donne un revenu apres impôt de $34,350 
d) SRD pour Ic groupe: $27,612 

Ce ménage dispose d'un revenu discrCtionnaire 
parce qu'iI a un revenu aprCs impCt supCrieur au SRD 
de son groupe. Et son revenu discretionnaire 
disponible (RDD)estde $6,738 ($34,350 $27.61 2). 
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Determination du revenu discrétionnaire 

Nombre de personnes dans l'unité de dépense 

1 	2 	3 	4 	5+ 

Seuil de revenu discrétionnaire (dollars) 
Taille de Ia region de residence 
Centre urbain de 500,000 habitants ou plus 21,874 36,171 46,193 51,733 55,805 
Centre urbain de 100.000 a 499,999 habitants 18,348 33,583 41,577 48,892 52,305 
Centre urbain de 30,000 a 99,999 habitants 19,132 31,052 36,817 43,690 54,055 
Centre urbain de moms de 30,000 habitants 16.357 30.051 37,380 44.100 51,450 
Region rurale (agricole et non agricole) 15,986 27,612 36,145 39.620 43,406 

Source: Enquete sur les dEpenses des families 1986 

Notes 
F. Linden, G.W. Green, Jr. et J.F. Coder, A 

marketer's guide to discretionary income: a joint study, 
p.7. 

2 lbid.,p.7. 

A. Rashid, Caracteristiques des families a revenu 
Eleué,1980,p.31. 

Linden et al, p. 12. 

Selon cette loi, formuiée au dix.neuvième siècle par 
le statisticien allemand Ernst Engel, plus le revenu 
d'une famille augmente, plus Ia part consacrée a i'ali. 

mentation et a d'autres nècessités diminue; en d'autres 
mots, les families pauvres depensent une part beaucoup 
plus grande de leur revenu pour l'alimentation et les 
nécessités que les families riches. D. Crane, A 
dictionaryof Canadian economics, P. 108.) 

6 La methode de calcul du revenu discrétionnaire est 
celle qui a eté utiiisee dans l'étude américaine avec 
queiques modifications pour tenir compte des limites 
relatives aux donnèes et definitions differentes de 
l'EDF. 

7 Linden, Green et Coder, bc. cit. 
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D'hier a aujourd'hui: le nouveau 
visage du chômage 
Gary L. Cohen 

k sent plus d'un million au Canada. 
On les retrouve dans toutes les 

villes et dans tous les quartiers. us appar-
tiennent it tous les groupes sociaux, 
économiques et demographiques. us sont 
chômeurs. 

Sur le plan économique, les années 80 
ont été assez mouvementées au Canada. En 
1980, il y avait 865,000 chômeurs et le taux 
de chOmage atteignait 7.5%. La situation 
économique cette année-Ià était riche en 
contrastes: une croissance moyenne de 
Pemploi de 3% accompagnée d'un taux 
d'inflation dépassant les 10%. Les années 
1981-1982, ont été marquees par Ia pire 
recession des 50 dernières années mais ont 
par Ia suite laissé la place a sept années de 
croissance ininterrompue. A Ia fin de la 
décennie, par contre, les indicateurs écono-
miques étaient de nouveau divergents: 
l'inflation avait baissé a environ 4%, et la 
croissance moyenne de l'emploi atteignait 
tout juste 2%; on comptait 1,018,000 chô-
meurs et le taux de chomage était de 
nouveau a 7.5%. 

Dans cet article, nous comparons les 
caractéristiques des chômeurs des années 
1989 et 1980 pour montrer comment elles 
ont évolué au cours de cette décennie. 

Gary L. Cohen est au service de Ia Duision de 
l'analyse des enquétes sur le travail et les 
ménages. On peut comrnuniquer avec lui au 
(613) 951 -4623. 

Moms dejeunes en chOmage 

En 1989, le taux de chómage moyen était 
exactement le méme qu'en 1980. Par contre, 
en raison de La croissance rapide de la 
population active, le nombre de chômeurs a 
quanta lui augmenté de 18%. 

La structure par age de la population 
des chémeurs a considérablement change 
dans les années 80. Au debut de Ia décennie, 
prés de Ia moitié des chómeurs étaient des 
jeunes itgés de 15 a 24 ans, alors qu'en 1989, 
us représentaient moms du tiers des 
chômeurs. 

Cette baisse découle en partie du fait 
que le chOmage a été moms frequent chez les 
15 a 24 ans. Plus précisémerit, leur taux de 
chomage est passé de 13.2% en 1980 it 11.3% 
en 1989, en raison probablement de Ia 
hausse du niveau de frequentation scolaire 
et du plus grand nombre d'emplois a temps 
partiel disponibles. Par ailleurs, cette baisse 
traduit également Ia diminution en nombre 
absolu de ce groupe d'age dans la population 
totale - de 4.6 millions en 1980, a 
3.8 millions en 1989 - les derniers-nés de Ia 
génération du baby-boom se trouvant, it Ia 
fin de Ia décennie, dans des groupes plus 
itgés. 

Pendant que le chomage diminuait 
chez les jeunes, ii augmentait chez les 25 it 
44 ans. De 1980 a 1989, le taux de chOmage 
de ce groupe a augmenté de 5.9% a 7.2%, 
tandis que son effectif a progressé de 60% en 
passant de 6.8 a 8.6 millions. Ces chémeurs 
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représentaient 37% du total au debut de Ia 
période comparative ment a 52% a Ia fin. 

La difference entre hommes et 
femmes diminue 

Pendant une bonne partie des années 70 et 
du debut des années 80, le taux de chómage a 
été beaucoup plus élevé chez les femmes que 
chez les hommes. Entre 1972 et 1981, l'écart 
moyen a été de 1.8 point de pourcentage. Cet 
écart a disparu entre 1982 et 1984, Ia réces-
sion ayant touché davantage les hommes que 
les femmes. En 1985, ii est réapparu mais de 
facon moms évidente et ii est demeuré ainsi 
tout le reste de La période étudiée (seulement 
0.6 point de pourcentage en moyenne). 

On peut expliquer ce phénomène par 
Ia croissance plus rapide, dans les années 80, 
du nombre de chOmeuses que de chômeurs 
(21% par rapport a 15%). En termes relatifs 
cependant, Ia hausse du chOmage des 
femmes a été beaucoup moms forte que 
l'augmentation de la population active 
feminine (I'ensemble des fern mes occupées et 
des chómeuses). Ainsi, le taux de chômage 
des femmes est passé de 8.4% en 1980 a 7.9% 
en 1989. Au contraire, pour les hommes, Ia 
hausse proportionnelle du chornage a été 
plus marquee que celle de leur population 
active, ce qui explique Ia montée du taux de 
chOmage des hommes de 6.9% a 7.3%. 

Tableau I 
Chomage, selon le sexe et l'âge, 1980 et 1989 

1980 

Nombre de 
chômeurs 

1989 

Variation 
entre 

1980et 1989 1980 

Taux de 
chômage 

1989 

'000 

Les deux sexes 
15ansetplus 865 1,018 18 7.5 7.5 

15-24ans 404 303 .25 13.2 11.3 
25.34ans 209 316 51 6,6 8.1 
35-44ans 111 209 89 5.0 6.1 
45-54ans 88 113 30 4.9 5.3 
55ansetplus 54 76 42 4.1 5.7 

Horn me s 
15ansetplus 476 548 15 6.9 7.3 

15-24ans 225 175 22 13.7 12.4 
25-34ans 112 160 42 5.9 7.4 
35.44 ans 58 103 78 4.3 5.5 
4554 ans 47 59 27 4.1 4.8 
55ansetplus 35 51 46 3.9 5.8 

Fern me s 
I5ansetplus 389 470 21 8.4 7.9 

15-24ans 179 128 .29 12.6 10.1 
25-34ans 97 156 61 7.6 8.8 
35.44ans 53 106 101 6.1 6.9 
45.54 ans 41 54 32 6,2 5.9 
55 anset pIus 19 26 34 4.6 5.4 

Source: Enquete sur Ia population actwe 
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Chomage selon l'âge et le sexe 

La baisse de chOmage chez les jeunes est le résultat dune diminution de Ia population et dune hausse 
du taux de frequentation scolaire. 

1989 

1980 

(865.000) (1018,000) 

Jeunes âgés 	 Femmes ãgées de 25 ans 
del5à24ans 	 etplus 

Source: Enquéte sur Ia population active 

n Hommes âgés de 25 ans 
et plus 

Progression du chomage dans 
I'Ouest et baisse dans le Centre 

Au debut des années 80, on pouvait répartir 
le chomage au Canada en trois parts a peu 
près egales: un tiers en Ontario, un tiers au 
Québec et le dernier tiers dans l'ensemble 
des autres provinces. Cette repartition a 
beaucoup change depuis dix ans. 

Les taux de chOmage ont baissé au 
Québec et en Ontario mais ont crfi dans 
toutes les autres provinces. La Nouvelle-
Ecosse a connu Ia plus faible hausse (moms 
de 0.5 point de pourcentage) et l'Ile-du-
Prince-Edouard et I'Alberta, la plus forte 
(3.5 points de pourcentage). 

Pendant cette période, le nombre de 
chómeurs a diminué de plus de 10% en 
Ontario (seule province a enregistrer une 
baisse), tandis qu'au Québec ce nombre n'a 

que faiblement augmenté. Les quatre 
provinces de l'Est ont enregistré une 
augmentation de 30%. Dans les quatre 
provinces de l'Ouest, le nombre de chOmeurs 
a augmente de près de 80%, l'Alberta venant 
en tête avec une hausse de plus de 120%. 

11 s'ensuit donc qu'en 1989, la part des 
provinces de l'Ouest représentait prés du 
tiers du chOmage au Canada (comparative-
ment a 20% en 1980) tandis que celle des 
provinces du Centre (Ontario et Québec) 
n'était plus que de 57% (comparativement a 
70% en 1980). 

Autrement dit, l'augmentation de 
18% du nombre de chômeurs dans tout le 
Canada entre 1980 et 1989 provient d'une 
baisse de 3% du chOmage dans les deux 
provinces du Centre et d'une hausse de plus 
de 60% dans les huit autres provinces. 
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Evolution de Ia repartition régionale 
de 1980ã 1989 

Si Ia croissance de l'emploi a été similaire dans 
'ensemble du pays, Ia situation du chômage, 
elle, a évolué de façon très différerite. 

Variation en 'o 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

-10 
A léchelle 	Ouest 	Centre 	Est 
nationale 

Source: Enquéte sur Ia population active 

Des chômeurs plus instruits 

En 1980, plus des trois cinquièmes des 
chômeurs n'avaient fait que des etudes 
secondaires, completes ou partielIes environ 
un cinquième, des etudes primaires (moms 
d'une neuvième année) et une proportion 
semblable avaient fait au moms des etudes 
postsecondaires partielles'. 

Au cours des années 80, l'éducation a 
connu un essor au Canada. Le nombre de 
personnes ayant fait, au moms, des etudes 
postsecoridaires partielles est passé de 4.5 a 
7 millions. Le nombre de diplômés universi-
taires a quant a lui progressé de 1.5 a 
2.4 millions. II n'est donc pas surprenant de 
constater egalement un changement des 
caractéristiques scolaires des chómeurs. 

En 1989, les chômeurs qui avaient 
effectué, au moms des etudes postsecon-
daires partielles, étaient deux fois plus 
nombreux (29%) que ceux qui n'avaient fait 
que des etudes primaires (14%). En fait, pas 
moms de 7% des chômeurs (75,000 per-
sonnes) possédaient un diplOme universi-
taire en 1989. 

Tableau 2 
Chomage par province, 1980 et 1989 

1980 

Nonibrede 
chömeurs 

1989 

Variation 
entre 

1980et1989 1980 

Tauxde 
chomage 

1989 

000 % % 

Canada 865 1,018 18 7.5 7.5 

Terre-Neuve 27 38 38 13.3 15.8 
lle-du-Prince-Edouard 6 9 59 10.6 14.1 
NouveI1e.cosse 35 41 18 9.7 9.9 
Nouveau-Brunswick 31 41 32 11.0 12.5 
Québec 294 311 6 9.8 9.3 
Ontario 297 264 -11 6.8 5.1 
Manitoba 27 41 53 5.5 7.5 
Saskatchewan 19 36 88 4.4 7.4 
Alberta 42 94 124 3.7 7.2 
Colombie-Britannique 88 144 63 6.8 9.1 

Source: Enquéte sur In population acttue 
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Taux de chomage selon le niveau 
d'instruction 

Bien que les taux de chômage aient augmenté 
pour tous les niveaux d'instruction, ii demeure le 
plus faible pour les diplômés universitaires. 

EtUdS 
primaires 

Etudes 
secondaires 
partieltes ou 
completics 

Etudes 
postsecondares 

part ci les 

Cert it cat 
ou diplome 

Grade 
univerSitaire 

Source: Enquête sur Ia population active 

Ce changement considerable dans Ia 
repartition du chOmage par niveau de 
scolarité aurait dü entrainer une baisse du 
taux de chOmage global puisque le taux de 
chomage diminue avec Ia scolarité. Mais 
ltaugmentation de Ia proportion de Ia popula-
tion ayant un plus haut niveau d'instruction 
a été contrebalancée par des hausses du taux 
de chomage a chaque niveau d'instruction de 
sorte que le taux de chômage global n'a pas 
baissé. Par exemple, le taux de chOmage des 
personnes n'ayant faiL que des etudes 
primaires est passé de 9% a plus de 11%, 
alors que pour les diplOmés universitaires, it 
s'est élevé de 3.1% a 3.7% (voir Les statis-
tiques peuvent étre trompe uses). 

Les statistiques peuvent étre 
trompeuses 

A premiere vue, on peut penser que puisque le taux de 
chOmage était de 7.5% en 1980 et en 1989. Ic degre de 
resserrement du marché du travail était a peu pres le 
mérne pour ces deux années. Cependant, ii faut 
interpreter les statistiques avec som parce queues 
peuvent étre trompeuses. 

11 existe, par exemple, Ic phénomene dit de 
changement compositionnel qui apparait Iorsque les 
diverses composantes d'un groupe ont des caractérts-
tiques et des taux de croissance trés differents. 

Ainsi, le taux de chomage, comme on l'a vu dans 
le texte, a augmentC pour tous les niveaux dinstruc-
tion entre 1980 et 1989. Par contre le taux de 
chOmage global est demeuré le méme en raison de 
l'augmentation considerable de Ia proportion de 
chômeurs ayant un niveau d'instruction plus élevé. 

Si. en 1989, Ia repartition de Ia population active 
par niveau d'instruction avatt eté Ia ménse quen 1980 
(avec le taux de chOmage de 1989, pour chaque niveau 
d'instruction, nous aurions alors observe un taux de 
chomage global pour 1989, d'environ 8% plutôt que 
de 7.5%. 

Les changements compositionnels des données 
regroupées peuvent egalernent affecter d'autres 
caracteristiques. Par exemple. Ia très forte baisse de 
Ia population dejeunes pendant les annees 1980 a elle 
aussi eu pour effet d'empêcher le taux de chomage 
global d'augmenter méme si lesjeunesont enregistré 
des taux de chomage beaucoup plus eleves que Ia 
moyenne, et ce tant en 1980 qu'en 1989. 

II faut donc étre trés vigilant quand on utilise 
des statistiques et surtout ne pas oublier que des 
changements compositionnels entre deux periodes 
peuvent avoir un effet important cur l'ampieur du 
changement apparent. 

Le chômage est désormais de plus 
tongue durée 

De façon genérale, it semble raisonnable de 
supposer que le fardeau du chomage aug-
mente avec sa durée. En 1989, les périodes 
de chOmage étaient beaucoup plus longues 
qu'en 19802 . 

En 1989, Ia durée moyenne du 
chOmage était de 18 semaines, comparative-
ment a un peu moms de 15 semaines en 1980 
(une augmentation de plus de 20%). Chea les 
hommes, la durée est passée de 15 a 19 
semaines, tandis que chez les femmes elle est 
passée de 14 a prés de 17 semaines. 
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Tableau 3 
Chomage selon le niveau d'instruction, 1980 et 1989 

1980 

Nombre de 
chônieurs 

1989 

Variation 
entre 

1980et 1989 1980 

Taux de 
chomage 

1989 

'000 % 

Tous les niveaux 865 1,018 18 7.5 7.5 

Etudes primaires (0-8 ans) 164 140 -15 9.0 11.1 
Etudes secondaires partielles ou 

completees 535 585 9 8.6 8.9 
Etudes postsecondaires partielles 62 103 65 6.4 7.3 
Certificat ou diplome d'études 

postsecondaires 65 115 75 5.0 5.2 
Grade universitaire 38 75 97 3.1 3.7 

Source: EnquEte sur Ia population active 

La durée du chOmage a augmenté 
pour tous les groupes d'age, sauf les 15 a 24 
ans, pour qui elle a baissé de 12 a ii 
semaines. Chez les chômeurs de 35 ans et 
plus, et particulierement chez les 55 ans et 
plus, La durée du chOmage a considerable-
ment augmenté depuis dix ans. 

On peut egalement mesurer l'impor-
Lance de Ia durée du chômage par la 
frCquence du chomage de "longue durée, 
c'est-à-dire Ia proportion du chômage total 
attribuable aux personnes ayant été en 
chômage pendant plus de six mois. Cette 
proportion est passée de 15% a 20% entre 
1980et 1989. 

La frequence du chOmage de longue 
durée s'est accrue chez les hommes et chez 
les femmes de tous les groupes d'age a 
l'exception des 15 a 24 ans. Cette augmenta-
Lion était particulièrement marquee chez les 
chOmeurs de 55 ans et plus, dont 35% ont été 
en chomage pendant plus de six mois en 
1989, comparativement a 24% au debut des 
années 80. Ce phénomCne du chômage de 
longue durée mérite des recherches plus 
poussées parce que ses causes sont loin d'être 
évidentes. 

Autre mesure du chomage 

On pourrait aussi mesurer 'importance du chômage 
en multipliant le nombre moyen de chOmeurs par Ia 
duree moyenne de chômage. Selon cette méthode, ii y 
avait, en 1980. 865.000 chômeurs pour qui Ia durée 
moyenne du chomage étatt de 14.7 semaines. Ce qui 
representait 12.7 millions de semaines-personnes de 
chOmage. En 1989, on comptait en moyenne 17.9 
semaines de chomage pour 1.018.000 chômeurs. solt 
un total de 18.2 millions de sematnes-personnes de 
chomage. Selon cette methode de calcul. le .volume 
du chOmage s'est accru de plus de 40% entre 1980 et 
1989. 

La plupart des chOmeurs aspirent 
toujours a un empfoi a temps 
plein 

Tant en 1980 qu'en 1989, Ia grande majorité 
des chômeurs (près de 80%) cherchaient un 
travail a temps plein (30 heures ou plus par 
semaine). Environ 14% cherchaient un 
emploi a temps partiel. (Les autres chOmeurs 
ne cherchaient pas d'emploi, soit parce qu'ils 
attendaient d'être rappelés a leur travail, 
soit parce qu'ils comptaient commencer a 
travailler dans un nouvel emploi dans 
quatre semainesou moms.) 

11 y a eu peu de changements au cours 
de Ia décennie quant au genre d'empLoi 
recherché. Cependant, les jeunes étaient 
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Tableau 4 
Durée du chômage selon I'ãge et le sexe, 1980 et 1989 

Total* 
4semaines 

ou moms 
5ã 13 

semaines 
14à26 

semaines 
27semaines 

ou plus 
Duree 

moyenne 

1000 % semaines 
Les deux sexes 

15 ansetplus 
1989 1,018 100 31 27 19 20 17.9 
1980 865 100 32 30 19 15 14.7 

15-24 ans 
1989 303 100 41 31 15 10 11,3 
1980 404 100 36 32 18 11 12.4 

25-34 ans 
1989 316 100 29 27 21 21 17.5 
1980 209 100 31 29 20 17 15.8 

35-44 ans 
1989 209 100 26 26 20 24 21.2 
1980 111 100 30 29 20 18 16.0 

45-54 ans 
1989 113 100 25 26 18 27 23.5 
1980 88 100 28 28 21 20 18.2 

55 ans et plus 
1989 76 100 21 21 19 35 28.3 
1980 54 100 24 28 20 24 20.0 

Horn mes 
15 ans et plus 

1989 548 100 30 27 19 21 19.0 
1980 476 100 32 31 19 15 15.1 

Fern me s 
15 ans et plus 

1989 470 100 32 28 19 19 16.6 
1980 389 100 33 30 18 15 14.3 

Source: Enquete sur La populatwn actzue 
* Inclul les personnes qui dowent prertdre un nouvel ernploi darts quatre semanes ou mains, gui n'ont pas cherche de 

travail récemment et au sujet desquelles on ne possède pas de données relatives a (a durée du chomage. 

proportionnellement plus nombreux qu'en 
1980, a chercher des emplois a temps partiel 
(27% contre 17%). Ce phenomène s'explique 
sans doute par la proportion accrue de jeunes 
qui frequentent l'école et par une augmenta-
tion considerable des emplois a temps partiel 
depuis dix ans. 

Le chomage est le plus souvent le 
résultat d'une perte d'emploi 

De facon genérale, le type d'activité avant le 
chOmage n'a pas change dans les années 80: 

en 1980 comme en 1989, deux chômeurs sur 
trois travaillaient avant d'être en chomage; 
les autres ne faisaierit pas partie de la 
population active. 

Environ Ia moitié des chômeurs en 
1989 étaient des personnes qui avaient 
perdu leur emploi ou avaient été mis a pied 
temporairement. La proportion des per-
sonnes ayant perdu leur emploi avait 
tendance a augmenter avec Page, et elle était 
plus élevée chez les hommes (60%) que chez 
les femmes (41%). Pendant Ia décennie, Ia 
frequence des pertes d'emploi est devenue un 

46 / Printemps 1991 PERSPECTIVE 	 Statistique Canada 



D'hier a aujourd'hui: le nouveau visage du chomage 

peu plus élevée chez les femmes a mesure 
qu'elles ont été plus nombreuses a entrer sur 
le marché du travail. 

Près de 20% des chômeurs avaient 
quitté leur dernier emploi (pour une raison 
quelconque). La proportion était a peu prés 
Ia méme, peu importe le groupe d'ãge ou le 
sexe. 

Le chomage et Ia famille 

Comme La piupart des gens, les chômeurs vivent avec 
un membre de La I'amtlle ou plus 4 . Prés de 85% 
(857,000) des 1.018,000 chômeurs au Canada en 1989 
étaient tnembres d'une lamilie; les autres vivaient 
seuls. 

La majorite des chOmeurs faisant partie d'une 
famiiie, étaient membres d'une familie bLparentaie 
avec enfants (502,000): on peu plus de 100,000 
appartenaient a une f'amiLle monoparentale avec 
enfants et 250,000, a une famille dun autre type 
(familie sans ent'ant)5 . 

Si l'on considère qUe le fardeau familial du 
chômage devrait être défini en fonction de ses 
repercussions economiques. La situation familtale des 

Situation familiale des chômeurs, 1989 

En outre, près de 10% des chómeurs, 
surtout des jeunes, frequentaient l'école 
avant d'être en chomage. Un autre groupe, 
représentant 10% des chómeurs et compose 
presqu'exclusivement de femmes, était 
constitué de personnes qui tenaient maison 
avant de chercher un emploi. 

chômeurs devrait fournir un indicateur brut de ce 
fardeau. I.e tableau qui suit présente les 
caracteristiques des families dont au moms un 
membre a eté en chOmage en 1989. 

Pour Ia majorité des chomeurs membres de 
families monoparentales, ii n'y avait aucun autre 
membre de Ia famiiie qui avait un emplol, en 
particulier dans Ic cas des families monoparentales 
ayant de jeunes enfants (de mains de 6 ans). A 
i'oppose, pour pres de 80% des chômeurs membres de 
families biparentales, ii y avaiL clans La famille au 
moms une personne occupant un emploi. 

Ainsi ddfini, Ic fardeau du chomage sur les 
families sembie PIUS lourd pour les chômeurs 
appartenant é des families monuparentales, particu. 
liérement quand ii y a des enfants d'Sge prescolairi'. 

Nombre de 

chOrneurs TotaL 

Membres de La fanulle ayazit un emplot 

Aucun 	 Un 1)eux ou 
plus 

'000 

Tousleschômeurs 1.018 100 41 40 19 

Personnesseules 160 100 100 

Personnesdansdesfamiiies 857 100 30 47 23 

Farn illesavecen fan ts* 607 100 27 44 29 
moinsde6ans 185 100 39 57 5 
6615ans 226 100 27 44 29 
16ansetpius 195 100 16 32 53 

Families monoparentales 
a vecen fan ts * 105 100 56 31 13 
moms de 6 ans 21 100 94 -- 
6ãl5ans 39 100 67 25 
16ansetpius 45 100 30 47 23 

Families biparentales 
avecenfarits 502 100 21 47 33 
moinsde6ans 165 100 32 63 5 
6a15ans 187 100 19 48 34 
16ansetplus 150 100 11 27 62 

Au tresfam illes** 251 100 37 55 8 

Source: Enquete sur In populatwn acwe 
* Lzge des enfanis correspond a I'age duplus jeune enfara. 
** Fanztlles sans enfaras. 
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Conclusion 

Depuis une dizaine d'années, la situation du 
chomage a beaucoup change au Canada. La 
frequence et l'ampleur du chOmage chez les 
jeunes ont fortement diminué de méme que 
l'écart entre le taux de chOmage des hommes 
et des femmes. 

La repartition du chomage regional a 
elle aussi beaucoup évolué: en Ontario et au 
Québec, Ia situation s'est améliorée, mais 
elle s'est sensiblement aggravée dans les 
provinces de 1'Ouest. 

Dans l'ensemble, en 1989, le chômage 
s'est révélé un problème plus important pour 
l'économie canadienne qu'il ne l'était en 
1980. Le nombre de chömeurs a augmenté, 
le fardeau du chomage a plus fortement 
touché les individus a l'âge øü on observe 
ordinairement une forte activité et La durée 
du chómage s'est considérablement accrue. 
En outre, le taux de chomage a augmenté 
pour tous les rliveaux d'instruction eritre 
1980 et 1989, et de nombreuses personnes, 
fortement scolarisées, ont semblé avoir de la 
difficulté a trouver un emploi qui leur 
convenait. U 

Notes 
Le niveau d'instruction correspond au plus haut 

niveau d'études terminées. 

La duree du chómage, telle queue est mesurée au 
moyen de lEnquete sur La population active, est une 
periode ininterrompue de chomage chez les personnes en 
chomage au moment de lenquète. Cette notion ne 
designe pas une mesure du temps passé sans travailler 
(qui inclut les periodes ou Fenqueté ne laisait pas partie 
de Ia population active). En outre, cette notion, du fait 
queue tient compte seulement des périodes de chOmage 
qui durent encore au moment de lenquete, n'est pas une 
mesure de Ia durée des périodes de chomage completes. 
Elle sous-estime donc, dans une mesure irxdeterminee, le 
temps reel pendant tequel les personnes sont en 
chómage. 

La durée moyenne du chomage a augmenté 
considérablement pendant la recession de 1981-1982, 
atteignant un sommet de 22 semaines en 1983. Depuis, 
le niveau a diminué trés graduellement. 

Dans l'Enquete sur Ia population active, une famille 
est composée d'au moms deux personnes qui vivent 
ensemble dans le méme logement et sont apparentées 
par le sang, le manage ou l'adoption. 

De facon génerale lea caractenistiques familiales des 
chômeurs en 1989 étaient les mèmes quen 1980. Mais 
les personnes appartenant a une lamille de La catégorie 
<autres" représentaient une proportion un peu plus 
grande des chômeurs en 1989, tandis que La proportion 
de chômeurs appartenant a des families biparentales a 
diminué legerement pendant Ia décennie. 
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Un recueji dinformation d'actualité: des 
nouvelles concernant les enquétes, y compris 
les enquêtes spéciales menées dans le cadre de 
lEnquëte sur Ia population active; des notes 
sur les projets de recherche en cours a 
Statistique Canada et a l'exterieur; les 
publications et données récentes; et d'autres 
nouvelles, par exem pie, certains événements 
a venir. 

Enquëtes sur les transitions entre 
l'ècole et le travail 

La transition entre l'école et le marché du 
travail constitue l'un des changements ma-
jeurs dans Ia vie dun individu. Le succès de 
cette transition depend de l'intéraction d'un 
certain nombre de facteurs comme les 
caractéristiques personnelles, le niveau de 
scolarité, le type de formation reçue et les 
conditions prévalant sur le marché du 
travail a différents moments suivant Ia fin 
de Ia formation. Ce processus de transition se 
fait en plusieurs années et pour determiner 
de queue façon le succès de Ia transition 
affecte le plan de carrière des individus, les 
analystes suggèrent habituellement I'utili-
sation de données longitudinales. (Lors 
denquétes longitudinales, le même répon-
dant participe a la méme enquete a diffé-
rents moments dans le temps.) 

Emploi et Immigration Canada (EIC) 
a parrainé de nombreuses enquêtes longitu-
dinales, effectuées par Statistique Canada, 
portant sur les diplOmés de différents types 
d'institutions de formation. La premiere 

d'entre elles, conduite en 1978, portait sur 
les diplémés de 1976 alors que Ia toute 
dernière aura lieu au cours des prochains 
mois et interrogera les diplômés de 1986 
pour Ia deuxième fois. Le tableau suivant 
resume cette série d'enquCtes: 

Année de 	Institutions 	Année 	de 
graduation 	 l'enquête 

1976 	Universités, colleges 1978 
communautaires 

1982 	Universités, colleges 1984, 
communautaires, 	1987 
écoles de formation 
professionnelle 

1986 	Universites, colleges 1988, 
communautaires, 	1991 
écoles de formation 
professionne lie 

Les résultats provisoires de 1991 du 
suivi de I'Enquete auprCs des diplômés de 
1986 devraient paraitre vers La fin de 
l'année. On pourra se procurer des rubans 
magnétiques de microdonnées en communi-
quant avec le Groupe des enquetes spéciales 
de Statistique Canada; les rapports 
analytiques seront prCparés et publiCs par 
ETC ainsi que par La Division de l'éducation, 
de la culture et du tourisme de Statistique 
Canada. Pour plus de renseignements, 
veuillez communiquer avec Bill Magnus de 
Statistique Canada au (613) 951-4577 ou 
Yigal Messeri d'Emploi et Immigration 
Canada au (819) 994-4537. 
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L'enquête nationale sur Ia garde 
d'enf ants donnera sans doute lieu a 
une foule d'études et de 
recommandations 

De nouveaux renseignements détaillés sur 
les services de garde d'erifants utilisés par 
les parents qui travaillent permettent désor-
mais de voir sous un jour nouveau le débat 
entourant cette question au Canada. 

Cette enquête a été réalisée par 
Statistique Canada en collaboration avec le 
Réseau national de recherches sur Ia garde 
de jour, groupe de quatre universités par-
rainé par Sante et Bien-étre social Canada. 
L'enquete fournit des données détaillées sur 
Ia plupart des aspects de Ia garde des 
enfants: decision du père ou de Ia mere de 
retourner au travail après Ia naissance d'un 
enfant, utilisation de divers types de services 
de garde, soutien offert par les employeurs, 
tensions familiales qu'engendrent les 
exigences conflictuelles, etc. 

L'enquête nationale sur la garde 
d'enfants a été menée en septembre et 
octobre 1988, a titre de supplement a 
l'enquete mensuelle sur la population active, 
aupres des ménages ayant au moms un 
enfant de moms de 13 ans. Les données n'ont 
pas été recueillies seulement auprès de 
parents qui travaillent; toute famille ayant 
un enfant de moms de 13 ans a été 
interviewee, indépendamment de l'activité 
des parents sur le marché du travail. Les 
résultats permettront aux analystes d'étu-
dier des questions comme le rapport entre 
l'utilisation des services de garde et les 
horaires de travail des parents, la possibilité 
pour les families a faible revenu de trouver 
des services de garde a un prix raisonnable 
et l'effet des différents types d'arrangements 
pour la garde d'enfants sur l'assiduité des 
parents au travail. 

Maintenant que l'Enquete nationale 
sur la garde des enfants est achevée, le 
Réseau national de recherches sur Ia garde 

de jour amorce Ia preparation d'un nombre 
important de publications. Les publications 
prévues pour les prochairies années sont les 
suivantes: une série de documents descrip-
tifs traitant des différents aspects de 
l'enquête; une collection de 12 volumes de 
données provinciales et territoriales sur les 
programmes de garde d'enfants et sur les 
résultats de l'enquête pour chaque province; 
une série de rapports analytiques sur 
certains aspects spécifIques. Pour de plus 
amples renseignements, on peut communi-
quer avec Mad Donna Lero, Ph.D., de 
I'Université de Guelph, au (519) 824-4120, 
télécopieur (519) 824-9553. 

Entre temps, les utilisateurs désirant 
se procurer des données des maintenant, 
peuvent acheter La bande de microdonnées a 
grande diffusion produite par Statistique 
Canada. Pour de plus amples informations, 
on peut communiquer avec Sue Lafrance, au 
(613)951-0524. 11 

Debut de La deuxième série de 
cycles de I'Enquête sociale genérale 

L'enquête sociale generale (ESG) a 
inauguré I'année 1991 en entamant Ia 
deuxième série quinquennale de son 
enquête permanente sur le bien-être des 
Canadiens. Le fie  cycle de I'ESG marque la 
reprise de la sequence des cinq sujets de base 
choisis comme indicateurs du contexte 
social: La sante, l'utilisation du temps, les 
risques auxquels une personne est expOSée, 
le travail et l'éducation, et Ia famille. 

Le 6e cycle qui met l'emphase sur les 
questions de la sante, a commence en 
janvier. L'échantillon cible comprend un 
nombre supplémentaire de 2,000 répondants 
ãgés de 65 ans ou plus, ce qui veut dire qu'on 
communiquera avec 12000 répondants pour 
une entrevue telephonique de 30 minutes. 
Les questions ont trait a Pétat de sante, aux 
visites a des professionnels de la sante, a 
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l'activité physique (et aux limites des répon-
dants face a cette activité), a La consomma-
tion d'alcool et de tabac, au sommeil et a 
I'effet du travail sur Ia sante. On pourra 
comparer les données du 6e cycle avec celles 
du ler cycle de I'ESG de 1985 sur Ia sante et 
avec celles de l'Enquete Sante Canada de 
1978-1979. La collecte de renseignements 
similaires sur des indicateurs de Ia sante 
pour les 12 dernières années permet aux 
analystes d'évaluer lévolution de Iétat de 
sante des Canadiens pendant cette période. 

Le 6e cycle comporte une nouveauté. 
Pour la premiere fois, les données seront 
recueillies sur 12 mois au lieu de deux ou 
trois. Ce changement a été apporté en raison 
de Ia nature saisonnière de plusieurs des 
themes étudiés; par exemple, les rhumes 
sont beaucoup plus frequents l'hiver, tandis 
que NO est plus propice C l'activité 
physique. 

Les résultats provisoires du 6e cycle de 
I'ESG devraient être disponibles au 
printemps de 1992. Pour plus de renseigne-
ments, on peut appeler Ed Praught, au (613) 
951-9180, El 

Nouvelle facon de calculer le revenu 
du travail 

Statistique Canada produit des données sur 
le revenu du travail. Cette série d'estima-
tions du montant total des salaires et du 
revenu supplémentaire du travail verse a 
l'ensemble des employés canadiens est 
publiée a chaque mois. Cette importante 
série, probablement mieux connue pour son 
role dans l'estimation des Comptes natio-
naux, est egalement utilisée dans différentes 
mesures de Ia performance économique 
globale du Canada. 

Ces données sont générées a partir 
d'une combinaison des résultats courants de 
l'Enquéte sur l'emploi, Ia rémunération et 
les heures de travail (EERH) et des données 

provenant de Revenu Canada-ImpOt a titre 
de référence. En raison des changements 
considérables apportés a Ia méthodologie, on 
a dC reviser les estimés du revenu du travail 
a partir de 1985. 

Ce changement découle du fait que de 
plus en plus de grandes entreprises C 
établissements multiples paient Ieurs 
employes en poste partout au pays a partir 
des comptes de paie du siege social. Quand 
une entreprise de ce genre declare les gains 
de ses employés a Revenu Canada-Impot, les 
traitements et salaires des employés des 
bureaux régionaux sont comptés dans Ia 
province øü se trouve le siege social, et pas 
nécessairement dans la province oC tra-
vaillent les employés. Comme Statistique 
Canada se sert des fichiers de Revenu 
Canada-ImpOt pour établir le revenu du 
travail, cette pratique commencait C fausser 
les estimations des salaires et traitements 
par province et par territoire: les gains 
étaient surestimés dans les provinces du 
Centre, oC sont situés Ia plupart des sieges 
sociaux, et sous-estimés dans quelques 
provinces et territoires de même qu'à 
l'etranger. Le probleme est maintenant 
résolu grace a l'utilisation d'une nouvelle 
méthode de codage et de calcul. 

Les revisions n'ont pus beaucoup 
d'effet sur les données provinciales déjà 
diffusées. Néanmoins, les chiffres des 
traitements et salaires du Quebec, de 
l'Ontario et du Manitoba ont été redistri-
bués aux autres provinces, aux territoires et 
a Ia categorie "etranger. La principale 
difference entre les anciens chiffres et les 
chiffres révisés est une hausse de 6.9% des 
salaires et traitements attribués a Ia 
Nouvelle-Ecosse en 1985. 

La Section du revenu du travail de Ia 
Division du travail a produit un document 
technique expliquant en detail Ia nouvelle 
méthode de calcul. Pour de plus amples 
renseignements, on peut communiquer avec 
Ed Bunko, au (613) 951-4048. El 
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EnquOte sur Ia population active: 
moyennes annuelles nouvelles et 
am é ho rée s>' 

Statistique Canada publiera désormais un 
nouveau rapport de fin d'année a l'intention 
des utilisateurs des données sur Ia popula-
tion active. Cette publication annuelle, 
intitulée Moyennes annuelles de Ia popula-
tion active 1990, répond aux besoins de deux 
categories de lecteurs: I'analyste qui cherche 
des données très détaillées sur des caracté-
ristiques précises non publiées dans La 
population active (n° 71-001 au catalogue): 
et l'utilisateur qui prefère des moyennes 
annuelles plutöt que les données mensuelles 
de l'Enquéte sur Ia population active (EPA). 

Moyennes annuelles de Ia population 
active 1990 permet la diffusion de données 
couvrant de petites regions de méme que des 
données plus détaillées sur des regions plus 
grandes. Les caractéristiques d'activité 
observées comprennent l'emploi, le chô-
mage, les taux d'activité et l'inactivité; elles 
sont présentees en fonction de variables 
comme le niveau d'instruction, Ia structure 
de la famille, la branche d'activité et 
l'emploi, le nombre d'emplois occupés, les 
méthodes de recherche d'emploi, etc. La 
publication contient egalement des données 
de IEPA sujettes a de fortes variances 
échantillonnales et qui, par consequent, se 
présentent mieux annuellement que 
mensuellement, par exemple celles qui ont 
trait a l'absentéisme selon la branche 
d'activité, l'emploi et Ia province. 

Movennes annuelles de Ia population 
active 1990 a une rubrique de points 
saillants présentant de brèves analyses et 
contient environ 100 pages de tableaux ainsi 
que des definitions et des concepts. Le prix 
de cette publication (no  7 1-220 au catalogue) 
est de $39, et on peut se Ia procurer en 
écrivant a Ia section des ventes des publica-
tions, Statistique Canada, Ottawa, 
K1A 0T6, ou en commandant par téléco-
pieur, au numéro (613) 951-1584. 

La conjoncture démographique au 
Canada 

Dans son Rapport sur I tat de Ia population 
1990, Statistique Canada fait le point sur La 
situation génerale du pays et des regions, 
degage les tendances et tente d'en évaluer 
les implications. 

Les faits saillants qui suivent 
viennent du plus recent de ces rapports, 
pub lie en novembre 1990: 

• en 1989 le taux de croissance de Ia 
population est en legere hausse en 
raison d'une augmentation du nombre 
des naissances mais surtout du nombre 
d'immigrants. La province de Ia 
Colombie-Britannique a connu Ia plus 
forte croissance, 26.2 pour 1,000 
habitants comparativement a 15.2 pour 
I'Ontario et -0.6 pour Ia Saskatchewan. 

• l'Ontario perd de Ia population dans ses 
echanges avec les autres provinces 
(solde migratoire negatif de 6,600), 
spécialement au profit de Ia Colombie-
Britannique qui de son cOté, enregistre 
un solde de près de 40,000. 

Chaque rapport annuel approfondit 
un theme specifique. Le Rapport 1990 
compare, de facon sommaire, les comporte-
ments demographiques des populations 
canadienne et américaines. On note que: 

• Ia population américaine blanche est 
legerement plus vieille que Ia popula-
tion canadienne; 

• les 	tats-Unis reçoivent beaucoup 
moms d'immigrants en proportion de 
leur population que le Canada - par 
consequent, 16% de la population cana-
dienne est née a l'etranger comparative-
ment a seulement 6% de Ia population 
américaine; 

52 / Printemps 1991 PERSPECTIVE 	 StattstiqueCanczda 



Sources 

• l'espérance de vie des hommes et des 
femmes de race blanche est plus élevée 
d'un an au Canada. 

Pour obtenir une copie du Rapport sur 
lEtat de Ia population 1990 (no  91-209F au 
catalogue, prix: $26), communiquez avec Ia 
section des ventes des publications, 

Statistique Canada, Ottawa, KLA 0T6 (ou 
sans frais, par téléphone au 1-800-
267-6677); ou communiquez avec le bureau 
de Statistique Canada le plus près de chez 
vous. 

Pour plus de renseignements, commu-
niquez avec Jean Dumas au (613) 951-2327. 

0 

Numéros déjà parus: ii vous manque un numéro? 

Ne craignez rien! Vous pouvez vous procurer les numéros déjà parus de L'emploi et 
le revenu en perspective. Voici quelques-unes des etudes parues dans ces numéros: 

Printemps 1990 	La décennie en revue • La haute technologie dans le domaine du travail I La repartition de 
Ia richesse au Canada et aux Etats-Unis • Le rendement des caisses de retraite en fiducie 
• Les diplomes de 1982: que font-us? • Les femmes comme principal soutien de famille S La 
temps perdu: une autre perspective sur le chomage 

the 1990 	Le Canada face a Ia competition • Les diplomés universitaires et l'écart salarial • Travail et 
faible revenul Hénévoles• La dependance économique • Profession non.traditionnelle pour 
qui? 

Automne 1990 	Revue du marche du travail • øü s'en va ('argent? - au Canada, aux .-U.; a Is yule, a Ia 
campagne I Alcools et drogues • Coüt de Ia main-d'oeuvre I Paiements de transfert 
• Inegalite du chémage 

Hiver 1990 	REER: popularité croissante • Former les travailleurs Canadiens I Capacite de lecture et 
d'écriture • Salaires: oil en sommes-nous? • Taxes et paiements de transfert des regions 
• Population active d'autre pays 

Les numCros susmentionnés ne coOtent que $13.25 chacun (Printemps 1990 $12.50). Afin de commander les 
numeros déjà parus, veuillez communiquer avec le service Vente des publications, Statistique Canada, 
Ottawa (Ontario), KLA OT6, ou encore, pour un service plus rapide, composez sans frais le numéro 1.800-
267-6677 et portez Ia commande a votre compte VISA ou MasterCard. Las clients canadiens ajoutent Ia taxe de 7% 
sur les produits et services. 

L'emploi et le revenu en perspective. 
La revue trimestrielle qui vous renseigne sur le marché du travail. 
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Plus de "is millions 
d'adultes canadiens  

1000 ont une incapaciit* 
Pli

our l'Enquête sur la sante et les 
mitations d'activités, on a inter-

viewé plus de 120 000 Canadiens atteints 
d'incapacité qui faisaient partie d'un 
ménage ou habitaient en institution. On 
a ainsi obtenu une base de données 
unique et détaillée sur les barrières que 
doit surmonter plus d'un Canadien sur 
dix dans ses activités quotidiennes. 

Vous employez des personnes 
ayant une incapacite? Vous planifiez ou 
élaborez des politiques et des program-
mes a leur intention? Ou vous concevez 
des installations ou des services de trans-
port? Alors, les résultats de 1'Enquete 
peuvent vous aider a prendre des déci-
sions éclairées. 

Vous pouvez vous procurer un 
profil détaillé de la population ayant une 
incapacite pour chaque province et tern- 

toire. Des etudes spéciales sont egale-
ment en cours et portent sur: 

• les caractéristiques des personnes 
inactives ayant une incapacité 

• les besoins particuliers des person- 
nes âgees ayant une incapacité 

• les conditions socio-économiques 
particulières aux femmes ayant 
une incapacité 

Pour en savoir davantage sur les 
publications, le service de demandes 
spéciales et les fichiers de microdonnées 
de 1'Enquête, téléphonez au Centre 
regional de consultation de Statistique 
Canada le plus près. Vous en trouverez 
la liste dans cette publication. 



Indicateurs des de l'emploi et du revenu 

Lcs inclicateur-s.suivants de I'emploi et du 
revenu proviennent de 11 sources diffé-
rentes. Les 53 premiers indicateurs 
paraissent régulièrement dans chaque 
numéro alors que les autres varient d'une 
fois a l'autre. 

Lorsqu'elles sont disponibles, nous y 
ajoutons les données annuelles les plus 
récentes aussitôt que cela est possible. Aussi 
les indicateurs sont mis a jour et les 
nouvelles données sont incorporées dans 
chaque numéro. Un indicateur mis a jour 
depuis le dernier numéro est identiflé par un 
astérisque. 

Sources des données 
Les indicateurs sont tires des sources suivantes: 

1-11 & 15 La population active 
Tirage: Mensuel 
Personne ressource: Jean-Marc Levesque 
(613) 951-2301 

12-14 Enquete sur l'activité 
Tirage: Annuel 
Personne ressource: Richard Veevers 
(613)951-4617 

16 Enquete sur l'absence du travail 
Tirage: Annuel 
Personne ressource: Denis Lefebvre 
(613)951-4600 

17 Les Commissions des accidents du 
travail 
Tirage: Annuel 
Personne ressource: Joanne Proulx 
(613)951-4040 

18 md ice de l'offre d'emploi 
Tirage: Mensuel 
Personne ressource: André Picard 
(613)951-4045 

19-21 Statistiques sur l'assurance-c homage 
Tirage: Mensuel 
Personne ressource: André Picard 
6131 951-4045 

22-29 Enquete sur remploi, Ia rémunération CI 
les heures de travail 
Tirage: Mensuel 
Personne ressource: 1-loward Krebs 
(613)951-4063 

30-32 Travail Canada, Grands règlements 
salariaux 
Tirage: Trirnestriet 
Personne ressource: Gilles Leger 
(819) 953-4234 

33-35 Le rev enu du travail (Revenu Canada 
Impôt. Enquete sur l'emploi, Ia 
rémunération et les heures de travail et 
autres enquétes) 
Tirage: Trimestriel 
Personne ressource: Ed Bunko (613)951-4048 

36-46 Enquete sur les finances des 
consommateurs 
Tirage: Annuel 
Personne ressource: Michel Dumoulin 
(613)951-4635 

47-53 Enquètesurl'equipementmenager 
Tirage: Annuel 
Personne ressource: Michel Dumoulin 
(613) 951-4635 

54 	Division des données régionales et 
administratives 
Tirage: Annuel 
Contact: Service ii In clientele 
(613)951-9720 

Les notes sur Ia methode utilisee pour obtenir 
certains indicateurs paraissent a Ia fin du tableau. 

Données complémentaires 
Le tableau fournit, au plus, deux années de 
données pour chaque indicateur. Pour cet 
ensemble d'indicateurs, une série plus 
longue (généralement, dix ans) est dispo-
nible sur demande, (sur imprimé ou 
disquette) au coüt de $50. Une explication 
plus élaborée des indicateurs est également 
disponible. Cet ensemble de données cou-
vrant dix années est mis a jour en avril de 
chaque année. Pour plus de details, commu-
niquez avec Gilles Myre au (613) 951-4627. 
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Indicateurs des de I 'emploi et du revenu 
No 	 Unite 	Année 	Canada 	T..N. 	i.-P.-E. 	N.-. 	N-B, 

Marché du travail 

*1 Population active 1000 1989 13,503 238 63 414 325 
1990 13,681 242 65 424 331 

Variation 1.3 1.6 2.4 2.3 1.7 

*2 Tauxd'activité % 1989 67.0 55.7 65.0 61.2 59.5 
1990 67.0 56.0 66.0 62.1 59.8 

3 Emploi 1 000 1989 12,486 201 54 373 284 
1990 12,572 201 55 379 291 

Variation 0.7 - 1.5 1.6 2.2 

4 Pourcentagedepersonnesoccupées % 1989 15.1 11.5 15.7 16.0 14.9 
travaillantatempspartiel 1990 15.4 11.3 15.5 15.8 14.6 

5 Pource ntage de personnestravaillant % 1989 22.2 55.1 36.1 31.5 37.5 
atempspartielmaissouhaitant 1990 22.4 52.3 35.5 33.1 37.9 
travailler a temps plein 

6 Chomage 1000 1989 1,018 38 9 41 41 
1990 1.109 41 10 45 40 

Variation 9.0 10.1 7.9 8.8 -1.4 

*7 Tauxdechomageofficiel % 1989 7.5 15.8 14.1 9.9 12.5 
1990 8.1 17.1 14.9 10.5 12.1 

Mesures alternatives du chomage 

*8 En chomage pendant 14 semaines % 1989 2.9 6.8 5.3 3.8 4.9 
ou plus, en pourcentage de la 1990 3.1 8.3 5.6 4.2 4.6 
population active 

*9 Taux de chOmage: 

- 	des personnes responsables de la % 1989 6.8 15.6 14.2 9,2 11.8 
famille avec des enfants de moins 1990 7,3 16.5 15.3 9.3 11.2 
del6aris 

- 	a l'exceptiondesetudiantsa plein % 1989 7.4 15.8 14.6 9.8 12.4 
temps 1990 8.0 17.2 15.4 10.5 12.0 

- 	ycomprislesmembresàtemps % 1989 7.5 15.7 13.9 9.6 12.3 
pleindesForcesarméescanadiennes 1990 8.1 17.0 14.7 10.2 11.9 

- 	de Ia population active a temps plein 	% 1989 9.0 18.6 17.4 12.1 15.0 
1990 9.6 19.7 18.2 12.8 14.6 

- 	delapopulationactiveàtemps % 1989 9.7 15.8 8.2 12.3 14.4 
partiel 1990 10.1 15.6 7.6 12.9 13.5 

- 	y compris les personnes en marge % 1989 8.2 18.9 16.1 10.8 14.1 
de Ia population active 1990 8.7 20.3 16.4 11.3 14.0 

*10 Tauxdesous-utilisationbasésurles % 1989 9,5 19.3 17.8 12.8 15.6 
heuresperduesenraisondechomage 1990 10.2 20.3 18.5 13.5 15.4 
ou de sous-emploi 

*11 PourcentagedepersonnesenchSmage % 1989 20.1 21.3 14.1 18.0 19.2 
depuis six mois ou plus 1990 18.4 26.8 15.8 18.5 17.6 

Voir les notes a Ia fin du tableau 
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Indicateurs des de I 'emploi et du revenu 
Que. 	Ont. 	Man. 	Sask. 	AIb. 	C-B. 	Yukon 	T.N..O. 	Année 	Unite 	No 

3,343 5,214 538 482 1.308 1,578 .. 	 .. 	 1989 1000 1 
3,399 5,268 544 483 1.324 1,601 .. 	 .. 	 1990 

1.7 1.0 1.1 0.2 1.2 1.5 .. 	 .. 

64.0 69.8 67.0 66.2 72.4 66.8 .. 	 .. 	 1989 % 2 
64.3 69.4 67.6 66.8 72.1 66.0 .. 	 .. 	 1990 

3,031 4,949 498 446 1,214 1,435 .. 	 .. 	 1989 1000 3 
3,055 4,937 505 449 1,231 1,469 .. 	 .. 	 1990 

0.8 -0.3 1.4 0.7 1.4 2.4 .. 	 .. 

13.5 15.5 17.2 16.6 15.3 16.2 .. 	 .. 	 1989 % 4 
13.8 15.8 18.2 17.1 15.0 16.7 .. 	 .. 	 1990 

31.8 13.5 21.9 27.9 19.3 25.8 .. 	 .. 	 1989 % 5 
33.1 14.5 21.8 27.5 19.3 21.4 .. 	 .. 	 1990 

311 264 41 36 94 144 .. 	 .. 	 1989 1000 6 
345 331 39 34 93 132 .. 	 .. 	 1990 
10.7 25.1 -2.9 -5.7 -0.9 .8.0 .. 	 .. 

9,3 5.1 7.5 7.4 7.2 9.1 .. 	 .. 	 1989 % 7 
10.1 6.3 7.2 7.0 7.0 8.3 .. 	 .. 	 1990 

4.3 1.5 3.0 3.1 2.5 3.6 .. 	 .. 	 1989 % 8 
4.5 2.0 2.8 2.5 2.2 2.9 .. 	 .. 	 1990 

9 

7.8 4.7 6.0 7.4 6.5 8.3 .. 	 .. 	 1989 
8.6 5.6 5.9 6.7 6.5 7.7 .. 	 .. 	 1990 

9.3 4.9 7.3 7.3 7.0 8.9 .. 	 .. 	 1989 
10.1 6.0 6.9 6.9 6.8 8.1 .. 	 .. 	 1990 

9.3 5.0 7.5 7.4 7.1 9.0 .. 	 .. 	 1989 
10.1 6.2 7.2 7.0 7.0 8.2 .. 	 .. 	 1990 

11.3 5.8 9.2 9.6 8.3 10.8 .. 	 .. 	 1989 
12.2 7.1 9.1 9.1 8.1 9.8 .. 	 .. 	 1990 

10.7 8.0 9.8 9.7 9.9 12.3 .. 	 .. 	 1989 
11.8 9.1 8.9 9.5 10.5 10.4 .. 	 .. 	 1990 

10.5 5.3 8.0 8.0 7.5 9.5 .. 	 .. 	 1989 
11.3 6.5 7.7 7.5 7.3 8.6 .. 	 .. 	1990 

11.7 6.2 9.7 10.2 8.9 11.3 .. 	.. 	1989 % 10 
12.6 7.7 9.7 9.8 8.7 10.4 .. 	.. 	1990 

27.0 13.2 20.6 20.4 17.4 20.6 .. 	.. 	1989 % 11 
23.7 13.8 19.3 16.7 15.3 16.5 .. 	.. 	1990 

Voirles notes ala fin du tableau. 
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Indicateurs des de I empIoi et du revenu 
No Unite Année Canada T.-N. i.-P-1. N,-E. N..B. 

Autres indicateurs du marché 
du travail 

12 Hommesagesdel6a69ans, 1000 1986 7,560 151 36 235 191 
occupes a un moment donne au 
cours de l'année 
- 	en pourcentage de Ia population % 87.4 80.7 87.8 82.7 82.0 

d'hommes ages de 16 a 69 ans 
1000 1987 7,584 152 36 235 191 

% 86.5 80.9 87.8 82.2 81.6 

FemmesSgeesdel6a69ans, 1 000 1986 5,987 109 29 187 149 
occupees a un moment donné au 
cours de l'annee 
- 	en pourcentage de Ia population % 67.4 58.0 69.0 62.1 61.8 

de femmes agees de 16 a 69 ans 
000 1987 6,042 110 30 191 153 

% 67.1 57.9 71.4 63.0 63.0 

13 	Homniesâgesde lfia69ans,en 1000 1986 1,601 63 11 63 56 
chomage a un moment donné au 
coursde l'année 
- 	en pourcentage de la population % 18.5 33.7 26.8 22.2 24.0 

d'hommes ages de 16 a 69 ans 
000 1987 1,497 59 11 59 59 

17.1 31.4 26.8 20.6 25.2 

Femmesageesde 16ã69ans,en 1000 1986 1,441 45 9 58 46 
chOmage a un moment donné au 
coursde lannee 
- 	en pourcentage de Ia population % 16.2 23.9 21.4 19.3 19.1 

de femmes âgées de 16 a 69 ans 
1000 1987 1,345 46 9 55 48 

14.9 24.2 21.4 18.2 19.8 

14 Travailleursrémuneresatemps 1000 1986 4.039 53 14 117 90 
pleinpendanttoutel'annee 1987 4,035 55 14 115 89 

Travailleusesremunereesatemps 1000 1986 2,468 35 10 71 53 
plein pendant toute I'année 1987 2,528 36 11 74 52 

*15 .Joursperduspourcausede jours 1989 9.4 9.6 8.1 8.6 9.6 
maladieou pour motifs 1990 9.4 10_1 7.3 9.1 9.3 
personnels, par travailleur a 
temps plein et par année 

*16 Po urcentage de travailleursrému. % 1988 6.4 5.1 5.7 4.7 6.0 
nerésabsentspendantdeux 1989 6.7 6.2 5.2 5.4 7.4 
semaines consécutives ou plus, 
pour cause de maladie ou d'accident 

*17 Travailleurs touchant des indemni- 1000 1988 618 10 2 ii 12 
tes d'accidents du travail pour des 1989 621 11 2 14 13 
blessures entrainant du temps perdu 
Vanation 0.5 6.2 0.6 23.9 8.0 

18 	Indicedel'offred'emploi(1981 = 100) 1988 149 180 I 
1989 152 196 

Voir le& notes a Ia fin du tableau. 
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Indicateurs des de I 'emploi et du revenu 
Que. 	Ont. 	Man. 	Sask. 	Aib. 	C..B. 	Yukon 	T.N..O. Année 	Urnte 	No 

1,928 2,850 306 289 733 843 .. 	 .. 	 1986 1000 12 

84.5 90.0 89,0 90.0 90.4 85.6 .. 	 .. % 

1,921 2,886 305 280 718 859 .. 	 .. 	 1987 1000 
83.5 89.2 88.2 87.5 88.3 85.6 .. 	 .. 

1,434 2,331 256 229 601 661 .. 	 .. 	 1986 1000 

60.6 71.4 72.1 71.6 74.9 65.8 .. 	 .. 

1,434 2,367 264 219 592 682 .. 	 .. 	 1987 1000 
60.2 71.2 72.7 68.7 73.4 66.7 .. 	 .. 

459 457 58 50 167 217 .. 	 .. 	 1986 1000 13 

20.1 14.4 16.9 15.6 20.6 22.0 .. 	 .. 

434 432 57 42 150 193 .. 	 .. 	 1987 1000 
18.9 13.3 16.5 13.1 18.5 19.2 .. 	 .. 

377 482 49 44 139 192 .. 	 .. 	 1986 1000 

15.9 14.8 13.8 13.8 17.3 19.1 .. 	 .. % 

375 424 51 40 127 171 .. 	 .. 	 1987 1 000 
15.7 12.8 14.0 12.5 15.7 16.7 .. 	 .. 

1,013 1.682 154 130 370 416 .. 	 .. 	 1986 1000 14 
1,028 1,666 148 128 370 423 .. 	 .. 	 1987 

632 998 109 80 237 242 .. 	 .. 	 1986 1 000 
610 1,052 107 81 239 265 .. 	 .. 	 1987 

10.2 9.6 8.8 8.6 8.2 8.4 .. 	 .. 	 1989 jours 15 
10.5 9.5 9.0 8.0 7.3 8.5 .. 	 .. 	 1990 

8.1 6.2 6.2 5.2 5.5 5.5 .. 	 .. 	1988 % 16 
7.7 6.8 5.0 5.4 5.1 6.4 .. 	.. 	1989 

218 208 23 15 43 73 .. 	1 	1988 1000 17 
219 201 22 14 45 80 .. 	1 	1989 

0.3 -3.6 -4.4 -6.7 3.3 8.4 .. 	3.7 

172 180 82 96 .. 	.. 	1988 18 
173 167 90 128 .. 	.. 	1989 

Votr les notes a Ia fin du tableau. 
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Indicateurs des de I 'emploi et du revenu 
No 	 Unite 	Année 	Canada 	T.-N, 	L.P.-E. 	N.-. 	N.-B. 

Assurance-chômage 

*19 Nombredebénéficiaires 1000 1988 1,015 71 13 50 57 
1989 1.030 76 14 53 58 

Variatwn 1.5 6.6 6.8 5.3 0.4 

*20 Pourcentagedebeneficiairespar % 1988 7.9 28.7 21.2 12.4 17.6 
rapportau nombrede cotisants 1989 7.8 29.9 21.7 12.7 17.1 

*21 Beneficiairesordinairessansgains 1000 1988 780 58 10 38 47 
declares 1989 785 61 10 39 47 

Variation 0.6 5.7 5.8 1.6 -1.1 

Rémunération (y compris le 
surtemps) et heures de travail 

22 Remuneration hebdomadaire $ 1988 463.80 443.99 379.26 417.92 421.16 
moyenne en dollars courants 1989 486.87 465.80 400.82 432.86 442.80 

Vartat ion % 5.0 4.9 5.7 3.6 5.1 

23 Remuneration hebdomadaire $ 1988 322.53 320.57 278.05 298.09 298.27 
moyenne en dollars de 1981 1989 322.43 324.83 283.06 295.47 299.59 

Varatjon % -- 1.3 1.8 -0.9 0.4 

24 Rémunerationhebdomadaire $ 1988 568.12 524.26 493.20 516.66 523.26 
moyennedesemployessalariés 1989 598.87 559.86 522.94 537.24 552.16 
en dollars courants 

Vanat ion 5.4 6.8 6.0 4.0 5.5 

25 Remunérationhebdomadaire $ 1988 395.08 378.53 361.58 368.52 370.58 
moyennedesemployéssalariesen 1989 396.60 390.42 369.31 366.72 373.59 
dollarsde 1981 

Variation % 0.4 3.1 2.1 -0.5 0.8 

26 Remuneration hebdomadaire $ 1988 370.41 353.66 256.22 330.64 342.13 
moyennedesemployésremuneres 1989 388.20 363.16 264.60 341.66 362.48 
a l'heure en dollars courants 

Vartat ion % 4.8 2.7 3.3 3.3 6.0 

27 Rémunération hebdomadaire $ 1988 257.59 255.35 187.84 235.83 242.30 
moyenne des employes rémunérés 1989 257.09 253.25 186.86 233.22 245.25 
al'heureendollarsde 1981 

Variation -0.2 -0.8 -0.5 .1.1 1.2 

28 Nombre moyen d'heures de travail hres 1988 32.1 35.5 32.6 33.0 34.0 
hebdomadairesdesemployes 1989 31.8 34.8 31.7 32.7 34.1 
rem unéres a l'heure 

29 Nombremoyend'heuressupple- hres 1988 1.1 1.7 0.5 0.7 0.9 
mentaires hebdomadaires des 1989 1.2 1.6 0.4 0.8 1.0 
employés rémunérés a l'heure 

Voir les notes a Ia fin du tableau. 
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Indicateurs des de I 'emploi et du revenu 
Que. 	Ont. 	Man. 	Sask. 	Aib. 	C..B. 	Yukon 	T.N.-O. Annee 	Unite 	No 

323 216 35 29 78 139 2 2 1988 1000 	19 
337 214 35 29 78 134 2 2 1989 
4.3 -1-2 2.1 -0.7 -0.8 -3.4 3.6 -1.9 le 

10.2 4.2 7.1 7.5 6.5 9.9 9.8 4.8 1988 % 	20 
10.4 4.0 7.2 7.5 6.3 9.0 .48 .88 1989 

259 151 26 22 60 106 1 1 1988 1 000 	21 
270 147 26 22 59 101 1 1 1989 
4.4 -2.7 1.2 .05 -1.4 -5.8 -2.5 .83 

454.01 482.67 422.05 411.30 462.76 466.52 556.24 621.30 1988 $ 22 
472.82 509.08 445.08 425.99 484.47 491.63 585.91 663.86 1989 

4.1 5.5 5.5 3.6 4.7 5.4 5.3 6.9 

313.11 327.46 297.01 291.91 338.27 339.78 .. .. 1988 $ 23 
312.71 326.33 299,11 289.59 339.98 342.60 .. .. 1989 

-0.1 -0.3 0.7 -0.8 0.5 0.8 .. .. 

540.82 595.75 536.17 527.58 585.04 564.90 666.78 695.96 1988 $ 24 
564.69 631.12 562.52 558.45 617.83 594.35 713.95 728.63 1989 

4.4 5.9 4.9 5.9 5.6 5.2 7.1 4.7 

372.98 404.17 377.32 374.44 427.66 411.43 .. .. 1988 $ 25 
373.47 404.56 378.04 379.64 433.56 414.18 .. -. 1989 

0.1 0.1 0.2 1.4 1.4 0.7 .. .. 

372.12 384.66 321.24 301.31 340.60 390.19 437.86 521.88 1988 $ 26 
387.87 403.25 345.85 309.83 356.00 412.73 439.74 568.71 1989 

4.2 4.8 7.7 2.8 4.5 5.8 0.4 9.0 

256.63 260.96 226.07 213.85 248.98 284.19 .. .. 1988 $ 27 
256.53 258.49 232.43 210.63 249.82 287.62 .. .. 1989 

-- -0.9 2.8 -1.5 0.3 1.2 .. .. 

32.8 32.5 30.7 28.7 30.8 30.2 32.9 33.3 1988 hres 28 
32.6 32.0 31.2 28,8 30.5 30.5 32.1 33,8 1989 

1.0 1.3 0.8 0.8 1.4 0.9 2.8 4.9 1988 hres 29 
1.0 1.3 0.9 0.8 1.5 1.1 1.9 3.4 1989 

Votr les notes ala fin du tableau. 
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Indicateurs des de I 'emploi et du revenu 
No Unite 	Annee Canada T.-N. i.-P.-l. N..E. N.-B. 

Grands reglements salariaux 

30 Nombre de conventions 1988 543 8 2 7 12 
1989 438 7 4 15 5 

31 	Nombred'employes 1000 	1988 1,192 22 5 5 14 
1989 983 11 3 19 12 

32 AugmentationefTectivedestaux % 	1988 4.4 4.1 4.8 5.1 4.1 
de salaire debase 1989 5.3 5.7 4.7 5.5 4.5 

Rev enu du travail 

*33 Revenudu travail en dollars 	$ million 1988 325.2 4.5 1.0 8.2 6.3 
courants 1989 354.9 4.8 1.0 8.8 6.9 

Varatioa 9.1 6.8 7.7 7.2 8.2 

34 Revenudutravailparemployé $ 1988 30,327 26,312 22,360 25,594 25,402 
en dollars courants 1989 32,326 26,715 23,481 26,798 27,007 

Vartat ion 6.6 1.5 5.0 4.7 6.3 

*35 Revenudutravailparemployé $ 1988 21,090 18,998 16,393 18,256 17,990 
endollarsde1981 1989 21.408 18.630 16,583 18,292 18,272 

Vartat ion % 1.5 -1.9 1.2 02 1.6 

*36 Pourcentage du revenu net provenant % 1988 5.3 3.5 7.8 5.7 4.3 
d'un travail autonome par rapport au 1989 5.8 3.9 9.1 5.9 4.2 
revenu monétaire total 

Rémunération des personnes 
ayant travaillé a temps plein 
durant toute l'année 

*37 Remuneration moyenne deshommes $ 1988 33,600 27,200 23,600 30,500 29,100 
ayant travaille a temps plein durant 1989 35,100 30,600 25,900 31,900 31,200 
toute t'année 

Variation 4.5 12.6 9.8 4.6 7.2 

*38 Remunerationmoyennedesfemmes $ 1988 21,900 20,400 16.900 19,600 20,200 
ayant travaille a temps plein durant 1989 23,100 21,700 19,800 21,100 19,400 
toute l'année 

Variation 5.4 6.1 16.7 7.6 .3.8 

*39 Pourcentage de la remuneration des % 1988 65.3 75.1 71.7 64.4 69.5 
fenimesparrapportacelledeshommes 1989 65.8 70.8 76.2 66.2 62.3 

Revenu de Ia famille 

*40 Revenu moyen de La lamilLe 	 $ 	1988 46,200 36,100 34,500 39,700 37,300 
1989 50,083 39,648 38,726 43,123 40,670 

*41 Revenu median de Ia famille 	 $ 	1988 41,200 32.900 30,700 36,400 33,300 
1989 44,460 35,652 34,548 37,649 36.344 

Vojr les notes a Ia fin du tableau. 
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41,300 52,800 43.100 40,400 46.300 45.300 
44,860 57,330 46,551 42,978 49,734 49,442 

36,900 47,300 37,400 35,400 41,700 42,000 
40,187 50,464 41.257 38,068 44.867 46.028 

1988 
	

$ 	40 
1989 

1988 
	

$ 	41 
1989 

Indicateurs des de I 'emploi et du revenu 
Que. 	Ont. 	Man. 	Sask. 	Aib. 	C..B. 	Yukon 	T.N.-O. 	Année 	Unit.é 	NO 

70 187 38 16 60 67 	.. .. 	1988 	 30 
37 155 7 16 51 49 	.. .. 	1989 

204 323 66 62 132 145 	.. .. 	1988 	1000 	31 
209 237 10 21 83 106 	.. .. 	1989 

4.3 5.3 3.7 2.6 3.1 5.2 	.. .. 	1988 	% 	32 
5.3 6.4 4.6 2.9 3.9 7.0 	.. .. 	1989 

77.5 140.3 11.1 8.6 30.0 35.9 .4 	1.0 	1988 $million 33 
83.2 154.7 11.7 9.0 32.6 40.3 .4 	1.0 	1989 

7.3 10.2 5.6 4.3 8.5 12.3 7.0 	6.2 

29,183 32,434 26,601 24,969 29,651 30,336 .. 	.. 	1988 $ 34 
30,831 35,124 27.749 26.470 31,101 31,987 .. 	.. 	1989 

5.7 8.3 4.3 6.0 4.9 5.4 .. 	.. 

20,126 22,004 18,720 17,721 21,675 22,095 .. 	.. 	1988 $ 35 
20,391 22,516 18,648 17,995 21,825 22,291 .. 	.. 	1989 

1.3 2.3 .04 1.5 0.7 0.9 .. 	.. 

4.4 4.9 7.4 9.9 6,8 5.7 .. 	.. 	1988 % 36 
4.4 6.4 5.7 10.8 5.6 5.9 .. 	.. 	1989 

31.700 35.900 29,700 28,400 33.800 34,500 
34.000 37,400 31,600 27,900 34,400 35,600 

7.1 4.2 6.3 -7.8 1.8 3.3 

20,900 23,300 20,200 19,200 22,100 21.300 
21.200 25,200 20,700 20,400 22,800 22,600 

1.3 8.4 2.6 6.0 3.4 6.2 

65.9 64.8 67.9 67.5 65.3 61.8 
62.4 67.4 65.6 72.9 66.3 63.6 

1988 $ 	37 
1989 

1988 $ 	38 
1989 

1988 % 	39 
1989 

Vrnrles notes ala fin du tableau. 

Skntstique Canada 	 Printeinps 1991 PERSPECTIVE I 63 



Indicateurs des de I 'emploi et du revenu 
No 	 Unite Année Canada T.-N. i.-P.-E. N..E. N.-B. 

*42 Revenu moyen des personnes $ 1988 19,600 17,000 14,400 16.000 16,100 
seules 1989 21,138 18,995 14,391 17,681 17,207 

*43 Revenu median des personnes $ 1988 15,000 12,900 12.000 11,300 12,100 
seules 1989 16,598 14,667 11,723 12.441 13.029 

44 Montantmoyendesimpotssurle $ 1987 8,100 5,100 5,000 6,600 5.500 
revenuversesparlesfamilles 1988 8,600 5,100 4,700 6,700 5,800 

45 	Revenumoyendelafamilleapres $ 1987 35,500 28,600 29,800 31.600 29.700 
Lmpôtsur le revenu 1988 37,600 30,900 29,800 33,000 31,500 

*46 Pourcentage dont le revenu est inférieur 
au seuil de faible revenubase 1978>: 

- 	families % 1988 10.5 15.5 10.0 10.8 12.6 
1989 9.6 12.8 9.0 11.4 11.9 

- 	personnesseules % 1988 33.1 35.5 33.2 39.4 35.7 
1989 30.5 32.0 35.1 34.7 36.3 

- 	personnes(population) % 1988 13.1 16.7 12.3 13.4 14.5 
1989 12.2 14.5 11.6 13.4 13.8 

- 	enfants(moinsde l6ans) % 1988 15.4 20.7 12.6 15.2 18.3 
1989 14.6 19.7 13.9 16.6 17.6 

- 	personnesagees(65ansetplus) % 1988 17.2 19.2 17.5 16.9 15.0 
1989 15.9 13.8 14.6 13.8 12.8 

Menages et logements 

*47 Revenumoyeridumenage $ 1988 40,700 34.200 31.100 35,400 34,300 
1989 43,838 37,501 34,273 37,693 36,792 

*48 Pourcentage de menages équipés des 
articles suivants: 

- 	magnetoscope % 1989 58.8 59.9 50.0 62.1 57.0 
1990 66.3 67.6 62.2 66.7 64.0 

- 	four micro-onde % 1989 63.4 52.1 47.7 62.5 59.9 
1990 68.2 56.6 57.8 67.9 66.8 

- 	deux voituresou plus % 1989 25.0 12.6 22.7 21.0 18.6 
1990 24.7 16.2 26.7 19.8 21.5 

- 	fourgonnetteoucamionnette % 1989 25.5 32.3 31.8 28.2 34.3 
1990 23.4 32.4 31.1 23.9 31.6 

- 	climatiseur % 1989 24.6 ... ... 2.6 5.8 
1990 24.4 ... ... 3.5 5.7 

Voir les notes a Ia fin du tableau 
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Indicateurs des de I 'emploi et du revenu 
Que. Ont. Man. Sask. Aib. C..S. 	Yukon 	T.N.-O. Année Unite No 

17,400 21.700 17.100 17,100 20.500 21,000 	.. 	.. 1988 $ 42 
18,302 24,059 19,208 18,670 20,932 22,338 	.. 	.. 1989 

12,100 17,400 13.800 13,200 15,700 17,300 	.. 	.. 1988 $ 43 
13,682 20,411 14,910 14,094 16,585 18,567 	.. 	.. 1989 

7,700 9,300 6,700 6,500 8.400 7,800 	-- 	.. 1987 $ 44 
7,900 10.100 7,700 7.000 8,300 8,100 	.. 	.. 1988 

32,400 39,700 34,500 33,000 32,600 36,000 	.. 	.. 1987 $ 45 
33,500 42,700 35,400 33,300 38,000 37,200 	.. 	.. 1988 

46 

13.5 7.5 11.1 13.6 10.7 10.1 	.. 	.. 1988 
11.4 7.0 11.0 12.6 11.0 9.7 	.. 	.. 1989 

42.7 26.9 33.5 29.3 30.8 30.6 	.. 	.. 1988 
41.0 23.5 30.0 30.4 30.7 25.2 	.. 	 .. 1989 

16.8 9.5 14.8 16.8 13.8 13.2 	.. 	 .. 1988 
15.1 8.8 14.5 16.1 13.9 11.7 	.. 	 .. 1989 

17.2 11.9 19.7 22.6 16.9 15.2 	.. 	 .. 1988 % 
15.2 11.3 21.5 22.3 16.8 13.7 	.. 	.. 1989 

25.2 12.6 16.0 13.4 15.6 18.4 	.. 	 .. 1988 
30.7 9.7 11.0 10.7 14.4 12.5 	.. 	 .. 1989 

36,000 46.900 37,000 35,100 41,200 39,100 	.. 	 .. 1988 $ 47 
39,159 50,588 39,980 37,090 43,837 41,777 	.. 	 .. 1989 

48 

54.4 62.1 56.7 53.4 64.0 57.3 	.. 	.. 1989 
63.2 69.0 63.1 60.6 71.6 64.0 	.. 	 .. 1990 

59.6 64.5 65.8 71.2 71.8 62.2 	.. 	 .. 1989 
65.5 68.2 68.3 74.9 76.9 68.3 	.. 	 .. 1990 

19.9 29.3 21.9 24.6 29.4 25.7 	.. 	 .. 1989 
21.6 26,5 22.2 25.1 29.7 26.7 	.. 	.. 1990 

15.6 21.7 32.1 44.1 41.6 34.0 	.. 	 .. 1989 
13.8 20.5 29.1 37.2 37.7 32.3 	.. 	 .. 1990 

14.7 43.8 43.9 31.0 8.6 7.4 	.. 	.. 1989 
13.3 44.9 43.8 32.1 6.9 6.1 	.. 	 .. 1990 

Vojr les notes a In fin du tableau. 
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Indicateurs des de I 'emploi et du revenu 
No Unite Année Canada T.-N. I.-P.-E. N.E. N,.B. 

*49 Pourcentagedelogementsoccupés % 1989 63.3 79.6 75.0 71.5 75.2 
par le propriétaire 1990 63.7 79.2 71.1 72.0 75.3 

*50 Pourcentagedelogementsoccupés % 1989 50.6 69.9 54.5 56.6 59.3 
parleproprietairenongrevesd'une 1990 51.1 70.8 59.4 57.6 58.1 
hypotheque 

*51 Nombredelogementsoccupés '000 1989 2,369 52 14 94 79 
necessitantdesréparations 1990 2.561 54 17 112 81 

*52 Pourcentagedelogementsoccupés % 1989 25.0 31.1 31.8 30.4 32.6 
nécessitantdes reparations par 1990 26.6 31.3 37.7 35.2 32.8 
rapport au nombre total de 
logements occupés 

53 Loyer median en pourcentage du % 1988 21 18 22 23 22 
revenu 1989 21 17 23 21 19 

*54 ProilI de rapport de dependance 
économique 

Paiements de transferts: 
Montant $million 1988 45,430 1,264 279 1.737 1.501 
Revenu demploi $ million 1988 296,171 4,206 1,003 8,209 6,061 
R.apportdedependance % 1988 15.34 30.05 27.86 21.16 24.76 

economiqueRDE) 
Indicecanadien % 1988 100.0 195.9 181.6 137.9 161.4 

Prestations d'Assurance-chOmage: 
Montant $ million 1988 9,999 715 130 495 585 
Contribution au RDE % 1988 3.38 16.99 12.97 6.04 9.65 

Allocations familiales: 
Montant $ million 1988 2,454 64 13 85 72 
Contribution au RDE % 1988 0.83 1.53 1.33 1.03 1.19 

Credit pour taxe f'ederale sur les ventes: 
Montant $ million 1988 388 12 2 15 13 
Contribution au RDE % 1988 0.13 0.28 0.21 0.18 0.22 

Credit dimpôt pour enfants: 
Montant $ million 1988 1,976 67 14 79 71 
Contribution au RDE % 1988 0.67 1.60 1.36 0.96 1.18 

Pension de Ia vieillesse: 
Montant $ million 1988 7,469 122 34 243 195 
Contribution au RDE % 1988 2.52 2,90 3.40 2.96 3.21 

Pensions de RPC et RRQ: 
Montant. $ million 1988 9,236 131 36 325 235 
Contribution au RDE % 1988 3.12 3.12 3.58 3.96 3.88 

Autres pensions: 
Montant $ million 1988 13,909 152 50 495 329 
Contribution au RDE % 1988 4.70 3.62 4.99 6.03 5.43 
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Indicateurs des de I 'emploi et du revenu 
Que. 	Ont, 	Man. 	Sask. 	AIb. 	C..B, 	Yukon 	T.N..O. 	Année 	Unite 	No 

54.8 64.6 67.4 71.8 64.6 65.2 	.. .. 	 1989 % 49 
55.2 65.6 67.8 70.7 65.8 64.2 	.. .. 	 1990 

46.9 49.4 55.4 61.1 48.3 50.2 	.. .. 	 1989 % 50 
46.5 50.6 56.3 58.9 47.2 52.0 	.. .. 	 1990 

572 817 113 101 238 287 	.. .. 	 1989 1000 51 
613 910 112 112 261 290 	.. .. 	 1990 

22.8 24.0 29.5 28.2 27.5 24.1 	.. .. 	 1989 % 52 
24.2 26.2 28.9 31.3 30.0 23.9 	.. .. 	1990 

20 20 23 23 22 23 	.. .. 	 1988 % 53 
20 21 21 22 21 22 	.. .. 	 1989 

54 

11,226 16.121 1,999 1,665 3,505 6,055 34 45 1988 $million 
68,989 125,997 10,485 8,744 27,771 33,713 340 653 1988 $ million 

16.27 12.79 19.07 19.04 12.62 17.96 10.06 6.90 1988 

106.1 83.4 124.3 124.1 82.3 117.1 65.6 45.0 1988 

3.146 2,193 334 283 767 1,315 18 19 1988 $million 
4.56 1.74 3.18 3.23 2.76 3.90 5.22 2.91 1988 

603 868 109 108 250 272 3 7 1988 $ million 
0.87 0.69 1.04 1.23 0.90 0.81 0.78 1.13 1988 

Ill 120 22 17 33 43 -. 1 1988 $million 
0.16 0.10 0.21 0.19 0.12 0.13 0.08 0.11 1988 

522 574 105 110 207 217 2 7 1988 $ million 
0.76 0.46 1.00 1.26 0.75 0.64 0.59 1.06 1988 

1.767 2,826 439 327 506 1.007 2 2 1988 $million 
2.56 2.24 4.18 3.74 1.82 2.99 0.58 0.35 1988 

2,229 3,692 422 348 629 1.183 3 2 1988 $ million 
3.23 2.93 4.03 3.98 2.26 3.51 0.91 0.35 1988 

2,848 5,847 570 472 1.113 2.020 6 6 1988 $ million 
4.13 4.64 5.43 5.40 4.01 5.99 1.90 0.98 1988 
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Indicateurs des de Uempioi et dii revenu 
Notes et déf'initions 

N 

I 

	

	Personnes agees de 15 ans et plus qui sont occupees 
ou chOmeurs. 

2 	Population active en pourcentage de Ia population 
de 15ansetplus. 

4 	Personnes qui travaillent habituellement moms de 
30 heures par semaine. 

7 	Chômeurs en pourcentage de Ia population active. 

8 	Ce taux, et ceux des indicateurs 9 et 10 sont 
expliques dans L.a populatwn active (71-001) de 
février 1987. 

9 	Population active a temps plein: comprend les 
personnes qui travaillent a temps plein, celles qui 
travaillent a temps partiel involontairement et les 
chomeurs a La recherche d'un emploi a temps plein. 

Population active a temps partiel: comprend les 
personnes qui travaillent a temps partiel 
volontairement et les chomeurs a Ia recherche d'un 
emploi a temps partieL 

En marge de la population active: personnes qui ne 
cherchent pas demploi parce qu'elles croient qu'il 
ny a pas de travail disponible ou parce qu'elles 
attendent un rappel ou que des employeurs leur 
répondent. 

10 Le taux montre le nombre dheures perdues en 
raison du chomage (le nombre de chômeurs 
multiplie par Le nombre moyen d'heures 
hebdomadaires actuellement travaillées), et du 
sous.emploi (soit, des horaires de travail de courte 
duree et du travail a temps partiel involontaire) en 
pourcentage du nombre dheures travaillees plus le 
nombre d'heures perdues. 

30 Les renseignements sont extraits des conventions 
collectives visant 500 travailleurs ou plus. Les 
donnees totales incluent les conventions relevant 
de La loi fédérale sur les relations de travail ainsi 
que les conventions comprenant deux provinces ou 
plus. 

33 Le revenu du travail comprend Ia rémunération et 
les salaires bruts (y compris les frais, primes, 
commissions, gratifications, allocations mpo-
sables et les payes rétroactives du directeur) ainsi 
que le revenu supplementaire du travail (paie. 
ments que lournit l'employeur au benefice de 
l'employe, y compris les contributions aux plans de 
sante, de bien.être, de regimes de retraite, 
d'indemnisation des travailleurs et d'assurance-
chomag&. 

34 Le revenu du travail par employe est calcule a 
laide des estimations de I'EPA des travailleurs 
rémunéres excluant les absents sans salaire. 

44 Pour une explication de La methodologie sous-
jacente a Ia limite de faible revenu. voir 
Repartition du revenu au Canada selon Ia taille du 
reuenu. 13-207 au repertoire. 

54 Les données sont tirées des declarations de 
revenus des particuliers remplies au printemps de 
l'annee suivant l'annee de reference. Les adresses 
postales inscrites sur les declarations servent a 
identifier Ia province dorigine. 

68 / Printernps 1991 PERSPECTIVE 	 Statistique Canada 



A venir 

Voici un aperçu de quelques-unes des etudes qui paraitront dans les prochains numéros de 
L 'emploi et le revenu en perspective. 

IN 	Les ordinateurs en milieu de travail 
Du bureau aux ateliers, les ordinateurs transforment radicalement le milieu de travail. Cet article montre a quel 
point les ordinateurs sont devenus one partie integrante du travail. 

• 	Article special sur le recensement: données historiques; tendances dans le revenu; minorités visibles 
Le recensement aura lieu le 4juin 1991. Comme ce jour approche, nous avons pensé qu'il serait intéressant de 
jeter un regard sur les résultats de précédents recensements. 

• 	Les femmes a rapproche de Ia retraite 
Les statistiques montrent qu'au moment de leur retraite les femmes actuellement actives pourront n'avoir pas a 
faire face aux difficultes economiques qu'ont connues beaucoup de femmes aujourd'hui ãgees. 

• 	Retraite anticipée: choix ou nécessité? 
De plus en plus de travailleurs prennent une retraite anticipee. Cet article donne un aperçu des encouragements 
financiers qui peuvent inciter a quitter Ia population active iregimes de retraite gouvernementaux et privés 
ameliorés, REER, etc. et  du niveau de vie que pourralent avoir les retraités. 

• 	La garde des enfants 
Comme les femmes sont de plus en plus nombreu.sesà faire partie de Is population active, le problème de Ia garde 
des enfanta continuera dêtre urie question sociale importante. Un aperçu des résultats d'une enquete récente. 

• 	Le chomage selon Ia profession 
Dans des conditions economiques bonnes ou mauvaises, Ia probabilite dètre en chomage vane avec Ia profession. 

• 	Les villes mono-industrielles 
Dans un grand nombre de localites eloignees, léconomie repose presqu'entierement sur une industrie unique, 
souvent une forme d'exploitation miniére. Cette étude examine le rOle des villes é industrie unique dans le 
Canada d'aujourd'hui. 

• 	Comparaisons des revenus au Canada et aux Etats-Unis 
Cette étude jette un coup d'oeil sur diverses questions touchant le revenu, par exemple les parts relatives des 
differents groupes dans Ia population, Ia contribution des epouses au revenu de Ia famille et le rapport entre les 
gains des hommes et ceux des femmes dans ces deux pays. 

• 	Dépendance envers les transferts gouvernementaux 
En 1988, le gouvernement federal a consacré plus de $49 milliards aux programmes de sécurité sociale, un 
accroissementde 166% depuis 1971. 

L'EMPLOI ET LE REVENU EN PERSPECTIVE 
Publication trimestrielle sur le marché du travail 
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P1 

Im 

Renseignez-vous sur Ia 
fabrication manufacturière 

au Canada 

La publication intitulée PRODUITS LIVRES 
PAR LES FABRICANTS CANADIENS 
constitue Ia liste Ia plus exhaustive de Ia 
valeur et de Ia quantité de plus de 4 500 
produits expédiés par les entreprises de 
fabrication canadiennes. 

Le rapport fournit une analyse comparée 
de tous les produits fabriqués au Canada 
en 1984,   1985 et 1986.   Il permet aux 
fabricants, aux experts-conseils en recher-
che et aux autres organismes commer-
ciaux d'évaluer leur place concurrentielle 
sur les marches ainsi que d'obtenir un 
aperçu du secteur manufacturier. 

Les produits énumérés vont des turbines 
hydrauliques aux pates alimentaires, en 

Ai passant par les pailles en plastique. 

II s'agit du dernier numéro a se servir de 
Ia classification des produits industriels et 
il comprend des données provinciales 
pour 1986. 

Pour commander votre exemplaire de 
PRODUITS LIVRES PAR LES FABRICANTS 
CANADIENS (n° 31 -211 au catalogue), a 
raison de 60 $ au Canada et de 72 $ US 
dans les autres pays, veuillez écrire a: 

Vente des publications 
Statistique Canada 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0T6 

Vous pouvez également communiquer 
avec le Centre regional de consultation de 
Statistique Canada le plus proche. Pour 
un service plus rapide, composez sans 
frais le 1 -800-267-6677 et servez-vous 
de votre carte VISA ou MasterCard. 
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PORTRn, 
Vous avez le temps de vous 
renseigner sur plus de 200 

caisses de reiraite en fiducie ? 

O Ui - Si VOUS VOUS abonnez a Estima- 
tions trimestrielles relatives aux 
caisses de retraite en fiducie. 

Ce périodique, unique en son genre au 
Canada, passe en revue Ia situation des 
200 plus importantes caisses de retraite 
en fiducie, qui représentent 85 % de 
lactif de l'ensemble des caisses de 
retraite. Le résultat prend Ia forme 
d'estimations détaillées et globales des 
recettes, des dépenses et de l'actif 
d'environ 3 800 caisses de retraite au 
Canada. 

Chaque numéro vous présente: 
• des données financières courantes 

relativement aux cotisations de 
l'employé et de I'employeur a Ia caisse 
de retraite; 

• les revenus de placements ainsi que 
les profits et pertes sur les ventes de 
titres; 

• les paiements 
des pensions 

et les 
achats de 

rentes. 

Vous y trouverez egalement des rensei-
gnements sur la repartition des porte-
feuilles de placement entre les actions, 
les obligations, les fonds communs et 
es placements a court terme ainsi 
qu'une analyse des tendances, de Ia 
croissance et du rendement dans le 
temps. 

Abonnez-vous! 

La publication Estimations trimestrielles 
relatives aux caisses de retraito en 
fiducie (n° 74-001 au catalogue) vous 
permet d'obtenir régulièrement les 
données a jour dont vous avez besoin. 
L'abonnement a cette publication 
trimestrielle coUte 44 $ par année au 
Canada, 53 $ US aux Etats-Unis et 
62 $ US dans les autres pays. 

Pour commander, veuillez écrire a Vente 
des publications, Statistique Canada, 
Ottawa (Ontario), Ki A 0T6 ou communi-
quer avec le Centre regional de consul-
tation de Statistique Canada le plus près 
(voir la liste figurant dans Ia présente 
publication). 

Pour un service plus rapide, composez sans frais le 

1-800-267-6677 
et utilisez votre carte VISA ou MasterCard. 



LA REVUE PAR EXCELLENCE 
De Statistique Canada 

sur l'emploi et le revenu 

E Oui,je voudrais L'EMPLOI ET LE REVENU EN PERSPECTIVE (75-001F) au 
coüt de $53 par année (64 $ US aux Etats-Unis, 74 $ US a l'ét ranger). 

Bon de commande 
Postez a: 
Vente des publications 
Statistique Canada 
Ottawa (Ontario), K 1 A 0T6 

(Lettres moulées s.v.p.) 
Compagnie 

Service 

Fonction 

Adresse 

Ville 

Province/Pays 

Code postal 	 Tél. 

Nurnéro de référence  

MODE DE PALEMENT 

Nurnéro de Ia corn mande 	I 	 I 
Paiement inclus  

Portez a mon compte: 
MasterCard ( ) Visa ( ) Statistique Canada 

No de compte 	I 	 I 
Date d'expiration 	I 	 1 

Facturez-moi plus tard 

Signature  

PF 03503 

Le cheque ou mandat dolt être etabli a l'ordre dii Receveur general du Canada/Publications. Les clients canadiens paient en dollars 
canadiens et ajoutent Ia TPS de 7%; les clients a l'etranger palent en $ US, tires sur une banque américaine. 

Pour un service plus rapide. 	 1-800-267-6677 	 Comptes MasterCard et Visa 
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L'Observateur économique canadien 
La revue la plus complete et la plus a jour qui soit pour les 
gens qui désirent des renseignements objectifs et une 
analyse de léconomie canadienne... chaque mois. 

Les conditions économiques actuelles 
Résumé bref et incisif de lactualité économique du mois, 
comportant analyse des tendances de lemploi, de Ia 
production, de Ia demande et de lindicateur avancé. 

Les etudes spéciales 
Recherche approfondie sur les questions du domaine des 
affaires et de I'économie cycles économiques, tendances 
de l'emploi, epargne personnelle, projets dinvestissement 
et concentration des sociétés. 

L'aperçu statistique 
Tableaux, graphiques et diagrammes englobant les 
statistiques des comptes nationaux, de Ia production, de (a 
demande, du commerce, de I'emploi et des marches 
financiers. 

Lanalyse regionale 
Ventilation par province des indicateurs économiques 
stratégiques. 

Le survol de léconomie mternatlonale 
Un sommaire du rendement de léconomie des partenaires 
commerciaux du Canada, comme 'Europe, le Japon et les 
Etats-Unis. 

Evénements êconomiques et statistiques 
Chaque mois, L'OEC publie une chronologie des 
événements qui influenceront I'économie de même que des 
renseignements sur les nouveaux produits de Statistique 
Canada. 

Consultez un expert 
Les noms et numéros de téléphone des personnes-
ressources figurent a chaque tableau de 'aperçu 

atistique; non seulement pouvez-vous lire les données et 
nalyse, mais vous pouvez de plus discuter du sujet avec 
s experts de Statistique Canada. 

L'Observateur economique canadlen 
(n° 11 -0 10 au catalogue) coOte 220$ l'abonnement annuel 
au Canada, 260 $ US aux tats-Unis et 310 $ US dans ies 
autres pays. 

Pour commander, veuillez écrire a Vente des 
publications, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), 

I K1A 0T6 ou communiquer avec le Centre regional de 
consultation de Statistique Canada le plus pres (voir (a 

liste figurant dans Ia presente publication). 

Pour un service plus rapide, commandez par telecopieur au 
1-613-951-1584. Ou composez sans frais le 1-800-267-6677 
et utilisez votre carte VISA ou MasterCard. 

ltr 
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L'EMPLOI 	ET 	LE V E N U E N 

Vous devez vous tenir au courant 

• des tendances de Ia population active alors que le Canada 
entame une décennie de libre échange? 

• de Ia repartition du revenu et de la richesse parmi Ia 
population vielllissante? 

• des nouvelles sources de données sur le revenu et le 
marché du travail, ainsi que de l'utilité de ces dorinées? 

• des mises a jour sur les recherches en cours dans le 
domaine de I'emploi et du revenu? 

• 	alors, il vous faut 

L'[MPLOI El LE REVENU EN PERSPECTIVE (75-001 F) 

Ia nouvelle revue de Statistique Canada. 

Un abonnement annuel a L'emploi et le revenu en perspective 
(quatre numéros) ne coOte que $53. 

Pour commander votre abonnement, veuillez communiquer 
avec le service de Vente des publications, Statistique Canada, 
Ottawa, K1A 0T6 (télécopleur: 1-613-9514584). Ou encore, 
pour un service plus rapide, composez sans frais le numéro 
1-800-267-6677 et portez Ia commande a votre compte VISA 
ou MasterCard. 


