
L' EMPLOI El LE REVENU EN 

PRINTEMPS 1995 

• RI! AN I)!. 194 

U I i SI(1I I 
At 1I( )r1( )BhII 

• 	AI4sFNII:R I)! 
RA\'AII. 

• NiivI.tx 
I RAVAILI.I:I IRS 

• l+s REER 

• V1ISL1RE 1)1 
PRODIIC1'IVITE 

• MAIN-D'oI;tivRI 
VII1I1ISSANIE 

Statistique Statistics 	 Canad'a'  Canada 	Canada  



A votre service... 
Les centres de consultation de Statistique Canada 
dans les principales villes canadiennes 

Halifax 426-5331 
Montréal 283-5725 
Ottawa 951-8116 
Toronto 973-6586 
Winnipeg 983-41020 
Regina 780-5405 
Edmonton 495-3027 
Calgary 292-6717 
Vancouver 666-3691 

Comment commander les publications 

On peut se procurer cette publication Ct Ics autres publications 
de Statistique Canada aupres des agents autorisés et des autres 
librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de 
Statistique Canada. ou en écrivant a Ia Division du marketing. 
Vente et service, Statistiquc Canada, Ottawa, KIA 0T6, 

I (613)951-7277 

Numéro du telCcopieur I (613) 951-1584  

Numéro sans frais pour commander seulement (Canada et 
Etats-Unis) 1 8041 267-6677 

Toronto 
(carte de credit seulement) 973-8018 

Un service d'appel interurbain sans Irais est offert, dans toutes 
les provinces et darts les territoires, aux utilisateurs qui hahitent 
a l'extCrieur des zones de communication locale des centres 
rCgionaux de consultation. 

Terre-Neuve. Labrador. 
Nouvelle-cosse, Nouveau-Brunswick 
ci lle-du-Prince-Edouard 	 I 800 565-7192 

Québec 	 I 800 361-2831 
Ontario 	 I 800 263-1136 
Saskatchewan 	 I 800 667-7164 
Manitoba, Alberta Ct Territoires du 

Nord-Ouest 	 I 800 563-7828 
Colombic-Britannique et Yukon 	 I 800663-1551 

Apparcils de tClécommunications pour les 
malentendants I 800 363-7629 



Printemps 1995 	Vol. 7, n° 1 

• Rubriques 
	 0 Articles 

I I 
3 Forum 

4 Faits saillants 

45 Quoi de neuf? 

49 Indicateurs des 
de I'emploi et du 
revenu 

61 A venir 

SUPPLEMENT 

Le marché du travail : bilan de fin d'année 
Ernest B. Akrewupong 

Résumé des tendances et des changements observes 
sur le marchC du travail en 1994. 

8 Le secteur de l'automobile 
Pina LA1 Not'ara 

L'autornobile c'est non sculement Ia fabrication 
dautos, de pièces et d'accessoires, mais aussi Ia vente 
et Ies services de reparation et d'entretien. Un regard 
sur Ia main-d'oeuvre de cet important secteur de notre 
economic. 

14 S'absenter du travail 
Ernest B. Akvewnpong 

En 10 ans, les absences du travail pour cause de 
maladie ou d'invaliditC ont diminuC, tandis que Ic 
nombre de jours perdus pour des obligations 
personnelles oil familiales a grimpé. Une étude des 
taux d'absence observes dans certaines industries. 

20 Les <<nouveaux>> travailleurs au Canada 
Tina C/zui et Mary Sue Devereau.v 

L'immigration est une source importante de nouveaux 
travailleurs. Qui sont les <nouvaux 
canadiens Ct comment se conarent-ils .aUx.-:, HUMAINES 
travailleurs nCs au Canada? 

I 	 1995 

L'emploi et Ic revenu en 
perspective 
(n 75-001 F au repertoire, also available in 
English, catalogue 75-00IE) est puhlié quatre 
fois par an par Ic ministre responsable de 
Statistique Canada. OMinistre dc l'industrie. 
des Sciences et de Ia Technologie. 1995. ISSN: 
0843-4565 TARIF DABONNEMENT: SoS par 
an an Canada, 68$ US aux Etats-Unis. 80$ US 
a létranger. Prix du nunléro. 14$ au Canada. 
17$ US aux Etats-(Jnis. 20$ US a Fétranger. 

Tous droits réservés. II est inierdit de 
reproduire ou de transmettre Ic contenu de Ia 
prë.scntc publication, sous quelque forme ou 
par quclquc moyen quc cc soit, cnrcgislrement 
sur support magnétique, reproduction 
eleclroniquc, mécaniquc. photographique, ou 
autre. ou de lemmagasiner dans un système 
de recouvrement sans lautorisation écrie 
préalahle dcs Services de concession des droits 
dc licence. Di isbn du marketing, Statistique 
('a i.jdi, Ott twa. Ontario, Canada, K I A 016. 

Statistique Canada 	 . , 	PERSPECTIVE: / I 

HUMAN 	5C' 	:. EVELOPMET 



P 
• Directeur 

Ian Macredie 
(613) 951-9456 

• Rédactrice en chef 
Cdcile Dumas 
(613) 951- 6894 

• Assistant de Ia rédactrice 
en chef 
Henry Pold 
(613) 951-4608 

• Rédacteurs 
Susan Crompton 
Mary Sue Devereaux 
Henry Pold 

• Données et graphiques 
Pino Battisti 
Mary McAuley 
Lucie Parisien 
Jeannine Usalcas 

• Production 
Andrée 1-l6bert 
Cynthia Fortura 
Annamma John 
Lucie Parisien 
Marc Saint-Laurent 

• Mise en marché 
Suzanne David 

• Conception et composition 
Division de Ia diffusion 

Le papier utilisé dans Ia présente publication répond aux 
exigences minimales de 1"American National Standard for In-
formation Sciences - "Permanence of Paper for Printed Li-
brarv Materials'. ANSI Z39.48 - 1984. 

28 Le point sur les cotisations aux REER 
Hubert Frenken 

Un regard sur la croissance du nombre de cotisants a un 
REER ainsi que sur les montants investis dans ce 
programme d'aide fiscale a l'épargne-retraite en 1993. 

30 Une autre mesure de la productivité 
Diane Galarneau er Jean-Pierre Maynard 

Une meilleure productivité est-elle synonyme de 
croissance de I'emploi? Une analyse de la question a 
l'aide d'un nouveau concept : Ia productivité 
multifactorielle. 

38 Le vieillissement de Ia main-d'oeuvre 
Compte rendu dun symposium 

Une retrospective du symposium sur <<Le vieillissement 
de la main-d'oeuvre>. Quels sont les mythes et les rdalités 
auxquels font face les travailleurs âgés et queues seront 
les consequences de ce phénomène au cours des 
prochaines décennies? 

Signes conventionnels 

Les signes conventionnels suivants sctnt emploves dans les 
publications de Statistique Canada 

nombres indispnnibles 
n'ayant pas lieti de figurer 

- 	néant ou zero 
-- nombres infimes 
p nombres provisoires 
r 	nombres rectifiCs 
x 	confidentiel en vertu des dispositions de Ia Lol .cur la 

vtatistiqlle relatives au secret 

2 / Printemps 1995 PERSPECTIVE 	 Slatistique Canada - Catalogue 75-OOIF 



Forum 
Message du directeur 

U Le present numCro de Perspective contient un 
court résumé des communications prCsentCes lors de 
notre deuxième symposium annuel tenu en 
septembre et dont le theme Ctait ((Le vieillissernent 
de la main-d'oeuvre>>. A cette occasion, des données 
sur Ia baisse du taux d'activité des hommes de plus 
de 55 ans ont donné lieu a une des discussions les 
plus importantes de Ia journée. Les participants au 
symposium ont judicieusement fait remarquer que 
le retrait du marché du travail des personnes qui 
n'ont pas atteint l'âge traditionnel de la retraite 
(65 ans) a un impact énorme sur les programmes 
sociaux. En effet, les travailleurs qui prennent une 
retraite anticipee ne sont pas tous prets, 
financièrement. a quitter les rangs de la main-
d'oeuvre. Ceux qui choisissent de prendre leur 
retraite ont vraisemblablement les moyens de le 
faire, alors que ceux qui y sont contraints peuvent 
être financièrement incapables de tenir Ic coup pen-
dant les mois ou les années qui les sCparent du mo-
ment oü us auront le droit de toucher leurs 
prestations de retraite. La question implicite qui se 
dégage est Ia suivante : que feront de leur temps les 
retraités actifs, en sante et relativement jeunes d'ici 
a ce qu'ils atteignent <l'âge d'or>! 

Les considerations relatives aux deniers publics 
mises a part, Ic malaise que sotis-tend cette question 
semble lie ii l'ambiguité de la distinction que fait La 
société entre le <<temps productif>>, consacré au tra-
vail rérnunéré. et  Ic temps passé a accomplir d'autres 
activités, non rCmunérées. Une opinion de plus en 
plus répandue au sein de notre sociCté est que l'on 
devrait redéfinir le concept du travail pour y inclure 
des activités traditionnellement non considérCes 
comme du travail, par exemple les nombreux ser-
vices que se rendent les gens en dehors du marché 
du travail. 

Les chercheurs sont très bien renseignés stir Ic 
temps que les gens consacrent au travail rémunCré 
grace aux données recueillies a l'Cchelle mondiale 
par les organismes statistiques qui suivent 
systématiquement l'activité sur le marché du travail. 
En determinant les proportions de travailleurs qui 
ont un emploi. qui sont en chômage ou qui ne font 
pas partie de La population active, les enquêtes sur 
le marché du travail permettent détudier l'eniploi 
du temps des gens. Bien entendu, de telles enquëtes 
ne donnent qu'un aperçu très limitC de l'ernploi du 
temps des individus. Néanmoins, il est possible 
d'étendre Ia couverture de ces enquêtes de rnanière  

a observer l'emploi du tcrnps non consacrC ati 
marché du travail. Par exemple, duiant Ia recession 
de 1990-1992, Ic taux d'activité a régressé au Canada 
et aux Etats-Unis, conformément aux previsions des 
analystes. Ces derniers s'attendaient aussi a ce que 
les travailleurs ayant quitte les rangs de la popula-
tion active se retrouvent parmi les travailleurs 
decouragés, mais cc ne fut pas Ic cas pour bon 
nombre d'entre eux. Les raisons Ic plus 
fréquemment citées pour expliquer cc phCnomène 
étaient qu'ils avaient pris leur retraite ou repris leurs 
etudes. L'Enquête sur les personnes n'Ctant pas sur 
Ic marché du travail, un supplement de I'EnquCte sur 
Ia population active de novembre 1992, visait a 
determiner l'emploi du temps des personnes qui ne 
faisaient plus partie de Ia population active. 

Bien 	qu'ils 	permettent 	de 	déduire 	des 
renseignements sur les activités de Ia population en 
dehors du marchC du travail, les rCsultats des 
enquêtes stir Ic marchC du travail demeurent 
incomplets. Des enquCtes sur I'emploi du temps sont 
nécessaires pour reconstituer toute la gamme des 
activités productives quotidiennes. Dc nombreux 
pays apprécient heaucoup ces enquCtes et y mit de 
plus en plus recours. Les analystes charges 
d'examiner Ia politique sociale du Canada auront 
sans doute besoin de données plus détaillCes stir 
l'emploi du temps pour Ctudier les questions qui 
sortent du cadre du travail rémunCrC. Dans cc cas, 
les enquêtes sur l'ernploi du temps seront peut-étre 
davantage mises a contribution pour élaborer des 
politiques ci des programmes visant notamment a 
répondre aux besoins d'une main-d'oeuvre 
vieillissante. Ces enquCtes devraient aussi aider les 
analystes a mieux comprendre Ia nature et l'Ctendue 
du problème du <<manque de temps>> qui rCsulte du 
conflit entre la croissance ties responsabilitCs et Ic 
temps disponible pour s'en acquitter. Ce phCnomène 
est d'autant plus aigu chcz ceux qui ont des obliga-
tions professionnelles et familiales. 

En terminant. prenez le temps d'examincr notre 
nouvelle presentation. Nous visons un meilleur 
usage de L'espace et une simplification des 
graphiques et des tableaux. Perspective votis invite a 
faire vos commentaires a cc sujet. 

Ian Macredie 
Directeur 	 0 
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Famits illants 

• Le secteur de l'automobile 

• Le secteur de l'automobile comprend non 
seulement Ia fabrication et la construction 
d'automobiles, mais encore la fabrication de 
camions, de motoneiges, de motocyclettes. de 
véhicules tout terrain, de roulottes, de 
camionnettes de camping et d'autres véhicules 
récréatifs ainsi que les pièces et accessoires. En 
outre, le secteur de I'automobile comprend Ia 
vente ainsi que les services de reparation. 

• Le secteur de l'automobile employait plus dun 
demi-million de travailleurs en 1993. Près des 
trois quarts des travailleurs avaient un emploi 
dans les services, tandis que les autres travaillaient 
a la fabrication des véhicules, des pièces et des 
accessoires. 

• En 1993. Ia majorite (64 %) des travailleurs du 
secteur de I'automobile étaient des travailleurs 
rémunCrés a I'heure. Tant dans I'industrie de la 
fabrication que dans celle des services, les salaries 
rémuneres a l'heure touchaient des gains 
supérieurs a Ia moyenne. Les gains hebdomadaires 
moyens des salaries de Ia fabrication automobile 
étaient de 673 $, comparativement a 549 $ pour les 
travailleurs de I'ensemble du secteur de Ia 
fabrication cette année-Ià. La situation était 
semblable dans les services de l'automobile. 

• En 1992, les ventes en gros de véhicules 
automobiles, de pièces et d'accessoires ont atteint 
plus de 24 milliards de dollars, cc qui correspondait 
a 8 % de l'ensemble des ventes en gros au Canada. 
Les ventes au detail de vChicules neufs et 
d'occasion, de pièces et d'accessoires et de services 
de reparation s'élevaient a près de 64 milliards de 
dollars en 1992. Dans le commerce de detail. Ia 
part du secteur de l'automobile était de plus du 
tiers a I'échelle nationale. 

• S'absenter du travail 

• Depuis 10 ans, La proportion de travailleurs a 
temps plein s'étant absentés de leur travail pour 
des raisons personnelles (c'est-à-dire ornaladie ou 
invalidité>> et <cobligations personnelles ou 
faniiliales'>) au cours de chaque semaine n'a 
pratiquement pas change. Par contre, le nombre 
d'heures de travail perdues par travailleur a 
augmentC. 

• Au cour.s de Ia décennie, le nombre de jours que 
les travailleurs a temps plein ont perdu en moyenne 
pour des raisons de maladie oii d'invalidité est 
passé de 6,7 en 1983 a 6.1 en 1993, tandis que les 
absences attribuables a des obligations 
personnelles ou familiales ont grimpe, passant de 
1.9 jour a 33 jours par travailleur. 

• La diminution des absences pour cause de maladie 
ou d'invalidité a été plus marquee chez les 
travailleurs de sexe masculin - dont le nombre de 
jours d'absence est passé de 6,5 en 1983 a 5.7 en 
1993 - que chez les travailleuses - de 7.0 a 6,7. 
Cela s'explique par la concentration d'hommes 
dans les industries productrices de biens, secteur 
oti on a enregistre les baisses les plus importantes. 

• L'augmentation du temps perdu en raison des 
absences pour obligations personnelles ou 
familiales découle en grande partie du nombre 
accru de mères détenant un emploi rémunéré. 
Plus que les hommes, les femmes sur le marchC du 
travail s'occupent encore davantage des tãches 
familiales et elles eprouvent ainsi plus de difficultés 
que les hommes a concilier travail et famille. En 
1983, les travailleuses a tenips plein perdaient en 
moyenne 3,8 jours de travail pour s'acquitter de 
responsabilitCs personnelles ou familiales: en 1993, 
cette moyenne avait grimpé a 6,7 jours. Le temps 
de travail perdu par les hommes pour cette raison 
représentait un peu moms d'une journée. 

• Le secteur de l'automobile a connu Ia prosperite 
au cours des années 80. Toutefois, des Ic debut de 	• Dans l'ensembLe des principaux secteurs d'activité 
Ia dernière recession en 1990, le secteur de 	(sauf dans celui des transports, communications 
l'automobile a perdu plus de 70 000 emplois 	et autres services publics. oa Ia situation n'a pas 
(-12 %) entre 1990 et 1991. Et de 1991 a 1993, le 	change). les absences dues a la maladie ou a 
niveau de l'emploi n'a pratiquement pas change. 	l'invaliditC ont diminuC au cours de Ia dCcennie. 
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laits 	tillaiits 

Les progrès les plus tmportants ont été réalisés 
dans les principales industries productrices de 
biens : le temps perdu par travailleur a tenips 
plein a diminué de près d'une journée dans les 
industries manufacturières et de plus d'une 
Journee dans les autres industries primaires et 
dans Ia construction. 

• Les absences attribuables aux obligations 
personnelles ou faniiliales ont pour leur part 
augmenté an cours de Ia décennie 1983-1993 dans 
tous les principaux secteurs d'activité. Les plus 
tortes hausses ont &é observées dans les industries 
du secteur des services oji, de façon générale, on 
retrouve de fortes proportions de femmes. Le 
nombre annuel rnoyen de jours perdus par 
travailleur it temps plein a progressë de deux jours 
thins Ic secteur des finances, assurances et affaires 
irnmobilieres et dans celui des services. 

• Les <<nouveaux>> travailleurs au 
Canada 

• Les nouveaux travailleurs ne sont pas tous des 
jeunes directement issus du système d'éducation; 
bon nombre d'entre eux sont des immigrants 
réc en t 5. 

• En 1991. Ia main-d'oeuvre canadienne comptait 
environ 366 000 personnes ãgées de 15 ans et plus 
qui avaient immigré entre 1986 et 1991. Elles ont 
trouvé du travail dans une variétë de doniaines 
bon nombre d'entre dies dtaient des professionnels 
ou des gestionnaires. alors quc d'autres 
travaillaient dans les domaines des services on de 
Ia fabrication de produits. 

• La moitié des immigrants récents qui dCtenaient 
tin emploi venaient d'Asie. En outre, une 
proportion de 22 % étaienl originaires d'Afrique, 
d'AmCrique centrale, d'Aniérique du Sud ainsi 
que des CaraIbes et des Bermudes. 

contre, Ia proportion de travailleuses occupant 
des eniplois ii temps plein était plus élevée chez 
les immi grantes récentes : 72 % comparativement 
a 68 %. 

• Le point sur les cotisations aux 
REER 

• En 1993, 5,1 millions de Canadiens ont demandé, 
dans leur declaration de revenus, des deductions 
totalisant 19,2 milliards de dollars au titre de 
cotisations ii un REER. Par rapport a l'annCe 
prCcCdente, cela represente une hausse de 7 % du 
nombre de cotisants et de 20 % du montant des 
cot is at ions. 

• Une autre mesure de Ia 
productivité 

• La croissance de Ia productivitC représente 
l'amélioration de l'efficacitC avec laquelle une 
entreprise. une industrie ott un pays produit des 
biens et services. La productivité est donc un 
element important de Ia croissance Cconomique. 
puisque sans sa contribution, Ia production 
nationale ne s'accroItrait plus que par l'ajout dc 
plus grandes quantitCs dc facteurs de production. 

• La productivité peut We considérée sons I'angie 
de tous les facteurs de production ou encore 50U5 

celui d'un seul facteur, comme le travail ou Ic 
capital. La mesure de Ia productivitC Ia plus 
connue est celle de Ia productivité du travail. 
Cette mesure partielle est longtemps demeurCe Ia 
settle mesure de la productivitC. Toutefois. dcpuis 
1989, Statistique Canada public tine mesure plus 
globale. soit Ia productivité multifactorielle. Cet 
article compare les deux mesures de Ia productivitC 
de même que leurs tendances des dernières annCes. 
11 examine aussi Ia relation entre Ia productivité 
multifactorielle et les heures travaillées (ou 
l'eiiiploi). 

Dc façon gCnérale. le taux de croissance de Ia 
productivitC do travail est plus élevé que ccliii de 
La productivitC multifactorielle. Toutefois, les 
tendances des deux indices confirment qu'iI y a cu 
un ralentissement du taux de croissance de Ia 
productivité depuis 1975. 

Dans l'ensemble des industries, les changenients 
de l'indice de Ia productivité multifactorielle ont 
évoluC parallèlement a ceux des heures travaillCes 

• La main-d'oeuvre composée d'immigrants rCcents 
a tendance a étre jeune. En 1991, 42 % des 	• 
immigrants récents qui détenaient un emploi 
Ctaient ãgCs de 25 a 34 ans. comparativement a 
30 % des travailleurs nés an Canada. 

• La majorité des travailleurs, récemment arrives 
an pays ou non, occupent on empioi a lemps p1cm. 
Parmi les hommes. Ia proportion de ceux qui 	• 
travaillaient a temps plein en 1991 Ctait presque 
identique chez les immigrants récents et chez les 
personnes nCcs au Canada : 84 % et 85 %. Par 
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IdlEs saillants 

entre 1961 et 1991. Toutefois, lorsque examinée 
par industrie, une hausse de Ia productivité peut 
parfois coIncider avec une baisse des heures 
travaillées. Cela reflète en partie les coQts 
d'ajusternent lies aux gains d'efficacitd du 
processus de production. • 

• Le vieillissement de Ia main-
d'oeuvre 
Compte rendu d'un symposium 

• La population du Canada vieillit. Entre 1993 et 
l'an 2015, on estime que les groupes les plus âgCs 
de la main-doeuvre potentielle (45-54 ans et 55-64 
ans) connaItront une croissance très marquee 
155 % et 194 % respectivement. Au cours de cette 
méme période, Ia population des jeunes (15-24 
ans) n'augmentera que cIa 5 %. 

• Le 30 septembre 1994. Perspective a tenu un 
symposium d'une journCe sur le vieillissement de 
Ia main-d'oeuvre. Des chercheurs, des 
gestionnaires, des travailleurs, des reprCsentants 
.syndicaux et des groupes d'entraide y ont presente 
des exposés sur les mythes et les rCalités de Ia 
situation des travailleurs ãgés. 

• Une conférencière a presente des résultats d'études 
de politiques et de pratiques internes de 
l'entreprise privée. 11 semble qu'il n'y ait 
actuellement aucun mécanisme de gestion des 
salaries vieillissants, ni d'outils de gestion des 
ressources hurnaines appropriés. A dCfaut, deux 
mécanismes jugés inadéquats sont abondamment 
utilisés Ia mise a Ia retraite et l'utilisation des 
regimes d'assurance maladie-invalidité. 

• Les chemins qui mènent a la retraite sont très 
varies, tout comme I'âge auquel les personnes 
prennent leur retraite (du debut de Ia cinquantaine 
jusqu'après 65 ans). Un chercheur a mentionné 
que Ia retraite involontaire touche La plus souvent 
les cols bleus et les travailleurs moms instruits, 
alors que Ia retraite volontaire est plus courante 
parmi les professionnels instruits qui se voient 
offrir des prestations de retraite anticipée et des 
mises a Ia retraite avec prime. 

• On a condo que les politiques et les pratiques en 
matière de vieillissement et de retraite doivent 
chercher un équilibre entre La nécessité pour les 
gouvernements d'appliquer des restrictions 
budgetaires. Ia nécessitC pour les employeurs 
d'être compCtitifs et d'assurer le cheminement 
professionnel de leur plus jeunes employés et le 
besoin de bien-être des particuliers. 

• Quoi de neuf? 

• En janvier 1995, les chiffres de population de 
l'Enquête sur La population active ont etC révisés 
pour tenir compte des résultats du Recensement 
de 1991, et toutes las series chronologiques depuis 
1976 ont été révisées. 

• A I'aide des donnCes de l'Enquête sur la sante et 
Les limitations d'activités de 1991. Ia publication 
Un portrait des personnes ayant une incapacité 
examine Ia population ayant tine incapacité selon 
des facteurs tels qua Ic niveau d'instruction, 
l'activitC sur le marchC du travail, l'emploi, le 
chomage et le revenu. Elle traite aussi des obstacles 
a l'emploi auxquels se heurtent les personnes qui 
ont une incapacitC. 

• Les taux d'absence du travail, 1977 a 1994 offre des 
données de l'Enquête sur Ia population active 
démontrant les tendances relatives aux absences 
du travail depuis 18 ans. 

ou les regions n'est pas une rCelle possibilité. II 
faut. d'une certaine façon, assurer les travailleurs 
contre le risque d'un licenciement entre 50 et 65 
ans. 

Le secteur public se heurte a des contraintcs et doit 
relever des défis dont certains sont les mémes que 
dans le secteur privé. C'est pourquoi on a cherché 
a restructurer la Fonction publique et a en réduire 
l'effectif. 11 a été mentionné que I'on préfère Ia 
retraite anticipee aux autres méthodes de reduction 
de l'effectif. Les travailleurs ãgés sont 
habituellement au sommet de l'échelle salariale. 
de sorte qu'en réduisarit leur nombre on réduit 
aussi las coüts salariaux. 

	

• Même pendant les bonnes années, les travailleurs 	
• La Base de données nationale sur les médecins,

gérCe 	par 	Sante 	Canada, 	fournit des 

	

âgCs déplacés se tirent mal d'affaire sur Ie marché 	renseignements sur certaines caractCristiques des 

	

du travail. On a constaté que pour la plupart 	mCdecins. Les donnCes longitudinales portent 

	

d'entre eux, Ia mobilité entre les secteurs d'activitC 	sur les exercices financiers 1989-1990 a 1992-1993. 
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Faits saillants 

. 

U 

Le suivi de l'Enquéte auprès des sortants est 
maintenant en cours. Ce suivi de l'Enquéte 
effectuée en 1991 vise a recueillir des données sur 
Ia transition du milieu scolaire au marché du 
travail des répondants a Fenquête initiale qui ont 
maintenant entre 22 et 24 ans. 

Au cours de I' anuée. environ 10 000 personnes 
seront Interviewees dans Ic cadre du cycle 10 de 
I'Enquête sociale gCnérale dont Ia thematique 
principale sera Ia famille. Le questionnaire portera 
surtout sur les liens familiaux des répondants. 11 
comprendra en outre des sous-ensembles de 
questions sur les manages et les unions libres; les 
enfants et les ententes relatives a leur garde: Ic 
travail rCmunéré et Ic travail non rCmunéré. ' 
compris les heures passées a faire ce travail; et les 
interruptions du travail rémunéré et les causes de 
ces interruptions. 0 

Nous invitons les lecteurs it nous comnmniqucr leurs 
impressions sur Ic contenu de L'enpioi ci Ic rete,tu en 
perspective. Toutes observations stir les données seront 
les bienvenucs: toutefois, nous rappelons quc, pour élrc 
puhliées, ces conlnlunicattons doivcnt être lactuelles Ct 
analytiques. Nous invitons Cgalcment les lecteurs it 
nous Faire part de leurs travaux de rccherchc en cours et 
a nous signaler les nouvelles publications, les sources de 
données ci les Cvéncrncnts it venir qui concernent Ia 
main-d'oeuvre et Ic revenu. 

Statistique Canada se reserve Ic droll de sClectionner 
et de reviser les informations recues avant de les publier. 
Toute correspondance, thins lunc ou lautre langue 
officielle, dolt are adressCc it Susan Cronipton, rCdactrice 
de '<Forurn ci <QLioi de ncuf?. L'einploi ci Ic rett'nu en 
perspective. lmmcublc Jean-Talon, 5 1  Ctage, Statistiquc 
Canada, Ottawa. KIA 0T6. On peut aussi Ia joindre par 
téléphone au (613) 951-0178 ou par lClécopieur au (613) 
951-4179. 
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Le cteur de I'automobile 
Pina La Novara' 

Lautomobile.tout le monde le 
sait, joue on role de premier 

plan dans notre économie. Mais 
queue est. au  juste. l'Ctendue du 
secteur de lautomobile? II y a, 
bien entendu. Ia fabrication. qui 
comprend non seulement Ia cons-
truction d'automobiles, de pièces 
et d'accessoires. mais encore Ia 
fabrication de camions, de 
motonciges, de motocyclettes. de 
vChicules tout terrain, de 
roulottes, de camionnettes de 
camping Ct d'autres véhicules 
récréatifs. Dans une perspective 
plus large. Ic secteur de [auto-
mobile c'est aussi La vente de 
véhicules automobiles. de pièces 
et d'accessoires ainsi que les ser -
vices de reparation de ces 
véhicules. En 1993, cc secteur 
employait plus d'un demi-million 
de travailleurs et avait une masse 
salariale hebdomadaire moyenne 
de près de 300 millions de dollars. 

Le present article porte sur 
I'évolution du secteur de 
I'automobile durant Ia période 
1983-1993. Les donnCes statis-
tiques proviennent principale-
ment des résultats de l'EnquCte 
sur l'emploi, Ia rémunération et 
les heures de travail. Les indus-
tries retenues pour cette étude 
incluent Ia fabrication ou 
I'assemblage de véhicules et de 
pièces; la vente de vChicules. de 
pièces et d'accessoires et les ser -
vices d'entretien et de reparation 
des produits finis (voir Industries 
du secreur de 1 'automobile). 

Cette étude a éé ftzite  an moment ou 
I 'auteure était en affectation a In Division 
du travail. Pour plus d information, on 
pent contenuniquer avec Henry Pold de la 
Division de l analyse des enquêtes sur le 
travail ci les ménages au (613) 951-4608. 

L'automobiie Ic moteur de 
I'économie 
En 1993. les exportations des 
produits de l'automobile (48 mu-
liards de dollars) constituaient 
plus du quart des exportations 
totales du Canada. Cette annee-
là, Ia masse salariale des 
travailleurs de ce secteur, qui 
atteignait près de 15 milliards de 
dollars, reprCsentait environ 4 % 
de tous les salaires et traitements. 
Ces chiffres ne rendent toutefois 
pas compte de [importance rCelle 
du secteur de L'autoniobile dans 
I economic du pays. 

La fabrication de vChicules et 
de pièces de véhicules automo-
biles entraIne d'autres activités 
économiques, en particulier la 
transformation des matières 
premieres. Par exemple, les 
constructeurs automobiles sont de 
gros consommateurs d'acier, 
d'aluminium et de cuivre. Le 
recours accru aux plastiques et 
aux composites dans Ia fabrica-
tion des véhicules automobiles 

pourrait avoir de très fortes 
repercussions sur les entreprises 
spécialisées dans I'extraction et Ia 
transformation de ces métaux. 
Parmi les autres entreprises 
etroitement liées it Ia fabrication 
d'autornobiles, on compte dans Ic 
secteur des services aux entre-
prises les maisons de publicité et 
les cabinets d'ingénieurs-conseils. 

L'industrie joue aussi un role 
important dans le commerce de 
gros et de detail. En 1992, les 
ventes en gros de vehicules auto-
mobiles, de pièces et d'accessoires 
pour automobiles ont atteint plus 
de 24 milliards de dollars, cc qui 
correspondait It 8 % des ventes en 
gros pour l'ensemble du Canada 3 . 
La niéme annee, les ventes au 
detail de vChicules neufs et 
d'occasion, de pièces et d'acces-
soires connexes et de services de 
reparation s'Clevaient It près de 64 
milliards de dollars. Dans Ic com-
merce de detail. la  part du secteur 
de I'automobile était de 34 %, cc 
qui plaçait cc secteur au premier 

Tableau 1 
Emploi dans le secteur de I'automobile, 1993 

Total 	Fabrication Services 

en milliers 

Canada 522 	 140 382 

Terre-Neuve 6 	 -- 6 
lle-du-Prince-Edouard 2 	 -- 2 
Nouvelle-Ecosse 13 	 1 13 
Nouveau-Brunswick 9 	 .- 9 
Québec 103 	 13 89 
Ontario 257 	 116 141 
Manitoba 16 	 3 13 
Saskatchewan 16 	 1 15 
Alberta 40 	 2 37 
Colombie-Britannique 60 	 3 57 

Source: Enquête sur lemploi, ía rémunération et les heures de travail 
Nota: 	Voir Industries du secteur de 'automobile pour connaitre fes composantes de 

ce secteur. 
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Le scctcur de l'automohilc 

Graphique A 
LOntario est Ia capitale de lautomobile au Canada. 

% de remploi total 
du secteur de automobile en 1993 

100 - 

• Fabrication 

Atlantique 	Québec 	Ontario 	Prairies 	Colombie- 
eritannique 

Source: Enquête sur !emp!oi, Ia rémunération et les heures de travail 

rang a l'échelle nationale. devant 
les magasins d'alirnents. de 
boissons et les pharmacies. 

Une 	source 	importante 
d 'eni plo is 
L' mi port anc e du secte u r d e 
l'automobile dans l'économie 
canadienne se voit aussi a Ia taille 
de sa main-d'oeuvre (tableau 1). 
En 1993, ce secteur ernployait en 
inoyenne plus de 520 000 
travailleurs, soit 5 % de l'emploi 
dans I'cnsemble des secteurs 
d'activit6 4 . Près des trois quarts 
des travailleurs du secteur de 
l'automobile avaient un emploi 
dans les services, tandis que les 
autres travaillaient a Ia fabrication 
des véhicules, des pièces et des 
accessoires. 

En 1993, l'emploi dans La fabri-
cation automobile representait 
environ 9 % de l'emploi dans 
l'ensemble de Ia fabrication, 
comparativement a 7 % en 1983. 
Pour cc qui est des services tie 
reparation et d'entretien des 
véhicules automobiles, près de 
5 % des travailleurs de I'ensemble 
du secteur des services en 
faisaient partie. 

L'Ontario au premier rang 
Le secteur dc l'automobile a plus 
de poids clans l'Cconomie de 
certaines provinces. En 1992, près 
de 70 % de l'ensemble des ventes 
en gros de véhicules automobiles. 
de pièces et d'accessoires ont Cté 
faites en Ontario, suivi du Québec 
(11 %) et de Ia Colombie-
Britannique (7 %). En outre. Ia 
vente en gros de véhicules auto-
mobiles représente une part plus 
importante du commerce de gros 
dans Ia province de l'Ontario que 
dans les autres provinces. Par 
exemple en 1992, les produits de 
l'automobile reprCsentaient 12 % 
des ventes en gros en Ontario, 
coinparativement a 8 % au 
Nouveau-Brunswick et a 6 % en 
Co 10 Ifl b i e - B rita on i q U e. 

La repartition par province des 
ventes au detail pour les véhicules  

neufs et d'occasion, pour les 
pièces et accessoires et pour les 
services de reparation reflète La 
taille relative de Ia population de 
chaque province. En 1992. 
[Ontario reprCsentait 38 % des 
ventes au detail des produits de 
I'autornobile. Ic Québec. 24 %, et 
Ia Colombie-Britannique. 13 %. 
Les ventes de produits de 
l'automobile representaient 
environ le tiers tie l'ensemble des 
ventes au detail de chaque pro-
vi n Ce. 

Par ailleurs, la repartition de La 
masse salariale du secteur de 
l'automobile au Canada tCmoigne 
de la concentration de cc 
secteur dans quelques provinces. 
En 1993, par exemple. les trois 
quarts des salaires du secteur de 
l'autornobile ont etC verses a des 
travailleurs de I'Ontario et du 
Québec. 

En 1993, près de La moitié 
(49 %) de l'ensernble des 
travailleurs du secteur de l'auto-
mobile occupalent un poste en 
Ontario. pourcentage quclque  

peu supCrieur a Ia part de ccttc 
province clans I'emploi total au 
Canada (40 %). La concentration 
des travailleurs est encore plus 
grande si 1'on considère 
uniquement Ia fabrication auto-
mobile l'Ontario emploie plus de 
80 % de tous les tiavailleurs de cc 
secteur (graphique A). En fait. 
[Ontario et Ic Québec emploient 
a eux deux Ia quasi-totalitC des 
travailleurs de Ia fabrication auto-
mobile (93 %). La majorité des 
usines d'assemblage Ct des usines 
de fabrication de pièces et 
d'accessoires sont situées dans Ic 
sud de l'Ontario (notamment a 
Windsor, Oshawa, St. Catharines. 
Mississauga, Markham, Scarbor-
ough et Oakville) et au Québec (a 
Bromont. Sainte-ThérCse, Joliette 
et Lachiiie ). 

Pour cc qui est de Ia repartition 
de l'ernploi clans les services au-
tomobiles - 37 % en Ontario et 
23 t7r ati Québec - dIe est plus 
representative de La taille de Ia 
population de rune et l'autre 
province. 
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Le secteur de lautomobile 

Effets de Ia dernière recession 
Le secteur de l'automobile a 
connu la prosperite au cours des 
années 80, après la recession de 
198 1-1982. Dc 1983 a 1990, le 
nombre d'emplois s'est accru du 
tiers (150 000). Toutefois, des le 
debut de Ia dernière recession en 
1990, près de Ia moitié de cette 
croissance a disparu. Entre 1990 
Ct 1991, le secteur de l'automobile 
a perdu plus de 70 000 emplois 
(-12 %). Et de 1991 a 1993, le 
niveau de I'emploi n'a prati-
quement pas change. 

La dernière recession a touché 
l'ensemble du secteur de 
l'automobile. Entre 1990 Ct 1992, 
l'emploi est demeuré inchange ou 
a diminué dans chacune des 13 
composantes du secteur. 
Cependant. Ia plupart d'entre 
elles ont connu des hausses 
d'emploi en 1993. 

En 1990, ii y avait 10000 
emplois de moms dans Ia fabrica-
tion par rapport a l'année pré-
cédente. Puis, un total de 17 000 
autres emplois (-11 %) ont Cté 
perdus entre 1990 et 1992. 
L'année 1993 a toutefois connu 
une hausse de I'emploi d'environ 
5 %. 

Si les constructeurs automo-
biles peuvent diminuer leur pro-
duction des que leurs stocks 
commencent a augmenter, les 
entreprises de services ne 
réagissent pas aussi vite a Un 
ralentissement de l'activité 
écononhique. Aussi, dans les ser-
vices de l'automobile, Ic niveau de 
l'emploi a-t-iI commence a baisser 
un an plus tard que dans Ia fabri-
cation (graphique B). Entre 1990 
et 1991. Ic niveau de l'emploi dans 
Ies services a diminuC de 13 %. 
Alors qu'en 1993 I'emploi 
commençait a augmenter dans Ia 
fabrication, les services perdaient 
encore un peu de terrain, cc qui a 
porte a 63 600 Ic nombre 
d'emplois perdus dans les ser-
vices entre 1990 et 1993. 

La recession a été parti-
culièrement dure en Ontario. 
Après être passé de 222 000 a 
292 400 entre 1983 et 1990. Ie 
niveau de l'emploi dans Ic secteur 
de I'automobile a chute pour 
atteindre 250 300 en 199 P. Depuis 
cc temps. Ic niveau n'a augmenté 
que de 3 %, portant a 257 500 Ic 
nombre de travailleurs de cc 
secteur en 1993. 

La plupart des travaitleurs 
rémunérés a l'heure 
En 1993. Ia majorité (64 %) des tnt-
vailleurs du secteur de l'auto-
mobile étaient des travailIeurs 
rCmunCrCs a l'heure (voir 
Categories de travailleurs). Ces 
derniers representaient 79 % des 
travailleurs de Ia fabrication auto-
mobile et 58 % de ceux des ser-
vices de l'automobile (tableau 2). 

Tant dans la branche de Ia fa-
brication du secteur de 
l'automobile que dans celle des 
services, les salaries rémunérés a 
l'heure touchent des gains  

supérieurs ii la moyenne. Entre 
1983 et 1993, les travailleurs de Ia 
fabrication automobile ont eu des 
gains hebdomadaires moyens 
(excluant les heures supple-
mentaires) systématiquement 
supérieurs a ceux des travailleurs 

Categories de travaillcurs 
Dans I'Enquête sur I'enipIoi. Ia 
remuneration et ies heures de tra-
vail. les travailleurs soot répartis 
dans Ies categories suivantes 

<SaIariCs rCmunCrCs a 1'hcurc'> 
travailleurs dont Ia remuneration 
de base est caiculée scion un taux 
ho ra i re 

<<EmployCs a salaire fixe" 
travailleurs dont Ia rCmunération 
de base constitue une somme fixe 
pour une pCriode dau moms une 
scm a inc. 

<Autres salarIes>> 	travailleurs 
dont Ia rCmunCration de base est 
sotis forme de commission. de 
salaire a Ia piCce, dindemnités de 
trajet. etc. 

Graphique B 
La récente recession a dabord touché lindustrie de Ia 
fabrication dautomobiles avant celle des services lies a 
lautomobile. 

Variation annuelle de Iemploi (%) 

Services 

Fabrication 

 

1984 	1985 	1986 	1987 	1988 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 

Source: Eriquête sur lemp!oi, Ia rOmunération et les heures de travail 
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Le secteur de l'automobilc 

Tableau 2 
Emplol dans le secteur de I'automoblle 

Salaries Employés a Autres 
Total rémunérés salaire tixe salaries' 

a Iheure 

an milliers 

1983 446 278 146 22 
1984 479 307 145 27 
1985 503 327 146 30 
1986 522 334 155 33 
1987 544 341 155 48 
1988 555 353 157 45 
1989 589 372 171 46 
1990 597 373 180 44 
1991 525 324 158 43 
1992 517 327 152 38 
1993 523 332 146 45 

Source: Enquête sur lemploi, Ia rémunération at les heures de travail 
Nota: Voir Industries du secteur de lautomobile pour cor?naItre les composantes de 

Ca secteur. 
Commissions at travail a Ia pièce 

de l'ensemble du secteur de Ia fa- 
brication. 	En 1993, les gains 
hebdomadaires moyens des 
salaries de Ia fabrication automo-
bile étaient de 673 $, compa-
rativement a 549 $ pour les 
travailleurs de l'ensemble du 
secteur de Ia fabrication. 

La situation est semblabie dans 
les services de l'automobile, oü les 
gains hebdomadaires moyens des 
salaries rémunérCs a l'heure ont 
été systCmatiquement supCrieurs 
a ceux des salaries rémunérés a 
I'heure de i'ensemble des services. 
Toutefois, l'écart est bien moms 
grand que dans Ia fabrication. En 
1993, les gains hebdomadaires 
moyens des travailleurs des ser-
vices automobiles étaient de 357 $. 
contre 332 $ pour les travailleurs 
de Fensemble du secteur des ser-
vices. 

L'écart considerable entre les 
gains hebdomadaires moyens des 
salaries de Ia fabrication automo-
bile et de ceux des services de  

l'automobile tient en partie a Ia 
difference entre Ic nombre 
hebdomadaire d'heures de travail 
(excluant le temps supple-
mentaire) des premiers (37,7 
heures) Ct celui des seconds (32,0 
heures). En outre, les salarié 
rémunérés a l'heure de Ia fabrica-
tion automobile gagnent plus de 
l'heure en moyenne que ceux dcs 
services (18 $ et II $ respecti-
vement. sans les heures supple-
mentaires). Cela s'explique en 
partie par Ic fait que le secteur de 
Ia fabrication automobile est 
largement syndicalis6 6 . Dc plus. 
compte tenu des changements 
importants dans les procédés de 
fabrication. plusieurs travailleurs 
doivent maintenant Ctre haute-
ment qualifies et peuvent donc 
exiger des salaires plus élevés. 

Cela dit, les gains horaires 
moyens des travailleurs des ser-
vices du secteur de i'automobile 
ont progressC de 3.6 % en 1993, 
alors que ceux des travailleurs de 

Ia fabrication automobile n'aug-
mentaient que de 2.7 % - en raison 
peut-être des pressions continues 
sur l'emploi dans le secteur de Ia 
fabrication. Dautre part. en 1993, 
le taux d'inflation était de 1.8 % 
S CU I e men t. 

Conclusion 
Scion sa definition au sens large. 
Ic secteur de I'automobile 
constitue tin element clé de 
i'Cconomie, du triple point de vue 
de Ia production, des ventes et de 
I'emploi. Cela est particu-
lièrement important en Ontario. 
Le secteur represente en outre une 
part importante du produit na-
tional brut. Toutefois, Ia 
restructuration de I'industrie au-
tomobile, tant au Canada (a cause 
du recours accru a l'auto-
matisation) que sur Ia scene 
mondiale (a cause de Ia 
globalisation des marches) va 
sans aucun doute avoir des 
repercussions considérables sur 
les travailleurs de cc secteur et stir 

i'économie en general. 0 

Lautetirc tient a remercier Michel 
Girard Cl Thomas Petersen de Ia 
Division des mesures ci de 
l'analvsc des industries ainsi que 
Bill Morris d I udustrie ('anada 
pour l'à-propos des commentaires 
et des suggeslions qu'ils ont tails 
en révisant Ic present article. 
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Le secteur de lautomobile 

Industries du secteur de 
I'automobile 
Les industries sont définies scion 
La Classification type des industries 
(CT!) de 1980. n' 12-50IF au cata-
log u e. 

Fabrication 

Industrie des véhieules automo-
bites CTI 323) : Etablissements 
dont !'activité principale est Ia fa-
brication de voitures particulières. 
dautohus, de chassis de camions ci 
de tracleurs routiers. 

Industrie des carrosseries de 
camions, 	d'autobus 	et 	de 
reniorques (CT! 324) Etablis-
semeuls dont I' acti vité principale 
est Ia fabrication de carrosserics de 
canuons et d'autobus, dc 
reniorques dusage commercial ci 
non commercial ci de maisons mo-
biles. 

Industries 	des 	pièces 	et 
accessoires pour véhicules auto-
mobiles (CTI 325) : Etablissements 
(lont Factivité principale est Ia fa-
brication de moteurs et de pièces 
de moteurs, de systèmes 
électriques. de pièces embouties. 
dc pièces pour systèmes de direc-
tion ci de suspension, de roucs et 
de freins. daccessoires en textile ci 
d'autres pièces et assemblages 
pour véhicules automobiles, en 
metal ou en d'autres matières, y 
compris Ia matière plastique. 

Autres industries du materiel de 
transport (CT! 329) : Etablis-
sements dont l'aelivitC principale 
est Ia construction de materiel de 
transport non classC ailleurs 
(vChicules tout terrain, véhicuics 
amphihies. motoneiges. véhicules 
hors route sur chcriilles). 

Services de distribution 

Véhicules automobiles, commerce 
de gros (CTI 551) : Etabtissements 
dont l'activiié principale est Ic com-
merce de gros dc vChicules automo-
biles et de leurs pièces ci accessoires 
(notamnient Ic commerce de gros 
dautohus, de camions a bascule, 
d'autohus scolaires. de camions it 
remorquc. de vChicules récrCatifs, de 
motoneiges. dc motocyclettes ci de 
tetites-rotilottes ci de roulotles). 

Pièces et accessoires de véhicutes 
automobiles, commerce de gros (CT! 
552) : Etablissements dont I 'activitC 
priricipale est Ic commerce de gros de 
pneus ci de chanthres a air et dautres 
pièces et accessoires de vChicules au-
to mobiles. 

Concessionnaires 	d'automobiles 
(CT! 631 ) 	Etablissenients dorit 
l'activitC pnncipale est Ic commerce 
de gros d'automohilcs neuves ou 
d'oecasion oii des deux. 

Marchands de rehicules de loisirs 
(CT! 632) Etablissements dont 
l'activitC principale est le commerce 
de detail de roulottes niotorisCes et dc 
roulottes de voyage. de hateaux ci dc 
moteurs hors-hord. de motocyclettes 
et de motoneiges, ci d'autrcs 
vChicules de loisir. Ces Ctablis-
.sements pourront aussi vendre des 
pièces ci dies accessoires ci rCparer les 
vChicules qu'ils vendent. 

Services d'entretien 

Stations-service (CT! 633) 	Eta- 
blissements dont l'activiiC principale 
est Ic commerce de detail d'essence, 
d'huilcs ci de graisses lubrifiantes. 
Sont compris les ëtablisscmentsayant 
pour activitC principale Ic graissage 
des véhicules automobiles. 

Magasins 	de 	pièces 	et 
d'accessoires pour vChicules auto-
mobiles (CT! 634) : Etablissements 
dont l'aciivitC principale est Ic 
commerce de detail de fournitures 
pour Ia maison ci pour l'auto-
mobile, de pneus. de batteries, de 
pièces et d' accessoircs pour 
véhicules automobiles. 

Ateliers 	de 	reparation 	de 
véhicules automobiles CT1 635) 
Etablissements dont I activité 
pri nci pale Cst Ia reparation 
gCnCrale de vChicules automobiles, 
les travaux de carrosserie et de 
peinture. Ic reniplacement de 
tuyaux d'Cchappement. Ic rcmnpla-
cement de glaces ci de pare-brise. 
Ia reparation ci Ic remplacement de 
boItes de transmission et les autres 
travaux spécialisés de reparation. 

Autres services pour véhicutes au-
tomobiles (CT! 639) : Etablis-
sements doni I activitC principale 
est Ic lavage d'autoniohiles et Ia 
prcstation de services pour auto-
mobiles non classes ailleurs 
(notaniment services de protection 
antirouille, de rcmorquage. de 
decoration ci d'amCnagenicnt (Ic 
camionnettes ci les centres dc diag-
nostic ). 

Services de location d'auto-
mobiles ci de camnions (('TI 992) 
Etablissements dont l'activité 
principale consiste it offrir en loca-
tion ou a bail des voitures 
particulières ou des camions sans 
chauffeur. 

N Notes 
1 Unc version de cet article a été puhliéc 
dans Emplol, gains ef durée du travail, aoüt 
1994, 72-002 au catalogue. 

2 Une part importante de cc total tieni 
au pacie de l'automohile, qui englobe en 
fait Ia production canadienne ci 
amCricaine. 

3 Ce montant serait nettement plus élevé 
s'il comprenait les venics en gros des 
principaux fabricants. 	Les principaux 
fabric ants automobiles di sir i b u en t 
directemeni leurs produits dans leur 
réseau de concessionnaires, ce qui élimine 
touie activité avec Un grossiste 
intermëdiairc. Les grossistes compris 
dans cc secteur s'occupenl des véhicules 
de faible volume ci des véhicules 
doccasion. 

4 LEERH exclut les branches daciivité 
suivantes : agriculture, péche ci plégeage, 
organisations religieuses. services aux 
menages ci organismes internationaux et 
extraterritoriaux (services diplomatiques 
etrangers. consulats). L'emploi total 
calculé a partir de I'EERH est appelé 
'emploi dans i'ensemble des secteurs 
d' acti vitC 
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5 Les travailleurs de l'autornobile ci 
leurs eniployeurs contribucnt a des 
réginles spéciaux appelés prestations 
supplémentaires de chomage (PSC). Les 
travuilleurs obtiennent ainsi un montant 
qui s'ajoute a leurs prestations 
d'assurance-chornage grace auquel us 
peuvent toucher 90 % de leurs gains 
habituels. Ces presiations supple-
menlaires d'assurance-chomage peuvent 
rendre les ernployeurs moms réfractaires 
aux licenciements de leurs employés. 

6 En 1992, les taux de syndicalisation 
dans lindustrie des véhicules automo-
biles (CTI, code 3231 était de 61 
comparativenient a 10 % dans Ia vente en 
gros ci a 12% dans Ia vente au detail. 

S Documents consultés 
CROSS. P. Ct F.ROY-MAYRAND. <Le 
nouveau système des indicateurs avancés 
de Statistique Canada< dans Lobservareur 
ëconomique canadien, 11-010 au catalogue. 
vol. 2. n 2, Statistique Canada, Ottawa. 
février 1989, p.  3.1-3.37. 

STATISTIQUE CANADA. Commerce de 
detail annuel, 1992, 63-223 au catalogue. 
Ottawa, 1994. 

- - -. L 'ob,vervateur economique canadien, 
supplement statistique historique, 1993/ 
94. 11-210 au catalogue, vol. 8, Ottawa, 
1994. 

- - -. Storisoque sur Ic commerce de cr0.5, 
marchands de gros, agents et courtiers 
(dernier numéro), 1992. 63-226 au cata-
logue, Ottawa. 1994. 

- -. Classification tie de.c industries. 1980, 
12-501 F au catalogue. Ottawa. 1980. 

Numéros déjà parus: ii vous man que un numéro? 
Ne craine: rico! Voiis pouvex vous procurer les nurnCros déjà parus de L'eniploi et Ic revenu en perspective. Voici les etudes 
publiées dans ces nurnéros 

I-liver 1994 	 Harcèlcmcnt sexuel et travail . David Foot discute de carrières . Femmes du baby-boom . Vivre seul . Trois 
mCtropoles en transition . FamilIes a revenu élevC . Index 	1989 a 1994 

Automne 1994 	La semaine de travail en transition : Heures normales: Emplois a temps partiel; Temps partiel par choix; 
Temps partiel non choisi: Cumul d'emplois . Le marché du travail a Ia mi-annCc. 

Eté 1994 	 Les dépenses des couples sans enfant 	Se rcndrc au travail . Les mères seules . Qui recoil de l'assurance- 
chOmage? . Chute de Ia participation feminine? . Le travail 	Dc <9 a 5<<; Dc fin de sernaine 

Printemps 1994 	Formation 	Par l'cmployeur: Pour les chômeurs; Enquêtes récentes . Bilan de 1993 . Jongler avec Ic travail 
et Ia famille . Ni a l'école, ni au travail . Qui retire son REER 	Risques en milieu de travail 

Pour plus dinformalion, comrnuniquez avec Ia Division du marketing, Vente et service, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), 
KM 0T6. ou coniposez sans frais Ic numCro 1 800 267-6677. 

L'emploi et le revenu en perspective 

La revue tri,nestrielle qui vous renseignc sur le marché du travail et le revenu 
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S'absenter du travail 
Ernest B. Akyeampong 

D epuis 10 ans, la proportion de 
travailleurs a temps plein 

s'étant absentés de leur travail 
pour des raisons personnelles 
(c'est-à-dire ornaladie ou inva-
lidité>) et <<obligations person-
nelles ou familiales>) au cours de 
chaque semaine n'a pratiquement 
pas change. Par contre, le nombre 
d'heures de travail perdues par 
travailleur a augmenté. 

En 1983, on estimait que 6,0 % 
de l'ensemble des travailleurs a 
temps p1cm s'étaient absentCs 
pendant une partie ou Ia totalité 
d'une semaine donnée pour des 
raisons personnelles; en 1993, 
cette proportion Ctait restée 
sensiblement Ia mCme (5,9 %). 
Cependant. comme les tra-
vailleurs ont eu tendance a 
s'absenter du travail pendant une 
pCriode plus longue. Ia propor-
tion d'heures de travail perdues 
par rapport au nombre habituel 
d'heures de travail dans une 
semaine (le taux d'inactivité) est 
passCe de 3.4 % a 3,7 % par 
travaitleur a temps plein entre 
1983 et 1993. Ainsi donc. le 
nombre moyen de jours perdus 
par travailleur a augmenté, 
passant de 8,6 en 1983 a 9,3 en 
1993 (voir Source des donnCes, 
definitions et ,nesures). Même si 
cette hausse du temps perdu par 
chaque travailleur peut sembler 
minime a premiere vue, l'aug-
mentation totale du temps perdu 
par les 8,2 millions de travailleurs 
est très importante : 5,7 millions 
de jours de plus. 

An cours de la décennie, les 
travailleurs ont perdu plus de 
temps pour cause de inaladie ou 

Ernest B. Akveampong est au service de la 
Division de I 'analyse des enquêtes sur le 
travail ci les ménages. On pent 
conirnuniquer avec Iui au (613) 951-4624. 

Source des données, défi-
nitions et mesures 
Ceue étude est fondCe sur les 
moycnnes annuelles de l'EnquCte 
sOt Ia population active (EPA). 
L'analyse porte sur les travailleurs 
rCniunérCs it temps plein qui 
détenaient un seul emploi. Les 
travailleurs rémunCrCs is temps 
partiel, les travai ileurs autonomes 
et les travai Ileurs familiaux non 
rCmunCrés soot exc]us do champ 
de lCtude parce que leur horaire 
de travail leur laisse généralement 
plus de temps pour s' acquitter de 
leurs obligations persorinelles ou 
familiales. Dc méme. les 
personnes cumulant des emplois 
ne sont pas prises en compte parce 
qu'il est impossible de determiner, 
is partir des donnCes de I'EPA. Ic 
temps l)erdu et Ia raison des ab-
sences pour chacuri des emplois. 

Les absences des travailleurs 
pour des raisons personnelles 
sont divisées en deux categories 
les absences pour cause de 
<nia1adie on invalidité>> et Ics ab-
sences dues is des <<obligations 
personnelles ou familiales><. Ces 
deux types dabsences reprC-
sentaieni environ 32 % des heures 
de travail perdues chaque semaine 
en 1993 chez les travailleurs 
rCmunérés is temps plein. Les 
vacances. qui reprCsentaient 
environ 45 % du temps de travail 
total perdu. tie sont pas 
considCrées comme des absences 
pour les besoins de Ia prCsente 
étude, de méme que les congCs 
UCriCs, qui représentalent 17 9 du 
total des absences. 

d'invaliditC qu'ils n'en ont perdu 
en raison d'obligations person-
nelles ou faniiliales. Cependant, 
le nombre de jours que les 
travailleurs a temps plein ont 
perdu en moyenne pour des 

Les absences attribuahles is Ia 
grossesse no a Ia maternité (qui ne 
sont certes pas un facteur 
d'absence) sont incluses dans Ia 
categoric des obligations person-
nelles ou t'amiliales darts l'EPA'. 
S'd est vrai que cclii entralne une 
sure slinuation des niveaux 
d'ahsence attribuahle is cette 
raison pour certaines categories de 
travaulicu ses. I 'effet sur le taux 
calculC pour l'ensemhle des 
femmes est sans doute négli-
geable. Les congés de paternité 
soot Cgalement compris dans lii 
categoric <<obligations person-
nelles on familiales>>, mais, comme 
ii s'agit d'uiu type de congé qui 
semble peu rCpandu et peu utilisC, 
son impact sur Ic taux d'ahsencc 
global des hommes est sans doute 
mini tile. 

L'incidence des absences est Ia 
proportion de travailleurs rCmu-
nérCs is temps plein ayant dCclarC 
s'Ctre absentCs au moms tine fois 
au cours de Ia semaine de 
rétCrence. Dans cette mesure, lii 
durée de l'absence importe peu, 
que cc soit one heure, un jour ou 
Ia semaine entière. 

Le taux d'inaetivité reprCsente 
Ia proportion d'heures perdues 
par rapport au nombre habituel 
d'heures hcbdomadaires de tra-
vail des travailleurs rCmunCrCs a 
temps p1cm. Cette mesure tient 
comptc de Ia frCquence et de Ia 
dorée des absences. 

Les jours perdus par 
travailleur dans l'année sont 
calculés en initltipliant Ic taux 
d'inactivitC par Ic nombre estimC 
de jours ouvrables dams l'année 
(25(1). 

raisons de maladie OU d'invalidité 
est passé de 6,7 en 1983 a 6,1 en 
1993, tandis que les absences 
attribuables a des obligations 
personnelles ou familiales ont 
grimpé, passant de 1,9 jour a 
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S'absenter du travail 

3.3 jours par travailleur. 	Le 
present article examine les 
facteurs sous-jacents et l'impact 
de cette evolution sur les taux 
dabsence observes dans certains 
secteurs d'activitC économique. 

Cause de maladie a Ia 
baisse, obligations 
familiales a la hausse 
Un certain nombre de facteurs ont 
contribué au dCclin des absences 
pour cause de maladie ou 
d'invalidité. On peut citer le 
déplacement de I'emploi des in-
dustries productrices de biens, 
comportant davantage de risques 
et plus exigeantes physiquement, 
vers le secteur des services Ia pro-
motion et l'adoption de meil- 

leures mesures de sCcurité; 
l'importance accrue accordée a 
des milieux de travail plus sains, 
par exemple [interdiction de 
funier et (ou) Ia designation 
d'aires pour les fumeurs et la 
popularité croissante des pro-
grammes de mieux-etre et de 
conditionnement physique. La 
diminution a éé plus marquee 
chez les travailleurs de sexe 
masculin - dont le nombre de 
jours d'absence est passé de 6.5 
en 1983 a 5,7 en 1993 - que chez 
les travailleuses - de 7.0 a 6,7 
(tableau). Cela s'explique, du 
moms en partie, par Ia concentra-
tion d'hommes dans les industries 
productrices de biens, secteur oü 
on a enregistrC les baisses les plus 
i in port ante s. 

L'augmentation 	du temps 
perdu en raison des absences pour 
obligations personnelles ou 
familiales dCcoule en grande 
partie du nombre accru de 
femmes (dont plusieurs ont de 
jeunes enfants) qui ont un emploi 
rémunéré. Plus que les hommes, 
les femmes sur le marchC du tra-
vail s'occupent encore davantage 
des tâches familiales comme le 
soin d'un enfant malade ou d'un 
parent ãgC (Marshall. 1993 et 
1994). L'inéquité sur le plan du 
partage de ces responsabilités a 
donné lieu a un taux d'absence 
beaucoup plus Clevé chez les 
femmes que chez les hommes 2 . 

En 1983, les travailleuses a temps 
plein perdalent en moyenne 
3,8 jours de travail pour 

Tableau 
Taux d'absence pour raisons personnelles des travailleurs rémunérés a temps plein, 1993 

Jours perdus par 
l nc idence * Taux dinactiv ite** travailleur dans l'année t 

Maladie Obligations Maladie Obligations Maladie Obligations 
ou personnelles ou personnelles ou personnelles 

Total invalidité ou familiales Total invalidité ou familiales Total invalidité ou familiales 

jours 

Les deux sexes 5,9 3,8 2,1 3,7 2,4 1,3 9,3 6,1 3,3 

Hommes 4,5 3,4 1,1 2,6 2,3 0,3 6,5 5,7 0,9 
Femmes 7,8 4,3 3,6 5,3 2,7 2,7 13,4 6,7 6,7 

Ensemble des industries 5,9 3,8 2,1 3,7 2,4 1,3 9,3 6,1 3,3 

Secteur des biens 5,6 3,9 1,7 3,5 2,7 0,8 8.7 6.7 2,0 
Agriculture 4,2 -- -- 2,1 -- -- 5.2 -- -- 
Autres industries primaires 4,7 3,5 -- 3,0 2,5 -- 7,5 6,4 -- 
Industries manufacturières 6,0 4,2 1.8 3,8 2,9 0,9 9,6 7,3 2.3 
Construction 4,3 3,0 1,3 2,6 2,2 0,4 6,6 5,4 1.1 

Secteur des services 6,0 3,7 2,3 3,8 2,3 1,5 9,6 5,8 3,8 
Transports, 

communications et 
autres services publics 5,9 4,1 1,8 4,0 2,9 1,1 9,9 7,3 2,6 

Commerce 5,0 3,1 1,9 2,9 1,9 1,1 7,4 4,7 2.7 
Finances, assurances 

et affaires immobilières 5,6 2,9 2,7 3,6 1,7 1,9 8,9 4,1 4,8 
Services 6,4 3,8 2,6 4,2 2,4 1,8 10,5 5,9 4,6 
Administration publique 6,9 4,7 2,3 4,1 2,8 1,3 10,3 7,1 3,3 

Source; 	En quOte sur ía population active 
Travailleurs absents on proportion de lensemble des personnes detenant un emploi 
Heures dabsence en proportion des heures de travail habituelles 

t 	Taux dinactivitO mu/tipliO par le nombre de jours ouvrables dans lannOe (250) 
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s'acquitter de responsabilités 
personnelles ou familiales en 
1993, cette moyenne avait grimpé 
a 6,7 jours (soit l'equivalent du 
temps perdu pour des raisons de 
maladie ou d'invaliditC). 
Toutefois, le temps de travail 
perdu par les hommes pour obli-
gations personnelles ou familiales 
n'a pratiquement pas bougé au 
cours de Ia même pCriode et 
representait un peu ntoins d'une 
journée. 

Impact sur les taux selon 
I'industrie 
En 1993, les travailleurs a temps 
plein ont perdu en moyenne 9.3 
jours de travail pour les deux 
categories de raisons person-
nelles. Cependant, la hausse 
observée par rapport a Ia 
moyenne de 1983 (8.6 jours) 

n'était pas generalisée. 	En fait, le 
temps de travail perdu it diminuC 
clans Ia plupart des industries 
productrices de biens, mais ii a 
augmente dans chacune des 
principales industries du secteur 
des services. Le classement des 
principaux secteurs d'activité 
selon l'assiduité des travailleurs 
s'est par consequent modifié. 
En 1983, ce sont les travailleurs 
des industries manufacturières 
qui, s'Ctant le plus absentés, se 
classaient au premier rang. 
En 1993, les travailleurs des ser-
vices, ceux de l'administration 
publique et ceux des transports, 
communications et autres services 
publics occupaient respective-
ment Ia premiere, deuxième et 
troisième place, laissant a ceux 
des industries manufacturières Ia 
quatrieme. Les travailleurs de 

l'agriculture onE conserve Ia 
meilleure fiche de presence pour 
l'ensemble de Ia période. 

Absences dues a Ia maladie ou 
a I'invalidité 
Dans l'ensemble des principaux 
secteurs d'activité (sauf dans celui 
des transports, communications et 
autres services publics. oui la situ-
ation n'a pas change), les absences 
dues a la maladie ou a l'invalidité 
ont diminué au cours de la 
décennie (graphique). Les 
progrès les plus importants ont 
été rCalisCs dans les principales 
industries productrices de biens 
le temps perdu par travailleur a 
temps plein a diminué de près 
d'une journCe dans les industries 
manufacturières et de plus d'une 
journCe dans les autres industries 
primaires (-1.3 jour) et dans Ia 

Graph ique 

Les absences du travail pour des obligations personnelles ou familiales ont augmenté. 

Secteur des biens 

Industries primaires 

Industries manufacturières 

Construction 

Secteur des services 

Transports, communications et 
autres services publics 

Commerce 

Finances, assurances et 
affaires immobilières 

Services 

Administration publique 

10 	8 	6 	4 	2 	C 
Maladie ou invalidité 

Nombre annuel de jours de travail perdus par 
travaiUeur rémunéré a temps plein 

Source: Enquete sur ía population active 
Agriculture, peche et piegeage, exploitation forestière el seivices forestiers ainsi que les mines 

2 	4 	6 
Obligations personnelles ou 

familiales 
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construction (-1.2 jour). 	Pour les 
travailleurs de Ia plupart des in-
dustries du secteur des services. Ia 
reduction du temps perdu pour 
ces raisons a Cté de moms d'une 
d em i -j o urn é e. 

Absences dues a des obliga-
tions personnelles ou farni-
hales 
Les absences dues aux obligations 
personnelles ou familiales ont 
pour leur part augmenté ati cours 
de Ia décennie 1983-1993 dans 
tous les principaux secteurs 
d'activité. Les plus fortes hausses 
ont ete observées dans les indus-
tries du secteur des services oti, de 
façon génCrale. on retrouve de 
fortes proportions de femmes. Le 
nombre annuel moyen de jours 
perdus par tiavailleur a temps 
plein a progressé de deux jours 
dans le secteur des finances, as-
surances et affaires immobilières 
et dans celui des services. Des 
hausses d'une journée ou plus out 
aussi etC observCes dans Ic com-
merce, l'administration publique 
et les transports, communications 
et autres services publics. Pour cc 
qui est do secteur des industries 
productrices de biens, le nombre 
moyen de ces absences a très peu 
vane dans Ia construction et dans 
les autres industries primaires 
entre 1983 et 1993, mais it a 
augmentC de pnès d'une journée 
dans les industries manufac-
turières. 

Maintien des variations 
scion i'industrie 
Des 	differences 	persistent 
néanmoins entre les principales 
industries, non seulement en cc 
qui concerne Ia proportion de 
travailleurs ayant signalC s'être 
absentés pour des raisons 
personnelles au cours d'une 
sernaine normale de l'année de 
rCfCrence, mais aussi du point de 
vue des causes de ces absences. 
Les deux principaux facteurs qui 
expliquent ces differences sont les 
exigences de l'emploi et Ia struc- 

ture par sexe des effectifs 
(Akyeampong. 1988 et 1992). Dc 
façon gCnCrale, plus un emploi est 
physiquement exigeant ou plus it 
comporte de risques. plus Ic taux 
d'ahsence pour cause de maladie 
ou d'invalidité augmente 
(Haggar-Guénette, 1988: 1-laggar-
Gu6nettc et Proulx, 1992). Dc 
même, plus Ia proportion dc 
femmes dans un secteur est 
êlevCe. plus Ic taux dabsence 
attrihuahle a des obligations 
personnelles ou familiales 
augmente. 

Chaque semaine en 1993, des 
absences pour des raisons de 
maladie ou d'invalidité out Cté 
dCclarées dans une proportion 
supérieure a Ia moyenne (plus de 
4 %) dans les industries manu-
facturières, les transports, les 
communications et les autres 
services publics ainsi que dans 
l'administration publique. L' inci-
dence Ia plus faible revient aux 
travailleurs des finances, assu-
rances et affaires inimobilières 
(2.9 %). Une fois I'incidence 
convertie en nombre total de jours 
perdus, cc sont Ics travailleurs 
davantage exposés aux risques, 
c'est-à-dire ceux des industries 
manufacturiêres et des transports, 
communications et autres services 
publics. qui out perdu Ic plus de 
temps de travail (73 jours); its 
sont suivis des travailleurs de 
l'administration publique (7,1 
jours), oi le degrC de 
syndicalisation est trCs élevC. Les 
travailleurs qui se sont le moms 
absentés pour cause de maladie 
ou d'invalidité sont ceux des fi-
nances, assurances et affaires 
immobiliCres (4.1 jours). 

Les absences pour obligations 
personnelles ou faniiliales out etC 
plus ClevCes que Ia moyenne 
(entre 2 % et 3 %) chez les 
travailleurs de plusieurs indus-
tries oü it y a une forte concentra-
tion de femmes finances, 
assurances et affaires imnio-
hiliCres. services et administration 
publique. Le contraire sest  

produit 	dans 	les 	industries 
productrices de biens, oü les 
hommes dominent, car Ic taux 
d'absence (moms de 2 %) y a été 
infCrieiir a Ia moyenne. Ces 
differences se reflètent encore uric 
fois dans Ic nombre de jours 
perdus par travailleur. En effet, 
les travailleurs a temps plein des 
finances, assurances et affaires 
immobilières ainsi que ceux des 
services out perdu prCs de 5 jours 
de travail en 1993 contre 
seulement un jour pour les 
travailleurs de Ia construction. 

Le taux d'absence hebdo-
madaire pour I'cnscmhle des deux 
categories de raisons personnelles 
variait entre environ 4 % dans 
l'industrie agricole et Ia construc-
tion et plus de 6 % dans les ser-
vices et I 'administration publique. 
L'estimation du temps de travail 
perdu pendant toute I'annCe Ctait 
de 5,2 jours dans l'agriculture. 6,6 
jours dans Ia construction, 10.5 
jours dans les services et 10.3 jours 
dans l'administration publique. 

Des variations encore plus 
importantes scIon une ventila-
tion plus fine des industries 
A un niveau plus dCtaillC de Ia 
repartition des industries, Ia 
variation des taux d'absence est 
souvent encore plus frappante. 
Par exemple. en 1993. Ic nombre 
de jours perdus par les 
travailleurs des industries 
productnices de hiens durables 
pour cause de maladie ou 
d'invaliditC s'Ctablissait en 
moyenne a 7,8, soit une journCe 
de plus que dans Ic cas des 
travailleurs des industries 
productrices de biens non dura-
bles. D'autre part, les travailleurs 
des industries de biens durables 
ont peidu moms de temps de tra-
vail pour des obligations 
personnelles ou familiales que 
Icons collegues des industries de 
hiens non durables. soit 
respectivement 1,8 jour compara-
tivement a 2,7 jours. Dc niCme, Ic 
nombre moyen de jours d'absence 
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pour cause de maladie ou 
d'invalidité était equivalent 
(environ 4,7 jours) pour les 
travailleurs du commerce de gros 
et ceux du commerce de detail, 
mais Ic nombre de jours d'absence 
pour obligations personnelles ou 
familiales dtait plus élevé chez les 
travailleurs du commerce de 
detail (oii les femmes sont 
légerement plus nombreuses) que 
chez ceux du commerce de gros 
(3,1 jours contre 1,9 jour). 

Les travailleurs des services de 
sante Ct services sociaux ont 
perdu presque deux fois plus de 
jours de travail que les 
travailleurs de l'enseignement 
pour ce qui est des absences tant 
pour cause de maladie ou 
d'invaliditd (9.4 jours contre 
5.5 jours) que pour obligations 
personnelles ou familiales 
(6.6 jours contre 3.8 jours). Le 
temps qu'ils oft perdu pour des 
raisons de maladie ou d'invalidité 
peut s'expliquer par les condi-
tions de travail particulieres 
(nombreuses heures de travail et 
travail par postes) ainsi que par 
les risques accrus de contracter 
des maladies. Leur taux élevé 
d'absence pour des obligations 
personnelles ou familiales 
temoigne de Ia predominance des 
femmes dans cc milieu. Les 
travailleurs des banques et autres 
intermédiaires financiers (là aussi 
majoritairernent des fenimes) se 
classent au deuxième rang pour le 
taux dabsence attribuable aux 
obligations personnelles ou 
familiales, soit 6,1 jours en 1993. 

Dans l'ensemble de l'admi-
nistration publique, le temps 
perdu par travailleur a temps 
p1cm s'étant absenté pour maladie 
ou invalidité se situait autour de 
7 jours en 1993. Cependant. les 
fonctionnaires fédéraux se sont 
absentés davantage pour des 
obligations personnelles ou 
familiales (4,5 jours) que leurs 
homologues provinciaux (3.0 
jours) ou municipaux (2,1 jours). 

Une 	publication 	statistique 
intitulCc Les wax dabsenee do Ira-
jail, dans laquelle on retrouve 
les taux dabsence scion Ia 
repartition détaillCe des indus-
tries. Ia profession. Ic sexe, lge 
et Ia province pour Ia période 
1977-1994, paraitra sous peu. 
Pour plus de renscignements, 
voir Qiwi de neuf ? 

Discussion 
Les 	absences 	du 	travail 
demeurent un problème avec 
lequel les employeurs canadiens 
doivent composer. S'il est vrai 
que Ia reduction des absences 
pour cause de maladie ou 
d'invalidité est un signe 
encourageant, il faudrait pousser 
davantage Ia recherche et recourir 
a des méthodes complexes pour 
determiner dans quelle mesure un 
tel gain pourrait découler dun 
changement dans Ia repartition 
des travailleurs selon le secteur 
d'activité ou encore de facteurs 
comme l'amélioration des 
mesures et programmes de sante 
et sécurité au travail. Par 
exemple. les travailleurs des in-
dustries productrices de biens non 
durables avaient un taux 
d'absence inférieur a celui des 
travailleurs des industries 
productrices de biens durables. 
Ainsi, tout déplacement de 
l'emploi des industries pro-
ductrices de biens durables vers 
les industries productrices de 
biens non durables entraInerait 
une diminution des taux 
d'absence pour lensemble des in-
dustries manufacturières. méme 
si les taux associCs a certaines in-
dustries du secteur ne 
changeaient pas. Cependant. 
comme les taux d'absence pour 
cause de maladie ou d'invalidité 
ont diminué dans presque tous les 
principaux secteurs et industries. 
Ic déclin global semble étre 
attribuable tant a une nouvelle 
repartition de l'emploi qu'à 
d'autres facteurs. 

Pour mieux interpreter les 
tendances relatives aux absences 
pour obligations personnelles ou 
familiales, il faudrait pouvoir 
établir une distinction entre les 
congés de maternité et de 
paternité, les congés pour prendre 
soin d'un enfant ou d'une 
personne âgée et les autres types 
d'obligations personnelles ou 
familiales (par exemple, les 
travaux ménagers non 
rémunCrds). Comme les donnCes 
actuelles de l'EnquCte sur Ia popu-
lation active ne permettent pas 
une telle distinction, ii faut s'en 
remettre aux données d'autres 
sources, qui sont cependant 
limitées. 

Une premiere analyse de 
certaines de ces sources 4  permet 
de croire que l'exclusion des 
congés de maternité de Ia 
categorie des obligations person-
nelles ou familiales atténuerait 
l'écart entre les hommes et les 
femmes pour cc qui est du taux 
d'absence, sans pour autant 
l'éliminer entièrement. Dc plus, 
puisque les congés de paternité ne 
sont pas souvent offerts Ct par 
consequent peu utilisés, leur ex-
clusion ne changerait guCre le 
taux global d'absence des 
hommes. 	Les données de 
l'Enquête sociale générale 
dCiiontrent clairement que La 
majeure partie des travaux 
ménagers non rémunérés 
incombent encore aux mères, et cc 
mCme Iorsque les deux conjoints 
travaillent a temps p1cm. Cela 
laisse entendre que les femmes 
Cprouvent plus de difficultés que 
les hommes a concilier travail et 
famille. II va sans dire que les 
femmes ont tendance a s'absenter 
davantage du travail que ne Ic 
font les hommes pour des obliga-
tions personnelles ou familiales. 
Par consequent. Ic taux dabsence 
pour cette dernière raison semble 
plus élevé dans les industries øü 
on compte une plus forte propor-
tion de femmes. 0 

18 / Printcmps 1995 PERSPECTIVE 	 Statistique Canada - Catalogue 75-OOIF 



Sabsenter du travail 

N IVotes 
I Le questionnaire remaniC de lEnquête 
stir Ia population active (EPA). dont Ia 
premiere utilisation est prCvue pour 1997. 
Ctahlira des sous-catCgories dohligations 
personnelles ou familiales (par exemple, 
soin de ses propres enfants. soin des 
personnes igCes membres de Ia famille, 
congC de maternité). Ces nouvelles 
categories rehausseront grandement les 
qualites analytiques des données de I'EPA 
pour eslimer les taux dabsence. 

2 En plus de Ia repartition inegale des 
tãches familiales entre les hommes et les 
lemmes. Ic fait dinclure Ies conges de 
maternité parmi les absences pour raisons 
personneltes ou familiales entraine 
l'augmentation des taux dabsence 
fCminins. II semble hien que I'exclusion 
den congés de maternitC de Ia categoric 
des obligations persotinelles ou famitiales 
réduirait, main n'élimincrait pan, I'Ccart 
entre les homnies et les femmes pour cc 
qui est du temps de travail perdu. Selon 
des donnCes tirCes de l'EnquCte sur 
l'ahsence du travail, un supplement a 
I'EPA de février. environ 210 000 
travailleuses ont pris des congés de 
maternitC dune durée dau moms deux 
semaines consécutives pour chacune des 
années de Ia période 1983-I 992. Par 
consequent, Ia proportion de femmes 
ayant bénéficiC de cc type de congC nest 
pan très Clevée (4 %), sans compter que 
certaines ont Cgalement Pu quitters leur 
emploi. En outre, les données de cette 
enquëte révèlent que Ic taux de croissance 
des congCs de maternité est beaucoup 
moms élevé que celui du temps perdu par 

les femmes pour s'acquitter d'obligaiions 
personnelles ou familiales. Enfin. ménic 
en limitant l'analyse des donnécs de I'EPA 
aux seules absences de couric duréc 
(moms dune sernaine), cc qui en théorie a 
pour effet déliminer pratiquement bus 
les congés de maternité, ii demeure que 
len femmes perdent tout de mCme environ 
deux fois plus de temps que les hommes 
pour des obligations personnelles ou 
fami hales. 

3 D'autres facteurs influent sur les taux 
d'ahsence dans len divers secteurs 
d'activitC, conime Ic taux de 
syndicalisation et Ia structure par age des 
effectifs. Dc facon générale. plus Ia pro-
portion de travailleurs syndiqués est 
Clevée. plus Ic nombre de congCs de 
maladie et de congés pour obligations 
personnclles ou familiales accordés, et 
peut-étre utilisés, est Clevé. De méme, 
plus les effcctifs sont ãg& plus les Laux 
d'absencc attribuable a Ia maladic ou a 
linvaliditC ont de chances dêtre élevés. 
Le dCsintéressement des travailleurs (par 
exemple si Ic travail est répétitif). Ic stress 
reliC aux fonctions ci les relations 
employeurs-employés sont d'autres 
exemples de facteurs pouvant causer 
l'absence du travail. Dc fail. certains 
répondants peuvent indiquer Ia maladie 
ou l'invaliditC ou encore les obligations 
personnclles ou familiales pour justifier 
des absences qui ont en réalitC pour cause 
I'ennui ou Ic stress. 

4 Par exemple. dans l'Enquéte sur 
l'absence du travail (note 2) ainsi que 
dans les données adminisiratives du Pro-
gramme dThssurance-chomage. 
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Los ((nouveaux)) travailleurs 
au Canada 
Tina Chui et Mary Sue Devereaux 

Les nouveaux travailleurs ne 
sont pas tous des jeunes 

directement issus do système 
déducation qui cherchent a se 
frayer un cheniin sur le marché du 
travaiL bon nombre d'entre eux 
sont des immigrants, nouveaux 
non seulement parmi la main-
doeuvre. mais aussi au Canada 
me ni e. 

L'immigration est une source 
importante de nouveaux 
travailleurs. En 1991, Ia main-
d'oeuvre canadienne comptait 
environ 366 000 personnes âgées 
de 15 ans et plus qui avaient 
immigré entre 1986 et 1991 .  Ces 
personnes sont arrivCes avec 
diverses compCtences et 
experiences qui leur ont permis de 
trouver du travail dans toute une 
gamme de professions. Confor-
mément a la tendance amorcée 
dans les années 70, elles étaient 
davantage originaires de l'Asie. 
des CaraIbes, de I'Arnérique 
centrale et de I'Amérique du Sod. 

Le present article donne on 
aperçu de Ia vague Ia plus récente 
de travailleurs au Canada les 
personnes qui sont arrivées au 
pays entre 1986 et 1991 et qui, au 
moment du Recensement de 1991, 
avaient un emploi (voir Source des 
données et definitions). Larticle 
permet de comparer les 
caractéristiques de ces personnes 
a celles des travailleurs nés au 
Canada. 

Tina Chui est au service dc/a Division des 
statistiques sociales, du logenient ci des 
Jthnil!es. On peut communiquer avec cue 
at, (613) 951-8646. Mars Site Devereaux 
est au service de la Division de 1 analyse 
des enquêtes sur le travail et les inénages. 
On peut communiquer avec el/c au (613) 
951-3312. 

Source des données et 
d é fi nit ions 

Les données presentees thins cet ar-
tick proviennent du Recensentent 
de 1991 et portent sur Ia population 
ãgëe de 15 ans et plus. a I'exceptiun 
des residents dCtahlissements 
institutionnels. 

La population des immigrants 
est composee de personnes ayant Ic 
statut d immigrants reçus. 00 
IThyant déjà eu. Les immigrants 
recus ont ohienu des autorités Ic 
droit de vivre au Canada en perma-
nence. Les residents non 
permanents. cest-à-dire les 
demandeurs do statut de rCfugie et 
les titulaires d'un permis de sCjour 
pour Ctucliant, dun permis de tra-
vail ou dun permis ministCriel, ne 
sont pas inclus dans Ia population 
des immigrants. 

Les travailleurs lIes personnes 
qui ont un cmploi I incluent toutes 
les personnes qul travaillaient 
contre rCmunCration (salaire ou 

Plus du quart de Ia 
croissance de I'emploi 
Au Canada. les immigrants 
rCcents représentent 28 % de 
Faccroissement do nombre de 
personnes titulaires d'un emploi 
observe entre 1986 et 1991. Toute-
fois, leur impact vane selon I'âge. 
Pas moms de 49 % de I'aug-
mentation du nombre de 
travailleurs âgés de 25 a 34 ans 
leur serait attribuable. La contri-
bution des immigrants a 
l'accroissement du nombre de 
travailleurs plus âgés était 
beaucoup moms importante 
15 % chez les 35-44 ans. 10 % chez 
les 45-64 ans et 7 % chez les 65 ans 
et plus 3 . 

Puisqu'ils sont moms sus- 
ceptibles d'occuper un emploi que 

traitement), ou it leur compte dans 
une ferme. une entreprise ou a 
l'exercicc dune profession, ou qui 
travaillaicnt sans rémunération 
dans une entreprise ou unc ferme 
fami hale pendant Ia semaine de 
rCiCrencc (sernaine ayant prCcCdC 
Ic jour du recensement, Ic 4 juin 
1991). 

Le taux d'emploi. ou Ic rapport 
emploi-population. est Ic nombre 
de personnes qui ont un emploi 
dans one categoric de personnes 
dCtermi née (age, sexe, situation 
vis-à-vis de Iimmigration, etc.) 
exprimC en pourcentage de Ia 
population thins cettc categoric. 

L eniploi a temps plein ou it 
temps l)artiel est dCterminC en 
fonction do nombre d' heures 
travaillCcs pendant Ia semaine de 
référcnce. Les personnes qui 
avatent travaillé 30 heures ott plus 
Ctaicrit des travailleurs a temps 
p1cm: cellcs qui avaient travaillC 
moms de 30 heures Cralent des 
travailleurs a tenips particl. 

les personnes flees au Canada 
(voir C/iômage), les immigrants 
récents contribuent davantage a Ia 
croissance de la population qu'à Ia 
croissance de l'emploi. Entre 1986 
et 1991. les immigrants repré-
sentaient 39 % de Ia croissance de 
Ia population de 15 ans et plus. 
mais 28 % de Ia hausse du nombre 
de travailleurs. 

Entrée dans Ia main-d'oeuvre 
En 1991. Ic taux d'emploi chei. les 
652 000 personnes âgées de 15 ans 
et plus qui sont arrivées après 
1985 était de 56 %4  (tableau 1). Le 
taux correspondant pour les 
personnes nCes au Canada était de 
62 %5•  Un tel écart prévalait tant 
chez les femmes que chez les 
hommes. et  cc dans presque tous 
Ies groupes d'âge 6 . 
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Chômage 
Les chômeurs comprennent csscn-
tielleinent les personnes qui. 
durant La semaine précédant le jour 
du recensement (Ic 4 juin 1991 ), 
étaient sans travail, avaient 
activement cherché du travail an 
cours des quatre derniêres 
semaines et etajent prtes a 
travailler durant Ia semainc de 
référence. Ensemble, les personnes 
qui ont un travail et celles qui sont 
en chômage forment La population 
active. Le taux de chôrnage pour 
un groupe particulier (age. sexe, 
situation vis-à-vis de l'immi-
gration, etc.) représente le nombre 
de chômeurs darts cc groupc 
cxprirné en pourcentage de Ia 
population active pour cc méme 
groupe. 

En juin 1991. Ic taux de chómage 
des immigrants récents était de 
17.7 % cornparativemenl a 1011 % 
pour les personnes nécs au Canada. 

Chez les homnies, Ic taux ëtait de 
17.1 % pour les immigrants récents 
ci de 10.2 e/( pour Ics hommes tICS 
au Canada. Les taux 
correspondants chcz les femmes 
étaient de 18.4% Ct de 10.0 . 

L'ecart observe enire les taux de 
chôniage prévaut t tous les ages. 
Par exemple. Ic taux de chômage 
des immigrants récents igés de 25 
a 34 ans était de 16.9 (/, 
comparativcmcnt a 10.6 ('/ chcz les 
personnes du méme age nées au 
Canitda. Entre 35 et 44 ans, les taux 
correspondants étaient respec-
rivement de 15.9 r/  et de 8.0 %. En 
outre. hien que Ic taux de chômage 
des personnes nées all Canada alt 
tcndance a diminuer avec I'ãge, ii 
n'en ëtait pas de mrne pour les im-
migrants. Chez les immigrants 
récents ages de 45 a 64 ans, Ic taux 
de chômage Ctait de 20.4 %, c'cst-
a-dire deux fois ci demie plus Clevé 
que chez les personnes nCes au 
Canada (7,6 %). 

Les <<nouveaux travailleurs au Canada 

Tableau 1 
Taux dempIoi*  des immigrants récents et des personnes nées au 
Canada 

Les deux sexes Hommes Fenimes 

Immi. Nés au Immi- Nés au Immi- Nées au 
grants Canada grants Canada grantes Canada 

récents" récents" récentes" 

Total 56 62 64 69 49 55 

Age 
15 a 24 ans 44 57 46 58 41 56 
25 a 34 ans 66 78 74 84 59 71 
35 a 44 ans 68 80 76 87 60 73 
45 a 64 ans 48 62 60 73 37 52 
65 ans at plus 10 9 15 14 6 5 

Niveau dinstruction 
Moms dune 91  année 38 28 51 39 29 18 
Etudes secondaires avec 

ou sans diplome 48 56 55 65 42 48 
Etudes postsecondaires 

partielles 61 72 65 78 57 67 
OiplÔme ou certiticat 

décoles de métmers 64 71 70 74 56 63 
Diplôme ou cert,ficat non 

urmiversitaire 69 77 75 83 64 71 
Grade urmiversitaire 70 83 75 87 63 80 

Source: 	Recensement du Canada de 1991 
Rapport emploi-population 
Personnes gui ont immigre au Canada entre janvier 1986 01 mai 1991 

Puisque Ia plupart du temps les 
gens qui immigrent sont de jeunes 
adultes. Ia structure par age de Ia 
main-d'oeuvre composCe d'immi-
grants récents est plus jeune que 
celle de Ia main-d'oeuvre 
composée de personnes nées au 
Canada (graphique A). En 1991, 
42 % des immigrants récents qui 
détenaient un emploi Ctaient ãgés 
de 25 a 34 ans. comparativement 
a 30 % des travailleurs nés all 
Canada. La part des 35-44 ans 
était aussi légèrement supérieure 
chez les immigrants. A l'opposé, 
relativement peu d'immigrants 
récents titulaires d'un emploi 
étaient plus ãgés. Par exemple, 
chez les 45-64 ans. La part des im-
migrants récents dCtenant un 
emploi était inférieure de moitié a 
celle des travailleurs nés au 
Canada 7 . 

Les proportions de femmes 
dans Ia main-d'oeuvre composëe 
d'immigrants rCcents et dans celle 
composée de personnes nées au 
Canada sont virtuellenient 
identiques. En 1991. les femnies 
représentaient 44 % des travail-
leurs ayant immigré récemment et 
45 % de ceux nés all Canada. Et 
quel que soit l'ãge des femmes, 
la part que représentent ces 
dernières parmi les travailleurs 
immigrants et ceux nés au Canada 
était presque identique. 

Niveau d'instruction 
<<bi p01 a risé> 
Le niveau d'instruction des 
travailleurs qui ont immigré 
récemment tend a être quelque 
peu <bipolarisCa. Tandis qu'une 
proportion élevée d'entre eux 
détiennent un grade universitaire, 
Ia proportion de ceux qui ont fait 
relativement peu d'études 
dépasse aussi celle des personnes 
nées au Canada. En 1991, 22 % 
des travailleurs ayant immigré 
récemment dCtenaient un grade 
universitaire, comparativement a 
14 % des travailleurs nés au 
Canada. La même année, 9 % de 
ces immigrants avaient moms de 
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Les <nouveaux travailleurs an Canada 

Graphique A 
Les travailleurs qui ont immigré*  récemment sont en général 
de jeunes adultes. 

% de travailleurs 
50 - 	 • Travailleurs qui ont immigré récemment 

U Travailleurs nés au Canada 
40 - 

30 -  

ii -  i_ 

15d24n. 	25a.4.n: 	35:144ans 	45à64ans 65ansetplus 
Age 

Source: Recensement du Canada de 1991 
Personnes qui ont immigre au Canada entre janvier 1986 et mai 1991 et qui 
avaient un emp!oi durant Ia semaine précedant le 4 juiri 1991 

9 années d'études, compara-
tivement a 6 % des travailleurs nés 
au Canada. 

Cette 	bipolarisation 	de 
I'ensemble de Ia population reflète 
les caractCristiques des personnes 
âgées de 25 a 44 ans, qui consti-
tuent une part importante des 
travailleurs ayant immigré 
récemnient. Parmi les personnes 
âgées de 25 a 44 ans. 28 % des 
travailleurs ayant immigré 
récemment détenalent un grade 
universitaire, comparativement a 
17 % des travailleurs nés au 
Canada. Dans le cas des 
travailleuses, les proportions 
correspondantes étaient de 24 % 
etde 17%. 

A I'autre extrCmité de l'échelle 
du niveau d'instruction, 7 % des 
travailleurs âgés de 25 a 44 ans 
ayant immigre récemment 
comptaient moms de 9 années 
d'études, comparativement a 3 % 
des travailleurs nés au Canada. 

Pour les femmes, les proportions 
étaient de 7 % et de 2 % 
respectivement. 

Un niveau d'instruction ClevC 
donne en general de meilleures 
chances de trouver un ernploi. En 
1991, les taux d'emploi étaient 
plus élevés parmi les personnes 
ayant fait des etudes post-
secondaires et plus faibles parmi 
celles comptant moms de 9 années 
d'études. Malgré cela. les immi-
grants récents ayant terminé leurs 
etudes postsecondaires étaient 
moms susceptibles de détenir un 
emploi que les personnes flees au 
Canada qui avaient un niveau 
d'instruction comparable. Le 
contraire a etC constaté dans le cas 
des personnes ayant fait 
relativement peu d'études 38 % 
des immigrants récents ayant 
fréquentC l'école pendant moms 
de 9 années travaillaient en 1991, 
comparativement a 28 % des 
personnes nées au Canada. 

Variation selon le pays 
d 'origine 
La majorité des immigrants du 
Canada étaient auparavant 
originaires de pays européens, 
mais cette situation a change 
depuis les annCes 70. C'est 
maintenant d'Asie, d'Amérique 
centrale, d'Amérique du Sud. des 
CaraIbes et d'Afrique que 
viennent Ia majoritC des immi-
grants. 

La main-d'oeuvre composée 
des immigrants rCcents reflète ce 
changement d'origine (graphique 
B). La moitié des immigrants 
rCcents qui détenaient un emploi 
venaient d'Asie : 18 % de I'Asie 
orientate, 14 % de 1'Asie du Sud-
Est, 10 % de I'Asie méridionale et 
7 % de I'Asie occidentale et du 
Moyen-Orient. Une proportion 
de 22 % d'entre eux étaient origi-
naires d'Afrique, d'AmCrique 
centrale, d'Amérique du Sud ainsi 
que des CaraIbes et des Bermudes 
(voir Regions géographiques). Près 
du quart (24 %) des immigrants 
rCcents qui faisaient partie de Ia 
main-d'oeuvre venaient des pays 
d'Europe, le plus grand nombre 
(10 %) étant originaires de 
l'Europe orientale, tandis que 5 % 
venaient du Royaume-Uni. Les 
Etats-Unis étaient le pays 
d'origine de 3 % d'entre eux. 

Les taux d'emploi des immi-
grants récents varient selon leur 
lieu de naissance (tableau 2). En 
1991, le taux le plus élevé (82 %) 
était celui des homnies venant de 
l'Europe septentrionale. Les taux 
pour les hommes venant de 
I'Europe occidentale ainsi que de 
I'Europe méridionale, des Etats-
Unis. du Royaume-Uni et de 
l'Océanie étaient eux aussi 
supCrieurs a Ia moyenne observCe 
pour les hommes nCs au Canada 
(69 %). Les hommes ayant le taux 
le plus has (55 %) étaient 
originaires de I'Asie occidentale et 
du Moyen-Orient. 
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Les <nouveaux travailleurs au Canada 

Regions géographiques 
La question du rccensement 
portant sur le lieu de naissance 
demaridait au répondant 
d'indiqucr son pays de naissance 
con fo rmé me lit Uli x fron tie re S 
nationales en vigueur Ic 4 juin 
1991. A cette date, I'U.R.S.S. ainsi 
que Ia Yougosiavie constituaient 
des états-nations. Voici les pays 
qui forment les regions 
gCographiqucs 

AMER1QIJF; CEN'I'RALE : Belize, 
Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras. Mexique. Nicara-
gua et Panama. 

CARAIBES ET BERMUDES 
Angui Ila. Anti gua. Antilles 
neerlandaises, Aruba, Bahamas, 
Barbade. Bermudes, lies CaImans, 
Cu ha. D om in 1q11 e Rep ii hi i q I1C 

doniirsicainc, Grenade. Guade-
loupe, Haiti, JaniaIque, Marti-
nique, Montserrat. Porto Rico. 
Saint-Christophc-et- Nevis. Sainte-
Lucie, Saint-V incent-et-Grena- 
dines. Trinite-et-Tohago. lies 
Turques-et-CaIcos, lies Vierges 
(arnéricaines) et lies Vicrges 
(britanniques). 

AMERIQUE 1)11 SUD : Arentine, 
Bolivie, BrCsil. Chili, Colombic. 
Equateur. lIes Falkiand. Guyana. 
Guvane irancaise. Paraguay. 
PCrou. S un name. Uruguay et 
Venezuela. 

EUROPE 

Europe occidentale : Autriche. 
Belgique, France, Liechtenstein, 
Luxembourg, Monaco, Pavs-Bas. 

RCpublique fCdCrale d'Allemagne ci 
Suisse. 

Europe orientale : Bulgarie. Tché-
coslovaquic. Hongrie. Pologne. 
Roumanie et U.R.S.S. 

Europe seplentrionale : Réptiblique 
d'Irlande (Lire), Dancmark. Finlande, 
Islande. NorvCgc. Suede et Royaume-
Un i. 

Europe mCridionale 	Albanie. 
Andorre. Chypre. Espagne. Etat de Ia 
cite du Vatican. Gibraltar. Grèce, 
Italic, Malte. Portugal, Saint-Mann et 
You go slavic. 

AFRIQU E 

Afrique occidentale BCnin. Burkina 
Faso. Cap-Vert. COte-tElvoire, 
Ganibie, Ghana, GuinCe, GuinCc-
Bissau, Liberia, Mali, Mauriianie, 
Niger. Nigeria. Sainte-HélCne-et-As-
cension, SénCgal. Sierra Leone et 
Togo. 

Afrique orientale : Burundi. Como-
res. Ethiopie. Kenya, Madagascar, 
Malawi. Maurice. Mayotte, Mozam-
hique. RCpublique de Djihouti. 
RCpuhiique démocratique de 
Sonialie. Reunion, Rwanda, Sey-
chelles. Tanzanie, Ouganda. Zainhic 
et Zimbabwe. 

Afrique du Nord : AlgCrie. Egypte 
Lihye. Maroc. Sahara occidental 
Soudan et Tunisie. 

Afriquc centrale 	Angola, Came- 
iou ii. Congo. Gui nec equatoriale 
Ga ho n. S 5o TI) lU C - e t - Pr in ci pe. 
RCpublique centrafricaine. Tchad ci 
Zaire. 

Afrique dii Sud 	Botswana, 
Lesotho, Namibie, RCpublique 
d'Afrique du Stid ci Swaziland. 

ASIE 

Asic occidentale et \loyen-
Orient : Afghanistan. 13 ahremn 
Emirats arahes u n is. I rail, Iraq. 
Israel, Jordanie. Koweit. Liban, 
Oman, Qatar. RCpublique du 
Yemen. Arabic Saoudite. Sync ct 
Turquie. 

Asie orientale 	CorCe (lu Nord, 
CorCc du Siid. Hong Kong, Japon, 
Macao, Mongolic. RCpubliquc 
populaire &Ie Chine ci Taiwan. 

Asic du Sud-Es( 	Brunei, Indo- 
nésie, Kampuchea, Laos, Malaisie, 
Philippines. Singapour. ThaIlande. 
Union du Myanmar et Vieinant, 

Asie mCridionale 	Bangladesh. 
Bhoutan. lode. Nepal, Pakistan. 
RCpubiiquc des Maldives ci Sri 
Lanka. 

OCEANII'. : Australie. Etats fCdC-
rés de MicronCsie. Fidji. Guam 
(E.-U.). Kirihati. lies Cook, lies 
Marshall, lie Pitcairii. lies Salomon. 
Nauru, 	Nouveile-CalCdonie, 
Nouvelie-ZClande, 	Papouasie- 
Nouvelle-GuinCc. 	PolynCsie 
française. RCpublique de Belau. 
Samoa 	amCricaines. 	Samoa 
occidentales. 	Tonga. 	Tuvalu. 
Territoires sous Ia tutelle des E.-U. 
dans Ic Pacitique. Vanuatu ci 
W allis - ci - F ut Un a 

Les 	tendances 	étaient 
semblables pour les femmes. Les 
taux d'emploi pour ceiles 
originaires de l'Europe septen-
trionale et occidentale. de l'Asie 
du Sud-Est. des Etats-Unis et du 
Royaume-Uni Ctaient supCrieurs 
au taux enregistrC pour les 
femmes nëes au Canada (55 %). 
Par contre. le taux pour les 
femmes venant de l'Asie 
occidentale ainsi que du Moyen-
Orient était particulièrement 
faible (32 %). 

La plupart ont un emploi a 
temps plein ... peu sont des 
travailleurs autonomes 
La majoritC des travailleurs, quils 
soient ou non des immigrants 
récents, occupent un emploi a 
temps plein. Parmi les hommes. 
Ia proportion de ceux qui 
travaillaient it temps plein en 1991 
Ctait presque identique chez les 
immigrants récents et chez les 
personnes flees au Canada 84 % 
et 85 %. Par contre. Ia proportion 
de travailleuses occupant des 

empiois a temps plein était plus 
ClevCe chez les immigrantes 
récentes : 72 % par opposition a 
68%. 

Les immigrants récents Ctaient 
moms susceptihies que Ics 
personnes flees au Canada d'être 
des travailleurs autonomes. Chez 
les hommes occupant un emploi. 
10 % des immigrants récents 
étaient des travailleurs autonomes 
en 1991, comparativement a 13 % 
des travailleurs nés au Canada. 
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Graphique B 
La moitié des travailleurs qui ont immigré*  récemment sont 
originaires de I'Asie. 

Source: Recensement dv Canada de 1991 
* Personnes qui ont immigré au Canada entre janvier 1986 et mai 1991 et gui 

avaient un emploi durant Ia semaine précédant le 4 juin 1991 

Tableau 2 
Taux demploi*  des personnes nées au Canada et des 
immigrants récents selon le lieu de naissance 

Les deux sexes Hommes Femmes 

% 

Personnes nées au Canada 62 69 55 

Total des immigrants recents' 56 64 49 
Europe septentrionale t 75 82 68 
Europe occidentale 67 78 58 
Royaume-Uni 65 76 56 
Etats-Unis 63 73 56 
Europe méridionale 62 72 51 
Océanie/autre 62 73 53 
Asie du Sud-Est 60 63 58 
Europe orientale 57 64 50 
Afrique 57 64 48 
CaraIbes/Bermudes 56 60 54 
Asie méridioriale 54 65 42 
Amerique centrale et du Sud 53 62 45 
Asie orientale 53 61 46 
Asie occidentale/Moyen-Orient 46 55 32 

Source: 	Recensement du Canada de 1991 
Rapport emploi-population 
Personnes gui ont immigré au Canada entre janvier 1986 et mai 1991 

t 	A I'exceptiori du Royaume-Uni 

Chez Jes femmes, les proportions 
respectives correspondantes 
étaient de 5 % et de 6 %. 

Emplois occupés par les 
horn me s 
Le profit d'emploi des immigrants 
récents diffère de celui des 
personnes nées au Canada. En 
1991, les travailleurs de sexe 
masculin ayant immigré 
récemment étaient relativement 
plus nombreux que les tra-
vailleurs masculins nés au 
Canada a avoir un emploi dans les 
services, le travail de bureau, la fa-
brication ou Ia transformation/ 
l'usinage. Par contre, les immi-
grants récents étaient moms 
susceptibles d'occuper un poste 
de directeur, de travailler dans Ic 
domaine de Ia vente ou d'avoir un 
emploi dans le secteur primaire 
ou dans La construction. La 
representation des deux caté-
gories de travailleurs parmi les 
professionne1s était a peu près 
identique (tableau 3). 

Dans certains groupes profes-
sionnels. le domainc dans lequel 
Les immigrants récents de sexe 
masculin travaillaient diffCrait 
aussi. Parnii les personnes 
oeuvrant dans les services, par 
exemple. près de La moitié des 
hommes ayant immigré 
récemment travaillalent dans Ia 
preparation des aliments et 
boissons. comparativement a un 
peu plus du quart des hommes nes 
au Canada (tableau 4). Par contre. 
9 % des immigrants. par rapport a 
38 % des personnes flees au 
Canada, travaillaicnt dans les 
services de protection. 

Parmi les professionnels, 52 % 
des hommes ayant immigre 
récemment travaillaient dans le 
domaine des sciences naturelles, 
du genie et des mathématiques, 
comparativement a 39 % des 
travailleurs nés au Canada. Par 
contre, Ia representation des mi-
migrants récents dans L'ensei-
gnement et les sciences sociales 
était relativenient fai ble. 

• Asie  

o Europe 

O AmOrique centrale et du Sud/ 
Caralbes et Bermudes 

1 0/ Afrique 

O Etats-Unis 

• Océanie et autres 
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Tableau 3 
Professions des immigrants récents et des personnes nées au 
Canada 

Hommes 	 Femmes 

	

Immigrants 	Nés au 	Immigrantes Nées au 

	

récents 	Canada 	récen tes* Canada 

Total des personnes qul 
ont Un emplol (en milliers) 	203 	5 751 	163 	4 750 

Direction et administration 	 11 	14 	 7 	11 
Professionnels 	 15 	14 	17 	23 
Travail de bureau 	 9 	7 	27 	33 
Vente 	 8 	10 	8 	10 
Services 	 17 	10 	23 	15 
Secteur primaire 	 2 	7 	1 	2 
Transformation et usinage 	 8 	6 	3 	2 
Fabrication do produits 	 11 	8 	9 	2 
Construction 	 8 	10 	 - 	- 
Au t re ** 	 10 	13 	 5 	3 

Source: Recensement du Canada de 1991 
Nota: Los pourcentages peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de 

l'arrondissement. 
Personnes qui ont immigré au Canada entrejanvier 1986 et mai 1991 01 qui 
avaient un emploi durant Ia semaine précédant le 4 juin 1991 
Comprend transport of personnel dexploitation des transports, manutentionnaires. 
autres ouvriers qualifies et conducteurs de machines ainsi que los travailleurs non 
classes ailleurs 

Les 	professions 	variaient 
Cgalement scion Ic lieu de 
naissance. Les travailleurs mas-
culins originaires des Etats-tJnis 
(52 %), de I'Europe occidentale 
(44 %). de l'Europe septentrionale 
(40 %). de lAsie orientale (40 %) 
et de l'Afrique (32 %) Ctaient plus 
susceptibles doccuper tin poste 
de directeur ou de travailler a ti-
tre de professionnel que ne 
l'étaient ies travailteurs nCs au 
Canada (29 %). Environ un 
cinquième des hommes venant de 
FAsie du Sud-Est. de [AmCrique 
centrale. de I'AniCrique du Sud. 
de 1'Asie orientale. de [Asic 
occidentale ainsi que du Moyen-
Orient avaient des professions 
dans les services, soit environ 
deux fois Ia proportion observée 
pour les travaiileurs nés au 
Canada. Des proportions relati-
vement importantes d'hommes 
originaires de lAsie du Sud-Est 
(17 %), de l'Océanie (15 %), de 

i'Europe orientale (15 (7),  de 
l'AmCrique centrale (14 %), de 
[AmCrique du Sod (15 %) ainsi 
que des CaraIbes (15 %) 
travaillaient dans ies professions 
de Ia fabrication de produits. 

Tandis que peu d' immigrants 
rCcents exerçaient des professions 
IiCes au secteur primaire (2 c/fl) les 
homnies originaires de I'Europe 
occidentale (12 c/c) et de 
lAmérique centrale (7 %) cons-
tituaient des exceptions. Les pro-
fessions Iiées a Ia construction. oü 
[on compte 8 % des travailleurs 
masculins récemment immigrCs, 
étaient exercées dans plus dun 
tiers des cas (35 %) par des immi-
grants de [Europe méridionale. 

Des proportions relativement 
élevCes d'honimes originaires des 
CaraIbes (14 %). dAfrique (14 %) 
et de [Asic méridionale (12 %) 
occupaient des emplois de bu-
reau. Les emplois dans ie  

domaine de Ia vente, ou ion 
retrouve peu dimmigrants 
récents, étaient occupés par au 
moms 12 % des travailleurs de 
sexe masculin originaires de 
1'Afrique, de I'Asie orientate, de 
l'Asie occidentale ci du Moyen-
Orient. 

Empiois occupés par les 
femmes 
Comme dans Ic cas des hommes, 
Ia repartition par profession des 
immigrantes récentes diffCrait de 
celle des femmes nCcs au Canada. 
Bien que les emplois de bureau 
occupaient Ic premier rang pour 
les deux categories de femmes, 
27 % des immigrantes rCcentes 
occupaient de lels emplois, 
comparativement a 33 % des 
femmes nées au Canada. 

Les 	travaillcuscs 	ayant 
immigrC récemnient Ctaient en 
outre moms susceptibles que les 
travailieuses nCes au Canada 
d'occuper un poste de gcs-
tionnaire ou de professionnel. 
Pour ces deux categories de 
travailleuses, les professions les 
plus courantes faisaient partie du 
domaine de Ia mCdecine ci de Ia 
sante. Toutefois. les profes- 
sionnelles ayant immigré 
rCcemment Ctaient plus suscep-
tibles que les professionneiles 
nées au Canada d'occuper des 
emplois dans les sciences 
naturelles. Ic genie et les 
mathématiques et moms suscep-
tibles d'occuper des posies 
denseignantes. 

La proportion d'immigrantcs 
récentes qui exerçaient one pro-
fession clans les services dCpassait 
celle des travailicuses nCcs au 
Canada : 23 7e coniparativernent a 
15 %. Dans cc secteur, environ un 
tiers des ininiigrantes récentes, 
mais presque Ia nloitié des 
travailleuses nées au Canada. 
oeuvraient dans Ia preparation 
des aliments et hoissons. On 
retrouvait dans les professions des 
services personnels 31 % des 
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Tableau 4 
Immigrants récents et personnes nées au Canada qui travaillent 
dans le secteur des services ou a titre de professionnels 

Hommes Fernmes 

Immigrants Nés au Immigrantes Nées au 
récents Canada récen tes * Canada 

Travailleurs du secteur des 
services (en milliers) 	 34 565 37 718 

Proportion de tous les travailleurs 	17 10 23 15 

Tous les travailleurs du secteur 
des services 	 100 100 100 100 
Services de protection 	 9 38 1 6 
Preparation des aIlments et boissons 	47 27 32 46 
Logement et secteurs connexes 	3 2 6 4 
Services personnels 	 3 4 31 27 
Entretien des vétements et des 

tissus dameublement 	 3 2 4 2 
Autres 	 34 28 25 15 

Professionnels (en milliers) 	31 814 27 1101 

% 

Proportion de tous les travailleurs 	15 14 17 23 

Tous les professionnels 	 100 100 100 100 
Sciences naturelles, genie et 

mathématiques 	 52 39 15 7 
Sciences sociales 	 6 12 11 14 
Religion 	 3 2 1 1 
Enseignement 	 14 21 19 30 
Médecine et sante 	 15 13 45 41 
Domaine artistique, littéraire et 

personnel assimilé 	 10 12 9 7 

Source: 	Recensement du Canada do 1991 
Nota: 	Los pourcentages peuvent ne pas totaliser 100 % en raison do 

larrondissement. 
Personnes qui ont immigré au Canada entre janvier 1986 et mai 1991 ef qui avaient 
un emploi durant Ia semaine précédant le 4 juin 1991 

Etats-Unis et par près de 40 % de 
celles originaires de I'Europe 
septentrionale et occidentale, cc 
qui dépasse de beaucoup Ia pro-
portion enregistree pour les 
femmes nées au Canada (34 %). 

On retrouvait dans les emplois 
de bureau 39 % des travailleuses 
originaires d'Afrique et 35 % de 
celles venant de l'Asie orientale, 
coniparativement a 33 % des 
femmes nées au Canada. Près 
d'un tiers des femmes originaires 
de I'Europe méridionale et 
orientale. de I'Amérique centrale, 
de l'Asie du Sud-Est et de  

l'Océanie exerçaient des profes-
sions des services. soit près de 
deux fois Ia proportion de femmes 
flees au Canada oeuvrant dans cc 
domaine. Les proportions les plus 
élevées d'immigrantes récentes 
occupant un emploi dans ies pro-
fessions de Ia fabrication de 
produits étaient celles des femmes 
originaires de I'Europe men-
dionale (17 %), de 1'Amerique 
centrale et de l'Amerique du Sud 
(14 %), de 1'Asie méridionale 
(14 %) et de l'Asie du Sud-Est 

Résumé 
La vague La plus récente de 
<nouveauxa travailleurs reflète Ic 
fait que les immigrants viennent 
en moms forte proportion 
quautrefois des pays d'Europe 
mais plutôt de 1'Asie, des CaraIbes 
ainsi que de 1'Am6nique centrale 
et de l'Aménique du Sud. 
Toutefois, compte tenu de Ia 
diversité des antécédents des im-
migrants récents. ii est a peu près 
impossible de faire des 
généralisations a propos de leur 
experience sur Ic marché du tra-
vail. Par exemple, une proportion 
relativement élevée d'ininhigrants 
récents sont des diplômCs 
universitaires, nais, en rnême 
temps, us sont plus susceptibles 
que les personnes flees au Canada 
de compter moms de 9 années 
d'études. Les immigrants récents 
ont trouvé du travail dans une 
vaniété de domaines bon nombre 
d'entre eux font partie du groupe 
des professionnels ou détiennent 
un emploi de gestionnaire, alors 
que d'autres travaillent dans les 
domaines des services ou de Ia 
fabrication de produits. 

Les taux d'emploi des immi-
grants récents sont généralement 
plus faibles que ceux des 
personnes nées au Canada. 
Cependant. Ia possibilité de 
trouver un enipioi peu après 
l'arrivée ati pays vane scion l'âge, 
le sexe, Ic niveau d'iristruction et 
I'origine des immigrants. D 

immigrantes récentes compara-
tivement a 27 % des travailleuses 
flees au Canada. 

L'emploi dans les professions 
de la fabrication de produits était 
aussi plus courant pour les 
immigrantes récentes que pour les 
travailleuses nées au Canada 9 % 
comparativement a 2 %. 

Comme chez les hommes, les 
professions des femmes variaient 
scion leur lieu de naissance. Les 
postes de professionnel et de 
gestionnaire étaient occupés par 
49 % des femmes originaires des 
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Les 	auteures 	tiennent 	a 
remercier Viviane Renaud et 
Jane Badets de Ia Division des 

statistiques sociales, du 
logement ci des families de 

Statistique Canada ainsi que 
Claude Langlois de Citoyenncté 
et Jmmigiation Canada pour l'à-

propos des commentaires et des 
suggestions qu' us out faits en 

révisant Ic present article. 

AF Notes 
I Puisquc Ic recensement a éte réalisC Ic 
4 juin, ies immigrants arrives en 1991 sont 
ceux arrives au pays dans les cinq pre- 
miers mois de cette annCe. 

2 Les personnes dues ,<nCes au Canada<< 
sont les citoyens canadiens de naissance. 
La plupart sont effectivement nées au 
Canada, mais un petit nombre d'entre 
dies soft nées dans d'autres pays, de 
parents canadiens. 

3 Dc 1986 a 1991, Ic nombre total de 
travailleurs ágCs de IS a 24 ans a, en fait. 
diminué. II est passé de 23 a 2,2 millions, 
reflétant Ia diminution observCe dans Ia 
taille de cc groupe d'âge. Toutefois. Ia 
haisse du nombre de jeunes travailbeurs a 
été quelque peu modérée par I'ajout de 
61 000 travailleurs de IS a 24 ans ayant 
immigrC récemment. 

4 En 1993, Ic taux demploi des immi-
grants récents (immigrants des cinq 
annCes précédentes) était de 50 <Ic, 
coniparativement a 57 % pour les 
personnes flees au Canada. La haisse des 
taux d'emploi pour ces deux groupes 
Ctait probablement attribuahle a Ia 
conjoncture Cconomique ainsi qua La situ-
ation qui prévalait sur Ic marché du tra-
vail. ii se pew également qu'une partie 
de ceite baisse soit Ic résultat de 
l'échantillonnage de l'enquéte. Les plus 
récentes donnécs ont été tirCes de 
i'Enquéte sur les finances des 
consommateurs de 1993. tandis que les 
donnCcs pour 1991 proviennent du 
recen se me iSt 

5 A mesure que Ia durCc du sCjour au 
pays augmente. Ic taux demploi 
augnlcnlc. En 1991. Ic taux pour ics 
immigrants arrives entre 1981 Ct 1985 
était Ic mCme que pour les personnes flees 
au Canada (62 %). 

6 Tenir comptc des personnes ãgCcs de 
65 ans Ct plus dans Ic calcul dii taux 
d'emploi réduit cc dernier pour 
l'ensemhle des personnes nécs au Canada. 
Cela tient du fail que Ics personncs de cet 
age nées au Canada sont nombreuses 
(plus de 2 millions), mais trés peu dcntre 
cUes ont un emploi. Si I'on ne tient pas 
compte des personnes de cc groupe d'Age, 
I'écart cntrc Ic taux d'ernpIoi des 
personnes nCes au Canada Ct cciui des 
immigrants rCccnts augmente. En 1991. 
Ic taux d'emploi pour Ics immigrants 
récents ages de 15 a 64 ans Ctait de 59% 
comparativemeni a 69 % pour ies 
personnes nCcs au Canada. 

7 Les differences observCcs dans Ia 
repartition scion I'âge des immigrants 
rCcents et des personnes nées au Canada 
ont un impact sur Ic taux d'emploi global 
de ces deux groupes. La <normalisation 
scion Iâge resume bien ces differences. 
II s'agit de supposer quc les immigrants 
récents cc Ics personnes flees au Canada 
ont Ia méme repartition scion l'ãge. A 
l'aidc des taux d'emploi déjà étahlis pour 
chaque groupe d age, on recalcule ie laux 
d'emploi global des immigrants rCcents. 
Ainsi, bisque les deux repartitions scion 
l'ágc sont idenliques. Ic taux d'cmpioi 
des immigrants récents chute, pour 
atteindre Si %. 

8 Comprend les professions des sciences 
naturelies, du genie cc des maihCmatiqucs; 
les sciences sociales et les domaines 
conncxcs; les membres du clerge; les 
enseignants ci Ic personnel assimilé; Ia 
médecine et Ia sante; Ct les professionnels 
des domaines artistiques el Iittérairc ci Ic 
personnel assimilC. 

N Documents consultes 
BADETS. J. ci T.W.L. CHUI. Es'olurion de 
Ia population iminigranle du Canada, Série 
<Le Canada a l'Ctude... 96-31 IF au cata-
logue. Statistique Canada, Ottawa, 1994. 

STATISTIQUE CANADA. Irn?nigration ci 
citovennete. SCric ..Le pays<<, 93-316 au 
catalogue. Ottawa. 1992. 

- - -. Diuionnarre du recensernen: de 1991, 
92.301F au catalogue. Ottawa. 1992. 
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Le point sur les cotisations 
aux REER 
Hubert Frenken 

C haque annéc, le nombre de 
cotisants ii un REER Ct les 

montants investis dans ce pro-
gramme d'aide fiscale a l'ëpargne-
retraite ne cessent de croItre dans 
des proportions considérables. En 
1993. 5.1 millions de Canadiens 
ont demandé. dans leur 
declaration de revenus, des 
deductions totalisant 19,2 mu-
liards de dollars au titre de 
cotisations a un REER. Par rap-
port a Fannée précédente, cela 
represente une hausse de 7 % du 
nombre de cotisants et de 20 % du 
montant des cotisations. 
Toutefois, malgré ces hausses, les 
déclarants continuent, dans 
l'enscmhle, a n'utiliser qu'une 
infime partie des possibilités de 
cotisation qui leur sont offertes. 

Pour pouvoir cotiser a un 
REER, tine personne doit avoir 
(Tagne un revenu admissible tine 
limite est aussi imposée au 
montant qu'eIlc peut déduire a 
cette fin dans sa declaration de 
revenus. Chaque année. Revenu 
Canada determine Ic plafond de 
deduction. c'est-à-dire les droits 
de cotisation a un REER de tout 
déclarant admissible. Les droits 
de cotisation inutilisés au cours 
d'une année peuvent être reportes 
a des années ultCrleures. Dc plus, 
certains types de revenus 
admissibles peuvent être 
transfCrés dans tin REER sans être 
assujettis aux plafonds de 
deduction annuels'. 

Cotiser davantage 
En 1993, les droits de cotisation 
des 	dCclarants 	admissibles 
(excluant 	les 	possibilites de 

Hubert FrenkL'n el wi vent cede Ia Division 
de / analyse de.s enqwtes sur Ic travail en 
les ,nenages. On peut commwuquer aver 
110 (JU (613) 951-7569. 

transfert 	dans 	un 	REER) 
totalisaient près de 98 milliards de 
dollars. Dc ce montant. 42 mu-
liards constituaient la nouvelle 
marge de cotisation possible. 
selon les renseignements fournis 
dans les declarations de 1992, et Ic 
reste était les droits de cotisation 
inutilisés l'année précédente. 
Cependant. les déclarants n'ont 
utilisé qu'une petite partie de ce 
total disponible SOUS forme de 
droits de cotisation. 

Compte tenu du fait que 15.6 
des 19,2 milliards de dollars 
verses en cotisations dans des 
REER en 1993 étaient assujettis 
aux plafonds de deduction 
courants (le reste représentait des 
transferts), les déclarants nont 
utilisC que le sixième du total des 
droits de cotisation qu'ils avaient 
cette année-là (tableau). Ce taux 
d'utilisation avait presque atteint 
30 en 1991, année ob les 
déclarants avaient verse plus de 
12 milliards de dollars dans des 
REER, sur tine possibilité de près 
de 43 milliards 2 . 

Cette sous-utilisation entraIne. 
par effet cumulatif, des soinmes 
disponibles pour futures dCduc-
tions dune ampleur phéno-
ménale. Les données provisoires 
pour 1994 font état de droits de 
cotisation totaux de plus de 126 
milliards de dollars. Par 
consequent, ii moms d'un essor 
considerable des cotisations 
annuelles. Ic plafond de déduc-
lion total devrait poursuivre sa 
croissance et le pourcentage 
dutilisation, son déclin. 

La principale raison d'un tel 
cumul des credits est Ia non-par-
ticipation d'une grande partie des 
déclarants admissibles. Par 
exemple. en 1991, moms du tiers 
des déclarants avec droit de 
cotisation it un REER ont tire  

profit de cette aide fiscale a 
l'épargne-retraite. En outre, 
méme les personnes ayant cotisé 
a tin REER n'ont utilisé qu'une 
partie de leurs droits. 

Tableau 
Cotisations aux REER 
de 1993 

en milliards 
de $ 

Total 19,2 
Assujettis aux 	plaforids 

dedéduction 15,6 
Transferts dallocations 

de retraite 2,8 
Transferts de revenus 

de pension 0,9 

Source: Fichier de données sur les 
droits de cotisation a un 
REER 

Des etudes prCcCdentes ont lait 
ressortir un certain nombre des 
facteurs qui expliquent cette non-
participation et ont permis de 
tracer Ic profil des déclarants les 
plus susceptibles de ne pas tirer 
profit de l'avantage fiscal des 
REER (Frenken, 1990 et Frenken et 
Maser. 1993). Cependant, il 
n'était alors pas possible de 
répartir Ics déclarants selon Ic 
niveau d'utilisation totale. quasi 
totale ou partielle de leurs droits 
de cotisation. Les seuls calculs 
possibles Ctaient le montant total 
des droits de cotisation de 
l'ensemble des déclarants et du 
pourcentage d'utilisation de cc 
total. 

Un nouvel outil d'analyse 
Une base de données créée 
récemment permettra tine analyse 
détaillée de Ia façon dont les 
dCclarants ont utilisC leurs droits 
de cotisation a un REER entre les 
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années 1991 et 1993. On pourra 
regrouper ceux qui ont utilisé 
régulièrernent tout leur plafond 
de deduction; ceux qui ont cotisé 
chaque année. mais en n'utilisant 
qu'une panic de leurs droits: ceux 
qui ont cotisé de facon inter-
mittente: et ceux qui n'ont jamais 
cotise, même sils étaient 
admissibles. 11 sera également 
possible d'Ctablir dans queUe pro-
portion les dCclarants ont 
transféré une allocation de retraite 
et on revenu de pension et les 
montants ainsi transférCs. 

Les résultats d'analyses de ce 
genre seront publiCs dans de 
prochains numCros de Perspective. 
On pourra se procurer sous peu 
les données sur dernande. Pour 
des donnCes détaillées au niveau 
national, on doit s'adresser a 
Karen Maser, chef. Section des 
pensions, Division du travail au 
(613) 951-4033. Pour de l'infor-
mation gCnCrale pour tout autre 
niveau géographique. on doit 
communiquer avec Ia Division 
des données régionales et 
administratives au (613) 951-9720. 

0 

M Notes 
I Depuis 1991, année d'entrée en vigueur 
de Ia nouvelle Ioi sur 'aide fiscale a 
l'épargne-retraite. Ic montant maximal 
que Ia plupart ties déclarants peuvcnl 
demander chaque année iii cet egard dans 
leur declaration tie revenus est fonction 
de leur revenu de l'annec prCcCdente, du 
genre de revenu gagné Ct de Icur partici-
pation ou non a un régime enregistrC tie 
pensions offert par l'employeur (REP) ou 
a on régime de participation différée aux 
bCnCfices (RPDB). En 1993, cc montant 
niaxirnal pouvait reprCsenter 18 9 du 
revenu gagnC en 1992, jusqu'à concur-
rence de 12500S. one fois retranchée, s'il 
y avait lieu. Ia valcur du factcur 
d'équivalencc (FE), lequel facteui' est one 
mesure de l'Cpargne-retraite accumulCe 
dans tin REP ou dans un RPDB en 1992. 
Les droits de cotisation non utilisés en 
1991 Ct Cfl 1992 s'ajoutaient aux droits de 
cotisution calculCs pour 1993 el 
constiluaienl ainsi Ic nouveau plafond de 
deduction pour 1993. 

Les déclarants qui avaient touché des 
allocations de retraile et/ou des 
prestations de pension pouvaicnt verser 
une partie de ces fonds (selon les limites 
fixCcs) dans Icur REER ou dans celui de 
cur conjoint. Pour en savoir plus sur les 
possihilitCs tie transfert et sur Ic mode de 
calcul des droits de cotisation, voir 
Frenken et Maser (1993).  

2 Puisque 1991 Ctait I'année de I'entrée 
en vigueur de Ia nouvelle loi, cc montanl 
reprCsente en totalitC Ics nouvelles 
possibilités tie cotisation pour cette annCe-
là. 
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Une autre mesure de la 
00 productivite 

Diane Galarneau et Jean-Pierre Maynard 

D epuis quelques années, une 
attention particulière a été 

accordée a Ia productivité des in-
dustries canadiennes. Cet intérét 
découle d'un important ralentis-
sement du taux de croissance de 
Ia productivité. Si on le compare 
a celui de Ia période de prospCrité 
des années 60. De nombreux 
analystes ont tenté d'expliquer les 
causes de cc ralentissement de 
même que ses effets sur 
I'économie canadienne et sur son 
système de production. Dans ces 
etudes, on utilisait le plus souvent 
Ia productivité du travail. Cette 
dernière a déjà fait Fobjet d'un 
article de Perspective (Galarneau et 
Dumas. 1993). 

Cependant, Ia mesure de Ia 
productivitC du travail ne fournit 
que peu d'information sur les 
causes et les effets de ses propres 
variations. Depuis 1989, Sta-
tistique Canada public donc une 
nouvelle mesure, la productivité 
multifactorielle, aussi connue 
sous le nom de productivité totale 
des facteurs. Cet indicateur, de 
rnêmc que ses dCrivés, facilitent 
I' identification des facteurs de 
production qui sont des sources 
plus ou moms importantes de 
croissance. Ii permet Cgalement 
de quantifier Ia contribution de 
chacun des facteurs dans Ia pro-
duction canadienne. 

Le present article compare ces 
deux mesures de Ia productivitC 
de même que leurs tendances des 
dernières années et examine Ia re-
lation entre Ia productivité 
multifactorielle et I'emploi. 

Diane Galarneau est an senke de Ia 
Divi.rion de / analyse des enquêtes sur le 
travail et les inenages. On pent 
c-o?n?nuniquer a vec elle an (613) 951-4626. 
Jean-Pierre Maynard est an service de Ia 
Division des entrées-sorties. On pent 
co,ntnuniqner avec lid an (613) 951-3654. 

Comment 	définit-on 	Ia 
p roductivité? 
La productivitC correspond au 
rapport de Ia quantité produite 
aux facteurs de production. 
Cependant, la notion de 
productivité est généralement 
étudiée du point de vue de son 
evolution dans Ic temps. Si on 
mesure Ia croissance économique 
par I'accroissement de Ia quantitC 
de biens et services produits par 
un pays durant une période 
donnée. Ia croissance proviendra 
alors de deux sources 

• de quantités additionnelles de 
facteurs de production (travail, 
capital)' et/ou 

U de gains d'efficacité 

C'est par Ic biais de cette 
deuxième source qu'intervient Ia 
notion de croissance de Ia 
productivité, qui reprCsente 
1' amelioration de l'efficacitC avec 
laquelle une entreprise, une 
industrie ou un pays produit des 
biens et services. 

L'efficacitC, ou Ia productivité, 
est difficilement quantifiable car il 
n'existe pas de méthode directe 
d'estimation. On Fobtient donc en 
soustrayant Ia contribution des 
quantitCs supplémentaires 
d'entrCes utilisCes de La variation 
de la quantitC produite (lesquelles 
sont quantifiables). Le résultat de 
cette operation, ou Ia croissance 
de Ia productivitC, constitue La 
portion résiduelle de la 
croissance, soit celle qui n'est pas 
expliquCe par l'ajout de quantites 
add it ion nell e s d' en trees (v oi r 
Notes techniques). 

Pour l'ensemble dun pays, 
Famélioration de Ia productivité 
represente alors La difference 
entre l'accroissement de Ia 
quantité de biens et services  

produits par l'ensemble des 
entreprises et les quantités 
additionnelles de toutes les 
entrées utilisées. A long terme, 
cette portion résiduelle de Ia 
croissance represente I'amélio-
ration de I'efficacité de I'ensemble 
du processus de production. En 
cc sens. l'augmentation de Ia 
productivité est donc un Clement 
important de La croissance 
économique. puisque sans sa con-
tribution, la production ne 
s'accroItrait plus que par l'ajout 
de plus grandes quantites de 
facteurs de production. 

Deux facons de Ia mesurer 
La productivitC peut être 
considérée sous Fangle de tous les 
facteurs de production ou encore 
sous celui dun seul facteur, 
comme le travail ou Ic capital. 
Dans Ic premier cas, on parle de 
productivitC totale des facteurs, et 
dans Ic deuxiCrne, de mesure 
partielle de Ia productivité, 
puisqu'elle ne prend en compte 
qu'un seul facteur de production 
a la fois. 

La mesure de La productivité Ia 
plus connue est celle de la 
productivitC du travail. Cette 
mesure partielle exprime la 
quantité de biens et services 
produits par unite de main-
d'oeuvre (soit les heures 
travaillCes). Cette dernière est 
Iongteinps demeurée la seule 
mesure de Ia productivité en 
raison des difficultés de collecte et 
d'interpr6tation 2  des données sur 
Ic capital, lesquelles sont 
essentielles au calcul de Ia 
productivitC totale des facteurs. 
La productivite multifactoriclle 
reprCsente quant a eIle Ia quantité 
produite par unite de tous les 
facteurs de production combines. 
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Graphique A 
Selon le choix de Ia mesure, le taux de croissance de Ia 
productivité vane sensiblement. 

1961 =100 
220 

180 	 Productivité du travail 

160 

I 	I 	 I 
1961 	1965 	1970 	1975 	1980 	1985 	1990 1993 

Source: Division des entrées-sorties 

Figure 
Deux mesures de Ia productivité 

Variation de Ia 	Variation du 	Variation du Variation du niveau 
production(Q) = 	travail(L) 	+ 	capital(K) + 	technolog i que (T)* 

ou: 
.La= 	 + 	K + 

donc, 
Ia PRODUCTIVITE DU TRAVAIL est 

A 0 	 L 	= 	KT 

at 
Ia PRODUCTIVITE MULTIFACTORIELLE est 

- 	: L 	- 	AK 
= D 

ou productivité 
Nota: II s'agit id d'une version simplifiée de lequation détaiiiée foumie dans les 

Notes techniques. 

Pourquoi l'une croIt-elle plus 
vite que l'autre? 
De façon genérale, le taux de 
croissance de Ia productivité du 
travail est plus élevé que celui de 
Ia productivité multifactorielle 
(graphique A). La productivité du 
travail correspond a Ia difference 
entre Ia croissance de Ia produc-
tion et i'apport de quantités 
additionnelles du facteur travail. 
Puisque cc rCsultat ne tient 
compte que du facteur travail, il 
represente donc La croissance de Ia 
production attrihuable a un 
changement rclatif de Ia quantité 
du facteur capital en plus des 
gains d'efficacité du processus de 
production 3 . Par ailleurs, Ia 
productivité totale des facteurs 
tient compte de l'apport de tous 
les facteurs de production, Ia por-
tion résiduelle de Ia croissance de 
La production represente donc 
uniquement les gains d'efficacité 4  
(figure). 

Depuis Ic debut des annCes 60, 
les entreprises canadiennes se 
sont fortement automatisées et 
ont donc accru constamment Ia 
quantite relative du facteur capi-
tal. Cela expliquc en grande 
partie La croissance plus rapide de 
l'indice de Ia productivitC du tra-
vail en comparaison de celui de Ia 
prod uc ti vi tC in u It i fac tori elI e. 
Autrcment dit. Ia croissance plus 
rapide de Ia productivitC du tra-
vail depuis 196() provient en 
grande partie du fait que les 
travailleurs étaient de mieux en 
mieux CquipCs. 

Tendances a long terme 
Les tendances des deux indices de 
productivitC confirment qu'ii y a 
eu un ralentissement du taux de 
croissance de La productivité 
depuis 1975 (voir Pourquoi Ia 
croissance de la productivité a-t-eIIe 
raleniie?). Mais Ia situation paralt 
plus ou moms sombre scion 
l'indice observe. 
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Depuis 	1975. 	lécononiic 
canadienne a traverse deux cyc1c 
économiques : le premier COIl - 
'rant Ia période 1975-1982 etc 
second. 1982-1991. Si on tient 
conipte uniquement du taux (IC 
croissance de l'indice de Ia 
productivité multifactorielle. Ic 
deuxième cycle tCmoigne en fait 
d'une amelioration de Ia situation 
par rapport au cycle prCcCdent. 
sans toutefois atteindre les per-
formances de Ia période 1961 - 
1975. Lindice de Ia productivité 
du travail indique pour sa part 
une lCgère baisse de son taux dc 
croissance depuis 1982. 

L'amélioration de Ia perfor-
mance de l'indice de Ia produc-
liv ité multifactorielle entre 1982 ci 
1991 est le résultat d'une haussc 
annuelle moyenne supCrieure de 
la production réelle combinCc 
une chute de la croissance du 
stock de capital. Par ailleurs. Ia 
faible baisse du taux de croissance 
de l'indice de Ia productivité du 
travail découle principalement 
dune acceleration plus irnpor -
tante du taux de croissance des 
heures travaillées que de cclui de 
La production (tableau I ). 

Sources de croissance 
L'un des avantages de Findice de 
Ia productivité multifactorielle est 
d'identifier les sources de ki 
croissance de La production 
(productivité. facteurs capital ci 
travail). Par exemple. de 1961 it 
1991, Ic facteur capital apparait 
comme Ia principale composante 
de Ia croissance de Ia production 
des entreprises canadiennes 
(mesurée par l'accroissement du 
PIB reel). Entre 1961 et 1975. Ia 
contribution de chacun des 
facteurs (capital, travail et 
productivitC) dans l'accrois-
sernent de Ia production était 
relativernent forte et assez 
semblable: c'est d'ailleurs durant 
cette periode que Ic rythme de 
croissance de Ia production a été 
le plus élevé. Cependant. entre 
1975 et 1982 de même qu'entre 

Pourquoi Ia croissance de 
Ia productivitC a-t-eIle 
ralentie? 
l)epuis 1975, on a assistC ati déclin 
du taux de croissance de Ia 
producti vité (tant niultifactorielle 
quc du travail). (Tependant, cc 
phCnomènc n'est pas unique au 
Canada. Li a Cté observe dans bus 
les pays industrialisCs ci il n'a pas 
etC plus prononcC ici qu' ailleurs. 
Dc notnhi'eux chercheurs ont tentC 
d'en determiner Ia cause. 
Cependani. aprCs 20 ans de recher-
che. Ic debut continue. 

Dc 	toules 	les 	hypotheses 
avancées pour expliquer cc 
ralentissemeni, deux semblent les 
1)105 plausihies. Scion Ia premiere, 
le choc petrolier des annCes 70 ci les 
poliliques restrictives qui l'ont 
accompagnC seraicni en grande 
partie responsabies de Ia faible 
croissance de Ia pro(luctivité. Cette 
expl ication est cependant nioi ns en 
vogue aujourdhui puisque Ia 
productivite ne s'cst pas tellemeni 
amCliorCe malgré Ia haisse do prix 
des ressources. Le phénoméne 
serait davatitage expliqué par Ia 
theorie de Ia convergcnce>. scion 
laquelle Ic niveau de revenu Ct de 
productivite global des pays tend 
a s'equivaIoir a long terme. 

ScIon cette thCorie, cc n'est pas 
Ic ralentissement actuel qui cst 
exceptionnel, mais plutôt Ics gains 
importants survenus durani Ia 
pCriodc d'aprCs-gucrrc. Au cours 
de Ia crise des annCes 30 ci durant 
Ia DeuxiCme Cuerre mondiale. de  

notlibreuses dCcouvertes techno-
logiques ont etC rCaltsCes. niais 
dIes n'oni pu être implantCcs dans 
Ic processus rCgulier de production 
qu'une fois Ia guerre terminCe. Ce 
potentie I technique incxploitC a 
d'abord Cte introduit aux Etats-
Unis, en raison des conditions 
economiques exceptioniidllefllent 
favorables qui y prévaIaicni aprCs 
Ia guerre. Les entreprises 
américaines ont donc connu des 
gains (Ic produciivite remar-
quahies durani ces annCes. Par Ia 
suite. Ics autres pays industrialisCs 
ont adopté ces nouvelles tech-
niques Cl ont a Icur tour rCalisC des 
gains dc productivitC consi- 
dCrables, leur niveau de 
productivitC convergeant ainsi 
'ers celui des Etats-Unis. En fait. 

plus Leur niveau de productivitC 
Ctait faible en 1960. pIus Ics gains 
oft etC imuportants. 

Une lois ces nouvelles tech-
ii iques conipletement introduites, 
Ics Etats-Unis ont cOnnu tine pro-
gression plus lente de Ia 
produciivitC a Ia lois parce que les 
progrCs techniques qui out suivi 
ont etC irnplaniCs it un rythme plus 

normaI" et parcc quc Ics condi-
tions cconomicjues excepimonnelles 
des annCcs d'après-guerre ne 
prevalaient plus. Lorsque les 
autres pays industrialisCs oni a leur 
tour terminé I' implantation de ces 
nouvelles techniques. ils out aussi 
connu tin ralentissement de leur 
productivité (Ahramovit. 1991; 
Forthi, 1993: Wilson ci Denny. 
1992). 

Tableau 1 
Taux moyen*  de croissance du secteur des entreprises, 1961 a 
1991 

	

Productivité 	Productivité 	Heures 	Stock de Production 

	

multifactorieIle' 	du travail 	travaillées 	capital 	réelle 
(P18) 

1961 a 1975 	 1.7 	 3,3 	2,3 	5.3 	5,4 
1975 a 1982 	 0,1 	 1,5 	0.9 	5,5 	2,5 
1982 a 1991 	 0,5 	 1,2 	1.6 	3,4 	2,9 

Source : Division des entrées-sorties 
Moyenne géomOtrique calculée d'après le creux de chaque cycle economique 
Basée sur Ia valeur ajoutée de Ia production 
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Graphique B 
Pour chaque période depuis 1961, cest le capital qui a le plus 
contribué a Ia croissance du secteur des entreprises. 

Taux moyen de croissarice (%) 
6 

5 
Croissance totale 

4 	 de Ia production 

ii!Li.ifli.l 
1961-1991 	1961-1975 	1975-1982 	1982-1991 

Contribution a Ia croissance: 

D Productivité 	• Capital i::i Travail 
multifactorielle 

Source: Division des entrées-sorties 

1982 et 1991. Ia croissance était 
dominée principalement par Ic 
facteur capital (graphique B). 

Tendances cycliques des deux 
mesures de Ia productivité 
La pruductivité niultifactorielle 
est beaucoup plus sensible aux 
cycles economiques que Ia 
productivité du travail. Cela se 
traduit par des chutes plus 
marquees de l'indice multi-
factoriel en pCriodes de recession. 

Cette propriétC dCcoule de 
car act é r 1st i q u e s di I íé re n te s ii 
court terme des deux principaux 
facteurs de production. soit Ic 
capital et Ic travail. Le capital est 
un facteur plutôt rigide a Ia baisse 
puisquil est rare quune 
entreprise se défasse de son stock 
de capital en période de 
ralentissenient. Elle a plutOt 
tendance a en diminuer Ic degrC 
dutilisation. Comme en plus les 
decisions d'investissements sont 
prises longtemps d'avance. Ic 
stock de capital continue 
habituellement de s'accroItre 
rnênie si Ia production diminue. 
Dautre part, le facteur travail est 
moms rigide, parce qu'il est pos-
sible - a Iintérieur de certaines 
lirnites - de diminuer les heures 
de travail. 

Ainsi, lorsqu'il y a ralen-
tissement Cconomique. les 
entreprises dirninuent habituel-
lement Ia quantitC produite en 
rCduisant principalement les 
heures de travail et le degré 
d'utilisation du capital. A court 
terme, l'indice de Ia productivité 
multifactorielle a donc tendance a 
diminuer, car on produit moms 
avec un stock de capital qui con-
tinue de s'accroItre. Par contre, 
I'ajustement a Ia baisse dii nombre 
dheures se fait en general plus 
rapidement. de sorte que Ia 
pruductivite du travail (mesurée 
par Ia production par heure 
travaillCe) diminue moms 
abruptement. 

Par ailleurs, lors dune reprise. 
I'indice de Ia productivité 
multifactorielle s'accroit rapi-
dement parce que Ia production 
augmente plus vite que Ic stock de 
capital (machines, materiel ci 
usines). La croissance relative-
inent faible du stock de capital 
vient du retard des decisions 
d'investissement sur le cycle 
economique, de sorte que méme si 
Ia production amorce une 
rernontée, le stock de capital est 
plus long a suivre. Ce retard peut 
mëme mener a Un accroissement 
plus rapide de t'indice de Ia 
productivite multifactorielle que 
de celui de Ia productivité du tra-
vail, comme cc fut Ic cas en 1984 
et en 1985. 

L'indice de Ia productivité 
multifactorielle a progressC de 
1983 a 1987. Les chutes observCes 
entre 1988 et 1991 rCsultent en 
partie d' une sous-utilisation dii 
capital. En effet, Ic stock de capi-
tal s'est accru a un rythme impor- 

tant a partir de 1986, alors quc Ic 
degrC d'utilisation du capital 
ralentissait des 1989. La quantité 
produite a donc diminué alors quc 
saccroissait Ic stock de capital, 
exercant ainsi des pressions a Ia 
baisse sur l'indice de Ia 
productivité multifactorielle. Lcs 
annCes 1992 et 1993 ont cependant 
connu des hausses modérées en 
raison de Ia reprise de Ia produc-
tion (tableau 2). 

La productivité du travail s'est 
quant a die accrue de 1983 a 1989. 
La baisse de 1.6 % survenue entre 
1989 et 1990 est Ic fait d'une chute 
de Ia production supCrieure a 
celle des heures travaillCes. Cette 
diminution n'était cependant que 
temporaire puisqu'clIe a été 
suivie de trois hausses con-
sCcutives. Ces mouvements 
reflètent lajustement tardif des 
entrepreneurs face aux variations 
de Ia demande globale. 
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Tableau 2 
Taux annuel de croissance du secteur des entreprises, 1982 a 
1993 

Production Productivité 	Productivité Heures Stock de Taux 
réelle multifac- du travail travaillées capital 	dutilisa- 
(PIB) torielle' tion du 

capital * 

% 

1982 -5,6 -4,0 -0,8 -4,8 7,1 -10,2 
1983 3,5 3,9 4.1 -0,6 1,6 3.0 
1984 7,0 4,0 3.6 3,4 1,2 6,4 
1985 5,6 0,8 0,5 5,0 2,3 4,5 
1986 3,5 0,8 1,5 1,9 3,6 -1,0 
1987 5,0 0,9 1,1 3,8 3,6 2.8 
1988 4,9 -0,1 0,8 4,1 4,4 1.3 
1989 2,4 -0.4 0,9 1,4 5,5 -2,0 
1990 -1,5 -3,4 -1,6 0,1 5,3 -3,6 
1991 -3,2 -1,4 1,1 -4.2 3,1 -3,7 
1992 0,3 0,1 1,7 -1,4 3,8 -1,3 
1993 3,2 0,9 0,9 2,3 1,8 1,8 

Source: Division des entrées-sorties 
Basée sur Ia valeur ajoutee de Ia production 
Base sur l'ensemble des industries productrices de biens non agricoles 

La productivité est-elle 
synonyme d'emploi? 
Les entreprises canadiennes sont 
de plus en plus conscientes 
qu'elles doivent améliorer leur 
productivité. D'autre part, Ic 
Canada compte un nombre sans 
cesse croissant de personnes sous-
employees qui soit sont en 
chômage ou soit travaillent moms 
d'heures qu'elles ne le 
souhaiteraient (Noreau, 1994). 
Queue est Ia relation entre Ia 
productivité et l'emploi? 

Dans l'ensemble des industries, 
les changements de l'indice de Ia 
productivitC multifactorielle ont 
évolué parallèlement a ceux de 
l'emploi entre 1961 et 1991. Par 
exemple. de 1961 a 1975. Ia 
productivité multifactorielle et les 
heures travaill6es 6  s'accroissaient 
toutes deux a un rythme 
relativement rapide, tandis que 
les deux cycles suivants (1975-
1982 et 1982-1991) montrent un 
accroissement plus lent, tant de Ia 
productivité multifactorielle que 
du nombre d'heures travaillées 
(graphique B). 

Toutefois. cette relation posi-
tive n'est plus aussi nette Iorsque 
examinée par industrie, sur 
l'ensemble de Ia période (soit de 
1961 a 1991). II arrive méme. 
comme ce fut le cas pour 
l'agriculture. qu'une hausse de Ia 
productivité multifactorielle 
coincide avec une baisse des 
heures travaillées. En revanche, 
l'ensemble des services corn-
merciaux, socioculturels et 
personnels et de finances, assu-
rances et affaires imrnohilières 
(autres services) ont enregistrC 
une diminution de Ia produc-
tivité, mais cc sont les industries 
qui ont connu les plus fortes 
croissances du nombre d'heures 
travaillées (tableau 3). 

S'il n'y a pas nécessairement 
gain d'emploi, que conclure? 
La creation de nouveaux eniplois 
ne se produira pas nécessairernent 
dans l'industrie oii des gains 
d'efficacité ont été rCalisés. En 
fait, les effets de ces gains peuvent 
être multiples et dependent de 
nombreuses conditions prévalant 
ati moment oti us sont absorbés. 

La relation entre I'emploi et Ia 
productivité doit être exarninée a 
un niveau plus global et dans une 
perspective a plus long terme. 
Une hausse importante de la 
productivité dans un secteur 
donné mène éventuellement a une 
redistribution des ressources. 
C'est en f'ait ce qui s'est produit 
Iors du passage a l'ère 
industrielle. Alors qu'autrefois 
une proportion importante des 
ressources humaines du pays 
devait être consacrée a l'activité 
agricole. cette industrie ne 
represente aujourd'hui qu'une 
part relativement faible de 
l'emploi. L'amélioration de la 
productivité dans ce secteur a 
permis une réaffectation des 
travailleurs vers d'autres acti-
vités, comme celles du secteur 
ma nu fact u r icr. 

Cette 	redistribution 	des 
ressources ne se fait toutefois pas 
sans douleurs, tout spécialement 
lorsque ces ressources sont des 
travailleurs. Ainsi, les ressources 
libCrées (tant humaines que non 
humaines) par I'efficacité accrue 
du processus de production 
pourraient demeurer inutilisées 
pendant un certain temps. Cela 
pourrait être le cas si Ia demande 
des biens produits par l'industrie. 
dont l'efficacité s'est accrue. est 
momentanément saturée ou en-
core si certaines des ressources 
Iibérées ne conviennent pas aux 
autres industries. 

Productivité et niveau de vie 
En dCpit des coüts de transition. 
l'effet a long terme d'une hausse 
de Ia productivité se traduit 
invariablement par une augmen-
tation du niveau de vie. Une 
hausse générale de Ia productivitC 
signifie que I'on produit autant a 
moindres coQts (ou davantage 
aux mémes coQts). Cela se traduit 
par des baisses gCnerales de prix 
it Ia consommation et/ou par un 
accroissement de Ia rémunération 
des facteurs de production (donc 
des salaires et traitemerits). 
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Une autre mesure de Ia productivité 

Si les progrès techniques 
servent uniquement a produire 
plus efficacement ce que I'on 
produisait déjà, ii n'y aura pas de 
croissance de l'emploi. Cepen-
dant. de nouveaux besoins 
emergent généralement de cet 
enrichissement collectif. Its 
emergent egalement du fait que le 
processus est plus efficace 
puisqu'on a alors besoin de 
matérici plus sophistiqué. Ces 
nouveaux besoins nécessitent 
d'autres ressources et participent 
ainsi a Ia réaffectation des 
ressources libérées par l'efficacitC 
accrue des autres activitCs. C'est 
ainsi que Ia productivité est liée 
au nivcau de vie et a l'emploi. 

Les hausses de la productivité 
observées dans les industries du 
secteur primaire de mêrne que 
celtes subsCquentes du secteur 
secondaire ont largement 
contribué a l'accroissement de Ia 
production nationale et de Ia 
richesse globale du pays. Cela 
s'est notamment traduit par une 
progression importante du 
revenu reel per capita de méme 
que par une diminution du 
nombre dheures travaillées 
(graphique C). Egalement, 
l'accroissenient du temps de loisir 
et la possibilité de retarder Ic mo-
inent de l'entrée dans La vie active 
ou d'en avancer Ia sortie par des 
retraites anticipees sont d'autres 
bCnéfices de l'enrichissement 
col lecti f. 

Sommai re 
L'accroissement de Ia produc-
tivité constitue un ingredient 
essentiel de croissance écono-
mique. Sans cette amelioration, 
qui reprCsente Ic progrès tech-
nique au sens large, Ia production 
nationale ne s'accroItrait plus que 
par rajout de quantités 
additionnelles de facteurs de pro-
duction (travail et capital). 

Bien que Ia mesure de 
productivite Ia plus connue soit la 
productivité du travail, dIe 
constitue une mesure partielle. 

Tableau 3 
Taux moyens de croissance de 1961 a 1991; proportion d'heures 
travaillées et produit intérieur brut, 1991 

Taux moyens*  de croissance 
de 1961 a 1991 

Proportion Proportion 
Productivité 	Heures 	Stock de des heures du PIB 

multifactorielIe 	travaillOes 	capital travaillées (1991) 
(199 1) 

% 

Secteurs des biens 
Agriculture 	 1,5 	-1,9 -0,2 6,2 3,0 
Autres industries primaires 	-0,2 	0,3 3,7 2,8 6,6 
Industries manutacturières 	0,6 	0,7 3,7 19,8 24.2 
construction 	 0.3 	1,4 4.6 8,7 8,3 
Electricité at gaz 	 1,2 	3,0 4,8 1,2 4,4 

Secteur des services 
Transports 	 1,5 	0,9 1,2 5,5 5.8 
Communications 	 3,8 	1,9 4,6 2,2 5.2 
Vente en gros 	 1,4 	3,1 3,7 7,5 7,7 
Vente au detail 	 1,2 	1,9 1,0 14,8 8,2 
Autres servicest 	 -0,9 	4,5 7,4 31,2 26,6 

Source: Division des entrées-sorties 
• 	Moyenne geometrique 

Basée sur Ia production brute 
t 	Cornprend las services communautaires, aux entreprises at personn&s ainsi que 

las finances, assurances et services immobiliers 

Graphique C 
La productivité accrue a dans l'ensemble fait augmenter le 
revenu par habitant et a réduit le nombre moyen dheures de 
travail de façon générale. 

Revenu annuel moyen 	 Nombre annuel 
($ de 1986, en milliers) 	 dheures de travail 
25 	 2500 

Ien: 	

:: de travail 

0 	11111111111111111111 	iii iiiil I IlillIllIll 	1500 
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

Source: Division des entrées-sorties 
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Une autre mesure dc Ia productivité 

Notes techniques 
Méthode de calcul 
La productivité est dérivée de La facon 
suivante 

Q = P (K.L.T) 

oii 

o = Production L = Facteur travail 

K = Facteur capital T = Niveau 
technologtq uc 
(ou productivité) 

La croissance de Ia production corres-
pond a 

q = cx 	13 1 + c 

= q - cx k - 131 
oil 

q = accroissernent de La production 

= accroissement du facteur travail 

k = accroissement du facteur capital 

= accroissement du facteur 
technol o g i q ue 

c. 13 = parts du capital et du travail 
dans Ia production 

L'accroissement de La productivité 
multifaciorielle esi donc dérivée de 
facon résiduelLe et correspond a Ia 
difference entre l'accroissement de Ia 
production ci I' apport des quantitCs 
additionnelles des facteurs de produc-
ti on. 

La productivite du travail (P) est 
egalement dCrivéc de façon résiduelle. 
Son accroisserneni correspond a 
P 1  = q -! 

On dii aussi quc Ia croissance de Ia 
productivité du travail représente les 
gains d'efficacité croissance de Ia 
productivité multifactorielle) en plus 
de Ia contribution de quantités 
additionnelles 	du 	facteur capital. 
Autrernent dii 

puisque 

q=uk+131'i-'t etque P=q-1 

P = ix k+ 3! + t - / 

+ ak+(13-I)I. sachanique 

(x + 13 = I aLors 13 - I 

P = t + cx k + (- a 1) 

t + a(k - I)oü(k - I )est Ic 
changement relatif du capital par rap-
port au travail, autrernent dit Ic rapport 
capital/travail. 

A court ou moyco terme. cette facon 
résiduelle de mesurer peut mener a des 
erreurs d'interprétatton. En fart, a court 
ternlc, I 'accroissement de Ia producti vile 
mesurCc peut reflCter autre chose que 
lamélioration ou La dCtérioration de 
l'efficacitC. Elle reflète égalemeni tout cc 
que les techniques de mesures actuelles ne 
permcttcnt pat de quantifier cactemcnt. 

D'autres facteurs. dont l'apport devrait 
Cire incorpore dans Ia quanilté des 
entrCes. si  Les techniques de mesurc Ic 
permcitaient, auront pour effet de biaiser 
a Ia hausse Ia produclivilC niesurée. 
Laugmentalion lou lii diminutioni du 
degré d'utilisation des machines ci 
Cquipements. de niônie quc les economies 
d'Cchelle qui soft créees lou perduest, en 
soOt deux exeniples. Lea mCthodes de 
collecte n'Ctant pas parfaites, des erreurs 
de mcsure. ou des omissions. risquent 
Cgalement de biaiser Ia mesure de Ia 
productivité i La hausse ou a Ia baisse ci 
ainsi de surestimer (ou de sous-estimer) 
l'amélioration de I 'efficacitC. 

Le capital 
La productivitC mesure Ia quantitC 
produite par unite d'entrCc. IL est 
cpendanit impossible d'arriver a délinir 
une unite de capital. cc  facteur nCtant pas 
homogCne. Les seules donnCcs 
disponihies toni fondees sur Ia valeur 
recIte d'achat des machines Ct 
Cquipcntents qui sont atiiortis dans Ic 
temps afin de ienrr cornptc de Ia 
depreciation. ldéalenxent. lc  facteur du 
capital qui devrait Ctre inclus dana Ic 
calcul de Ia produclivitC multifactorielle 
dcv rail c 0 rre spo rid re a u con cc Pt 
thCoriquc du service fournit par Ic capital, 
soit lcs heures-machines". Une idle 
mesure se rapprocherait de celle du 
facteur travail (nombre d' hcures 
travaiL ICes). 

Conversion des quantités en dollars 
et les prix 
Pour uric entreprise, it est habituellemcnt 
possible de connaitre lii variation tIes 
quantites d'eritrCes ulilisécs et de hicnis ci 
services produits. Pour une entreprise dc 
chaises, par eseinple. une unite de produc-
tion correspond a unc chaise. Cependant, 
it l'Cchellc nationalc. les variations de 
quantites sont plus difficiles a reperer. en 
raison de la multiplicitC des types 
d'entrCes ci des biens et services produits 
et de La difficultC de trouvcr une unite de 
mesure commune a I'enscmble de ces 
hicns et services. C'esn pourquoi on 
convertit les quanhitCs d'entrécs ci de sor -
ties en dollars. 

Mais les valeurs en dollars 
augnientent generalement plus vite 
que celles des quantités. Ct cc en raison 
de I'infhation. Le dCgonfLcment des 
prix permet done (IC revenir aux 
mcsures en quantité, tout en 
conservani sine unite de mesure com-
mune. 

Taux de change 
Le Canada Cchangcant des biens ci 
services avec Ics autres pays, ses 
entreprises doivent forcénient coin-
poser avec let fluctuations du taux de 
change. Lc taux dc change affecic Ic 
prix des hiens et services Cchanges 
entre Les pays. Si Ic dollar canadien a 
une faihlc valcur par rapport au dol-
lar amCricain, cclii favoriscna La vente 
des hiens ci services canadiens aux 
Etats-Ijnis. puisqu'ils seroni moms 
dispendieux. Dc plus. si  Ics gains de 
productivité ont etC transfCrCs au 
consomniatcUr Sons tone tic haisac de 
prix pour un hien punticulier. celui-ci 
sera d'autant plus avantagC stir Ic 
marchC amCricain. D'autre part, des 
gains de productivitC pourraient Ctre 
annulCs par Line valcur ClevCc du (101-
Iar canadieni. puisque Ia haisse de prix 
au Canada (cntnainCe par un gain 
d'cfficacité) serait alors annulCe sur Ic 
marché américain. a cause dii taux tIe 
change Clevé. 

Les differentes inesures de Ia 
productivité multiractorielle 
II existe deux types de rncsures tIe Ia 
productivitC multifactoriclle 
I nd List nc LIe ci triter in (lust ri elI c. 
Statistiquc Canada produit trois 
mcsurcs industrieLles hasécs sur I Ia 
valeur ajoutée. 2) Ia production hrute 
et 3) Ia production brute dCfalquCe des 
ventes inttaindustrielIcs iI produit en 
outre une seuLe mesure intenin-
dustnielle. 

Pour I'anaLyse de Ia productivitC tIe 
I'cnsenihtc du secteur des cntrcprises. 
Ia ruesure basCc sur Ia valeur ajoutec 
est Ia plus appropriCe. Elle a etC 
utjlisCe dams lea sections suivantcs de 
l'articic : "Tendunces a Long tenme" Ct 
'Tendances cycLitues des dcux 
mesures dc Ia productivitC". Darns Ia 
section oii it est question tIe 
productivilC par industnie, nous avons 
utilisC Ia mesurc de Ia production 
brute. 

Pour plus de details, ccinsulter 
Me.cu re.v g lobules tie product or té. 
n' 15-204F au catalogue de Statistique 
Canada. 
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Une autre mesure de Ia productivitC 

Depuis 	I 919. Ia productivité 
multifactorielle, one mesure plus 
globale. est disponible. Par 

definition. cette dernière s'accroit 

plus lenternent que Ia produc-

tivité du travail et elle est plus 
sensible a I'effet des recessions. 

Dans l'ensemble des industries, 

les changements de niveau de 

l'eniploi ont CvoluC parallèlernent 

a ceux de l'indice de Ia 

productivitC multifactorielle, 

entre 1961 et 1991. Cependant, 

des hausses de Ia productivitC ont 
coIncide avec des baisses du 

nombre d'heures travaillCes (no 
de I'emploi) dans certaines indus-

tries durant Ia même periode. 

Cela est en partie dO aux coüts 
d'ajustement lies aux gains 
d'efficacitC du processus de pro-

duction. Toutefois, lorsque Ia re-

lation entre l'emploi et Ia 
productivitC est examinCe dans 

one perspective plus globale et a 
plus long terme, des hausses 

globales de Ia productivité 

entralnent un accroissement do 

niveau de vie et coincident 

habituellement avec des hausses 

du niveau de I'emploi. 0 

	

I,cs 	auteurs 	tiennent 	a 
remcrcier René Durand de Ia Di-
vision des entrées- sorties, Aldo 
Diaz de Ia Division des institu- 
tions publiques et René 
Morissette de la Division dc 
I'analysc des entreprises et du 
marchC du travail pour l'ã-propos 
des coinmentaires et des sugges-
tions qu' Is ant fails en i'Cvisant le 
present article. 

M Notes 
I Parnii les facteurs de production, on 
trouve Cgaleinent les biens et services 
interrnédiaires tels que I'Cnergie ci les 
matières premieres. Cependant. pour 
faciliter Ia comprehension, cet article ne 
tient compte que des facteurs capital et 
travail. 

2 Pour plus de details, voir Notes 'cli-
niques. 

3 Les variations de Ia productivité du 
travail, tout consme cclles de Ia 
producti v ité multi factorielle, soft 
éalement trihutaires des economies 
d'Cchclle et des variations du degrC 
d'utilisation du capital. 

4 Les données n'étant pas assez precises, 
Ia portion résiduelle de Ia croissance 
comprend en fait plus que les seuls gains 
d'cfficacité. Pour plus de details. voir 
Notes techniques. 

5 Les donnCes sur Ia productivitC soni 
hahituellement présentées sous forme 
d' indice. 

6 Le nombre d'heures travaillées 
reprCsente l'eniploi pour les fins de cet 
C xerc ice. 

7 Les donnécs par industrie ne sont 
disponibles que jusqu'en 1991. 

8 Pour étahlir Ia relation entre l'emploi 
et Ia productivité, il faut avoir recours a 
des 	techniques 	d'analyse 	plus 
sophistiquees que celle uiilisCe ici. Le 
tableau 3 ne sen qu'à mettre en contexte 
Ia discussion qui suit. 
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Le vielilissement de la 
main-d'oeuvre 
Compte rendu d'un symposium 

A l'approche du XXP siècle et au moment ou les 
générations du baby-boom atteignent l'ãge 

mür. Ic vieillissement de Ia main-d'oeuvre retient de 
plus en plus l'attention. Aussi sera-t-il nécessaire 
d'élaborer des politiques et des programmes qui 
répondront aux besoins des années de préretraite. 

Le 30 septembre 1994. Perspective a tenu un sym-
posium d'une journée sur <<Le viejllissement de Ia 
main-d'oeuvre>>. Ce symposium a permis d'explorer 
les mythes et les réalités auxquels font face les 
travailleurs âgés et comportait la presentation 
d'exposCs par des chercheurs, des eniployeurs, des 
travailleurs et des representants de syndicats et de 
groupes d'entraide. 

La séance du matin a éÉé consacrde aux aspects 
demographiques du vieillissement de Ia main-
d'oeuvre et aux implications du phénomène selon 
différents points de vue : sciences sociales, secteur 
privé, secteur public et particuliers. La séance de 
l'après-midi a surtout porte sur les solutions 
actuelles et futures permettant de faire face au 
vieillissement de Ia main-d'oeuvre. Voici un résumé 
des commentaires des conférenciers. 

Allocution d'ouverture 
Noah Meltz. principal, Woodworth College, Universitéde 
Toronto, et président du comité consultatif de Ia 
statistique du travail. 

Nous ne savons pas encore si les effets du 
vieillissement de Ia main-d'oeuvre seront positifs ou 
négatifs. ii y a plusieurs effets nCgatifs : le 
plafonnement professionnel, c'est-à-dire le fait que 
plus de travailleurs se font concurrence pour un plus 
petit nombre de postes supérieurs et empêchent ainsi 
les travailleurs plus jeunes d'obtenir de 
l'avancement; l'augmentation de Ia durée des 
périodes de chômage pour les travailleurs âgés qui 
perdent leur emploi, du fait que les employeurs 
hésitent a embaucher des personnes qui, selon eux, 
sont en moms bonne sante, ont moms de flexibilité 
et sont plus difficiles a former que les travailleurs 
plus jeunes; l'accroissement du ratio de dépendance 
a mesure qu'augmente Ia proportion de personnes 
qui ne travaillent pas et aux besoins desquelles 
doivent subvenir les travailleurs. 

Pour plus dinformarion au sujet dii .rvmposiuin, on peut 
communiqueravec Hubert Frenken de la Division del 'analyse des 
enquetes sur le travail et les ménages, au (613) 951-7569. 

II se peut que ces effets soient contrebalancCs par 
Ic scenario <dibert6 55>>, grace auquel les travailleurs 
a revenu confortable acceptent de prendre leur 
retraite plus tot. En méme temps, les travailleurs 
âgés qui gardent leur emploi constitueront, pour 
leurs employeurs, une main-d'oeuvre plus 
expérimentée, plus stable et plus motivée, avec un 
moms grand roulement de personnel. 

Vue d'ensemble 

Nouvelle vision du vielllissement - mythes et 
réalités 
Susan Fletcher, directrice executive, Direction des aInées 
et alnés, Sante Canada 

La main-d'oeuvre du Canada vieillit. 	Les 
travailleurs de 45 ans et plus formeront presque 33 % 
de Ia main-d'oeuvre en l'an 2000 et 40 % en 2010, 
alors que cette proportion était de 27 % en 1993. Un 
des principaux défis sera d'éliminer les préjugés 
défavorables a l'égard des capacites des travailleurs 
ãgés. 

La discrimination fondée sur l'ãge n'est pas rare 
en milieu de travail. Bien que Ia retraite obligatoire 
en soit probablement l'exemple le plus evident, cette 
discrimination prend plusieurs formes. 

• Comparativement aux travailleurs de moms de 
45 ans. les plus âgés sont plus susceptibles d'être 
mis a pied et d'avoir des périodes de chomage 
plus longues. 

• Les périodes de formation de plus de 25 heures 
sont beaucoup moms frequentes chez les 
travailleurs âgés. 

• Les travailleurs âgés ont tendance a toucher des 
gains plus faibles. 

• Les pratiques dembauche favorisent les jeunes 
travailleurs. 

La discrimination fondée sur I'âge est encouragée 
ou même sanctionnCe par des attitudes qui n'ont 
aucun fondement scientifique. Beaucoup d'études 
détruisent les mythes scion lesquels les travailleurs 
âgés auraient une moms grande capacite de travail 
et seraient plus souvent malades, moms souples, 
plus difficiles a former et peu motives. Les 
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recherches sur le vieillissement montrent une varia-
Lion Cnorme entre les personnes pour ce qui est du 
rythme et de l'étendue de Ia détérioration des 
capacites physiques et cognitives qui ont un impact 
sur le rendement au travail. 

Ces dernières années, i'ãgisme s'est aggravC, car 
les travailleurs ãgés sont en général moms instruits 
que les jeunes et us sont concentrés dans les secteurs 
de [economic qui ont été les plus durernent frappés 
par Ia restructuration économique. Beaucoup de 
travailleurs âgés sont exclus de Ia nouvelle economic 
de l'information parce qu'ils n'ont pas le niveau 
d'instruction voulu. 

Même si la discrimination a l'endroit des 
travailleurs ages est une strategic bien établie sur Ic 
marchC dii travail, particulièrement en période de 
difficulté économique, les previsions de pénuries de 
main-d'oeuvre ont amené l'Allemagne et les Etats-
Unis a augmenter l'ãge normal de Ia retraite. De 
telles politiques ont l'inconvénient d'exposer les 
travailleurs âgés déplacés a de plus longues périodes 
de chômage avant d'être admissibles aux pensions 
de vieillesse. 

Perspectives démographiques 
Jean Dumas, coordonnateur, Section de Ia recherche et de 
/ 'analyse, Division de la demo graphic. Statistique Canada 

Les previsions démographiques montrent que de 
1993 a l'an 2015, Ic rapport des 15-64 ans a [ensemble 
de Ia population gravitera autour de 68 %. 
Cependant. Ia main-d'oeuvre se fera vieillissante 
conime en témoigne Ic déclin du rapport des jeunes 
aduites aux adultes plus âgés. Dc 1993 a 2015, il y 
aura inversion totale des effectifs. Le rapport des 15-
24 ans aux 55-64 ans passera en effet de 163.5 % a 
88.4 %. 

La 	population des jeunes 	(15-24 ans) 
n'augmentera que très légèrement (5 %). tandis que 
celle des groupes plus âgés, soit ceux de 45-54 ans et 
de 55-64 ans, connaltra une croissance três marquee 
(croissance respective de 155 % et de 194 %). Le 
rythme de croissance de ces groupes plus âgés sera 
Cventuellement plus modéré alors que les membres 
des generations du baby-boom passeront Ic scuil de 
ces groupes d'âge. 

Des changements similaires dans Ia repartition 
scion l'ãge de Ia main-d'oeuvre surviendront 
egalement dans plusieurs regions du monde 
industrialisé. Cependant. nulle part ailleurs Ia 
croissance des 45 ans et plus ne sera plus importante 
qu'au Canada. Par exemple, l'Cvolution de Ia popu-
iation dans les pays du sud et de l'ouest de 1'Europe 
sera semblable a celle du Canada mais moms 
prononcee. A [inverse, on s'attend a on  

accroissement de Ia population des 15-24 ans dans Ic 
nord de 1'Europe et A un léger déclin des autres 
groupes d'âge. Au Japon, peu de changements sont 
prevus dans Ia repartition scion I'âge de Ia popula-
tion. 

Enjeux 

Perspective globale 
Grant Schellenberg. chercheur, ('onseil canadien du 
développemen t social 

L'aspect Ic plus frappant du vieillissernent de Ia 
main-d'oeuvre est le rythme auquel les hommes de 
55 ans et plus quittent Ics rangs de Ia population ac-
tive. Deux theories permettent souvent d'expliquer 
cc phénomene. Scion Ia théorie de <l'exclusion>, les 
pCriodes de difficulté économiquc poussent les 
travailleurs âgés hors de leur emploi: scion Ia théorie 
de <[incitation, les incitations financières offrent 
aux travailleurs ages un moyen de quitter Ia popula-
Lion active. L'expiication Ia plus probable est une 
coiibinaison de ces deux theories. 

Les cheniins qui mènent a Ia retraite sont très 
varies, tout comme l'âge auquel les personnes 
prennent leur retraite (du debut de La cinquantainc 
jusqu'après 65 ans). La retraite involontaire touche 
le plus souvent les cols bleus et les travailleurs ies 
moms instruits. alors que Ia retraite volontaire est 
plus courante parmi les professionnels instruits qui 
se voient offrir des prestations de retraite anticipée 
et des mises a Ia retraite avec prime. 

La prochaine generation de retraités sera 
beaucoup plus nombreuse quc Ia prochaine 
génCration d'individus entrant stir Ic marché du tra-
vail: il est done possible que l'économie subisse une 
penurie de main-d'oeuvre. Une telle pénurie 
inciterait les employcurs it garder leurs travailleurs 
âgés. Cependant. Ia demande de main-d'oeuvre 
peut tout aussi bien diminuer a mesure que [on a 
recours a la technologie pour s'acquitter d'un 
nombre croissant de tãches ou que l'on réponde a Ia 
demande en faisant appel a d'autres sources de 
main-d'oeuvre, comme les travailleurs étrangers. 

L'impact que les travailleurs ãgés dCplacés ont sur 
les deniers publics pourrait être important. Par 
exemple, on verse maintenant deux fois plus de 
rentes d'invalidité du RPC/RRQ a des personnes qui 
ont entre 55 ct 64 ans que cc n'Ctait Ic cas ii y a 10 ans. 
A mesure que Ia main-d'oeuvre vieillit. Ic nombre 
de demandeurs de pensions d'invalidité continuera 
vraisemblablement d'augmenter. C'est cc qui scs 
produit en Europe, oi les pensions d'invaliditC sont 
de pius en plus utilisécs comme aide au revenu pour 
les travailleurs âgés dCplacCs qui ne sont pas encore 
admissibles aux pensions de vieiilesse. 
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La disparité entre les conditions sur le marché du 
travail et les programmes publics pourrait même 
s'accroItre a mesure que vieillesse et retraite seront 
de moms en moms synonymes. La société doit se 
demander comment elle pourra répondre aux 
besoins des retraités qui ne sont pas autosuffisants. 

Secteur privé 
!!é!ène David, sociologue, chercheure invifée au 
Départernent de sociologie de l'Universitéde Montréal 

Les etudes sur les politiques Ct les pratiques internes 
des entreprises privées au Canada révèlent qu'il n'y 
a actuellement aucun mécanisme de gestion des 
salaries vieillissants, ni d'outils de gestion des 
ressources humaines appropriCs. A défaut. deux 
mCcanismes inadéquats sont très utilisés Ia misc a 
La retraite et I'utilisation des regimes d'assurance 
maladie-invalidité. Plusieurs etudes a caractère 
prescriptif proposent toutefois différents moyens de 
maintenir Ia main-d'oeuvre vielllissante sur le 
marché du travail. 

Peu d'entreprises ont adopté des mécanismes de 
gestion d'une main-d'oeuvre vieillissante. C'est ce 
dont térnoignent quatre entreprises quebecoises qui 
ont adopté de tels mécanismes et oii Ia proportion 
de Ia main-d'oeuvre vieillissante est plus élevée que 
Ia moyenne. Ce qui frappe Ic plus sont les mesures 
qui incitent très tot a quitter les rangs de Ia main-
d'oeuvre. A cet égard. Ic Canada n'est toutefois pas 
different de Ia plupart des pays industrialisés. Les 
gouvernements ont réagi en modifiant leurs regimes 
de sécurité du revenu et en mettant sur pied de 
nouveaux programmes accélCrant la sortie de Ia 
population active des salaries vieillissants, afin de 
réduire Ia pression sur l'emploi. Ces mesures 
comportent toutefois des coOts, tant pour l'ernployé, 
Ia société que pour I'organisation. 

Cependant. les entreprises devraient considérer 
un certain nombre d'autres options pour faire face 
au phCnomène des employés en fin de carrière : le 
desengagement a court terme (avec stimulants a 
quitter, retraite anticipée), Ic desengagement partiel 
(travail it temps partiel, travail partagé). Ia deuxième 
carrière (mutation. reengagement), La stabilité (pro-
grammes de formation qui offrent des stimulants a 
rester. horaire flexible, restructuration de l'emploi. 
plus de responsahilités, nouveaux roles, mentorat), 
croissance continue (promotions, mutations pour 
acquérir des connaissances. stimulants a rester). 

Experience personnelle de retour sur le marché 
du travail 
Connie Delahanrv, chercheuse d'einploi 

Pour une chercheuse d'emploi âgée, l'âgisme peut 
se manifester par des remarques décourageantes 
(<<pour ce travail, on a besoin d'une personne 
energique.>), par un salaire minimum pour du tra-
vail de qualité professionnelle de haut niveau ou par 
Ic malaise des jeunes travailleurs devant la perspec-
tive d'avoir un collègue de travail plus âgé. Les 
gestionnaires des ressources humaines peuvent 
laisser entendre au demandeur d'emploi âgé qu'il est 
trop qualifié, que les jeunes ont plus que lui droit aux 
emplois ou que les emplois qui exigent peu de 
responsabilités conviennent mieux a quelqu'un ode 
son age>'. On peut conseiller aux travailleurs âgés 
nouvellement embauchés de ne pas faire de plaintes 
qui pourraient être associées a un problème lie a l'âge 
ou a une infirmité : trop de marches a monter, 
chauffage insuffisant. etc. 

Programmes du gouvernement fédéral 
Elavne van .cnellenberg, direcirice generate, Direction de 
1 adaptation des travailleurs ágés, DCt'eloppernent des 
ressources hunzaines Canada 

Plusieurs des ernplois perdus au cours de Ia dernière 
recession sont des emplois qui vraiseniblablement 
étaient occupés par des travailleurs âgés. De plus, 
les employeurs estiment en génCral qu'il est moms 
rentable de recycler des travailleurs âgés que 
d'améliorer les compétences des plus jeunes. Ce qui 
attend beaucoup de travailleurs âgés mis a pied, cc 
n'est pas Ia retraite, mais l'aide sociale, avec pour 
consequence Ia perte de l'estime de soi et de ses 
avoirs financiers. Et cela entraIne d'autres 
problèmes sociaux. 

Le ministère fCdéral du Développement des 
ressources humaines a deux types de programmes 
qui s'adressent spCcialement aux travailleurs ãgés 
déplacés le premier vise a Ies remntegrer sur Ie 
marchC du travail par le recyclage et Ic counselling; 
Ic deuxième fournit une aide au revenu quand les 
mesures de réintégration n'ont pas donné Les 
résultats escomptés ou ne conviennent pas. 

DorCnavant, a mesure que les travailleurs ages 
joueront un rOle plus important au sein de Ia main-
d'oeuvre, il se peut qu'il y ait un renversement de Ia 
discrimination it leur endroit. Et si cela ne se produit 
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pas naturellement, les gouvernements devront peut-
être prendre des mesures pour éliminer les obstacles 
a Ia participation des travailleurs âgés. La société 
devra aussi decider dans quels cas le soutien finan-
cier a long terrne est efficace pour aider les 
travailleurs ãgés et si cette aide devrait être Iiée a des 
facteurs tels que Ic revenu du ménage, la durée de Ia 
période d'emploi ou des services communautaires. 

Som ma ire 
Doug Norris, dire cleur, Division des slat istiques sociales, 
du logement et des families, Statistique Canada 

M. Norris a résumé les exposés de Ia matinée en 
faisant les observationssuivantes. 

• Le vieiilissement de Ia main-d'oeuvre a un impact 
sur tous les partenaires dans La société - les 
gouveinements, les employeurs, les particuliers 
(qui doivent prendre des decisions a propos de 
leur retraite ou a propos d'un travail non rémunéré. 
comme le faiL de fournir des soins) ainsi que Ic 
secteur du bénévolat. 

• Le contexte de Ia discussion vane avec le temps, 
scion que l'économie est en recession ou connaIt 
une reprise, scion que les politiques commerciales 
ouvrent ou non de nouveaux marches et en fonction 
de Ia situation particulière des travailleurs. 

• Les chercheurs ont besoin de nouvelles données, 
particulièrement sur les entreprises et sur leurs 
pratiques et leurs politiques en matière de 
ressources humaines. Les données longitudinales 
sont particulièrement importantes, comme aussi 
le fait d'intégrer les données sur Ic marché du 
travail a un contexte social plus étendu. 

Experiences d'autres pays 
David Gray, professeur adjoint, Déparlernent des sciences 
économiques, Université d 'Ottawa 

Les recherches effectuées au Royaume-Uni, au 
Canada. en France et aux Etats-Unis montrent que, 
mênie pendant les bonnes annCes, les travailleurs 
ãgés dCplacés se tirent mal d'affaires sur Ic marchC 
du travail. EL, pour Ia plupart d'entre eux. Ia mobilité 
entre les secteurs d'activité ou les regions n'est pas 
une réelle possibilité. Le système actuel encourage 
les travailleurs déplacés a demander des prestations 
d'invaliditC. Ii faut. d'une certaine façon, assurer les 
travailleurs contre le risque d'un licenciement entre 
50 et 65 ans. Le dCfi qui doit ëtre relevé au moyen de 
politiques est de faciliter la transition entre Ic mo-
ment de Ia misc a pied et celui de l'admissibilité aux 
prestations de retraite, 

Les Etats-Unis n'ont pratiquement pas de pro-
grammes subventionnés de retraite anticipCe. Les 
travailleurs dCplacés a cause du commerce interna-
tional peuvent recevoir des prestations dans Ic cadre 
de Ia Trade Adjustment Assistance, qui est surtout 
un programme de recyclage subventionné. Dans Ic 
secteur privé. ii se peut que les grandes entreprises 
qui ne font pas face a une forte concurrence offrent 
des mises a Ia retraite avec prime ou des programmes 
de retraite anticipée. Dans cc cas, les prestations sont 
financées par une reduction des profits Ct (ou) une 
hausse des prix. Beaucoup de travaiLleurs ãgés 
déplacés n'ont pas accès a une aide de cc genre, de 
sorte que cc sont eux qui doivent pratiquement seuls 
supporter Ic coUt d'une misc a pied avant I'ãge de la 
retraite. Cela crCe des inégaiites marquees, en 
grande partie dCterminées par Ic secteur d'activité 
dans lequel sont employés les travailleurs. 

Au Canada aussi, les coUts d'ajustement sont 
habituellement assumes par les travailleurs ou par 
leurs employeurs. Toutefois. ii se peut que la 
fréquence des mises a pied avec prime ou avec 
prestations de retraite anticipée payCcs par 
l'employcur soit plus élevée ii cause de Ia presence 
de sociétés d'Etat. 

En France, oii l'âge normal de Ia retraitc est de 
60 ans, Ia situation est très différente. Les employés 
déplacés de secteurs semi-publics se voient souvent 
ot'frir une misc a La retraite avec prime ou des 
prestations de retraite anticipCe. Ces avantages, 
financées par I'Etat, ont beaucoup été utilisées pen-
dant les annCes 80. mais Ic programme est coüteux. 

En definitive. les travailleurs devront supporter 
une partie considerable du coUt des regimes de pen-
sion spéciaux destinés aux travailleurs déplacés qui 
ont entre 55 et 65 ans. Cela suppose des primes plus 
élevées pour les jeunes travailleurs, qui doivent faire 
des economies en vue de leur retraite, obtenir une 
assurance-vie et une assurance invalidité a long 
terme et, maintenant, une assurance contre Ic 
licenciement avant Ia retraite. 

Solutions actuelles et a venir 

Tra vailLeu r 
Karen Snyder, propriétaire, Ben gka Corporation 

Un certain nombre de possibilitCs se présentent aux 
travailLeurs âgés mis a pied : chercher un nouvel 
empLoi, se recycler, vivre de leurs placements ou 
devenir travailleurs autononies. La dernière option, 
le travail autonome. exige de Ia preparation et peut 
ne pas convenir a tout Ic monde : 85 % des nouveLles 
entreprises font faillite au cours des cinq premieres 
années. 
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Le travail autonome signifie non seulement être 
son propre patron. mais aussi assumer Ia 
responsabilité de toutes les decisions. Le travailleur 
autonome ne dispose pas de l'environnement et de 
l'emploi du temps structures que l'on trouve dans 
un emploi de <<9 a 5". Cela peut souvent aboutir a 
une semaine de travail de sept jours avec de 
nombreuses heures. 

11 existe plus d'un genre de travail autonome. 
Peut-être le plus connu est-il le fait d'être 
proprietaire d'une entreprise indépendante, mais ii 
n'est pas toujours nécessaire de partir a zero. II y a 
d'autres possibilités, par exemple l'achat d'une 
entreprise déjà en exploitation ou d'une franchise. 
Le marketing par réseau, autre type de travail 
autonome, peut convenir particulièrement bien aux 
travailleurs âgés. Ce genre d'entreprise depend 
beaucoup du bouche a oreille; il oblige a effectuer 
des ventes personnelles et entraine un 
investissement beaucoup plus faible que l'achat 
d'une entreprise en exploitation ou d'une franchise. 
Le travail autonome est egalement possible dans Ic 
cadre d'une copropriété ou d'une association 
stratégique d'entreprises connexes, par exemple une 
entreprise d'éditique et un imprimeur. 

Syndicat 
Jo-Ann Hannah, représentante nationale, Di'ision du 
régime de retraite et avantages sociaux, Travailleurs 
canadiens de I 'automobile 

Le problème du vieillissement de Ia main-d'oeuvre 
n'est pas le premier dans l'ordre de priorite des 
syndicats. La norme généralement acceptCe est de 
30 ans et Ic depart>>, c'est-à-dire que tout travailleur 

devrait pouvoir prendre sa retraite après 30 ans de 
service. Toutefois, certaines entreprises font des ef-
forts pour conserver leurs travailleurs ãgés quelques 
années de plus. La compagnie Falconbridge Ltd., par 
exemple. offre des conditions de retraite ameliorees 
aux personnes qui sont pretes a accepter <<35 ans et 
le depart>>. 

Le syndicat des Travailleurs canadiens de 
l'automobile a subi des transformations avec 
l'arrivée de membres provenant du secteur des ser-
vices et de branches d'activité telles que les mines et 
les services forestiers, qui n'offrent peut-etre pas de 
régime de pension ou n'offrent pas de salaire 
suffisant pour permettre aux travailleurs de prendre 
leur retraite sans contrainte financière. me-
vitablement, ces ,personnes devront s'cn remettre aux 
pensions de l'Etat. Sans une amelioration des 
regimes de pension, ces travailleurs, particu-
lièrement les femmes, qui n'ont peut-être pas les  

moyens de prendre leur retraite, sont des candidats 
pour one retraite tardive et non pas anticipee. Les 
syndicats luttent donc pour maintenir les pro-
grammes de sécurité du revenu de l'Etat. 

Plusieurs conditions pourraient amener les 
syndicats a négocier une retraite anticipee. us 
agiraient de Ia sorte pour nlaintenir des postes pour 
les jeunes travailleurs ou faire face a de nouvelles 
technologies, ce qui est particulièrernent difficile 
pour des travailleurs d'usine relativement peu 
instruits. De plus, une retraite anticipée peut être 
souhaitable dans des branches d'activité oi les con-
ditions de travail sont difficiles. Le système de pro-
duction <<au moment adéquat'> a augmente Ia 
cadence des chaInes de fabrication jusqu'au point oi 
les microtraumatismes repetitifs et d'autres 
problèmes deviennent plus courants. 

La concurrence avec des pays comme le Mexique 
a aussi accru le rythme de travail. Jusqu'ici, les 
syndicats canadiens ont résistC aux pressions visant 
a accélérer les chalnes de montage, mais les sociétés 
continuent leurs efforts en cc sens en offrant des 
primes de rendement. Pour retarder Ic depart a Ia 
retraite, il faut amCliorer les conditions de travail. 
Les travailleurs ont besoin de congés pour refaire le 
plein d'énergie. Les syndicats negocient donc des 
heures de travail réduites sans reduction de salaire. 

Les sociétCs ont réalisé des gains de productivité 
importants dont les travailleurs n'ont généralement 
pas profité. Au lieu de cela. Ia plupart des families 
ont maintenant besoin de deux revenus. Nous 
devrions peut-etre nous tourner vers Ic modèle 
européen, oi les travailleurs ont davantage de 
congés, de vacances et de congCs parentaux. 

Groupe d'entraide 
Canon Keith Calder, coordonnateur. Operation Rainbow 

Peu de ressources communautaires sont disponibles 
pour aider les professionnels et les administrateurs 
en chômage. Dc plus. les services qui existent sont 
très coQteux. L'Operation Rainbow - Resource and 
Information Network for Business Professionals Out 
of Work (réseau de ressources et de renseignernents 
pour les gens d'affaires en chomage) - a été Iancée 
en 1988 comme groupe d'entraide sans but lucratif 
pour donner a de telles personnes une occasion de 
se rencontrer, de partager des renseignements et de 
réorienter leur style de recherche d'empioi. Le pro-
gramme, qui coüte 50 S par personne, comporte six 
seances et est offert trois fois par an de manière a 
correspondre aux periodes de pointe pour 
l'embauche (janvier-février, avril-mai et octobre-
novembre). 
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Une des fonctions les plus importantes du pro-
gramme est de réduire l'inquietude des chômeurs. 
La perte d'un emploi peut détruire Ia confiance en 
soi et créer un fort sentiment d'isolement. L'âge est 
un facteur important, parce que les personnes qui se 
trouvent dans cette situation sont en général plus 
ãgées et doivent par consequent lutter contre 
l'attitude qui fait juger qu'après 40 ans, on se fait 
vieux. Ces personnes sont encore dans leurs années 
d'activité maximale et ont des engagements finan-
ciers de longue durée. 

Les participants apprennent a s'appuyer sur leurs 
points forts, sans pour autant chercher le genre 
d'emploi qu'ils détenaient auparavant. Une bonne 
partie du programme est planifiée par les partici-
pants eux-mémes. Ils déterminent de quelles 
competences us ont besoin en matière de recherche 
d'emploi, apprennent a se preparer a des entrevues 
et partagent leurs succès et leurs frustrations. Us sont 
un soutien les uns pour les autres. 

Secteur privé 
Aurèle Quenneville. directeur, A vantages sociaux, Bell 
C'anada 

Le secteur privé doit faire face a de nombreux défis, 
notamment la concurrence accrue, le changement 
technologique, les contraintes budgétaires et 
l'évolution de Ia demande des consommateurs. Bell 
Canada a réagi a ces pressions en rCduisant son 
effectif et en procédant a une restructuration. Depuis 
1982, 11 500 employés ont accepté des offres de 
retraite anticipée. D'autres se sont recycles et ont été 
réaffectés. Le personnel de cette sociCtC est donc 
moms nombreux. plus souple et mieux formé sur le 
plan technique. 

Le personnel de Bell Canada se concentre 
davantage dans la tranche d'âge moyen que 
l'ensemble de Ia main-d'oeuvre du Québec et de 
l'Ontario. Cela découle a Ia fois de la reduction de 
l'embauche de jeunes, des programmes de retraite 
anticipCe et d'une forte embauche dans Ic passé. Par 
consequent. bien que Bell Canada ait offert des pro-
grammes de retraite anticipée a ses employés, ii se 
peut quc des programmes visant Ic but inverse 
doivent être offerts dans l'avenir. A mesure que les 
gCnCrations du baby-boom atteignent l'âge de Ia 
retraite anticipCc, il se peut que les sociCtCs doivent 
offrir des stimulants pour inciter les travailleurs a 
garder Icur emploi jusqu'à 65 ans pour éviter le 
depart soudain d'un grand nombre de leurs 
employés. A Bell Canada, les programmes de 
retraite anticipée sont une mesure temporaire. 
L'objectif a long terme est d'améliorer les pro-
grammes de pension afin de conserver les employés. 

Il se peut qu'iI y ait non seulement un 
renversement de Ia tendance a Ia retraite anticipCe, 
mais aussi des changements aux programmes de 
pension offerts auxemployés. Des reductions dans 
les pensions de l'Etat et dans les programmes de 
soins de sante pourraient obliger les employeurs a 
offrir une couverture dans ces domaines. Dc plus, 
les employeurs doivent faciliter l'évolution du cycle 
professionnel. Diverses solutions sont possibles 
programmes de rccrutement pour les travailleurs 
ãgés qui entament une deuxième carrière, recyclage 
interne pour assurer des chances égales 
d'avancement et introduction progressive de La 
retraite au moyen du travail temps partiel. 

Gouvernement fédéral 
Paul Mercier, direeteur, Groupe de I 'analy 

/ '
se et de Ia e- 

cherche. Di'ision c/c elaboration des politiques. 
Secretariat c/u Conseil du TrCsor 

Le secteur public se heurte a des contraintes et doit 
relever des défis dont certains sont les mêmcs que 
dans Ic secteur privé. C'est pourquoi le Conseil du 
Trésor a cherché it restructurer Ia Fonction publique 
et a en réduire I'effectif. La direction prCfère Ia 
retraite anticipée aux autres mCthodes de reduction 
de I'effectif. Les travailleurs ãgés sont 
habituellement au sommet de l'échelle salariale. de 
sorte qu'en réduisant leur nombre on réduit aussi les 
coUts salariaux. De plus, l'existence d'emplois 
vacants aux echelons supCricurs facilite La mohilité 
des travailleurs, par un effet d'entrainement. Ainsi, 
bien que le régime de pension des fonctionnaires Icur 
perrnette de prendre leur retraite sans pCnalitC a 
55 ans après 30 ans de service. Ia nécessitC de rCduire 
les effectifs a amené Ic gouvernement a offrir des 
programmes de retraite anticipéc. 

Actuellement. le taux de depart diminue dans Ia 
Fonction publique: I'an dernier, ii a été d'environ 
3 %, donc infCrieur a Ia valeur traditionnellement 
jugée optimale (de 5 % a 7 %). Comme Ic taux de 
depart naturel est trop faible pour atteindre les 
objectifs du Conseil du Trésor, on a mis en oeuvre 
des programmes de réamCnagement de I'effectif. 
Parmi les employés qui demeurent dans la fonction 
publique après 55 ans. 70 % sont admissibles a une 
pension sans pCnalité. Des programmes 
d'encourageinent a Ia retraite anticipec ont Cté offerts 
a ces travailleurs ãgés pour les inciter a prendre Ieur 
retraite, Fait surprenant, certains travailleurs ãgés 
ont refuse des offres gCnCreuses de compensation et 
de mise a la retraite avec prime. 

Comme Bell Canada, le gouvernement fédéral a 
constaté que. par rapport a I'ensemble de Ia main-
d'oeuvre, Ia repartition de ses employés scion I'âge 
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comportait une surreprésentation de personnes 
d'âge moyen. Cette repartition entraIne l'existence 
d'une <<bulle de retraites, qui Cclatera vers 2005. Ce 
phénomène sera vraisemblablement intensifié par Ia 
tendance des gestionnaires a embaucher des 
travailleurs oprêts a I'emploi> plutôt qu'à former 
leurs employés actuels. Les travailleurs <d'ãge 
moyen> qui possèdent une experience de travail 
pertinente empechent donc les jeunes adultes de 
trouver un emploi dans Ia Fonction publique. Après 
le tournant du siècle. une fois que Ia bulle de retraites 
aura éclaté, Ia mobilitd et l'embauche au sein de Ia 
Fonction publique s'amClioreront. 

Som mai re 
Shahid A lvi. vice-président, Global Demographics 

M. Alvi a fait quatre observations pour résumer les 
exposés de l'après-midi. Premièrement, il existe un 
spectre de reactions envisagées et actuelles au 
vieillissement de Ia main-d'oeuvre, depuis l'entraide 
jusqu'aux programmes structures d'entreprises. 
Actuellement, ces programmes ne sont pas 
coordonnés; us sont isolés. Deuxièmement. en raison 
de l'incompatibilité entre Ia nécessité de Ia 
productivité et le droit au travail, les donnCes 
doivent être considérées dans un contexte social et 
Cconomique. Troisièmement, il faut davantage de 
données bien que les sociétés, les syndicats et les 
gouvernements disposent de statistiques agrégées, 
on n'a pas de renseignements détaillCs sur 
I'Cvolution de Ia situation des particuliers. Enfin, 
une approche flexible est indiquCe. 11 n'existe pas de 
solution unique; les solutions doivent être adaptées 
aux différentes situations. 

Sommaire et allocution de cloture 
John Coombs, directeur general. 1)irec lion des enquCzes 
sur le travail ef les ménages, Statistique Canada 

Les politiques et les pratiques en matière de 
vieillissement et de retraite doivent chercher un 
équilibre entre trois facteurs Ia nécessité pour les 
gouvernements d' appliquer des restrictions 
budgétaires; Ia nécessité pour les employeurs d'être 
compétitifs et d'assurer le développement de carrière 
de leur plus jeunes employés: le besoin de bien-être 
des particuliers (pour les jeunes. espérer avoir un 
emploi et une carrière; pour les personnes plus âgées, 
pouvoir travailler aussi longtemps qu'elles le 
peuvent, prendre leur retraite sans bouleversement 
dans leur vie et/ou avoir Ia possibilité de combiner 
Ic travail et Ia retraite). II ne semble pas manquer de 
irodèles qui permettraient d'atteindre ces objectifs. 

La société a change depuis Ic debut des années 70. 
Les exposés ont fait ressortir Ia nécessitC de mettre 
fin a Ia discrimination et de debusquer les mythes 
relatifs aux travailleurs âgés. Les exposes ont aussi 
soulevé Ia question suivante <Dans I'avenir, y aura-
t-il des mesures incitatives OU des pénalités pour Ia 
retraite "anticipée"?> 

En outre, la distinction entre la retraite anticipée 
volontaire et involontaire s'accentue de façon 
marquee. Des moyens devront être mis en oeuvre 
afin de combler l'Ccart entre le debut d'une retraite 
involontaire et le moment oti une personne peut 
compter sur les prestations de retraite a titre de 
revenu. II se peut que les travailleurs eux-mêmes 
aient a payer davantage en prevision d'une retraite 
involontaire avant l'âge oü peuvent être versées les 
prestations des regimes de pension de I'Etat. 
L'expérience de Ia France montre les problèmes qui 
se posent lorsque le gouvernement assume seul Ia 
responsabilité de l'aide au revenu pendant cet 
intervalle. Un programme de ce genre dolt être base 
sur des principes d'assurance plutôt qu'être 
entièrement finance par I'Etat. Quoi qu'iI en soiL les 
gouvernements devront continuer - méme dans un 
contexte de restrictions budgétaires - a offrir des pro-
gramnies de sécuritC sociale pour les travailleurs qui 
n'ont pas les ressources financières voulues pour 
prendre leur retraite. 

Le recyclage des travailleurs dans de nouvelles 
technologies doit se faire sur une base plus générale 
pour que puisse être constituCe une main-d'oeuvre 
plus polyvalente. Les statistiques semblent indiquer 
que l'on prCfère embaucher, au premier echelon, des 
travailleurs expérimentCs pour obtenir des employés 
<prets a travailler>' plutôt quc de former des jeunes 
nouvellement embauchés. Au même moment, les 
gestionnaires de Ia Fonction publique ont encourage 
les travailleurs âgés a prendre leur retraite, crCant 
ainsi des postes a pourvoir. 

En résumé, les deux grandes questions sont les 
uivantes. 

• La nécessitC d'un changement culturel, qui 
éliminerait I'âgisme et les mythes entourant I'âge. 
Sous ce rapport, les solutions ne sont pas 
uniquement affaire de ressources. 

• La nécessité d'une aide financière permettant aux 
travailleurs ãgés déplacés de subsister jusqu'a 
l'âge auquel les pensions sont normalernent 
versées, ainsi que Ia question de savoir qui devrait 
payer pour cette aide. 0 
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U VIENT DE PARAITRE 

• Revision des estimations de l'Enquête sur 
Ia population active 

Tous les uIIiq ans. les chiffres de population utilisés 
pour Ia ponderation des résultats de l'Enquéte sur 
Ia population active (EPA) sont mis a jour de manièrc 
a correspondre aux données du dernier recensement. 
En janvier 1995, les chiffres de population de I'EPA 
ont été révisés pour tenir compte des résultats du 
Recensement de 1991, et toutes les series 
chronologiques ont été mises a jour pour assurer Ia 
continuite des données. Habituellernent, la revision 
remonte a moms de 10 ans mais. dans le cas present, 
cue remonte a près de 20 ans, c'est-à-dire a 1976. afin 
de tenir compte de deux changements : Ic sous-
dénombrement net observe pour Ic recensement et 
Ia couverture des residents non permanents qui ont 
été dénombrés pour Ia premiere fois au Recensement 
de 1991. (Les residents non permanents 
comprennent les étudiants qui sCjournent an pays en 
vertu d'un visa dCtudiant, les travailleurs 
temporaires, les personnes ayant fait une demande 
de statut de refugie. et  ainsi de suite. us 
reprCsentaient environ I % de Ia population 
canadienne en 1991.) 

La revision des données de I'EPA en vue d'assurer 
Ia conformité avec les nouveaux chiffres de popula-
tion n'a pas été Ic sent changement apporté a I'EPA 
cette annCe. La base de sondage a aussi été mise a 
jour en fonction des données du recensement. Le 
nouvel échantillon a etC introduit sur une période 
de six mois, d'octobre 1994 a mars 1995. La mise a 
jour de Ia base de sondage permet d'amCliorer Ia 
qualitC des donnCes en réduisant les erreurs liées a 
Ia variance d'échantillonnage, mCme si Ia taille de 
I'échantillon demeure inchangée. Dc plus. Ic nouvel 
échantillon est prélevé en tenant compte des divi-
sions géographiques du dernier recensement, c'est-
a-dire des limites provisoires du Recensement de 
1996 pour les regions métropolitaines de 
recensement - qui, dans certains cas, ont etC 
Ctendues au-delà des limites de 1981 utilisCes 
auparavant dans le cadre de I'EPA - et des limites 
de 1991 pour les regions Cconomiques. En raison du 
changenient dans Ia delimitation des regions 
géographiques ayant servi a Ia selection de 
l'échantillon, les estimations de la série  

chronotogiquc ont d6 être rCvisCes en remontant 
jusqu'à 1987 pour assurer l'uniformité sur Ic plan 
geographique. La Colombie-Britannique est Ia seule 
exception : comme ses nouvelles regions 
économiques étaient trés différentes des anciennes, 
les estimations officielles n'ont pas etC soumises a 
une revision remontant jusqu'à 1987. 

Des articles sur les revisions apportees a I'EnquCte 
sur Ia population active ont paru dans les nuinCros 
d'octobre, de novembre et de dCcembre 1994 de La 
population active (n° 7 1-001 au catalogue). Pour plus 
de renseignements, on peut communiquer avec 
Colleen Clark par téléphone au (613) 951-4723 ou par 
tClécopieur au (613) 951-2869. 0 

• Personnes ayant une incapacité 
Près de Ia moitiC (48 (/ ) de Ia population en age de 
travailler et ayant one incapacitC avait Un emploi en 
1991. Bien que cette proportion soit passablement 
infCrieure a celle des personnes n'ayant pas 
d'incapacité (73 %), Ia situation des personnes ayant 
une incapacité s'est améliorCe ces dernières annCcs. 
La publication Un portrait des personnes avant une 

(n° 89-542F au catalogue) fait Ctat de cette 
amelioration a l'aide des données de l'Enquête sur 
la sante et les limitations d'activitCs (ESLA) de 1991. 
Elle offre un examen des facteurs tels que le niveau 
d'instruction. I'activitC sur Ic marché du travail, 
l'emploi, le chômage et le revenu. Elle traite aussi 
des obstacles A l'emploi auxquels se heurtent ces 
personnes. 

Sur le plan de l'activité, Ia situation des personnes 
ayant une incapacité demeure trés diffCrente de celle 
des personnes qui n'en ont pas. les premieres Ctant 
nettement plus susceptibles d'être en chômage ou 
hors de La population active. NCanmoins, Ic chapitre 
sur l'activité révèle les faits suivants. 

• Les personnes ayant tine incapacite représentaient 
9 % des Canadiens ayant un emploi en 1991, 
comparativement a 7 % en 1986. 

• Entre 1986 et 1991, Ic rapport emploi-population 
des personnes ayant tine incapacité s'est accru 
d'environ 8 points de pourcentage (pour atteindre 
48 %), cc qui représente une augmentation 
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passablement plus rapide que Ia hausse de 3 points 
de pourcentage enregistrée pour les personnes 
sans incapacité (de 70 % a 73 %). 

• Chez les personnes ayant une incapacité, les 
hommes étaient plus susceptibles que les femmes 
d'avoir un emploi (56% contre 41 % en 1991). 

• En 1991, 73 % des hommes et 61 % des femmes 
ayant une incapacité et détenant tin diplôme 
universitaire occupaient un emploi. Toutefois, 
chez ceux qui avaient moms d'une 9° année. 
seulement 40 % des honimes et 19 % des femmes 
avaient un emploi. 

• Plus de 80 % des personnes qui détenaient un 
empioi et qui avaient une incapacité travaillaient 
a temps plein (au moms 30 heures par semaine). 
En fait. 22 % des travailleurs a temps plein ayant 
une incapacité travaillaient plus de 40 heures par 
semaine. 

Bien que ces tendances soient encourageantes, les 
personnes ayant une incapacite continuent de se 
heurter a de nombreux obstacles, autres que leur état, 
qui les empéchent de faire partie de la population 
active. Dans l'ensemble. 20 % des personnes ayant 
une incapacité ne faisaient pas partie de La popula-
tion active en 1991 parce qu'elles auraient perdu leur 
source de revenu en entier ou en partie si dies 
avaient travaillé. Une proportion de 15 % d'entre 
dies estimaient que leurs competences du moment 
ne leur permettaient pas de trouver un emploi. 14 % 
étaient d'avis qu'il n'y avait pas d'emplois leur 
convenant et 12 % risquaient de perdre une partie ou 
Ia totalité de leurs revenus de soutien additionnels. 
De plus, dans Ia plupart des cas, La fréquence de ces 
obstacles augmentait avec la gravite de l'incapacité. 

On pent se procurer Un portrait des personnes avant 
tine incapacite (n° 89-542F au catalogue) pour Ia 
somme de 40 $ dans les centres de consultation de 
Statistique Canada ou en écrivant a Ia Division du 
marketing. Vente et service. Statistique Canada, 
Ottawa, KIA 0T6; on peut aussi communiquer par 
télécopieur au numéro (613) 951-1584 ou téléphoner 
sans frais au numéro 1 800 267-6677. 0 

• Evolution du faux d'absence chez une 
genEration de fravailleurs 

La publication Les raux 1'absence lti travail, 1977 a 
1994 (n° 71-535M n° 7 ati catalogue) utilise les 
données des series chronologiques de l'Enquête sur 

Ia population active pour determiner les tendances 
relatives aux absences du travail depuis 18 ans. Des 
renseignements sont publiés sur Ia frequence des 
absences (Ia proportion de travailleurs absents 
durant chaque semaine), le taux d'inactivité (Ia pro-
portion d'heures de travail perdues par suite des 
absences) et Ic nombre annuel moyen de jours 
perdus par travailleur a temps plein. La raison de 
l'absence (maladie ou invalidité, obligations 
personnelles ou familiales) est aussi fournie pour 
chaque mesure de l'absence. Les quatre series de 
tableaux de données indiquent les taux d'absence 
scion le sexe pour des niveaux détaillés d'industries, 
les grands groupes de professions et les groupes 
d'âge et donnent les taux d'absence globaux pour les 
provinces. Pour une analyse des taux d'absence 
dans les industries entre 1983 et 1993, voir l'article 
<S'absenter du travail>> dans Ic present numéro. 

Les taux d'absence du travail, 1977 a 1994 (n° 71-
535M n° 7 au catalogue) sera disponible sous peu 
pour Ia somme de 40 $ dans les centres de consulta-
tion de Statistique Canada. On pourra aussi 
I'obtenir en écrivant a Ia Division du marketing. 
Vente et service, Statistique Canada, Ottawa. K IA 
0T6. On pourra aussi communiquer par telecopieur 
au numéro (613) 951-1584 ou téléphoner sans frais 
au numéro 1 800 267-6677. 0 

• DonnEes Ion gitudinales sur les mEdecins 
remunEres a I'acte 

Li Base de données nationale sur les médecins 
(BDNM) offre des renseignements sur certaines 
caractéristiques des médecins. Les donnCes 
longitudinales, fournies par les provinces et les 
territoires, couvrent prdsentement les exercices fi-
nanciers 1989-1990 a 1992-1993. 

La BDNM est un projet pluriannuel a phases mul-
tiples gérC par Sante Canada. La responsabilité de 
ce projet sera bientOt confiée a l'lnstitut canadien 
d'information sur Ia sante. La phase 1 renferme des 
données sur les caractéristiques déniographiques et 
sur les niveaux d'activité (paiements totaux, actes 
médicaux totaux et paiements moyens) des 
médecins rémunérés a l'acte. La phase 2 ajoutera des 
données sur les activités cliniques des médecins 
rémunérés selon d'autres modalités (par exemple 
celles des mddecins salaries). A Ia phase 3, des 
données sur les activités non cliniques des médecins 
(par exemple l'administration. l'enseignement, Ia 
recherche) seront ajoutées. 
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Les faits saillants suivants sont tires des données 
recueillies a Ia phase I et portent sur lensemble des 
mCdecins qui ont touché une remuneration a l'acte 
en 1989-1990. La mesure d'équivalent temps p1cm 
(ETP) utilisCe est haséc sur les coüts facturCs et a Cté 
établic en vue de neutraliser les differences de charge 
de travail entre les médecins. 

• II y avait près de 48 000 mCdecins rémunérCs a 
I'acte au Canada en 1989-1990. ou environ 39 600 
mCdecins en equivalent temps p1cm (ETP). Le 
groupe des mCdecins de 45 Ii 54 ans a accompli 
plus d'actes médicaux que celui de tout autre 
groupe dãge. 

• On comptait plus d'hornrnes que de femmes 
mCdecins en ETP dans tous les groupes d'ge. 
Cependant, le pourcentage de femmes médecins 
dans les groupes d'age de moms de 45 ans était 
plus Clevé que dans les autres groupes d'ãge. Cela 
n'a rien d'Ctonnant. puisque près de Ia moitié 
(47 %) des femmes médecins en ETP ont obtenu 
leur diplôme au cours des 10 dernières années, 
comparativement au cinquiènle (21 %) de leurs 
collegues masculins. 

• Les regions rurales comptent beaucoup moms de 
mCdecins en ETP pour 100 0(0 habitants que les 
agglomerations urbaines (10 000 habitants et plus). 
Les omnipraticiens sont repartis de façon plus 
homogène dans les localités que ne Ic sont les 
niédecins spCcialistes. lesquels sont davantage 
concentrés en region urhaine. 

• Presque tous les médecins en ETP récemment 
diplômCs (ayant obtenu leur diplôme au cours des 
cinq dernières années) ont obtenu leur diplôme 
d'une faculté de médecine du Canada. Seulement 
62 % des hommes médecins et 41 % des femmes 
médecins qui ont obtenu leur diplôme ii y a plus 
de 20 ans ont fait leurs etudes au Canada. 

Pour plus de renseignements au sujet de Ia Base 
de données nationale sur les médecins. on peut 
communiquer avec Ia Division de l'information sur 
Ia sante de Sante Canada au (613) 957-3075. 0 

U ENQUETES A VENIR 

• Printemps 1995 : Enquëte de suivi auprès 
des sortants 

DCveloppement des ressources humaines Canada it 
chargé Statistique Canada d'effectuer ce suivi de 
FEnquête auprès des sortants, effectuée en 1991. 
Alors que l'enquête initiale portait essentiellenient 
sur les facteurs de risque associCs a l'abandon des 
etudes secondaires, l'enquête de suivi vise a 
recueillir des données sur Ia transition du milieu 
scolaire au marché du travail des répondants, qui ont 
maintenant entre 22 et 24 ans. 

Des données seront recueillies sur le niveau 
d'instruction des répondants et sur leur activitC stir 
Ic marché du travail depuis Ia fin de leurs etudes 
secondaires. Ii est particuliCrenient intéressant de 
noter qu'une evaluation sera faite de teurs 
compétences, particulièrement dans Ia mesure oui 
elles ont un effet sur Ia transition du milieu scolaire 
au marché du travail. Voici une liste de ces 
competences 

• capacités de base de lecture, d'écriture et de calcul 

• communication verhate et interpersonnelle 

• pensee creative, esprit critique et resolution de 
problèmes 

• apprentissage 

• connaissances technologiques 

Comnie l'évaluation de ces compétences de base 
au moyen d'enquCtes nécessite l'utilisation de 
méthodes innovatrices, les concepteurs de l'enquête 
élahorent prCsentement des instruments devant 
servir de mesures de remplacement pour les 
élCments de Ia série sur les compétences. 

Les résultats de I'Enquéte auprès des sortants, 
effectuée en 1991, ont été présentés dans I'article 
intitulé cLe marché du travail pour les sortants du 
secondaire> (Perspective. Hiver 1993) et dans Quoi 
de neuf?'> (Eté 1992). Pour obtenir des 
renseignements sur I'Enquête de suivi auprCs des 
sortants. on peut communiquer avec Doug Higgins 
par téléphone au (613) 951-5870 ou par télécopieur 
au (613) 95 1-9040. 0 
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• Lie jan vier 1995 a décembre 1995: le cycle 
10 (Ia famille) de I'Enquête sociale 
gEnérale 

Durant l'année, environ 10 000 personnes seront 
interviewees dans Ic cadre du cycle 10 de l'Enquête 
sociale generale, dont la thématique principale sera 
Ia famille (ESG 10). Le questionnaire portera surtout 
sur les liens familiaux des répondants et comprendra 
des sous-ensembles de questions sur 

• Ic travail rémunérC et Ic travail non rCmunéré, y 
compris sur les heures passées a faire ce travaiL 

• les interruptions du travail rémunéré et les causes 
de ces interruptions; 

• Ics manages et les unions libres; 

• les enfants et les ententes relatives a leur garde. 

L'ESG est effectuCe chaque année depuis 1985. Le 
programme de l'enquéte est repris tous les cinq ans, 
et des données sont recueillies sur les thCmatiques 
principales suivantes : Ic soutien social, Femploi du 
temps, les risques auxquels Ia population est 
exposée, le travail et Ic niveau d'instruction, et Ia 
famille. Le cycle 10 complete Ia deuxième série de 
thématiques principales. 

Pour une breve description du programme de 
l'Enquête sociale genérale. voir <<Sources'>, Perspec- 
tive. Printemps 1990. Pour plus de renseignements 
sur le cycle 10 de 1'Enquête sociale genérale, on peut 
communiquer avec Pierre Turcotte par téléphone au 
(613) 951-0878 ou par télécopieur au (613) 951-0387. 

0 
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Indmicateurs cl eo* s de 
1'emplool et du revenu 
Les indicateurs suivants de I'emploi et du revenu 
proviennent de 11 sources différentes qui incluent 
des données annuelles publiées et non publiées. Ces 
indicateurs paraissent régulierement dans chaque 
flu me r o. 

Lorsqu'elles sont disponibles et aussitôt que cela 
est possible, nous y ajoutons les données annuelles 
les plus rCcentes. Ainsi, les indicateurs sont mis a 
jour et les nouvelles données sont incorporées dans 
chaque nunléro. Un indicateur mis a jour ou révisé 
depuis le dernier numéro est identifié par un 
a st C r is q U e 

Sources des données 
Les indicateurs sont tires des sources suivantes 

1-13 & 15 Enquête sur Ia population active 
Tirage : Mensuel 
Personne-ressource : Jean-Marc Levesque 
(613) 951-2301 

14 	Enquête sur les finances des consommateurs 
Tiragc : Annuel 
Personne-ressource 	Michel Dumoulin 
(613) 951-4635 

16 	Enquête sur l'absence du travail 
Tirage Annuel 
Personne-ressource : Michael Sivyer 
(613) 951-4598 

17 	Programme national de statistiques sur les 
accidents du travail 
Tirage Annuel 
Personne-ressource Joanne Proulx 
(613) 951-4040 

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

19-20 	Programme de statistiques sur I'assurance- 
chômage 
Tiragc : Mensuel 
Personne-ressource André Picard 
(613) 951-4045  

	

21-28 	Enquête sur l'emploi. Ia rCmunération et 
les heures de travail 
Tirage : Mensuel 
Personne-ressource : Cindy lngalls 
(613) 951-4090 

	

29-31 	Grands règlements salariaux, Bureau de 
renseignements sur le travail 
(Ressources Humaines et Travail Canada( 
Tirage Trimestriel 
Contact : Information (819) 997-3117 

	

32-34 	Le revenu du travail (Revenu Canada, 
Impôt, Enquête sur l'emploi, Ia 
rCrnunération et les heures de travail et 
autres enquêtes) 
Tirage Trimestriel 
Personnc-rcssourcc : Ed Bunko (613) 951-4048 

	

35-45 	Enquête sur les finances des consommateurs 
Tirage Annuel 
Personne-ressource Michel Dumoulin 
(613) 951-4635 

	

46-52 	Enquête sur l'équipement ménager 
Tirage Annuel 
Personne-ressource : Michel Dumoulin 
(613) 951-4635 

	

53-54 	Données régionales et administratives 
Tirage : Annuel 
Contact : Service a Ia clientele (613) 951-9720 

Les notes et definitions de 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 
10 ans) est disponible stir imprirnC ou disquette au 
coat de 50 $. Une explication plus dCtaillée des 
indicateurs est également disponible. Cet ensemble 
de données couvrant 10 années est mis a jour 
trimestriellement. Pour plus de details, commu-
niquez avec Jeannine Usalcas au (613) 951-6889 ou 
par tClécopieur at) (613) 951-4179. 
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Indicateurs des de l'emploi et du revenu 

NO 	 Unite 	Année 	Canada 	1.-N. 	1.-p.-E. 	N.-E. 	N-B. 

Marché dv travail 

1 Population active en 1992 13 797 236 64 416 331 
milliers 1993 13 946 234 65 419 332 

Variation % 1,1 -0,9 1,1 0,6 0,3 

2 Taux d'activité % 1992 65,5 53,6 65,8 59,9 59,0 
1993 65,2 52,8 65,3 59.8 59,0 

3 Emploi en 1992 12 240 188 53 361 289 
milliers 1993 12 383 186 53 357 291 

Variation % 1,2 -0,9 1,0 -1,1 0,6 

4 Pourcentage de personnes occupées % 1992 16,8 13,5 16,4 17.5 15,6 
travaillant a temps partiel 1993 17,3 14,2 17,2 17,8 16,0 

5 Pourcentage de personnes travaillant a temps % 1992 32,5 62,1 43,4 45,5 45,9 
partiel mais souhaitant travailler a temps plein 1993 35,5 63,8 43,5 47,7 50,4 

6 Chômage en 1992 1 556 48 11 55 42 
milliers 1993 1 562 47 12 61 42 

Variation % 0,4 -0,6 1,5 11,7 -1,6 

7 Taux de chamage officiel % 1992 11,3 20,2 17,7 13,1 12,8 
1993 11,2 20,2 17,7 14,6 12,6 

Mesures alternatives dv chOmage 

8 En chOmage pendant 14 semaines ou plus, % 1992 5,5 10,2 7,3 6,0 5,4 
en pourcentage de Ia population active 1993 5,6 10,7 7,8 7,0 5,4 

9 Taux de chOmage 

- des personnes responsables ou a Ia tête dune % 1992 9,7 19,0 17,4 10,9 11,5 
famille avec des enfants de moms de 16 ans 1993 9,5 19,1 17,9 12,5 11,4 

- a 'exception des étudiants % 1992 11,0 20,1 17,9 12,7 12,6 
a temps plein 1993 10,9 20,0 18,0 14,3 12,3 

- y compris les membres a temps plemn % 1992 11,2 20,1 17,6 12,8 12,6 
des Forces armées canadiennes 1993 11,1 20,1 17,7 14,2 12,4 

- de Ia population active atemps plein % 1992 13,6 23,6 21,4 16,6 16,0 
1993 13,9 24,0 21,6 183 16,1 

- de Ia population active àtemps partiel % 1992 14,1 21,7 12,0 16,7 15,6 
1993 14,4 21,5 13,0 18,0 15,7 

- y compris les travailleurs décourages et % 1992 12,1 24,4 18,7 14,1 14,8 
autres en marge de Ia population active 1993 12,0 24,4 18,9 15,6 14,2 

10 Taux de sous-utilisation base sur les heures % 1992 14,3 24,3 22,0 17,5 17,1 
perdues en raison de chUmage ou de sous-emploi 1993 14,6 24,8 22,3 19,1 17,3 

11 Pourcentage de personnes en % 1992 28,1 29,3 -- 23,9 22,2 
chOmage depuis six mois ou plus 1993 30,8 33.0 -- 26,8 23,8 

Autres indicateurs dv marché dv travail 

12 Rapport emploi-population pour personnes agees de 

- 15 a 24 ans % 1992 53,5 32,4 49,4 48,0 46.9 
1993 52,1 30.5 51,3 46,7 46,5 

- 25 a 64 ans % 1992 70,0 53,7 67,1 64,5 63,5 
1993 70,1 53,4 66,0 63,3 63.8 

- 65 ans et plus % 1992 6,4 3,1 7.2 3,6 4,0 
1993 6,2 2,3 6,2 4,0 3,7 

Voir Notes et dEfinitions A Ia fin du tableau. 
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Indicaleurs dEs de I 'emploi ef du revenu 
OC Ont. Man. Sask. Aib. C.-B, 	Yukon 	T. N.-O. Année Unite No 

3385 5286 535 480 1 370 1 693 	 .. 1992 en 1 
3404 5362 540 479 1 384 1 	728 	 .. 	 .. 1993 milliers 

0,6 1,4 0,9 -0,2 1,0 2,0 	 .. % 

62,5 67,3 66,0 66,6 71,9 66,3 	 .. 	 .. 1992 % 2 
62,2 66,9 66,6 66,6 71,5 65,7 	 .. 	 .. 1993 

2 953 4 714 484 440 1 240 1517 	.. 	 .. 1992 en 3 
2 960 4 793 490 440 1 252 1561 	 .. 1993 milliers 

0,2 1,7 1,3 - 1,0 2,9 	.. 	 .. % 

15,1 17,3 19,4 18,4 16,4 18,0 	 .. 	 .. 1992 % 4 
15,7 18,1 19,4 18,4 17,1 17,8 	 .. 	 .. 1993 

38,0 29,1 32,8 35,4 27,8 27.9 	 .. 	 .. 1992 % 5 
41.9 32.0 34,3 38,2 31,7 30,0 	 .. 	 .. 1993 

432 572 51 39 130 176 	.. 	 .. 1992 en 6 
444 569 50 38 132 167 	.. 1993 milliers 
2,9 -0,5 -2,8 -2,4 1,7 -5,0 	.. % 

12,8 10,8 9,6 8,2 9,5 10,4 	 .. 	 .. 1992 % 7 
13,1 10,6 9,2 8,0 9,6 9,7 	 .. 	 .. 1993 

6,8 5,4 4,0 3,4 3,8 4,5 	 .. 	 .. 1992 % 8 
7,2 5,5 4,3 3.4 4,1 4,3 	 .. 	 .. 1993 

9 

10,6 9,1 8,1 7,3 8,5 9,1 	 .. 	 .. 1992 
10,3 8,9 7,6 7,0 9,0 8,0 	 .. 	 .. 1993 

12,6 10,3 9,2 8,0 9,3 10,3 	 .. 	 . 1992 
12,8 10.2 8,8 7,8 9,2 9,5 	 .. 	 .. 1993 

12,7 10,8 9,5 8,2 9,4 10,4 	 .. 	 .. 1992 
13.0 10,6 9,2 8,0 9,5 9,6 1993 

15,3 12,8 12,4 11,4 11,3 12,8 	 .. 	 .. 1992 
15.8 13.1 12,2 11,3 11,7 12,0 	 .. 	 .. 1993 

15,3 14,8 12,9 9,6 13,1 11,9 	 .. 	 .. 1992 
16,8 14.0 12,3 10,9 14,5 12,5 	 .. 	 .. 1993 

14,2 11,3 10,2 8,8 9,9 10,7 	 .. 	 .. 1992 % 
14,6 11,0 9,9 8,5 9,9 10,1 	 .. 	 .. 1993 

15,8 13,6 13,1 12,1 12,1 13,3 	.. 1992 % 10 
16.4 13,9 13,0 12,2 12,6 12.7 	 .. 	 .. 1993 

33,1 29,8 23,6 21,0 20,4 22,5 	 .. 	 .. 1992 % 11 
34,2 33,3 26,9 23,2 24,4 24,2 	 ,. 	 .. 1993 

12 

48,8 	55,3 	58,3 54,4 59,7 58,8 	 .. .. 	1992 
46,9 	53,7 	58,4 55.1 58,6 57,5 	 .. .. 	1993 

65,3 	72,2 	73,6 76,6 75.3 72,2 	 .. .. 	1992 
65,4 	72.5 	74,5 76,6 75,3 72,1 	 .. .. 	1993 

4,7 	7,0 	7,1 12,6 10.1 5,0 	 .. .. 	1992 
4,1 	6,8 	7,8 13,3 9,5 5,2 	 .. ,. 	1993 

Voir Notes et definitions a la fin du tableau. 
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Indicateurs dEs de !'emploi of dii revenu 

No 	 Unite 	Année 	Canada 	T.-N. 	1.-P.-E. 	N.-E. 	N.-B. 

13 	Emploi par principale catégorie de travailleurs 

- employés en 1992 10372 162 43 314 253 
milliers 1993 10399 159 44 306 253 

- travailleurs autonomes en 1992 1 807 26 10 46 35 
milliers 1993 1912 27 10 51 36 

14 Hommestravaillantãtemps plein en 1991 5126 68 18 143 115 
pendant toute l'année milliers 1992 5 091 65 19 132 118 

Femmes travaillarit a temps en 1991 3419 45 13 93 79 
plein pendant toute l'année milliers 1992 3423 48 13 96 82 

15 Jours perdus par année pour cause de maladie ou jours 1992 9,2 10,7 7,9 9,0 8,9 
pour motifs personnels, par travailleur a temps plein 1993 9,3 9.4 7,7 9,8 8,5 

16 Pourcentage de travailleurs rémunérés absents % 1992 5,6 4,1 4.0 5,4 6.0 
pendant deux semaines consécutives ou plus, 1993 5,8 4,8 4,6 6,1 5.5 
pour cause de maladie ou daccident 

17 Travailleurs touchant des indemnités daccidents du en 1991 521 9 2 13 12 
travail pour des blessures entrainant une perte de temps milliers 1992 456 8 2 12 10 
Variation -12,5 -17,3 -6,3 -4,3 -14.2 

18 Indice de loifre d'emploi 1992 86 88 96 87 82 
(1991=100) 1993 87 82 117 88 89 

Assurance-chOmage 

19 Nombre de bénéficiaires en 1992 1 388 81 16 65 67 
milliers 1993 1292 71 16 63 65 

Variation % -6,9 -13,1 0,8 -2,4 -2,1 

20 Bénéticiaires ordinaires en 1992 1 006 63 11 46 51 
sans gains déclarés milliers 1993 931 56 11 44 49 
Variation -7.5 -12,2 -0,3 44 -4,4 

Rémunération (y compris le surtemps) et heures de travail 

21 Rémunération hebdomadaire $ 1992 549,80 510,65 444,70 491,10 494,39 
moyenne en dollars courants 1993 559,24 526,86 453,74 495,80 503,30 
Variation % 1,7 3,2 2,0 1,0 1,8 

22 Rémunération hebdomadaire $ 1992 429,20 418,22 350,43 391.31 395,51 
moyenne en dollars de 1986 1993 428,87 424.54 350,92 390,39 397,55 
Variation % -0,1 1,5 0,1 -0,2 0,5 

23 Rémunération hebdomadaire moyenne des $ 1992 691,04 621,71 599.84 621,34 624,15 
employes salaries en dollars courants 1993 705,03 641,80 608,24 620,64 637,67 
Variation % 2,0 3,2 1.4 -0,1 2,2 

24 Rémunération hebdomadaire moyenne des $ 1992 539,45 509,18 472,69 495,09 499,32 
employes salaries en dollars de 1986 1993 540,67 517,16 470,41 488,69 503,69 
Variation % 0,2 1,6 -0,5 -1,3 0,9 

25 Rémunération hebdomadaire moyenne des $ 1992 421,51 381.63 285,01 375,98 393.56 
employés rémunérés a Iheure en dollars courants 1993 428,70 406,10 297,56 382,35 402,62 
Variation 1,7 6.4 4,4 1,7 2.3 

26 Rémunération hebdomadaire moyenne des $ 1992 329.05 312,56 224.59 299,59 314.85 
employés rémunérés a Iheure en dollars de 1986 1993 328,76 327,24 230,13 301,06 318,03 
Variation % -0,1 4,7 2,5 0,5 1,0 

27 Nombre moyen d'heures de travail hebdomadaires hrs 1992 30,5 33,5 30.4 31,7 33,1 
des employés rémunérés a l'heure 1993 30,6 33,9 30,7 31,7 33,4 

28 Nombre moyen d'heures supplémentaires hrs 1992 0,8 0.9 0.3 0,6 0,7 
hebdomadaires des employés rémunérés a l'heure 1993 0,9 1,0 0.4 0,6 0,7 

Voir Notes at déuinitions a Ia fin du tableau. 
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Indicateurs des de l'emploi 81 du revenu 
OC Ont. Man. Sask. Aib. C-B. Yukon T. N.-O. Année Unite No 

13 

2 545 4 068 399 328 1 007 1 253 .. .. 1992 en 
2 529 4 095 403 327 1 007 1 275 .. .. 1993 milliers 

394 630 80 102 224 259 .. .. 1992 en 
415 674 83 104 232 279 .. .. 1993 milliers 

1 264 1 981 194 188 534 621 .. .. 1991 en 14 
1 237 1 999 199 187 510 624 .. 1992 milliers 

819 1 388 122 114 331 415 .. 1991 en 
825 1 393 133 108 325 401 .. .. 1992 milliers 

10.7 9,0 8,4 8,1 7,7 8.6 .. 1992 jours 15 
10,4 9,1 9,7 8,6 7,9 9,3 .. .. 1993 

5,9 5.2 7,8 3,8 5,9 5,8 .. .. 1992 % 16 
6.3 5,5 5,5 4,3 4,5 7,1 .. .. 1993 

179 155 18 13 39 79 .. 1 1991 en 17 
146 137 17 12 32 78 .. 1 1992 milliers 

-18,1 -11,9 -8,6 -5,6 -17,1 -1,6 .. -2,3 % 

87 86 93 83 76 87 .. .. 1992 18 
92 86 91 83 80 84 .. .. 1993 

433 400 40 31 97 154 2 2 1992 en 19 
404 365 37 29 90 146 2 2 1993 milliers 
-6,6 -8,9 -6,8 -4,9 -7,0 -5,4 33,0 -6,4 

322 285 26 21 69 108 1 2 1992 en 20 
302 257 24 20 63 101 2 2 1993 milliers 
-6,2 46 -7,9 -7.7 -8,5 -6,7 35,0 48 % 

537,13 578,30 488.56 472,35 546,59 549,09 677,86 714.13 1992 $ 21 
543,14 591,13 492.60 473,95 554,15 561,23 678,78 705,38 1993 

1,1 2,2 0,8 0,3 1,4 2,2 0,1 -1,2 % 

417.35 448.29 385,30 371,93 432,43 431.67 .. .. 1992 $ 22 
416,20 450.56 378.34 362,35 433,27 426,47 .. .. 1993 

-0,3 0,5 -1,8 -2,6 0,2 -1,2 .. .. 

654,66 733,38 632,38 618,11 703,25 682,99 835,62 813,88 1992 $ 23 
662,07 752,50 641,92 623.42 717,06 703,37 845,26 822.55 1993 

1,1 2,6 1.5 0,9 2,0 3,0 1.2 1,1 % 

508,67 568,51 498,72 486,70 556,37 536,94 .. .. 1992 $ 24 
507,33 573,55 493,03 476,62 560,64 534,48 .. .. 1993 

-0,3 0,9 -1,1 -2,1 0,8 -0,5 .. .. % 

429,49 436,08 365.83 336,67 387,98 441,91 494,62 576,41 1992 $ 25 
435,35 444,36 369.75 336,15 398,57 446,85 472,39 556,94 1993 

1,4 1,9 1,1 -0.2 2,7 1,1 45 -3,4 % 

333,71 338,05 288.51 265,09 306,95 347,41 .. .. 1992 $ 26 
333,60 338,69 283,99 257,00 311,63 339,55 .. .. 1993 

0,2 -1.6 -3,1 1,5 -2.3 .. .. % 

31,5 30,6 30.0 28.3 29,3 29,2 31.0 33.1 1992 hrs 27 
31,6 30,7 29,7 27,9 29,7 29,1 30,6 32.1 1993 

0.7 0.9 0.7 0.7 1.1 0.8 2.2 2.6 1992 hrs 28 
0,8 1,0 0,7 0,7 1,3 0,8 1,7 2,7 1993 

Voir Notes et definitions A Ia fin du tableau. 
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!ndicateurs c/Es de I'emploi et du revenu 
No 	 Unite 	Année 	Canada 	T.-N. 	i,-P.-E. 	N.-E. 	N-B. 

Grands réglements salariaux 

29 	Nombre de conventions 1992 493 11 5 5 14 
1993 499 15 3 10 3 

30 	Nombre d'employés en 1992 1 318 28 7 5 30 
milliers 1993 1 415 37 6 18 3 

31 	Augmentation effective des % 1992 2.1 0.1 0,3 1,8 1,6 
taux de salaire de base 1993 0,7 0,1 - 5,2 2,8 

Revenu du travail 

32 	Revenu du travail en dollars courants en M $ 1992 386,4 5,1 1,2 9,6 7,7 
1993 396,3 5,2 1,3 9,8 7,9 

Variation % 2,6 0,9 2,8 1,5 2,7 

33 	Revenu du travail par employé $ 1992 36300 31 200 27 700 30400 29 900 
en dollars courarits 1993 37 000 32 000 28 000 31 900 30 600 
Variation 1,9 2,6 1,3 4,9 2,6 

34 	Revenu du travail par employé $ 1992 28 400 25 600 21 800 24 300 23 900 
en dollars de 1986 1993 28 400 25 800 21 700 25 100 24 200 
Variation % 0,1 1,0 -0,6 3,7 1,3 

35 	Pourcentage du revenu net provenant dun travail % 1991 5,5 3,7 6,6 4,4 4,2 
autonome par rapport au revenu monétaire total 1992 5,1 3,3 6,5 3,7 4,3 

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

36 	Rémunération mayenne des hommes ayant $ 1991 38 600 33 400 30 500 35 300 34 700 
travaillé a temps plein durant toute l'année 1992 39 500 36 200 32 600 37 600 35 200 
Variation % 2.3 8,3 6,6 6,7 1,2 

37 	Rémunération moyenne des femmes ayant $ 1991 26 800 24 500 24 700 23200 23 000 
travaillé a temps plein durant toute l'année 1992 28 400 25 200 26 100 24 900 24 700 
Variation 5,6 2,8 5,7 7,1 7,3 

38 	Pourcentage de Ia rémunération des % 1991 69,6 73,4 80,8 65,8 66,1 
femmes par rapport a celle des hommes 1992 71,8 69,7 80,1 66,0 70,2 

Revenu de Ia tamille 

39 	Revenu moyen de lafamille $ 1991 53 100 41 700 42800 45 100 44300 
1992 53 700 42 100 44 400 46900 46 500 

40 	Revenu median de la famille $ 1991 46 700 36 600 38 000 39 400 38 700 
1992 47 700 36 800 39 400 40 500 41 700 

41 	Revenu moyen des personnes seules $ 1991 22500 18 200 16 500 19 100 19 900 
1992 23 200 19 600 18 800 18 800 19 000 

42 	Revenu median des personnes seules $ 1991 17 300 13 100 12 200 14 700 15100 
1992 17 600 13900 14 400 13 100 14 300 

43 	Montant moyen des impOts sur le $ 1991 10 500 6 700 7 000 8 100 7 600 
revenu verses par les familIes 1992 10 300 6 700 7 100 8 500 7 900 

44 	Revenu moyen de Ia famille après $ 1991 42 600 35 000 35 800 37 000 36 700 
impOt sur le revenu 1992 43 400 35 500 37 200 38 400 38 600 

Voir Notes et definitions a Ia fin du tableau, 
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Indicaleurs dEs de / 'emp/oi et du revenu 

OC Ont. Man. Sask. Aib. C.-B. Yukon 	T. N.-0. Année Unite No 

90 174 17 8 44 66 .. 	 .. 1992 29 
120 146 18 13 54 48 .. 	 .. 1993 

469 347 19 12 77 170 .. 	 .. 1992 en 30 
559 235 41 40 101 103 .. 	 .. 1993 milliers 

1,1 2.4 2,4 3.3 3,6 3,5 .. 	 .. 1992 % 31 
0,2 1.4 0,8 1,1 0,3 2,3 .. 	 .. 1993 

90,0 162,6 12,8 9,9 37,0 48,3 0,6 	1,2 1992 en M $ 32 
91,9 165,6 13,0 10,0 38,0 51,4 0,6 	1,2 1993 

2,1 1,8 1,8 1,3 2,7 6,5 0,8 	3,1 

34 600 39 100 31 600 29 600 35 000 37 000 .. 	 .. 1992 $ 33 
35 200 39 500 31 900 30 100 35 800 38 600 .. 	 .. 1993 

1,8 1,0 0,8 1,7 2,3 4,4 .. 	 .. % 

26 900 30 300 25 000 23 300 27 700 29 100 .. 	 .. 1992 $ 34 
27000 30100 24500 23000 28000 29300 .. 	 .. 1993 

0,4 -0.7 -1,8 -1,3 1,1 0.9 .. % 

4,3 5,7 6,7 10,3 6,4 5,5 .. 	 .. 1991 % 35 
4,2 5,3 6,5 8,7 4,4 6,4 .. 	 .. 1992 

36 700 41 500 31 900 31 900 39300 38 700 .. 	 .. 1991 $ 36 
37 300 42 200 34 900 32 700 38 700 40 900 .. 	 .. 1992 

1,6 1,6 9,2 2,6 -1.5 5,7 .. 	 .. 

25 700 29 000 23 800 22100 25 300 27 100 .. 	 .. 1991 $ 37 
27 600 30 400 24 500 23 100 27 200 28 600 .. 	 .. 1992 

7,1 4,8 2,6 4,4 7.5 5,4 .. 	 .. 

70,1 69.6 74,7 69,4 64,5 70,2 .. 	 .. 1991 % 38 
73,9 71,9 70,2 70,6 70,3 70,0 .. 	 .. 1992 

48600 56600 46600 45900 55600 54900 .. 	 .. 1991 $ 39 
48 600 58 800 50 300 48 200 54 700 56 400 .. 	 .. 1992 

42 700 52 000 41 300 40 900 48 100 50 600 .. 	 .. 1991 $ 40 
43 800 52 800 43 700 41 300 47 700 50 300 .. 	 .. 1992 

20 700 24 700 20 400 20 000 23 500 22 600 .. 	 .. 1991 $ 41 
21100 26 300 18 900 20 300 22 900 23 400 .. 	 .. 1992 

15200 20000 16000 14600 19100 18200 .. 	 .. 1991 $ 42 
15 000 20 300 14 600 14 600 17 700 20 600 .. 	 .. 1992 

10 100 11 800 8300 8600 11 000 10 600 .. 	 .. 1991 $ 43 
9 400 11700 9 100 8200 10 200 10 900 .. 	.. 1992 

38500 46900 38300 37400 44500 44300 .. 	.. 1991 $ 44 
39200 47100 41 200 40000 44500 45500 .. 	.. 1992 

Voir Notes et definitions a la fin du tableau. 
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Indicateurs dEs de l'emploi et du revenu 

No Unite Arinée Canada 1.-N. l.-P.-E. N.-E. N.-B. 

45* Pourcentage dent Ic revenu est inferieur aux 
seuils de taible revenu (base de 1992) 

- familIes % 1992 13,3 18,4 7,2 13,8 11,5 
1993 14,5 15,8 7,6 14,4 11,5 

- personnes seules % 1992 39,7 44,5 38,1 48,5 40,3 
1993 40,8 47,9 40,0 36,2 46,3 

- personnes (population) % 1992 16,8 20,7 11,4 17,8 14.0 
1993 17,9 17,9 11,6 17,2 14.8 

- enfants (moms de 18 ans) % 1992 18,9 26,4 12,3 20,5 15,6 
1993 21,3 21,3 113 23,0 17.7 

- personnes ägées (65 ans et plus) % 1992 20,6 21,7 14,5 20,0 13,8 
1993 22,3 17,8 13,3 17,0 18,1 

Ménages ci logements 

46' Nombre estimatif de logements et ménages en 1993 10 247 182 47 336 256 
milliers 1994 10387 183 48 332 255 

47' Revenu moyen dii ménage $ 1992 46 800 39 500 39 400 40600 41 500 
1993 46600 40200 38900 41700 41900 

48* Pourcentage de ménages equipés des 
articles suivants 

- magnetoscope % 1993 77,3 76,9 74.5 77,7 78,9 
1994 79,2 78,1 77.1 81,6 79,6 

- four a mico-ondes % 1993 79,1 72,0 76.6 79,5 82.0 
1994 81,5 76,5 79.2 83,4 84,3 

- deuxvoitures ou plus % 1993 23,8 14,8 25,6 19,4 21,5 
1994 22,0 10,9 22,9 20,2 20,0 

- fourgonnette ou camionnette % 1993 28,4 33,5 34,0 27,7 36,7 
1994 29,9 37,2 37,5 30.4 37,6 

- climatiseur % 1993 25,7 -- -- 3,9 10,2 
1994 26,8 -- -- 4,5 8,2 

49' Pourcentage de logements occupés % 1993 64,1 78,6 74,5 72,3 76,2 
par le propriétaire 1994 64,4 79.8 72,9 71,4 78,0 

50* Pourcentage de logements occupes par le % 1993 48,3 70,6 54,3 53,1 52,8 
propriétaire non grevés dune hypotheque 1994 50,3 69,2 51,4 54,0 57,8 

51' Pourcentage de logements occupes % 1993 22,0 31,3 25,6 27,1 26,1 
nécessitant des reparations par rapport au 1994 26,3 32,2 31,3 33,5 30,6 
nombre total de logements occupes 

52 Loyer median en pourcentage du revenu % 1992 22 16 23 22 19 
1993 22 16 20 24 19 

Profil de revenu de Ia population active 

53 Revenu 
- nombre en milliers 1992 19 649 394 91 642 525 
- montant en M $ 1992 486 751 7 442 1 832 13 881 10 715 
- médiane $ 1992 18 600 13800 15 900 16 200 15 200 
- indice canadien (revenu median) % 1992 100,0 74,2 85,5 87,1 81,7 

54 Revenu de Ia population active 
- nombre en milliers 1992 14 281 289 69 451 373 
- montant en M $ 1992 367 898 5 806 1 375 10 280 8 075 

Voir Notes et definitions a Ia fin dii tableau. 

56/ Printemps 1995 PERSPECTIVE Statistique Canada - Catalogue 75-00IF 



Indicateurs dEs de I'emploi et du revenu 
QC 	Ont. 	Man. 	Sask. 	Aib. 	C-B. 	Yukon 	T. N-U. 	Année 	Unite 	No 

45 

14,8 11,1 14,2 13,8 16,2 13,5 .. .. 1992 
16,8 13,2 14,3 13,5 15,1 13,9 .. .. 1993 

48,9 33,6 48,3 38,3 39,8 34,1 .. 1992 
48,7 36,2 42,0 35,0 42,0 37,3 .. .. 1993 

18,7 14,0 19,9 18,1 20,2 17,1 .. 1992 
20,8 16,0 19,1 17,4 18,3 18,1 .. .. 1993 

18,3 16,2 23,3 22.8 24,2 19,8 .. 1992 
21,0 21.3 25,2 23,1 20,1 21,8 .. .. 1993 

28,9 15,9 23,6 12,1 24,0 20,8 .. .. 1992 
30,0 20,0 23,0 14,5 213 20,5 .. .. 1993 

2 688 3 765 387 361 923 1 302 .. .. 1993 en 46 
2 720 3 820 397 361 928 1 344 .. 1994 milliers 

41900 51800 42500 41200 48000 48000 .. .. 1992 $ 47 
40500 51500 42800 40900 49600 48500 .. .. 1993 

48 

72,6 79,7 75,5 71,7 82.3 78,6 .. .. 1993 % 
74,0 82.1 75,1 75,6 83.0 80,6 .. .. 1994 

75,9 80,0 79,8 84,8 84,8 78,0 .. .. 1993 % 
79,1 81,5 81,4 85,3 86,7 81,1 .. .. 1994 

22.7 25,6 22,5 21,3 26,5 22,6 .. .. 1993 % 
20,2 24,2 22,1 20,3 23,7 21,3 .. .. 1994 

17,3 25.6 35,7 44.3 44,7 39,2 .. .. 1993 
19,1 26,8 34,0 46,8 48,4 39,5 .. .. 1994 

15,3 44.7 45,7 33,8 8,9 9,1 .. .. 1993 
15,2 48,1 48,1 31,6 8,2 8,6 .. .. 1994 

56,4 64,4 69,5 71.7 67.8 66,1 .. .. 1993 % 49 
57,0 65,1 70,3 72,3 66,4 65,6 ,. .. 1994 

46,3 46,6 53,9 60,6 45,7 47,1 .. .. 1993 % 50 
46.5 49,5 54,5 60,9 49,2 49,8 .. .. 1994 

20.7 20,9 26.6 23,8 25,7 20,4 •. .. 1993 % 51 
24.4 26.1 35,0 28,2 28,2 21,9 .. .. 1994 

20 23 23 21 21 25 .. .. 1992 % 52 
21 23 22 20 23 25 .. .. 1993 

53 
4 972 7 332 788 669 1 765 2418 19 33 1992 en milliers 

112 382 198 714 17183 14283 45555 62748 558 1 018 1992 en M $ 
17000 20700 16400 15800 19300 19500 24300 22000 1992 $ 

91,4 111,3 88,2 84,9 103,8 104,8 130,6 119,4 1992 

54 
3 500 5 353 553 486 1 384 1 778 17 29 1992 en milliers 

85877 149 875 12471 10075 35582 47071 494 915 1992 en M $ 

I in du tableau. Voir Notes et definitions ala 
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Indicateurs c/Es de I'emploi et du revenu 

No Unite Année Canada 1.-N. i.-P.-E. N.-E. N-B. 

55 Revenu demploi 
- nombre en milliers 1992 13928 273 68 438 361 
- montant on M $ 1992 350 358 4 779 1175 9500 7 241 
• médiane $ 1992 19900 10200 12000 16800 14700 
- indice canadien (revenu demploi median) % 1992 100,0 51,3 60,3 84,4 73,9 

56 Revenu d'emploi autonome 
- nombre en milliers 1992 1 993 32 11 53 36 
- montant en M $ 1992 21 415 255 106 684 343 

57 Prestations dassurance-chOmage 
- nombre en milliers 1992 3446 150 31 147 143 
- montant en MS 1992 17541 1 027 200 780 834 

Prof ii de rapport de dependance economique 

58 Paiements de transferts 
- rnontant en M $ 1992 90 397 2 223 513 3 266 2 693 
- rapport de dépendance economique (ROE) 1992 25,80 46,52 43,63 34,38 37,20 
- indice canadien (ROE) % 1992 100,0 180,3 169,1 133,3 144.2 

Prestations dassurance-chOmage 
- montant en M $ 1992 17 541 1 027 200 780 834 
- contribution au RDE % 1992 5,01 21,50 17,05 8,21 11,52 

Allocations familiales 
- montant en M $ 1992 2831 64 15 92 77 
- contribution au ROE % 1992 0,81 1,34 1,24 0,97 1,06 

Credit pour taxe fédérale sur les ventes 
- montant en M $ 1992 2 740 68 15 98 84 
- contribution au RDE % 1992 0,78 1,43 1,24 1.03 1,16 

Credit d'impOt pour enfants: 
- montant en M $ 1992 2 419 65 14 85 74 
- contribution au ROE % 1992 0,69 1,37 1,22 0.90 1,02 

Sécurité de Ia vieillesse 
- montant enM$ 1992 11807 199 59 402 318 
- contribution au ROE % 1992 3,37 4,16 5.02 4,23 4,39 

Pensions de RPC/RRQ 
- montant enM$ 1992 15116 229 63 551 385 
- contribution au ROE % 1992 4,31 4,78 5,37 5,80 5,31 

Autres pensions 
- montant en M $ 1992 20154 257 78 753 483 
- contribution au RDE % 1992 5,75 5,37 6,62 793 6,66 

Revenu non imposable/crédits dimpôt provincial 
- montant en M $ 1992 17790 314 69 504 439 
- contribution au ROE % 1992 5,08 6,57 5,86 5,30 6,07 

Voir Notes et definitions ala fin du tableau. 
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Indicafeurs c/Es de I'emp!oi el du revenu 

OC Ont. Man. Sask. Aib. C.•B. Yukon T. N.-O. Année Unfté N 

55 
3392 5 232 541 478 1359 1 740 16 28 1992 en milliers 

80457 144 653 11 999 9689 34376 45143 468 879 1992 en M $ 
19 200 22 300 17 600 15100 19 800 20 500 23 900 23 900 1992 $ 

96,5 112,1 88,4 75,9 99,5 103,0 120,1 120,1 1992 % 

56 
358 722 104 139 254 278 3 2 1992 en mifliers 

4 413 8 807 855 972 1 799 3 144 20 18 1992 en M $ 

57 
1 037 1 054 114 91 261 407 5 6 1992 en milliers 
5 419 5 223 472 386 1 207 1 929 27 36 1992 en M $ 

58 
22 406 35 166 3 502 2 899 6 609 10 957 61 102 1992 en M $ 
27,85 24,31 29,19 29,92 19,23 24,27 12,98 11,58 1992 
107,9 94,2 113,1 116,0 74,5 94,1 50,3 44.9 1992 % 

5419 5223 472 386 1207 1929 27 36 1992 enM$ 
6,74 3,61 3,93 3,98 3,51 4,27 5,70 4,10 1992 % 

693 1015 119 116 295 334 3 9 1992 enM$ 
0,86 0,70 0,99 1,20 0,86 0,74 0,71 1,03 1992 

760 925 121 105 240 318 2 4 1992 enM$ 
0,94 0,64 1,01 1,09 0,70 0,70 0,48 0,51 1992 % 

616 784 119 121 255 274 3 9 1992 enM$ 
0,77 0,54 0,99 1,25 0,74 0,61 0,54 0,97 1992 % 

2868 4472 569 517 857 1538 4 5 1992 enM$ 
3,56 3,09 4,74 5,34 2,49 3.41 0,78 0,58 1992 % 

3 499 6 146 637 561 1 092 1942 6 5 1992 en M $ 
4,35 4,25 5,31 5,79 3,18 4,30 1,26 0,60 1992 % 

4 182 8 594 774 640 1 493 2 886 8 7 1992 en M $ 
5,20 5,94 6,45 6,60 4,34 6,39 1,69 0,82 1992 % 

4 370 8 007 692 452 1171 1 737 8 26 1992 en M $ 
5,43 5,54 5,77 4,67 3,41 3,85 1,81 2,96 1992 

Voir Notes et dMinitions ala fin du tableau. 
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Indicateurs His de l'emploi et dii revenu 

Notes et definitions 

N 

Personnes âgées de 15 ans et plus qui sont 
occupées ou chômeurs. 

2 	Population active en pourcentage de Ia population 
de 15 ans et plus. 

4 	Personnes qui travaillent hahituellement 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 
expliqués dans L'emploi et Ic revenu en perspective 
(Statistique Canada, catalogue 75-00IF) vol. 4. n 4 
(Hiver 1992), p. 35-43. 

9 	Population active a temps plein comprend les 
personnes qui travaillent a tenips plein, celles qui 
travaillent a temps partiel involontairement et les 
chômeurs a Ia recherche d'un emploi a teinps 
p1cm. 
Population active a temps partiel comprend les 
personnes qui travaillent a temps partiel 
volontairement et les chômeurs a Ia recherche d'un 
emploi a ternps partiel. 

Les travailleurs decouragés et autres en marge de 
Ia population active personnes qui ont déclaré 
avoir cherché du travail au cours des six derniers 
mois mais non durant Ia semaine de référence de 
l'enquéte parce qu'elles croient qu'il n'y a pas de 
travail disponible ou parce qu'elles attendent un 
rappel ou que des employeurs leur répondent. 

10 	Le taux montre le nombre d'heures perdues en 
raison du chômage (le nombre de chômeurs 
multipliC par Ic nombre moyen d'heures 
hebdomadaires actuellement travaillées) et du 
sous-emploi (horaires de travail de courte durée 
et travail a temps partiel involontaire) en 
pourcentage du nombre d'heures travaillCes plus 
Ic nombre d'heures perdues. 

12 	Personnes occupées selon le groupe d'âge exprimé 
en pourcentage de Ia population dans ce méme 
groupe d'ãge. 

13 	Les employCs travaillent pour un employeur aim 
de recevoir une rCmunCration qui, habituellement, 
est payable sous forme de salaires et traitements. 

Les travailleurs autonomes sont des propriétaires 
actifs d'entreprises constituées en société ou 
d'entreprises non constituées avec on sans aide 
rémunCrée. 

29 	Les renseignements sont extraits des conventions 
collectives visant 500 travailleurs ou plus. Le total 
inclut les conventions fédérales et provinciales. 

32 	Le revenu du travail comprend Ia remuneration et 
les salaires bruts (y compris Ics frais, primes, com-
missions, gratifications, allocations imposables et 
les payes rétroactives du directeur) ainsi que le 
revenu supplémentaire du travail (paiements que 
fournit I'employeur au bénéfice de I'employé, y 
compris les contributions aux plans de sante, de 
bien-étre, de regimes de retraite, d'indemnisation 
des travailleurs et d'assurance-chômage). 

33 	Le revenu du travail par cmployé est calculC a 
l'aide des estimations de IEPA des travailleurs 
rémunCrés excluant les absents sans salaire pen-
dant Ia semaine de rCfCrence. 

45 	Pour une explication de Ia méthodologie sous- 
jacente a Ia limite de faible revenu. voir Repartition 
dii reve,iii an Canada selon ía tail/c du revenu, 
(Statistique Canada, 13-207 au catalogue). 

52 	Le loyer median en pourcentage du revenu rCfCre 
au Ioyer de l'année de référence divisé par Ic 
revenu de l'année prCcédente. 

53-54 Les données sont tirées des declarations de 
revenus des particuliers remplies au printemps de 
1ann6e suivant l'annCe de rCfCrence. Les adresses 
postales inscrites sur les declarations scrvent a 
identifier Ia province d'origine. 

Rapport de dependance économique 

Paiements etc transferi lotaux 
RDE = 	 ' 100 

Revenu dempIoi total 

(Exemple Un RDE de 23.47 signifie que POUr 
chaque 100 $ de revenu d'emploi gagné par les 
Canadiens en 1991, une somme additionnelle de 
23.47 $ provenait de paiements de transferts.) 
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A venir 
Voici un aperçu de quelques-unes des etudes qui paraItront dans les prochains numéros. 

• Le cumul d'emplois au sein des families 

Au cours de Ia dernière décennie, les families oü Ics deux conjoints travaillent sont devenues Ia norme. Pen-
dant cette période, le cumul d'emplois a égalenient beaucoup augmente. Cette étude s'intéresse a la fréquence 
du cumul d'empiois chez les families époux-épouse. 

U Les heures de travail des couples 

Cet article examine le total des heures hebdomadaires habituellenient travaillécs par les couples comptant 
deux soutiens. II y est question des différents effets de Ia presence et de l'ãge des enfants sur Ic nombre d'hcures 
travaillCcs ainsi que de certaines caracteristiques des conjoints. 

• La charge de travail des families a faible revenu 

Une description de Ia charge de travail rémunéré des families dont le revenu se situe sous Ic seuil de faible 
revenu (SFR). On compare le nombre de semaines travaiilCes en 1992 par les families sous Ic SFR avec celui 
des autres families. 

U Les diplômés des programmes d'enseignement coopératif 

Face aux difficultCs du marché du travail, plusieurs étudiants universitaires se tournent vers les programmes 
d'enseignement coopératif. Est-ce que cette alternative les aide lors de Ia graduation? L'Enquéte auprCs des 
diplômés de 1990 menée en 1992 offre quelques réponses. 

• Toujours fatigues 

BasCe sur les données de l'Enquête sociale générale sur i'Ctat de sante menée en 1991, cette étude fournit des 
estimations du nombre de travailleurs canadiens qui souffrent de fatigue chronique. Les fréquences sont 
calcuiCes pour plusieurs variables du marché du travail. 

• Les regimes de pension 

Une attention particuliCre cst accordée non pas aux regimes de pension, mais aux personnes qui les dCtien-
nent : les bénéfices accumulCs sont-ils diffCrents scion les divers regimes, combien de personnes profitent de 
génCreux bCnCfices et combien en onE beaucoup moms? 

LEMPLOI ET LE REVENU EN PERSPECTIVE 

Publication trimestrielle sur le marché du travail et le revenu 
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sur l'emploi et le revenu 

de Statistique Canada 

Oul, je desire recevoir L'EMPLOI ET LE REVENU EN PERSPECTIVE (75-001F) 
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ecevez-vous directement vos 
infonnations stir 1'econonue 
canadienne? 

II est probable que vous passez des heures a lire plusieurs journaux Ct 
un paquet de revues pour essayer d'avoir une vue complete de la situa-
tion économique, et ensuite passer encore plus de temps a séparer le 
reel de cc qui ne Pest pas. Ne serait-il pas plus pratique (et beaucoup 
plus efficace) de remonter directement a la source? 
Joignez.vous aux millers de décideurs canadiens gagnants qui 
lisentL'Observateur économique canadien pour leur séance de 
rapport mensuelle. Rempli de renseignements disponibles nulle 
part ailleurs, L'OEC permet d'avoir une vue générale rapide et 
concise de l'économie canadienne. II est inégalé par sa fiabilité 
et son exhaustivité. 

/ 	es?l4 

Yjne seule source 
Les consultations que nous avons eues avec nos 
nombreux lecteurs, des analystes financiers, des 
planificateurs, des économistes et des chefs d'entreprise, 
nous ont permis de presenter L'OEC dans son format 
actuel en deux parties, qui a été bien accueilli. La section 
de l'analyse contient des commentaires qui donnent a 
réfléchir sur Ia conjoncture économique, ses problèmes, 
ses tendances et ses développements. L'apercu 
statistique contient l'ensemble complet des chiffres reels 
pour les indicateurs économiques essentiels les 
marches, les prix, Ic commerce, la demographic. Ic 
chômage, et bien d'autres encore. 

Plus pratique, plus simple, plus facile a utiliser 
qu'auparavant, L'Observateur économique canadien 
vous offre plus de 150 pages de renseignements poussés 
sous une seule couverture. 

16 ourquoi acheter L'OEC? 
En tant qu'abonne a LOEC, vous êtes dir ctemenudié 
aux analystes économiques de Statistique Canada: des 
noms et des numéros de téléphone sont cites dans les 
articles et les rubriques de LOEC. Vous recevrez 

également un 
exemplaire du 
Supplement 
statistique 
historique 
annuel àiiuc 
gracieux. 

Pourquoi devez-vous donc attendre que 
d'autres publient les données de Statistique Canada qu'ils 
ont reprises alors que vous pouvez les obtenir 
directement ala source? Abonnez-vous àL'Observateur 
économique canadien des aujourd'hui. 

Le prix de labonnement annuel a L'Observafeur éconornique 
canadien (no 10-2300XPB au catalogue) eat de 220 S au Canada. de 
260 $ US aux Etats-Unis ci de 310 S CS dana ks autres pays. Les faits 
saibants de I'Indicateur composite avancé (n' 1IF0008XFF au 
catalegue) sent effects par télécopieur - le jour méme de leur parutiort - 
pour 70 $ par année au Canada et 70 $ US aux Etats-Unis. 

Pour commander, éccivez 	Statistique Canada, Division du marketing. 
Vente et set-vice, 120, av. Parkdale. Ottawa (Ontario) K1A 016, ou adressea-
vous au Centre de consultation de Statistique Canada Ic plus proche de 
chez vous et dent Ia liste figure dana cette publication. Si vous le préférez, 
vous pouvcz envoyer voice commande par télécopieur au 1-613-951-1584, 
ou téléphoner sans frais au 1-800-267-6677 ci utiliser voice carte VISA ou 
MasterCard. 
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Le marché du travail: 
bilan de fin d'année 

FAITS SAILLANTS 
• A plusieurs égards. 1994 aura été one honne 

annéc pour l'einploi. Exception faite des 
replis en janvier et en octobre. Ia croissance 
de l'eniploi sesl niaintcnue, les hausses 
mensuelks ayant dépassé 60 000 quatre 
reprises. La hausse niovenne de l'emploi 
de 261 000 en 1994 était presque Ic double 
de celle de 1993. 

• Porte par l'essor des exportations de 
marchandises. Ic secteur des biens est 
redevenu une source importante de creation 
d'eniplois en 1994. On lui attrihuait environ 
Ic tiers de Ia croissance globale de l'emploi, 
mCrne s'iI ne reprCsentait que Ic quart de 
I'emploi total. Ce secteur avait connu un 
déclin total de 325 0()() emplois au cours de 
Ia pCriode 1991 ii 1993. 

• Comparativenient a 1993, l'augmentation 
de I'emploi en 1994 a etC gCneralisCc parnhi 
l'ensemhle des industries, des professions 
et des regions. La majeure partie de Ia 
hausse a etC obscrvCe parmi les emplois a 
temps pkin. Egalement. pour Ia premiere 
lois en quatre ans, tous les grands groupes 
dãge ont enregistre des gains: Ic niveau 
annuel de I'eniploi a augmentC de plus de 
110 000 chcz les hommes et les femnies 
adultes. MCme les jeunes (IS a 24 ans) ont 
connu une faihie hausse (14 000) de leur 
niveau demploi. lequel n'avait cessC de 

dCcroitre au cours des cinq derniCres 
années. 

• En 1994. pour Ia premiere fois depuis trots 
ans. Ic nombre annuel moyen de chômeurs 
est tombé sous Ic seuil de 1.5 million. En fin 
d'annCe. on estimait Ic nombre de chônieurs 

I 356 000. soiL 212 000 de moms qu'en 
dCcemhre 1993. Le taux de chômage a Iui 
aussi chute, passant de 11.2 en 1993 a 
103 % en 1994. Plus remarquahle encore. 
Ic taux est passé sous Ic seuil des 10 % a la 
fin de 1994 (9,6 17 en novenibre comme en 
dCcenibre). Ia premiere fois depuis janvier 
1991. 

• Les taux d'activitC stir Ic marchC du travail 
ont chute en 1994 dans tous les grands 
groupes d'ãge, sauf dans celui des 55 ans et 
plus oü Ic taux a progressC. La baisse du 
taux d'activitC chez les hommes ãgCs de 25 
a 54 ans a poursuivi Ia tendance observée 
depuis plusieurs annCes. Cependant. Ia 
baisse du taux d'activitC des femmes dii 
mCme age - Ia deuxième en trois ans - est 
dCconcertante. car ces dernières ont 
continue it rCaliser des gains demplois. En 
effet. avant. 1992, les taux d'activitC tout 
comme les gains d'eniplois de ces Femmes 
avaient progrcsse de façon rCguliere. méme 
en pCriode de recession. 
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Le marché du travail: 
bilan de fin d'anne'e 
Ernest B. Akyeampong 

L a croissance de La produc-
tion nationale et celle de 

remploi ont toutes deux repris 
de la vigueur en 1994. Stimulé 
par lessor des exportations de 
marchandises, le produit inté-
rieur brut (PIB) a connu un taux 
de croissance réelle de I % ou 
plus an cours de chacun des 
trois premiers trimestres de 
l'année. La hausse des exporta-
tions. attribuable a Ia forte 
croissance de l'économie amen-
caine et a l'affaiblissement du 
dollar canadien, s'est manifes-
tee dans plusieurs secteurs, 
mais elle a etC particulièrement 
marquee dans les secteurs sui-
vants produits de Lautomo-
bile. machines et materiel. 

Au pays, les entreprises ont 
réagi en augmentant l'utili-
sation de leur capacite indus- 
tr.all.a at an iniacticcnnt dinc lac 

Graphique A 
La croissance de lemploi sest accélérée au cours des trols 
premiers trimestres de 1994. 

Variation an % 

• Produit intérleur brut 

Ii01 I 
19911992 	1993 	 I 	II 	Ill 

Variations annuelles 	 Vanations tnmestrielles, 1994 

Sources: Enquete sur Ia population active at Division des comptes nationaux at de 
lenvironnement 

usines et le materiel. Au troi- 
sième trimestre de 1994, les bénéfices des socié-
tés avant impôt atteignaient leur plus haut 
niveau depuis Ic milieu de 1989. Le nombre de 
mises en chantier a connu une certaine augmen-
tation au printemps, mais Ia hausse des taux 
d'intCrêt a freiné cet élan ainsi que Ia vente de 
maisons existantes. La confiance du consomma-
teur, qui était en hausse depuis le milieu de 1993, 
ne s'est pas reflCtée totalement dans les dépenses 
en biens et services en 1994. Les hausses de 
salaires et I'inflation sont demeurées modestes 
et ont eu tendance a s'annuler en grande partic, 
ce qui a peu change Ic pouvoir dachat des con-
sommateurs. La hausse des dépenses de con-
sommation ohservée dans Ia premiere moitié de 
l'année a légCrement été amortie par Ia haussc 
des taux d'intCrêt qui a suivi, cc qui a eu pout 
effet de réduire les dépenses pour de gros arti-
cles comme les automobiles, les meubles et les 
appareils mCnagers. Les dCpenses publiques 

Ernest B. Akveumpong eat au service de In Division de 
/ ann/rae des enquêtes cur Ic travail el/cs ,né,iaies. On peat 
((I,nmunjqiJ ai'ec mi a, (613) 951-4624. 

totales ont diminué a chacun des trois premiers 
trimestres. 

La croissance de Ia production nationale sest 
reflétée sur Ic marchC du travail, oji, malgré une 
forte baisse en janvier, Ic niveau de l'eniploi a 
augmenté de plus en plus rapidernent au fil des 
trois premiers trimestres (graphique A). Avec 

Cet arttcle est base sur l'infurmatiun dipuuihlc au 
6 janvier 1995. Toutes les donnCes mensuelles ant 
étë désaisonnalisCes afin de faire ressortir les 
tendances sous-jacentes. Les mouvements 
saisonniers sont causes par des CvCnemcnls 
annuels réguliers tels que Ic climat. les conges. les 
pCriodes de vacances ci les cycles de Ia moisson et 
de Ia production. MCme dCsaisonnalisCes. les 
donnCes demeurent sensibles aux fluctuations 
irrCgulières ci cycliques a long terme. 

Nota Le present article est base stir des estima-
tions non rCvisCes tirCcs de I'EnqtiCte stir Ia popu-
lation active. Les donnCes rCvisCes rte changeroiti 
pas les résultats de facon significativc. 
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une moyenne de 12,6 millions de travailleurs en 
1994, on a dépassé de 72 000 le sommet enregis-
tré en 1990. De plus, le taux de chômage est 
tombé sous Ia barre des 10 % en fin d'annéc, 
pour la premiere fois depuis janvier 1991. 

Une croissance de I'emploi plus 
généralisée 
A plusieurs égards. 1994 aura été une bonne 
année pour l'emploi. Pour Ia premiere fois de-
puis 1992. on ne pouvait qualifier la conjoncture 
éconornique de <reprise sans creation 
d'cmplois. Exception faite des replis en janvier 
et en octobre. Ia croissance de l'emploi s'est 
maintenue, les hausses mensuelles ayant dC-
passé 60 000 a quatre reprises. Non seulement 
la hausse moyenne de l'emploi de 261 000 en 
1994 était presque Ic double de celle de 1993. 
mais son taux de croissance (2.1 %) dépassait 
légèrement celui de 1989, avant la recession'. Dc 
plus, presque toute Ia croissance s'est faite parmi 
les eniplois ii temps plein et, par comparaison it 
1993, dans un plus grand nombre de secteurs. 
Toutefois, dans Ia plupart des branches du see-
teur public (administration publique et services 
de soins de sante et services sociaux), l'emploi a 
diminué ou est demeuré stable. 

Hausse dans le secteur des biens et dans 
celui des services 
En 1994, le marché du travail s'est distingué par 
une forte croissance de I'emploi dans le secteur 
de Ia production de biens. Ce secteur, qui avait 
connu un déclin total de 320 000 emplois en 
deux ans (1991 et 1992), a perdu 5 000 autres 
emplois en 1993. La situation s'est toutefois ren-
versée en 1994. Porte par l'essor des exporta-
tions de marchandises. le secteur producteur de 
biens est redevenu une source importante de 
creation d'emplois. On lui attribuait environ le 
tiers de Ia croissance glohale de l'eniploi, rnCrne 
s' il ne représentait que Ic quart de l'emploi 
total. 

Cependant. cette croissance ne s'est pas ma-
nifestée dans toutes les grandes industries du 
secteur producteur de biens. LempIoi dans 
l'agriculture. par exemple. a dirninuC de 27 000. 
La construction a connu Ic plus fort taux de crois-
sance de l'emploi (7,8 % ou 52 000 emplois), mais 
cette hausse a Cté enregistrCe surtout dans Ia 
premiere moitiC de I'année et était concentrCe 
dans Ia construction non résidentielle. Le 
deuxième taux de croissance de l'emploi en im-
portance a été observe dans les autres industries  

primaires (6.4 % ou 16000 emplois). grace sur-
tout a Ia hausse des exportations de produits 
forestiers et de produits pétroliers. C'était Ia 
premiere fois en quatre ans que Ia construction 
et les autres industries primaires enregistraient 
une croissance de lemploi (graphique B). 

Tout comme Ia hausse de l'utilisation de Ia 
capacité industrielle. Ic niveau de l'emploi dans 
Ic secteur manufacturier a augmenté de facon 
soutenue au cours des trois derniers trimestres 
de 1994. l'augmentation annuelle rnoyenne 
ayant dCpassC dc 56 000 Ia moyenne de I'année 
précédente. La presque totalité de I'augmen-
tation a etC enregistrCe dans Ic secteur de Ia fa-
brication de hiens durables et était Ic résultat 
d'une hausse de l'activité dans I'industrie auto-
mobile (surtout dans Ia premiere moitié de 
l'année) et dans les industries de Ia fabrication 
de produits electriques. de machines et de maté-
rid. et  d'appareils ménagers. Malgré la bonne 
performance de 1994. Ic niveau moyen de 
l'emploi dans Ic secteur manufacturier Ctait 
inférieur de 145 000 au niveau atteint en 1990. 

Les industries des services, auxquelles on as-
sociait Ia quasi-totalité de Ia croissance de 
l'emploi en 1993, n'ont representé que Ies deux 
tiers de Ia hausse en 1994. Le gain d'emplois 
enregistre dans cc secteur (170 000) nexcédait 
que de 21 000 Ic gain enregistre l'année prCcé-
dente. Dc fait, pour la deuxième fois seulernent 
en 10 ans. le taux de croissance de l'emploi dans 
Ic secteur des services Ctait infCrieur celui du 
secteur producteur de biens (1,9 % contre 2.8 %). 

Deux grandes industries des services ont 
méme perdu des emplois en 1994 : administra-
tion publique (-26 000) et finances, assurances et 
affaires immobilières (-18 000). Dans Ic premier 
cas. la  baisse du niveau de l'emploi s'explique 
surtout par Ies compressions administratives, 
tandis que dans Ic second cas. die est attribuable 
en partie a Ia stagnation du marché de 
l'immobilier. plus particulièrement dans Ia se-
conde moitiC de l'annCe. 

Dans Ic secteur des transports. communica-
tions et autres services publics. Ic niveau de 
l'emploi a fluctué ces dernières années. mais il 
s'est accru de 17 000 en 1994, presque exclusive-
ment dans Ia seconde moitiC de l'année. 

Après trois années consCcutives de recul, Ic 
commerce a enregistre une croissance de 
l'emploi (54 000) en 1994. La niajeure partie de 
cette hausse sest produite dans Ia premiere 
moitié de I'année a cause de la plus torte 
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I'emploi. En 1994, son niveau 
d'emploi était de 66 000 pIus 
élevé qu'en 1993. La province a 
continue de profiLer de ses 
exportations de pâte et d'autres 
produits forestiers, ainsi que 
des activités touchant les ser -
vices commerciaux, sociocul-
turels et personnels; Ia 
construction et les finances, as-
surances et affaires immo-
bilières. Peu touchée par Ia 
dernière recession, cette pro-
vince a rCcolté 25 % de Ia 
croissance de I'emploi au pays 
en 1994, même si elle ne 
représente que 13 % de Ia main-
d'oeuvre canadienne. 

Des gains d'emplois 
surtout chez les adultes 
Pour Ia premiere fois en quatre 
ans, tous les grands groupes 

Graphique D 
Lemplol des jeunes na connu quune faible croissance en 1994. 
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a age ont enregistre, quoique 
inégalement, 	des 	gains 
d'emplois en 1994 (graphique D). Bien que Ia 
hausse du niveau de I'emploi chez les jeunes 
hommes et les jeunes femmes (15 a 24 ans) ait 
été modeste (14 000). c'était Ia premiere hausse 
en six ans pour ces jeunes. Le niveau de I'emploi 
chez les femmes adultes, qui a continue de 
croItre malgré les années de recession, a connu 
une autre hausse impressionnante en 1994 
(112 000). Mais le principal bénéficiaire de Ia 
hausse générale de I'emploi en 1994 est le groupe 
des homnies adultes (135 000), grace a Ia forte 
augmentation du niveau de l'emploi dans les 
industries productrices de biens. Si l'on ajoute a 
cela Ia hausse de 100 000 emplois enregistrée en 
1993, on peut dire que les hommes adultes ont 
plus que compensé les pertes d'emplois des 
annCes 1990 et 1991. 

La croissance touchait surtout les emplois 
a temps plein 
Environ 95 % de Ia hausse d'emploi de 1994 Ctait 
parmi les emplois a temps p1cm, ce qui tranche 
radicalement avec la situation observée les 
annCes précédentes. Durant Ia recession, 
I'emploi a temps plein diminuait pendant que 
celui a temps partiel augmentait. Même en 1993, 
Ia premiere année complete de reprise 
économique. Ia croissance de I'emploi a temps 
partiel était plus forte que celle de l'emploi a 
temps plein. Toutefois. en 1994. Ic niveau de 
l'emploi a ternps partiel a fluctué, tandis que 

celui de I'emploi a temps plein a connu une 
croissance réguliere (graphique E). La totalité 
des gains chez les hommes étaient des emplois a 
temps plein; Ia proportion correspondante chez 
les femmes était de 83 %. 

Le rapport de I'emploi a temps partiel a 
l'emploi total pour 1994 est le méme que pour 
1993, soit environ 17 %. Dc plus. Ia proportion 
de personnes qui occupaient un emploi a temps 
partiel parce qu'elles ne pouvaient pas trouver 
d'emploi a temps p1cm (travailleurs n'ayant pas 
choisi le temps partiel) est demeurée Ia méme. 
se  situant a 35 % de l'ensemble des travailleurs 
a temps partiel. Cette proportion était de 22 % 
en 1990 (Noreau. 1994). 

Hausse de I'emploi plus forte chez les cols 
bleus et les professionnels 
La croissance de I'eniploi observée en 1994 s'est 
manifestCc dans Ia plupart des groupes de pro-
fessions. Les cols bleus, fortement syndiqués, 
ont connu Ia croissance Ia plus rapide. Par 
exeniple, les travailleurs du transport ont vu leur 
effectif augmenter de 35 000, tandis que Ic 
nombre de travailleurs des industries de trans-
formation et de travailleurs spCcialisés dans 
l'usinage et Ia fabrication s'est accru de 57 000 et 
le nombre de travailleurs de Ia construction, de 
25 000. Parmi les cols blancs, les professionnels 
ont enregistré Ia plus forte hausse en chiffres 
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absolus (84 000). Les travail-
leurs spécialisés dans les ser-
vices ont vu leur effectif 
augmenter de 26 000, tandis 
que le nombre de travailleurs 
occupant des postes d'admi-
nistration ou de gestion s'est 
accru de 5 000 et le nombre de 
manutentionnaires, de 35 000. 

Cependant, cc ne sont pas 
tous les groupes de professions 
qui ont bénéficié de Ia 
croissance générale de I'emploi 
en 1994. Le nombre d'em-
ployés de bureau et celui des 
travailleurs des industries 
primaires ont tous deux chute 
(-36 000 et -16 000 respecti-
vement). 

Travail autonome en pro-
gression, cumul d'emplois 
inchangé 

A. 
1Yj...IIIL 	ii 	I UUIhII. IILULLt]II 	JU 

nombre de travailleurs auto- 
nomes n'a pas été aussi forte en 1994 (66 000) 
qu'en 1993, dIe explique encore de façon 
disproportionnée Ia croissance totale de 
l'emploi. Les travailleurs auLonomes consti-
tuaient 15 % de Ia main-d'oeuvre, mais 25 % de 
Ia croissance totale de l'ernploi. Les trois quarts 
de cette augmentation du travail autonome s'est 
faite chez les femmes adultes. Contrairement a 
la tendance du travail autonome, Ic cumul 
d'emplois a subi un certain recul en 1994 (-5 000). 
alors que I'année précédente, ii avait augmente 
de façon appreciable (35 000) (Cohen, 1994). 

Le chômage chute 
En 1994, pour Ia premiere fois depuis trois ans, 
Ic nombre annuel moyen de chômeurs est tombé 
Sons Ic seuil de 1.5 million. En fin d'année, on 
estimait un nombre de 1 356 000 chômeurs, soit 
212 000 de moms qu'en décembre 1993. 

Cette diminution du nombre des chômeurs 
entre 1993 et 1994 s'est reflétée dans Ia baisse du 
taux de chômage, qui est passé de 11.2 % a 
10.3 %. A La fin de 1994, Ic taux de chômage est 
tombé sous Ic seuil des 10 % (9,6 % en novembre 
comme en décembre). Ia premiere fois depuis 
janvier 1991. bus les grands groupes d'âge ont 
connu des baisses. En 1994, Ic taux de chômage 
des hommes d'ãge adulte a rejoint celui des 
femmes du méme groupe d'âge. sous Ic seuil des  

10 % (9.3 % et 8,9 % respectivement). Chez les 
jeunes. Ic taux de chômage a diminué de plus 
d'un point de pourcentage pour s'étahlir a 
16.5 %. 

Terre-Neuve est Ia seule province oü ii y a eu 
progression du taux de chômage en 1994, celui-
ci étant passé de 20,2 % en 1993 a 20,6 % en 1994. 
Au Nouveau-Brunswick et au Manitoba, Ic taux 
a fléchi legerement pour s'établir a 12,5 % et a 
9,1 % respectivement. Dans toutes les autres 
provinces, ii y a eu une forte baisse du taux de 
chômage et dans cinq d'entre dIes (Nouvelle-
Ecosse. Québec, Ontario, Saskatchewan et 
Alberta), Ic taux a diminuC d'au moms un point. 
En 1994. l'Ontario, comme les quatre provinces 
de I'Ouest, voyait son taux de chômage tomber 
sous Ia harre des 10 %. 

mais les taux d'activité aussi 
Outre la croissance de I'emploi. Ia baisse du taux 
d'activité (Ia proportion de Canadiens en age de 
travailler qui occupent un emploi ou qui 
cherchent du travail) global a dIe aussi 
contribué au recul du chômage en 1994. L'année 
1994 marque La quatrième baisse annuelle 
consecutive de cc taux. En 1994. il y avail 
156 000 personnes de plus que I'année 
précédente sur Ic marché du travail. Toutefois, 
cette progression de la population active (qui 
tient a l'accroissement démographique plutôt 

Graphque E 
En I in d'année, I'emploi a temps plein a dépasse sa moyenne de 
1990. 
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qu'à Faugmentation du taux dactivité) a été 
moms importante que Ia croissance de l'ernploi 
(261 000). ce qui explique Ia baisse du niveau et 
du taux de chômage. 

La baisse du taux d'activité laisse perplexe, ce 
dernier ayant généralement tendance a 
augmenter en période d'expansion économique. 
Mais, en 1994, soit trois ans après Ic debut de la 
reprise et de l'expansion économique, le taux 
d'activité a continue de diminuer (tableau). A 
quels groupes de personnes peut-on attribuer 
cette baisse du taux d'activitC en 1994 et quels 
sont quelques-uns des facteurs susceptibles 
d'expliquer ce recul? 

Seuls les travailleurs de 55 ans et plus, chez 
lesquels on avail observe une tendance a la 
prCretraite ces dernières années. n'ont pas 
contribuC au déclin en 1994. En fait. leur taux 
d'activité a progressé legerement : it est passé de 
24.8 % a 24.9 %. En 1994, comme au cours des 
annCes précédentes. le taux d'activité des jeunes 
a diminuC, reflérant leur forte tendance a 
poursuivre leurs etudes (Sunter, 1994). Les 
hommes de 25 a 54 ans ont eux aussi connu une 
baisse (de 91.6 % a 91,4 %) attribuable aux moms 
de 45 ans. Les femnies de 25 a 54 ans ont 
également contribué au recul de lactivitC. Leur 
taux est passé de 753 % a 75.4 % et ii a diminuC 
dans chacun des trois groupes d'âge (25 a 34 ans. 
35 it 44 ans Ct 45 a 54 ans). 

La baisse du taux d'activité chez les hommes 
de 25 a 54 ans n'est pas un phdnomène nouveau 
ou surprenant. Elle s'inscrit dans une tendance 
aniorcée depuis 30 ans ou plus. Par contre. La 
baisse du taux d'activité survenue chez les 
femmes du méme age en 1994 n'est que Ia 
deuxième en 30 ans (Ia premiere a été enregistrée 
en 1992). Cette baisse est d'autant plus 
déconcertante que, depuis 30 ans. Ic niveau 
d'emploi annuel moyen chez les femmes de ce 
groupe dãge n'a janlais cessé d'augmenter, 
méme en période de recession. On peut donc se 
demander si le taux d'activité des femmes de cc 
groupe d'ãge n'aurait pas atteint son point 
culminant, comme cela a été le cas pour les 
hommes it y a déjà de nombreuses années, ci ne 
serait pas en train d'amorcer un déclin 
semblable. Les données qui seront recueillies 
dans les prochaines années devraient nous 
éclairer sur cette question. 

et le chômage de longue durée s'accentue 
Le chômage de longue durCc. particuliCrement 
Ic chômage qui se prolonge au-delà d'une année, 
deineure élevC. Dc 1990 a 1994. Ic nombre de 
chômeurs de longue durée a plus que triple, 
passant de 62 000 a 217 000. Les hommes d'âge 
adulte représentaient 56 % des chômeurs de 
cette categoric en 1994. Pour cc qui est de la 
durée moyenne du chômage, cue était de 
16.9 semaines en 1990, a grimpé a 25.1 semaines 

en 1993 ci a augmente a 
nouveau en 1994, POUI 

Tableau 
Taux annuels moyens d'activité sur le marché du travail 

1990 1991 1992 1993 1994 

Les deux sexes 
15 ans et plus 67,0 66,3 65,5 65,2 64,9 

15 a 24 ans 68,9 67,1 65.1 63.3 62,7 
25 a 54 ans 84,3 84,1 83,4 83,6 83,3 
55 ans et plus 26,5 25,6 25,4 24,8 24.9 

Hommes de 25 a 54 ans 93,3 92,5 91,7 91,6 91.4 
25 a 34 ans 93,7 92,6 91,6 91,7 91,2 
35 a 44 ans 94,4 93.8 92,9 93,0 92.8 
45 a 54 ans 91,0 90,6 90,0 89.7 89.8 

Femmes de 25 a 54 ans 75,6 75,8 75,3 75,7 75,4 
25 a 34 ans 77,2 77,2 75,9 75,6 75,4 
35 a 44 ans 78,4 78.4 77,7 78.6 78,3 
45 a 54 ans 68,7 69.9 71,2 71,8 71,4 

Source 	Enquete sur Ia population active 

atteindre 25,7 seniaines. La 
hausse de La durCe moyen-
ne est en panic attribuable 
aux changements dans Ia 
repartition des chôrncurs. 
Par exemple. en 1990, les 
personnes dont Ia durée du 
chômage avait etC de plus 
d'un an reprCsentaient 
seulement 6 % de lensem-
ble des chômeurs. En 1994, 
cette proportion atteignait 
15 %. 

Comparaisons interna-
tionales 
En 1994 tout comme en 
1993, seuls les Etats-Unis 
ont devancé Ic Canada 
parmi les pays du Groupe 
des sept au chapitre de Ia 
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progression du niveau de l'emploi (3,1 % et 
2,1 % respectivement) 2 . Les estimations pro-
visoires de I'Organisation de cooperation et de 
développement economiques produites en 
décembre 1994 indiquent une croissance de 
l'emploi bien infCrieure a 1% au Japon et au 
Royaume-Uni et un recul de l'emploi en 
Allemagne. en France et en Italic. 

Résumé 
A bien des Cgards. Ia performance du PIB reel et 
celle du marché du travail en 1994 sont 
comparables a celles observées au cours de La 
période d'expansion économique du milieu des 
années 80 : progression éLevée et soutenue du 
NB et de l'emploi. Les exportations ont 
largement contribué a Ia progression de ces deux 
indicateurs économiques des. De plus. Ia 
croissance de l'emploi a été généralisée parmi 
J'ensemble des industries, des professions et des 
regions ainsi que parmi les hommes et les 
femmes adultes. Même les jeunes ont connu une 
faible hausse de leur niveau d'emploi, lequel 
n'avait cessé de décroitre au cours des cinq 
dernières années. 

II y a toutefois des differences entre Ia situa-
tion de 1994 et celle du milieu des années 80. 
L'augmentation des dépenses des consom-
mateurs a etC modcste en 1994 et dans La majorité 
des branches du secteur public, l'emploi a 
diminuC ou est demeuré stable. Egalenient, le 
fait que Ia progression de l'emploi a temps plein 
explique Ia quasi-totalité de la croissance de 
l'emploi en 1994 était Ctonnant. Enfin, le recul 
de l'activitC sur Ic marché du travail des femmes 
de 25 a 54 ans était inattendu. D 

N Notes 
I On estime quen décembre 1994 Ic niveau de I'cmploi 
était de 12 800 000. cc qui marque une hausse de 362 000 
(ou de 2.9 %) par rapport au niveau enregistre en décembre 
1993. 

2 Les Etats-Unis ayant modiflé leur enquéte sur Ia popu-
lation active, les données américaines pour l'année 1994 ne 
soft pas directement comparables aux données pour 1993 
Ct les années antérieures. 

S Documents consultés 
COHEN. G.L. <<Le cumul d'emplois a Ia hausseo dans 
L'emploi et le revenu en perspective. 75-OOIF au catalogue. 
vol. 6 no 3. Statistique Canada, Ottawa, Automne 1994, 
p. 38-46. 

NOREAU, N. oLe travail a tempt partiel "non choisi" 
dans L'ernploi et le revenu en perspective. 75-00IF au cata- 
logue. vol. 6 n° 3, Statistique Canada, Ottawa, Automne 
1994, p. 30-37. 

SUNTER. D. oLes jeunes en attente ... o dans L'emp!oi et le 
revenu en perspective, 75-00 IF au catalogue, vol. 6 n 
Statistique Canada. Ottawa. Printemps 1994. p.  37-43. 
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Le Canada est un pays qui défie l'imagina-
tion. lmaginez un pays oô les Terre-Neuviens 
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PE(TIVE 
Vous devez être au courant 

• du niveau d'instruction et de Ia formation professionnelle 
des travailleurs? 

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

• des dernières recherches en cours dans le domaine de 
I'emploi et du revenu? 

• de Ia disponibilité d'indicateurs du marché du travail et 
du revenu? 

alors, ii vous taut 

L'EMPLOI El LE REVENU EN PERSPECTIVE (75-00 1 F) 
de Statistique Canada. 

Un abonnement annuel a L'emploi et le revenu en 
perspective (quatre numéros) ne coUte que 56 $. 

Pour commander votre abonnement, veuillez communiquer 
avec Ia Division du marketing, Vente et service, Statistique 
Canada, Ottawa, K1AOT6(télecopieur:1-613-951-1584). 
Ou encore, composez sans frais 1 800 267-6677 et portez la 
commande a votre compte VISA ou MasterCard. 


