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Forum 
Message du directeur 

• 11 y a 20 ou 30 ans, lorsque Ia semaine de travail de 
35 it 40 heures était Ia norme au Canada, un lien étroit 
existait entre le volume de travail rémunéré dans 
l'économie et Ic nombre de travailleurs. A l'époque, 
une modification du nombre de personnes qui occu-
paient un emploi donnait aux économistes une idée 
assez juste de Ia variation du volume de travail. Tou-
tefois, le lien entre les estimations de l'emploi et le 
volume de travail s'estompe depuis quelques années, 
de sorte qu'il n'est plus aussi simple de calculer ces 
changernents. Une modification de Ia taille de Ia main-
d'oeuvre peut être assortie d'une augmentation ou 
d'une diminution du volume de travail, voire d'une 
stagnation: tout est fonction du type d'emploi touché 
et du sens du changement. Les niveaux de l'emploi a 
eux seuls ne suffisent plus a donner ne serait-ce 
qu'une vague approximation du volume de travail 
dans l'économie puisque Ia dispersion des heures tra-
vaillées dans une semaine type est désormais nettement 
plus significative sur le plan statistique. Les raisons 
de cette dispersion sont, entre autres, l'augmentation 
de l'emploi a tcmps partiel et Ia bipolarisation crois-
sante des heures de travail a temps p1cm, de nombreux 
travailleurs i temps p1cm n'effcctuant que le minimum 
d'heures Ics classant dans cette categoric (soit 30 heu-
res ou légérernent plus) alors que d'autres travaillent 
plus de 50 heures par semaine. 

landis que s'accentue l'Ccart entre Ic nombre 
d'heures travaillées, les regimes de travail semblent 
pour leur part de moms en moms prévisibles. Par 
exemple, les travailleurs sur deniande> ont des heu-
res variables qui leur sont dictées en grande partie par 
leurs ernployeurs: par contre, les travailleurs autono-
mes font Ic nombre d'heurcs qu'ils veulent bien ou que 
leur chifire d'affaires exige. L'Enquête sur les ho-
raires et les conditions de travail avait laissé entrevoir 
Ic phénomène en 1991, cc quc senible avoir d'ailleurs 
confirmé récemment les travaux de remaniernent des 
questions de l'Enquéte sur Ia population active (dont 
Ia fuse en oeuvre est prCvue pour 1997). L'essai des 
questions sur les heures de travail pour Ia nouvelle 
Enquête sur Ia population active a rCvélé les problèmes 
de collecte que posent les regimes de travail variables 
les répondants ont actuellement de plus en plus de mal 
a répondre a Ia question <<Combien d'heures par 
semaine travaillez-vous habituellement a votre (vos) 
e mp I oi (s)? 

L'écart croissant entre l'ernploi et le volume de tra-
vail porte a consequence, et pas sculement pour les 
Cconomistes, qui aiment bien estimer Ia capacitC de 
l'économie a crCer du travail, ou pour les individus, 
qui voudraient croire que plus on travaille, plus on est 
payC. L'effet interactif de cette difference est cc qui 
importe vraiment : les personnes qui travaillent Ic plus 
grand nombre d'heures senublent avoir souvent une ré-
munération horaire plus élevée que celles qui en tra-
vaillent moms. 

En outre, d'autres regimes de travail emergent de 
plus en plus oü certains effectuent un petit nombre 
d'heures pendant quclques semaines, alors que 
d'autres font beaucoup d'heures chaque semaine de 
I'année. Par exemple, Ia proportion de femmes Ira-
vaillant a temps plein toute l'année, qui était de 45 % 
en 1980, a augnuente pour s'Ctablir a 51 % en 1992. A 
l'opposé, Ia proportion correspondante chez ics hom-
mes est passéc de 68 % a 64 % durant Ia mCme pCriode. 
Un calme apparent masque toutefois un tel houlever-
sement des tendances de l'emploi : les chiffres agré-
gés pour les deux sexes indiquent que le pourcentage 
de personnes ayant travaillC a temps plein toute 
I'année en 1992 (58 %) est dcmeurC praliquement in-
change par rapport a 1980 (59 %). 

Un certain nombre de dirigeants syndicaux et 
d'observateurs du marché du travail ont préconisC une 
redistribution des heures de travail. Les employeurs 
devraient selon eux réduire Ia charge de travail de ceux 
qui en font trop et confier Ic surcroIt aux personnes 
sous-employCes ou sans emploi. Cette proposition 
s'appuie sur Ia conviction qu'une durCe du travail re-
lativement uniforme est préférable a Ia situation ac-
tuelle, qui est I'aboutissement des tendances observées 
ces dernières annCes. 

Dans cc numCro, trois articles traitent du volume de 
travail. Henry Pold trace Ic profil des familIes oi Ies 
conjoints cumulent trois ou quatre emplois dans <<Fa-
mille et cumul d'emplois>. Dan Charrette se penche 
pour sa part sur <<Les heures de travail des couplcs> et 
compare les heures de travail hebdomadaires des cou-
ples avec et sans enfants. Dans <<Travail et faiblc re-
venu>, Susan Cronupton explique pourquoi certaines 
familIes ont du mal a joindre les deux bouts. 
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Forum 

Le volume et Ia repartition du travail dans 
l'économie apportent simplement une preuve supple-
mentaire que le marché du travail est de plus en plus 
complexe a bien des égards. Cela complique Ia col-
lecte de données par les statisticiens d'enquéte et 
remet en cause des hypotheses sur lesquelles 
s'appuyaient depuis longtemps les utilisateurs des 
donnCcs. 

tan Macredie 
Direct cur 

Nous invitons les lecteurs a nous conimuniquer leurs 
impressions stir Ic contenu (Ic L'ernplw el Ic revenu en 
perspective. Toutcs observations sur les donnécs seront 
les hienvenucs: toutefois. nous rappelons que, pour We 
puhliCes, ces communications doivent étre factuelles et 
ana]ytiques. Nous invitons égalemcnt les lecteurs a nous 
faire part de leurs travaux de recherche en cours ci a nous 
signaler les nouvelles publications, les sources de donnCcs 
et les événemenls a venir qui concernent Ia main-doeuvre 
et le revenu. 

Statistique Canada se reserve Ic droit de sClectionner et 
de reviser Ics informations reçues avant de les publier. 
Toute correspondance, dans lune ou lautre langue 
officiel]e. doit Ctrc adressCe a Susan Crompton, rCdacirice 
de Fonim" et Quoi de neuf?". L'einploi ci le revenu en 
perspective. I mmcuhle Jean-Talon. 5 Ctagc, Slatistique 
Canada, Ottawa. KIA OTo. On peut aussi communiquer 
avec elle par téléphone au (613) 951-0178 ou par 
tClCcopieur au (613) 95 1-41 79. 
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Fawits saimilants 

U Famille et cumul d'emplois 	• Travail et faible revenu 

• Au cours des 10 dernières années, le nombre de 	U 
families comptant au moms un conjoint qui cunm-
lait des emplois a grimpé de plus de 50 % pour 
atteindre 362 000 en 1994. Les families les plus 
susceptibles d'être dans cette situation étaient 
jeunes et sans enfants a Ia maison. 

Près d'un million (14 %) de families canadiennes - 
dont Ic chef a moms de 65 ans - ont touché un 
revenu inférieur aux seuiis de faible revenu (SFR) 
en 1992. Dans 66 % des familIes a faible revenu et 
dans 98 % des autres familIes, au moms un adulte a 
travaillé pendant un certain temps au cours de 
l'année. 

• Les heures de travail des couples 

IS La tendance amorcée ii y plus de 10 ans se poursuit. 
En 1994, les families dans lesquelles les deux con-
joints avaient un emploi a l'extérieur du foyer étaient 
plus nombreuses que les families dans lesquelles un 
seul conjoint avait un emploi : 3,3 millions et 1,9 
million respectivement. 

• La vaste majorité des couples øü les deux conjoints 
travaillaient avaient un nombre cumulatif d'heures 
de travail de 60 ou plus, alors que seulement 12 % de 
ces couples a deux soutiens avaient un nombre 
cumulatif d'heures de travail moms élcvé par se-
maine. 

IN Dans les 20 % de couples travaillant habituellenient 
de nombreuses heures (90 ou plus par semaine), on 
comptait une proportion relativement éievée de fern-
mes instruites. En 1994. 24 % des femmes dans ces 
couples a deux soutiens avaient un diplôrne univer-
sitaire, comparativement a 17 % des femmes dans 
les couples comptant un moms grand nonibre cumu-
latif d'heures hebdomadaires de travail. 

• Le nombre cumulatif moyen d'heurcs hebdoma-
daires de travail chez les couples a deux soutiens ne 
variait que très peu selon Ia presence et l'âge des 
enfants: 76,5 heures pour les couples ayant des 
enfants d'âge préscolaire et 79,2 heures pour les 
couples sans enfants de moms de 16 ans. 

• La proportion de femmes qui travaiflaient 50 heures 
ou plus par semaine était relativement faible, sauf 
quand le mari travaillait pendant un nombre sern-
blable d'heures. 

• Cette étude est basée sur une nouvelle inesure du 
volume total de travail rémunéré effectué par Ia 
famille ScIon cette mesure, toutes les semaines 
travaillées par tolls les membres de Ia familie ont été 
additionnées et le nombre de semaines de travail a 
temps partiel a Cté converti en semaines en équiva- 
lent a temps p1cm. 

• Comme on pouvait s'y attendre, cette mesure du 
volume de travail déniontre que les families a faible 
revenu avaient Cu moms d'emplois réinunérés que 
les autres families. Le travail a temps plein ne 
correspondait qu'à 45 % des sernaines-personnes 
de travail accurnulées par les familIes a faible re-
venu. Dans les autres familIes, les emplois a temps 
plein representaient 71 % du travail effectué. 

• Au moms un adulte détenait un emploi dans 86 % 
des familIes formées de deux parents qui gagnaient 
tin rcvenu infdnieur au SFR. Cependant. ces families 
n'avaient effectué qu'environ Ia rnoitiC du volume 
de travail déclarC par les autres familIes formées de 
deux parents. 

• Seulement 48 % des familIes monoparentales sous 
Ic seuil de faible revenu et dont Ic chef Ctait une 
lmme avaient un membre actif sur le marché du 
travail en 1992, tandis que 97 % des familIes simi-
laires ayant un revenu pius élevé comptaient au 
moms un adulte titulaire d'un emploi. 

• L'expérience de travail 

• L'Enquête sur Ia dynamique du travail et du revenu 
(1iDTR) recueille des données uniques sur 
l'expénience de travail d'unc pCnSonne, en commen-
cant avec le premier eniploi a temps plein rémunéré. 
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Faits saillants 

• En 1993, l'expérience de travail rémunéré des horn-
ines et des femmes approchant l'âge de Ia retraite 
(60 a 64 ans) était en moyenne de 27 années, ce qui 
equivaut a près de 60 % de leur vie adulte. Dans 
l'ensemble, Ia population âgée de 15 a 69 ans comp-
tait en moyenne 14 années d'expérience. 

• Avant Fâge de 30 ans, les hommes et les femmes 
avaient approximativement le même nombre 
d'années d'expérience de travail. Par contre, entre 
55 et 69 ans. Fexpérience de travail des hommes 
était au moms Ic double de celle des femmes. 

• Les femmes de 45 ans et plus qui avaient mis au 
monde et/ou élevé des enfants avaient une expé-
rience de 15 années sur le marché du travail. compa-
rativement a 27 années pour les femmes du même 
groupe d'âge qui n'avaient pas eu ou pas élevé 
d'enfants. 

• Eventail de regimes de retraite 

• Près de Ia moitié des travailleurs canadiens partici-
pent a un régime enregistré de pension (REP) offert 
par l'employeur. Toutefois, les prestations aux-
quelles ces regimes ouvrent droit sont loin d'être 
homogènes. Ii existe toutes sortes de REP et les 
niveaux des prestations auxquels ils donnent droit it 
Ia retraite varient énormément. 

• Les pensions les plus généreuses sont celles qui sont 
calculées sur les gains au moment du depart a Ia 
retraite ou dans les années Ia précedant immediate-
ment. Par contre, les personnes qui participent a on 
régime a cotisations déterminCes (semblabie a tout 
régime d'épargne) ou a un régime a prestations 
forfaitaires dans Ic cadre duquel les prestations 
représentent un montant fixe pour chaque année de 
service ont par contre des pensions moms élevées. 

• La taille de l'entreprise et Ic secteur d'activité jouent 
un role dans le genre de régime de pension dont 
bénéficient les travailleurs. 

• Parmi l'ensemble des travailleurs participant a un 
REP, les femmes sont plus susceptibles que les 
hommes d'avoir un régime de pension généreux. 
Toutefois, ces pensions dependent essentiellernent 
des gains et des années de service, deux facteurs 
pouvant réduire les droits a pension quc les femmes 
peuvent accumuler. 

U Les travailleurs fatigues 

• Environ 4 (% des travailleurs canadiens souffraient 
de fatigue chronique en 1991 et affirmaient avoir du 
mal a rester éveillés <da plupart dii temps>>. La 
somnolence ne semble pas plus frequente dans cer-
tames professions ou dans certains secteurs 
d'activité que d'autres. 

• Une proportion iniportante de travailleuis fatigues 
ont déclaré avoir des soucis au travail. Les hommes 
fatigues étaient plus susceptibles que les autres de 
se faire du souci : 60 % et 40 % respectivement. La 
cause do souci de loin La plus fréquente, déclarée 
par 67 % des travailleurs fatigues, était Ia trop 
grande quantité d'exigences professionnelles et Ic 
nombre trop élevé d'heures de travail. Les problè-
rues interpersonnels suivaient, mais loin derriere. 
Venajent ensuite, dans l'ordre, Ia crainte d'être mis 
a pied ou de perdre son emploi. Ic harcClement ou Ia 
discrimination, et Ic risque d'accident ou de bles-
sure. 

• Environ les deux tiers des travailleurs fatigues et 
des autres travailleurs ont indiqué être exposés a 
des poussières CL des fibres dans l'air, des émana-
tions et des produits chirniques dangereux, une 
mauvaise qualité de Fair, du bruit ou des terrninaux 
d'ordinateurs. Toutefois, parnhi l'ensemble des 
travailleurs qui se retrouvent dans un tel environne-
ment. ceux qui se sont dits fatigues étaient relative-
ment plus nombreux que les autres a penser que Icur 
sante s'en ressentait. 

• Les travailleurs fatigues étaient proportionnelle-
ment plus nombreux que les autres a avoir des 
problèmes de sante 71 % contre 60 %. Ils étaient 
deux fois plus susceptibles que les autres d'avoir 
reçu un diagnostic dasthmc. 

• Difticultés d'embauche dans le 
secteur manufacturier 

• La proportion d'entreprises qui déclarent des pénu-
ries de travailleurs comme un des obstacles a Ia 
production fluctue parallèlement au cycle écono-
mique. Scion l'Enquéte sur les perspectives du 
monde des affaires menée chaque trirncstrc. environ 
14 % des petites entreprises comparativement a 
seulement 3 % des grandes ont déclaré des pénuries 
de main-d'oeuvre qualiuiée au debut de 1995. 
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Faits saillants 

S Quoi de neuf? 	 ensemble unique de données longitudinales, rééva- 
___________________________________________________ 	lue Ia repartition des emplois créés scion Ia taille de 

I'entreprise. 
• La dvnainique du travail et du ret'enu rapport de 

1994 présente cinq etudes fondécs sur les données 	• En mai 1995, i'Enquête de suivi auprès des dipiô- 
recueillies dans Ic cadre de I'Enquéte sur Ia dynami- 	més de 1990 a permis d'interviewer de nouveau les 
que du travail et du revenu menCc en janvier 1993. 	répondants de l'enquête de 1990 (rCalisée en 1992) 
Certaines de ces etudes offrent des données re- 	afin de recueillir des renseignements récents sur 
cueillies pour La premiere fois. 	 leur experience du marché du travail. 

• Les estimations de I'Enquête sur Ia population ac-
tive ont récemment fait I'objet d'une revision en 
fonction des chiffres du Recensement de Ia popula-
tion de 1991. Plusieurs nouveaux produits ont été 
élaborés, y compris un disque optique compact 
(CD-ROM). Le CD-ROM renferme les estimations 
mensuelles et annuelles moyennes révisées pour Ia 
période de 1976 it 1994, dans Ic cas des données 
nationales et provinciales. 

• La Base de donnees bibliographiques stir I 'équité 
en ,narière d'emploi est un nouveau document de 
référence qui facilitera Ic repCrage des données 
statistiques sur Iéquité en matière demp1oi. Sont 
répertoriés uniquement les ouvragcs publiés au 
Canada après 1981 et fournissant des données sta-
tistiques ou une analyse de telles données. 

• La Direction des etudes analytiques examine les 
sources de Ia croissance de l'emploi dans deux 
documents de recherche. Les creations demploi 
par les pet its producteurs du secteur inanufacturier 
canadien utilise les données pour determiner dans 
queue mesure Ia creation d'emplois. les disparitions 
d'emplois et Ia variation nette de l'emploi different 
entre les petits et les grands établissements du sec-
teur manufacturier. La par: des non veaux emplois 
créés au Canada par les entreprises est-elle dispro-
portionnée? Réévaluation des fails aborde diverses 
questions soulevées dans ces etudes relativement 
aux méthodes de mesure utilisées et, a Iaide d'un 

• Développement des ressources humaines Canada a 
récemment effectué une evaluation en profondeur 
du Régime d'assurance-chômage afin de dCtermi-
ner dans queue mesure ii permet d'atteindre les 
objectifs visés, s'il est efficient et s'il convient a Ia 
situation actuelle. Plus de 25 etudes portant sur les 
effets de l'assurance-chômage sur Ic comportement 
des travailleurs et des employeurs ont Cté comman-
dCes. 

• Indicateurs des de l'emploi et du 
revenu 

• Les indicateurs du <<MarchC du travail>> publiés sous 
cette rubrique (page 47) ont été mis àjour pour tenir 
compte des revisions apportees récemment aux es-
timations de I'Enquête sur Ia population active. Les 
indicateurs relatifs aux <<Mesures alternatives du 
chôinage>> comprennent les plus rCcents chiffres 
pour 1994 mais n'ont toutefois pas été révisés. 

• Les données concernant les <<Grands règlements 
salariaux' ont été mises a jour conformément aux 
chiffres de 1994. Les indicateurs de la <RémunCra-
tion des personnes ayant travaillé a temps p1cm 
durant toute I'annCe>> Ct ceux du (<Revenu dc Ia 
famillea tires de l'Enquëte sur les finances des 
consommateurs pour 1993 sont maintenant dispo-
nibles. 0 

Perspective sur Internet 
L'entploi et le ret'enu en perspective offre maintenant sur Internet les Faits saillants, Quoi de neuf 7, ainsi que 
l'Index des sujets. 

Gopher est un outil d'Internet qui permet aux utilisateurs de parcourir un systCme de menus hiérarchiques, a 
base de textes et facile dempIoi. Les renseignernents sur Statistique Canada et ses produits et services sont 
conserves dans Ic Gopher du service Talon. Pour accéder a notre serveur Gopher. écrivez : gopher 
gopher.statcan.ca  

orderstatcan.ca  est une adresse du courrier électronique dont vous pouvez vous servir pour commander on 
pour avoir plus de renseignements sur les produits de données. 
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Famille et cumul d'emplois 

Graphique 
En 1994, près des deux tiers des families épouxépouse*  avaient 
deux emplois ou plus. 

1984 	 1994 

E 60o  

Un emploi • Deux emplois fl Trois ou quatre emplois 

Source: Enquéte sur Ia population active 
Dont au moms un conjoint avait un emplol, sans tenir compte des autres membres 
de Ia famille qui avaient aussi un emploi 

Henry Pold 

D U temps... on n'en a jamais 
assez. De nos jours. puisqu'on 

compte une majorité de families oü 
ies deux conjoints travaillent 
(Chawia. 1992; Charrette. 1995), ie 
temps consacré a Ia vie familiaie se 
raréfie. En plus de manquer de 
temps, on note qu'un petit nombre 
sans cesse croissant de familIes 
doivent cumuier les emplois (gra-
phique). 

En 1994, un peu moms de 5 % 
des personnes qui détenaient un 
emploi en occupaient un deuxième. 
Toutefois, parmi les families oü au 
moms un des conjoints travailie, Ia 
fréquence du cumul d'empiois' 
(c.-à-d. lorsqu'un conjoint ou 
même les deux occupent deux em-
piois) était plus éievée. En 1994, 
dIe atteignait près de 7 %, alors 
qu'en 1984, elie se situait a 5 % (ta-
bleau 1). Les conjoints de ces fa-
milies doivent donc organiser les 
activités domestiques en fonction 
non seulement des heures de travail 
additionnelles. mais egaiement du 
temps nécessaire pour se rendre au 
lieu de travail du deuxième emploi 
et en revenir. 

Qui sont ces families qui mènent 
cette course foile contre Ia montre? 
Fondée sur les estimations de 
l'Enquete sur la population active 
sur une base familiale. Ia présente 
analyse offre un partage des fa-
milies en trois groupes d'ãge 
d'après i'âge de Ia personne de ré-
férence 20 a 34 ans, 35 a 49 ans 
et 50 ans et plus. Les families sont 
égaiement classées selon la pré-
sence d'enfants a Ia maison. 

Henry Paid est au service de Ia Division 
de l'analyse des enquêtes sur Ic travail et 
les ,nénages. On peut common iquer avec 
lui au (613) 951-4608. 

Impact des enfants et de l'ãge 
Dans i'ensemble, en 1994. Ic cumui 
d'emplois dans les families était lé- 
gerement supérieur lorsqu'ii y 
avait des enfants - 7,0 % contre 
6,6 % -, mais les pourcentages dif- 
féraient considérablement scion 
l'âge de Ia personne de référence. 
Dans les families øü cette dernière 
était âgée de 20 a 34 ans, ceiles sans 
enfants avaient un taux de cumul 
d'empiois supérieur (9,1 %) a 
celles avec enfants (6.6 %). Par 
contre, Ic taux de cumul d'emplois 
dans les families dirigees par une 
personne de référence plus âgée 
(35 a 49 ans et 50 ans et plus) était 
plus éievé dans les families avec 
enfants que dans celles sans en- 
fants. Dans les families avec en- 
fants. Ic taux le plus élevé (7,5 %) 
a été enregistré dans le groupe 
d'âge moyen. 

Au cours des 10 années, les 
jeunes families ont connu i'aug-
mentation Ia plus forte du taux de 
cumul d'emplois. Bien que les taux 
aient aussi augmente dans les deux 
autres groupes d'âge, les hausses 
ont été moms prononcées, cc qui 
témoigne de Ia tendance vers un 
déciin du cumul d'emplois avec 
I'âge dans les families sans enfants. 

Le cumul d'emplois est habituel-
lement Ic fait d'un seul des con-
joints. Pourtant, parmi ies 
362 000 familIes concernées en 
1994, on en comptait 34 000 øü les 
deux conjoints détenaient deux 
emplois, soit une hausse de plus de 
80 % par rapport a 1984, année oü 
Ia relation était de 19 000 pour 
241 000 families. Environ les deux 
tiers de ces families avaient des en-
fants a Ia maison. 
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Farnille et cumul dcmpioi 

Tableau 1 
Fréquence des families cumulant des emplois 

Total Avec enfants Sans enfants 

1984 	1994 1984 1994 1984 1994 

% 
Age de Ia personne de référence 

Tous les ages * 	 5,0 	6,9 5,3 7,0 4,4 6,6 

20 a 34 ans 	 5,2 	7,6 5,1 6,6 5,2 9,1 
35 a 49 ans 	 5,8 	7,3 5,9 7,5 5.5 6,8 
50 ans et plus 	 3,7 	5,3 4,1 6,1 3,3 4,8 

Source: Enquete sur la population active 
Comprend les personnes de 15 a 19 ans 

Tableau 2 
Nombre de families cumulant des emplois 

Families 
biparentales Avec enfants Sans enfants 

1984 	1994 1984 1994 1984 1994 

en miiIiers 
Régime de travail des conjoints 

Total 241 	362 173 237 67 125 

Un des conloints  travailie 60 	60 44 40 15 20 

Les deux conjoints travaillent 181 	302 129 197 52 105 
Tous deux a temps plein dans 

leur emploi principal 95 	166 64 102 31 64 
Un seul conjoint a temps plein 

dans un emploi principal 78 	125 61 89 17 36 
Tous deux a temps partiel 

dans leur emploi principal 8 	11 4 6 4 5 

Source: Enquete sur Ia population active 

AF Notes 
I La fréquence du cumul d'emplois sera 
toujours plus élevée a 1'&helle de Ia famille 
puisque Ic méme nombre de personnes qui 
cumulent des emplois est divisé par un plus 
petit nombre (on compte Un moms grand 
nonibre de families que de personnes). 

2 Dans un menage type. un membre est 
désigné comme personne de référence. Ics 
autres membres étant codes en tonction de 
cette personne. Dans une fantille Cpoux-
épouse, lun OU !'autre des conjoints peut étre 
choism comme personne de référence. 

N Documents consultés 
CI-IARRETTE. D. "Les heures de travail des 
couples* dans L 'emploi et Ic revenu en pers-
pective, 75-00 iF au catalogue. vol. 7. n° 2. 
Statistique Canada, Eté 1995. p.  10-13. 

CHAWLA. R.K. L'Cvolution des families 
comptant dcux soutiens dans I. 'enzploi Cf le 
revenu en perspective, 75-001 F au catalogue. 
vol. 4, n 2, Statistique Canada, EtC 1992, 
p. 24-33. 

COHEN, G.L. "Le cumul d'emplois a Ia 
hausse>' dans L 'emplol ef Ie revenu en pers-
pective, 75-00 iF au catalogue, vol. 6, n" 3, 
Statistique Canada. Automne 1994. p. 38-46. 

WEBBER. M. <<Le cumul dempIois dans 
L'emploi erie revenu en perspective. 75-001 F 
au catalogue. vol. I. n° 3. Statistique Canada. 
Ottawa, Hiver 1989, p. 23-33. 

Travail, encore travail et 
toujours travail 
En 1994, 302 000 familIes a deux 
soutiens comptaient au moms Un 
conjoint qui détenait plus d'un em-
pioi. Qui plus est. dans presque 
toutes ces families, au moms un 
conjoint travaillait a temps plein, et 
dans plus de Ia moitié d'entre elles. 
les deux conjoints travaillaient a 
temps p1cm (tableau 2). 

La combinaison du cumul 
d'emplois et de l'emploi a temps 
plein chez les deux conjoints était 
plus frequente dans les jeunes fa-
milies qu'eIIe ne l'était dans les fa-
milies oi Ia personne de référence 
avait 50 ans et plus. Au cours des 
10 dernières années. la  fréquence  

de ce phénornène a néanmoins aug-
menté dans les families des trois 
groupes d'âge. 

Conclusion 
Au cours des 10 dernières années. 
le nombre de families oui les con-
joints cumulent des emplois a 
grimpé de pius de 50 % pour attein-
dre 362 000 en 1994. Les families 
les plus susceptibles d'être dans 
cette situation sont jeunes et sans 
enfants a Ia maison. Toutefois, peu 
importe I'ãge des parents ou Ia pré-
sence d'enfants. Ia fréquence du 
cumul d'emplois dans ies families 
a augmente durant Ia période étu-
diée. 0 
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Los heures de travail 
des couples 

Graphique A 
Malgré Ia presence ou l'âge des enfants, les proportions de 
families a deux soutiens ont nettement augmenté. 

% do families epoux-epouse 

	

80 - 	 • 1976 

D 1994 

60  

40 - 

20 - 

	

0 — 	 - 
Ssns enfants 	Plus jeune enfant 	Pius jeune enfant 

de moms de 16 ans 	ayant de 6 a 15 ans 	ayant de 0 a 5 ans 

Source: Enquete sur Ia population active 
Avec au moms un soutien 

Dan Charrette 

P armi les tendances couram-
ment admises concernant le 

marché du travail canadien figurent 
Ia progression du taux dactivité 
des femmes (les couples a deux 
soutiens constituant désormais la 
majorité des families époux-
épouse), Ia hausse du pourcentage 
de femmes qui travaillent a temps 
plein et i'augmentation de Ia durCe 
hebdomadaire du travail pour plus 
de travailleurs. Chacune de ces ten-
dances influe sur le nombre 
d'heures que les membres de Ia fa-
mule allouent au travail, mais, 
prises individuellement, ces ten-
dances laissent it peine entrevoir 
leur effet sur Ia proportion do bud-
get-temps des families consacrée au 
travail. 

Le present article permet 
d'examiner i'effet d'ensemble de 
ces tendances en utilisant une me-
sure directe du nombre eumulatif 
d'heures habituellement travaillées 
des couples comptant deux sou-
tiens, et cela selon qu'ils aient 00 
non des enfants a Ia maison (voir 
Source des données et definitions). 
Les caractéristiques des couples 
qui font de nombreuses heures de 
travail sont-elles différentes de 
celles des autres couples a deux 
soutiens? Combien d'heures les 
mans et les femmes dans les cou-
ples comptant deux soutiens tra-
vaillent-ils en moyenne chaque 
semaine' Comment ce nombre 
varie-t-il selon l'âge des enfants? 

La plupart des couples 
comptent deux soutiens 
En 1994, les families dans lesquc]- 
les les deux conjoints avaient on 

Dan Charretie était au service de la I)i-
v,swn dcx enquêies-rnénages. On peut 
inainienant coinmuniquer avec lui a no-
ire bureau de Vancouver, C. -B. au  (604) 
666-7072. 

emploi it l'extCrieur du foyer 
étaient plus nombreuses que les fa-
milies dans lesquelles un seul con-
joint avait un emploi : 3,3 millions 
et 1,9 million respectivement. II y 
a moms de 20 ans, Ia majorite des 
families époux-épouse n'avaient 
qu'un soutien, particulièrement 
celles qui comptaient des enfants 
dâge préscolaire (de 5 ans ou 
moms). De fait, parmi les families 
ayant au moms un enfant d'âge 
préscolaire en 1976, les families a 
un soutien étaient plus de deux fois 
plus nonibreuses que les families a 
deux soutiens (graphique A). 

En 1994. pour Ia majorité des 
couples øü les deux conjoints tra-
vaillaient (plus des deux tiers), le 
nombre cumulatif d'heures de tra-
vail se situait entre 60 et 89 par Se-
maine. Douze pour cent des 
couples enregistraient un total de  

moms de 60 heures de travail par 
semaine et une proportion Iegere-
ment plus importante (20 %), 90 
heures OU plus (graphique B). 

Quels couples travaillent 
autant d'heures? 
Les 665 00() couples qui comp-
taient de nombreuses heures de tra-
vail (90 heures ou plus par 
semaine) avaient des caractéristi-
ques assez distinctes des autres 
couples a deux soutiens (tableau 
I). La presence dune épouse ins-
truite était plus fréquente chez les 
couples effectuant de nombreuses 
heures de travail'. En 1994. 24 % 
des feinmes dans ies couples a deux 
soutiens qui travaillaient 90 heures 
ou plus par semaine avaient un di-
plôme universitaire. La proportion 
correspondante chez les femmes 
des couples comptant un plus petit 
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Les heures de travail des couples 

Source des données et 
definitions 
Les chiffres du préent article sont 
des moycnnes annuelles $irëes cle 
'Enqutc sur Ia population active 

(EPA), une enquéte-échantillon me-
née chaque mois par Statistique Ca-
nada auprés de queique 59 000 
rnénates. Les donnécs de 1994 sont 
comparées a celles de 1976, soit Ia 
premiere innCe pour taquclic on dis-
pose de donnees cornparahles. 

LEPA contportc des questions 
sur Its heures hebdomadaites de tra-
vail (rCmunCrCcs ott non) que les 
gens font hahituellement thins leur 
empioi principal et thins tout ailtre 
cmploi. Dans ccl article, les heures 
.<hahittielIcs de travail - rCinunCrées 
ou non rCmunCrCes - correspondent 
a l'eriscmhle des heures travaillées 
thins tons Ics emplois occupés par les 
travailleurs salaries. les travailleurs 
autonomes et les travailleurs fami-
liaux non rCmundrCs. Ainsi, poor un 
repondant cumulant des emplois qui 
aurait travaillC 40 heures par scmainc 
thins son emploi principal et 15 
heures dns un autre emploi. les 
heures habirtielles de travail seralent 
de 55 par semaine. 

Les families Cpou x-Cpouse corn-
prennent ls unions de fait. 

nombre cumulatif d'heures hebdo-
madaires de travail était moms éie-
vée (environ 17 %). 

Qu'elies aient ou non des enfants 
a Ia maison. un pourcentage relati-
vement Cievé de femmes étaient ti-
tulaires d'un diplôme universitaire 
parmi les couples qui effectuaient 
de nombreuses heures de travail. 
En effet, chez ces couples. Ia pro-
portion de femmes qui détenaient 
un diplôrne était de 24 % dans les 
families sans enfants, de 23 % dans 
celles oi le plus jeune enfant avait 
entre 6 et 15 ans et de 26 % dans 
ceiles øü il y avail au moms un en-
fant d'ãge préscolaire. Le plus 
grand nombre d'heures de travail 
peut temoigner d'un pourcentage 
plus élevé de diplômés universitai-
res parmi les professionnels 2  et les 
cadres. Les travailleurs qui ont des 

Graphique B 

En 1994, environ 20 % des couples a deux soutiens travaillaient 
au moms 90 heures par semaine. 

% de families a deux soutiens 
70 	 - 	LI Sans enfants de moms 

del6ans 

60 	 Plus jeune entant ayant 
de 6 a 15 ans 

50 	 Plus jeune entant ayant 
de 0 a 5 ans 

40 

Moms do 60 	 60 o 89 	 90 

Nombre cumulatif dheures 
habltuellement travaillées par semalne 

Source: Enquéte sur ía population active 

Tableau 1 
Nombre cumulatif d'heures habituellement travaillées par 
semaine des couples a deux soutiens, 1994 

Nombre cumulatif d'heures habituel- 
iement travaiilées par semaine 

Mains 606 90 et 
Total de 60 89 plus 

Ensemble des couples a deux soutiens (en milliers) 3299 395 2 239 665 
Femmes ayant un dlplôme 

universitaire (%) 19 16 17 24 

Saris enfants de mains de 16 ans (en miiliers) 1 643 183 1107 354 
Femmes ayant un diplôme universitaire (%) 18 13 17 24 

Plus jeune enfant ayant 
entre 6 et 15 ans 	(en miiliers) 883 101 603 179 
Femmes ayant un diplôme universitaire (%) 17 16 16 23 

Pius jeune enfant ayant 
entre 0 et 5 ans (en miiliers) 773 111 529 132 
Femmes ayant un diplôme universitaire (°) 22 22 20 26 

Source: En quote sur ía population active 

responsabilités de gestion ou des 
fonctions techniques spécialisées 
sont souvent encourages, voire 
obliges, a travailler de nombreuses 
heures (Sunter et Morissette, 
1994). 

Moyenne d'heures de travail 
par semaine 

En 1994, Ic nombrc cumulatif 
moyen d'heures hebdomadaires de 
travail chez les couples a deux 
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Les heures de travail des couples 

soutiens ne variait que très peu SC-

ion la presence et I'âge des en-
fants 76.5 heures pour les couples 
ayant des enfants d'âge présco-
laire, 78,5 heures pour les couples 
dont l'enfant le plus jeune était âgé 
de 6 a IS ans et 79.2 heures pour 
les couples sans enfants de moms 
de l6ans. 

Ces écarts relativement faibles 
entre les heures hebdomadaires de 
travail des couples a deux soutiens 
sont entiCrement attribuables aux 
heures de travail des femmes. 
Comme on peut s'y attendre. les 
femmes ayant des enfants faisaient 
moms d'heures de travail a 
l'extérieur chaque semaine que 
n'en faisaient les femmes sans en-
fants. Ces dernières effectuaient en 
moyenne 35.6 heures de travail par 
semaine. Parmi les mères dont le 
plus jeune enfant était ãgé de 6 a 
IS ans, le nombre moyen d'heures 
hebdoniadaires de travail était de 
33,6, tandis qu'il était de 32 chez 
celles qui avaient des enfants d'ãge 
préscolaire. Ainsi, bien qu'ils 
n'aient guère plus d'influence SUI 

Ic fait qu'unc famille compte un ou 
deux soutiens, les enfants jouent 
toutefois un role dans Ia dCtermina-
tion du nombre d'heures de travail 
des femmes. Par opposition. Ia pre-
sence d'enfants et l'âge de ces der-
fliers n'avaient pratiquement pas 
d'effet sur Ia durée moyenne de Ia 
semaine de travail des mans dans 
les familIes comptant deux sou-
tiens : elle se situait dans tous les 
cas entre 44 et 45 heures. 

Etendue des heures 
travaillées 
La difference qu'entraIne Ia prC-
sence d'enfants sur Ic regime de 
travail des conjoints dans les cou-
ples comptant deux soutiens est 
encore plus évidente Iorsque l'on 
examine Ia repartition des mans et 
des femmes scion Ic nombre habi-
tuel d'heures de travail. En 1994, 
environ le quart des mans dans les 
couples a deux soutiens tra-
vaillaient habituellement 50 heures 

ou plus par semaine, qu'ils aient ou 
non des enfants a La maison. Très 
peu de niaris dans les couples 
comptant deux soutiens tra-
vaillaient a temps partiel (moms de 
30 heures par semaine) : 5 % des 
mans sans enfants et 3 % des mans 
avec enfants. 

En revanche, chez les femmes, Ic 
travail a temps partiel semblait lie 
a Ia presence d'cnfants (Marshall, 
1994). Le pourcentage de femmes 
travaillant a temps partiel dans les 
couples comptant deux soutiens 
était de 21 % pour celles sans en-
fants a Ia maison, contre 30 % pour 
celles qui en avaient. 

La presence d'enfants n'avait 
pas autant d'effet sur les heures tra-
vaillées par les femmes ayant les 
horaires les plus longs : 9 % des 
femmes sans enfants travaillaient 
50 heures ou plus par sernaine. 
comparativement a 6 % de celles 
qui avaient des enfants. 

Dans une certaine mesure, Ia Se-
maine de travail d'une femme 
s'apparente toutefois a celle de son 
marl, et plus particulièrement si ce 
dernier fait de nombreuses heures. 
En 1994, on comptait 406 000 cou-
ples a deux soutiens sans enfants 
oh le mari travaillait habituellement 
50 heures ou plus par semainc (ta-
bleau 2). Dans 23 % de ces cou-
ples. les femmes avaient également 
une semaine de travail de 50 heu-
res ou plus. II en était de même 
pour les femmes des couples a 
deux soutiens qui avaient des en-
fants, bien que Ia proportion ait 
toutefois Cté moms élevée. Parmi 
les 430 000 familIes a deux sou-
tiens oh ii y avait des enfants et oh 
Ic mari travaillait 50 heures ou plus 
par semaine. 15 % des femmes de 
ces couples en faisaient autant. 

Résumé 
Les 20 dernières années ont été 
marquees par un net recul du nom- 

Tableau 2 
Heures habituelles hebdomadaires de travail des conjoints des 
couples a deux soutiens, 1994 

Heures habituelles hebdomadaires 
de travail du marl 

là 30à 416 50 et 
Total 29 39 40 49 plus 

Couples sans entants de moms 
de 16 ans (en milliers) 1 643 87 274 711 165 406 

% 
Heures habituelles hebdomadaires de 

travail de a femme 100 100 100 100 100 100 
1à29 21 37 19 20 22 21 
30à39 35 31 55 34 36 25 
40 29 22 18 38 23 24 
41à49 6 -- 4 3 13 8 
50etplus 9 5 4 4 7 23 

Couples dont le plus jeune entant a 
moms cle 16 ans (en milllers) 1 656 45 259 744 179 430 

Heures habituelles hebdomadaires de 
travail de Ia femme 100 100 100 100 100 100 
1629 30 36 28 29 30 33 
30à39 35 35 51 34 34 26 
40 25 20 15 31 22 20 
41à49 4 -- 2 3 9 6 
50 etplus 6 -- 3 3 5 15 

Source En quote sur Ia population active 
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Les heures de travail des couples 

bre de families dans lesquelles un 
seul conjoint occupe un emploi a 
l'extérieur du foyer (traditionnelle-
ment Ic man) et oii Ia femme reste a 
Ia maison pour s'occuper des en-
fants ci tenir maison. En 1994, les 
families comptant deux soutiens 
dtaient beaucoup plus nombreuses 
que les families n'ayant qu'un sou-
tien. L'effet de Ia presence ci de 
l'ãge des enfants sur le nombre de 
soutiens dans la famille a diininué, 
quoique ces deux facteurs conti-
nuent d'infiuer sur Ia durée de Ia 
semaine de travail des femmes dans 
les couples comptant deux sou-
tiens. Ces femmes ont habituelle-
nient un régime de travail (Ic plus 
souvent a temps partiel) qui leur 
permet de concilier leurs obliga-
tions professionnelles et familiales. 
Quoi qu'il en soit, les deux con-
joints d'un nombre non négligeable 
de families avec ou sans enfants 
travaillent de nonibreuses heures, 
ci ce plus particulièrement s'ils ont 
un niveau d'instruction élevé. 0 

M Notes 
I Le taux d'actjvité des femmes sur Ic mar-
ché du travail augmente avec le niveau 
d'instruction. Par exemple. en 1994, on 
observait on taux d'activité de 34 % chez les 
femmes n'ayant pus terminé leurs etudes Se-
condaires. Celles qui dCtenaient un diplôme 
d'études secondaires avaient un taux 
d'activitC de 63 %, tandis que les dCtentrices 
d'un diplôme universitaire avaient un taux de 
81%. 

2 La catCgorie des professionnels comprend 
les posies en sciences naturelles. genie ci 
mathématiques, sciences sociales, religion, 
enseignement, mCdecine ci soins de sante 
ainsi que les posies des domaines artistique, 
littCraire et récréatif. 
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Travail et faible revenu 
Susan Crompton 

D epuis quelques années, Ic 
sort réservé aux families a fai- 

ble revenu est une source de préoc-
cupation a cause de Ia sévérité de 
la dernière recession, du nombre 
croissant d'enfants au scin de ces 
families et du dCbat public entou-
rant l'efficacitc dc prgrammne 
sociaux actuek. 

Plusieurs aft irincnt que lempIot 
est l'antidote contre Ic faihie re-
venu. Pourtant, Ia majorite des fa-
milies a faible revenu comptent au 
moms une personne ayant un em-
ploi. En 1992, les deux tiers des 
families a faible revenu dont les 
membres aduites étaient en age de 
travailler ont déclaré en moyenne 
52 semaines-personnes de travail: 
malheureusement, ces gens ont 
consacré bien au-delà de la moitiC 
de ces semaines a des emplois a 
temps panic!. Par comparaison, les 
membres de presque toutes les 
autres families qui étaient égaie-
ment en age de travailler occu-
paient un emploi et ont dCciaré 93 
semaines-personnes de travail. dans 
Ia plupart des cas du travail a temps 
p1cm. Le faible revenu semblerait 
donc associé non seulement au 
genre de travail et aux salaires et 
traitements, mais égalementaux 
heures de travail effectuées, cest-
a-dire au volume de travail. 

Le present article rend compte du 
volume de travail rémunéré effec-
tue en 1992 par les families a faible 
revenu dont le chef est âgé de moms 
de 65 ans'. LI noffre par consC-
quent qu'une analyse partielle d'un 
problème complexe comportant de 
multiples facettes. Toutefois, 
comme Ic volume de travail est un 
des aspects du faible revenu peu 
souvent CtudiC. Ia présente analyse 

Susan Crompton est au service de Ia 
Division de l'analyse des enquêtes sur le 
travail et les n?enages. On peut 
coinmuniquer avec elle au (613) 951- 

Source des données et definitions 
Les données de Ia prCsente étude sont 
tirées de i'EnquCte sur les finances des 
consommateurs (EFC) de 1993. 
L'EFC cst menCe chaque annëe au 
mois d'avril ou de mal en tant que 
supplement l'Enquête stir Ia popu-
lation active eflectuCe chaquc mois. 
Elle iecueille des renseignements stir 
les sources de meventi ci Ia valeur du 
revenu touché au cours de I' annCe ci-
vile precCdente, sur les senlatries-per-
sonnes de travail ci sur Ic régime de 
travail (temps plein ou teinps partiel). 

La definition de Ia famille umilisCc 
dans cette étude est celle de Ia famille 
économnique. c'est-à-dire deux per-
sonnes ou plus qui partagent Ic méme 
logement et qui soft apparentCes par 
le sang. par alliance (y compris les 
unions de tait) ou par adoption. Trois 
categories de families sont analysées 
epoux-epouse vivant avec des en-
fants. lamilie monoparentale dirigCe 
par une femme avec des enfants et 
couple mane seuiement. Bicu que les 
genres de familIes soicnt gCnCrale-
ment subdivisCs scion Ic nombrc 
d'enfants (par exempic. epou-epouse 
avec deux enfants). Ia prCsente étude 
subdivise les familIes scion Ic nom-
bre de travailleurs pomenmiels (person-
nes de 15 ans ci plus). Evidcmment, 
les etudes. les soins aux enfants et 
d' autres responsahilités peuvent em-
pêcher tine l)CFSOflflC  d'occuper tin 
emplol: cepcndant. ii peut We plus 
intCressant de comparer Les ressources 

potenticlIes pIutOt que les ressour-
ces <rCelles.'. puisquc toutes les fa-
milIes n'ont pas Ic méme potentiel de 
semaines de travail. 

devrait contnibuer a éc!aircir !es 
difficultés auxquelles sont con-
frontCes ies families a faibie re-
v en u. 

Moitié moms de travail pour 
les families a faible revenu 
En 1992, 14 % des families cana- 
diennes dont le chef a moms de 65 

Volume de travail Ic nombre total 
de semaines durant lesquelics Ies 
membres de Ia famille occupaient un 
emploi. rCmnunérC ou autonome. Le 
volume correspond au nombre total 
de semaines-personnes de travail ac-
cumulées par bus les membres tie Ia 
famille, peu importe Icur nomhrc. 

Equivalent a temps p1cm (ETP) : Ic 
volume total dc travail rémunCrC ef-
tectuC par Ia familie, A temps plein ott 
a temps partiel, converti en semaines-
personnes de travail a temps p1cm 
(voir Ca/cal du volume total /e tra-
vail) 

Adulte susceptible de gagner un re-
venu : lout nienibre de Ia famillc ãgC 
de IS ans et plus 

Seuils de faibie revenu (SFR) : Ia me-
sure de faihie revenu utilisCc par Sta-
tistique Canada qui Ctahlit les sculls 
de faible revenu. Les families dont Ic 
revenu est intCricur it ces seuils con-
sacrent gCnCralement au moms 
54,7 C/  de leur revenu au chapitre de 
Falimeniation, du logement et de 

liabi I lement. Le montant reel des 
SFR vane en fonction de Ia taille de Ia 
famille et de Ia taillc de Ia region de 
residence. (Pour pius de renseigne-
ments. consultcr Repartition du rc-
venu art Canada se/on hi taille, I 3-207 
au catalogue). 

Travail a temps plein. a temps par-
tiel : emploi rCmunérC auquci Ia per-
sonne a consacré surtout 30 heures ou 
plus par semaine (temps p1cm) ou stir-
tout moms de 30 heures (jemps par-
tiel) 

ans (892 000) ont touché un revenu 
inférieur aux seuiis de faible re-
venu (SFR). Dans 66 % de ces fa-
milies et dans 98 % des autres 
families, au moms tin aduite a tra-
vaillé pendant un certain temps au 
cours de l'année. Les famnilles a 
faibie revenu avaient moms de 
chances de compter des personnes 
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Travail et faible revenu 

susceptibies de gagner un revenu 
autres que Ic ou les parents. C'était 
le cas dans seulement 27 % des fa-
milies a faible revenu, contraire-
ment a 36 % dans les autres 
families, et ii sagissait en générai 
d'cnfants plus âgés. Le petit nom-
bre de personnes susceptibles de 
contribuer au revenu de travail de 
Ia famiiie a pu accroItre les diffi-
cultds qu'eprouvent les families a 
faibie revenu a trouver de i'emploi 
(voir Source des données et défini -
lions). 

Les membres des families a fai-
ble revenu qui travaiiiaient occu-
paient moms d'empiois a temps 
plein que les membres des autres 
families. Le travail a temps p1cm 
ne correspondait qu'à 45 % des se-
maines-personnes de travail accu-
mulées par les families a faibie 
revenu. Autrement dit, les families 
a faible revenu travaillaient envi-
ron 0.8 semaine de travail a temps 
plein pour I semaine a temps par-
tiel. Dans ies autres families, les 
emplois a temps plein représen-
taient 71 % du travail effectué. ce 
qui donne un rapport d'environ 2.5 
semaines de travail a temps p1cm 
pour I semaine de travail a temps 
partiel. 

Lorsque tout le travail effectué 
par ces families est converti en Se-
maines-personnes en equivalent a 
temps plein (ETP), i'effet cumula-
tif d'un trop petit nombre de Se-
maines de travail et d'un trop grand 
nombre d'enipiois a tenips partiel 
ressort clairement (voir Calcul du 
volume total de travail). En 1992, 
les families faible revenu ont ef-
fectué environ Ia moitié moms de 
travail rérnunéré que les autres fa-
milies - 35 semaines-personnes en 
ETP comparativement a 77 (ta-
bleau). 

Rapport de 2 a I du volume de 
travail 
Au moms un adulte détenait un 
empioi dans 86 % des families a 
faible revenu formées de deux pa-
rents, tandis que c'était le cas dans 
presque toutes les autres families. 

Calcul du volume total de travail 
2. Le nombre de semaines de travail 
a temps partiel est ensuite converti en 
semaines en equivalent a lemps piein. 
Etant donnC siuc Ic nombre inoyen 
dheures de traail hebdomadaires ef-
fectuCes en 1992 par ies travailleurs a 
Leinps partici (I . 7) reprCsentaii 37 % 
(arrondi a 40 - du nombre rnoyen 
dheures des travailleurs it temps p1cm 
(42.1). on calcule iCquivaient A temps 
plein en multipliant Ic nonlhre de se-
mairies de travail a temps partici par 
0.4. Par consequent. 2() semaines de 
travail suriout consacrCes a on cinploi 
a iemps partici sont Cquivalcntcs a 
8 semaines de travail a tenips p1cm. 
3. Le nonihre de seinaines oji les per-
sonnes ont rCcliemeni travaillC i 
tenips 1,lcin est par Ia suite additionnC 
an nombre de seinaines de travail a 
temps partiel converti, cc qui dome 
Ic nombre total de semaines-person-
iles en Cquivaient a tenips p1cm ETP). 
4. La muvenne de semaines-person-
nes en ETP par lamiilc esi ensuite cal-
cuiée pour chaque categoric de 
lainilies. 

Tableau 
Travail en equivalent a temps plein (ETP) * des families ayant au 
moms un adulte détenant un empiol, 1992 

Nombre moyen de 
Nombre de families semaines en ETP 

ayarit un emploi par famiile 

Families Families 
sous le 	Autres sous le 	Autres 

Total 	SFR 	families Total 	SFR families 

en miiiiers 
Ensemble des familIes 

ayant un emploi 	 5891 	586 	5305 73 	35 	77 
Couples manes seulement 	1 425 	81 	1 344 70 	33 	73 
Families époux-épouse avec 

entants 	 3 647 	306 	3 341 79 	43 	82 
Deux adultes 	 1 924 	196 	1 728 68 	39 	71 
Trois adultes 	 976 	53 	922 82 	46 	84 
Quatre adultes ou plus 	748 	57 	691 103 	57 	107 

Families monoparentales dirigées 
par urie femme 	 476 	157 	319 42 	22 	53 

Unadulte 	 216 	88 	128 34 	21 	42 
Deux aduites ou plus 	260 	69 	191 50 	22 	60 

Toutes les autres families 	343 	42 	301 61 	28 	65 

Source : Enquête sur les finances des consommateurs 
Total du volume de travail rdmundré (alt par/a famille, a temps plein ouà temps 
partiel, converti en semaines-personnes de travail a temps pie/n 
Comprend les families monoparen tales dingees par un homme, les couples manes 
Vj va nt avec d'autres personnes apparentées et les autres categories de families 
économiques 

Le voiume de travail effectué par 
chacune des categories de families est 
exprimC en semaines-personnes en 
equivalent a temps p1cm (ETP). cest-
a-dire que lunitC de mesure type 
Cquivaut a one semaine an coors de 
laqueile ies heures de travail rCguliC-
res ont été surtout consacrCes i Un 
empioi a temps p1cm (30 heures ou 
plus par semaine). 

LETP n'esl pas on indicaieur pré-
cis. II permel néanmoins de compa-
rer Ic volume de travail effectuC par 
les diverses ca(gories de families. Le 
volume de travail en ETP est caiculé 
scion Ia niCthode suivante 
I. Pour chaque categoric de families 
(par exemple. les families monopa-
rentaics dont Ic chef est uric femme), 
Ic nonibre total de scmaincs-per.son-
nes de travail dCclarC en 1992 par tous 
ies meinbres de Ia familic 5gés de 
15 ails ci plus esi divise en semaines 
de travail surtout consacrCcs i un em-
ploi a Lemps plein et en semaines de 
travail surtoui passCes i un emploi a 
temps partiei. 
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Graphique 
Quel que soit leur genre, les families a faible revenu (SFR) ont 
travailié moms en 1992. 

Families * 

	

Biparentale 	 I 

	

avec enfant 	 - 

	

Couples manes 	 I 
sans enfants 

Monoparentales 

	

dirigees par 	.. 	 -- 	 -. . 	Families sous le SFR 

	

une femme 	 Autres familIes 

	

Autre 	 I 	

60 
Nombre moyen de semaines travaillóes en equivalent a temps pleint 

Source: Enquéte sur les finances des consommateurs 
Comptant au moms un adulte ayant un emploi 
Families morioparentales dirigEes par un homme, couples manes vivant avec 
d'autres personnes apparentées et autres genres de families economiques 

t Voir Source des dortnées et definitions 

Les membres des families a faible 
rev enu qui travaillaient occupaient 
autant d'empiois a temps plein que 
d'emplois a temps partiel, effec-
tuant environ I sernaine-personne 
de travail a temps plein pour I se-
maine de travail a temps partiel. 
Cependant, us n'avaient effectué 
qu'environ Ia moitié du volume de 
travail déclarC par les autres fa-
milies : 43 semaines-personnes en 
ETP comparativement a 82 seniai-
nes pour les families a revenu pius 
élevé (graphique). 

Près de Ia moitié des families 
monoparentales dont le chef est 
une femme ont touché un revenu 
inféricur aux SFR en 1992. Seule-
ment 48 % d'entre cues avaient un 
membre détenant un empioi, tandis 
que 97 % des families similaires 
ayant un revenu pius éievé en 
comptaient au moms un. De plus, 
ces families a faible revenu qui 
avaient travaillé ont dCclaré moms 
de 0,5 semaine-personne de travail 
a temps plein pour i semaine de 
travail a temps partiel. Par consC-
quent, les famiiies a faible revenu 
ont effectuC moms que Ia moitié du 
volume de travail accompii par les 
families sirnilaires a revenu plus 
ClevC. soit 22 semaines en ETP 
comparativement a 53 semaines en 
ETP pour les autres families mono-
parentales dont Ic chef est une 
fern me. 

Moms d'un coupie mane sur dix 
a touché un revenu inférieur aux 
SFR en 1992. Dans seulernent 61 c/ 

de ces couples a faible revenu et 
dans 94 % des couples a revenu 
plus élevé, au moms un adulte a 
travaillé en 1992. A l'instar des 
autres categories de families a fai-
ble revenu qui détenaient un em-
ploi, les couples manes ont 
travaiilé moms souvent a temps 
plein qu'à temps partiel, enregis-
trant moms de 0,8 semaine-per-
sonne de travail a temps plein pour 
I semaine-personne de travail a 
temps partiel. D'ailleurs, les cou-
pies a faible revenu ont déclaré 
moms que Ia moitié du nombre de  

semaines en equivalent a temps 
piein que ies couples a revenu plus 
élevé - 33 semaines-personnes en 
ETP comparativement a 73 semai-
n es. 

tJne hausse de travaiHeurs 
potentieis importe peu 
Un pen moms de la rnoitié (47 %) 
des families avec enfants - époux-
dpouse ou famille monoparentaie 
dirigée par une femrne - avaient 
une ou deux personnes susceptibies 
dc gagner un revenu en plus du ou 
des parents. Dans Ia grande majo-
rite des cas, ii s'agissait denfants 
âgés de 15 ans et pius. 

Dans les famiiles a faible re-
venu, ia possibilitC qu'au moms un 
membre de Ia familie occupe un 
emploi au cours de l'année 
s'accroissait en fonction du nombre 
daduites au sein de Ia familie. 
Toutefois, le nombre accru de tra-
vailleurs potentiels avait moms de 
repercussions sur Ic volume de tra-
vail dans les families a faible  

revenu que dans les autres famiiles. 
D'aiileurs, dans les famiiies mono-
parentaies dont ic chef est une 
femme. les repercussions sont mi-
nimes, car on n'observe qu'une 
augmentation d'une semaine-per-
sonne en ETP, comparativernent a 
une hausse de 18 semaines-person-
nes en ETP dans les families simi-
laires qui touchaient un revenu plus 
éievC (tableau). 

Résumé 
Seulement les deux tiers des fa-
milies a faible revenu ont déclaré 
avoir travaillC a un moment donné 
en 1992, colnparativement a pres-
que toutes les autres families dont 
Ic revenu était plus ClevC. Dans Ia 
plupart des families a faible revenu 
qui avaient travaillé, les rnembres 
n'ont pas accumulé i'équivalent 
d'une année complete de travail a 
temps p1cm (49-52 semaines de tra-
vail a temps p1cm). Ce sont les fa-
milies a faible revenu comptant 
deux parents qui sont venues Ic 
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plus près d'y arriver. puisqu'elles 
ont accumulé l'equivalent de 43 
semaines-personnes de travail a 
temps p1cm. Par opposition, pres-
que toutes les familIes a revenu 
plus éieé ont déclaré plus d'une 
année complete de travail et plus de 
deux fois Ic volume de travail ef-
fectué par les familIes a faibie re-
venu. Dans les families a faible 
revenu, même Ia presence de mem-
bres susceptibies de gagner un re-
venu (c'est-à-dire de membres en 
age de travailier autres qu'un pa-
rent) na Pu contribuer a faire aug-
menter Ic volume total de travail de 
la famille autant que cela aurait pu 
être le cas dans ies families non 
défavorisées économiquement. 

Mise a jour 
Les données pour 1993 parues juste 
avant d'aller sous presse confirment 
l'anaiyse faite d'après les données 
de 1992. Prês des deux tiers (65 %) 
des families a revenu infërieur aux 
SFR comptaient au moms un mem-
bre détenant Un eflq)loi a un moment 
de I'année: cependant. plus de Ia 
moitië (53 %) des empiois étaient a 
tenips partiel. Par consequent, les 
families a faible revenu avaient 
fliOiflS qLIC Ia moitiC du volume de 
travail des familIes a revenu pius 
élevC. cest-à-dire queues comp-
taient respeclivement seulement 34 
semaines-personnes en equivalent a 
temps p1cm (ETP) comparativement 
a 77 semaines. Le nomhre rnoyen 
de semaines-personnes travaillCes 
en ETP par Ics trois types de familIes 
en 1993 Ctait sensihiement Ic méme 
que ce]ui de lannCe précCdente. 

I Note 
I Etant dome Ic taux d'activitC sur le roar-
hé du travail extrCmement faible dans les 

tamilles composées de personnes ãgCes, le 
evenu d'emploi n'est generalement pas con. 
idCrC comme un facteur determinant do re- 

\ Ci 

U 
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Uexpe'o rience de travail 
Heather Lathe et Philip Giles * 

L experienceet l'instructioii 
sont le passeport qui permet 

d'obtenir et de garder un emplot. 
Toutes deux ont un impact non 
seulement sur I'aptitude au tra\ai! 
et Ia rémunération d'une personne. 
mais aussi, et de façon plus gb-
bale, sur Ia productivité de la po-
pulation active. Bien que l'on 
dispose depuis longternps de ren-
seignements dCtaillés sur le niveau 
d'instruction, les données sur 
l'expérience de travail sont pour 
leur part demeurées tout au plus 
sommaires. L'Enquête sur Ia dyna-
mique du travail et du revenu 
(EDTR) (voir Source des données) 
vient combler cette lacune en corn-
parant l'expérience de travail des 
Canadiens âgés de 15 a 69 ans. En 
quoi l'expérience des hommes et 
des femmes diffère-t-elle et com-
ment se compare l'expérience de 
personnes de différents groupes 
d'âge, domaines de travail et ni-
veaux d'instruction? 

Source des données 
L'EnquCte sur Ia dynamique du travail 
et du revenu (EDTR) est une nouvelle 
enquCte longitudinale qui vise a mc-
surer l'expCrience de travail des per-
sonnes, tout comme Ic faisait 
prCcCdemnient l'EnquCte sur Facti-
vile. Cependant. afin de donner une 
image plus compiCte dii hien-tre Ceo-
nomique des gells. lenquCte doit re-
cucillir des donnCes sur Ic revenu en 
se hasant sur !es categories qu'utilise 
l'EnquCte sui les finances des con-
soinmateurs. L'EDTR offre Cgale-
merit des renseignements rétrospectifs 
uniques. Parmi ces derniers figure Ic 
temps qu'une personne a travaillC, que 
ce soit a temps plein ou a temps par-
tiel. 

prCs de 60 % de leur vie adulte. 
L'expérience rnoyenne de l'en-
semble de Ia population peut aug-
menter au fil des ans avec son 
vieillissement. lequel accroIt lente-
ment l'ãge moyen des personnes 
encore en age de travailler. 

Depuis I' interview prCI i mi naire 
menCe en janvier 1993, I'EDTR a 
complCtC des cycles annuels d'inter-
\y,5 sw Ic travail et Ic revenu aupres 
de quclquc 31 000 personnes partout 
au pays. Au total, des donnCes stir Ic 
travail et Ic revenu couvrant une pC-
node de six annécs seront recueillies 
pour chaque panel de I'enquCte. Un 
nouveau panel de rCpondants sera in-
troduit en janvier 1996. chevauchant 
ainsi be premier jusqu'au retrait de cc 
nouveau panel en 1999, au moment 
inCme oh utti troisiCnie sera introduit. 
Le cycle de chevauchement des pa-
nels se poursuivra indCfiniment. 

Parmi Ies personncs de 15 a 
69 ans, 26 C/c  avaient travaillé 
l'equivalent de plus de 20 ans (ta-
bleau I). Près de 40 % avaient en-
tre 6 et 20 années d'expérience, 
landis que 16 % avaient travaillé 
5 années ou moms en EACTP. 

Age 
Dans l'ensemble. Ia population qui 
était âgée de 15 a 69 ans en 1993 
comptait en moyenne 13.6 annCes 
d'expérience en equivalent d'an-
nCes completes de travail a temps 
plein (EACTP). Comme on pouvait 
cependant s'y attendre, l'expé-
rience de travail augmente consi-
dérablement avec l'âge (voir 
Experience et instruction). En 
1993, les personnes de 20 a 24 ans 
comptaient en moyenne 1.8 année 
d'expCrience en EACTP. Les per-
sonnes de 60 a 64 ans en comp-
taient 27.0, soit l'equivalent de 

Adaptation d'un article paru dans La 
dvnamique du travail ci du revenu 
rapport de 1994, 75-20 IF au 
catalogue. Heather Lathe esi au service 
de Ia Division des enquêtes-rnénages. 
On peat communiquer avec die au 
(613) 951- 4353. Philip Giles, aussi de 
Ia Division des enquetes-Pnénage.v, peut 
êfre rejoint au (613) 951-2891. 

Tableau 1 
Experience de travail des 15 it 69 ans, 1993 

Les deux sexes Hommes Femmes 

Total 	 100 100 100 

Jamais travaillé a temps pleiri 	 19 15 23 

Avec au moiris une certaine experience 
de travail a temps plein 	 81 85 77 
Seulement experience a temps plein 

toute l'annOe 	 58 69 46 
Certaine experience a temps partiel 

ou une partie de l'artnée * 	 23 16 31 

Années d'experience 
5 ou moms 	 16 12 20 
6à10 	 15 12 18 
11à15 	 13 12 13 
16a20 	 12 13 11 
21à25 	 8 9 6 
26à30 	 6 7 4 
plusde3o 	 12 20 5 

Source : Enquete sur Ia dynamique do travail et du revenu 
Inclut les anndes pendant lesquelles Ia personne a travaillé a temps plein eta temps 
partiel 
Equivalent dannOes completes de travail a temps plein; voir Experience et instruction 
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Experience et instruction 
L'expériencc de travail déhute avec Ic 
premier emplot a teinps pkin rému-
néré du répondant. On ne tecueille pas 
de données sur les emplois précédents 
comme ceux a temps partiel ott d'été. 
parce que Ics repondants pourraient 
ëprouver de Ia difticulté i sc renlémo-
icr correctcnient ces rensciguernents. 
Cela pourrail aussi poser Un problème 
dans le cas des personnes qui répon-
dent pour d'autres membres du me-
nage. Par consequent. IEDTR ne 
mesure pas l'experience de travail a 
temps partiel pour les 15 "Ic d'hoinmes 
et les 23 'Ic de femmes qui nont ja-
inais travaillC il temps p1cm. L'effei 
de cette exclusion nest pas aussi 
grand qu'il Ic serait si les ernp!ois a 
temps partiel avaient toujours repré-
senté Ia méme part de l'emploi 
q u ' auj o a rd h u i'. 

Les tCpondants doivcnt declarer Ic 
nombre d'annees pendant lesquelles 
us out travaillC an moms six mois dans 
l'anuCc cc quc l'on concidére comme 
toute l'annCc) ou pendant lesquclies 
ils n'ont pas travaillC du tout. Les 
annCcs qui restent sont cnregistrCes 
comme des annecs pendant lcsquel-
les les tCpondants ont travaillé une 
partie de l'annCc. Pour les années 
pendant lcsquellcs As out travaillC six 
mois ott plus. Ics rCpondants doivent 
prCciser s' Is out travaillC il temps 
p1cm. a tcmps partiel ou les deux a 
dilfCrents moments de l'annCe. Par 
temps plein. on entend 30 heures 

ott plus par semaine. 

Pour produire des equivalents 
d'annCes completes de travail temps 
p1cm (EACTP), chaque catégorie 

Environ un adulte stir cinq en age 
de travailler n'avait jamais travaillé 
a temps plein (exception faite des 
emplois d'Cté pour étudiants). 

Ecart entre l'expérience des 
hommes et celle des femmes 
En 1993, Ic nombre rnoyen 
d'années d'expérience était de 17,1 
pour les hoinmes. tandis qu'il Ctait 
de 10,1 pour les femmcs (graphi-
que). Les femmes jeunes ont autant 
d'expCrience que leurs homolo-
gues masculins, mais pour chaque 

d'expérienec de travail est étahlie de 
Ia façon suivante 

EACTP 
Toute l'année. temps p1cm 

(6 mois ou plus, 30 h/sem. 
ou plus) 	 I 

Toute 1' annCe. temps partiel 
(6 mois ou plus, moms 
de 30 h/scm.) 	 0.5 

Toute l'annCc partagCe 
entre temps plein ci 
temps partiel 	 0.5 

Une panic de l'annCc (moms 
de 6 moms), soit a temps 
ilciii ou a temps particl 	((.25 

Par cxcmple. unc personne qui a 
travaillC 6 annCcs ii temps p1cm, an 
moms 6 mois chaque année, puis 5 
année.s a temps p1cm. mais moms de 
6 mois chaque annCc. Ct 4 annCcs a 
temps particl pendant au moms 6 mois 
chaque annëe compterait donc 9,25 
annCes d'expCriencc (6x I) + (5xO.25) 
+ (4x0,5). 

11 eXiste IS categories pour Ia va-
riable dti niveau dinstruction de 
I'EDTR. variant de amais frCquenté 
I école'> it <>doctorat'>. La variable du 
norubre d'annCes dCtudes est obte-
flue il partir des rCponses aux ques-
tions sun Ic nombre d'annCes dCtudes 
cffectuCes daus des Ctahlissenients 
d'enscignement rCparlics en trots Ca-
tCgories école pnimaire ci secon-
daire: college communautaire Ott 
CEGEP. institut technique, école de 
mCtiers ou professionnelle (cest-a-
dire des etudes postsecondaires non 
universitaires); université 2 . 

groupe d'ãe subsequent, l'écart 
s'élargit. A partir de 55-59 ans, 
I'expCrience de travail moyenne 
des hommes était au moms Ic dou-
ble de celle des femmes. Par exem-
pIe, les hommes de 60 a 64 ans 
comptaient en moyenne 22 années 
d'expërmence de plus que les fern-
mes. 

L'éducation des enfants cause 
souvent une interruption de 
l'activité des femmes sur Ic marché 
du travail. Les femmes de 45 ans et 
plus qui avaient mis au monde  

et/ou élevé des enfants avaient une 
experience de travail rémunCré de 
15.4 années, comparativement ii 
26,5 années pour les femmes du 
mCme groupe d'âge qui n'avaient 
pas eu ou pas élevé d'enfants (ta-
bleau 2). 

Les comporternents d'activitC 
sur Ic marchC du travail >  out beau-
coup change au cours des quelques 
dernières décennies, En 1993, Ic 
taux d'activité des femmes 
s'étahlissait a 57,5 %, cc qui repré-
sente une hausse par rapport au 
taux de 23.4 % observe en 1953. 
Pendant Ia même pCriode, Ic taux 
dactivite des hommes a chute, pas-
sant de 82,9 % a 73.3 %. Les fern-
rues plus ãgées sont plus prCsentes 
qu'avant dans Ia population active, 
mais cc sont les femmes de 25 a 
54 ans qui ont Ic plus contribué a 
Ia hausse (Basset, 1994). 

Tot ou tard, l'expérience 
moyenne des femmes rejoindra 
celle des hommes. puisque les corn-
portements d'activité des membres 

Tableau 2 
Années d'expérience de 
travail, 1993 

Moyenne 

Anrrées - 

d'expérience Age 

Les deux sexes 
del5à6gans 	13,6 38,3 

Hommes 	 17,1 38.2 
Femmes 	 10,1 38.5 

Moms de 45 ans 
Hommes 	 9.6 29,9 
Femmes 	 6.9 29,7 

45 ans et plus 
Hommes 	 32,7 55,4 
Femmes 	 16,5 56,2 

ayartt eu etlou 
élevé des enfants 	15,4 56,1 

n'ayant ni eu ni 
étevé d'enfants 	26.5 56,9 

Source: Enquêfe sur Ia dynamique du 
travail 01 du revenu 

Equivalent d'années completes do 
travail a temps p/em; voir Experience 
et instruction 
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Graphique 
Après 55 ans, les hommes comptent au moms le double de 
l'expérience de travail rémunéré des temmes. 

Experience de travail (annees) 
45 

40 	 • Hommes 

	

Femmes 	 IT 

30 

Ii 	11ri!iTh1.. 
Total 15-19 20-24 25-29 	: *-39 40-44 45-49 5O-4 	60-64 65-69 

Age 

Source: Enquête sur Ia dynamique du travail et du revenu, 1993 

des générations plus jeunes rem-
placent ceux des générations pré-
cédentes, mais cette evolution sera 
longue. Les nouveaux comporte-
ments d'activitC pourraient aussi 
contribuer a réduire l'écart, par 
exemple si les hommes prennent 
leur retraite a Un plus jeune age et 
s'ils quittent Ia population active 
pour s'occuper de leurs enfants 4 . 

Travail a temps plein et travail 
a temps partiel 
Huit adultes ãgés de 15 a 69 ans 
sur dix avaient une certaine expé-
rience de travail a tenips plein. 
donc de I'expérience de travail 
telle qu'elle est définie pour les fins 
de l'enquête. Ils avaient travaillC 
en moyenne pendant 18 années au 
moms une partie de Yannée (ta-
bleau 3). De ce nombre d'années, 
seulement deux ont été travaillées 
soit a temps partiel, soit pendant 
moms de six mois. Seulement chez 
les adultes qui. en plus d'une expé-
rience de travail a temps plein, ont 

moyenne pendant 17 années, dont 
près de 10 a temps plein toute 
1' an née. 

Secteurs d'activité et 
professions 
L'expérience de travail des person-
nes actuellement dans des secteurs 
précis d'activité ou qui cxercent 
certaines professions peut refléter 
l'ensemble des compétences re-
quises pour exercer ces professions 
ou travailler dans ces secteurs 
d'activité, et ce méme si ces per-
sonnes ont acquis leur experience 
ailleurs. Par exemple, les profes-
sions liCes a Ia gestion et a 
l'administration sont des profes-
sions a ofort ,> niveau d'expérience, 
tandis que celles qui se rapportent 
au travail de bureau, a Ia vente et 
aux services sont des professions a 
<<faible> niveau d'expérience (ta-
bleau 4). L'expérience de travail 
des salaries des trois secteurs des 
services est également faible. Un 
plus faible niveau d'expérience 
peut cependant mettre en evidence 
des domaines qui se sont develop-
pés davantage au cours des ré-
centes décennies - par exemple, le 
secteur des services comparative-
ment au secteur de Ia production de 
biens. Dans certains secteurs tradi-
tionnels, comme [agriculture, les 
autres industries primaires et, 

une certaine experience de travail 
a temps partiel (29 % des adultes 
ayant une certaine experience de 
travail a temps plein), le travail a 
temps plein representait néanmoins 
un plus grand nombre d'années que 
tout autre régime de travail. Ces 
personnes avaient travaillé en 

Tableau 3 
Experience de travail a temps plein et a temps partiel, 1993 

	

Toute 	Une partie 

	

I'année, 	de l'année 
a temps ou a temps 

Total 	plein 	partiel * EACTP 

Moyenne d'années de travail 

Population totale (15-69 ans) 	 14,5 	12,9 	 1,7 	13,6 

Ayant au moms une certaine 
experience a temps plein 	 17.9 	15,9 	 2,1 	16,8 

Seulement experience a temps 
plein toute l'année 	 18,4 	18,4 	... 	18,4 

Certaine experience a temps 
partiel ou une partie de l'année 	16,7 	9,5 	7,2 	12,9 

Source: Enquête sur Ia dynamique du travail et du revenu 
Inc/ut/es années os Ia personne a travaillO a temps plein eta temps partiel 
Equivalent d'années completes de travail a temps plein; voir Experience et instruction 
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Tab'eau 4 
Experience de travail, selon 
Ia profession et le secteur 
d'activité, 1993 

Nombre moyen 
d'années * 

ProfessIon 
Membres du clerge 24,6 
Mineurs 20,6 
Personnel 	d'exploitation 

des transports 18,5 
Directeurs, 	gérants, 

administrateurs 17,9 
Usineurs 17,1 
Travailleurs du bãtiment 16,9 
Agricultours 16.6 
Travailleurs 	spécialisés 

dans Ia fabrication 16,4 
Autres ouvriers 	qualifies 

et conducteurs de machines 16,2 
Travaitleurs 	forestiers 15,9 
Travailleurs 	des 	industries 

de 	transformation 15,8 
Pécheurs 14,5 
Enseignants 14,0 
Travailleurs des sciences 

riaturelles, du genie et des 
mathématiques 13,0 

Médecine et sante 12,5 
Travailleurs 	spécialisés 

dans Ia vente 12,0 
Employes de bureau 11,7 
Travailleurs spécialisés 	des 

sciences 	sociales 11,6 
Manutentionnaires 11,1 
Travailleurs 	spécialisés 

dans los services 9,9 
Professionnels des domaines 

arlistique 	et 	littéraire 9,2 

Secteur dactivité 
Transport et entreposage 18,7 
Agriculture 17,9 
Autres branches primaires ** 16,9 
Autres services publics 16,8 
Industries 	manufacturières 16.5 
Services gouvernementaux 16.1 
Construction 15,7 
Finances, assurances et 

affaires 	immobilières 15,2 
Communications 14,6 
Services communautaires •" 12,9 
Commerce 11,7 
Services divers f 11,6 
Services aux entreprises 01 

services personnels ft 9.9 

Source : Enquete sur Ia dynamique du 
travail et do revonu 

• 	Equivalent d'années completes 
de travail a temps pie/n; voir 
Experience et instruction 
Comprend ía péche, los services 
foros tiers of lea mines 
Comprond los services donseigne. 
ment, los services de soins rio sante et 
los services sociaux, los organ/as lions 
religieuses of los services de 
divortissements et loisirs 

t 	Comprend los associations a 
l'exception des organisafions 
religiouses of autres services 

ft Comprend lea services aux ontreprises 
of/es services porsonnels of 
domostiques of l'hébergomonf of ía 
resfauration 

Mesure de Mincer 
A dëfaut de donnêes d'cnquête, on se 
sert parfois destimations de substitu-
tion fondécs stir lâge ci le niveau 
d'instruction. Jacob Mincer (1974) a 
propose une teUe mesure l'expé-
rience potentielle correspond a 
lage moms Ic nombre d'annCes 
dCtudes moms tine constante qui 
Cquivaut aux annCes prtscotaircs 
(cinq). Un rCsultat négatif est obtenu 
si Ia personne a commence a travailler 
a temps p1cm. puis a repris ott pour-
suivi ses etudes tout en occupant un 
cniploi. Ltcart entre lcxpérience de 
travail potentielle et récile est moms 
prononCC pour une proportion flette-
ment plus grande (I homines que tie 
femmes. Par exemple. on 1993. ICcart 
Ctait de unc a detix annCcs pour 33 % 
des hommes. tandis qu'on a observe 
tin tel Ccart pour 21 4 des femmes. 
Par ailleurs, 22 ('4..  des fcmmes avaient 
un Ccart d'au moms 20 annCes. corn-
paritivement a seulement 4 14 des 
honirnes. 

11 sernble que partir de 1'expi.rience 
potentielle pour determiner approxi-
mativement Ic nonthre d annees 
dexpCrience donne d'assez buns ré-
sultats pour les hoinntes. Chez les 
fenimes cependant. Ia repartition rela-
livemeni rCgulièrc — qui denote 

dans une moindre mesure, les in-
dustries manufacturières, le niveau 
dexpérience des travailleurs est 
plus élevé que Ia moyenne. 

Niveau d'instruction 
Les personnes qui ont un niveau 
dinstruction ClevC ont plus 
d'expCrience si l'on considère leur 
experience <ipotentielle>> que nen 
ont celles qui ont un niveau 
d'instruction plus faible. On estirne 
Ic nonibre d'années pendant 
lesquelles une personrte na pus 
fréquente un établissernent d'en-
seignernent (I'expCrience poten-
tielle) de la facon suivante : age 
moms nombre dannCes dCtudes 
moms 5 années (voir Mesure de 
Mincer). Cette mesure tient compte 
du temps supplémentaire néces-
saire pour acquérir plus d'ins-
true t ion. 

stinpienient Ia diversitC de l'cxpCriencc 
des femmes méme a linlCricur des 
groupes dãge — montre qu'aucune 
mesure simple fondCe sur l'âge et Ic 
nonthre (I années detudes ne convient 
probablement pour determiner ap-
proximativenlenl leur experience 
rCell&. 

Ecart entre I'expérience 
potentielle et I'expérience 
réelle des personnes de 15 a 
69 ans. 1993 

Hommes Femmes 

o b  

Ecart(enannées) 	100 	100 

40etplus 	 1 	7 
20à39 	 3 	15 
10à19 	 7 	17 
5à9 	 13 	15 
3 à 4 	 16 	10 
162 	 33 	21 
0 	 14 	10 
-là-2 	 10 	5 
-3 et moms 	4 	2 

Source: Enquefe sur Ia dynamique du 
travailefdu revenu 

Nota: En raison de larrondissemont, Ia 
somme des é!dments petit ne pas 
correspondre aux totaux indiques 

La difference moyenne entre 
I'expérience de travail potentielic 
et l'expérience de travail réelle 
Ctait de 2 a 3 annCes pour les rCpon-
dants ayant fait des etudes univer-
sitaires et variait de 5 a 8 années 
pour ceux qui avaient fait des 
etudes postsecondaires non univer-
sitaires ou obtenu un diplôine 
d'études secondaires. Le faible 
écart entre l'expCrience potentielle 
et réelle observe chez les déten-
teurs d'une maItrise ou d'un titre 
supérieur — moms de 2 années - 
peut dénoter non seulement Ic fail 
que ces personnes ont dChuté dans 
des carriCres passablement stables 
des la fin de leurs etudes, mais aussi 
Ic fait qu'elles oft été plus nom-
breuses a occuper un ernploi a 
temps plein avant d'obtenir leur di-
plôme. 
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Par comparaison, l'Ccart entre 
l'expérience potentielle et réelle 
était prononcé chez les personnes 
ayant fait moms de 9 années 
d'études - ii était en moyenne de 
19 années ou plus dans chaque ca-
tegorie infCrieure de niveaux 
d'instruction. Cette difference peut 
dénoter, outre de plus faibles taux 
d'activité, des taux de chOmage 
plus élevés, quoiqu'elle soit en 
partie attribuable a La surestimation 
de l'expérience potentielle des per -
sonnes qui ont abandonné très 
jeunes leurs etudes. De plus, les 
personnes dans chacune de ces ca-
tCgories de niveaux d'instruction 
étaient plus âgées d'environ 10 ans 
que les personnes plus instruites. 
QUOI qu'il en soit, quand on consi-
dère tous les niveaux d'instruction, 
les personnes plus instruites ont 
davantage <<réalisé' leur expé-
rience de travail potentielle, telle 
que nous l'avons dCfinie, que les 
personnes ayant moms d'ins-
truction. 

Résumé 
En 1993, l'expérience moyenne des 
adultes de 15 a 69 ans était de 
13,6 années. quand on lexprime en 
equivalents d'années completes de 
travail a temps p1cm. Pour les ac-
tifs sur le marché du travail, elle 
s'élevait a 14.5 années. Ces chif-
fre.s vont augmenter avec le temps 
en raison du vieillissement de Ia 
population active. 

Comme on pouvait s'y attendre, 
l'expérience de travail tend a aug-
menter avec Iâge. D'importantes 
differences caractérisent lexpé-
rience de travail des hommes et des 
femmes, cc qui témoigne sans con-
tredit de l'impact qua eu dans Ic  

passe Ia maternitC sur la presence 
des femmes sur le marché du tra-
vail. L'expérience de travail vane 
en outre scion le secteur d'activité 
et Ia profession. Et quoique les 
personnes qui ont Un niveau 
d'instruction Clevé commencent 
genéralement leur carrière plus 
tard, l'écart entre l'expérience de 
travail potentielle et réelle est 
moindre qu'iI ne lest parmi les per-
sonnes qui ont un niveau 
d'instruction moms élevé. D 

N Notes 
I Seules les observations basées sur des 
réponses valides obtenues pour l'ensemble 
des variables relatives a l'expérience de tra-
vail ont été utili.sées pour faire l'analyse. La 
proportion d'observations restantes - celles 
comportanc des reponses inconnues ou non 
valides a l'égard de Ia variable composite de 
l'expérience de travail - était relativement 
élevée (13,7 %). II est possible que, en 
remplissant le questionnaire imprimé, des 
intervieweurs aient laissé en blanc Ia réponse 
a Ia premiere question sur l'expdrience de 
travail si le repondant a déclaré n'avoir ja-
mais travaillé a temps p1cm, plutôt que de 
cocher Ia case qui correspondait a cette ré-
ponse. En raison de cette méprise, on aurait 
uttribué un code ozéro a toutes les autres 
questions sur l'expérience de travail. Un exa-
men des caractéristiques des répondants omis 
a permis de dégager une tendance qui con-
firme cette explication; par exemple, cc groupe 
compte des proportions un peu plus fortes de 
temmes, de personnes âgées et d'inactifs. 
Cependant, il est peu probable que ces erreurs 
aient eu un effet important sur l'ensemble des 
résultats. Du reste. Ia méthode de l'interview 
assistée par ordinateur qu'on a commence a 
utiliser en janvier 1994 devrait éliminer cc 
problème. 

2 Pour certains répondants, les valeurs ob-
tenues relativement au nombre d'années 
d'études et d'expérience étaient très Clevées. 
cc  qui donne lieu a un chevauchement appa-
rent de l'emploi et des etudes pendant au 
moms 10 années. Bien que ces cas soient 
plausibles, ils risquent de fausser les résultars 

pour I'ensemble de Ia population. II y avait 
32 répondants pour lesquels les Ciudes et le 
travail se chevauchaient pendant au moms 10 
années et qui ne détenaient pas de doctorat; 
ces cas ont été supprimés de toutes les ana-
lyses présentCes dans cette étude. 

3 Avant 1966, les données de l'Enquête sur 
Ia population active comprennent Ia popula-
tion de 14 ans et plus. Aprés cette période. les 
personnes de 15 ans et plus font panic de Ia 
population adulte. 

4 L'expérience de travail moyenne des ac-
tifs de IS a 69 ans (cest-à-dire les personnes 
détenant un emploi uu celles qui en cher-
chent un) était de 14,5 annCes. comparative-
ment a 11.6 années pour les inactifs (qui 
étaienl en moyenne de 4. 6 ans plus âgés). 
Chez les femmes - mais chez les femmes 
seulement -. le fait d'exclure les inactifs a un 
impact important : celles qui sont dans Ia 
trentaine gagnent environ une annCe 
d'experience, celles de 60 a 64 ans en obtien-
nent six de plus. 

5 Alors que les substitutions de Mincer sont 
encore utilisées, dautres mesures indirectes 
ant été mises au point afin de nhieux reflCter 
l'activité des fenimes sur le marchC do travail 
(voir Kidd em Shannon. 1994). 
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Eventail de 
de retraite 

regimes 
Hubert Frenken 

p rès de Ia moitiC des travailleurs 
canadiens participent a un 

régime enregistre de pension (REP) 
offert par l'employeur. Toutefois, 
les prestations auxquelles ces ré-
gimes ouvrent droit sont loin d'être 
homogènes. II existe toutes sortes 
de REP et les niveaux des presta-
tions auxquels Us donnent droit a 
Ia retraite varient énormément. 

Le present article donne un 
aperçu de Ia diversité des regimes 
offerts et indique Ic nombre de tra-
vailleurs participant a chacun'. 
Contrairement au Régime de pen-
sions du Canada et de rentes du 
Québec (RPC/RRQ), dont les pres-
tations sont établies en se fondant 
uniquement sur Ia pCriode de coti-
sation du travailleur et sur ses gains 
durant cette pCriode. Ic montant des 
prestations des REP peut varier sui-
vant l'un ou I'autre des facteurs 
que void : cotisations, période de 
participation au régime, salaires et, 
plus particulièrement, formule de 
calcul de Ia prestation. Certains tra-
vailleurs qui participent a un REP 
accumulent des droits a pension qui 
représentent des milliers de dollars 
chaque année. alors que d'autres en 
accumulent très peu. 

La presente étude montre com-
ment Ic niveau des prestations peut 
varier en comparant des tra-
vailleurs fictifs qui auraient les 
mêmes gains annuels (40 000 $ au 
moment de Ia retlaite), qui pren-
draient leur retraite au même age 
(60 ans) et qui compteraient Ic 
même nombre d'années de service 
(20 années), mais qui participe-
raient a des REP dans lesquels une 
méthode différente de calcul de la 
prestation serait utilisée. LCtude 
permet également d'examiner le 

Hubert Frenken est au service de Ia 
Division de / 'analyse des enquëtes sur le 
travail et les menages. On petit 
comrnuniqu'r avec liii au (613) 951-7569. 

cofit de regimes assortis de diffé-
rentes formules de calcul de Ia 
prestation. d'indiquer les catégo-
ries de regimes dans lesquels ii est 
le plus probable que les tra-
vailleurs soient appelés a verser 
des cotisations et de décrire certai-
nes des caracteristiques des tra-
vailleurs qui ont Ic plus de chances 
de jouir d'une pension élevée. 

Les calculs ont été simplifies au 
maximum et seul lexemple le plus 
courant a été retenu pour chaque 
formule. Nul coinpte n'a été tenu 
des droits a pension ayant pu être 
accumulés auprès d'autres em-
ployeurs. De méme. I'éventail 
d'avantages accessoires offerts 
dans de nombreux regimes (alloca-
tion de conjoint, disposition de re-
traite anticipCe, indexation des 
prestations, droit a pension pour  

services passes et paiements spé-
ciaux dans I'éventualité d'un de-
part a Ia retraite avant 65 ans) n'a 
pas Cté considéré. 

Deux principales formules de 
calcul 
II y a deux principales categories 
de REP : les regimes a cotisations 
déterminées et les regimes a pres-
tations déterminécs (figure 1). Les 
regimes a cotisations déterminécs, 
semblables aux regimes d'epargne, 
sont appelés ainsi parce qu'ils dé-
terminent le taux de cotisation 
d'un employeur sans préciser de 
formule de calcul de Ia prestation. 
Les cotisations de I'employeur et 
celles de tout travailleur s'accu-
mulent, créent des revenus de pla-
cement et déterminent Ic montant 
de Ia rente mensuelle a verser au 

Figure 1 
Nombre de cotisants*  a un régime de pension de l'employeur, 
1993 

Total 
5 245 

Aulres I 
Cotisations 	 Preslations 	• 	 I 

delormirloes 	 delormirroos I 	 I 	76 
460 	 4709 	I 

Prestalions 	 Pourcontage 
toraitaires 	 salaire 

891 	 3818 

	

Salaires 	• I 
de carriere 	• 	

Fin do carridro 

	

483 	I I 

* En mi/hers 
Combinaison de cotisations déterminées et de prestatioris déterminées, ou une 
formule autre pour différentes categories de participants 
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moment de Ia retraite. Une contri-
bution type pourrait étre Ia sui-
vante : l'employeur et le travailleur 
s'engagent chacun a verser des co-
tisations représentant 5 % des gains 
du travailleur. Les regimes a coti-
sations dCterminées constituent 
55 % des REP. mais une pail relati-
vement petite des travailleurs y par-
ticipent. Parmi les 5,2 millions de 
travailleurs qui participaient a un 
REP en 1993. 9 % seulement 
avaient un régime a cotisations dé-
terminées (tableau 1 ). 

Par opposition, dans les regimes 
a prestations déterminées, on ne 
precise généralement pas le mon-
tant de Ia cotisation de l'emplo-
yeur, mais on indique toujours Ic 
montant des prestations devant We 
versées aux participants au moment 
de Ia retraite. La cotisation de 
l'employeur est déterminée de ma-
nière a ce que des fonds s'accu-
mulent pour financer les 
prestations promises (pour main-
tenir l'equilibre actuariel du 
régime). Les regimes a prestations  

déterminées presentent un avan-
tage par rapport aux regimes a co-
tisations déterminées : Ia formule 
de calcul permet de determiner 
avec plus de precision les presta-
tions qui seront versées aux parti-
cipants. 

Différents regimes a 
prestations déterminées 
Les regimes a prestations deter-
minées sont de deux types 
prestations forfaitaires ou pourcen-
tage-salaire. Les regimes a presta-
tions forfaitaires prévoient des 
prestations mensuelles d'un mon-
tant fixe base sur Ia période de ser-
vice accomplie (par exemple. 20 $ 
par mois pour chaque annCe de ser-
vice). Les prestations forfaitaires 
sont établies en tenant compte uni-
quement de Ia période de participa-
tion au régime, et ce sans égard au 
salaire. En 1993, sur l'ensemble des 
participants a un régime a presta-
tions déterminées. 19 % avaient un 
régime a prestations forfaitaires. 

Par consequent. Ia majorité 
(81 %) possedaient un régime 
pourcentage-salaire, lequel donne 
des <<unites>> de retraite correspon-
dant it un pourcentage fixe du sa-
laire pour chaque année de 
participation au régime. La base 
salariale employee pour le calcul 
des prestations vane considerable-
ment. Certains regimes se fondent 
sur Ic revenu de carrière, c'est-à-
dire les salaires touches pendant 
toutes les annCes de participation 
au REP, et d'autres. sur ics salaires 
de fin de carrière, c'est-à-dire uni-
quement les salaires touches avant 
Ia retraite. 

Dans Ic present article, les ré-
gimes salaire moyen de fin de car-
rière et les regimes salaire maximal 
moyen ont été combines. Les rC-
gimes salaire moyen de fin de car-
rière sont ceux dont les prestations 
sont calculées en fonction du sa-
laire moyen d'une période détermi-
née immédiatement avant Ia 
retraite, tandis que les regimes sa-
laire maximal moyen sont ceux 
dont les prestations sont calculées 
en fonction du salaire moyen de Ia 
période au cours de laquelle les 
gains du participant ont été les plus 
élevés. Pour Ia plupart des tra-
vailleurs, cette période correspond 
aux années prCcédant immediate-
ment Ia retraite. 

Montant de Ia pension 
Pour les personnes qui participent 
a un régime a cotisations détermi-
nees, soit un régime dans Iequel Jes 
cotisations accumulées et Ic revenu 
de placement sont utilisés pour 
acheter une rente d'une institution 
financière, Ic montant de Ia pension 
ne peut être calculé qu'approxi-
mativement. En effet. Ic montant 
des prestations depend des cotisa-
tions accumulCes, de l'ãge du par-
ticipant au moment de la retraite, du 
genre de rente achetée et du taux 
d'intérêt au moment du depart pour 
Ia retraite. 

Tableau 1 
Participation aux regimes de pension de J'employeur, 1993 

Les deux sexes 	Hommes 	Femmes 
en milliers 	% 	en milliers 	% 	en milliers % 

Ensemble des regimes 	5245 	100 	3025 	100 	2 220 100 

Cotisationsdéterminées 	460 	9 	284 	9 	176 8 
Prestations déterminées 	4709 	90 	2 691 	89 	2018 91 

Prestations forfaitaires 	891 	17 	737 	24 	155 7 
Regimes salaires do 

carrière 	 483 	9 	295 	10 	188 8 
Regimes fin de carrière ** 	3 335 	64 	1 660 	55 	1 675 75 

3ann6es 	 343 	7 	211 	7 	132 6 
4années 	 12 	- 	7 	- 	5 - 
Sannées 	 2505 	48 	1136 	38 	1 369 62 
6ann6esouplus 	476 	9 	306 	10 	170 8 

Autrest 	 76 	1 	50 	2 	26 1 

Source : Base de données sur les regimes de pensions au Canada 
• 	La périodo do gains pout étro modifiéo périodiquement pour ne porter que sur wi 

nombre déterminé d'années avant/a retraite, plutôt quo sur l'ensemblo dos années 
do participation au régime 
Regimes salaire moyan de fin de carriOre of regimes salaire maximal moyen 
Regimes mixtes, cost-a -dire regimes a cotisations détermindes eta prestations 
déterminées ou regimes comportant des formu/es de ca/cul variant solon Ia catégorie 
departicipants 
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Certaines pensions 
relativement modestes 
Dc façon générale, les pensions 
versécs dans Ic cadre d'un régime 
a cotisations déterminées sont mo-
destes. Les cotisations représentent 
habituellement un pourcentage du 
salaire. de sorte que seuls les tra-
vailleurs ayant un revenu et des 
cotisations patronales-salariales 
élevés accumulent des droits a pen-
sion importants 4 . Un nombre im-
portant de personnes qui auront 
participé a cc genre de régime pen-
dant de nombreuses années auront 
vraisemblablement verse des coti-
sations pen élevées en debut de 
carrière, et donc accumulé des 
droits a pension peu importants du-
rant ces années. 

Scion les hypotheses d'augmen-
tation des salaires et de progression 
des taux d'intérêt durant les années 
de participation au régime et 
d'après Ia table de mortalitC classi-
que et les taux de rente en cours, ii 
est possible de calculer Ic montant 
de Ia pension qui serait versée a un 
travaiileur fictif dans Ic cadre d'un 
régime a cotisations déterminées 
(voir A propas des données). Le 
montant de Ia pension non indexée 
que toucherait cc travailleur fictif 
âgé de 60 ans, prenant sa retraite en 
1995, ayant touché un dernier sa-
laire de 40 000 $ et ayant accumuié 
pendant 20 années des cotisations 
patronales-salariales représentant, 
ensemble, 10 % de ses gains pour-
rait sélever a environ 10 500 $ par 
année (875 $ par mois) s'il 
s'agissait d'un homme et a 9 600 $ 
par année (800 $ par mois) s'ii 
s'agissait d'une femme 5 . Dans Ic 
cas d'un régime indexé (rajusté an-
nuellement en fonction des varia-
tions de 1'lndice des prix a Ia 
consommation). Ia pension corn-
mencerait a environ 7 200 S par 
année (600 $ par mois) pour un 
homme et a environ 6 100 $ par an-
née (510 $ par mois) pour une 
femme. 

Les pensions versées dans Ic 
cadre d'un régime a prestations for-
faitaires sont aussi relativement 

A propos des données 

Source 
Les donnecs du present article soft Ii-
rCcs de Ia Base de donnCes sur Ics rC-
gimes de pensions au Canada. (Ion) Ia 
misc a jour est assurCc par Ia Division 
dii travail de Statistique Canada. La 
base de données est misc a jour cha-
que annCe I aide de renceignements 
que fournissent A Statistiquc Canada 
les organismes fédéraux et provin. 
claux charges de Ia surveillance ci de 

application des règlemcnts concer-
nailt les regimes enregisirés de pen-
sion (REP) oficrts par lernpIoveur. 
Les données annuelles portent sur Ic 
nombre de regimes actils ci sur Icurs 
caractCristiqucs au premier janvier. 
Les donnCes prCsentCcs darts cci arti-
cle portent sur 1ann6e 1993. 

Les données que contiennent les 
cnregistrcments rcLatifs A chaque caté-
gone dc REP perinettent d'Ctahlir un 
classemeni dCtaille des formules de 
calcul des cotisations et des prestations 
et nous renseignent sur l'existence ci 
Ia nature de tonic mesure d'intCgration 
avec les cotisations et prestations du 
Régime de pensions dii Canada ci de 
rentes dii Québec (RPC1RRQ). Pour 
plus dc renseignements. voir les nu-
inCros hiennaux et les supplements de 
Ia publication intitulCc Rëi,nes Ie 
pen.vwn au Canada. 74-4() 1 an cata-
logue. on communiquer avec Ia Sec-
tion des pensions a Ia I)ivision du 
travail de Statistique Canada en corn-
posant Ic (613) 951-4034. 

faibles. Les taux des prestations les 
plus frequents sont de 20 $ ci de 
30 S par mois pour chaque année de 
service, bien qu'ils peuvent varier 
entre moms de 5 $ et un maximum 
de 75 $ par mois (tableau 2). Un 
travailleur comptant 20 années de 
service recevrait, quel que soit son 
salaire. une pension annuelle de 
seulement 4 800 $ suivant un taux 
de 20 $ et 7 200 $ suivant un taux 
de 30 $ (ou 400 $ et 60() $ par mois 
respective men t). 

d'autres plus généreuses 
En general. Ies droits ii pension ac-
curnulés dans Ic cadre d'un régime 

Méthodologie 

Pour calculer Icc pre!ationc qui se-
taient versCcs scion dii (Crent.s regimes. 
on a retenu lhypothCse suivanle Ic 
calcul vise des travailleurs de 60 ans 
qui prcndraicnt leur retraite en 1995. 
comptcraient 20 annCes de service et 
auraicni touché un dernier salaire de 
40 000 S. On a suppose que les gains 
représentaient une proportion cons-
tante dii maximum des gains annuels 
ouvrani droit a pension MG AP I cit 
vertu dii R1'C/RRQ. Par exemple. Ic 
salaire rnoycn des derniCres cinq an-
nCcs dans no régime fin de carrière re-
prCsentait 115 ci de Ia moyenne du 
MGAP pour Ia pCriode 1991-1995 (Ic 
rapport du dernier salaire de 40 000 $ 
au MGAP pour 1995). 

Pour un régime it cotisations deter-
minCes, les intCrCts accumulCs durant 
Ia péniode de participation oft etC esti-
mCs a 7.5 ci par annCe en muyennc, 
Le calcul de Ia rente tenait compte 
d iniCrCts nets de 9.5 6A pour les 
IS premiCres annCes ci de 6 ci. pour les 
annCes suivantes thins Ic cas d'une 
rente non indexCe. ci dintCrCts de 
4.5 ci pour Ics IS premieres annCes et 
de 3 % pour les anitCcs suivanics dans 
le cas d'une rcnte indexCc (voir Renier. 
cienents). 

pourcentage-salaire sont plus éle-
yes que dans un régime a cotisa-
lions déterminées ou un régime a 
prestations forfaitaires. Toutefois, 
méme darts les regimes pourcen-
tage-salaire, les droits a pension 
accumulés varient considerable-
ment. Par exemple dans Ies regimes 
salaires de carrière. des gains rela-
tivernent faibies en debut de car-
rière font baisser Ic salaire moyen 
a partir duquel Ia pension est cal-
culée. C'est pour cette raison que 
beaucoup d'ernployeurs rCvisent 
périodiquernent Ia base salariale en 
se basant uniquement sur les gains 
les plus récents (par exemple. Ic 
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Tableau 2 
Participation aux regimes a 
prestations forfaitaires et aux 
regimes pourcentage-salaire, 
selon le taux des prestations, 
1993 

Participants 

	

en milliers 	% 

Regimes a prestations 
forfaitaires, taux 
mensuel des presta-
tions pour chaque 
année de service 

Total 	 891 	100 

Moinsdelo$ 	 48 	5 

1000 $ a 19,99 $ 	92 	10 

20,00 $ a 29,99 $ 	200 	22 

30,00$à39,99$ 	209 	23 

40,00$etplus 	 35 	4 

Autre * 	 308 	35 

Regimes pourcentage- 
salaire, taux des 
prestations en 
pourcentage do 
salaire 

Total 	 3818 	100 

Moinsdel,5% 	205 	5 

1,5%à1,9% 	 506 	13 

2,0% 	 2911 	76 

Plusde2,0% 	 113 	3 

Autret 	 82 	2 

Source: Base de données sur les 
regimes de pensions au 
Canada 

* Regimes dans lesquels le taux des 
prestafions vane se/on Ia cafégorie 
de participants ou regimes prevoyant 
Je paiement de prestations 
forfaitaires après un nombre minimal 
d'années de se,vice 
Sans tenir compte de Ia reduction 
des prestations en cas d'integration 
du régime au RPC/RRQ (voir 
Integration au RPC/RRQ) 

t Regimes dans lesquels le faux vane 
se/on Ia catégorie de participants 

salaire touché a partir du dé- 
but janvier 1988). On lie sait pas 
combien de participants bénéfi-
cient de ce genre de revision. 

La pension calculCe en fonction 
des salaires durant Ia période pré-
cédant immédiatement la retraite 
est habituellernent supérieure a Ia 
pension calculée en fonction des 
salaires antCrieurs, particulière-
ment si le salaire de base est établi 
sur une courte période. Pour Ia ma-
jorite (66 %) des participants a un 
régime pourcentage-salaire, Ia 
période sur laquelle le salaire 
moyen est Ic plus souvent calculé 
correspond aux cinq années précé-
dant Ia retraite. En comparaison, 
13 C/c  ont un régime salaire nioyen 
de carrière, et 9 % ont une pension 
basée sur les trois années prCcédant 
Ia retraite (ce qui est Ia période Ia 
plus courte admise). 

Comme c'est le cas pour les rC-
gimes a prestations forfaitaires, Ic 
taux des prestations vane aussi 
dans les regimes pourcentage-
salaire. Certains participants ont 
droit a moms de I % des gains pour 
chaque année de service, alors que 
d'autres ont droit a plus de 2 % (ta-
bleau 2). La plupart des partici-
pants (76 % de I'ensemble des 
participants aux regimes pourceri-
tage-salaire) ont droit a un taux de 
2 %. II va sans dire que les partici-
pants dont Ic taux des prestations 
est de 2 % ou plus des salaires de 
fin de carrière bénéficient des pen-
sions les plus Clevées (a Ia condi-
tion bien entendu d'avoir plusieurs 
années de service). Le travailleur 
qui prendrait sa retraite en 1995, 
qui compterait 20 années de ser-
vice et qui aurait touché un dernier 
salaire de 40 000 $ recevrait 
une pension annuelle d'environ 
10 250 $ (850 $ par mois) en sup-
posant un taux d'acquisition des 
prestations de 2 % dans le cas d'un 
régime salaire moyen de carrière 
non ajuste. En supposant on taux de 
2 % dans le cas d'un régime fin de 
carrière base sur les cinq années 
précédant Ia retraite, Ic méme tra-
vailleur recevrait environ 15 250 $ 
0 270 $ par mois). 

Plusieurs regimes fin de carrière 
avec un taux d'acquisition de 2 % 
sont intégrés au RPC/RRQ. cc  qui  

donne aux participants a de tels 
regimes one pension moms élevée 
a I'âge de 65 ans. L'intégration 
peut prendre différentes formes et 
comprend habituellement l'inté-
gration des cotisations (voir Inté-
gration au RPc/RRQ). 

Quoi qu'il en soit, les regimes 
fin de carrière sont ceux qui offrent 
les pensions les plus élevées et us 
sont suivis, dans l'ordre, par les 
regimes salaires de carrière, les 
regimes a cotisations déterminées 
et les regimes a prestations forfai-
taires (figure 2). 

Ecarts entre les cotisations 
Plus les pensions sont élevCes, plus 
les cotisations nécessaires Ic sont 
également. Malgré l'influence de 
nombreux autres facteurs. les 
écarts entre les montants des pen-
sions versées en vertu des différen-
tes formules reflètent l'étendue des 
cotisations moyennes par partici-
pant a chaque genre de régim'. En 
1992, les cotisations patronales-sa-
lariales ddposées dans des REP 
s'élevaient a près de 20 milliards de 
dollars, cc qui reprCsente 3 750 $ 
pour chacun des 5.2 millions de 
participants a ces regimes. La coti-
sation par travailleur séchelonnait 
de 4 700 $ dans Ic cas des regimes 
fin de carrière, a 2 600 S dans Ic cas 
des regimes salaires de carrière, a 
2 160 $ dans Ic cas des regimes a 
cotisations déterminées et a 
I 760 $ dans Ic cas des regimes a 
prestations forfaitaires (graphique 
A). 

Qui doit cotiser? 
Les regimes de pension relative-
ment généreux sont coôteux. Les 
participants qui bCnéficient de tels 
regimes sont plus susceptibles que 
les autres d'assumer one partie du 
coot des droits a pension. Par 
exemple, 38 % des cotisations to-
tales aux regimes fin de carrière 
provenaient des participants, alors 
que Ia part correspondante pour les 
regimes a prestations forfaitaires 
était de 10 % seulement. 
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Figure 2 
Rente annuelle obtenue selon différentes formules de prestations 

Base sur une retraite commençant en 1995 aprés 20 années de service et un salaire annuel de demlére annóe de 40 000 $ 

Salaire fin de carrière, 2 % des gains moyens des cinq demières années 
sans integration pour chaque année de service 

Salaire fin de carrière, 
integration par reduction 2 % des gains moyens des cinq dernières anndes pour chaque 

directe des prestations année de service moms Ia moitid de Ia pension du RPC/RRQ 

Salaire fin de carrière. 
integration par reduction 13 % des gains moyens des cinq demières années pour cheque 

indirecte des prestations * annde de seivicefusqu'a concurrence du MGAP et 2 % du reste 

2 % des gains moyens de carrière Salaires de carrière I pour chaque annde de service 

Cotisations déterminées 	Cotisations conjointes employeur/employd 
equivalant a 10 % des gains 

30$ par mo/s pour chaque 
I Prestations forfaitaires 	annee de service 

10 	12 	14 	16 

en milliers de $ 

Voir Integration au RPC/RRQ pour/es definitions 
Pension mOdiane non indexée pour les hommes el/es femmes 

En 1993, les trois quarts des par-
ticipants a un REP y ont cotisé, 
quoique selon des taux qui Va-
riaient considérablement. Pour cer -
tains. Ic taux de cotisation 
correspondait a quelques cents 
pour chaque heure de travail et 
pour d'autres, a une somme an-
nuelle fixe. Pour Ia majorité des 
cotisants (92 %) cependant. Ia co-
tisation consistait en un pourcen-
tage fixe du salaire allant de moms 
de 5 a plus de 8 %. Le taux de 
cotisation Ic plus frequent se situait 
entre 7 % et 7,9 % (graphique B). 

Près de 90 % des participants a 
un régime fin de carrière ont dü y 
cotiser en 1993 et, pour près des 
deux tiers. Ia cotisation reprCsen-
tait au moms 7 % du salaire. A 
I'autre extrémité, 18 % des partici- 

pants a des regimes a prestations 
forfaitaires ont dü y cotiser, mais 
aucun a un taux aussi Clevé qu'aux 
regimes fin de carrière. Pour ce qui 
est des regimes a cotisations deter-
minCes et des regimes salaires de 
carrière, le pourcentage des parti-
cipants qui devaient cotiser était 
près de 78 % et de 71 % respecti-
vement. Dans ces regimes. Ia coti-
sation reprCsentait Ic plus souvent 
5 % du salaire et rarement plus de 
7 %. 

En général, les participants a un 
REP qui accumulent des droits a 
pension élevCs assument une part 
importante des coüts. alors que 
ceux qui accurnulent des droits peu 
élevés versent des cotisations mi-
nimes ou ne cotisent pas du tout. 

Qui a une pension 
généreuse? 

I)ifférences selon Ia taille de 
I'entreprise 
Les entreprises de petite taille ou de 
taille moyenne sont beaucoup 
moms susceptibles que les grandes 
d'offrir un régime de pension a 
leurs travailleurs (Morissette, 
1991. et Frenken et Maser, 1992). 
Et, lorsqu'elles Ic font, dIes choi-
sissent plus souvent un régime a 
cotisations déterminées. En 1993, 
les deux tiers des participants a un 
régime de pension comptant moms 
de 50 participants avaient un ré-
gime a cotisations d6termin6es 7 . 

En revanche, plus des trois quarts 
des participants a des regimes 
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Graphique A 
En 1992, les cotisations par habitant étaient plus élevées dans 
le cas des regimes salaire fin de carrière. 

En milliers do $ 
5 .  

Ej Cotisations des empioyeurs 

- 	Cotisattons des empoyes 

3. 

2 -  

0 — 	 -_- 
Tous IeS regimes 	Cotisations 	Prestations 	Salaires 	Salaire fin 

déterminées 	fortaitaires 	de canière 	do camère 

Genre de régime 

Source: Base de donnOes sur les regimes de pensions au Canada 

Graphique B 
Les trois quarts des cotisants Al un régime de pension ont dU 
contribuer en 1993. 

Nombre de cotisants (en milliers) 
1600 

1400 

1 200 

1 000 

800 

Nul 	Muir 	5.0 a 5,9 	6,0 a 6.9 	/ C 7,9 	rCO et plus 	Auti 

Taux de cotisation requis par employe an % des gains ** 

Source: Base de données stir les regimes de pensions au Canada 
* Contributions d'un nombre déferminé de cents par heure travaillée, un montant 

annuel fixe en dollars, ou un faux de cotisa (ion variable pour diffdrentes categories 
de cotisants 
Ne tient pas compte de toute diminution des cotisations en raison de l'integration 
au RPC/RRQ 

comptant au moms 5 000 partici-
pants bénéficiaient d'un régime fin 
de carri6re 5 . 

Variations selon le secteur 
d'activité 
Certains genres de REP stint plus 
frequents dans certains secteurs 
d'activité que dans d'autres. Si. en 
1993. 9 % seulement de i'ensembie 
des participants a un REP avaient 
un régime a cotisations détermi-
nCes, cette proportion était de 20 % 
dans Ic secteur primaire et le com-
merce (tableau 3). 

Les regimes a prestations forfai-
taires sont Ic plus frequent dans Ia 
construction. En 1993. pres de 90 % 
des travailleurs de Ia construction 
bénéficiant d'un REP participaient 
a cc genre de régime. Les regimes a 
prestations forfaitaires étaient éga-
lement assez répandus dans cer-
tames industries rnanufacturières, 
notamment dans Ia fabrication des 
vétements. des produits du bois et 
du materiel de transport 70 % des 
travailleurs bénéficiant d'un REP 
participaient a un régime a presta-
tions forfaitaires. Dans ces secteurs 
d'activitC, les REP stint habituelle-
ment négociés par un syndicat et ne 
sont offerts qu'aux travailleurs ap-
partenant au syndicat en question 9 . 

Par contre, parmi les travailleurs 
participant a un REP. Ia quasi-tota-
lité de ceux des services gouverne-
mentaux et de Ia defense et Ia 
plupart de ceux des secteurs des 
intermCdiaires financiers. des assu-
rances et des services immobiliers; 
des transports, des communications 
et des autres services publics; de 
méme que des services sociocuitu-
rels, des services aux entreprises et 
des services personnels accumu-
laient des droits a pension scion la 
formule fin de carrière. Les sec-
teurs des transports, des communi-
cations et des autres services 
publics comprennent de nom-
breuses sociétés d'Etat qui offrent 
des regimes de retraite compara-
bies a ceux que l'on trouve dans le 
secteur public. Par ailleurs. Ia 
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Integration au RPC/RRQ 

La mCthode de caicul de Ia prestation 
d'un grand nombre de REP est inté-
grCe ou coordonnCe au régime (IC pen-
sions du Canada et de rentes du 
Québec (RPC/RRQ) (particuiièrement 
les regimes pourcentage-saiaire, dans 
lesquels les droits a pension sont cat-
culés en fonction des .saiaires de car-
riCre et Lies salaires fin de carriCre). ii 
y a deux méthodes d'intégration Ia 
reduction directe des prestatiolis et Ia 
reduction indirecte des prestations. 

L'integrution scion Ia mCthode de 
reduction directe des prestations con-
siste a réduire Ic niontant de Ia pen-
sion dune partie on de Ia totalitC de Ia 
prestation du RPC/RRQ. Reprenons 
l'exemple du travailleur qui compte-
rail 20 annCes de service. qui aurait 
rouche un dernier salaire de 40 000 $ 
et qui partirait a Ia reuaite en 1995. En 
supposant un régime fin de carrière a 
prestations déterminCes it 2 %. ce Ira-
VUi ileur toucheriiit. aprés application 
d tine reduction représentani Ia moiuC 
des prestations serv ies dans Ic cadre 
du RPC/RRQ. une pension annuelle de 
10 950 $ environ (IS 25() $ moms La 
reduction de 4 300 $ environ) ou des 
prestations mensuelles de 910 $. 

Participants a un REP avec 
integration au RPC/RRQ des 
prestations calculées en 
proportion des salaires, 1993 

Participants 

	

en milliers 	% 

Total 	 3735 	100 
Reduction directe 	 791 	21 
Reduction iridirecte 	2510 	67 
Sans inteq ration 	 434 	12 

Source: Base de donndes sur les rd-
gimes de pensions au Canada 

La reduction indirecte est pits frC-
quente. Cette mCthode se base sur deux 
taux : un taUx de prestation moms 
ClevC pour Ia partie des gains infCrieurs 
on Cgaux an maximum des gains an-
nucis ouvranl droit a pension (MGAP) 
en vertu Ju RPC/RRQ pour iannée 
considCrCc (34 900 S en 1995) et un 
taux pltms CievC pour ia partie des gains 
dCpassant cc seuil. Le participant a un 
régime fin de carriCre comptant 20 
années de service. ayant touché un  

dernier salaire de 40 000 $ ci prenant 
sa retraite en 1995 recevrait tine pen-
sion annuelle denviron 10 550 $ 
(880 $ par mois) en supposant des 
tatmx de 13 % et de 2%. 

Un grand nombre de participants a 
un REP intCgré peuvent prendre ieur 
retraitc a 60 arts, on plus tot, en lou-
chant ies prestations qu'iis auront ac-
cumulCes. En outre, ces participants 
Oflt souvent droit a tine prestation sup-
piemcntaire payable A partir de leur 
depart a Ia retraite jusqu'à I'ãge de 
65 arts. Ce supplement (Cgalement ap-
pelé preslation de raccordenient) pent 
consister en tine plemne pension sur Ia-
queue aucune reduction d' integration 
n'aura etC appliquCe. Par exemple. un 
travailicur participant a Un régime a 
prestations dCtei'minCes a 2 % pour 
chaque année de service et dont Ic ré-
gime scrait intCgrC scion Ia mCthode 
de Ia reduction directe des prestations 
lie verrait Ia reduction appliquCe qu' 
I'ige de 65 arts. Et Ic travailleur dont 
Ic REP serait intCgré seion Ia mCthode 
de reduction indirecte des prestations 
suivant un taux de 1.3 % pour chaque 
annCe de service jusqu'au MGAP et de 
2 k  pour Ia partie des gains restant re-
cevrait des prestalions reprCsentant 
2 % de ses gains lotaux jusqu'A I'Oge 
de 65 ans. Le taux de 1.3 % ne serait 
appliqué que Iorsque Ic participant at-
temndrait age de 65 ans. 

La plupart des regimes intCgrCs au 
niveau des prestations Ic sont Cgale-
ment an niveau des cotisations. Sur les 
quelque 3,8 millions de participants 
ayant cotise a un REP en 1993. 78 % 
avaient un régime intCgrC au RPC/ 
RRQ an niveau des cotisations. Parmi 
ces dernmers, plus des trois quarts 
avaient un régime integrC scIon Ia me-
thode de reduction indirecte des coti-
sutlons (par exemple. 4.5 % des gains 
jusqu'au MGAP Cl 7 % des gains dC-
passant cc scuil). Le quart reslant des 
participants avaient un régime intégrC 
scion Ia formule de Ia reduction directe 
des cotisalions (par exempie. 7 % des 
gains moms les colisations exigCes en 
vertu dti RPC/RRQ). Potir plus de pré-
cisions stir FintCgration an niveau des 
cotisations et pour un analyse des 
changements apportes ces dernières 
annCes aux formuies d'intCgration. 
voir Frenken. 1993.  

proportion relativement importante 
de participants a un REP ayant un 
régime fin de carrière dans les ser-
vices socioculturels, les services 
aux entreprises et les services per-
sonnels est aitribuable aux ensei-
gnants et aux travailleurs de Ia 
sante, qui bénéficient de regimes 
fin de carrière provinciaux. 

Differences selon le sexe 
Parmi l'ensemble des travaillcurs 
participant a un REP. les femmes 
ont plus souvent que les hommes 
un régime de pension gCnéreux. 
Parce que les femmes sont plus pré-
sentes que les hommes dans cer-
tains secteurs oi Ia majorité des 
travailleurs ont un régime fin de 
carrière, les femmes sont plus nom-
breuses a bCnCficier de cc genre de 
régime et moms nombreuses a par-
ticiper a un régime a prestations 
forfaitaires (tableau I). En 1993, 
les femmes reprCsentaient 69 % de 
tous les participants a un REP dans 
Ic secteur des intermCdiaires finan-
ciers, des assurances et de 
I'immobilier: 59 (4  dans les ser-
vices socioculturels, les services 
aux entreprises et les services per-
sonnels; et 51 % dans les services 
gouvernementaux ci Ia defense. Par 
contre, les femines soft relative-
ment peu nonibreuses dans les 5cc-
teurs oui les regimes a prestations 
forfaitaires constituent Ic genre de 
régime Ic plus frequent. En 1993, 
les femmes representaient 2 % 
seulement de I'ensemble des parti-
cipants a un REP dans Ia cons-
truction. 8 % dans Ia fabrication de 
produits du bois et 15 % dans Ia 
fabrication de materiel de trans-
port. 

Résumé 
Les REP offerts par lemployeur se 
distinguent tant par leur objet que 
par leur conception. Les presta-
tions de retraite dependent de fac-
teurs tels que Ic nombre d'années 
de participation au régime et, plus 
souvent, les gains des travailleurs. 
Toutefois, Ic facteur Ic plus impor -
tant est Ia formule de calcul de Ia 
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Tableau 3 
Participation a un régime de pension de I'employeur, selon le 
secteur d'activité, 1993 

Genre de régime 

Ensemble 	Cotisations Prestations 	Salaires Fin de 
des regimes déterminées forfaitaires de carrière carrière 

en 	 % 
milliers 

Ensemble des secteurs 	5 245 100 	 9 	17 	9 	64 

Secteur primaire 	 103 	100 	20 	34 	7 	34 

Industries manufacturières 	941 	100 	10 	38 	19 	29 

Construction 	 290 	100 	11 	87 	1 	1 

Transports, communications 
et autres services publics 	427 	100 	7 	7 	8 	76 

Commerce 	 443 100 	20 	37 	24 	16 

lntermédiaires financiers, 
assurances et services 
immobiliers 	 353 	100 	8 	-- 	 7 	84 

Services socio-culturels, 
services personnels et 
services aux entreprises 950 100 12 5 12 69 

Services gouvernementaux 
et defense 	 1 737 	100 	3 	 1 	96 

Source: Base de données sur les regimes de pensions au Canada 
Nofa: Les pourcentages peuvent no pas totaliser 100 % en raison de l'exclusion de Ia 

catégorie "Autre", définie au tableau I 
Agriculture, exploitation lorestière, pêche, piegeage at exploitation minière 
Dans toutes les provinces, saul au QuObec, les travailleurs dans las secteurs de 
l'enseignement at de Is sante ont ON inc/us dans le secteur des services socio-culturels. 
Au Québec, ces travailleurs ont été inclus dana les services gouvernementaux, parce que 
le Québec a un régime provincial couvrant Ia quasi-totalité des Ira vailleurs du secteur 
public. 

prestation. Les pensions les plus 
généreuses sont celies qui sont cal-
culées sur les gains au moment du 
depart a Ia retraite ou dans les an-
nées Ia précédant immCdiatement. 
Les personnes qui participent a un 
régime a cotisations déterminées 
ou a un régime a prestations forfai-
taires dans Ic cadre duquel les pres-
tations représeritent un montant 
fixe pour chaque année de service 
ont des pensions moms élevées. 

Les entreprises de petite taille et 
de taille moyenne sont moms sus-
ceptibles que les grandes d'offrir 
un régime de retraite a leurs tra-
vailleurs et, iorsqu'elles le font, 
cues choisissent Ic plus souvent Un 
régime a cotisations déterminées. 
Dans les secteurs des services gou-
vernementaux et de Ia defense. de 

I'enseignement et des soins de 
sante ainsi que dans les sociétés 
d'Etat, les droits a pension des tra-
vailleurs qui participent a un REP 
sont presque toujours calculés se-
ion un pourcentage du salaire dans 
la période précédant immediate-
ment la retraite. Les regimes de re-
traite négociés par un syndicat sont 
typiquement des regimes a presta-
tions forfaitaires établies sans 
égard au salaire. Une proportion 
considerable de femmes travaillent 
dans les secteurs qui offrent des 
regimes de pension généreux. Tou-
tefois, ces pensions dependent es-
sentiellement des gains et des 
années de service, deux facteurs 
pouvant réduire les droits a pension 
que les femmes peuvent accumuler. 

0 

Remerciements 
L'aulcur tient a remercier Michael 
Cohen. conseiller principal. 
William NI. Mercer LimitCe. pour son 
aide dans le calcul des pensions qui 
seraient versées clans les exeniptes dc 
regimes i cotisations dCterminCes. II 
desire Cgalement remercier Bruce 
MacNaughton. diiecteur, Politiques et 
recherche, Commission des regimes 
de retraite de [Ontario. ci Jean-NoiI 
Martineau, directeur. Section chargée 
de Ia Loi de 19/'i'5 cur les norrnc's di' 
preslatuni di' pension. Bureau dii su-
rintendant des institutions financiCres, 
de leurs commentaires et suggestions 
utiles bus de Ia revision de cet article. 

S Notes 
I Pour une analyse détaillée du taux global 
de participation aux REP ci des categories 
d'emplois susceptibles d'offrir de tels ré-
gimes, voir Frenken et Maser (1992). 

2 Ces dernières annCes. les regimes enregis-
trés d'epargne retraite collectifs parrainés par 
l'employeur soot devenus [alternative cou-
rante aux REP. Ces REER colleciifs soft 
comparables aux REP a cotisations détermi-
flees. mais I'employeur n'y cotise pas sped-
fiquement. La participation de l'employeur 
peut se limiter A payer les frais d'admi-
nistration. Aux fins de l'impôt sur Ic revenu. 
les sommes versées par l'employeur. sit y en 
a, sont considéréescomnie un revenu gagné 
par Ic participant. A I'heure actuelle, on ne 
dispose pas de donnCes exactes sur le nombre 
de REER collectifs ni sur be nombre 
d'adhérents a cc genre de régime. 

3 Certains regimes auxquels participent des 
travailleurs syndiques comprennent et des 
prestations déterminées ci des cotisalions 
d'employeur déterminées, dont les formules 
de calcul sont habituellement dCfinies dans 
Ia convention collective. Ces regimes sont 
considérés comme des regimes a prestations 
déterminécs. 

4 Beaucoup de cadres superieurs ci de pro-
priétaires exploitants d'entreprises constituées 
en sociCté entrent dans cette categoric. Aux 
termes des reglenients du ministère du Re-
venu, les "actionnaires principaux> n'ont pas 
Ic droit de partidiper a un régime a prestations 
déterminCes. 
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5 La pension calculée pour les fenimes est 
inférieure a celk des hommes parce qu'elles 
ont une espérance de vie plus longue et done 
une période de pension projetéc également 
plus tongue. La pension agrCgée eat Ia méme, 
en supposant que le dCcès survient a I'âge 
prCvu. 

6 Parmi les autres facteurs qui influent sur Ic 
taux de causation, mentionnons 

a) les avantages accessoires, qui peuvent 
itre très couteux par exemple, rente de 
conjoint survivant, indexation, presta-
tion pour services passes, supplement 
de retraite anticipCe (avant 65 ans) et 
dispositions de reuraite anticipée; 

b) les caractCristiqucs particulières a cha-
cun des regimes par exemple, diffé-
rences en cc qui a trait au pourcentage 
de travailleurs qui se rettrent du régime 
avant l'ãge de Ia retraite ci age moyen 
des participants; 

c) certains ernployeurs doivent verser des 
cotisations Clevées pour liquider on 
paxsiinon capitalisé. slurs que d'autres 
peuvent ne pas cotiser en raison d'un 
surplus; 

d) les revenus de placement s'ajoutent 
aux cotisations pour cc qui est des 
regimes i cotisations déterminCes. alors 
qu'ils rCduisent lea coUts des regimes a 
prestations déterminCes; 

e) les cotisations versCes aux anciens 
membres, pour lesquels il y a encore on 
passif non capitalise. 

7 Cette proportion comprend un nombre 
important de propriétaires exploilants 
d' entreprises constituCes en sociCté (voir 
note 4). 

8 Le nombre de participants a un régime 
n'Cquivaut pas nécessairement a Ia taille de 
lentreprise. Certains employeurs offrent des 
regimes distincts a différentes categories de 
travailleurs (par exemple, lea personnes qui 
travaillent clans diffCrents Ctahlissements ou 
les travailleurs appartenant a différentes catC-
gories prolessionnelles). Dc plus, un nombre 
important des grands REP aunt des regimes 
interentreprises clans un secteur d'activitC 
donné et ils sont finances par des eniployeurs 
ayant des entreprises de toutes les tailles. Par 
exemple, plus de 16000 emploveurs partici-
pent au régime de retraite des travailleurs de 
Ia construction du Québec. Par consequent. Ic 
fait que 5 seulement des regimes it presta-
lions forfaitaires aient comple moms de 50 par-
ticipants en 1993 porte a confusion, car cela 
latsse croi, a tort. que les employeurs 
d'envergure favorisent ce genre de régime. 

9 Ce genre de régime est défini dana Ia 
convention collective. La plupart des tra-
vailleurs syndiqués c1ui participent i Un REP 
bénCficient d'un régime fin de carrière. lequel 
n'est pas dCfini dans Ia convention collec-
ti ye. 

10 Lorsque ces dispositions ont etC adoptées, 
lâge de 65 ans Ctait lâge minimum auquel 
des prestaions du RPC/RRQ pouvaient We 
versées. A l'heure actuelle, des prestations, 
quoique rCduites. peuvent Ctre versées dana 
Ic cadre du RPC/RRQ a compter de 60 ans. 
Les prestations de raccordenient des REP ant 
toutefois été conservCes. 
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Les travailleurs fatigue'o S 
Susan Cromp ton 

B caucoup d'adultes se sentent 
coinces par le temps parce 

qu'ils doivent composer avec des 
obligations personnelles, familia-
les et professionnelles qui rivali-
sent d'importance. Près de Ia 
moitié des Canadiens de 15 ans et 
plus estiment souvent ne pas arri-
ver a accomplir ce qu'ils avaient 
prévu faire dans la journée. Le tiers 
se sentent constamment tendus 
parce qu'ils manquent de temps et 
craignent d'avoir entrepris trop de 
choses. De plus, le fait qu'environ 
44 % des Canadiens d'âge adulte 
réduisent leurs heures de sommeil 
pour trouver le temps qui leur man-
que pour s'acquitter de leurs res-
ponsabilités durant le jour illustre 
bien l'ampleur du problème 
(Frederick, 1993). En outre, près 
d'un quart des Canadiens, qu'ils ré-
duisent ou non leurs heures de 
sommeil, ont du mal a s'endormir 
lorsqu'ils se mettent au lit (Tait. 
1992). 

A Ia lumière de ces donnCes, 
certains auteurs ont conclu que les 
travailleurs sont a cc point privés 
de sommeil qu'ils arrivent a peine 
a effectuer leurs tâches'. Mais. sc-
Ion I'Enquête sociale generale de 
1991. la majoritC des travailleurs 
canadiens (59 %) ont déclaré ne 
<<jamais>> avoir du mal a rester 
éveillés quand us le veulent et la 
plupart des autres, n'avoir que 
<<quelquefois>> envie de dorniir du-
rant Ic jour. En fait, 4 % seulement 
des travailleurs canadiens âgés de 
15 a 64 ans - 500 000 personnes 
environ - ont affirmC avoir du mal 
a rester éveillés <da plupart du 
temps>>. Le present article examine 
les caractCristiques de ces tra-
vailleurs fatigues et se penche brie - 

Susan Cronp:on est au service de Ia 
Division de / 'analyse des enquetes sur le 
travail et les nenages. On peut 
con,nuniquer avec cue au (613) 951
0178. 

vement stir quelques-uns des fac-
teurs susceptibles d'être a l'origine 
de leur somnolence. 

Le problème 
Si les mCdias d' information font 
grand cas de Ia somnolence chez 
les travailleurs (reportages sur 
l'épuisement des contrôleurs aé-
riens et sur des camionneurs qui 
s'endorment au volant), le grand 
public dispose de bien peu de don-
nées qui témoignent de Fampleur 
du problème. Cela tient en partie 
au fait que Ia majorite des travaux 
de recherche effectués jusqu'à 
maintenant traitalent essentielle-
ment des aspects physiologiques 
ou neurologiques de Ia fatigue. Et 
les travaux de recherche quantita-
tive portaient souvent sur les tra-
vailleurs de quart. En outre, dans 
nombre d'études. on émet l'hypo-
these implicite qu'une personne qui 
manque de sommeil souffrira obli-
gatoirement de somnolence et sera 
moms vigilante. Scion cc critère, 
près de 20 % des travailleurs souf-
friralent de fatigue chronique 2 . 

Mais le manque de sommeil n'est 
pas Ia seule cause de somnolence 
durant le jour. Dc nombreux autres 
facteurs peuvent en We responsa-
bles, par exemple des locaux sur-
chauffés, l'ennui et I'exécution 
d'une tâche exigeante mais ininté-
ressante<. Par consequent, Ia me-
sure de Ia fatigue retenue dans cet 
article est basée sur I'évaluation 
faite par les répondants eux-mCmes 
de leur état durant les heures de tra-
vail. Cette mesure permet de deter-
niiner la fréquence a laquelle les 
gens jugent avoir du mal it rester 
éveillés quand us veulent rester 
éveillés et donne une estimation 
beaucoup plus faible du nombre de 
travailleurs qui pourraient souffrir 
de somnolence durant les heures de 
travail (voir Source des données, 
definitions et limites des données). 

Un travailleur sur 25 souffre 
de fatigue chronique 
Lcs 4 17c de travailleurs souffrant de 
fatigue chronique dénombrés en 
1991 représentent sans doute une 
proportion infCrieure a ce que 
beaucoup ne s'imaginaient. Toute-
fois, Ia fatigue entraIne une dimi-
nution de Ia vigilance et de Ia 
capacite de résoudre des problè-
mes, cc qui accroIt Ic risque 
d'erreur et d'accident. On voit 
donc aisément les dangers que peut 
representer la somnolence en mi-
lieu de travail, en particulier dans 
les professions oü les consé-
quences des erreurs peuvent Ctre 
grave s 4 . 

Cela dit. Ia somnolence ne scm-
bie pas plus fréquente dans cer -
tames professions que dans 
d'autres : environ 4 % de l'ensem-
ble des travailleurs interrogés. 
queue que soit leur profession, 
souffraient de fatigue chronique. 
Les faibles écarts observes entre 
certains grands groupes de profes-
sions (par exempie. 6 c pour les 
services et 3 % pour Ic travail de 
bureau Ct Ia vente) Ctaient statisti-
quement non significatifs. Par 
ailleurs. les travailleurs fatigues 
n'étaient surreprCsentés dans 
aucun secteur d'activité. En fait. Ic 
seul secteur oi Ic pourcentage de 
travailleurs souffrant de fatigue 
chronique s'écartait de façon signi-
ficative du taux moyen de 4 % était 
Ic secteur de Ia fabrication, avec un 
taux d'un peu moms de 3 %. Fail 
intéressant, Ia fatigue chronique 
n'etait pas plus frequente chez les 
personnes qui ne travaillaient pas 
de <<9 a 5>> que chez celles ayant un 
horaire normal de jour. Elle n'Ctait 
pas plus fréquente non plus chcz 
les travailleurs a temps plein que 
chez les travailleurs a temps par-
tiel. 

32/ Eté 1995 PERSPECTIVE 	 Statistique Canada - Catalogue 75-(X) I F 



Les travailleurs fatigues 

Source des données, definitions et limites des données 
Ceite etude a été efiectuCe a partir des 
résultacs de i'Enquéte sociale génCrale 
(ESG) dc 1991. qui portait sur diverses 
questions iiCes a Ia sante. par exempie 
prohlèmcs de sante, incapacites con-
sultations medicates, sejours a 
F hôpital. coflsom mat ion de mddica-
ments, niveau dactivitC physique. 
consomrnation de cigarettes et 
dalcooi, stress, cc milieu de travail. 
L'échanti!lon de Ii 9(() mdnages a CiC 
reparti unilormement sot les 12 mois 
de l'annCe 1991. ci Ia coliecte dcs 
donndes a etC effectuCe mensuelic-
went afirt de compcnscr les effets des 
variations saisonnieres (par exempie. 
le nombie d'activitCs physiques dC-
dare par les répondanis augmente ha-
hituelletnent en CtC). 

Une des questions stir Ic sommeil 
posCes aux rCpondants Ctait Ia sui-
sante : <VOUS arrive-i-il dCprouver de 
Ia difficuitC a rester CveillC bisque 
vous Ic dCsirez?'> <<La piupart du 
temps?<>. <<Quelquefois?<'. <d anlais?<<) 
Les travailleurs qui oft répondu <dii 
plupart du tenips" sont considCrés 
comme des personnes souffrant de 
fatigue chroniqiie. Parce que toute 
question sur Ia somnolence appeiic on 
jugemcnt tout ii tail personnel. nous 
nous sommes uniquemeni fondCs sur 
les rCponses sans personne inierpo-
see, c'est-a-dire stir les rCponses doii-
ndes par Ic rCpondant lui-mCme. ci Ixis 
par tin autre membre du mCnage en 
son nom. Quatre-vingt-dix-neuf pow 
cent des rCpondants CchaniiiionnCs 
ont donnC une rCponse sans personile 
interposCc: cc pourcentage représente 
prCs de 12,4 millions de travailleurs 
dc 15 it 64 ans. 

Certaiiies categories. qui ne coin-
prenaient pas tin nombre suffisant 
d' unites CchantiilonnCes pour pro-
duire des estimations liabies, 0111 dfi  
étre rCiinies (notainment les caCgo-
ries quart de nuit ci quart rotatit ct les 
secteurs de Ia construction cc des trans-
ports). En outre, thins hien des cas. Ia 
difference entre deux estimations (par 
excmpic I 'Ccart entre Ic pourcentage 
dc travailleurs souffrant de futitue 
chronique dans di ifCrents secteurs 
d'activitC) nétait pas statistiquement 
signilicativc. car on ne pouvait deter-
miner si i'Ccart reprdscniaii title diffC-
rence recIte ou sit Clail aitribuabic it  

tine distorsion due a Ia tai lie de 
1' échanti lion. 

Travailleurs : Aduites de 15 a 64 ans 
qui avaient on emploi dans Ia semaine 
prCcedant l'ciiquCte (comprend les 
travoi Ileurs rCmunCrCs ci les Ira-
vajileurs ,iutonomes) 

Trasailleurs souffrant de fatigue 
chronique : Travailicurs ayant declare 
avoir '<Ia piupart du tdtnps> du mal a 
rester CveiilCs ]orsqu'ils Ic dCsiraient. 
Sont employees coninie synonynles 
les expressions <travailicurs lattgues 
cc <<travailleurs souffrant de somno-
Ic nee <. 

Lirnites des données 
Dans Ia question stir Ia fréquence de 
Ia somnolence, on ne dernandait pas 
expl Ic t lenient ati rCponda UI si I avait 
de Ia diflicuite it rester CveiliC pendant 
Ics hcures de travail. Toutefois. un 
tray il I leur sa vraisemhlahlenient Se 
souvenir de sétre assoupi ati travail. 
ou il est important d'être attencif. que 
de s'être endormi pendant tes nouvei-
les cCtCvisCes de fin de soirée. Par 
ailleurs. il  y a de fortes chances que Ia 
personne qui affirme avoir Ia plupart 
du temps du mal a rester CveillCe 
Iorsquellc Ic desire souffrc egalement 
de soninolence au travail. 

Unc attire question a laquelle II 
faut icnicr de rCpondre est Ia 
suivante : les cravailicurs sont-ils botis 
juges de leur proprc fatigue? Autre-
ment dit, les personnes qui disent 
avoir sommeil pendant tes heures de 
travail souffrent-eilcs rCeiiement de 
somnolence et de ce fait, risquent-
dIes de compromettre leur sCcuritC et 
celle des autres? Cne étude effectuCe 
en 1994 (Gi!lberg. Kecklund ci 
Akenstedt) a rCvClC que I'auto-6 , aiva-
10)11 pernlcttail hieni de préd ire les 
haisses de rendernent attrihuahies it Ia 
somnolence. En outre. comme I'ont 
soulignC Ics auteurs, Iorsqu'un Ira-
vailleur doit decider cl'anrCter Ott flOil 
de travat 11cr pour Cviter des erneurs ou 
des accidents. ii ne petit se haset que 
sun sa pnopre evaluation de son Ctat. 
Cette observation vaut tout particuliC-
rement dans Ic cas des travailleurs non 
spervisés. 

Les femmes détenant un emploi 
nétaient pits plus nombreuses que 
leurs homologues masculins a 
souffrir de fatigue chronique. et  cc 
malgré Ic fait qu'eiles sont plus 
susceptibles que les hommes 
dassurner Ia majorité des tâches 
InCnagères. Le fait d'avoir des en-
farits a Ia maison n'augmentait pas 
Ia possibilité de souffrir de fatigue 
chronique. pas plus que i'âge du 
répondant. Les travailleurs plus 
ãgés (45-64 ans) et les plus jeunes 
(15-24 ans) n'étaient pas plus norn-
hrcux que les autres it souffrir de 
somnolence au travaiF. 

Pourquoi les travailleurs 
sont-ils fatigues? 
Quc Ia proportion de travailleurs 
tatigués ne vane pas sensiblement 
scion les principales caractCristi-
ques dCmographiqucs ni scion les 
caractCristiques d'activitC sun Ic 
niarche du travail donne a penser 
tine Ia fatigue des travailleurs pour-
nail ne pas être liée principalement 
an travail. La question devient 
alors : Ia situation personnelle des 
travailleurs plutôt que leur profes-
sion expliquerait-elle mieux leur 
fatigue chronique? Dc fait. on ob-
licnt des rCsultats plus intéressants 
iorsque I'on compare certaincs des 
caractéristiques personnelles des 
500 000 travailleurs souffrant de 
fatigue chronique a celles des 11,1 
millions d'autres travailleurs 7 . 

Bien entendu, de notnbreux 
autres facteurs que ceux indiqués 
dans Ia presente étude sont proba-
blement lies it Ia fatigue de ces Ira-
vailleurs, par exemple Ia frCquence 
des activités physiques. Ic fait de 
turner ott non, les habitudes de Con-
sommation d'alcool et Ia consom-
mation de médicaments. Par 
ailleurs, les donnCes ne permettent 
pas de determiner Si Ia fatigue est 
Ia cause ou Ic rCsultat du problème. 
Quoi qu'il en soit, les facteurs qui 
suivent ménitent d'être examines. 

Plus de souci 
En 1991, les travailleurs qul 
souffraient de fatigue chronique 

Statistique Canada - Catalogue 75-00 IF 	 ltC 1995 PERSI'I(.'TIVE / 33 



Les travailleurs fatigues 

dormaient 7 heures en moyenne par 
nuit, soit autant que les autres tra-
vailleurs. Toutefois, us avaient 
plus de mal que les autres a 
s'endormir ou a rester endormis 
(30 %, contre 19 %) et us étaient 
moms susceptibles de prCtendre 
avoir <da plupart du temps>> un 
sommeil réparateur (57 %, contre 
76 %)>. 

La premiere question qu'il faut 
se poser est Ia suivante : le tra-
vailleur a-t-il un enfant a Ia maison 
qui Fempêche de bien dormir? La 
moitié seulement des travailleurs 
fatigues avaient des enfants a Ia 
maison et, de ce groupe de parents 
qui détenaient des emplois. 41 % 
seulement avaient un enfant de 
moms de 6 ans. Ces résultats sont 
presque identiques a ceux obtenus 
pour les travailleurs non fatigues. 

Par contre. les travailleurs souf-
frant de fatigue chronique étaient 
plus susceptibles que les autres 
d'affirmer avoir une vie etrès stres-
sante>> — 14 %, comparativement a 
8 % des autres travailleurs 9 . Une 
partie de ce stress peut être 
attribuable au travail, puisqu'une 
proportion plus importante de tra-
vailleurs souffrant de somnolence 
ont déclaré avoir des soucis a leur 
travail (5 1 % pour ces travailleurs 
et 39 % pour les autres) (graphi-
que). Les hommes fatigues étaient 
plus nombreux que les autres horn-
mes a avoir des soucis de ce genre 
60 % et 40 % respectivement. Les 
travailleuses fatiguées n'étaient 
pas plus nombreuses (42 %) que les 
autres travailleuses a declarer 
avoir de tels soucis. 

La cause d'inquiCtude de loin Ia 
plus fréquente. ddclarée par 67 % 
des travailleurs fatigues. était Ia 
trop grande quantité d'exigences 
au travail et le nombre trop élevé 
d'heures de travail'. Les problè-
mes interpersonnels suivaient, mais 
loin derriere. Venaient ensuite. 
dans l'ordre. Ia crainte d'être mis it 

pied ou de perdre son emploi, Ic 
harcêlement et/ou la discrimina-
tion, et le risque d'accident ou de 

Source: Enquete sociale generale, 1991 

blessure. Les autres travailleurs ont 
declare ces sources de préoccupa-
tion dans presque les mêmes pro-
portions, si l'on fait exception des 
preoccupations liCes aux relations 
interpersonnelles. Seulement 29 % 
des autres travailleurs étaient 
préoccupCs par des difficultés 
interpersonnelles au travail, corn-
parativernent a 45 % des tra-
vailleurs fatigues. 

Problèmes de sante plus 
frequents 
Les travailleurs fatigues Ctaient 
proportionnellement plus norn-
breux que les autres It avoir declare 
des prohlèmes de sante : 71 % con-
tre 60 %. Pourtant. en dépit d'un 
niveau de stress plus Clevé, les tra-
vailleurs fatigues nétaient pas pro-
portionnellement plus nombreux 
que les autres a souffrir de mala-
dies liées au stress (hypertension. 
migraines récurrentes, ulcères 
d'estomac et autres troubles diges-
tifs). us étaient toutefois deux fois 
plus susceptibles que les autres 

d'avoir 	reçu 	un 	diagnostic 
d'asthme 08% et 9 '7c respective-
ment). 

Bien qu'ils soient dans l'ensem-
ble en moms bonne sante que les 
autres. les travailleurs fatigues 
n'étaient pas plus nombreux a 
prendre des congés de maladie. 
Environ 58 % des travailleurs fati-
gues et 50 % des autres travailleurs 
avaient pris des congCs de maladie 
dans les 12 mois ayant precCdC 
l'enquête. Pour Ia majorité de tra-
vailleurs qui ont pris des congés de 
maladie, qu'ils aient ou non souf-
fert de fatigue chronique. Ia durCe 
du congC était de cinq jours ou 
moms. 

Milieu de travail parfois jugé 
plus dangereux 
Environ les deux tiers des tra-
vailleurs fatigues et des autres tra-
vailleurs ont indiquC être exposés 
a des poussières et des fibres dans 
I'air, des emanations et des pro-
duits chimiques dangereux. une 
mauvaise qualité de I'air, du bruit 

Graphique 
Les travailleurs fatigues ont tendance a éprouver davantage de 
stress dans leur vie. 

D Travailleurs souff rant 
de fatigue chronique 

Vie tres stressann Tous les autres 
travailleurs 

Soucis relies au travail 
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et des terminaux d'ordinateurs. 

Toutefois, parmi l'ensemble des 

travailleurs qui se retrouvent dans 

un tel environnement, ceux qui se 

sont dits fatigues Ctaient relative-
ment plus nombreux que les autres 
(59 % et 47 % respectivcnlent) a 
penser quc leur sante s'en ressen-
tait. 

Fait surprenant, les accidents du 
travail n'étaient pas plus frequents 
chez les travailleurs fatigues que 

chez les autres. Dans les 12 mois 
ayant precede l'enquête. environ 
13 % des travailleurs fatigues 

avaient Cté victirnes d'un accident 

du travail. comparativement a S % 
des autres travailleurs (l'écart en-

tre les premiers et les seconds n'est 
pas significatif sur Ic plan statisti-
que) ° . 

Résumé 
Les travailleurs fatigues reprCsen-

tent une très petite proportion de la 

main-d'oeuvre : 4 % des tra-
vailleurs âgCs de 15 a 64 ans en 
1991. Dans l'ensemble, les carac-

téristiques démographiques et les 

caractéristiques d'activité des tra-
vailleurs qui souffrent de fatigue 

chronique ne sont pas différentes 

de celles des autres travailleurs. La 
constatation Ia plus surprenante 

que l'on puisse peut-être faire a 
leur sujet cst qu'ils sont uniformé-

ment répartis dans Ia population 
active. Ils ne sont pas concentrés 
dans certaines professions ou cer-
tains secteurs d'activité. ni même 
dans certaitis quarts de travail. Les 

femmes ne sont pas plus sujettes a 
Ia fatigue chronique que les horn-
mes. Et les travailleurs ayant des 
enfants d'iige préscolaire ne sont 
pas plus nombreux a souffrir de 
somnolence que cccix qui n'en ont 
pas. 

Toutefois. les travailleurs fati-

gués prCsentent des caractéristi-

ques personnelles qui contrastent 

nettement avec celles des autres  

travailleurs. Bien qu'ils comptent 
Ic même nombre d'heures de som-
meil par nuit que les autres, ils se 

font relativement plus de souci, 
sont plus sujets a des problèmes 
chroniques de sante et sont près de 
deux fois plus susceptibles de con-
sidérer qu'ils rnènent une vie très 
stressante, Tous ces facteurs - et 
sans doute beaucoup d'autres en-

core - peuvent ensemble causer ou 
accroItre leur fatigue. 0 

N Notes 
I Par exemple. Marlene Orion, journaliste a 
Ia Presse canadienne. dana l'introduccion d'un 
article intitulé "Asleep at the wheel, pane 
(traduction libre) ,.des milILons de person-
nes CpulsCes [.1 qui doivent chaque jour 
s'arrachcr du lit. Partout. dana lea bureaus, 
les usinea, lea foyers, et mCme sur lea auto-
routes, ii y a une foule de gens extCnuCs qui 
n'ont tout simplement pas eu une honne nuit 
de sommeil." (Ottawa Citizen. Ic 27 octobre 
1994). 

2 Dix-neuf pour cent des travailleurs cana-
diens ont dCclaré avoir des prohlèrnes de 
sommeil. 

3 D.F. Dinges cite par Babkoff. Caspy et 
Mikulincer (1991). 

4 Le personnel infirmier qui avait un quart 
rotatif s'assoupissait deux fois plus souvent 
pendant les heures de travail que celui ayant 
on quart de jour/dc soir et faisait deux fois 
plus d'accidents cc d'erreurs causes par Ia 
fatigue (Gold cc al.. 1992). Aux Etats-Unis. Ic 
problCme de Ia somnolence eat de plus en 
plus porte devanc lea tribunaux par des tra-
vailleurs blesses dana des accidents causes 
par Ia fatigue professionnelle qui poursui-
vent leur employeur (Trial, 1993). 

5 Marshall (1993) a nioncré que, dans lea 
families oh il y avait des enfants et oh lea 
deux conjoints travaillaient, Ia plupart des 
femmes assumaient Ia majeure partie des 
responsahilitCs du mCnage. 

6 Matousek (1992) a constatC que les jeu-
nes (lea 20-33 ans dana son étude) souffraient 
de somnolence plus souvent que les person-
nes d'age mr (51-64 ans), constacation qui a 
ete confirmee par auto-evaluation et par lea 
rCsultats d'éleccro-encCphalogrammes. 
L'auteur avance que lécart peut écre 
atirihuable a des differences de ntode de vie. 

7 Pour des raisons de clarté et de concision, 
les travailleurs qui ont déclaré avoir quel-
quefois. ou n'avoir jamais de mal a rester 
éveillCs lorsqu'ils Ic désiraient ont etC rCunis 
en une seule categoric, leurs caracteristiques 
étant dana l'ensemhle trés semblables. 

8 Une étude récente a montrC que Ic supple-
ment de sommeil requis pour rCcupérer après 
une nuit dinsomnie est nettement superieur 
aux 10 ou 20 % genCralement adntis 
comnie Ctant suffisants. Lea chercheurs esti-
ment que Ce rCsultat est lourd de consC-
quences pour lea personnes qui manquent 
syslérnaciquement de somineil (Rosenthal et 
al.. 1993). 

9 Diverses etudes portant sur lea insomnia-
ques ont montrC que Ic stress cc l'anxiCcé 
affectent systématiquemenc cercaines phases 
du sommeil et peuvent être en partie respon-
sables de I'insomnie intermittence. laquelle 
se caractérise par des périodes de veille qui 
interrompent Ic sommeil. Dana une étude 
effectuCe en 1993 qui portait sur lea effets 
qu'onc sur Ic sonameil Ic stress, les emotions 
negatives et lea stimuli extCricurs duranc Ia 
nuit. Waters cc al. concluaienc que les Insom-
ncaques sont plus sensibles aces trois facteurs 
que les personnes qui dormenc normalement. 

10 Sunter et Morissette (1994) onc moncré 
que lapparente stahilitC de Ia semaine nor-
male de travail depuis 10 ans cachait tine 
force augmentation simultanCe de Ia fréquence 
de l'horaire court (moms de 30 heures de 
travail par semaine) cc de l'horaire long (plus 
de 50 heures de travail par semaine). 

II Tant chez lea travailleurs fatigues que 
chez les autres, lea hommes Ctaienc plus de 
deux fois plus nombreux que les femmes a 
avoir etC victimes dun accident du travail 
(II % contre 5 cf). Cet that de choses tient 
aux risques génCralement plus ClevCs dans un 
nombre important de métiers de cola bleus. 
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D cult 6 s d'embauche dans 
le cteur manufacturier 

Graphique A 
Queue que soit Ia situation économique, le manque de 
main-d'oeuvre qualifiée fait obstacle a Ia production de 
certaines entreprises manufacturières. 
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Source: Enquete sur les perspectives du monde des affaires 
Nota: Cette enquête est menée quatre fois par annEe 
* Ayant déclaré qu un manque de main-doeuvre était un obstacle a Ia production 

Claude Robillard 

L a proportion de fabricants qui 
déclarent un manque de main- 

d'oeuvre comme un des obstacles 
a Ia production fluctue avec les cy-
cles économiques. Selon l'Enquête 
sur les perspectives du monde des 
affaires (EPMA), réalisée chaque 
trimestre par Statistique Canada, ii 
existe des pénuries de main-
d'oeuvre qualifiée même lors de 
recessions, mais ii n'en n'est pas de 
meme pour les travailleurs non spé-
cialisés'. Les pénuries sont géné-
ralement plus fréquentes dans les 
petites entreprises que dans les 
grandes, en particulier en pCriode 
de croissance économique. 

Les pénuries de main-
d'oeuvre quatifiée perdurent 
Dans l'EPMA (voir Source des 
données), on demande entre autres 
aux fabricants canadiens si une pe-
nurie de travailleurs spécialisés ou 
non spécialisés est un obstacle a 
leur production. Les pénuries de 
main-d'oeuvre qualifiée dCclarées 
demeurent tout au long des réces-
sions. Par exemple, lors de Ia der-
nière recession, Ia proportion 
d'entrcprises manufacturiCres a 
court de travailleurs spCcialisés n ' a 
jamais Cté inférieure ii 2 % 
(graphique A). Au troisième tn-
mestre de 1994, cette proportion 
atteignait 4 %. témoignant ainsi 
de l'amélioration qu'a connue 
l'ensemble de l'économie cette an-
née-là, en particulier dans Ic sec-
teur manufactunier, oü l'on a 
enregistre une croissance de 
l'emploi au cours des trois derniers 
trirncstres (Akyeampong. 1995). 

Par contre, méme en période 
d'expansion. peu de fabricants de-
clarent des pénuries de travailleurs 

Claude Rohillard esi au service de la 
Division de 1 'industrie. On peut 
cO!nlfluflfquer avec lui au (613) 
95J.35')7 

non specialisés. A Ia fin de 1994 et 
au debut de 1995, Ia proportion 
dentrepnises ayant dCclaré un 
manque de main-d'oeuvre non 
qualifiCe faisant obstacle a la pro-
duction Ctait si minime qu'on l'a 
considérée comine étant nulle. 

Les pénuries frappent 
davantage les petites 
entreprises 
Les pénuries de main-d'oeuvre 
qualifiée touchent autant les petites 
entreprises que les grandes. Cepen-
dant, les premieres sont plus sus-
ceptibles que les secondes de 
declarer de telles pénuries, surtout 
en période de croissance économi-
que. Par exemple, au cours de 1988 
et de 1989, Ia proportion de petites 
entreprises ayant connu des pénu-
ries de travailleurs spécialisés 
variait entre 16 % et 25 % (gra-
phique B). La proportion corres- 

pondante pour les grandes entre-
prises variait entre 6 % et 12 %. 

Les pénuries de main-d'oeuvre 
qualifiée des petites entreprises 
tiennent en partie aux avantages 
sociaux et aux salaires relative-
ment faibles qu'elles offrent. Les 
travailleurs des petites entreprises 
sont moms susceptibles d'être syn-
diqués et de participer a un régime 
de retraite et sont plus exposés aux 
licenciements. En outre, et c'est là 
on facteur peut-Ctre plus important 
encore. les grandes entreprises 
offrent de meilleurs salaires 
(Morissette, 1991). Les chilfres de 
1994 tires de I'EnquCte sur 
l'emploi. Ia rémunération et les 
heures de travail révèlent que les 
gains horaires moyens des Ira-
vailleurs s'établissaient a 18,45 $ 
dans Ies grandes entreprises manu-
factunières, comparativement a 
12,98 S dans les petites. 
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Main-d'oeuvre non qualifiée 
Source des données 
La l)ivision de lindustrie de Statisti-
quc Canada realise l'Enquéte sur les 
perspectives du monde des affaires 
(EPMA) chaque annCe en janvicr. en 
avril, en juillel ci en octobre. 
LEPMA est une enquête a participa-
tion volontaire qu i vise plus de 
9 000 étahlissemcnts et a quciques 
exceptions près on utilise Ic même 
Cchantillon que ccliii de lEnquête sur 
les industries manufacturières menCc 
chaque mois. Les rCsultats sont fon-
des stir les réponses de quclque 
5 000 lubricants. Les donnCcs ne 
sont pas corrigées pour tenir compte 
de La non-rCponse. 

La taille des entreprises cst deter-
minéc en fonction des livraisons de 
1992. Les Crahlissements dont La vu-
leur des Iivraisons manufacturières 
dCpassait 10 millions de dollars sont 
considCrés conime Ctant de grandes 
entreprises. 

Dans IEPMA. on demande entre 
autres aux lubricants si des pCnuries 
de main-d'oeuvre qualifiée et non 
qualifiCe ont entravC leur production. 
Les rCponses sont pondCrCes scion Ia 
valcur des livraisons de chaque eta-
hiisscmcnt. Les obstacles a Ia pro-
ductioii des grandes cntreprises ont 
un impact plus important sur Ic pour-
centage dCclaré que les obstacles 
auxqucls sc heurtent les petites 
entreprises. Par exemple. un Ctahlis- 

Un signe précurseur? 
En période de recession, Ia décla-
ration de pénuries de main-
d'oeuvre qualifiCe diminue, mais 
die reste plus frdquente dans les 
petites entreprises que dans les 
grandes. Dc plus, une fois Ia re-
prise économique engagée, les pe-
tites entreprises déclarent ces 
pénurics avant les grandes. Après 
Ia recession du debut des années 
80, le pourcentage de petites entre-
prises pour lesquelles des penuries 
de travailleurs spécialisés faisaient 
obstacle a Ia production a corn-
mencé a augmenter en 1983, soit 
deux ans avant que n'augmente le 
pourcentage de grandes entreprises 

sement dont Ia valeur annuclle des Ii 
vraisons manufacturiCres s'Clève a 
100 millions de dollars aura un im-
pact deux fois plus grand quun eta-
blissement dont les livraisons sont 
évaluées a 50 millions de dollars. 

Les rCsultats de lenquête parais-
sent dans Ic bulletin Ls' Quotidien. de 
Statistique Canada. Ia premiere se-
maine suivant Ic mois de rCt'Crence. 
Outre des renseignements sur les 
perspectives d'cmploi. I eflquête pet-
met Cgalement de pioduire des don-
nCes nationales dCsaisonnulisCes sur 
les perspectives de production. Ic ni-
veau courant des stocks de produits 
finis et les coinmandes nouvelles ci 
en carnet. Des donnCes (non dCsai-
sonnalisCes) sont aussi produites 
pour Fensemble du secteur manufac-
tuner, scIon la province ci Ia taille de 
l'étahlissement. ainsi que pour 
l'ensemhle des caractCristiqucs (dont 
les obstacles a Ia production) ii 
Féchelle nationale, par grand groupe 
industriel. Les renseignenients sont 
disponibles dans Ia base CANSIM 
(matrices 2843 et 2845). 

Pour plus de renseignernents. 
cominuniquer avec Claude Rohillard. 
EnquCte mensuelle sur les industries 
manufacturières. Division de 
lindustrie. au  (613) 951-3507, tClé-
copieur (613) 951 -3522. 

dans cette situation. Dc inCttie, 
après la récente recession, Ia pro-
portion dentreprises manquant de 
main-d'oeuvre a commence a aug-
menter en 1992 dans Ic cas des pe-
tites, mais seulernent en 1994 dans 
Ic cas des grandes. 

Les pénuries de main-d'oeuvre 
qualifiée semblent donc toucher les 
grandes entreprises uniquement 
Iorsque Ia croissance économique 
est durable. Etant donné Ie degré 
de tension élevée du marché du tra-
vail. les petites entreprises rivali-
sent alors avec les grandes pour 
recruter des travailleurs spCciaiisés 
supplémentaires afin de faire face 
a l'augmentation de Ia production. 

Les petites entreprises sont aussi 
plus susceptibles que les grandes 
de declarer des pénuries de tra-
vailleurs non spCcialisés, notam-
ment en période de croissance 
éconornique. A Ia fin des années 
80, Ia proportion de petites entre-
prises ayant déclaré une pénurie de 
main-d'oeuvre non qualifiee variait 
entre 5 % et 11 % (graphique B). 
Pendant Ia méme période, Ia pro-
portion de grandes entreprises ma-
nufacturières qui connaissaient une 
telle pénurie n'a jamais dépassé 
3%. 

Lors de recessions, les pénuries 
de travailleurs non spécialisés sont 
quasi inexistantes dans les grandes 
entreprises et minirnes dans les 
petites. Ainsi, depuis le debut de 
1991, presque aucune grande entre-
rise n'a déclaré une telle pCnurie. 

A deux exceptions près seulement 
(les quatrièrnes trimestres de 1991 
et de 1992), pratiquement aucune 
petite entreprise na déclaré de pé-
nurie semblable entre le debut de 
1991 et Ic deuxième trimestre de 
1994. Depuis. I % des petites en-
treprises ont indiqué que des pénu-
ries de travailleurs non spécialisés 
faisaient obstacle a leur produc-
tion. 

Résumé 
La proportion de fabricants pour 
qui les pénuries de main-d'oeuvre 
reprCsentent un obstacle a Ia pro-
duction diminue en période de ré-
cession et augmente en période de 
reprise. Toutefois, méme lors d'un 
ralentissement économique, cer-
tames entreprises déclarent des 
pénuries de travailleurs spéciali-
sés. Et indépendamment de Ia con-
joncture, une plus forte proportion 
de petites entreprises que de 
grandes déclarent des penuries de 
main-d'oeuvre. En outre, Ia pénurie 
de travailleurs specialisés dans les 
petites entreprises semblent être un 
signe avant-coureur d' une situation 
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Graph ique B 
Le manque de main-d'oeuvre qualifiée est plus susceptible 
d'être déclaré par les petites entreprises au cours du cycle 
économique 

% d'entreprises manufacturières * 

Main-d'oeuvre qualifiée 

Petites 

5 F. 
1981 	1983 	1985 	1987 	1989 	1991 	1993 	1995 

tandis que le manque de main-d'oeuvre non qualifiée se 
manifeste uniquement en période de forte croissance 
économique. 

% d'entreprises manufacturieres 

30 - 	 Main-d'oeuvre non qualltiee 

25 - 

20 - 

iiliIIIii iiI ljI 

1981 	1983 	1985 	1987 	1989 	1991 	1993 	1995 

Source: Enquete sur les perspectives du monde des affaires 
Nota: Cette enquete est mende quatre fois par année. La taille de l'entreprise est 

dOterminée d'après Ia valeur des Iivraisons manufacturières de 1992 (une valeur 
de 10 millions do dollars et plus classe l'eritrepnse parmi les grandes). 

* Ayant déclard quun manque do main-d'oeuvre était un obstacle a Ia production 

Mise a jour 

Les données du deuxième trimcstre 
de 1995, reçues tout juste avant 
d'aller sous presse. révèlent que Ia 
proportion d'enlrepriscs manufactu-
riêres qui out d&laré une pënurie de 
main-d'oeuvre tant qualifiée que 
non qualifiée esi demeuréc inchan-
gee depuis le Ililuestre prCcCdent. 
Un moms grand nombre de petites 
enlreprises (12 % comparativement 
it 14 %) ont dCciarC tin manque de 
main-d'oeuvre qual ifiCe. Les pro-
portions associces aux grandes en-
treprises font pas change, taut all 
chapitre de Ia main-d'oeuvre quail-
liCe que non qualitiCe. 

M Notes 
I Lea fabricants interviewés dana le cadre 
de I'EPMA utiliseni leurs propres definitions 
de omain-d'oeuvrc qualifiCe Ct de **main-
d'oeuvre non qualifiCe*. 

2 II existe unc lCgere difference concep-
tuelle entre Ia dCfinji ion d'une ogrande'* ci 
d'une opetiteo entreprise utilisCc dans 
l'EPMA ci dana I'EnquCte sur lemploi. Ia 
rérnunération ci lea heures de travail (EERH). 
Pour Ia question relative aux obstacles a Ia 
production. Ia definition de IEPMA repose 
stir Ia valeur des livraisons manufacturiCres 
annuelles, tandis que, dans I'EERH, on con-
sidère qu'une entreprise eat grande ou petite 
selon que Ic nombre de salaries y est supé-
rieul on infCrieur a 30). 

M Documents consultés 
AKYEAMPONG, E.B. oLe niarchC du travail 
bilan de fin d'annCe*, dana L'e,nploi et le 
revenu en perspective. 75-001 F an catalogue, 
vol. 7. n' 1. Statistique Canada, Ottawa, Prin-
temps 1995. supplement. 

MORISSETTE, R. "Lea grandes entreprises 
offrent-elles de mdl curs emplois" dana 
L 'emploi et le revenu en perspeclil'e. 75-00 IF 
au catalogue. vol. 3, n' 3, Statistique Canada. 
Ottawa. Automne 1991, P.  43-55. 

seniblable dans les grandes entre-
prises. Si le taux de croissance de 

l'emploi enregistré dans le secteur 

rnanufacturier en 1994 se maintient 

en 1995, les analystes du niarché 

du travail et les spécialistes des 
ressources humaines voudront 

surveiller de près les prochains ré-
sultats de I'Enquete sur les pers-

pectives du monde des affaires. 0 
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I VIENT DE PARAITRE 

• Après les premiers rapports analytiques 
sur !'EDTR, a quand le fichier de 
microdonnEes longiludinales complel? 

La dynamique du irai'ail et dii revenji rapport de 
1994 presente certaines des données repères re-
cueillies dans le cadre de l'Enquête sur Ia dynamique 
du travail et du revenu (EDTR). Cette enquete longi-
tudinale recueille des renseignements stir les événe-
ments de Ia vie d'une personne - comme les 
déménagements OU la formation et Ia dissolution de Ia 
famille - pouvant influer sur le bien-Ctre économique 
et établit le lien entre ces événemcnts et les change-
ments observes sur le plan de l'activité sur le marchC 
du travail et du revenu. L'EDTR recucillera des don-
nCes a deux reprises chaque annëe pendant une 
période de six ans, auprès d'un échantillon d'environ 
40 000 ménages. (Pour plus de renseignements sur Ia 
methodologie de I'EDTR, voir <<Quoi de neuf ?>>, Prin-
temps 1994.) 

Le rapport de 1994 se fonde sur les données re-
cueillies a l'occasion de l'interview preliminaire de 
janvier 1993 pour établir les profils demo(yraphique et 
socio-économique de base des ménages. (Un fichier 
de microdonnées complet renfermant a Ia fois les don-
nCes repères prCliminaires et les données recueillies 
au cours des interviews réalisCes Ia premiere annCc 
sera bientôt disponible.) Les cinq articles figurant 
dans La dvna'nique du travail ci du revenu illustrent 
Ic champ de l'enquête et le niveau d'analyse qu'elle 
pennet. On trouve ci-après une breve description des 
principaux résultats dont ii y est fait état. 

<<L'écart salarial entre les hommes et les femmes 
une mise a jOur>> tire parti du vaste éventail de don-
nécs recueillies par I'EDTR sur les caractéristiques de 
Ia main-d'oeuvre - comme l'expCrience de travail, le 
nombre d'heures travaillées. Ia durée d'un ernploi, le 
niveau d'instruction et le domaine dCtudes - pour 
determiner l'origine des disparitCs entre les salaires 
des hommes et ceux des femmes. L'étude conclut que 

• Seule une faible part de l'écart entre les salaires des 
hommes et ceux des femmes peut s'expliquer par les 
differences sur le plan du niveau d'instruction et 

des caractéristiques dCmographiques et par 
l'expérience de travail. 

• L'écart a diminué au cours des dernières annCes en 
raison de Ia forte proportion de femmes titulaires de 
diplômes d'études postsecondaires dans les 
domaines de l'enseignement et de Ia sante, secteurs 
øü Ia rémunCration a toujours eté élevée. 

• Lâge a aussi un impact sur les écarts salariaux. De 
fait, l'écart entre les hommes de 25 a 34 ans et ceux 
de 35 a 54 ans est plus prononcé que celui entre les 
deux groupes de femmes correspondants. 

<LexpCrience de travail des Canadiens un premier 
aperçu>) porte sur Ia continuité et les interruptions 
demploi. Pour plus de renseignements, voir 
l'adaptation de cet article dans Ic present numéro de 
Perspective. 

<<Evolution intergenerationnelle de Ia scolarité des 
Canadiens> compare le niveau d'instruction des 
adultes a cclui de leurs parents. L'étude révèle que 

• Les deux tiers des Canadiens adultes avaient un 
nivcau d'instruction supérieur a celui de leurs 
parents, tandis que moms dun dixième avaient un 
niveau infCricur. De façon générale. I'écart entre Ic 
niveau d'instruction des generations ne variait pas 
en fonction du sexe du repondant ou du parent. 

• Tout juste un peu plus de Ia moitié des adultes 
avaient frCquentC un etablissement d'enseignement 
postsecondaire, comparativement au dixièrne de 
leurs parents. 

• Les adultes dont les parents avaient fait des etudes 
postsccondaires étaient deux fois plus susceptibles 
d'avoir fait de telles etudes que ne l'étaient les 
adultes dont les parents n'avaient pas terminé leurs 
etudes secondaires. 

<<Données de IEDTR concernant I'Cquité en rnatière 
dempIoi>> indique comment I'EDTR identifie Ies mem-
bres des minorités visibles et les Autochtones. De plus, 
l'artic]e présente certains chiffres de base, fait Ctat de 
certaines caractéristiques des membres de ces deux 
groupes et compare les résultats de IEDTR aux don-
nées du Recensement de 1991. 
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<<Suivre les événements démographiques présente 
un sommaire des données démographiques et des don-
nées sur les families recueiliies a l'occasion de 
i'interview préliminaire. Ces données seront mises a 
jour chaque année pour suivre I evolution de Ia com-
position des families. Scion les données de 1993 

• Soixante-dix pour cent des femmes de 18 ans ou 
plus ont donné naissance a au moms un enfant, et 
environ 5 % ont éievé ou adopté un enfant né d'une 
autre mere. 

• Neuf pour cent des femmes avaient eu icur premier 
enfant avant 19 ans. tandis que 9 % i'avaient eu 
alors qu'elles Ctaient âgées de 30 ans ou plus. 

• Environ 9 % des adultes qui se sont niarlés Font été 
plus d'une fois; l'ãge moyen au premier manage en 
1990 Ctait de 26 ans dims Ic cas des femmes et de 28 
ans dans celui des hommes. 

• Six pour cent des adultes vivent en union libre. 

Le rapport se termine par un aperçu gCnéral du con-
tenu de I'EDTR ainsi que des utilisations et des avan-
tages des données recueillies. 

On peut se procurer La dvnamique do travail et do 
revenu rapport de 1994 (75-201F au catalogue) 
auprès des centres de consultation de Statistique Ca-
nada au prix de 37 $. On peut aussi passer sa com-
mande par écrit a Ia Division du marketing. Vente et 
service, Statistique Canada. Ottawa. KIA 016, ou par 
télécopieur au numéro (613) 951-1584 ou encore par 
téléphone au numéro sans frais I 800 267-6677. 0 

• Le remaniemeni do l'EPA donne lieu a de 
nouveaux produits do donnEes 

Les estimations de l'Enquéte sur Ia population active 
(EPA) ont récemment fait 1'objet dune revision en pro-
fondeur: cette revision n'a toutefois eu quun impact 
limité sur les series de données de 1'EPA. Bien qu'en 
chiffres absolus les estimations de l'emploi, du chô-
mage et de Ia population ne faisant pas partie de Ia 
population active aient augmenté, les rapponts emploi-
population, les taux de chôniage et les taux dactivitC 
sont restés virtuellement inchangés. (Pour une breve 
description de ces modifications. voir Quoi de 
neuf ?>>, Printemps 1995.) 

Plusieuis nouveaux produits faisarit état des series 
révisées ont été élaborCs. Ainsi. Movennes annuelles 
de Ia population active (7 1-529 au catalogue) présente 
les données révisCcs pour Ia période de 1989 a 1994 et 
remplace Ia publication 71-220 au catalogue pour cette 
année. Statisliques chronologiques sur Ia population  

active (71-201 au catalogue) présente les series chro-
nologiques completes révisCcs des estimations provin-
ciales et nationales pour Ia période de 1976 a 1994 
ainsi que les données infraprovinciales pour Ia période 
de 1987 a 1994. Les utilisateurs peuvent se procurer 
les donnCes révisées sur un disque optique compact 
(CD-ROM). Le progiciel Ivision Browser intégré per-
met aux utilisateurs de manipuler les données, de créer 
des graphiques et des cartes, d'imprimer les résultats 
obtenus et d'exporter des donnCes dans d'autres pro-
giciels. 

L'article de fond de Movennes annuelles de Ia po-
pulation active (n° 7 1-529 au catalogue) profite du re-
maniement pour examiner les tendances qui se 
dégagent pour Ia péniode de 1976 a nos jours. 
L'économie a non seulement traverse deux cycles 
complets au cours de cette période, mais aussi connu 
des mouvements non cycliques. L'article aborde en-
tre autres les questions suivantes 

• Dc 1976 a 1994. Femploi a connu une progression 
de 55 % dans Ic secteur des services, mais de 
seulement 2 % dans Ic secteur des biens. Par 
consequent, Ia part du secteur des services dans 
I'emploi total est passée de 64 % a 73 % au cours de 
cette péniode. 

• En 1994, près de 17 % de Femploi total était a temps 
partiel, comparativement a près de 11 % en 1976. 
Les trois-quarts de cette progression du travail a 
temps partiel sont attribuables au secteur des services 
socioculturels, commerciaux et personnels. 

• Les deux recessions ne semblent avoir eu qu'un 
impact relativement minime sur Ic travail autonome. 
Ayant progressé de 92 %. Ic nombre de travailleurs 
autonomes a presque double au cours de Ia pCriode 
pour atteindre plus de deux millions. et  Ia part de 
l'emploi total représentée par Ic travail autonome 
est passée de 11 % a 16%. 

• La durée d'emploi moyenne s'est accrue entre 1976 
et 1994. Cet accroissement est surtout attribuahle 
aux femmes adultes dont Ia durée d'emploi a 
augmente de 18 mois. Au cours de Ia méme péniode. 
Ia durée d'eniploi moyenne des hommes de 25 a 44 
ans s'est accrue. tandis que celle des jeunes et des 
hommes de plus de 45 ans est demeurée inchangée. 

Pour obtenir plus de renseignements au sujet du 
CD-ROM, communiquez avec Vincent Ferrao au nu-
méno (613) 95 1-4750. Movennes annuelles de Ia po 
pu/a/ion active (71-529 au catalogue) et Statistiques 
chronologiques sur la population active (71-201 au 
catalogue) sont offertes dans les centres dc consulta-
tion de Statistique Canada, aux prix respectifs de 120$ 
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et de 74 $. On peut aussi passer une commande par 
écrit a Ia Division du marketing. Vente et service, Sta-
tistique Canada, Ottawa. KIA 0Th. par télécopieur au 
numéro (613) 951-1584 ou par téléphone au numéro 
sans frais 1 800 267-6677. 

• Les chercheurs disposent maintenant d'un 
rEpertoire bibliographique sur I'EquitE en 
matière d'emploi 

La Base de données bibliographiques sur léquiré en 
,natière d'emploi est un nouveau document de réfé-
rence qui facilitera Ic repérage des données statisti-
ques sur l'equité en matière d'emploi. C'est une 
bibliographic analytique repertoriant les travaux de 
recherche portant sur les quatre groupes désignés con-
cernant l'équité en matière d'emploi (femmes. minori-
tés visibies. Autochtones et personnes handicapées). 
Sont répertoriés uniquement les ouvrages publiés au 
Canada après 1981 et fournissant des données statisti-
ques ou une analyse de telles données. 

La base dc données comporte un chapitre distinct 
sur chacun des quatre groupes désignés ainsi que des 
chapitres ayant trait aux ouvrages de référence rela-
tifs aux groupes désignés multiples (par exemple. les 
fenimes membres des minorités visibles). a 
l'immigration et aux comparaisons a léchelle inter-
nationale. Chaque entrée indique Ic champ de l'étude, 
lauteur. Ia source des données, les sujets étudiés, les 
termes répertoriés en index Ct les langues dans lesquel-
les on peut se procurer le document. Afin de permet-
tre un accès plus rapide, Ia consultation de l'index des 
sujets s'effectue par mots des. 

La Base de données bibliographiques sur l'équité 
en matière deinploi (89F0029XPE au catalogue) est 
offerte dans les centres de consultation de Statistique 
Canada au prix de 30 $. On peut aussi passer une com-
mande par écrit a Ia Division du marketing, Vente et 
service. Statistique Canada, Ottawa, K IA 0T6, par té-
lCcopieur au numéro (613) 951-1584 ou par téléphone 
au numéro sans frais 1 800 267-6677. 

• La Direction des Etudes analytiques 
examine les sources de Ia croissance de 
I'emploi 

Les creations d 'enplois par les petits producreurs du 
sec/cur inanufaciurier canadien 
J. Baldwin et G. Picot 
Document de recherche n 70 

Les auteurs utilisent les données sur Ic renouvellement 
de l'emploi pour determiner dans quelle mesure Ia 

creation demplois, les disparitions d'emplois et Ia 
variation nette de l'emploi different entre les petits et 
les grands établissements du secteur manufacturier. Ils 
ont recours a plusieurs techniques pour corriger Ic pro-
blème du retour a Ia moyenne qui pouvait amener a 
conclure, de façon peut-etre erronée, que les petits 
Ctablissements créaient un nombre disproportionné de 
nouveaux emplois. Or, une fois ces corrections appor-
tees, les auteurs confirment que Ia creation nette de 
nouveaux emplois est plus élevée dans Ic cas des pe-
tits établissements que dans celui des grands. L'Ctude 
compare aussi l'irnportance des petits établissements 
au Canada Ct aux Etats-Unis et montre qu'ils représen-
tent one plus forte proportion de l'emploi du secteur 
manufacturier au Canada et que leur importance rela-
tive augmente plus rapidernent au Canada qu'aux 
Etats-Unis. 

La part des nouveaux enplois créés an Canada par 
les petites enrreprises est-elle disproportionnée? Réé-
valuation des fairs 
G. Picot, J. Baldwin et R. Dupuy 
Document de recherche n 71 

L'observation scion laquelle les petites entreprises ont 
créé Ia majorité des nouveaux emplois au cours des 
années 80 a eu un impact énorme sur Ia politique. Tou-
tefois, scIon des etudes récemment menées aux Etats-
Unis. Ia creation nette d'emplois dans Ic secteur des 
petites entreprises a peut-être été surestimée. Le do-
cument aborde diverses questions soulevées dans ces 
etudes relativement aux mCthodes de mesure utiiisCes 
et, a l'aide d'un ensemble unique de données longitu-
dinales canadiennes. réévalue Ia repartition des em-
plois créés scIon la taille de l'entreprise. Les auteurs 
concluent qu'au cours de Ia période de 1978 a 1992, 
quelle que soit Ia méthode utilisée pour determiner la 
taille des entreprises, les petites entreprises ont repré-
senté une part disproportionnée des gains et des 
pertes d'emplois et, dans l'ensemhlc. one proportion 
dCmesurée de Ia croissance générale de I'emploi. Les 
auteurs présentent aussi les résultats obtenus pour di-
vers secteurs d'activitC et se demandent si les résul-
tats enregistrés pour l'ensemble de I'économie sont 
attribuables a Ia croissance plus rapide dans les sec-
teurs comprenant une forte proportion de petites en-
treprises. Enfin, ils examinent Ia croissance de 
l'emploi dans les petites et grandes entreprises 
existantes. 

Pour passer une commande ou pour obtenir plus de 
renseignements sur Ia Série des documents de recher-
che et sur les autres publications produites par la Di-
rection des etudes analytiques, communiquez avec 
Valerie Thibault au numéro (613) 951-1804. 
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U ENQUETE RECENTE 

• Mai 1995: Suivi aupres des dip!ömEs de 
1990 

Le Suivi auprès des diplômés de 1990 fait pat-tie dune 
série pernianente d'enquétes longitudinales parrainées 
par Développement des ressources humaines Canada 
dont le but est de recueillir des données sur 
lexpérience du marché du travail des diplômés ré-
cents. L'Enquête auprès des diplômés de 1990 a été 
réalisée en mai 1992, deux ans après que les répon-
dants aient obtenu un diplome dune université, d'un 
college communautaire ou d'une école de métiers ou 
un diplôme de formation professionnelle. L'enquête 
de suivi de mai 1995 a permis d'interviewer ces ré-
pondants de nouveau. Outre les donnCes de base sur 
I'activité sur Ic marché du travail - entrée sur Ic mar-
ché du travail et sortie, périodes de chômage, profes-
sion, revenu et correspondance entre Iemploi et le 
domaine d'études - l'enquCte a permis de recueillir des 
renseignements sur les liens entre les etudes, 
I'expérience du marché du travail et l'inscription a 
d'autres programmes dCtudes ou de formation. 

Comme les données tant de l'enquête initiate que 
de l'enquête de suivi sont comparables avec les don-
nées recueillies dans Ic cadre des enquetes antCrieures 
de Ia série (diplômCs de 1982 et de 1986), dIes per-
mettent aux analystes de réaliser des analyses des don-
nécs longitudinales et des donnCes chronologiques 
portant sur Ia période de cinq ans suivant I'obtention 
du diplôme. 

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez 
avec Bill Magnus. Division des enquetes spCciales. au  
numéro (613) 951-4577. El 

• COMPTE RENDU DE 
CONFERENCE 

• Dévoilement des résultats d'une 
importante evaluation du Régime 
d'assurance-chOmage a I'occasion de Ia 
con férence du FCRSE 

Le Régime d' assurance-chômage est tin puissant pro-
gramme social offrant aux Canadiens une protection 
temporaire du revenu. attCnuant les fluctuations de Ia 
consommation et assurant une stabilisation de 
l'économie. Le régime est administrC par DCveloppe-
ment des ressources humaines Canada (DRHC), qui en 
a récemment effectué une evaluation en profondeur 

afin de determiner dans queue mesure il permet 
datteindre les ohjectifs visés, s'il est efficient et s'il 
convient a Ia situation actuelle. Pour cc faire. Ic mi-
nistère a commandé a des universitaires. a d'autres 
chercheurs et it des agents d'évaluation plus de 25 
etudes portant sur les effets de I'assurance-chômage 
sur Ic comportement des travailleurs et des em-
ployeurs. En mettant l'accent sur I'impact que. selon 
les observations. lassurance-chômage a rCellement 
sur le marchC du travail, cc programme d'évaluation 
permet de mieux comprendre le régime que jamais 
au para van t. 

En octobre 1994, certains résultats prCliminaires de 
l'évaluation ont etC présentés a I'occasion de Ia con-
férence annuelle du Forum canadien de recherche sur 
Ia situation de l'ernploi (FCRSE) a Ottawa. Ces 
etudes, de même que d'auires documents de recherche 
non examines lors de Ia conference, ont été diffuses 
sous divers formats conçus pour rCpondre aux besoins 
des différents lecteurs. Outre les actes de Ia confé-
rence. une sCrie de rapports techniques a Cté préparée 
pour fin de diffusion. Les lecteurs sintéressant sur-
tout aux résultats de l'Cvaluation pourront consulter 
les résumés de quatre pages des divers documents de 
recherche publiés dans la série <RCsumC d'évaluation - 
DRHC>>. On trouve ci-après une breve description de 
certains ((Resumés)> presentant un intérét pour Ics Icc-
teurs de Perspective. Bien que conçus indCpendam-
ment, ces documents d'information s'inscrivent dans 
Ic programme gCnCral d'évaluation et seront suivis 
d'un rapport final, dans lequel on établira Ic hilan des 
avantages et des coüts du régime. (Pour obtenir un 
résumé des mémoires presentes lors de Ia conference 
de 1993 du FCRSE sur une coniparaison des marches 
du travail durant les deux dernières recessions, voir 
<Quoi de neuf ?. Automne 1993.) 

• La norme d'admissibilitE a I'assurance- 
chömage (Résumé d'évaluation fl0  1) 

En 1990, la pCriode demploi nCccssairc pour Ctre ad-
missible au Régime d'assurance-chômage a temporai-
rement etC portee a un nombre fixe de 14 semaines. 
Les auteurs ont constaté que cette mesure a eu pour 
effet d'accroItre le nombre de semaines travaillCes, 
pour Ic porter près du seuil øü Ia norme dadmissihilité 
est satisfaite Ic taux de cessation d'emploi atteignant 
son sommet après 14 semaines en 1990, alors quil 
lavait atteint apt-es 10 semaines en 1989. La variation 
Ia plus marquee du nombre de semaines travaillécs a 
etC enregistrée chez les travailleurs saisonniers a fai-
ble revenu. Par ailleurs, on a observe une variation 
beaucoup plus marquee de Ia durée d'emploi pour les 
travailleurs mis a pied que pour ceux qui quittent leur 
emploi, cc qui laisse supposer que les normes 
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d'admissibilité au Régime dassurance-chômage in-
fluent a Ia fois sur le comportement des entreprises et 
sur celui des travailleurs. Dans les regions oi la norme 
d'admissibilité est la plus élevée. les travailleurs ont 
travaillé 1,5 semaine de plus, entraInant ainsi une 
baisse moyenne de 0,4 point de pourcentage du taux 
de chômage. 

• L 'assurance-chámage ella redistribution 
du revenu (Résumé d'évaluation n° 2) 

Les auteurs ont conçu Un modèle de microsimulation 
des comportements associés a Fassurance-chômage 
pour évaiuer deux choses. Dans un premier temps, us 
ont procédé a une analyse comparative des consé-
quences, au chapitre de Ia repartition du revenu pour 
le cycle écononlique de 1981-1989, des regimes 
d'assurance-chômage qui existaient en 1971. en 1990 
et en 1994, par rapport au régime en place en 1986. 
Dans un deuxième temps, ils ont examine les consé-
quences qu'auraient diverses modifications possibles 
de paramètres comme l'augmentation du nombre mi-
nimal de semaines nécessaire pour Ctre admissible. Ia 
reduction du montant des prestations CL le raccourcis-
sement de Ia pCriode maximale de prestations. Ils con-
cluent que Ia mise en place d'un régime oplus 
restrictif' aurait pour effet d'accroItre les inégalitCs 
en matière de revenu, peut-être inutilement, puisque 
les modifications simulées n'ont pas semblé influer de 
façon sensible sur Ic nombre moyen de semaines de 
châmage. 

• L 'assurance-chOmage ella productivitE 
de Ia recherche d'emploi (Résumé 
d'Evalualion no 3) 

A I'aide de données longitudinales. les auteurs exami-
nent les liens qui existent entre le Régime d'assurance-
chômage et l'intensité de Ia recherche d'emploi. Ia 
probabilité de travailler de nouveau et Ic salaire ob-
tenu dans un nouvel eniploi. us concluent que Ia du-
rée du chômage joue un role plus important que les 
prestations d'assurance-chOmage en ce qui concerne 
l'intensité de Ia recherche demploi. Les chercheurs 
d'emploi en chômage, qu'ils soient admissibles ou non 
aux prestations d' assurance-chOmage, fournissent un 
effort de recherche relativement constant pendant les 
neuf premiers mois suivant Ia perte d'un emploi. Par 
la suite, I'intensité de Ia recherche diminue de façon 
constante jusquà cc que Ia personne interrompe pra-
tiqucment sa recherche après 18 mois environ. En 
outre. Ia probahilité de travailler de nouveau est 
d'autant plus faible que le salaire touché avant d'être 
en chômage est élevé. 

• L 'effel d'apprentissage el l'assurance- 
chômage (Résumé devaluation if 4) 

Les personnes qui recourent frCquemment a 
l'assurance-chômage ont représentC unc proportion de 
plus en plus élevée des bénéficiaires au fil des deux 
deinières décennies. Pour Ia période de 1972 a 1992, 
les données longitudinales sur les travailleurs de sexe 
masculin indiquent que, chez ceux qul n'y recourent 
pas souvent, le Régime d'assurance-chôrnage demeure 
un régime d'assurance sociale qui protege les tra-
vailleurs contre les risques inhérents au marché du tra-
vail: par contre, chez ceux qui y recourent souvent. Ic 
régime ressemble de plus en plus a un programme per-
manent de soutien du revenu n'ayant pas grand chose 
a voir avec les risques inhérents au marché du travail. 
Les données révèlent aussi qu'une premiere exposi-
tion a lassurance-chOmage fait augmenter de façon 
permanente les probabilitCs que Ia personne touche 
des prestations ultérieurement. Scion les auteurs, il est 
possible que Ia connaissance qu'un bénCficiaire ac-
quiert du régime lorsqu'il y recoure pour la premiere 
fois explique en partie Ia dynamique de la dépendance 
a l'égard du régime et l'effet dhystérésis connexe. 

• Les mouvements dans l'emploi el 
I 'assurance-chômage (Résumé 
d'évalualion n° 7) 

Les auteurs examinent les repercussions de Ia norme 
d'admissibilité du Régime d'assurance-chomage 
(nombrc de semaines de travail nécessaire pour avoir 
droit aux prestations) sur Ia durCe d'emploi a I'aide de 
données longitudinales relatives A Ia période de 1986 
a 1990. Les resultats semblent révéler qu'autant les 
employeurs que les employCs prennent des mesures 
menant t Ia fin de I'emploi une fois que Ia norme est 
satisfaite. les chances de fin d'emploi s'accroissant de 
plus de 50 C/c Ce moment. 

• L 'assurance-chámage, les mises a pied 
temporaires et les attentes quant au rappel 
au travail (Résumé d'évalualion if 8) 

Entre 1986 et 1988, prês de 60 % des travailleurs mis a 
pied ont été rappelés par leurs employeurs, cc qui in-
dique que les mises a pied temporaires constituent une 
dimension importante du mode de fonctionnement du 
marché du travail. En outre. plus de 40 % des person-
nes ayant présenté au moms cinq deniandes de presta-
tions d'assurance-chOmage pendant les 12 années 
précédentes (1978 a 1989) avaient travaillé pour pas 
plus de trois employeurs. Les travailleurs mis a pied 
qui sont rappeiés et ceux qui ne s'attendent pas a être 
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rappelés touchent des prestations pendant moms de Se-
maines que les travailleurs qui s'attendent a étre rap-
peles mais ne le sont pas. 

• Cessation d'emploi et passage a 
l'assurance-chömage et a I'aide sociale 
(Résumé d'Evaluation if 9) 

Le document se fonde sur les données recueillies par 
DRHC auprès d'un échantillon de 10 % des personnes 
ayant quitté leur emploi dans Ia premiere moitiC de 
1993 pour étudier l'utilisation qui est faite des regimes 
d'assurance-chômage et d'aide sociale ainsi que les 
interactions entre les deux regimes. Les résultats pré-
liminaires ont montré que près des deux tiers (63 %) 
des personnes ayant quitté leur emploi avaient trouvé 
un nouvel eniploi moms de cinq mois plus tard. Parmi 
ceux qui n'avaient pas retrouvC d'emploi, seulement 
6 % ont reçu des prestations d'aide sociale en plus de 
presenter une demande de prestations d'assurance-
chôrnage. Dc cette petite minorité. plus de Ia moitié 
attendaient de toucher leurs premieres prestations de 
chômage, tandis qu'un dixième avaicnt déjà Cpuisé 
leurs prestations. 

• Revenu et niveau de vie en période de 
chamage (Résumé d'évalualion n' 14) 

Les prestations d'assurance-chômage représentent Ia 
majeure partie du revenu des bénéficiaires et l'auteur 
estime que si l'on faisait passer le taux des prestations 
de 60 % a So des gains assurables, cela entrainerait 
une diminution de Ia consommation des ménages de 
I'ordre de 3 a 6 %. Les menages comportant des 
bénCficiaires réitérants (ayant presenté an moms trois 
demandes de prestations sur une pCriode de cinq 
années) seraient les plus durenient touches. 

• Emplois excius dii Régime d'assurance-
chomage au Canada : une enquête 
empirique (Résumé d'évaluation n° 15) 

Les emplois a temps partiel 15 heures ou moms de 
travail rCmunéré par semaine) et Ic travail autonome 
n'ont jamais été couverts par Ic Régime d'assurance-
chômage. Or, de 1986 a 1990. Ic nombre de ces em-
plois s'est accru de 16 %, tandis que celui des emplois 
converts par le régime augmentait de 2.4 %. En 1990, 
3,2 millions d'emplois — soil un million d'emplois a 
temps partiel et 2,2 millions d'emplois autonomes — 
étaient ainsi exclus du régime. Les travailleurs occu-
pant des emplois excius du Régime d'assurance-chô-
mage étaient plus susceptibles d'avoir fait des etudes 
postsecondaires, de travailler dans Ic secteur des 

services sans contribuer a un régime de retraite lie a 
l'emploi et de toucher un salaire relativement peu 
é Ic ye. 

• Entreprises, industries et intertinan-
cement: Modes de distribution des 
prestations d'assurance-chomage et de 
I'impOt (Résumé d'Evahuation n° 16) 

Depuis de nombreuses anuCes. ccrtaines provinces et 
secteurs d'activité sont constamment des cotisants nets 
au Régime d'assurance-chômage, tandis quc d'autres 
en sont des bénéficiaires nets. L'Ontario fail partie du 
premier groupe. tandis que les provinces situées a l'est 
de l'Ontario font partie du second. Dc facon similaire, 
parmi les secteurs d'activité, les services sociocultu-
rels, commerciaux et personnels et les transports ont 
constamment été des cotisants nets au régime. tandis 
que les secteurs de Ia construction, de Ia foresterie et 
de I'agriculture en étaient des bCnCficiaires nets. Par 
ailleurs, les entreprises qui sont constamment des be-
nCficiaires nets ne procurent qu'une faible proportion 
de tons les emplois (14 %), mais reçoivent une part 
importante de toutes les prestations versCes (38 %). 
Les auteurs soulignent toutefois qu'une honne part de 
Ia redistribution des fonds s'effectue a l'intérieur 
mCme des secteurs d'activitC. Un secteur d'activitC qui 
compte une forte proportion d'entreprises qui sont des 
bénCficiaires nets peut aussi comporter de nombreu-
ses entreprises qui sont des cotisants nets ainsi. dans 
Ic secteur de Ia construction, 26 % des entreprises sont 
<toujours subventionnCes>>, mais une partie de ces 
fonds proviennent des 23 % des entreprises du secteur 
qui n'ont jamais été subventionnées>> par I'assu-
ran cc-c hOrn age. 

• Les effets de l'inadmissibilité dEcoulani 
des dispositions dii projet de IN C- 113 sur 
los taux de participation a I'assurance-
chömage et a l'aide sociale (Résumé 
d'évahua lion if 17) 

Le projet de loi C- Il 3 a eu pour effet de rcndre mad-
missibles aux prestations d'assurance-chOmage les 
personnes quittant leur emploi volontairement et de 
faire passer Ic taux des prestations de 60 % a 57 % des 
gains assurables. Apres l'entrée en vigucur de Ia loi, 
Ic taux de departs volontaires a dirninué par rapport 
aux années précédentes, cette baisse n'a toutefois pas 
été importante et 19 % des personnes ayant quittC vo-
lontairement leur emploi ont quand mCme presenté une 
demaride de prestations. Les auteurs n'ont rien trouvC 
qui leur permette de croire que Ic fait de réduire les 
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prestations ait eu un impact positif sur le taux de 
récmbauche des personnes quittant volontairement 
leur emploi. us concluent que Ia Ioi a eu pour princi-
pal effet de dissuader ces personnes de presenter une 
demande de prestations. Par ailleurs, on a enregistré 
une hausse du taux de participation a Vaide sociale 
chez les travailleurs déclarés inadmissibles aux pres-
tations dassurance-chômage, ce qui a eu pour effet de 
transférer de I'Etat fédéral aux provinces le fardeau 
de la protection sociale. 

• Repercussions de Ia rEduction du taux des 
prestations el des changements apportEs 
aux conditions d'admissibililE (101 C-113) 
sur le chOmage, ía recherche d'emploi el 
Ia qualité dii nouvel emp/Ui (Résumé 
d'Evahualion no 20) 

Les personnes en chômage avant I'entréc en vigueur 
de Ia loi C- il 3 (cohorte I) ont déclaré avoir eu plus de 
succès a se retrouver un emploi que celles ayant perdu 
leur emploi après cette date (cohorte 2). Ainsi, Ia pro-
portion de personnes s'étant trouvé un nouvel emploi 
cinq a sept mois après leur cessation demploi Ctait 
plus élevée dans Ia cohorte 1 (31 %) quc dans Ia co-
horte 2 (21 %), bien qu'on n'ait observe aucune diffé-
rence significative sur le plan de l'intensité de Ia 
recherche d'emploi. Par ailleurs, les membres de Ia 
cohorte 2 Ctaient en général moms satisfaits de 
l'emploi qu'ils avaient trouvé après leur période de 
chômage. cc qui laisse supposer qu'ils avaient accepté 
les emplois quils avaient pu trouver. 

• L 'assurance-chOmage el/a transition vers 
le marchE du travail (Résumé d'évaluation 
n° 22) 

L'assurance-chômage peut avoir un effet marquC sur 
le comportement des travailleurs. D'une part, 
l'assurance-chômage peut mener a un meilleur appa-
riement entre Ic travailleur et I'emploi et favoriser ainsi 
une productivité plus élevde; selon cc scenario, cue 
peut aussi avoir pour effet de prolonger Ia période de 
chômage en permettant au travailleur de rejeter les of-
fres d'emploi qui ne satisfont pas a ses attentes. 
D' autre part, 1' assurance-chômage peut encourager 
1aIternance des périodes d'emploi et de chomage, qui 
se traduit par un recours répdtC aux prestations. 
Lauteur constate que les probabilitCs de transition 
d'une periode sans emploi a une période d'emploi sont 
meilleures pour les hommes et pour les personnes 
ayant un niveau dinstruction élevé, Toutefois, comme 
Ic fait de toucher des prestations d'assurance-chômage 
n'a pas dincidence marquee sur la probabilité de se 
trouver un emploi ou de quitter Ia population active, il 
n'a pas pour effet d'allonger Ia période de chômage. 

Pour obtenir plus de renseignements sur Ic Projet 
d'évaluation du Régime d'assurance-chômage, corn-
muniquez avec Ging Wong. Direction générale de 
I' evaluation des programmes, Développement des res-
sources humaines Canada, par téléphone au numéro 
(613) 954-7709 ou par télécopieur au numéro 
(613) 954-0134. On peut obtenir des exemplaires des 
sommaires d'évaivation de DRHC et des rapports tech-
niques en sadressant par écrit au Centre des services 
a Ia clientele, 140. Promenade du Portage, phase IV. 
niveau 0. Hull (Québec) KIA 0J9. ou par télécopieur 
au numéro (819) 953-7260. 0 
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Indmicateurs cle'O s de 
1'emploi et du revenu 
Les indicateurs suivants de l'emploi et du revenu 
proviennent de 11 sources différentes qui iricluent des 
données annuelles publiées et non publiées. Ces 
indicateurs paraissent régulierement dans chaque 
nu me ro. 

Lorsqu'elles sont disponihies et aussitôt que cela 
est possible, nous y ajoutons les donnécs annuelles les 
plus récentes. Ainsi, les indicateurs sont mis a jour et 
les nouvelles données sont incorporées dans chaque 
numCro. Un indicateur mis a jour ou rCvisé depuis Ic 
dernier numéro est identifié par un asterisque. 

Sources des données 
Les indicatcurs sont tires des sources suivantes 

1-14 & 16 Enquëte sur Ia population active 
Tirage Mensuel 
Personne-ressource Jean-Marc LCvesque 
(613) 951-2301 

15 	Enquête sur les finances des consommateurs 
Tirage Annuel 
Personne-ressource : Michel Dumoulin 
1613) 951-4635 

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

18 	l'rogratnme national de statistiques sur les 
accidents du travail 
Tirage : Annuel 
Personne-ressource Joanne Proulx 
(613) 951-4040 

19 	Indice de l'offre d'emploi 
Tirage : Mensuel 
Personne-ressource : Adib Farhat 
(613) 951-4045 

20-21 	Programme de statistiques sur l'assurance- 
chômage 
Tirage Mensuel 
Pcrsonne-ressource Adib Farhat 
(613) 951-4045  

22-29 	Enqute sur l'emploi. Ia rémunération et 
les heures de travail 
Tirage Mensuel 
Personne-ressource : Cindy Ingalls 
(613) 951-4090 

30-32 	Grands règlements salariaux, Bureau de 
renseignements sur Ic travail 
(l)éveloppement des Ressources Humaines 
Canada) 
Tirage Trimestriel 
Iniormation : (8 19 ) 997-31 17 

33-35 	Le revenu du travail (Revenu Canada. 
Irnpôt, l'n(luete  sur l'emploi, Ia 
rCmunération et les heures de travail et 
autres enqutes) 
Tirage : Trimestriel 
Personnc-ressource Ed Bunko (613) 95 1-4048 

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

47-53 	Enquête sur l'équipemenl ménager 
Tirage Annuel 
Personne-ressource : Michel Dumoulin 
(613) 951-4635 

54-59 	Données régionales et administratives 
Tirage Annuel 
Information (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 donnCcs 

pour chaque indicateur. Pour cet ensemble 
d'indicateurs, une série plus longue (géneralernent 
10 ans) est disponible sur imprimé ou disquette au coüt 
de 50 $. Une explication plus dCtaillée des indicateurs 
est également disponihie. Cet ensemble dc donnCcs 
couvrant 10 annCcs est mis a jour trimestriellement. 
Pour plus de details, communiquez avec Jeannine 
Usalcas au (613) 951-6889 ou par télCcopieur au 
(613) 951-4179. 
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Indicateurs des de l'emploi et du revenu 

No 

Marché dv travail 

1 * 	Population de 15 ans et plus 

Variation 

2* 	Population active 

Variation 

3* 	Taux d'activité 

4* 	Emploi 

Variation 

5* 	Pourcentage de personnes occupées 
travaillant a temps partiel 

6* 	Pourcentage de personnes travaillant a temps 
partiel mais souhaitant travailler a temps plein 

7* ChOmage 

Variation 

8* 	Taux de chomaqe ofliciel 

Mesures alternatives du chOmage 

9' En chOmage pendant 14 semaines ou plus, 
en pourcentage de Ia population active 

10' Taux de chomage 

- des personnes responsables ou a Ia tête dune 
famille avec des enfants de moms de 16 ans 

- a l'exception des étudiants 
a temps plein 

- y compris les membres a temps plein 
des Forces arrnées canadiennes 

- de Ia population active a temps plein 

- tie la population active a temps partiel 

- y compris les travailleurs decourages et 
autres en marge de Ia population active 

11 * Taux de sous-utilisation base sur les heures 
perdues en raison de chômage ou de sous-emploi 

12* Pourcentage de personnes en 
chomage depuis six mois ou plus 

Unite Année Canada 1.-N. I.-P.-E. N.-. N.J. 

en 1993 22 371 454 102 719 589 
milliers 1994 22 717 456 103 725 594 

% 1,5 0,4 1,5 0,9 0,9 

en 1993 14 663 242 66 431 349 
milliers 1994 14 832 244 68 438 351 

% 1,2 1,1 1,8 1,5 0,5 

% 1993 65,5 53,2 65,3 60,0 59,3 
1994 65,3 53,6 65,5 60,4 59,1 

en 1993 13 015 193 54 368 305 
milliers 1994 13 292 195 56 380 307 

% 2,1 0,7 3,1 3,1 0,7 

% 1993 17,2 14,2 17,3 17,8 15,9 
1994 17,0 13,5 16,3 18,6 15.6 

% 1993 35,7 63,7 -- 47,9 50,5 
1994 35,2 59,6 -- 46,0 48,5 

en 1993 1 649 49 12 63 44 
milliers 1994 1 	541 50 12 58 44 

% -6,6 2,5 -4,1 -7,8 -0,4 

% 1993 11,2 20,1 18.1 14,7 12.6 
1994 10,4 20,4 17,1 13,3 12,4 

0/ 1993 5.6 10,7 7,8 7,0 5,4 
1994 5,1 11,5 7,0 6,0 5,1 

% 1993 9,5 19.1 17,9 12,5 11.4 
1994 9,0 19,4 16.1 12.0 11,3 

% 1993 10,9 20,0 18,0 14,3 12,3 
1994 10,1 20,5 17,5 13,1 12,3 

% 1993 11,1 20,1 17,7 14,2 12,4 
1994 10,3 20,5 17,0 12,9 12,3 

% 1993 13,9 24,0 21,6 18.3 16,1 
1994 13,0 24.0 20,7 17.1 15.9 

% 1993 14,4 21,5 13,0 18,0 15,7 
1994 13,3 20,1 11,7 16,4 14,4 

% 1993 12,0 24,4 18,9 15,6 14,2 
1994 11,0 24,5 17,7 14,5 13,9 

% 1993 14,6 24,8 22,3 19,1 17,3 
1994 13.7 24,6 21,5 18,0 17,1 

% 1993 30,8 33,3 -- 26,9 23,6 
1994 30,2 36,1 -- 25,6 24,2 

Voir Notes et definitions a Ia fin du tableau. 
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indicateurs des de l'emploi et du revenu 

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

5692 8447 840 740 2007 2 	782 	•, .. 	1993 en 1 
5 753 8 588 845 745 2 039 2 869 	.. .. 	 1994 milliers 

1,1 1.7 0,6 0,7 1,6 3,1 	.. .. % 

3 546 5 692 561 494 1 436 1 	845 	.. .. 	1993 en 2 
3 595 5 707 563 491 1 463 1913 	.. .. 	1994 milliers 

1,4 0,3 0,4 -0,6 1,9 3,7 	.. .. % 

62,3 67,4 66,8 66.8 71,5 66,3 	.. 1993 % 3 
62,5 66,5 66,6 65,9 71.8 66,7 	.. .. 	 1994 

3 080 5 089 509 455 1 296 1 	666 	.. .. 	 1993 en 4 
3 156 5 160 511 457 1 337 1 	733 	.. .. 	 1994 milbers 

2,5 1,4 0,5 0,5 3,1 4,0 	.. .. % 

15,7 17,9 19,3 18,3 16,9 17,6 1993 % 5 
15,0 17,4 18,5 17,7 16.9 18,9 	.. .. 	 1994 

42,4 31,9 34,5 37,4 32,2 30,4 	.. .. 	 1993 % 6 
41,0 32,7 34,3 36,6 31,6 29,7 	.. .. 	 1994 

467 604 52 40 139 179 	.. .. 	 1993 en 7 
438 547 52 34 126 180 	.. .. 	 1994 milliers 
-6,0 -9,4 -0,6 -13,1 -9,9 0,4 	.. .. % 

13,2 10.6 9,3 8,0 93 9,7 	.. .. 	 1993 % 8 
12,2 9.6 9,2 7,0 8,6 9,4 	.. .. 	 1994 

7,2 5.5 4,3 3,4 4,1 4,3 	.. .. 	 1993 9 
6,4 5,0 4,1 3.0 3.3 3.9 	.. .. 	 1994 

10 

10,3 8,9 7,6 7.0 9,0 8.0 	.. .. 	 1993 % 
10,1 8,4 6,8 6,7 7,2 8,4 	.. .. 	 1994 

12,8 10,2 8,8 7.8 9,2 9,5 	.. .. 	1993 % 
12.0 9,2 8,6 6.8 8,2 9.1 	 .. .. 	 1994 

13,0 10,6 9,2 8,0 9,5 9,6 	.. .. 	 1993 
12,0 9,5 9,0 7,0 8,4 9,3 	.. .. 	1994 

15,8 13,1 12,2 11,3 11,7 12,0 	.. .. 	 1993 % 
14,8 12,0 11,7 10,1 10,6 12,0 	.. .. 	 1994 

16,8 14,0 12,3 10,9 14,5 12,5 	.. .. 	 1993 
14,7 13,5 13,4 9,1 12,5 11,3 	.. .. 	 1994 

14,6 11.0 9,9 8,5 9,9 10,1 	 .. .. 	 1993 
13,2 10.0 9.5 7,5 8,7 9,6 	.. .. 	 1994 

16,4 13.9 13,0 12,2 12,6 12,7 	.. .. 	 1993 ¼ 11 
15,3 12.8 12,5 10,9 11,5 12,5 	.. .. 	 1994 

34,2 33,4 26,8 23.1 24,5 23,9 	.. .. 	 1993 % 12 
34,2 32,4 26,3 22.5 22,0 23,8 	.. .. 	 1994 

Voir Notes et definitions ala fin du tableau. 
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Indicateurs des de l'emploi et du revenu 

No Unite AnnOe Canada T.-N. i.-p.-E. N.-. N.-B. 

Autres indicateurs du marché du travail 

13* Rapport emplol-population pour personnes âgées de 

- 	15 a 24 ans % 1993 52,3 31.3 51,3 46.9 47,0 
1994 52,5 32,4 53,3 48,4 46,0 

- 25 a 64 ans % 1993 70,4 53,7 65,6 63,5 64,0 
1994 70,9 53,3 66,5 64,6 64,1 

- 	65ansetplus % 1993 6,1 -- -- -- -- 
1994 6,4 -- -- 4.4 -- 

14* Emploi par principale catégorie de travailleurs 

- 	employës en 1993 10 958 165 44 315 267 
milliers 1994 11 	180 164 46 325 267 

- 	travailleurs autonomes en 1993 1 984 28 10 52 37 
milliers 1994 2 055 30 10 54 40 

15* Hommes travaillant a temps plein en 1992 5 091 65 19 132 118 
pendant toute lannée milliers 1993 5 100 69 19 138 113 

Femmes travaillant a temps en 1992 3 423 48 13 96 82 
plein pendant toute lannée milliers 1993 3 456 49 14 97 75 

16* Jours perdus par année pour cause de maladie ou jours 1993 9,2 9,5 -- 9,7 8,4 
pour motifs personnels, par travailleur a temps plein 1994 9,1 9,2 -• 9,4 8,6 

17 Pourcentage de travailleurs rémunérés absents % 1992 5,6 4,1 4,0 5,4 6,0 
pendant deux semaines consecutives ou plus, 1993 5,8 4,8 4.6 6,1 5,5 
pour cause de maladie ou daccident 

18* Travailleurs touchant des indemnités daccidents du en 1992 456 8 2 12 10 
travail pour des blessures entrainant une perle de temps milliers 1993 423 6 2 13 6 
Variation % -7,1 -21,5 -4,7 9,4 -43,6 

19* Indice de loifre demploi 1993 87 82 117 88 89 
(1991 	= 100) 1994 97 90 113 95 99 

Assu ran ce-c homage 

20 Nombre de bénétrciaires en 1992 1 388 81 16 65 67 
milliers 1993 1 292 71 16 63 65 

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

21 Bénéficiaires ordinaires sans gains déclarés en 1992 1 006 63 11 46 51 
milliers 1993 931 56 11 44 49 

Variation % -7.4 -12,2 -0,3 -3,4 -4,4 

Rémunération (y compris le surtemps) et heures de travail 

22 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 

23 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 

24 Rémunération hebdomadaire moyenne des $ 1992 691,04 621,71 599.84 621.34 624.15 
employés 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 

25 Rémunération hebdomadaire moyenne des $ 1992 539,45 509,18 472,69 495,09 499,32 
employés 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 

Voir Notes et definitions a Ia fin du tableau. 
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Année 	Unite 	No 

13 

1993 	% 
1994 

1993 	% 
1994 

1993 
1994 

14 

1993 en 
1994 mullets 

1993 en 
1994 milliers 

1992 en 15 
1993 milliers 

1992 en 
1993 milliers 

1993 jours 16 
1994 

1992 % 17 
1993 

1992 en 18 
1993 milliers 

% 

1993 	 19 
1994 

1992 	en 	20 
1993 	milliers 

% 

1992 en 21 
1993 milliers 

% 

1992 $ 22 
1993 

% 

1992 $ 23 
1993 

% 

1992 $ 24 
1993 

1992 $ 25 
1993 

% 

Indicateurs des de 1 'emploi et du revenu 

Oc 	Ont. 	Man. 	Sask. 	Aib. 	C.-B. 	Yukon 	T. N.-0 

47,0 53,9 58,5 55,6 58,4 57,8 
48,4 52,9 59,1 55,6 59.7 57,7 

65,4 72.9 74,7 76,8 75,3 72,6 
66,4 72,9 74,5 76,9 76,7 73,0 

4,1 6,9 7,8 13,1 9,1 5,1 
4.0 7,3 7,6 12.3 8,5 6.5 

2 638 4 353 420 340 1 050 1 365 
2 711 4 397 425 343 1 079 1 	424 

427 711 84 106 234 295 
433 747 82 106 250 304 

1 237 1 999 199 187 510 624 
1 226 1 973 214 185 524 641 

825 1 393 133 108 325 401 
835 1 363 130 108 331 453 

10,2 8,9 9,6 8.5 8,0 9,2 
9,9 8,7 8,5 8,1 7,4 10,5 

5,9 5,2 7,8 3.8 5,9 5,8 
6,3 5,5 5,5 4.3 4,5 7,1 

146 137 17 12 32 78 -- 1 
135 125 15 12 30 77 -- 1 
-7,5 -8,6 -7,3 2,4 -7,8 -1,8 -- 9,5 

92 86 91 83 80 84 
100 101 103 99 89 86 

433 400 40 31 97 154 2 2 
404 365 37 29 90 146 2 2 
-6.5 -8,8 -6,7 -4.8 -6,8 -5.2 33.7 -5,6 

322 284 26 21 69 108 1 2 
302 257 24 20 63 101 2 2 
-6,2 -9,5 -7.9 -7,6 -8,4 -6,6 35,9 -8,7 

537,13 578,30 488,56 472,35 546.59 549,09 677,86 714,13 
543,14 591,13 492,60 473,95 554,15 561,23 678,78 705,38 

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 
416,20 450,56 378,34 362,35 433,27 426,47 

-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 
662,07 752,50 641,92 623,42 717,06 703,37 845,26 822,55 

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 
507,33 573,55 493,03 476,62 560,64 534.48 

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

f in du tableau. Voir Notes et définitions a la 
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Indicateurs des de l'emploi et dii revenu 

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

26 Rémunération hebdomadaire moyenne des $ 1992 421,51 38163 285,01 375,98 393,56 
employes rémunérés a l'heure 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 

27 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 30106 318,03 
Variation % -0.1 4,7 2,5 0,5 1.0 

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

29 Nombre moyen d'heures supplémentaires hrs 1992 0.8 0,9 0,3 0,6 0,7 
hebdomadaires des employés rémunérés a Iheure 1993 0,9 1,0 0,4 0,6 0,7 

Grands règlements salariaux 

30* Nombre de conventions 1993 512 15 3 11 3 
1994 407 9 6 14 16 

31'  Nombre d'employés en 1993 1418 37 6 19 3 
milliers 1994 906 28 8 25 28 

32'  Augmentation effective des % 1993 0,6 0,1 - 5,1 2.8 
taux de salaire de base 1994 0,3 - -4,1 -0,5 1,0 

Revenu du travail 

33 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 

34 Revenu du travail par employé $ 1992 36 300 31 	200 27 700 30 400 29 900 
en dollars courants 1993 37 000 32 000 28 000 31 900 30 600 
Variation % 1.9 2,6 1,3 4,9 2,6 

35 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 

36' Pourcentage du revenu net provenant dun travail % 1992 5,1 3,4 6,4 3,6 4,2 
autonome par rapport au revenu monétaire total 1993 5,2 4,4 7,5 4,4 4,0 

Rémunératlon des personnes ayant iravalilé 
a temps plein durant toute lannée 

37' Rémunération moyenne des hommes ayant $ 1992 39 500 36 200 32 600 37 600 35 200 
travaillé a temps plein durarit toute I'année 1993 39 400 34 700 31 300 38 600 36 800 
Variation -0,1 -4,2 -3,9 2,5 4.6 

38' Rémunération moyenne des temmes ayant $ 1992 28 400 25 200 26 100 24 900 24 700 
travaillé a temps plein durant toute lannée 1993 28 400 24 200 26 100 24 800 22 700 
Variation % 0.1 -3,9 0,2 - -8,0 

39' Pourcentage de Ia rémunération des % 1992 71,8 69.7 80,1 66,0 70,2 
femmes par rapport a celle des hommes 1993 72,0 69,9 83,5 64,4 61,7 

Revenu de Ia lamille 

40' Revenu moyen de Ia famille $ 1992 53 700 42 100 44 400 46 900 46 500 
1993 53 500 43 000 43 800 46 900 46 900 

41 * Revenu median de Ia famille $ 1992 47 700 36 800 39 400 40 500 41 700 
1993 47 100 37 700 38 100 41 200 42 200 

42' Revenu moyen des personnes seules $ 1992 23 200 19 600 18 800 18 800 19 000 
1993 23 300 17 100 18 200 20 800 19 300 

43 Revenu median des personnes seules $ 1992 17 600 13 900 14 400 13 100 14 300 
1993 17 400 12 400 13 800 16 200 14 200 

Voir Notes et dEfinitions a Ia fin du tableau. 
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Indicateurs des de l'emploi et du revenu 

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

42949 43608 365,83 336,67 387,98 44191 494,62 576,41 1992 $ 26 
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 -4,5 -3,4 

333,71 338,05 288,51 265,09 306,95 347,41 .. .. 1992 $ 27 
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 28 
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 29 
0,8 1,0 0,7 0,7 1.3 0,8 1,7 2,7 1993 

119 153 18 14 56 48 .. .. 1993 30 
32 138 11 11 60 42 .. .. 1994 

542 246 41 41 102 103 . . 1993 en 31 
65 238 11 20 108 96 .. .. 1994 milliers 

0,1 1,3 0,9 1,1 0,3 2,3 .. .. 1993 % 32 
1,4 0,3 1,7 1,0 -1,6 1,6 ., .. 1994 

90,0 162,6 12,8 9,9 37.0 48,3 0.6 1,2 1992 en M $ 33 
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 $ 34 
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 $ 35 
27 000 30 100 24 500 23000 28 000 29 300 .. .. 1993 

0,4 -0,7 -1.8 -1,3 1,1 0,9 .. .. % 

4,2 5,2 6,6 8,7 4.3 6,3 .. .. 1992 % 36 
3,8 5,2 6,8 9,3 6,8 5,6 .. ,. 1993 

37 300 42 200 34 900 32 700 38 700 40 900 	.. .. 	1992 $ 37 
36 100 42 200 33 800 32 100 39 600 42 500 	.. .. 	1993 

-3.3 0,1 -3,0 -2,0 2,3 4,0 	.. .. 

27 600 30 400 24 500 23 100 27 200 28 600 	.. .. 	1992 $ 38 
26600 31 	100 25400 24 400 27 300 28 500 	.. .. 	1993 

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

73,9 71,9 70,2 70,6 70,3 70,0 	.. .. 	1992 % 39 
73,8 73,5 75,1 76,1 69,0 67,0 	.. .. 	1993 

48 600 58 800 50 300 48 200 54 700 56400 	.. .. 	1992 $ 40 
47600 58 500 50 200 47 700 56 500 55 800 	.. .. 	1993 

43 800 52 800 43 700 41 300 47 700 50300 	.. .. 	1992 $ 41 
42 600 52 000 44 800 42 300 49 300 49 100 	.. .. 	1993 

21 100 26 300 18900 20 300 22 900 23400 	.. .. 	1992 $ 42 
20 700 25 700 20600 21 000 22 600 25 500 	.. .. 	1993 

15 000 20 300 14 600 14 600 17 700 20 600 	.. .. 	1992 $ 43 
15 200 20 200 17200 15 600 17 400 19 	100 	.. .. 	1993 

Voir Notes et definitions ala fin du tableau. 
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1.-N. 	i.-P.-E. 

	

6700 	7000 

	

6700 	7100 

	

35 000 	35 800 

	

35 500 	37 200 

N.-E. 	N-B. 

8100 	7600 
8500 	7900 

37 000 36 700 
38 400 38 600 

Indicateurs des de l'emploi et du revenu 

No 

44 	Montant moyen des impOts sur le 
revenu verses par les families 

45 	Revenu moyen de Ia Camille après 
impOt sur le revenu 

46 	Pourcentage dont le revenu est inférieur aux 
seuils de faible revenu (base de 1992) 

- families 

- personnes seules 

- personnes (population) 

- enlants (moms de 18 ans) 

- personnes agees (65 ans et plus) 

Ménages et logements 

47 	Nombre estimatif de logements et ménages 

48 Revenu moyen du menage 

49 	Pourcentage de menages equipés des 
articles suivants 

- magnétoscope 

- four a mico-ondes 

- deux voitures ou plus 

- fourgonnette ou camionnette 

• climatiseur 

50 	Pourcentage de logements occupés 
par le propriétaire 

51 	Pourcentage de logements occupés par le 
propriétaire non greves dune hypothèque 

52 	Pourcentage de logements occupés 
nécessitant des reparations par rapport au 
nombre total de logements occupés 

53* Loyer median en pourcentage du revenu 

Prolil de revenu de la population active 

54 	Revenu 
- nombre 
- montant 
- médiane 
- indice canadien (revenu median) 

Voir Notes et definitions a la fin du tableau.  

Unite Année 	Canada 

$ 	1991 10500 
1992 10 300 

$ 	1991 42 600 
1992 43 400 

% 1992 13,3 18,4 7,2 13.8 11,5 
1993 14,5 15,8 7,6 14,4 11.5 

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

% 1992 16,8 20,7 11,4 17,8 14,0 
1993 17,9 17,9 11,6 17,2 14.8 

% 1992 18,9 26,4 12,3 20,5 15,6 
1993 21,3 21,3 11,3 23,0 17,7 

% 1992 20,6 21,7 14.5 20,0 118 
1993 22,3 17,8 13,3 17,0 18.1 

en 1993 10 247 182 47 336 256 
milliers 1994 10 387 183 48 332 255 

$ 1992 46 800 39 500 39400 40 600 41 500 
1993 46 600 40 200 38 900 41 700 41 900 

% 1993 77,3 76.9 74,5 77,7 78,9 
1994 79,2 78,1 77,1 81,6 79,6 

% 1993 79,1 72,0 76,6 79,5 82,0 
1994 81,5 76,5 79.2 83,4 84,3 

% 1993 23,8 14,8 25.6 19,4 21.5 
1994 22,0 10,9 22,9 20.2 20,0 

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

% 1993 25.7 -- -- 3,9 10,2 
1994 26,8 -- -- 4,5 8,2 

% 1993 64,1 78.6 74,5 72,3 76,2 
1994 64,4 79,8 72,9 71,4 78,0 

% 1993 48,3 70,6 54.3 53,1 52,8 
1994 50,3 69,2 51,4 54,0 57,8 

% 1993 22,0 31,3 25,6 27,1 26,1 
1994 26,3 32,2 31,3 33,5 30,6 

% 1993 22 16 20 24 19 
1994 24 15 22 23 21 

en milliers 1992 19 649 394 91 642 525 
en M $ 1992 486 751 7 442 1 832 13 881 10 715 

$ 1992 18 600 13 800 15 900 16 200 15 200 
% 1992 100,0 74,2 85,5 87,1 81,7 
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Indicateurs des de l'emploi et du revenu 

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

10 100 11 800 8 300 8 600 11 	000 10 600 .. .. 	 1991 $ 44 
9 400 11 700 9 100 8 200 10 200 10 900 .. 	1992 

38 500 46 900 38 300 37 400 44 500 44300 .. 	1991 $ 45 
39 200 47 100 41 200 40 000 44 500 45 500 .. 	1992 

46 

14,5 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 21,3 20,5 .. 	1993 

2688 3765 387 361 923 1 302 .. .. 	 1993 en 47 
2 720 3 820 397 361 928 1 344 .. .. 	 1994 milliers 

41 900 51 800 42 500 41 200 48 000 48 000 . 	1992 $ 48 
40 500 51 500 42 800 40,900 49 600 48 500 .. .. 	 1993 

49 

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 % 50 
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 % 51 
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 % 52 
24,4 26,1 35,0 28,2 28,2 21,9 .. .. 	 1994 

21 23 22 20 23 25 .. .. 	 1993 % 53 
23 25 22 20 21 27 .. .. 	 1994 

54 
4 972 7 332 788 669 1 765 2 418 19 33 	1992 en milliers 

112 382 198 714 17 183 14 283 45 555 62 748 558 1 018 	1992 en M $ 
17 000 20 700 16 400 15 800 19 300 19 500 24 300 22 000 	1992 $ 

91,4 111,3 88,2 84,9 103.8 104,8 130.6 119.4 	1992 
Voir Notes et definitions a Ia fin du tableau. 
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Indicateurs des de I 'emploi et du revenu 

No Unite Année Canada 1.-N. 1.-P.4. N.-E. N.-B. 

55 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 

56 Revenu d'emploi 
- 	nombre en milliers 1992 13 928 273 68 438 361 
- 	montant en M $ 1992 350 358 4 779 1 	175 9 500 7 241 
- 	médiane $ 1992 19 900 10 200 12 000 16 800 14 700 
- 	indice canadien (revenu d'emploi median) % 1992 1000 51.3 60,3 84,4 73,9 

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

58 Prestations d'assurance-chomage 
- 	nombre en milliers 1992 3 446 150 31 147 143 
- 	montant en M $ 1992 17 541 1 027 200 780 834 

Prolil de rapport de dOpendance économique 

59 Paiements de transferts 
- 	montant en M $ 1992 90 397 2 223 513 3 266 2 693 
- 	rapport de dépendance économique (RDE) 1992 25,80 46,52 43,63 34,38 37,20 
- 	indice canadien (RDE) % 1992 100,0 180,3 169,1 133,3 144,2 

Prestations d'assurance-chOmage 
- 	montant en M $ 1992 17541 1 027 200 780 834 
- 	contribution au ROE % 1992 5,01 21,50 17,05 8,21 11,52 

Allocations familiales 
- 	montant en M $ 1992 2 831 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 ROE % 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 

Sécunté de Ia vieillesse 
- 	montant en M $ 1992 11 	807 199 59 402 318 
- 	contribution au ROE % 1992 3,37 4,16 5,02 4,23 4,39 

Pensions de RPC/RRQ 
- 	montant en M $ 1992 15 	116 229 63 551 385 
- 	contribution au ROE % 1992 4,31 4,78 5,37 5,80 5,31 

Autres pensions 
- 	montant en M $ 1992 20 154 257 78 753 483 
- 	contribution au ROE % 1992 5,75 5,37 6,62 7,93 6,66 

Revenu non imposable/crédits dimpôt provincial 
- 	montant en M $ 1992 17 790 314 69 504 439 
- 	contribution au ROE % 1992 5,08 6,57 5,86 5,30 6,07 

Voir Notes et definitions a Ia fin du tableau. 
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Indicateurs des de I'emploi et du revenu 

OC Oft. Man. Sask. Aib. C-H. Yukon T. N.-0. Année Unite No 

55 
3 500 5 353 553 486 1 384 1 	778 17 29 1992 en milliers 

85 877 149 875 12 471 10 075 35 582 47 071 494 915 1992 en M $ 

56 
3 392 5 232 541 478 1 359 1 740 16 28 1992 en milliers 

80 457 144 653 11 999 9 689 34 376 45 143 468 879 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 

57 
358 722 104 139 254 278 3 2 1992 en milliers 

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

58 
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 $ 

59 
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 % 

5 419 5 223 472 386 1 207 1 929 27 36 1992 en M $ 
6,74 3,61 3,93 3,98 3,51 4,27 5,70 4,10 1992 

693 1 	015 119 116 295 334 3 9 1992 en M$ 
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 en M$ 
0,77 0,54 0,99 1,25 0,74 0,61 0,54 0,97 1992 

2 868 4 472 569 517 857 1 538 4 5 1992 en M $ 
3.56 3,09 4,74 5,34 2,49 3,41 0,78 0,58 1992 

3499 6146 637 561 1 092 1 942 6 5 1992 enM$ 
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 1 	171 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 dEfinitions a la fin du tableau. 
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Indicateurs His de I'emploi et du revenu 

Notes et definitions 

53 

N 

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

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

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

8 	Chômeurs en pourcentage de Ia population active. 

9 	Ce taux et ceux des indicateurs 10 et 11 soot 
expliques dans L emp/oi et le revenu en perspective 
(Statistique Canada. catalogue 75-00IF) vol. 4. n 4 
Hiver 1992), p.  35-43. 

10 	Population active a temps plein : comprend les 
personnes qui travaillent a temps plein, celles qul 
travaillent a temps partiel involontairement et les 
chôineurs a Ia recherche d'un emploi a temps plein. 

Population active a teinps partiel comprend les 
personnes qui travaillent a temps partiel volontai-
rement et les chômeurs it Ia recherche d'un emploi a 
temps partiel. 

Les travailleurs découragés et autres en marge de Ia 
population active personnes qui ont déclarC avoir 
cherché du travail au cours des six derniers mois mais 
non durani Ia semaine de rCférence de l'enquCte parce 
quelles croient qu'il ny a pas de travail disponible 
ou parce qu'elles attcndent un rappel ou que des 
employeurs leur répondent. 

11 	Le taux montre Ic nombre d'heures perdues en raison 
du chômage (le nombre de chômeurs multiplié 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 travaillées plus 
Ic nombre d'heures perdues. 

13 	Personnes occupées selon Ic groupe d'ãge exprimC 
en pourcentage de Ia population dans ce méme 
groupe d'age. 

14 	Les employés travaillent pour un einployeur afin de 
recevoir une rémunération qui, habituellement. est 
payable sous forme de salaires et traitements. 

Les travailleurs autonomes sont des propriétaires 
actifs d'entreprises constituées en soclété ou 
d'entreprises non constituées avec ou sans aide 
ré mu né rée. 

30 	Les renseignements sont extraits des conventions col- 
lectives visant 500 travailleurs ou plus. Le total inclut 
les conventions fédérates et provinciales. 

33 	Le revenu du travail comprend Ia rémunération et les 
salaires bruts (y coinpris les frais, primes, commis-
sions. gratifications, allocations imposables et les 
payes rétroactives du directeur) ainsi que le revenu 
supplémentaire du travail (palements que fournit 
lemploycur au bénéfice de l'employé. y compris les 
contributions aux plans de sante, de bien-êtrc, de 
regimes de retraite, d'indemnisation des travailleurs 
et d'assurance-chômage). 

34 	Le revenu du travail par employé est calculé a laide 
des estimations de I'EPA des travailleurs rémunCrCs 
excluant les absents sans salaire pendant Ia semaine 
de référence. 

46 	Pour une explication de Ia mCthodologie sous-jacente 
a Ia limite de faible revenu. voir Repartition do ret'enu 
au Canada se/on la ti/1e do revenu. (Statistique 
Canada, 13-207 au catalogue). 

Le loyer median en pourcentage du revenu réfère au 
loyer de I'annCe de référence divisé par Ic revenu de 
lannée précCdente. 

Les données sont tirées des declarations de revenus 
des particuliers remplies au printemps de l'année 
suivant l'annCe de référence. Les adresses postales 
inscrites sur les declarations servent a identifier Ia 
province d'ormgine. 

Rapport de dépendance Cconomique 

Palements de transferts totaux 
RDE = 	 x 100 

Revenu d'emplom total 

(Exemple Un RDE de 25.80 signifie que pour 
chaque 100 $ de revenu d'emploi gagnC par les 
Canadiens en 1992, une somme additionnelle de 
25.80 $ provenait de paicments de transferts.) 
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A venwir 
Voici un aperçu de quelques-unes des etudes qui paraItront dans les prochains numéros. 

• Le marché du travail : bilan de Ia mi-année 

Un regard sur Ic marché du travail et les autres indicateurs économiques au cours des six premiers mois de 1995. 

• Les diplômés des programmes d'enseignement coopératif 

Face aux difficultCs du marchC du travail. plusieurs Ctudiants univcrsitaires se tournent vers les programmes 
d'enseignement coopCratif. Est-ce que cette alternative les aide lors de l'obtention de leur diplônie? L'Enquête 
auprès des diplômés de 1990, menée en 1992, offre quelques réponses. 

• Perspectives du marché du travail pour les diplômés du secondaire, 1979 a 1993 

Un regard sur Ic <<succès>> qu'obtiennent sur Ic marché du travail les jeunes adultes de 25 a 29 ans qui possèdent tin 
diplôme d'études secondaires, entre 1979 Ct 1993. 

• Les femmes et les professions non traditionnelles, 1986 a 1991 

Les femmes oni continue d'augmenter leur presence dans des emplois non traditionnels a Ia fin des années 80 et au 
debut des années 90, bien que l'Cvolution du changement ait été beaucoup plus lente que durant les 15 annCes 
prCcéderites. Cet article explore I'Ctendue de ce phénoniène. 

• Le travail a temps plein 

Des taux du travail a temps plein et du travail a temps plein pendant tome 1'ann6e sont compares scIon Ia province 
pour Ia période de 1983 a 1993. 

LEMPLOI ET LE REVENU EN PERSPECTIVE 

Publication trimestrielle sur le marché du travail et le revenu 
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LA REVUE PAR EXCELLENCE 
sur l'emploi et le revenu 

de Statistique Canada 

Oui, je desire recevoir L'EMPLOI ET LE REVENU EN PERSPECTIVE (75-OO1F) 
au coüt de 56 $ par annee (68 $ (IS aux Etats-Unis, 80 $ US a l'Etranger). 

Bon de commande 
Postez a 
Division du marketing, Vente et service 
Statistique Canada 
Ottawa (Ontario) K1A 0T6 

(Lettrcs moul&s s.p.) 

Compagnie 

Service 

a/s de 

Fonction 

Adresse 

Vile 

Province/Pays 

Code postal 	 Tél. 

Telec. 

MODE DE PAIEMENT 

Num&o de Ia commande I 	 I I 

Paiement inclus 

Portez a mon compte: 
El MasterCard El VISA El Statistique Canada 

N° de compte : 	I 	 I 

Date d'expiration : I 	 I 

Signature 
PF 093055 

TPS No R121491807 

Le cheque ou mandat doit ëtre i6tabli A l'ordre du Receveur gth&al du Canada/Publications. Les clients canadiens paient en dollars 
canadiens ci ajoutent La TPS de 7%; ks clients A ltrrnger paient en $ (is tires sur une banque am&icaine. 

Composez sans frais 	 1-800-267-6677 	 MasterCard ou VISA 
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Rcnknmntunpnfil 
complel des 
coionun 
canadicnsainsiquune 
analyse appn)lbndic 
des industries 
canadiennes, leReaeilstatistique des etudes de 
mavbJbmsse un tableau exhaustif des habitudcs dachat 
Ce predeux best-seller peut vous faire découvrir de 
nouveaux marches en vous fournissant tes details suivants: 

les revenus des Canadiens Ct leurs dépenses pour Ia 
voiture, le loyer, les appareils de divertissement et les 
appareils menagers; 

' Ic niveau des ventes dana les magasins de detail a 
succursales Ct les grands magasins; 
les blens échang,es entre k Canada, les E.-u. et d'autres 
pays; 

les donnécs du recensement tdlles que l'âge, Ic sexe, le 
niveau de scolarité, les ménages, Ic chômage, Ia migration 
lnterpmvinciale ci internationak 

...et bien plus encore! 

(-Recueil, cofltenant 
1)Iu.sde600pagesetau 
delà de 200 tableaux 
'tatistiques, vous 
1)nnet1ra d'accéder 
niantanément aux 

(k)Iln(cs pr)s iiicialcs Ct nationales sur Ic marché. II traite 
d'indicateurs economiques importants tels que Ic pmdult 
Intérleur brut, la productivité de Ia population active, 
les Investissements privés et publics et lIndke des prlx 
ala consommatlon. 
Procurez-vous votre exemplaire duRecueilstaUstique des 
Etudes de marcbi (no 63-2240XPB au catalogue) des 
aujourd'hui pour seuleinent 110 $ au Canada plus 7,70 $ de 
TPS, 132 $ US aux Etats-Unis et 154 $ US dans les autres 
pays. Comniandcz votre exemplaire PAR TELEPHONE EN 
COMPOSANr SANS FRAJS Ic 1-800-267-6677 OU PAR 
TELkOPIEUR au (613) 951-1584 Ct utilisez votre carte VISA 
ou MasterCard. OU PAR IA lk)STE a l'adresse sulvante: 
Statistique Canada, Division du marketing, Vente et service, 
120, av. Parkdale, Ottawa (Ontario) K1A 016, ou 
cominuniqucz aver Ic bureau regional de Statistique Canada 
Ic plus prês dont La liste figure dans Ia présente publication. 
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PERSPECTIVE 
Vous devez être au courant 

• du niveau dinstruction 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 faut 

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 coüte que 56 $. 

Pour commander votre abonnement, veuillez communiquer 
avec Ia Division du marketing, Vente et service, Statistique 
Canada, Ottawa, K1A 0T6 (télécopieur: 1-613-951-1584). 
Ou encore, composez sans frais 1 800 267-6677 et portez Ia 
commande a votre compte VISA ou MasterCard. 


