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A votre service... 
Des données sons plusieurs formes 

Statistique Canada diffuse les donnécs sous formes diverses. 
Outre les publications, des totalisations habituelles ci spéciales 
sont offertes. Les données sont disponibles sur Internet, disquc 
compact, disquette, imprimé d'ordinateur, microfiche et 
microfilm, et bande magnétique. Des cartes ci d'autres 
documents de référence géographiques sont disponibles pour 
certaines sortes de données. L'accés direct a des donnécs 
agrégées est possible par Ic truchement de CANSIM, Ia base de 
données ordinolingue Ct Ic système d'extraction de Statistique 
Canada. 

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

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

Vous pouvez également visiter notre site sur Ic W3 
http://www.statcan.ca  

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, a tous les 
utilisateurs qui habitent I l'eztCrieur des zones de 
communication locale des centres de consultation regionaux 

Service national de renscignements 	 I 800 263-1136 
Numéro pour commander seulement 

(Canada ci Etats-Unis) 	 I 800 267-6677 
Service national d'appareils de tClCcom- 

munications pour les malentendants 	I 800 363-7629  

Renseignements sur les corn mandes/abonnements 

On peut se procurer cette publication ci les autres publications 
de Statistique Canada auprCs des agents autorisés Ct des autres 
librairies locales, par l'entremise des centres de consultation 
rCgionaux de Statistique Canada, ou en Ccrivant a 

Statistique Canada 
Division des operations et de l'integration 
Gestion de Ia circulation 
120, avenue Parkdale 
Ottawa (Ontario) 
KIA 0T6 

Téléphone : 1 (613) 951-7277 ou 1 800 700-1033 
TClCcopieur : 1 (613) 951-1584 ou I 800 889-9734 
Internet : order@statcan.ca  

Normes de service au public 

Statistique Canada s'engage a fournir I ses clients des services 
rapides, fiables et courtois et dans Ia langue officielle de leur 
choix. A cet Cgard, notre organisme sest dote de normes de 
service a Ia clientele qui doivent étre observécs par les 
cmployCs lorsqu'ils offrent des services a Ia clientele. Pour 
obtenir une copie de ces normes de service, veuillez 
communiquer avec Ic centre de consultation regional 
de Statistique Canada Ic plus prCs de chez vous. 
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Heure.c c/c travail des 
travailleurs autonomes 

71 Avenir 

L'emploi et le revenu en perspective 
(n 75-00l-XPF au catalogue: also available 
in English: Perspectives on Labour and 
Income. Catalogue no. 75-00I-XPE) est puhlié 
quatre lois par année par Ic ministre 
responsable de Statistique Canada. CMinistre 
de l'Industrie, 1997. TARIF D'ABON-
NEMENT : 58 $ par année au Canada, 58 $ US 
dans les autres pays. Prix du numéro, 18 $ au 
Canada. 18 S US dans les autres pays. ISSN 
0843-4565. Les pri n'lncluent pas In 
taxe de vente. 

bus tlroits réservés. II est interdit de reproduire 
ou dc transmettrc Ic contenu de Ia presente 
publication, sous quelque forme ou par quelque 
moycn que ce soit, enregistrement sur support 
magnélique, reproduction électronique, 
mecanique, photographique, ou autre, on de 
lemmagasiner dans un système de recoil-
vrement sans lautorisation écrite préalable 
des Services de concession des droits de licence, 
Division du marketing, Statistique Canada, 
Ottawa, Ontario, Canada, KIA 016. 

Publication inscrite dans Ic Canadian Index, 
L 'index de lActualité. L 'index de périodiques 
canadiens et Point de Repère. Aussi inscrile 
en anglais dans P . A . I . S. international et 
Sociological Abstracts, ci accessible en 
permanence dans Ia base de données Canadian 
Bus mess and Current Affairs et dans Employee 
BenefIts Infosource. 

I Articles 

7 Le marché du travail : bilan de Ia mi-année 
Jeffi-e~v Smith 

A l'aube de la nouvelle année, les analystes prévoyaient que 1997 
serait profitable sur les plans de l'économie canadienne et du marché 
du travail. Ces previsions se sont-elles avérées ? C'est ce que tentera 
de determiner cet article en donnant un aperçu des tendances du 
marché du travail et de son evolution au cours des six premiers mois dc 
1997. (Cet article a fait l'objet d'une partition anticipée au mois dejuillet 
1997.) 

22 L'emploi rémunéré non permanent 
Lee Grenon ef Barbara Chun 

Certe étude fait un parallèle entre les emplois permanents et non 
permanents. On y aborde notamment les salaires. Ic nombre d'heures de 
travail, les avantages sociaux et Ic travail par postes. Outre un coup 
d'oeil ala diversité des emplois non permanents ainsi qu'aux caracté-
ristiques des travailleurs qui y sont assoclés, l'article se penche sur Ia 
definition de l'emploi non permanent. 

34 Retour aux etudes : un deli d'avenir 
Dave Gower 

Existe-t-il un lien entre Ia participation a un programme d'Ctudes destine 
aux adultes et le chOmage ? Cet article examine les tendances liées a 
cette forme d'éducation de 1976 a 1996. L'analyse dresse Ic profil des 
personnes qui retournent aux etudes en considérant I'âge, Ic sexe, le 
niveau d'instruction déjà atteint et Ia situation familiale. 
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43 L'équité entre les générations au Canada 
1 Ralph MacDonald 

Les 20 et 21 février 1997, Statistique Canada a Cté 1h6te d'une conference 
intitulée <<L'équité entre les generations au Canada>>. Le sommaire de 
certaines des communications présentées lors de cet événement sert a 
illustrer de facon succincte les concepts et les enjeux entourant I'équité • Directeur entre les générations et au sein méme de 

Ian Macredie 
(613)951-9456 50 Les mises a pied permanentes macrianstatcan.ca  

Garneti Picot, Zhengxi Lin et Wendy Pyper • Rédacteur en chef 
Jeffrey Smith De nombreux Canadiens estiment que les emplois sont davantage 

instables et que les pertes d'emploi ont augmente au cours des années I1 	\O1 	QOA 
7j1UO? 90. Une nouvelle source de données longitudinales permet ici de 

smitjef(istatcan.ca determiner quel rôlejouent le cycle économique, l'évolution de Ia 
demande sur les marches industriels et Ia taille de l'entreprise dans • Mise en marché l'augmentation du nombre de mises a pied permanentes. L'article donne 

Jeannine Usalcas egalement une vue d'ensemble du processus de deplacement de Ia main- 
(613)951-4628 d'oeuvre dans I'économie. (Adaptation d'un article paw dans Ic numéro 

usaljeastatcan.ca  du mois de fCvrier 1997 de L 'Observateur économique canadien.) 

• Coordonnatrice, 
Quoi de neuf ? 
I-leather Berrea Nous invitons les lecteurs a nous conimuniquer leurs impressions sur Ic 
(613)951-861 3 contenu de L 'emploi ci Ic revenu en perspective. 	Toutes observations sur 

L oerriieatIstatcan.ca 
les donnCes seront les hienvenues: toutefois, pour étre puhliées, ces 
communications doivent Ctre factuelles et analytiques. 	Nous invitons 
Cgalemcnt les tecteurs a nous faire part de leurs travaux de recherche en cours • Rédacteurs ci a nous signaler les nouvelles publications, les sources de donnCes ci les 

Ralph MacDonald évCnements a venir qui concernent Ia main-d'oeuvre ci Ic 

Marc Saint-Laurent Statistique Canada se reserve Ic droit de sClectionner et de reviser les 
informations reçues avant de les publier. Toute correspondance, dans l'une 

Don n e e S 
ou l'autre langue officielle. doit Cire adressCc a 	Heather Berrea, 
coordonnatrice de 	Quoi de neuf ?, L emploi ci Ic revenu en perspective. 

Pino Battisti immeuble Jean-Talon, 	5 	Ctage, 	Statistique Canada. Ottawa. KI A 0T6. 
Pierre Bérard On peut aussi communiquer avec elk par téléphone au (613) 951-8613 
Joanne Bourdeau ou par tClCcopieur au (613) 951-4179. ou par le hiais de 1'lnternet 

Mary MAu1ey berrhea@statcan.ca . 

• Production et composition 
Cynthia Fortura 
Diane Joanisse Signes conventuonnels Annamma John 
Lucie Parisien 

Les signes conventionnels suivants sont employés dans les publications de 

• Statistique Canada 
Impression 
Division de Ia diffusion nombres indisponibles 

nayant pas lieu de figurer 
nCant oU iero 
nombres infimes p 	nombres pro\isoires 

r 	nombres rectifiés 
x 	confidcntiel en vertu des dispositions de Ia Lol sur in starisOque 

relatives au Secret 

Le papier utilisC dans Ia présente publication répond aux exigences minimales 
de I''American National Standard for Information Sciences - Permanence 
of Paper for Printed Library Materials", ANSI Z39.48 - 1984. 
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Faits illants 

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

... p. 7 

• Au cours des six premiers mois de 1997. 
193 400 nouveaux emplois ont été créés, cc qui est 
nettement supérieur au nombre d'emplois générés au 
cours de Ia période equivalente de I'an dernier (56 400) 
et légérement supérieur au nombre total d'emplois créés 
en 1996(186 300). Lacroissancedel'emploi observée 
jusqu'ici cette année a été presque aussi élevée que 
lors de Ia premiere moitié de 1994, du reste Ia meilleure 
année de Ia décennie pour Ia croissance de l'emploi 
total. 

• D'un trimestre a I'autre, Ic produit intérieur brut (PIB) 
reel a réalisé des gains d'environ 0.8 % pour les 
deux demiers trimestres de 1996 et Ic premier de 1997. 
Méme si les résultats ne sont pas aussi encourageants 
que ceux de 1994, us laissent entendre que le taux de 
croissance supérieur a 3 % que certains analystes 
avaient prédit est peut-etre plausible. 

• A l'instar de La plupart des annCes 90, trois élCments 
ont totalisé les plus importantes contributions a Ia 
croissance du PIB pour Ic premier trimestre les 
exportations de marchandises, les dépenses 
personnelles des consommateurs au chapitre des hiens 
et des services, ainsi que les investissements des 
eritreprises dans les machines et l'équipement. 

IN Le travail autonome a maintenu sa croissanec; ses 
ains totalisaient 145 600 emplois en juin. De 

decembre 1989 a juin 1997, Ic travail autonome a 
reprCsenté 88 % de Ia croissance de l'emploi. Toutefois, 
il ne correspond qu'à une proportion IégCrement plus 
petite de Ia croissance de l'emploi total : 79 % en 1996 
et 75 % jusqu'à present en 1997. 

• L.a croissance de I'emploi total en 1997 a étéjusquà 
present attribuable a l'emploi a temps p1cm, de sorte 
que cette année pourrait Ctre Ia troisième (et Ia deuxième 
d'affilée) de Ia dCcennie oü I'on a constaté ce 
phCnomCne. En outre, tout comme en 1996, Ia croissance 
de I'emploi a favorisé les adultes, les pertes étant aux 
dépens des jeunes. 

• L 'C)ntario et Ic Québec ont Ic plus contribuC a Ia 
croissance de I'emploi de décembre 1996 àjuin 1997. 
Cette derniére province, de mCme que Ia Saskatchewan 

et Ic Nouveau-Brunswick, ont connu des taux dc 
croissance impressionnants. La Colornbie-Britannique 
est Ia seule province qui a fait état d'une baisse de 
l'emploi durant cette période. 

• Le taux de chômage est passé de 9,7 % en dCcembre 1996 
it 9,1 % enjuin 1997. Le Laux des adultcs est passé de 
8,5 % a 7,5 %. Chez les jeunes (15 a 24 ans), Ic taux a 
maintenu sa tendance a Ia hausse amorcCc en ICvricr 
1995, pourattcindre 17,5 %cnjuin. Lcsjcuncsdc ISa 
19 ans ont été plus durement touches, le taux de 
chômage chez ces derniers atteignait 23,5 % en juin. 

• Le taux d'emploi montre des signes de reprise. AprCs 
des baisses trés graduelles, jusqu'à 58,3 % en févner, 
ii a rernonté pour atteindre 58,9 % en juin. Cette 
croissance equivaut a celle enregistree de janvier a rnai 
1994, laquelle est considérée comme étant Ia plus forte 
de toutes les pCriodes de quatre rnois des années 90, 

• L'emploi rémunéré non 
permanent 	

... p. 22 

• En novembre 1995, Ies travailleurs rCmunérés ayant 
indiqué que leur emploi principal était non permanent 
représentaient 11 %(oupresque 1,3 million)dclaniain-
d'oeuvre rérnunérée au Canada. 

• Les emplois temporaires, les emplois a forfait et les 
emplois d'une durée dCterminée constituaient les 
formules de travail non permanent Ies plus répandues: 
cela touchait 1 travailleur non permanent sur 2. Le 
travail occasionnel et Ic travail sur appel ont également 
Cté mentionnés souvent, cela était Ic cas de I travailleur 
non permanent sur 3. Un travailleur non permanent sur 
7 avait un emploi saisonnier. 

IN La proportion d'emplois non permanents vane scIon Ia 
province. C'est a Terre-Neuve qu'eIIe est Ia plus 
Clevée - 26 % des travaillcurs rémunCrCs y occupent 
un emploi non permanent. La Colombie-Britanniquc 
enregistre Ic taux Ic plus faihle (9 %). 

• Les travailleurs non permanents sont plus susceptihlcs 
que les travailleurs permanents d'étre jeunes, 
célibataires ou de sexe fCminin ou de dCtenir des emplois 
de plus courte durCe. 
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Fails saillants 

• La rémunération hebdomadaire moyenne des employés 
permanents était de 55 % supérieure a celle des 
ernployés non permanents. Dc méme, un plus fort 
pourcentage d'employés permanents jouissaient de 	• 
tous les principaux avantages sociaux. 

• L'ana!yse révèle en outre que la permanence de l'emploi 
semble Iiée non pas au taux de traitement horaire, mais 
plutôt au nombre d'heures habituellement travaillées 
pendant Ia semaine. Comme les employés non 
permanents travaillent moms d'heures pendant Ia 
sernaine, leur rémunération hebdomadaire est moms 
élevée que celle des employés permanents. 

• Retour aux etudes : un défi 
d'avenir 	 ... p. 34 

• L'enseignement aux adultes gagne en popularité. Entre 
octobre 1976 et octobre 1996, Ic nombre d'adultes 
inscrits a des cours a temps plein a plus que triple, 
passant de 107 000 a 344 000. Cette augmentation a 
largement dépassé le taux de croissance de Ia population 
adulte. Par consequent, Ia proportion des adultes 
poursuivant des etudes a temps plein a plus que double, 
passantde I,0%à2,I %. 

IN L'amélioration des perspectives professionnelles est 
de loin Ia raison prCdominante pour retourner aux etudes 
a temps p1cm. ScIon les résultats de l'Enqu&e sur 
I'éducation et sur Ia formation des adultes de 1994, 8 
étudiants adultes sur tO ont dCclarC comme raison 
principale une motivation liée au travail pour retourner 
aux etudes a temps plein. 

• Bien des gens qui sembleraient avoir le plus grand 
besoin d'améliorer leur situation économique ne se 
prevalent pas de l'enseignement aux adultes. Les 
personnes qui retournent aux etudes sont celles qui 
bénCuiciaient déjà d'une situation économique 
favorable. 

• Les personnes titulaires d'un diplOme universitaire sont 
plus susceptibles de poursuivre des etudes supérieures 
plus tard, tandis que les personnes qui ne terminent 
pas leurs etudes secondaires le sont beaucoup moms. 
Parnii les adultes qui vivent avec un conjoint, Ic fait 
d'avoir des enfants semble décourager Ic retour aux 
etudes. On Ic constate autant chez les hommes que 
chez les femmes âgés d'au pIus 40 ans. 

• Les jeunes mères de famille monoparentale font 
exception 10,4 % des méres cClibataires de moms de 
30 ans retournent aux etudes, soit plus que les jeunes 

• L'équité entre les générations 
au Canada 	 ... p. 43 

• L'équite intergenérationnelle touche un éventail de 
questions socioéconomiques, du transfert de Ia 
richesse entre les generations a l'orientation de celui-
ci, en passant par Ia situation relative des membres de 
génCrations successives. 

• Ce sont là les preoccupations qui retenaient l'attention 
a l'occasion de la conference intitulée <<L'Cquité entre 
les génCrations au Canada>>, qui a etC organisée en 
février de cette annCe conjointement par Statistique 
Canada et Développement des ressources humaines 
Canada. Ce condense présente les points saillants des 
diverses seances de Ia con fCrence. 

• Les mises a pied 
permanentes 	

... p. 50 

• Les mises a pied permanentes font partie intégrante 
d'une economic de marché caractérisée entre autres 
par une <destruction créatrice>>. Des travailleurs sont 
mis a pied et embauchés en grand nombre, plus d'un 
million par annCe. 

• Les mises a pied permanentes sont moms vulnérables 
face aux cycles économiques que ne Ic sont les autres 
méthodes qu'utilisent les entreprises pour adapter leur 
main-d'oeuvre, comme les mises a pied temporaires, les 
démissions et les embauches. 

• Les rajustements qu'ont apportes les entreprises pour 
faire face a I'évolution de Ia demande ne prouvent 
aucunement que les mises a pied permanentes aient été 
plus dCterminantes que les fuses i pied tcmporaires 
lors de Ia recession des années 90 qu'elles ne I'auraient 
ete lors de Ia recession des annCes 80. 

adultes dans l'ensemble (6,7 %) et plus de quatre fois 
Ia proportion desjeunes mères ayant un conjoint (2,4 %). 

II n'y a pas de lien étroit entre le chômage et Ic retour 
aux etudes. On Ic constate dans divers sous-groupes 
de population, notamment chez les hommes assez ãgés 
dont Ic niveau d'instruction est peu élevé. Dc plus, a 
I'exception de Terre-Neuve, les provinces oü Ic taux de 
chômage est élevé n'enregistrent pas une forte 
proportion d'étudiants adultes. 
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Faits sailiants 

d'emplois et l'horaire de travail du proprietaire 
d entreprise. 

La publication Statistiques/inancières agricoles, 1995, 
fruit d'une collaboration entre Statistique Canada et 
Agriculture Ct Agroalimentaire Canada, faurnit un 
portrait détaillé de Ia performance tinanciCre des 
exploitations agricoles au Canada. Cet ouvrage 
renseigne sur Ics variables des comme les revenus et 
les dépenses d'exploitation scion Ia province, Ic type 
d'exploitation et Ia tranche de revenu, ainsi que sur Ia 
repartition du revenu. Des donnCes sur Ic revenu hors 
ferme des exploitants agricoles et des families exploitant 
une seule ferme non constituCc en sociCté ajoutent une 
autre dimension a cc survol financier. 

• Les industries qui connaissent une croissance rapide 
des emplois n'ont pas ndcessairement de faibles taux 
de mise a pied, et celles oü les emplois diminuent 
n'accusent pas nécessairement des taux éievés. U 

• Les petites et nioyennes entreprises sont celles oi se 
produisent Ia plupart des mises a pied permanentes. 
Les petites entreprises font état d'un taux de misc a 
pied permanente de trois a quatre fois plus élevé que 
les grandes entreprises, une situation qui prévaut tout 
au cours du cycle économiquc. 

U Quoldeneuf? 

• Equipemeni nénager. 1997 dresse l'inventaire des 
systèmes de chauffage et des combustibles ainsi que 
de différents appareils ménagers ou articles tels que les 
lave-vaisselle, les fours a micro-ondes, les climatiseurs, 
les ordinateurs, les téléviseurs couleur et les 
automobiles. Des renseignements sur d'autres articles 
domestiques, le materiel rCcréatif, les chauffages 
d'appoint et les combustibles ainsi que l'Ctat du 
logement sont en outre publiés a intervalle. 

• Tire de i'Enquëte sur les finances des consommateurs. 
Repartition du revenu au canada se/on Ia tail/c du 
revenu, 1996 fournit des estimations du revenu familial 
et individuel scion Ia source du revenu, Ia province, Ic 
sexe et d'autres caractCristiques. On y trouve Cgalement 
les parts du revenu par quintile de méme qu'une 
estimation du nombre de personnes et de families qui 
ont un faible revenu ainsi que leurs caractéristiques. 
La mesure dans laquelie Ic revenu de certaines families 
se situe en dccà du seuil dc faible revenu est aussi 
examinée. 

• Le deuxiCme numéro de Le point sur Ia population 
active porte sur les heures de travail. Les sujets traités 
sont les suivants tendances des heures de travail; 
sous-cmploi; travail a tcmps partiel par choix; hcures 
supplCmentaires, non rem unérées et rémunCrCcs; cumul 

• Les /eunes entreprises nontantcs . se c/miner les 
movens de suri'it're et c/c croitre, produit par Ia Direction 
des etudes analytiques, est Ia deuxième d'une sCric 
d'études stir les petites et les moyennes entreprises. 
Cette étude dresse Ic profil des jeunes entreprises qui 
survivent. En outre, die vise a determiner cc qui 
distingue, parmi les jeunes entreprises qui survivent, 
celles qui croissent lentement de celles qui croissent 
rapidement. 

• Deux nouveaux documents de recherche de Ia Direction 
des etudes analytiques ont Cgalement etC publiCs. (Inc 
enquCte expCrimentale canadienne visant a Ctab/ir Ic 
lien en Ire les pratiques au lieu de travail et Ia condition 
des emplovCs .' Raisons de so nCcessitC ci description 
de son fonctionne,nent justifie Ic besoin de l'Enquéte 
sur Ic lieu de travail et les cmployés, menée a titre 
experimental et parrainée par Développement des 
ressources humaines Canada. Base sur les rCsultats de 
l'EnquCte sur les horaires ct les conditions de travail de 
1995, Travail/er plus? Travail/er moms? Quepré/irent 
les travailleu,w canadiens? tente de determiner quels 
sont les travailleurs qui préfTerent travailler un plus 
grand nombre d'heures cOntre une rCmunération plus 
Clevée ou un plus petit nombre d'heures contre une 
rCmunCration plus faible. 0 
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Numéros déjà parus : ii vous man que un numéro? 
Ne craigne: rien! Vous pouvez vous procurer les numéros déjà parus de L'emploi et le rev enu en perspective. 
Voici les etudes puhliées dans ces numéros 

Eté 1997 	 Partage d'emploi 	Age de Ia retraite 	Revenu familial aprCs sparatton 	Travail ci informatisation 	Aprs 
le secondaire 

Printemps 1997 Bilan de 1996 Le Nord : Emploi, Gains et revenus Confection de vétements Cotisants a un REER les 
jeunes; Faible revenu 	Conditions de travail 

Hiver 1996 	Taux d'emploi 	REER 	Retraits; Transferts 	Gestionnaires 	StabilitC de l'empioi 	Index 	1989 a 1996 

Automne 1996 	Bilan de mi-annëe 1996 	Families et paiements de transfert 	Families avec penslonnés - Travailleurs âgés 
4Faites vos jeux! 	Absences du travail Ct compensation 	Taux d'absence - misc a Jour 

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

L'emploi et le revenu en perspective 

La revue trimestrielle qui vous renseigne sur le marché du travail et le revenu. 

Perspective sur Internet 
L emploi ci le revenu en perspective offre maintenant sur Internet les Faits saillants. Quoi de neuf'? et I'lndex des 
suj et S. 

Gopher est un outil d'lnternet qui pci -met aux utilisateurs de parcourir un système de menus hierarchiques, a base de 
textes et facile dcmploi. Les renseignements sur Statistique Canada et ses produits et services sont conserves dans 
le Gopher du service Talon. Pour accéder a notre serveur Gopher, veuillez écrire : gopher gopher.statcan.ca  

L'adresse de Statistique Canada sur le WorId Wide Web>> est Ia suivante: http://www.statcan.ca  

order(a)statcan.ca est une adresse du courrier electronique dont vous pouvez vous servir pour commander ou pour 
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Le marché du travail : bilan 
de la mi-année 
Jeffrey Smith 

Nonibreux sont les analystes q 
u 

 i 
ont prédit que 1997 serait une 

bonne année pour l'Cconomie cana-
dienne et pour Ic marchC du travail. II 
y a eu toute une fourchette de prévi-
sions, mais les optimistes allaientjus-
qu'à parler de 350 000 nouveaux 
emplois, d'une croissance de prés (IC 

4 % du PIB et d'un taux de chômage 
inférieur a 9 % a Ia fin de I'année. 
Méme les moms exuhCrants s'atten-
daient a une antélioration par rapport 
a l'annCe dcrnière. L'année 1997 
rCpond-elle aux attentes? 

Lc present article analyse les 
points saillants de l'évolution de 
leconomie et du marché du travail 
dans Ia premiere moitiC de 1997. Les 
résultats sont compares avec ceux 
d'autres années depuis 1990; quel-
qties previsions sont aussi étudiées. 

L'environnement économique 

Des signaux prometteurs au 
debut de 1997 
AprCs une croissance relativement 
lente en 1995 et durant Ia premiere 
moitiC de 1996. Ic produit intérieur brut 
(PIB) reel a connu une progression 
marquee. AprCs six trimestres de 
croissance a 0,4 % ou moms, il a rCa-
use pour les deux derniers trimestrcs 
de 1996 et le premier de 1997 des gains 
d'environ 0,8 % (graphique A). Sur 
une base annuelle, Ia croissance du 
premier trimestre equivalait a 3,4 %. 
En d'autres termes, le premier trimes-
tre de 1997 représente une croissance 
de 2,8 % du FIB par rapport au premier 
de 1996. Méme si les résultats récents 
ne sont pas tout a fait aussi encoura-
geants que ceux de 1994, us laissent 
entendre que Ic taux de croissance 
supérieur a 3 % que certains avaient 

Jeffrey Smith est au service de Ia Division 
(tel 'analiwe des enquête.s sur le ira vail et k's 
ménages. On peut communiquer avec liii 
an (613) 951-6894. 

Cet article est essentiellement base sur 
Ies donnCes de I'EnquCtc sur Ia popula-
tion active (EPA) disponibles en date do 
II juillet 1997. Saul indication con-
traire. toutes les donnCes mensuelles ont 
etC dCsaisonnalisCes afin de faire ressor-
tir les tendances sous-jacentes. Les 
niouvements saisonniers sont causes 
par des Cvénements annuels rCguliers 
tels que le climat, les conges, Ics pCrio-
des de vacances et les cycles de Ia mois-
son et de Ia production. MCme 
dCsaisonnalisCes, les données restent 
sensibles atix fluctuations rCguliCres et 
cycliques a long terme. 

Les estimations de I'EPA pour ian-
vier 1997 sont Ies premieres a Ctre tota- 

prCdit est peut-étre plausible (voir 
Aperçu des pré visions pour 1997). 

La croissance constatée au premier 
trirnestre était associCe a des hausses 
des exportations de marchandises 
(6,3 %) et des dCpenses personnelles 
des consommateurs au chapttre des 
biens et des services (1,3 °') ainsi 
qu'aux investissements des entre-
prises dans les machines et l'Cquipe-
ment (en progrés de 5,9 %, aprCs des 
hausses de 8,1 % et de 6,9 % durant 
les deux triniestres précCdents). C'est 
dans cet ordre que ces trois secteurs 
ont totalisé les plus importantes con-
tributions a Ia croissance du PIB pour 
Ic premier trimestre, comme c'était 
d'ailleurs essenticllement le cas pour 
Ia plupart des années 90. 

Les opinions divergent quant a 
savoir lequel des exportations ou des 
dCpenses des consommateurs sont le 
moteur de Ia croissance économique 
actuelle 2 . D'une part, les dCpenses 
des consommateurs sont Ic plus im-
portant Clement du PIB reel (59,7 % 
pour le premier trimestre de 1997) et 
ses hausses consCcutives (de plus de 
I %) an cours des deux derniers  

lement fondCes sur un nouveau ques-
tionnaire i utroduit depuis sepiembre 
1996. Toutcs les series dCsaisonnalisCes 
ont etC rCvisCes en rernontant jusqu'h 
1976 afln de reflCtcr les changements 
meihodologiques. En outre. I'EPA a 
iritroduit plusieurs nouvelles variables. 
On trouvcra des renscignements 
dCtaillCs sur ces changements sur 

Internet (Statistique Canada Sunter 
et al). 

Saufindicatton ctmtratre, les clii fires 
avancCs pour Ic produit intCrieur brut 
(P113) ou pour ses ClCments sont bases 
sur les dCpenses, aux prix du marchC et 
exprimCs en doIIirs de 1986. 

trimestres sont les plus Clevées de Ia 
décennie (graphique B). D'autre part, 
les exportations de marchandises ont 
connu une croissance trimestrielle 
plus forte au cours des années 90 et 
dies ont accru d'un facteur de 1,6 leur 
part dii P1 B reel (pour atteindre 39,7 % 
au premier trimestre de 1997 ). 

Les indications prCliniinaires sont 
encourageantes pour Ic dcuxiCrnc tn-
mestre aussi. Sur une base mensuelle, 
le PIB reel au coüt des facteurs a 
gnimpé de 0,8 % en avril. La produc-
tion manulacturiCre ainsi que Ia vente 
en gros et au detail (qui avaient tous 
suhi des pertes en mars) reprCsen-
taient environ 60 % dc I'accroisse-
ment de Ia production. Les services 
financiers et connexes ainsi que le 
secteur minier ont aussi nettement 
contnibuC aux gains. 

Autres indicateurs 
économiques 
Le maintien de taux d'intCrét peti Cle-
yes ci de faibles taux d'intlation a cer-
tainement contrihué a Ia relance des 
dCpcnses des consommateurs pour 
les hiens et les services, ainsi que 
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Le marché du travail bilan de Ia mi-année 

Aperçu des previsions pour 1997 
Vers le debut ott Ia tin de chaque annCc, 
les previsions sur l'Cconomie ci le mar-
chC do tra\ ail ahondent. AprCs une trés 
bonne annCc 1994, one annCc 1995 ii-
mide et une année 1996 plutôt encoura-
geante, les banques, ies consultants et 
diverses organisations étaicnt opti-
misles face a 1997. Tous prCdisaient 
une meilkure croissance de l'Cconomie 
ci de l'ernploi. Ia persistance de taux 
d'inllation ci d'intCrCt peu élevCs et une 
lueur d'espoir face a des taux de chô-
niage obstinCmeni ClevCs. Aucune pré-
vision particuIiCrc n'est ici privilCgiée, 
mais Ic résumé génCral qui suit rappelle 
Ic climat et Ia fourchette des predictions 
pour I'ensernhle du pays. 
PIB : La plupart des predictions pour 
1997 situaient Ic taux de croissance dans 
une iburchette de 2.6 % a 3,8 %, les pré-
visions typiques Ctant entre 3.0 % et 
3,3 %. Dans l'ensemble, Ic taux de 
croissance annuel du PIB a etC plus 
modeste dans les années 90. La hausse 
de 4.1 % atteinte en 1994 a Cté Ia plus 

élevCe, suivie de celles de 1995 (2,3 %) et 
de 1993 (2.2 %). En 1996, Ic PIB a aug-
menté de 1,5 %. 
Emploi : Les opinions sur Ia croissance 
de l'cmploi variaient, avec des previsions 
allant de 1.9 % a 2,6 %, cc qui correspond 

260 000 it 355 600 emplois de plus que 
ks 13 676 200 de Fan dernier (moyenne 
annuelle). Si i'on se fonde sur I'cmploi 
total endCcembre 1996(13 753 700) plu-
tot que sur Ia rnoyenne annuclle, ces taux 
de croissance impliquent on gain de 
261 300 a 357 600 emplois. La mCdiane 
se situe dans un cas cornme dans l'autre 
autour de 310 000 emplois. Comme pour 
Ic PIB, cc serait Ic taux de croissance Ic 
plus ClevC depuis 1994. quand Ie nombre 
d'emplois avait augmentC de 276 900 
(2,1 %) scion Ia moyenne annucile, et 
d'environ 351 200 (2.9 %) de dCcembre a 
dCcemhrc. 
Taux de chOmage : La plupart des ob-
servateurs prCdisaient one ICgère tendance 
a Ia baisse du taux de chOmage a l'Cchelle 
nationalc durant I'annCe: le taux devait 

haisser presque jusqu'a 9 % a Ia tin de 
i'annCc (certains prédisaient méme qu'il 
serait tombC en-decà de 9 % en dCcem-
bre I997). Les taux de cliômage typi-
quement avancés se situaient dans une 
fourchette de 9.4 % a 9.6 %. soil tout 
prCs do taux de 1995 (9,5 %). Le taux 
annuel moyen pour 1996 Ctait de 9.7 %, 
cc qui est aussi Ic taux calculé pour dC-
ccmhrc 1996. 
Inflation Les taux relativement peu 
CIeCs qu'on a vus rCcemment Ctaient 
censCs se maintenir en 1997. Typique-
ment. Ies observateurs prCdisaient que 
Ic changernent annuel de 1.5 % de I1n-
dice des prix a Ia consommation (IPC) 
rclevC en 1996 devait se répCter en 1997; 
bien des previsions se situaient dans une 
fourchette de 1,4 % a 1,6 %. 
Cénéralités Les prévisionnistes prC-
disaient aussi Ic maintien des taux d'in-
tCrét un niveau peti Clevé et une 
certaine reprise des dCpenses des con-
sommateurs et des exportations. 

Graphique A 
Le deuxième trimestre de 1997 a été témoin de Ia plus forte croissance de I'emploi depuis 1994. 

Variation en % par rapport au trimestre precedent 

I I 	 fl Produit 	U Emploi • 
-1,0 	[1 	brut 

-1,5 
II 	Ill 	IV 	I 	II 	Ill 	IV 	I 	II 	Ill 	l't 	I 	It 	III 	IV 	I 	II 	Ill 	IV 	I 	II 	Ill 	l'tf 	I 	II 	Ill 	IV 

1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 

Sources : Enquete sur Ia population active et Division des comptes nationaux et de lenvironnement 
• Les chiffres du PIB pour le deuxiBme trimestre ne sont pas encore disponibles. 
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Le marché du travail : bilan tie Ia mi-annéc 

Graphique B 
Les exportations de marchandises représentent une part 
croissante du PIB. 

Variation en % par rapport au tnmestre précédent 	 % du PIB 
Dépenses des consommateurs en biens et services 
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Source : Division des comptes nationaux et de lenvironnement 
Les chiffres pour le deuxième trimestre ne sont pas encore disponibles. 

pour le logemcnt. Pour Ia plus grande 
partie de 1996, le changementde I'm-
dice des prix a Ia consommation (IPC) 
mensuel désaisonnal isé par rapport 
au méme mois de I'année précédenic 
a stagné a environ 1,5 %. II a corn-
mencé a s'accroitre en novembre, 

pour aueindrc 2,3 % en janvier et fé-
vrier de cette année. Depuis, les 
hausses ont été plus faibles (attei-
gnant 1,7% enjuin); dies sont reve-
flues a des niveaux constatés pour 
une grande partie des années 90 
d'après-r6cession 4 . 

Le taux prdfércntiel a été de 6.06 % 
en moycnnc en 1996, mais ii a term me 
l'année A 4,75 % (moyenne de décem-
bre). La rnoyenne pour chacun des 
six premiers mois de 1997 est restCe 
stable A 4,75 %. En 1996, les taux d'in-
tCrét hypothécaire classiques Ctaient 
en moyenne de 6.19 % et de 7.93 % 
pour un et cinq ans respectivement, 
mais ils étaient de 5,20 % ci dc 6,95 % 
en décembre. Ils sont restés relative-
ment bas cette annéc (icur moycnnc 
en juin Ctait de 5,20 % ci de 7.00 %). 
Enjuin. une augmentation d'un quart 
de point de pourcentage du taux ban-
caire (de 3,25 % a 3.50 %) n'a pas 
réussi a déclencher une hausse des 
autres taux d'intérét. En juillet, 
Ic Federal Reserve Board des 
Etats-Unis a décidé de ne pas augmen-
ter les taux d'intérêt: cette decision 
devrait contribuer a maintenir Ia sta-
hilité des taux d'intérêt au Canada, du 
moms a court terme. 

Dc ménic. Ia bonne performance 
des exportations durant Ics annCes 90 
est en partie attribuable au recul cons-
tant du dollar canadien face a Ia devise 
amCricaine. En 1990, Ic taux de change 
était en moyennc de 1,167 ($ CAN par 
$ U.S.). II a par Ia suite augmente de 
1992 a 1995 et est depuis demeurC plus 
ou nioins stable. La moyenne pour les 
six premiers mois de 1997 a etC de 
1,372. 

ScIon les premieres indications. 
I 'annéc 1997 scmhle donc se dCrouler 
comme les prévisionnistes l'avaient 
prédit. On associe hahituellernent Ia 
croissance économique i des résul-
tats positifs pour I'emploi. Or. compte 
tenu tie Ia honne performance du pre-
mier trimestre ci des conditions appa-
remmcni favorables a de boIls 
résultats pour Ic deuxiCme trimestre 1 , 
comment Ic marchC du travail s'est-iI 
comporté durant Ia premiere moitié tie 
I 'annCe? 

Le marché du travail 

L'emploi total 
Au debut tie juin tie cette annCe, 
193 400 nouveaux emplois avaient été 
créés, ce qui est nettement supérieur 
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Le marché du travail bilan de Ia mi-année 

La croissance de I'ernploi dans son contexte 
h ist or i q u e 
Pour Mimer dans son contexte I'emploi jusqu'ã present cette 
annee. des comparaisons sont faites avec les statistiques des 
annces antericures de ladécennie (pour l'année entiêre ou pour 
une partie de I'annéc). A l'occasion. l'analyse peut aussi com-
parer tine période (décembre 1996 àjuin 1997. par exempie) 
avec toutes les périodes de méme longueur depuisjanvicr 1976, 
en utilisant comme base de comparaison Ic taux de croissance 
(ou de haisse) coniposé mensuel calculé pour Ia pertodc visée. 
("est iunsi, par exempk, que les taux de croissance composes 
mensuels pour les pCriodes de six mois (n=6) sont calculés 
selon Ia trmule suivante 

I 00(( E.. /E)' ") - I). oü E = emploi: 
= janv. 76, fey. 76. ... .dec. 96; 

Janv. 76 a juill. 76: 	I 00((9 798,1 / 9 711.9)1 I'61  -1) = 0.147 % 
Fey. 76 a aoüt 76: 	100((9 812.5 / 9 694.2)" -1) = 0.202% 

Dec.96 ãjuin 97: 	10(((I3 947.1 / 13 753,7)'-1) = 0.233% 

Puisqu'il y a 258 mois dans Ia sCrie de statistiques men-
suelles dCsaisonnalisCcs de I'emploi dans Ia pCriode de jan-
vier 1976 a juin 1997.   on petit identi(er 252 pCriodes de 
six mois. Les calculs peuvent Ctre aussi effectuCs pour des 
périodes plus ou moms longues, si lon utilise d'autres valeurs 
que n=6 dans Ia formuic. Une fois toils les calculs rCaiisCs pour 
es periocles choisies, ii est possible de calculer diverses statis-

tiques pour décrire Ic rcndement d'une pCriode donnCe, comme 
celle qui sest tcrminCe Ic plus rCcemment. 

Bien que les donnCes mensuelles dCsaisonnalisCes de IEPA 
soient recueillies depuis janvier 1976, 'analyse pourrait Ctre 
limitCe i certains sous-ensembies. Par exemple, si la pCriode a 
Cvaluer se situe dans tine phase d'expansion, l'enscmhle des 
taux de eroissance composes mensuels pourralt Ctre calculC 
seulement pour les pCriodes de cette longueur qui se situent 
dans de telies phases Ct qu'on comparerait avee Ia pCriode en  

question. ('cia suppose toutethis qu'on dCtinisse ces phases, 
cc qui pourrait Ctre difficile, et Ia tache se complique si l'on fait 
plusieurs comparaisons différentes (pour dtffrents types 
d'emplois ou différentes provinces, par exemple, puisqu'il faut 
dans chaque eas des inclusions et des exclusions différentes). 
Par souci de simplicité, lorsque cette technique est utilisCe. Ia 
base de comparaison correspond a toutes les pCriodes de Ia 
longueur retenue a partir de janvier 1976. Le tableau suivant 
illustre certains rCsultats et leur interpretation. 

On voit dans Ia colonne des six mois que Ic changement de 
l'eniploi durant Ia période de dCcembre 1996 a juin 1997 a etC 
positifet qu'iI correspond a tin taux de croissance mensuel de 
0.23 % compose sur les six mois. La valeur suivante dans Ia 
mCme colonne indique øü cette pCriode se situe dans Ia distri-
bution de toutes les périodes de mCme longueur depuisjanvier 
1976. ElIe révCle que c'est tine pCriode de croissance relative-
ment vigoureuse, puisque 67 % de toutes les pCriodes de 
six mois ont cu des taux de croissance inférieurs a 0,23 O/  En 
d'autres termes. Ic taux de 0.23 % observe se situe au 
67' percentile (Ic percentile x correspondant a une valeur dans 
une distribution de valeurs telle que x % des valeurs y sont in-
férieures). Les huit nornhres suivants de Ia colonne sont des 
percentiles sClectionnCs et Ia moycrine arithnietique, qui dCcrit 
approximativememit Ia distribution (les valcurs correspondant 
aux meilleures et aux pires périodes sont données, parce qu'in-
tCressantes). EnIin. Ia proportion des périodes dont Ic taux de 
croissance compose a etC nul ou negatif est donnée. Environ 
16% des pCriodes de six mois ont accuse tine haisse ou ont eu 
un taux de croissance nul (autrement dit, cc n'est ni frequent, ni 
rare). 

Les colonnes de 3 mois et de 12 mois sont interprétCes de Ia 
mCme façon: dIes ligurent dans Ic tableau a litre de comparai-
son. En general. plus Ia pCriode est longue. plus Ia distribution 
est Ctroite. La pCriodc de 12 mois terminCc en juin 1997 SC SI-

tue globalement dans Ia nioyenne en termes de croissancc de 
I'emploi. mais Ia croissance qu'elle a connue s'est aecClCrée (somi 
rang-centile s'amCliore a mesure que les pCriodcs raccourcis-
sent). 

Taux de croissance composes mensuels de I'cmploi pour I'ensemhle (lu Canada, certaines statistiques 

DurCe de Ia periode 	 3 mois 	 6 mois 	 12 mois 
Nombre de periodi's 
depuis janv. 76 	 255 	 252 	 246 

IVo 

Plus recent 0.35 (mars 97 âjuin 97) 0,23 (dec. 96 àjuin 97) 0.20 (juin 96 ajuin 97) 
% 	plus recent 82.2 66.9 57.5 

0' percentile(minimuni) -0.61 (mars 82 àjuin 82) -0,49 (mars 82 a sept. 82) -0.39 (nov. 81 a nov. 82) 
101  percentile -0,13 -0.10 -0.10 
25' percentile 0.04 0,06 0.09 
50' percentile(mCdiane) 0,15 0.15 0.17 
75' percentile 0,29 0.29 0.25 
90' percentile 0.41 0,35 0.31 
I00 percentile(maxinium) 0.62 (janv. 78 a avril 78) 0.54 (jan'. 78 ãjuill. 78) 0,41 (janv. 78 àjarlv. 79) 
Moyenne 0,14 0.14 0.14 

20.0 15.9 17,1 

Source: Enquete sur Ia population active 
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Le marché du travail bilan de Ia iiii-année 

Graphique C 
Jusqu'ici témoin de Ia meilleure croissance de l'emploi des 
années 90, 1997 pourrait a cet égard éclipser 1994. 

Mois de décembre precedent = 100 
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99 

Source : Enquete sur Ia population active 

au nombre d'emplois générés au 
cours de Ia période équivalente de 
l'an dernier(56 400) et legèrement su-
périeur au nombre total d'emplois 
créés en 1996 (186 300)6.  La crois-
sance de l'ernploi moyen durant le 
deuxième trimestre de cette année rap-
pelle les taux de croissance trimes-
triels atteints durant les deuxiême et 
troisième trimestres de 1994, des re-
cords pour les années 90jusqu'ã pré-
sent (graphique A). La variation de 
l'emploi au cours des six premiers 
niois de 1997 équivaut a un taux de 
croissance compose de 0,23 % par 
mois. A long terme, c'est un excellent 
résultat (voir La croissance de 1cm-
plo1 dans .con conlexte historique), 
supCricur au taux de croissance dans 
les deux tiers de toutes les pCriodes de 
six moisdepuisjanvier 1976. 

Bref, bien que l'année ait démarré 
trés lentement. Ic niveau de l'cmploi en 
février ayant baissé en-decã de celui 
de déccmbre 1996, celle-ci a tout méme 
fait preuve d'une relative bonne per-
forrnancejusqu'ici; en fait, c'est l'une  

des meilleures opremi&es moitiés 
des années 90 pour Ia croissance de 
l'emploi total (graphique C). Enjuin. 
Ic niveau d'emploi dCpassait de 1.4 % 
celui de décembre 1996 dans les an-
nées 90, on n'a constatC une nicilleure 
performance A Ia mi-année qu'en 1994 
(Ic niveau d'emploi enjuin 1994 était 
supéricur de 1,5 % a celul de décem-
bre 1993. et Ia premiere rnoitié de 1994 
avaittotalisé 193 800 des 381 200 nou-
veaux emplois créés cette année-là). 

Le fléchissement de I'emploi oh. 
serve durant les anriCes 80 est consi-
déré comme plus marqué, mais plus 
court que celui des années 90, avec 
unc phase de relance et d'expansion 
plus forte. Néanmoins, les périodes 
dejanvier a novembre 1994 (dii 45 au 
55 mois du graphique D) et de no. 
vembre 1995 a avril 1996 (dii 67c  au 
72 mois) ont toutes deux été bonnes. 
La premiCre moitiC de 1997 a produit 
une autre poussée (jusqu'â present 
très marquee) de l'emploi, de février a 
juin (du 82 ,  au 86' mois). 

Ces pCriodes filvorables sont plus 
évidentes lorsqu'on considCre les 
fluctuations du taux d'cniploi. Bien 
que l'emploi total ait augmente de plus 
de trois quarts de million au cours des 
années 90 (il y avait 798 600 emplois 
de plus en juin 1997 qu'en décem-
bre 1989). ce taux de croissance n'a 
pas etC aussi rapide quc I'accroisse-
ment démographique. Le taux d'cm-
ploi a chute de facon draconienne au 
debut des annCes 90, bien que des 
gains modérés soient venu freiner cct 
élan en 1992 et en 1993 (graphique E). 
Le taux d'emploi a atteint son plus has 
niveau de Ia décennie en janvier 1994, 
(57.8 %). La croissancc de l'emploi 
observée cettc année-là a fait grimper 
Ic taux d'emploi jusqu'a son sommet 
d'après-récession de 59 % avant que 
Ia tendance a Ia haisse nc reprenne et 
ne le ramCne a 58,4 % en novern-
bre 1995. Unc deuxiCme pCriode de 
croissance l'avait fait remonter a 58,8 % 
en avril 1996. AprCs une pCriode de 
baisses trés graduelles, jusqu'à 
58,3 % en fCvrier 1997. Ic taux d'eniploi 
a remontC pour atteindre 58.9 % (en 
juin 1997), SOUS l'influcnce d'une 
reprise de Ia croissance de l'emploi 
obscrvCe tot cette année. Cette crois-
sance de 0,6 point de pourcentage 
Cquivaut a celle enregistrCe dejanvicr 
a rnai 1994, laquelle est considérCe 
comme Ctant Ia plus forte dc toutes Ics 
périodes de quatre mois des années 
90. II restc toutcfois a savoir si Ia re-
lance actuelle va durer, ou s'il ne 
s'agit que d'une autre de ces hausses 
CphCmCres typiques des annCes 90. 

Biens et services 
Dans les annCcs 90, Ia croissance de 
I'emploi est venue principalement du 
secteur des services 7 . Au cours des 
deux rneillcurcs années de Ia dCcennie 
(1994 et 1996), tant les biens et les ser-
vices ont contribué a Ia croissance, 
les premiers totalisant juste un peu 
plus de La moitiC de Ia croissance to-
tale ccs annCes-là. Au cours des 
six premiers mois de 1997, it s'est crCC 
127 900 emplois dans Ic secteur des 
services, cc qui Cquivaut a une crois-
sance de 1.3 % par rapport a décem-
bre 1996. L'emploi dans Ic secteur des 
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biens a aussi progressé (65 500 
nouveaux emplois, soit un taux de 
croissance de 1,8 % depuis décem-
bre 1996). Ce résultat encourageant 
est toutefois attribuable aux 
73 800 emplois créés enjuin; pour les 
cinq premiers mois de l'année, le nom-
bre d'emplois dans ce secteur accu-
sait hel et bien tine baisse de 8 300. 

Le nombre d'emplois dans l'indus-
trie rnanufacturière a augmenté de 
89 100, soit 4,3 %, et une grande 
partie de ces nouveaux emplois 
(52 400) ont été créés en juin. Les 
sous-secteurs des biens durables et 
non durables ont tous les deux con-
tribué a cette croissance, Ic premier a 
raison d'environ 61 % du total. Cette 
croissance n'était pas inattendue, 
compte tenu des statistiques encou-
rageantes des dépenses des consom-
mateurs et des exportations, déjà 
mentionnées. La construction a aussi 
réalisé des gains (22 300 nouveaux 
emplois, soit une croissance de 3,0 %),  

attribuables aux taux d'intérêt peu 
élevés et a un accroissement de Ia 
construction résidentielle, surtout en 
Ontario. Néanmoins, ces gains ont 
été modérés par des pertes de 
38 700 emplois (-5,1 %) dans le secteur 
primaire (essentiellement dans I'agri-
culture, qui a perdu 39 700 eniplois, ce 
qui équivaut a une perte de 8.6 %) et 
dans les services publics, qui en a 
perdu 7 200, pour une perte de 5.0 %. 

Bien que I'emploi dans le secteur 
des services ait connu une tendance 
globale a Ia hausse après une année 
1996 relativement stagnante, certaines 
industries ont subi des pertes alors 
que d'autres réalisaient des gains, 
dans Ia premiere moitié de 1997. Les 
gains importants ont été réalisés dans 
le groupe important des services so-
cioculturels, commerciaux et person-
nets, avec 129 000 nouveaux emplois, 
pour un taux de croissance de 2 1 5 % 
largement attribuable aux services 
commerciaux et personnels (hausse  

de 3,7 %, ce qui équivaut a 
103 200 nouveaux emplois, autrement 
dit aux quatre cinquièmes environ du 
total des nouveaux emplois pour cc 
groupe). Le nombre d'emplois a 
augmenté aussi dans Ic groupe des 
transports, de l'entreposage et des 
communications (de 47 500, autrement 
dit de 5,6 %). A l'inverse, Ia tendance 
a Ia baisse s'est maintenue dans I'ad-
ministration publique, qui a perdu 
23 100 emplois (-2,8 %), tandis que Ic 
groupe des finances, assurances et 
affaires immohiliCres en a perdu 19 700 
(-2,5 %). Dans Ic dernier groupe im-
portant, celui du commerce, Ia situa-
tion de I'emploi n'a guère change ati 
cours de Ia premiere moitié de 1997 
(5 700 emplois perdus, soit une baisse 
de 0,2 %). Ce résultat est attribuable 
a des mouvements faisant contre-
poids dans Ia vente en gros et au 
detail. puisque 18 100 nouveaux 
emplois (2,8 %) ont etC créés dans Ic 
domaine de Ia vente en gros, tandis 

Graphique D 
La croissance de I'emploi a jusqu'ici été plus modeste et de plus courte durée au cours des 
années 90. 
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Graphique E 
Les hausses d'emploi soutenues ont jusqu'à maintenant été rares dans les années 90. 
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que celui de Ia vente au detail en a 
perdu 23 700 (-1,4 %). La croissance 
de I'emploi dans ce premier domaine 
refléte bien son excellente perfor-
mance (qui correspond d'ailleurs 
avec les progrès réalisCs dans les ex-
portations, les importations et les in-
dustries manufacturières). En outre, 
hien que le dornaine dc Ia verne au 
detail ait aussi réalisC des gains au 
cours de Ia preniière partie de I'année, 
sa restructuration peut en partie expli-
quer les pertes d'emploi qu'il a subies 
rCccmment. 

La croissance du travail 
autonome se maintient 
I)epuis dCcembre 1996. Ic nombre 
d'emplois des travailleurs rémunCrCs 
(employés) a augmente de seulernent 
47 800 (0,4 0/a)  en raison de Ia crois-
sance de I'emploi rCmunérC dans Ic 
secteur privé (72 900 nouveaux em-
plois, soit une hausse de 0,8 % depuis 
dCcembre 1996) et dune haisse de 
I'emploi dans le secteur public 
(25 200 emplois de moms - ce qui 

équivaut a une baisse de 1,2 % - pres-
que tous perdus en juin). Pour les 
employés du secteur privé, les gains 
réalisés au cours de Ia dernière partie 
de Ia périodc envisagCe. particulière-
ment en mars (56 000) et en juin 
(57 000) I'emportent sur les pertes 
subies au debut dc l'annCe. 
Entre-temps. Ic travail autonomeK  a 
continue a croitre dc mois en mois, 
avec des gains totalisant 145 600 em-
plois(6,1 %)enjuin. 

La croissance dynamique du tra-
vail autonome n'a rien de nouveau. 
Ce dernier a en effet connu tin taux de 
croissance de prCs de 6 % entre dé-
cembre 1989 et juillet 1990. Depuis 
juillet 1996. ilyaeu II moisd'affilée 
de gains. Ia plupart importants 
(graphique F)". II s'ensuit que Ic tra-
vail autonome est passé a 18,1 % de 
1 'emploi total enjuin 1997 comparati-
vement a 13.8 % en décembre 1989. 
Au cours de Ia même période, Ia part 
de l'emploi total que les travailleurs du 
secteur privé representalent est pas- 

see de 70,0 % a 67.1 %, et celle des tra-
vailleurs du secteur public, de 16.1 % 
a 14.7%. 

Pour les travailleurs rérnunCrés, 
Ia croissance anCmique est un phCno-
mCne familier. En février 1997, Ic 
nombre de travailleurs rémunCrCs du 
secteur privC était supérieur de 8 400 
seulement(0,l %)àcequ'il CtaitendC-
cembre 1989. NCanmoins, Ia crois-
sance de l'emploi dans Ic secteur 
privé au cours des mois de mars, avrii, 
mai et juin a plus que compensé les 
pertes des deux premiers mois de 
19970 .  

Durant toutes les années 90, Ic tra-
vail aut000me a maintenu sa crois-
sance d'une annéc sur l'autrc (mesurc 
de dCccmhrc a dCcembre). Sauf en 
1993 et en 1994, il a rCalisé des gains 
supérieurs a ceux des travailleurs rC-
munCrCs. Dc dCcembre 1989 a 
juin 1997, il a representC 88,3 % de Ia 
croissance de I'emploi. Toutefois, 
depuis Ia fin de 1995, ii necorrespond 
qu'à unc proportion lCgèrement plus 
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petite (bien qu'encore importante) de 
la croissance de l'emploi total (78,6 % 
en 1996 et 75,3 %jusqu'a present en 
1997). 

Les jeunes continuent a 
sou ifrir 
Depuis Ia fin de Ia dernière recession, 
cc sont les hommes et les femmes 
adultes qui ont bënéficié de Ia crois-
sance de I'emploi. Si l'on fait excep-
tion de Ia petite flambée qui s'est 
produite vers Ia fin de 1994, I'étincelle 
de l'emploi ne s'est pas encore rallu-
mCe pour les jeunes. En juin 1997, on 
comptait 17 900 (-0,9 %)jeunesde 15 
a 24 ans de moms ayant un emploi par 
rapport a décembre 1996, alors que 
211300 adultes de plus (1.8 %) en 
avaient un. Les hommes adultes pro-
fitaient des deux tiers de ces gains 
(avec 141 300 nouveaux emplois, soit 
une hausse de 2,2 %), mais les femnies 
adultes avaient aussi réalisC des pro-
grès, avec 70 000 emplois de plus, 
pour une croissance de 1,3 %. 

Croissance de l'emploi a 
temps plein 
Dans leur ensemble, les nouveaux 
emplois créés depuis décembre 1996 
sont des emplois a temps plein 
(30 heures ou plus par semaine pour 
le principal ou le seul emploi du tra-
vailleur). Le nombre d'emplois a 
temps plein a augmenté de 229 700 
(2,1 %), tandis que les emplois a temps 
partiel accusent une baisse de 36 300 
(-1,4 %). Comme des etudes antérieu-
res Pont constaté. Ia croissance de 
l'emploi a temps partiel cst un phéno-
mène caractCristique de Ia présente 
décennie. Dc 1990 a 1996, ce type 
d'emploi a progressé chaque année 
sauf en 1994, tandis que l'emploi a 
temps plein ne s'est accru que 
trois ans sur sept (en 1993, 1994 et 
1996). Sur l'ensernble de Ia période, il 
s'est créé 423 000 nouveaux emplois 
a temps partiel, comparativement a 
182 000 a temps plein. Par consé-
quent, exprimés en pourcentage de 

l'emploi total, les emplois a temps 
plein ont accuse un recul, passant de 
83,2 %endécembre 1989à80,8 %en 
décembre 1996. Or, enjuin 1997, ils 
avaient remonté a 81,4% de l'emploi 
total. Si Ia tendance se maintient, l'an-
née 1997 sera seulement la troisième 
de Ia décennie dans laquelle Ia crois-
sance de l'emploi a temps plein aura 
dominé. 

Jusqu'à present, l'emploi a temps 
plein représente Ia grande majoritC 
des gains réalisés par les adultes a 
ce chapitre, puisque 134 400 des 
141 300 nouveaux emplois des horn-
mes adultes (95,1 %) sont a temps 
plein; pour les femmes adultes, le 
nombre net de nouveaux emplois 
s'élève a 70 000, avec 84 000 nou-
veaux emplois a temps plein et une 
perte de 14 000 emplois a temps par-
tiel. Chez les hommes adultes, Ia pro-
portion des emplois a temps plein a 
baissé pendant toute la presente dé-
cennie, puisqu'elle est passée de 

Graphique F 
Le travail autonome demeure le moteur de Ia croissance de l'emploi. 
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Graphique G 
Bien que certaines provinces aient connu un debut d'année 
plutôt lent, Ia plupart oft enregistré des gains au chapitre de 
I'emploi. 

Décembre 1989=100 

120 

115 

110 

105 

100 

95 

90 
Dec. 89 Dec. 90 Dec. 91 Dec. 92 Dec. 93 Dec. 94 Dec. 95 Dec. 96 

120 

115 

110 

105 

100 

95 

90 
Dec. 89 Dec. 90 Dec. 91 Dec. 92 Dec. 93 Dec. 94 Dec. 95 Dec. 96 

Le marché du travail bilan de Ia mi-annCe 

95,7 % en décembre 1989 a 94,0 % en 
décembre 1996. Cette tendance a Ia 
baisse semble avoir pris fin avec Ia 
forte croissance de ces emplois jus-
qu'à present cette année, Ia propor-
tion des emplois a temps plein se 
situant a 94,0 % enjuin. La situation 
est a peu près Ia méme pour les fern-
mes. AprCs étre restée stable a 76 % 
ou un peu plus depuis Ic debut de La 
décennie. Ia proportion des emplois a 
temps plein de l'emploi total des fern-
mes a baissé a Ia fin de 1996 (jusqu'à 
74,7 % en dCcembre). En 1997, Ia 
baisse sembk avoir cessé, et la ten-
dance paraIt même s'être renversée, 
puisque Ia proportion atteignait 
753 %enjuin. 

C'hez les jeunes, La proportion des 
emplois a temps plein a baissé au 
cours des annCes 90 comme chez les 
adultes, quoique plus nettement. Elle 
est en effet passée de 64,4 % en dé-
cembre 1989 a 54,5 % seulement en 
dCcembre 1996. Toutefois, méme si Ic 
nombre d'emplois temps partiel chez 
Icsjeunes a chute de 29200 (-3,2 %) 
durant Ia premiere moitié de 1997, le 
nombre d'emplois a temps p1cm qu'ils 
occupent a augmenté de 11 300 
(1,0 %) depuis, rarnenant ainsi Ia pro-
portion de ces emplois a 55,6 % en 
juin c'est un sommet depuis 
mars 1995(55,9%). 

Situtation provinciale 
Les provinces qui ont Ic plus contri-
buC a Ia croissance de l'emploi de dé-
cembre 1996 àjuin 1997 sontl'Ontario 
et Ic Québec (tableau 1). Cette der-
nière province a cependant produit 
d'importants résultats, comme 
d'ailleurs Ia Saskatchewan, Ic Nou-
veau-Brunswick et Ia Colombie-Bri-
tarinique. La creation de 69 900 
nouveaux emplois au Québec Cqui-
vaut a un impressionnant taux de 
croissance de 2,2 %, ce qui est tout Ic 
contraire de Ia Situation en 1996, une 
année qul s'était soldée par une perte 
de 20 100 emplois (de décembre a dé-
cembre). Le taux de croissance com-
posC de 0,36 % par mois pour les 
six premiers mois de 1997 se situe dans 
les 90 percentiles pour l'ensemble des 
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périodes de six mois depuis 1976. 
NCanmoins, cet excellent résultat fait 
suite a une période de recul, de sorte 
que Ia province ne compte que 

21 700 emplois (0,7 %) de plus qu'au 
mois de février 1996, celul du plalbnd 
Ic plus recent (graphique G). Les 
gains quc le Québec a rCalisésjusqu'ã 
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Tableau 1 
Variation de I'emploi de décembre 1996 a juin 1997 

Taux de croissance 
compose merisuel 

Variation 
Variation en % % Percentile 

Canada 193 400 1,4 0,23 67° 
Terre-Neuve 700 0,4 0,06 47° 
Ile-du-Prince-Edouard 100 0,2 0,03 38e 
Nouvelle-Ecosse 4 500 1,2 0,19 59° 
Nouveau-Brunswick 9300 3,0 0,50 92° 
Québec 69 900 2,2 0,36 90° 
Ontario 90 900 1,7 0,28 70° 
Manitoba 2 100 0,4 0,07 450 
Saskatchewan 12 500 2,7 0,45 930  
Alberta 15 100 1,1 0,17 46° 
Colombie-Britannique -11 600 -0.6 -0,11 100 

 

Source 	Enquête sur Ia population active 

present se situent dans le secteur des 
services (essentiellement dans le 
groupe des services socioculturels, 
commerciaux et personnels). L'emploi 
dans le secteur des hiens a été mou, 
quo ique les baisses dans l'agriculture 
et Ia construction aient masque une 
excellente performance au chapitre 
des industries manufacturières. La 
Saskatchewan a cue aussi obtenu de 
bons résultats pour Ia premiere moitié 
de l'annCe, avec un taux de crois-
sance de 2,7 % (12 500 nouveaux em-
plois). En fait, Ic taux de croissance 
compose mensuel de 0,45 % de Ia pro-
vince situe cc rendcmcnt sur six mois 
au 93e  percentile, pour toutes les pC-
nodes de six mois depuisjanvier 1976 
(7 % seulement de ces périodes ont eu 
de meilleurs résultats). En Saskat-
chewan comme au Québec, Ia crois-
sance est attribuable aux gains dans 
le secteur des services, essentielle-
ment socioculturels, comrnerciaux et 
personnels, ainsi que dans les finan-
ces, les assurances et les affaires im-
mohiliCres. Le secteur des biens a etC 
mou Ia aussi, les gains dans les indus-
tries manufactuniCres ayant éte effa-
cCs par une baisse dans I'agriculture. 
Le Nouveau-Brunswick a conrtu des 
fluctuations dans Ia premiere moitiC de 
l'annCe, bien que sa croissance gb-
bale de l'emploi ait Cté forte. La crCa-
tion de 9 300 nouveaux emplois 
depuis décembre a compensC les bais-
ses de Ia seconde moitiC de 1996, quoi-
que Ia province se retrouve encore 
en-decâ du sommet atteint en dCcem-
bre 1994. Les gains dans Ia premiere 
moitiC de 1997 ont etC rCpartis cntre 
presque tous les groupes d'indus-
tries, niais ii y a eu des baisses sensi-
bles dans les services commerciaux et 
personnels. 

A l'autre extreme, aprCs avoir long-
temps Cté Ia plus perfonnante des pro-
vinces en termes de creation 
d'emplois. Ia Colombie-Britannique a 
peut-etre ralenti, puisqu'une perte de 
11 600 empbois a fait baisser les ni-
veaux d'emploi de 0,6 % dans Ia pre-
miCre moitié de I'annCe. La plus 
grande partie de Ia haisse est 
attnibuable aux industries du secteur  

des services, particulièrcment dans Ic 
commerce, les finances, les assuran-
ces et les affaires immobilières ainsi 
que dans l'administration publique. 
(11 y a bien cu des gains dans les ser-
vices socioculturebs, commerciaux et 
personnels, mais ils se sont révélés 
insuffisants pour gommer ces pertes.) 
Une baisse nette de I'emploi sur une 
période de six mois n'est pas du ja-
mais vu en Colombie-Britannique, 
mais Il reste que Ia pCriode qui s'est 
terminCe en juin 1997 a été mediocre. 
Le taux de croissance compose men-
suel de -0,11 % correspond au 
10 0  percentile pour toutes les pCrio-
des de six mois que Ia province a con-
nues depuis 1976. II convient 
toutefois d'ajoutcr que cc repli fait 
suite au niveau record d'emplois de La 
province pour Ia dCcennie, atteint en 
décembre 1996, et que les pertes ont 
été subies durant Ic premier triniestre 
de l'annCe, après quoi on a constatC 
de petits gains en avnil, mai etjuin (Ic 
taux de croissance compose mensuel 
pour cette pCriode de trois mois est de 
0,23 %, ce qui correspond au 50° 
percentile). 

Exception faite du Nouveau-
Brunswick, Ia situation dans les trois 
autres provinces atlantiques a vane 
durant Ia premiere moitié de l'annCe. 
A Terre-Neuve, les industries manu- 

facturièrcs et Ia construction ont réa-
use des gains (c'est peut-Ctre un effet 
rCmanent de la phase de construction 
du projet Hibernia), mais ceux-ci ont 
etC virtuellement effaces par les per-
tes dans le secteur des services. En 
Nouvelle-Ecosse. les gains et les per-
tes d'emplois se sont succCdC durant 
toute Ia période, qui s'est terminée 
avec 4 500 emplois de plus en juin 
1997 qu'en décenibre 1996, cc qui est 
encore legerement en-decã du sommet 
d'aprCs-rCcession (atteint en dCcem-
bre 1995). Dans cette province 
comme a Terre-Neuve, ii y a eu des 
gains dans les industries manufactu-
niêres et Ia construction, avec des 
pertes dans Ic secteur des services. Le 
niveau d'ernploi inchangC de l'lIe-
du-Prince-Edouard est attnihuahle a 
de petits changements qui se compen-
sent niutuellement dans les diffCrents 
secteuns d'activité industnielle. 

L'Ontanio a commence I'année 
avec deux niois de recul de l'emploi, 
mais a vigoureusement rebondi par Ia 
suite, en dépassant Ic sommet atteint 
en novembre 1996. En fait, les gains 
de mars, d'avnil, de mai et dejuin Cqui-
valent a un taux de croissance com-
posC de 0,55 % par mois pour la 
pCniode de quatre mois se terminant 
en juin, cc qui Ia situe au 95° 
percentile de toutes les périodes de 

16 / Automnc 1997 PERSPECTiVE 	 Statistique Canada - n 75-001-XPF au catalogue 



Le marchC du travail : bilan de Ia mi-annCc 

quatre mois depuis 1976. Les gains de 
Iemploi dans Ia premiere moitiC de 
I'annCe ont etC rCalisCs largement 
dans les services commerciaux et 
personnels, dans les transports, 
I 'entreposage et les communications 
et dans Ia construction. 

Au Manitoba, l'emploi a rCalisC des 
gains et subi des pertes dans les dif-
férents secteurs d'activitC indus-
trielle, de sorte que le niveau d'emploi 
global n'a presque pas change. En 
Alberta, l'emploi a reculC en janvier 
avant de reprendre sa croissance ty-
pique depuis plusieurs annCes. En 
fait, Ic taux de croissance compose 
mensuel de dCcembre 1996 àjuin 1997 
situe cette période juste en-deçã de Ia 
médiane pour toutes les périodes de 
six mois que I'Alberta a connues de-
puis 1976. Les gains rCalisés dans Ia 
premiere moitié de l'annCe Ctaicnt 
concentrCs dans les services sociocul-
turels, comrnerciaux et personnels, 
dans les industries manufacturières et 
dans Ic secteur du commerce. 

Le chômage 

Résultats globaux 
La croissance de l'emploi a Cté vigou-
reuse dans les six premiers mois de 
l'année (193 400 nouveaux emplois), 
cc qui signifie que, mCme avec une 
augmentation relativement impor-
tante de Ia population active 
(104 500). Ic nombre de chômeurs a 
baissé de 88 900 (tableau 2). Le taux 
de chômage a chute de 93 % A 9.1 %. 
Jusqu'à cette annCe, les rCcentes 
relances de I'emploi tendaient a inci-
ter les gens a se joindre a Ia popula-
tion active, de sorte que Ic taux de 
chômage restait Clevé''. 

L'lndice de l'offre d'emploi 12  est un 
indicateur des intentions des em-
ployeurs d'emhaucher de nouveaux 
travailleurs. II a augmente en juin pour 
Ic onziCme mois d'affilée,jusqu'ã 121 
(les résultats dejuin 1996 correspon-
dant a 100), comparativement a 99 en 
juillet 1996. L'lndice n'avaitjamais 
été a cc niveau depuis mars 1991, 
alors qu'il s'Clevait a 120. Sa hausse 
rapide a Ia fin de 1996 et au debut de  

1997 retlCte La croissance de l'emploi 
durant cette période et, dans Ia mesure 
ou ses changements positifs laissent 
entrevoir une embauche, dIe est de 
bon augure pour le reste de 1997. 
L'augmentation rCcente de l'Indice 
peut aussi expliquer partiellement Ia 
tendance a Ia hausse du taux d'activité 
depuis Ic mois de mars, etant donné 
que Ics personnes qui s'étaient reti-
rCes de Ia population active pourraient 
y Ctre revenues si cUes pensaient qu'il 
y avait plus d'emplois disponibles. En 
fait, aprCs avoir constamment baissC 
(en passant de 65,0 % en octobre 1996 
a 64,5 % en mars 1997— le niveau Ic 
plus bas depuis novembrc 1995), Ic 
taux d'activité global (pour les person-
nes des deux sexes ãgées d'au moms 
15 ans) a commence a remonter, au 
point d'atteindre 64.8 % au milieu de 
l'année, tout comme en décembre 
1996. Cette hausse soutenue de I'm-
dice laisse en outre entrevoir Ia possi-
bilité de nouvelles augmentations du 
taux d'activité. 

Taux de chômage a Ia hausse 
chez les jeunes 
Le taux de chômage global a baissC au 
cours de Ia premiere moitiC de l'année, 
mais pas pour tous les groupes d'âge. 
Enjuin, les travailleurs de 25 a 54 ans 
avaient réduit de 0,9 point de pour-
centage leur taux de chômage de dC-
cembre 1996. II ne se situait plus qu'à 
7,7 %, et cest Ia deuxième fbis seule- 

ment depuis 1990 qu'iI est tombC en-
decà de 8 % (graphique H). Le taux de 
chômage des travailleurs plus ages 
(55 ans et plus) accuse aussi une ten-
dance a Ia baisse. 11 s'Ctablissait en 
juin A 6.3 %, cc qui Ic ramène au niveau 
du debut de 1996. Dc dCcembre 1996 
àjuin 1997, les taux de chômage ont 
haissé aussi bien chez les hommes que 
chez les femmes adultes. Dans I'en-
semble, Ic taux de chômage des adul-
tes a chute, passant de 8.5 % en 
décembre 1996 A 7.5% enjuin 1997. 
Durant toutes les années 90. Ic taux de 
chômage des hommes adultes a etC 
gCnéralement plus ClevC que ccliii des 
femmes adultes, hien que les deux 
aient tendu a augmenter et a haisser 
ensemble. C'est en 1992 quc I'Ccart a 
etC Ic plus marquC, mais il a considC-
rablement diminuC depuis (Macredie, 
1996). 

Entre-temps. Ic taux de chOmage 
chez lesjeunes (de 15 a 24 ans) a main-
tenu sa tendance a Ia hausse amorcCe 
en fCvrier 1995. Depuis septembre 
1996, cc taux frise les 17,0 1%. mais il 
s'est ClevC de iacon constante pour 
atteindre 1 7,5 % en juin. On constate 
des differences lorsqu'on sCpare 
les jeunes en deux groupes d'ãge, 
les IS A 19 ans et les 20 a 24 ans 
(graphiquc H). Le taux de chômage 
des plus vieux est restC stable depuis 
presque trois ans, A environ 14 O/  Par 
contre, après avoir évoluC plus ou 
moms parallèlemcnt a celui des plus 

Tableau 2 
Certains indicateurs de Ia population active 

Dec 96 Juin 97 Variation 

milliers milliers % 

Population (15 ans et pIus) 23 507,4 23678,0 170,6 0,7 
Population active 15239,1 15 343.6 104,5 0,7 
Emplol 13753,7 13947.1 193,4 1,4 
ChOmage 1 485,4 1 396,5 -88,9 -6,0 

Point de % % 

Taux d'activité 64,8 64.8 - - 
Taux d'emploi 58,5 58,9 0,4 0,7 
Taux de chomage 9,7 9,1 -0,6 -6,2 

Source: Enquete sur ía population active 
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Graphique H 
La diminution tant convoitée du taux de chomage semble se 
concrétiser, sauf chez les jeunes. 

Taux de chomage 
(%) 

14 

ans 

Dec. 89 Dec. 90 Dec. 91 Dec. 92 Dec. 93 Dec. 94 Dec. 95 Dec. 96 

Source: Enquete sur Ia population active 

vieux, quoiqu'en étant toujours plus 
élevé, le taux de chomage des plus jeu-
nes a semblé s'aggraver nettement au 
debut de 1995. De février 1995 a dé-
cembre 1996, ii a grimpé de 4,0 points 
de pourcentage, jusqu'à 21,2 %. En 
juin 1997, ilaatteint 23,5%. 

Par suite de ces tendances, le rap-
port des taux de chômage des jeunes 
aux adultes a continue a augmenter en 
1997. II a vane entre, I ,6 et 2,6 depuis 
janvier 1976, Ic rapport median étant 
de 1,9. Dans les années 90, ii s'est 
situé entre 1,7 et 2,3, avec une valeur 
médiane de 1,8. Entre mai 1996 et fé-
vrier 1997, ii aété de 1,9 ou 2,0, mais ii 
a augmenté pour atteindre 2,3 en juin. 
Pour les jeunes de 20 a 24 ans, le rap-
port a fluctué entre 1,5 et 1,9 au cours 
de Ia presente décennie (Ia médiane 
étant de 1,7); ii a peu a peu passé a 
1,8 % cette année, essentiellement en 
raison de Ia baisse du taux de chô-
mage chez les adultes. Par contre, le 
rapport des plus jeunes aux adultes a  

atteint un sommet pour les années 90 
enjuin (3,1). Bien que cc ne soit pas 
un record absolu - depuis 1976, le 
rapport se situe entre 1,6 et 3,4, avec 
une médiane de 2,2 -, les rapports de 
3 ou plus ont été rares, même pour ce 
groupe três jeune. Le 3,1 atteint en 
juin est une premiere pour les années 
90; ii faut remonter ajanvier 1982 pour 
un rapport de cet ordre (3,0). 

Ventilation provinciale du 
taux de chômage 
A l'échelle nationale, Ia croissance de 
l'emploi et Ia reduction du nombre de 
chOmeurs au cours des six premiers 
mois de 1997 ont donné lieu a une 
augmentation de la population active 
précisément Cquivalente a Ia crois-
sance de Ia population en age de tra-
vailler. En d'autres termes, le taux 
d'activité est demeuré inchangé. (Si 
on considère l'ensemble des peniodes 
de six mois franchiesjusqu'à mainte-
nant au cours des années 90, Ic taux 

d'activité était en baisse dans les deux 
tiers de celles-ci.) Dc plus, compte 
tenu de Ia croissance de Ia population 
active, Ia chute du chômage s'est tra-
duite par une diminution marquee du 
taux de chômage. 

Si I'on compare Ic mois dejuin 1997 
a celui de décembre 1996, chaque pro-
vince, a l'exception de Ia Saskat-
chewan, a connu une diminution tant 
du nombre de chômeurs que du taux 
de chômage. L'Alberta, Ia Nouvelle-
Ecosse, l'Ontario, Ic Québec et Ic Nou-
veau-Brunswick ont fait Ctat d'une 
situation semblable a Ia tendance na-
tionale : Ia diminution du nombre de 
chômeurs a entraIné une hausse plus 
qu'équivalente de l'emploi (tableau 3). 
Cependant, dans les trois derniCres 
provinces (plus particuliCrement au 
Nouveau-Brunswick), La hausse de 
I'emploi a été suffisamment forte pour 
entraIner une augmentation de Ia po-
pulation active outrepassant celle de 
Ia population en age de travailler 
(d'oi un taux d'activité a La hausse). 
L'Alberta a pour sa part connu une 
diminution de son taux d'activité, et 
cc, en dépit de l'accroissement de sa 
population active. Cette situation 
tient a La forte hausse de Ia population 
en age de travailler, laquelle est venu 
freiner Ia faible remontCe de Ia popu-
lation active. En Nouvelle-Ecosse, 
tout comme dans l'ensemble du Ca-
nada, l'augmentation de La population 
active a tout juste permis de compen-
ser Ia croissance de La population en 
age de travailler, laissant ainsi Ic taux 
d'activité inchange. 

Terre-Neuve, I'Ile-du-Prince-
Edouard et Ic Manitoba ont vu leur 
population active diminuer sous I'm-
fluence d'une sCrie d'importants re-
culs du nombre de chômcurs, mais ces 
provinces n'ont toutefois connu 
qu'une faible croissance de l'emploi. 
Par consequent, la diminution de Ia 
population active a contrihué a Ia 
baisse du taux d'activité dans ces pro-
vinces. 

Dc décembre 1996 a juin 1997, Ia 
CoLombie-Britannique n'a connu 
qu'une légère baisse du chômage. 
Cette province est par ailleurs la seule 
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Tableau 3 
Variation de certains indicateurs, décembre 1996 a juin 1997, selon Ia province 

Population Population Taux Taux Taux de 
(15 ans et plus) active Emploi Chômage d'activité d'emploi chomage 

milliers (%) points de % 

Canada 170,6 	(0,7) 104,5 	(0,7) 193,4 (1,4) -88,9 (-6,0) - 0,4 -0,6 

Terre-Neuve -0,9 (-0,2) -3,6 (-1,5) 0.7 (0,4) -4,3 (-8,9) -0,7 0,2 -1.6 
lle-du-Prince-Edouard 0,2 	(0,2) -0,7 (-1,0) 0,1 (0,2) -0.8 (-7,0) -0,7 - -1,0 
Nouvelle-Ecosse 3,0 	(0,4) 1,9 	(0,4) 4.5 (1,2) -2,6 (-4.5) - 0,4 -0,6 
Nouveau-Brunswick 1,8 	(0,3) 8,6 	(2,4) 9,3 (3.0) -0,7 (-1,5) 1,3 1,4 -0.5 
Québec 30,0 	(0.5) 39,8 	(1,1) 69,9 (2,2) -30,1 (-6.8) 0,3 0,9 -0,9 
Ontario 65,8 	(0,7) 59,2 	(1,0) 90.9 (1,7) -31,8 (-6,0) 0,2 0,6 -0,6 
Manitoba 3,7 	(0,4) -2.0 (-0,3) 2,1 (0,4) -4.0 (-9,2) -0,5 - -0,7 
Saskatchewan 3,8 	(0,5) 13,6 	(2,8) 12,5 (2,7) 1,2 	(4.2) 1.5 1,3 0,1 
Alberta 27,2 	(1,3) 5,5 	(0,4) 15,1 (1,1) -9,5 (-9,9) -0,7 -0.2 -0,7 
Colombie-Britannique 36,1 	(1.2) -17,8 (-0,9) -11.6 (-0.6) -6,2 (-3,5) -1,3 -1.1 -0,2 

Source: Enquete sur Ia population active 

a avoir étë témoin d'une diminution de 
l'emploi au cours de cette période. Par 
consequent, son taux de chômage n'a 
que légèrement diminué. Le resserre-
ment de Ia population active parallè-
lenient a Ia montée rapide de Ia 
population a donc donné lieu a un re-
cut appreciable du taux d'activité. 

Finalement. seule La Saskatchewan 
a faiL face a une hausse du chômage 
au cours de cette période de six mois. 
Toutefois, Ia forte croissance de l'em-
ploi qu'elle a connue lui a vatu une 
population active plus nombreuse. 
Cela lui a done permis <<d'absorber>> 
tout chômage en surcroIt, laissant le 
taux de chomage a toutes fins utiles 
inchange. On y a en outre observe 
une hausse marquee du taux d'acti-
vitC Ctant donné que Ia population 
active a connu une hausse cinq lois 
plus élevée que celle de Ia population 
en age de travailler. 

Perspectives d'avenir 
En avril 1997, l'Enquête sur les pers-
pectives du monde des affaires' 3 , qui 
est menée a chaque trimestre, a révélé 
qu'environ 15 % des entreprises ma-
nufacturières s'attendaient a une 
croissance de l'emploi alors que II % 
en prCvoyaient un repli, ce qui donne 
un solde positif de 4 % (74 % des 

entreprises participantes ayant dé-
dare prdvoir peu de changement). Ce 
résultat est un peu plus encourageant 
que celui de janvier 1997 (solde de 
1 %) ou a plus forte raison d'avril 1996 
(solde de - 4 %). Comme touj ours de-
puis 1991, aucune des entreprises ré-
pondantes n'a fait état de difficultés 
de production resultant d'une pdnu-
ne de main-d'ceuvre non qualifiée; par 
contre, 5 % des entreprises ont dé-
dare en avril 1997 avoir fait face a une 
pénurie de main-d'oeuvre qualifiée, 
(c'est la valeur Ia plus Clevée depuis 
1990). L'enquête a aussi révClé un 
solde positif des commandes reçues 
et une proportion plus réduite des in-
ventaires de biens finis <<trop impor-
tantso (les résultats sont compatibles 
avec les tendances récentes). Dans le 
même ordre d'idées, les résultats rC-
cents de I'EnquCte mensuelle sur les 
industries manufacturiCres (valables 
jusqu'à Ia fin d'avril) ont révélé une 
augmentation des livraisons, une 
hausse vertigineuse du nombre de 
commandes non remplies, une aug-
mentation des nouvel les commandes 
et une baisse du rapport des inventai-
res aux Iivraisons. Bref, I'analyse des 
résultats des deux enquCtes laisse 
entendre que, au moms dans Ies in-
dustries manufacturières (qui repré-
sentent directerneni quelque 16 % de 

l'emploi total et qui sontâ I'origine de 
46% de Ia croissance de l'emploi des 
six premiers mois de 1997). Ia crois-
sance constatéc jusqu'à present en 
1997 va vraisemhlahlement continuer. 

L'indice compose, qui donne une 
We plus génCrale de I'Cconomiet 4 , 

s'est élevé de 0,8 % en juin, ce qui re-
prCsente une 21 1  augmentation men-
suclle d'affilée. Cct indice tend 
genCralement a Ia hausse, mais les 
augmentations mensuelles de Ia fin de 
1996 et des mois courus en 1997 ont 
etC légerement supérieures a Ia 
rnoycnne. Avec 9 éléments sur 10 
marquant des points en juin, l'Ccono-
mie semble prCte a connaitrc unc 
croissance soutenue, cc qui devrait 
étre de bon augure pour Ia croissance 
de l'emploi d'ici Ia linde 1997. 

Résumé 
Le marchd du travail a commence I'an-
née 1997 sun une note plutôt lente. La 
croissance de I'emploi au cours des 
six premiers mois a etC presque aussi 
ClevCe que lors de Ia premiere moitiC 
de 1994, l'année qui reste encore Ia 
meilleure de Ia décennie pour Ia crois-
sance de l'emploi total. 

Le travail autonome a continue a 
progresser vigoureusement, quoique 
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ses gains n'aient pas été tout a fait 
aussi impressionnants qu'à La fin de 

1996. La croissance de l'emploi total 
en 1997 a été jusqu'ã present 

attribuable a l'emploi a temps p1cm, de 

sorte que cette année pourrait être Ia 

troisième (etla deuxième d'affilée) de 

La décennie øü l'on a constatC ce phé-

nomCne. Les six premiers mois ont 
aussi etC marques par une croissance 

substantielle de l'emploi dans Ic sec-
teur des services, après des gains re-

lativement modestes en 1996. 
Comparativement a I'an dernier, 

quand I'Ontario et I'Ouest ont gagné 

des emplois alors que Ic Québec et 
I'Est en ont perdus, Ia croissance de 

l'emploi a etC plus centraliséc dans Ia 
premiere nioitié de 1997, et Ia plus 
grande partie des gains ont été con-

centres au Québec et en Ontario. En 

outre, tout comme en 1996, Ia crois-
sance de I'emploi a favorisé les 
adultes, les pertes étant aux dépens 

des jeunes. 

Méme si les rCsultats de La 
mi-année n'offrent aucune garantie, a 
moms de renversements majeurs. 

I'annCe 1997 devrait rCpondre aux at-
tentes de nombreux prévisionnistes. 

0 

I Notes 
I Dans les années 90 (sauf en 1991). les 
exportations de marchandises ont etC l'ClC-
meni qui a Ic plus contribuC au pourcentage 
de changement annuel du PIB; elles l'ont 
habituellement emporte de loin sur le 
deuxiCme élémcnt en importance, genera-
lement les dépenses des consommaleurs. 
Depuis 1994, lea investissements des en-
treprises au chapitre de Ia machinerie et de 
l'équipement ont aussi jouC un role deter-
minant dans Ia croissance dii PIB. 

2 Voir par exemple Bond (1997) et 
Little et Bourette (1997). Dans cc dernier 
article, l'auteur souligne que Ia hausse de 
l'indice trimestriel des attitudes des con-
sommateurs du Conference Board du Ca-
nada au cours du premier trimestre Clait Ia 
cinquiCme hausse trimestrielle d'affilCe, et 
que c'est Ia premiere fois que cela se 
produit en 15 ans. Bien que les niveaux 
approchent ceux de 1994, us sont encore 
bien en-deca de ceux de Ia fin des années 
80. 

3 	En raison de Ia baisse rapide des prix 
des machines cc de l'équipement (et parti-
culiCrement des ordinateurs) ces derniCres 
annécs, bus les ClCments de dépenses 
comprenant une forte proportion de I'un 
de ces elements ont une importance rela-
tive exagérée lorsqu'ils sont mesurCs en 
prix de 1986. Cest pour cette raison que 
lea tendances relatives a Ia part du NB 
peuvent Ccre prCsentCes en dollars cou-
rants plutOt que constants. Dans Ic cas des 
dépenses des consommateurs et des expor -
tations de marchandises, cette approche 
donne des résultats qui ne sent pas trés 
différents des nOtres. En dollars courants, 
Ia part dii PIB nominal quc les dCpenses des 
consommateurs représentent n'a virtuel-
lement pas change au cours de Ia pCriode 
figurant au graphique B, puisqu'elle Ctait 
de 59,5 % pour Ic premier trimestre de 
1990 ci de 60.8 % pour Ic premier de 
1997. La part du PIB nominal que les 
exportations de marchandises reprCsen-
tent a encore augmenté d'un facteur de 
1

1
6, passant de 21,5 % dans Ic premier 

trimestre de 1990 a 34,2 % dans le pre-
mier de 1997. 

4 Lea données non dCsaisonnalisées pour 
l'IPC tCmoignent de mouvements 
similaires : I'indice a auginentC pour 
atteindre 2,2 % en janvier ci en fevrier, 
pour ensuite descendre a 1,8 % en juin. 

5 	Bien que Ia situation de l'économie 
soil gCnCralement encourageante, certai-
flea tendances peuvent retléter une fai-
blesse persistante. Par exemple, les failli-
tea des particuliers ont aueInt un niveau 
record en 1996 (79 631 faillites. Soil 3,4 
par I 000 Canadiens de IS ans et plus). 
Jusqu'á present. Ia tendance semble se 
maintenir en 1997. Dans Ic premier 
trimestre de I'année, on a constaté 
21 141 faillites de particuliers, comparati-
vement a 19 146 pour Ia mCme pCriode en 
1996, soit une hausse de 10,4%. En avril 
1997, on a vu 8 507 consommateurs de 
plus declarer faillite, cc qui porte Ic total 
jusque-li en 1997 a 29648, done bien plus 
que les 25 922 faillites dCclarées au cours 
de Ia pCriode correspondante en 1996. Le 
nombre de faillites de particuliers avait 
nettement augmenté en 1990 et 1991, et 
il eat resté ClevC depuis. Le nombre de 
faillites d'entreprises a fluctuC au cours de 
Ia décennie, mais il a encore augmenté en 
1995 Ct en 1996 (jusqu'à 14 229). En 
avril 1997, 4 517 entreprises avaient dC-
dare laillite, cc qui reprCsente une batsse 
importante comparativement aux 
5 259 faillites déclarCcs au cours des 
quatre premiers mois de 1996. NCan-
moms, les declarations de faillite d'impor-
lances entreprises comme Eaton's (en 
fCvrier) et Interlink Freight Systems Inc. 
(en juillet) pourraienl influer sur Ia per-
ception qu'a Ic public de l'Cconomie. Au 

moment de declarer faillite, Eaton's avail 
a son service environ 6 000 employCs a 
temps p[ein et 9000 a temps partiel, dent 
certains perdroni vraisemblablement leur 
emploi. Interlink comptait environ 
2 000 employCs au moment de declarer 
faillite. Les liens entre les conditions 
Cconomiques, les faillites et l'emploi soft 
complexes et nCcessitent une étude plus 
appro fond i e. 

En outre. Ic niveau d'endettement 
personnel demeure élevC et Ia croissance 
du revenu reel personnel est toujours IC-
thargique. Lorsqu'on combine ces phCno-
mCnes avec une autre baisse du rapport des 
economies personnelles au revenu reel 
durant Ic premier trimestre de 1997 (jus-
quà environ 2 %), il semble bien que les 
dCperises des consommateurs soient finan-
cees par l'Cpargne, et les emprunts. 

6 	Comme il fallait s'y attendre, Ia moi- 
tiC environ du changement de Ia situation 
de l'emploi sur une période de 12 mois se 
produit au cours des 6 premiers mois, en 
moyenne. Pour toutes les pCriodes de 
douze mois depuis janvier 1976, les 
six premiers mois ont représentC environ 
49 % (valeur médiane) de l'ensemble du 
changement sur 12 mois. Les résultats 
sont jusqu'ici analogues (48%) pour les 
annCes 90. Si I'on ne tient compte que des 
années civiles, les médianes se situent a 
46 % pour toutes les annCes de 1977 a 
1996 et a 42 % pour [es annees de Ia 
prCsente décennie. Ces derniCres annCes. 
Ia premiCre moitiC de I'annee civile s'cst 
soldCe par les apports en pourcentage 
suivants a Ia croissance annuelle de I'em-
ploi: 88% en 1993, 51% en 1994, 42% 
en 1995 et 30% en 1996. 

7 	Les industries du secteur des services, 
prises collectivement, ont realise des gains 
au chapitre de I'emploi dans chacune des 
annCes de Ia prCsente décennie de 1990 a 
1996 inclusivement, avec une progression 
totale de 775 200 emplois (effectif de 
dCcembre 1996 moms celui de décem-
bre 1989). Au cours de Ia mCme période, 
les industries du secteur des biens ont perthi 
des emplois quatre années sur sept, Ic total 
des emplois perdus s'Clevant a 170 000 
(tableau). Trois des annCes de Ia prCsente 
dCcennie ont etC marquees par une forte 
croissance de lcmploi ci deux d'entre dIes 
(1994 et 1996) sont les seules qu'iI vaut Ia 
peine de mentionner en Ce qui concerne Ic 
secteur des biens, qui a contribuC juste un 
peu plus de Ia moitiC do total des gains de 
l'emploi ces annCes-Iã. Contrairement a 
ces deux années, Ia troisiCme - 1993 - a dO 
au secteur des services Ia quasi-totalitC de 
sea gains au chapitre de I'emploi. Cette 
annCe pourrait bien Ctrc Ia quatriCme 
année de forte croissance de l'emploi de Ia 
dCcennie, et Ic moteur de cette croissance 
sera prohablement Ic secteur des services. 
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Tableau (note n 7) 
Pertes on gains d'emploi (dec. moms 
dec. précCdent) 

Année 	 Total 	l3icns Services 

in ii tiers 

1997 	 193.4 	65,5 	127,9 

1999 is 1996 	605,2 -170,0 	775.2 

19119 is 1997 * 798.6 -104.5 	903.1 

Source . Enquete cur la population active 
* Join 1997 moms dec. 1996. 

Join 1997 ,noins dec. 1989. 

8 	Les travailleurs autonomes sont les 
propriétaires d 'enireprises (constituées ou 
non en société) ainsi que les travailleurs 
familiaux non rémunérés (les personnes 
qui travaillent sans rémunération dans une 
entreprise agricole, une entreprise ou un 
cabinet professionnel détenu et dirigé par 
un autre memhre de Ia famille vivant dans 
Ic méme logement). 

9 	Pour Ia periode de II mois terminée 
en juin 1997, Ic travail autonome a connu 
is l'échelle du Canada un taux de croissance 
compose de 1,2K % par mois, soil Ic taux 
Ic plus élevC (100' percentile) pour toules 
les périodes de 11 mois mesurées depuis 
janvicr 1976. Pour toutes les periodes de 
II mois depuis janvier 1976, Ic taux de 
croissance compose mensuel median du 
travail autonome a étë de 0.27 %. Cepen-
dant, Ic taux de croissance du travail 
autonome constaté jusqu'ici en 1997 est 
trés Clevé, mais il n'a Ctabli aucun record. 
Pour Ia periode de six mois terminée en 
juin 1997, Ic taux de croissance compose 
a etC de 0,99 % par mois (Ce qui corres-
pond au 96' percentile pour toutes les 
pCriodes de six mois depuis janvier 1976): 
entin, pour Ia periode de trois mois termi-
née en juin 1997, it a Cté de 0,94 % par 
mois (85' percentile). 

It) La faiblesse de Ia croissance de Fern-
ploi dans Ic secteur privC saute aux yeux 
lorsqu'on Ctudie les taux de croissance 
composes mensuels. Par exemple. Ic taux 
de croissance compose pour les ernployés 
du secteur privC Ctait de -0,01 % par mois 
pour Ies II mois terminCs en juin 1997 (cc 
qui Ic situe act 22' percentile pour toutes 
les pCriodes de II mois). NCanmoins, Ic 
mouvement prcnd de Ia vitesse : l'emploi 
dans Ic secteur privé s'est en effet accru de 
0.13 % par mois durant Ia période de 

six mois terminée en juin 1997, cc qui le 
classe au 42' percentile. et  Ic taux pour Ia 
période de trois mois terminée elle aussi en 
juin 1997 s'élve is 0,34%, ce qui le fait 
passer au 72' percentile, autrement dii 
hien au-dessus de (a médiane des périodes 
de trois mois, qui est de 0.16 0/ 

12 L.'Indicc de l'offre d'emploi est corn-
pile is partir du nombre d'annonces tl'offre 
d'emploi parues dans 22 journaux de 20 
grandes regions mCtropolitaines. II est 
dCsaisonnalisé et pondCrC afin de faciliter 
les comparaisons d'un mois is I'autre. 
Dans son edition de juin, il a été repondCré 
is partir des estimations du Recensement de 
1996. et (a série a etC historiquement 
révisCe is partir de janvier 1981. 

13 Chaquc année, en janvier, avril, juillet 
ci octobre, dans Ic cadre de I'Enquéte sur 
les perspectives du monde des affaires, 
menCe is chaque trimestre, on demande aux 
entreprises manufacturieres leurs prCvi-
sions sur les volumes de production atten-
dus, les changements Cvcntuels de l'emploi 
pour les trois mois suivants, les comman-
des, les inventaires Ct ainsi de suite. 

Taux d'activité 	 65,2 
Taux d'emploi 	 58,9 
Taux de chbmagc 	 9,6 

Source : EnquCte sur Ia population active 

AV Documents consultés 
BOND. D. oExports, not consumers, fuel 
growth>> darts The Vancouver Sun, 13 jumn 
1997. p. E2. 

LITTLE, B. ci S. BOURETTE. nShoppers 
on a spreen dans The Globe and Mail, 14 
juin 1997, p. BI. 

MACREDIE. I. <cLe marchC du travail 
bilan de Ia mi-annéen dans L 'ernploi et le 
revenu en perspective. n° 75-00I-XPF au 
catalogue. vol. 8. n' 3, Statistique Canada, 
Ottawa, Automne 1996, p. 9-17. 

14 L'indice compose (aUssi appele mdi-
cateur avancC composite) comprend Ii) éIé-
ments : I'indice du logement (base sur une 
combinaison des mises en chanlier et des 
ventcs de maisons par Ic service 
interagences), l'emploi dans les services 
cornmerciaux et personnels. I' indicc hour-
sier TSI- 3(1(1, Ia masse monCtaire (Ml), 
I' indicateur avancC composile arnCricain, 
Ia durée hcbdomadaire moyennc du travail 
(en heures), les nouvelles commandes de 
biens durables, Ic rapport des Iivraisons aux 
stocks dc hiens finis, Ics ventcs dc meubles 
et d'appareils ménagers ci les autres yen-
tes de hiens durables. II est base sur une 
valeur Cgale a 100 pour 1981 Ct disponible 
en versions pondCrCe (utilisCe ici) ou pas. 

15 Le changement mensuel median de 
l'indice compose ponderC était de 0.45 % 
pour Ia période de mars 1952 is juin 1997 
(Ia moyenne Ctant de 0.35 %). Darts les 
annCes 90 (de dCcembre 1989 is juin 1997), 
Ic taux de changement median Ctait de 
0.47 % (moyenne = 0.33 %). Pour Ia 
pCriode doctobre 1995 is octobre 1996 
(correspondant a Ia reprise initiale de Ia 
tendance is Ia hausse, aprés Ic IlCchisse-
ment du milieu de 1995) Ia mediane Ctait 
de 0.45 % (moyenne 0.45). Entin. pour 
Ia pCriode de novembre 1996 is juin 1997. 
Ic taux de changement median Ctait de 
0,89 % (moyenne = 0,89 %). 

Point de % 

64,8 	 -0,4 	-0.6 
58,5 	 -0,4 	-0.7 
97 	 0.1 	 1.0 

STATISTIQUE CANADA. '<Guide de I'En-
quCte sur Ia population active [1997],>. 
l)ocurnent disponible sur l'Internet is 
I'adresse www.statcan.ca  sous Ia rubriquc 
nProduits Ct services, Documents de re-
cherc hen. 

StINTER, D. ci aI. >cL'EnquCte sur Ia 
population active : elaboration d'un nou-
veau questionnaire pour 1997n. Document 
disponible sur I'Internet is l'adresse 
www.statcan.ca  sous Ia rubrique sProduits 
ci services, Documents de recherchen. 

1990 - (54,7 -216.6 62,0 II 	Par exemple, 	durant 	les 	24 mois 	de 

1991 -133.9 -176.9 42,9 décembre 1994 is décembre 1996. Ic nom- 

1992 55.5 -65.9 121.4 bre demplois s'est aecru de 284 800 tan- 

1993 172,3 13,1 159.2 dis que Ia population active augmentait de 

1994 381,2 206,7 174,5 333 500. 	Le nombre de chômeurs avail 

1995 98,5 -35.7 134.2 augmenté, et Ic taux de chomage avail été 

1996 186,3 105,3 81,0 legerement 	is 	Ia 	hausse (tableau). 

Tableau (note n° II) 
Certains indicateurs de Ia population active 

Viii iii at> 
Dec. 94 	I)éc. 90 	 Variation 	 en 

milliers 	 milliers 

Population (15 ans Ct pIus) 	22 862,4 	23 507,4 	 645.0 	 2,8 
l'opulation active 	 14 905,6 	15 239,1 	 333.5 	 2.2 
Ernploi 	 13 468.9 	13 753.7 	 284,8 	 2,1 
Chomage 	 I 436,7 	1 485.4 	 48.7 	 3,4 
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L'emploi r 6 munere00 00  non 
permanent 
Lee Grenon el Barbara Chun 

Au Canada, environ 87 % des tra-
vailleurs rémunérés (soit 9,7 mil- 

lions de personnes) ont un emploi 
permanent. Toutefois, en raison de Ia 
rapidité des changements survenus 
dans Ic monde du travail au cours de 
la dernière décennie, bien des gens ne 
s'attendent plus a demeurer au ser-
vice du méme employeur jusqu'â Ia 
retraite. En effet, le travail temporaire 
semble s'inscrire dans une tendance 
qui s'accentue de plus en plus. 

L'évolution du travail temporaire 
dans le temps a été analysée dans plu-
sieurs etudes qui s'appuyaient sur 
des détinitions du travail non perma-
nent relativement restreintes (voir 
Etudes connexes). A l'aide de sources 
de données et de concepts permet-
tant de brosser un tableau des nou-
velles formules de travail, le present 
article analyse et compare les caracté-
ristiques des emplois permanents et 
non permanents ainsi que les tra-
vailleurs 3  qui les occupent. L'Ctude 
repose plus particulièrement sur I'En-
quéte sur les horaires et les condi-
tions de travail (EHCT) de 1995, de 
laquelle sont tires des renseignements 
détaillCs sur le sujet (voir Sources des 
donnèes, concepts ci definitions).  Les 
observations qui suivent sont basées 
sur cette enquéte 4 . 

Terre-Neuve détient le plus 
fort taux 
En novembre 1995, les travailleurs 
rémunérés ayant indiqué que leur 
emploi principal était non permanent 
représentaient 11 % de Ia main-
d'oeuvre rémunérée au Canada. 
Toutefois, Ia proportion d'emplois 

Lee Grenon es: au service de ía Division de 
/ 'anah'se des enquêles sur le travail ci les 
ménage.s. On peut communiquer avec lui 
au (613) 951-5254. Barbara Chun est au 
service de Ia Division des méthodes 
d'enquéies des ménages. On peut 
communiqueravec elleau (613) 951-4687. 

non permanents vane scIon Ia pro-
vince. C'est a Terre-Neuve qu'elle est 
Ia plus élevée (26 % des travailleurs 
rémunérés y occupent un emploi non 
permanent). La Colombie-Britannique 
enregistre Ic taux Ic plus faible (9 %). 
Les pourcentages observes en Onta-
rio et dans les provinces des Prairies 
correspondent généralement a la 
moyenne nationale, alors que Ic Qué-
bec et les provinces de I'Atlantique 
font Ctat de taux supérieurs a Ia 
moyenrie nationale (tableau I). 

Les emplois temporaires, a 
forfait et d'une durée 
déterminée sont les plus 
répandus 
L'éventail des genres demplois non 
permanents est beaucoup plus vaste 
que Ia definition traditionnelle de l'em-
ploi temporaire. En réalité, les isa-
vailleurs embauchés par I 'entremise 
d'une agence de placement tempo-
raire ne representaient qu'un petit 
segmentde Ia main-d'oeuvre non per-
manente en novembre 1995 (2 %)5 

Les emplois temporaires, les emplois 
a forfait et les emplois d'une durée dé-
terminée constituaient les formules de 
travail les plus rCpandues. Le travail 
occasionnel et le travail sur appel ont 
également été mentionnés souvent. 
Le travail saisonnier 6  rémunéré repré-
sente l'autre principal genre d'emploi 
non permanent. Par definition, les tra-
vailleurs autonomes ayant une acti-
vitd saisonnière avaient un emploi 
permanent. 

Titulaires de postes non 
permanents : sous le signe de 
Ia diversité 
L'augmentation du nombre d'emplois 
temporaires et a forfait ainsi que I'es-
sor des services d'aide temporaire 
laissent craindre I'accentuation du 
nombre de travailleurs dits <jetables>> 
(Castro, 1993). Les emplois non 

permanents sont souvent associés 
aux jeunes peu spécialisés, de méme 
qu'aux emplois de bureau, aux emplois 
dans le secteur tertiaire ainsi qu'au 
travail manuel offrant des possihilités 
limitées d'avancement et peu d'avan-
tages sociaux. Cependant, en suppo-
sant que ces caractéristiques sont 
propres a tous ces emplois et tra-
vailleurs, on en occulte Ia diversitC. 

A l'aide de l'analyse typologique, 
les titulaires des emplois non perma-
nents ont été regroupés en fonction 
de caractéristiques des emplois et de 
caracteristiques personnelles com-
munes (voir Techniques slatisliques). 
Ainsi ont été constitués quatre 
groupes (ou grappes) de travailleurs 
ayant un emploi non permanent en 
considérant le sexe, l'âge, le niveau 
d' instruction, I 'état matrimonial, Ia 
durée de l'emploi. Ic groupe profes-
sionnel et Ia rCmunération hebdoma-
daire. Ces grappes sont sensiblement 
de Ia méme taille. 

La premiere grappe compte princi-
palement des jeunes étudiants de sexe 
masculin (15 a 24 ans) qui sont céliba-
taires et qui occupent un emploi de-
puis une courte période. Ces 
personnes travaillent gCnéralement 
dans les domaines suivants : ventes, 
services, secteur primaire, transports, 
fabrication, man utention et transfor-
mation. En moyenne, leur taux de trai-
tement horaire est plus bas, leuremploi 
principal ne peut pas être considCré 
comme un emploi a temps plein 
d'après Ic nombre d'heures de travail 
et leur rémunération hebdomadaire 
est relativement faible (tableau 2). 

La deuxième grappe est constituée 
surtout d'hommes manes d'âge 
adulte (25 a 69 ans). Ils travaillent 
generalement dans les domaines 
suivants gestion et administration, 
sciences naturelles, enseignement, 
secteur primaire, construction, 
transports, fabrication, usinage, 
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L'emploi rémunéré non permanent 

Etudes connexes 

&ugmentation du nombre 
d'emplois temporaires ou a forfait 

En 1989 ci en 1994, l'Enquëte sociale 
générale (ESG) a recueilli des données 
sur les travailleurs temporaires ou a for-
fait qui, par definition. Ctaient des tra-
vailleurs rCmunCrCs dont I 'emploi devait 
prendre fin a une date dClerminCe. Les 
travailleiirs autonomes et les entrepre-
neurs indCpendants Ctaient exelus de 
l'enquCte. Parmi les cmployés âgés de 
15 a 64 ans, on denonihrait un peu plus 
de traailIcurs temporaires on a lorlait 
en 1994 (9 "/o ou 970 000 personnes) 
qu'en 1989 (8% ou 799 000 person-
ties) (Krahn. 1995).  L'augnientation 
Ctait plus marquee dans certains do-
maines d'aciivitC. Dc 1989 a 1994, Ia 
proportion d'employCs temporaires ou 
a forfait est passCe de 17 % A 22 % dans 
Ia construction, de 10 % a 13 % dans les 
services sociaux, et de 8 % a ii % dans 
I 'administration puhi Ique. En revanche, 
dans les ventes au detail. leur propor-
tion est passée de 7 % (88 000 person-
nes) en 1989 it 4% (52 000 personnes) 
en 1994. Durant Ia mCme pCriode. dans 
Ia categoric des autres services aux con-
sommateurs 2 . Ia proportion des effectifs 
reprCsentée par les cmployCs tempo-
raires ou a lorlait a diminuC, passant de 
13% (136 000) a ii % ( 128 000). Ces 
variations, ventilCes par domaine d'ac-
tivité, soni pcut-être davantage trihu-
taires do ralcoti ssement Cconomiquc du 
debut des annCcs 90 quc d'un change-
ment siructurel a plus grande échelle en 

ce qui concerne le recours a des travailleurs 
occasionnels ou a forfait. 

Essor des services d'aide 
temporaire 
Dans les annécs 50, des services d'aide 
teniporaire ont été crCés, principalement 
afin de reniplacer Ic personnel de bureau, 
le personnel de secretariat et les ira-
vailleurs manuels permanents qui s'étaient 
absentCs provisoirement (Akyeanipong, 
1989). Ces services se sont adaptes a 
l'Cvolution des hesoins des entreprises 
ainsi qu'à Ia diversification deJa clientele. 
Aujourd 'hui. les entreprises ('not appel 
aux services d'aide temporaire. Cgalemeiit 
connus sous Ic nom de services de loca-
tion de personnel. afin de combler un large 
Cveniail de besoins en ressources hu-
maines (Hamdani. 1996). Les employeurs 
ont besoin de travailleurs pour seconder 
Ic noyau principal de main-d'oeuvre ainsi 
que pour remplacer les travailleurs ab-
sents. Ces employeurs souhaitent comp-
ter sur une main-d'oeuvre d'appoint 
liable pour s'adapter aux imprévus on aux 
fluctuations saisonniCres. Ces services 
d'aide temporaire permettent aussi aux 
employeurs qui n'ont pas encore pris de 
decision quant a l'affectation des res-
sources a long terme de comp ICier leurs et'-
fecti fs. 

Pour mesurer Ia croissance des ser-
vices de location de personnel, on petit en-
ire autres analyser les revenus, qui 
tCmoignent du nonibre ci de Ia durCe des  

affectations (Ic volume de travail) aitisi 
que du type de services (Ic degrC de spC-
cialisation) fournis (I Iamdani, 1996). 
Dans cc domaine d'activitC, les revenus 
ont connu une forte croissance dans les 
années 80 et ont platonnC en 1989. I.e 
recours accru aux technologies permet-
tant d'utiliser nioins de personnel ainsi 
que Ia demande accrue de main-d'oeuvre 
associCe a des spécialités pour lesquel-
les if y avait pénurie ont contrihuc a Ia 
baisse des revenus, qui s'est poursuivie 
an cours des trots annCcs suivanles. 
Malgré une hausse en 1993, les services 
de location de personnel ont vu leurs 
revenus maintenir un Ccart (IC prCs de 
16 % par rapport au sommet de 1989. 

Augmentation du nombre 
d'emplois de courte durée 
L'augmentation du nombre de tra-
vailleurs teniporaires et du recours aux 
services d 'aide temporairc coIncide avec 
Ia croissance des emplois de courte du-
rée. Si on ne pent pas dégager une ten. 
dance significative quant a Ia durCc 
complete moyenne des emplois entre 
1981 et 1994, on a assisté a une polari-
sation plus marquee entrc Ies emplois de 
loriguc dorée et les emplois de courte 
dur& ci cc, pour l'ensemhle de Ia main-
d'oeuvre. Dc nombreuses enlrepriscs 
seniblent avoir un noyauo d 'employCs 
embauchCs pour une longue pCriode et, 
an hcsoin, font appel a des eniployCs 
supplCnientaires durant one courte pC-
node (lleisz, 1996). 

Sources des données, concepts et definitions 

Sources des données 
L' EnquCte sociale genérale (ESO) 
porte sur Ic travail ci des caractCristi-
ques connexes. Les cycles de 1989 et de 
1994 ont penis de recueillir des don-
flees stir les travailleurs temporaires ou 
a forfait dont l'emploi devait cesser 
une date dCterminCe. ('omme I'enquCte 
de 1989 (cycle 4) a etC réalisCe en Jan-
sier et en fCvrier et que I'enquCte de 
1994 (cycle 9) s'est étalée sur les 
12 mois de l'année, il faut tenir compte 
de l'etIet saisonnier Cventucl inherent 
aux donnCcs de 1989 lorsque I'on com-
pare les deux cycles. 

L'Enquête sur les bureaus de pla-
cement et les services de location de 
personnel est une enquCte annuelle me-
née auprès des entreprises. En 1993, on a 
utilisé un questionnaire remaniC afin de 
recueillir davantage de renseignements sur 
chaque entreprise et d'améliorer les mc-
sures. 

L'EnquCte sur les horaires ci les 
conditions de tras all ElICT). parrainCe 
par Developpenient des ressources hu-
maines Canada, a éte réalisCe en novem-
bre 1995 a titre de supplement a 
l'EnquCte sur Ia population active. 
L'EHCT de 1995 visait a mettre âjour les  

est i mat tot is prod u i tcs &Ltns Ic ctd ic de 
l'EFICT de 1991. a ennobler les Iacuncs 
statistiqucs decelees depuis I'enquCte 
de 1991. ainsi qu'á inclure les tra-
vailleurs autonomes. Certains des con-
cepts redClinis avaient trait aux emplois 
permanents, aux emplois non perma-
nents et aux genres d'emplois non per-
manents. 

Dans toutes les enquCtes-échan-
tillons. les estimations sont faussCes, a 
des degrés divers, par one erreur 
d'échantillonnage. La mesure de I'cr-
reur-type d'estimation esi expnimCe au 
moyen du coefficient de variation (CV), 
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Lemplot rémuneré non permanent 

qul correspond a un pourcentage de 
I'estimation. Ainsi. dans Ic cadre de 
I'EHCT, une estimation de 40 500 ou 
plus a I'échelle du Canada a un CV ac-
ceptable de nioins de 16,5 %. Les esti-
mations de 18 000 a 40 499 sont 
accompagnées de restrictions ou doi-
vent étre utitisées avec plus de prudence 
du fait que leur CV se situera vraisein-
blahlenicni entre 16,6% ci 33,3 %, cc 
qui signifie que 'estimation présente 
une marge d'erreur élevée. Les estima-
tions entre tO 000 et 17 999 ne sont pas 
fiables et sontjugées contidentielles, et 
celles inférieures a 10000 ne peuvent 
pas êlre diffusées. Les critéres entou-
rant Ia diffusion des donnécs varicnt 
selon Ia province et Ia region. 

Concepts de PEHCT 

Des donnCes stir les emplois perma-
nents et les emplois non permanents 
ont etC recueillies en novenibre 1995 
dans Ic cadre de IEHCT. A cette occa-
sion, on n'a pas pose les questions sur 
Ia permanence de l'emploi aux tra-
vailleurs autonomes. Les rCpondants 
devaient fournir des renseignements sur 
Ieuremploi principal (celui auquel us ont 
consacrC Ic plus grand nombre d'heures 
de travail durant Ia seniaine de rCfC-
rence) 

nL'emploi de ... est-il permanent on 
est-il d'une maniCre ou d'une autre non 
perrnanen t?>> 

La distinction entre l'einploi perma-
nent Ct l'emploi non permanent renvoie 
a Ia nature dc l'emploi et non aux inten-
tions du titulaire. Par exernple, I'étu-
diant qui occupe un eniploi permanent 
est consi dCrC comnie permanent mCme 
s'il souhaite exercer ces functions tern-
pora irement. 

On dCsigne parfois l'emploi perma-
nent SONS l'expression <<cinploi d'unc 
durCe indCterminCc puisque Ia date de 
cessation n'a pas etC prCcisCe. 

L'ernploi non permanent prend fin a 
une date déterrninCe au prCalable ou des 
qu'un projet est terminC. Cela corn-
prend les emptois d'une durCe détermi-
née, les emplois occasionnels, les 
emplois saisonniers et les emplois a for-
fait. Saufavis contraire. La présente ana-
lyse des emplois non permanents exclut 
les travailleurs saisonniers et les tra-
vailleurs qui n'ont pas indiquC Ic genre  

d'einploi non permanent qui dCcrit Ic 
mieux leur travail. 

Les répondants qui ont indiqué que 
leur emploi principal Ctait non permanent 
d'une nianiCre on d'une autre devaient 
Cgalernent répondre a Ia question sui-
vante 

De quelle manière l'ernploi de ... n'est-
ii pas perrnanent?u 

La réponse est classCe dans l'une des 
categories suivantes 

Les emplois saisonniers ne durent que 
pendant une on des pCriodes limitCes, 
chaque annCe, a Ia mCme Cpoque. Its sont 
structures en function de Ia demande 
annuelle de main-d'oeuvre dans des do-
maines d'activitC tels que l'agriculture, les 
pCches. Ia foresterie. Ia construction et Ic 
tourisme. 

Les emplois temporaires, d'une durée 
déterminCe on a forfait (non saison-
fliers) prennent fin a une certaine date ou 
torsquc La tâchc ou Ic projet est terrniné, 
confrmCment a cc qui a etC Ctahli par 
l'employeur avant l'ernbauche. 

Dans Ic cas des emplois sur appel on 
occasionnels, les heures de travail varient 
considérablement d'une sernaiiie a I'autre. 
it n'y a pas d'horaire Ctahli au préalahle 
(en d'autres termes, I'employC se prC-
sente an travail en fonction des besoins), 
le temps non travaillé n'est habitueltement 
pas rCmunéré et Ia possibilité de décrocher 
un emploi régulier a long terme est limi-
tee. 

Dans Ic cas d'un emploi obtenu par Pen-
tremise d'une agence de placement 
temporaire, celle-ci s'occupe de tous les 
details ct rCmunCre Ic travailleur. 

Détin itions 

Les services de location de personnel 
on les services d'aide temporaire cor-
respondent aux entreprises de t'indusirie 
des services de location de personnel, en 
vertu de Ia Classification type des inc/us-
fries de 1980 (code 7712). L'EnquCte sur 
les bureaux de placement et les services de 
location de personnel recueille des rensei-
gnements stir les linances de ces entre-
prises et les services qu'elles offrent. Par 
ailleurs, les donnCcs stir l'emploi obte-
nues grace a l'EnquCte stir l'ernploi, Ia ré-
inunCration et les heures de travail ne font 

pas Ia distinction entre les hureaux de 
placement et les services de location de 
personnel. Cependant, ces deux types 
d 'Ctabl issement sum di fférents. Les bu-
reaux de placement servent d'intermC-
diaire entre les chercheurs d'emploi et 
les employeurs en quCte de main-
d'oeuvre, alors quc Ics services de loca-
tion de personnel placent leurs 
employCs dans d'autres entreprises a 
titre temporaire. 

Les travailleurs temporaires on a 
forfait englohent les rCpondants ayant 
indiquC que leur emploi sc terminait a 
tine date dCterminCe. Seuls les tra-
vailleurs rCmunérés ages de 15 a 64 ans 
ont etC analyses. Les donnCes de 
I'EHCT de 1991 étaient égalernent dis-
ponibles: toutefois. La definition des 
einplois temporaires ou a forl'äit utulisCe 
dans cette enq liCte englobail uniquerncnt 
les eniplois qui devaient se terminer 
dans tin délai de six rnois. 

Le taux de traitement horaire ci La 
rémunération hebdomadaire, qui ont 
etC Ctahlis a partir des donnCes de 
I'EIICT, se rapportent a tous les Ira-
vailleurs rCmunCrCs (ernployCs a salaire 
horaire et salaries). 

Les heures habituellement tra-
vaillées pendant Ia semainc a l'em-
ploi principal correspondent. suivant 
Ia definition de I' EnquCte sur Ia popula-
tion active utilisCe avant janvier 1997, 
an nonihrc d'heures de travail du répon-
dant durant tine semaine type, qu'iI soit 
rCmunCrC on non. 

L'analyse des domaines d'activitC est 
fondCe sur Ia C/as,' itIcufiun type des in-
dustries de 1980. ('ertains domaines 
d'activitC out etC combines afin de faci-
liter L'analyse. Le secteur primaire en-
globe I 'agriculture. les pCclics, Ia 
foresterie et les mines. Les services so-
cioculturels. Ies services aux entrcpriscs 
et les services personnels comprennent 
également les services divers. 

Dans Ia présente étude. Ia Classification 
ttpe des pro/essi ns de 1980 a servi a 
analyser les professions. Certaines 
professions ont ClC combinées afin de 
faciliter l'analyse. Les professions libC-
rales et techniques englohent Les do-
maines suivants : sciences natureLles et 
sociales, ret igion, enscigncment, niCde-
cine et professions dii domaine artis-
tiq ue. 
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Tableau 1 
Situation face a Ia permanence d'emploi et genre d'emploi non permanent selon Ia region et Ia 
province 

Travailleurs sans emplol permanent 

Ensemble Travailleurs Temporaire. Occa- 
des ayant un a durée sionnel, 

travailleurs emploi déterminée et sur 
rémunérés permanent Total I et a forfait appel 	Saisonnier 

Canada 	 milliers 11 084,5 9683,5 1 271,6 633,6 415,8 182,2 
100 87 11 6 4 2 

Provinces de l'Atlantique 	milliers 787,2 627,7 153,8 59,5 49,7 42,2 
% 100 80 20 8 6 5 

Terre-Neuve 	 milliers 163,0 120,2 41,9 16,5 14,2 9,9 
% 100 74 26 10 9 6 

Ile-du-Prince-Edouard 	nillliers 45,3 35,6 9,2 2,9 • 2,6 * 3,4 
% 100 79 20 6* 6 7 

Nouvelle-Ecosse 	 milliers 320,8 272,1 47.1 19.5 14,6 12,9 * 
% 100 85 15 6 5 4 

Nouveau-Brunswick 	milliers 258,2 199,8 55,7 20,6 18,3 16,0 
% 100 77 22 8 7 6 

Québec 	 milliers 2 670,5 2277,6 369,3 192,0 113,5 49,9 
% 100 85 14 7 4 2 

Ontario 	 milliers 4407,2 3940,7 425,9 230,7 132,7 46,0 
% 100 89 10 5 3 1* 

Provinces des Prairies 	milliers 1 812,6 1 599,0 192,5 87,4 72,7 27.1 * 
% 100 88 11 5 4 

Manitoba 	 milliers 418,7 371,2 41,0 19,2 15,8 -- 
% 100 89 10 5 4* -- 

Saskatchewan 	 milliers 326,0 285,9 36,5 18,0 12,6 * -- 
% 100 88 11 6 4 -- 

Alberta 	 milliers 1 067,9 941,8 115,0 50,2 44,3 16,4 
100 88 11 5 4 2' 

Colombie-Britannique 	milliers 1 406,9 1 238,5 130,1 64,0 47,3 -- 
% 100 88 9 5 3 -- 

Source 	EnquJte sur les horaires et les conditions de travail, 1995 
• 	Donndes avec restrictions (voir Sources des données, concepts et definitions). ** Comprend les travailleurs qui n'ont pas mentionnd leur situation face a Ia permanence d'empioi 

Comprend les travailleurs des services d'aide temporaire et ceux des autres genres d'emplois non permanents non mentionnés 
ci-dessus, de méme que ceux qui n'ont pas precise leur genre d'emploi non permanent. 

transformation et autres métiers. Ils 
occupent habituellement leur emploi 
plus longtemps que les autres tra-
vailleurs sans poste permanent. La 
plupart ont Cgalement un certificat 
d'études postsecondaires ou un di-
plôme universitaire. Ces travailleurs 
sont en outre caractérisés par un taux 
de traitement horaire élevé, une Se-
maine de travail plus tongue ainsi 
qu'une rémunération hebdomadaire 
élevée. 

Lesjeunes femmes célibataires qui 
occupent un emploi depuis une courte 
période tout en poursuivant leurs étu-
des caractérisent Ia troisiême grappe. 

On les retrouve principalement dans 
les domaines suivants : sciences so-
ciales, travail de bureau, ventes et ser-
vices. Cette grappe se distingue par 
un taux de traitenient horaire relative-
ment bas, une sernaine de travail plus 
courte ainsi qu'une réniunération heb-
domadaire plus faible. 

La quatrième grappe est composéc 
majoritairement de femmes mariées 
d'ãge adulte qui détiennent un certifi-
cat d'études postsecondaires ou un 
diplôme universitaire et qui travaillent 
dans les domaines suivants gestion 
et administration, sciences sociales, 
enseignement, médecine et sante, tra- 

vail de bureau et services, Pour Ia piu-
part de ces travailleuses, La durCc de 
l'emploi vane de moyenne a longue. 
Leur rémunération hebdomadaire as-
sez élevCe s'explique par un taux de 
traitement horaire relativement Clevé 
allié a un nombre d'heures de travail 
inférieur a celui d'un emploi a temps 
p1cm. 

Les femmes adultes (quatrième 
grappe) accusent un retard sur leurs 
homologues masculins (deuxième 
grappe) au chapitre de La rémunéra-
tion moyenne et du nombre moyen 
d'heures travaillées. Dans le cas des 
plus <<jeuiies>> (premiere et troisiCmc 
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Techniques statistiques 
Analyse tpologique 
L'analyse typologique consiste a re-
grouper des observations similaires dans 
uncertain nombrc de grappes. La répar -
tition des travailleurs en quatre grappes 
distinctes offrait ici Ic meilleur regrou-
pement. Cette analyse est purement 
descriptive et ne sen qu'ã determiner 
comment Ics donnCcs de l'échantillon 
peuvent étre groupCes. 

L'analyse repose sur des donnCes 
d'enquéte non pondCrCes. Chaque oh-
servation se retrouve dans tine seule 
grappe. Les moyennes du taux de trai-
tement horaire. du nombre d'heures ha-
bituellernent travaillCcs pendant Ia 
seniaine ci de Ia rCmunCration hebdoma-
daire par grappe (tableau 2) ont etC cal-
culCes a partir de donnCes d'enquéte 
pondCrCes. 

Regression linéaire multiple 

Un modele de regression linCaire. 
Efr) = fX, a etC ajusté en Ibnetion des 
donnCes pour analyser Ia relation entre 
une variable dCpendante, y. ci un en-
senihie de variables indCpendantes ou 
explicatives. X. L'ensemhle de paramC-
tres. P . a Cté estinu. a partir des 
donnCcs. Dans cette analyse, les 'aria-
bles dCpendantes Ctaient Ic taux de 
traitemcnt horaire, Ia rémunCration heb-
domadaire Ct Ic nombre d'heures hahi-
tuellenient travaillécs. 

Lorsque les variables explicatives 
sont noniinales. on est en presence d'un 
type special de regression linéaire qu'on 
appetle I'analyse de la variance, laquelle 
constitue le fondement de l'approchc 
suivie. Les variables explicatives suivan-
tes ont etC Ctudiées permanence ou 
non-permanence de l'ernploi, age. sexe. 
Ctat matrimonial, scolanitC, domaine 
d'activitC. profession. durée de lem-
ploi, taille de l'entrepnise, affiliation 
syndicale ou protection en vertu dtine 
convention collective, inscription a un 
programme d'Ctudes, province et catC-
gone de travailicur. Dc méme, les inte-
ractions relatives a Ia permanence et a Ia 
non-permanence de l'emploi ont été in-
tCgrCes au modCle. On a vénifiC les hy-
potheses liCes aux coefficients () aim 
de determiner Si Ic coefficient n'Ctait pas 
égal a zero, c'est-à-dire si Ia variable 
indCpendante Ctait a l'origine d'une  

partie statistiquement significative de Ia 
variance totale de Ia variable dCpen-
dante. On a notamment mesuré Ia rela-
tion existant entre Ia permanence ci Ia 
non-permanence de l'emploi et les va-
riables dCpendantes a I'aide des varia-
bles dCpendantes. 

En raison des intercorrélations entre 
les variables explicatives, ces coeffi-
cients doivent Ctrc interprCtés dans Ic 
contexte du modCle. Les variables expli-
catives ont etC choisies en fonction de 
l'intCrét reprCsentC par Ic domaine ainsi 
que de Ia signification au plan statisti-
que de Ia relation avec les variables dé-
pendantes. 

L'arialyse exploratoire a permis de 
determiner quelles variables d'intCrCt 
pouvaient s'intCgrer au modCle a un ni-
veau de signification de a = 0.05, ainsi 
que de dCceler les problèmes engendrCs 
par Ia correlation entre les variables cx-
plicatives. Les coefficients de regression 
ont etC estimés et les verifications des 
hypotheses ont Cté effectuées en tenant 
eompte du plan d'Cchantillonnage com-
plexe de I'EnquCte sur les horaires et les 
conditions de travail. Soil Ufl plan 
d'Cchantillonnage en grappes a plusieurs 
degrCs stratifié. (L'analvse de regression 
suppose un Cchantillonnage alCatoire 
simple. cc qui peut se traduire par des 
infirenccs erronCes.) En cc qui a trait au 
taux dc traitemcnt horaire. a Ia rCmuné-
ration hebdomadaire et aux heures habi-
tuellement travaillCes, les coefficients 
des variables figurent au tableau 7. La 
coordonnée a l'origine est Ia valeur de ré-
fCrence de Ia variable dCpendante (taux 
de traitement horaire, rCmunCration 
hebdomadaire ou heures habituellcment 
travaillées), c'est-ã-dire Ia valeur 
moyenne de Ia variable dCpendante Ions-
que les variables indCpendantes sont 
Cgales aux niveaux de référence. Ls 
coefficients de regression estimatifs () 
des variables nominales indCpendantes 
font Ctat de laugmentation ou dc Ia di-
minution différentielle de Ia valeur 
movcnnc ou probable de Ia variable dC-
pendante. pour chaque niveau de Ia a-
niable nominale par rapport au niveau de 
rCfCrence. 

Pour plus de renseignements concer-
nant les techniques et lcs logiciels utili-
sés, communiquez avec Barbara Chun 
au (613) 951-4687.  

grappes), Ia rCmunération hebdoma-
daire est sensiblement Ia mCme. 

Comparaison des emplois 
permanents et des emplois 
non permanents 
En novembre 1995,lesemploisperma-
nents étaient généralement associés a 
des taux de traitement plus élevés et a 
un plus grand nombre d'heures de tra-
all (tableau 3). Par con sequent. la  ré-

munération hebdomadaire moyenne 
des employés permanents était de 
5 % supCrieure a celle des employés 

non permanents. Dc mCme, un plus 
tort pourcentage d'employCs perma-
nents jouissaient de tous les princi-
paux avantages sociaux (tableau 4). 

I)'aprCs certains théoriciens, ces 
differences observées au chapitre des 
caractCristiques des emplois confir-
ment la division du marchC du travail 
en deux segments, celui des obons> 
ci celui des <<mauvais>> emplois 
(II ipple et Stewart, 1996). Ils soutien-
nent qu'un segment est constituC 
demplois supplémentaires assurant 
un taux de traitement plus bas, un 
nombre moms Clevé d'heures de tra-
aiI et, par consequent, une rémuné-

ration hebdomadaire plus faible, et 
moms d'avantages sociaux que 
I'autre segment. Cependant, des ca-
ractéristiques des emplois autres que 
Ia permanence peuvent également in-
lItter sur ces attributs. 

Plusieurs facteurs peuvent contri-
bueràcesdiliérences. Parexemple,Ie 
fait qu'un plus grand nombre d'em-
ployés qui ont un poste permanent 
travaillent dans des grandes entrepri-
ses, sont syndiqués ou assujettis a 
une convention collective peut expli-
quer en partie Ia rémunération plus 
Clevée et Ic plus grand nombre d'heu-
es de travail (tableau 5). 

La profession joue également un 
rIe. Ainsi, parmi I'ensenible des tra-
ailleurs qui avaient un emploi perma-

nent en novembre 1996, 16 % 
dCtenaient un poste dans Ie domaine 
de Ia gestion et de l'administration 
comparativement a 6 % des tra-
vailleurs dont Ic poste était non per-
manent. 
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Tableau 2 
Particularités des emplois non permanents selon certaines 
caractéristiques communes aux travaiueurs * 

	

Taux de rOmuné- 	Heures hebdoma- 	Rémunération 

	

ration horaire 	daires habituelles 	hebdomadaire ** 

	

$ 	 $ 

	

Grappe t  1 	 9,40 	 25,0 	 258 

	

2 	 17,28 	 35,8 	 625 

	

3 	 11,16 	 22,7 	 259 

	

4 	 12,85 	 25,5 	 350 

Source : Enquete sur les horaires et les conditions de travail, 1995 
Ne comprend pas les travailleurs saisonniers et ceux qui n'ont pas précisé leur 
genre d'emploi non permanent. 

** Voir Ia note n° 7. 
Voir Techniques statistiques. 

Influence des caractéristiques 
des travailleurs 
Los travailleurs qui ont un poste non 
permanent soft plus susceptibles 
d'être jeunes, célibataires ou do sexe 
féminin ou de détenir des eniplois de 
plus courte durée que les travailleurs 
dont le poste est permanent (tableau 6 
et graphique). Ces differences entre 
les travailleurs pourraient expliquer 
certaines differences entre les emplois 
permanents et los emplois non perma-
n en t s. 

La permanence de J'emploi 
est Iiée aux heures 
hebdomadaires et a La 
rémunération 
Pour determiner dans queue mesure Ia 
permanence de l'emploi est liCe au 
taux de traitement horaire, aux heures 
travaillées eta Ia rCmunCration hebdo-
madaire habituelle, il convient de te-
nir compte des effets évcntuels 
d 'autres caractCri stiques des emplois 
et des personnes. Trois modèles de rC-
gression linéaire multiple ont servi a 
mesurer Ia difference (Ic coefficient) 
entre Ia valeur probable de chacun 
des éléments susmentionnés pour 
chaque niveau des variables (indépen-
dantes) explicatives et Ic niveau de 
rCfCrence (voir Techniques statisti-
ques). 

scolarité, durée de l'emploi, taille de 
l'entreprise, categoric do travailleur, 
province, domaine d 'activitC, profes-
sion, affiliation syndicale ou protec-
tion en vertu d'une convention 
collective. La coordonnée a l'origine 
de 9,64 S (colonne I dii tableau 7) re-
présente Ia valour probable du taux de 
traiternent horaire dii group , de rCfC-
rcnce chaque coefficient (B) subsC-
quent représente Ia difference do taux 
de rémunération horaire par rapport 
au nivcau de rCfCrence pour chaque 
variable explicative. 

Nombre d'heures hebdoma-
daires habituellement 
travaillées 
Toutes autres choses Ctant Cgales, Ia 
semaine de travail des employCs qui 
ont un poste permanent est gCnCrale-
ment plus longue (quclque six heures 
de plus en moyenne) que eel Ic des em-
ployCs dont Ic poste est non pernla-
nent. Cette difference a etC ohscrvée 
dans l'ensernble do Ia main-d'oeuvre. 
Cela signifie que, en ce qui a trait a 
cette variable dépendante, il n'y avait 
pas d'interaction entre les variables 
indCpendantes. Le nombre probable 
d'heures travaillCes dans Ic groupe de 
rCfCrence tournait autour do 29. 

Rémunération hebdomadaire 
La permanence de l'emploi n'est pas 
liCe au taux de traitement horaire. 

L'interprétation qui suit tente éga-
lement de determiner queUes autres 
caractéristiques des emplois et des 
personnes ont un lien statistiquement 
significatif avec ces trois variables 
d Cp en da ntes. 

Taux de traitement horaire 
En cc qui a trait au taux do traitement 
horaire moyen, aucune difference sta-
tistiquement significative n'a été 
constatée entre les titulaires de 
postes permanents et ceux de postes 
non permanents lorsque les caractC-
ristiques suivantes étaient cons-
tantes age, sexe, état matrimonial, 

Tableau 3 
Rémunération moyenne et heures moyennes de travail selon Ia 
situation face a Ia permanence d'emploi 

Travailleurs rémunérés 

	

Permanents 	Non permanents * 

Taux de traitement horaire ($) 	 15,39 	 1270 

Heures de travail hebdomadaire 
habituelles 	 36,9 	 27,2 

Rémunération hebdomadaire ($) 	 579 	 374 

Source . Enquete sur les horaires et Ies conditions de travail, 1995 
* Ne comprend pas les travailleurs saisonniers et ceux qui n'ont pas précisé leur 

genre d'emploi non permanent. 
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Tableau 4 
Pourcentage des travailleurs ayant des avantages sociaux et 
repartition des travailleurs selon le genre d'horaire de travail 

Travailleurs rémunérés 

Permanents 	Non permanents 

Avantages offerts par l'employeur 

Régime de retraite ou REER collectif 55 20 

Régime d'assurance-maladie 
complémentaire 64 19 

Régime de soins dentaires 60 16 

Congés de maladie payes 62 20 

Vacances payees ** 78 29 

1-loraire flexible 24 22 

1-loraire de travail 

Normal de jour 70 52 

Normal de soirée ou normal de nuit 7 9 

Rotatif ou fractionné 11 10 

Sur appel ou occasionnel 1 11 

Irrégulier ou autre 11 18 

Source : Enquete sur Ies horaires et les conditions de travail, 1995 
* 	Ne comprend pas les travailleurs saisonniers et ceux qui n'ont pas precise leur 

genre demploi non permanent. 
Voir Ia note n° 8. 

Cependant, ii y a une relation entre La 
permanence et Ia rémunération heb-
domadaire, qui est tributaire du taux 
de traitement horaire et dii nombre 
d'heures travaillées. Dans Ic groupe 
de référence, Ia rémunération hebdo-
madaire probable s'élèvc a 282 $. 

La rémunération hebdomadaire 
moyenne des titulaires des emplois 
permanents et des emplois non perma-
nents variait scion Ic sexe et Ia scola-
rite (en d'autres termes, ii y avait une 
interaction entre ces variables dépen-
dantes). La difference était plus mar-
quée chez les hommes que chez les 
femmes. Parmi les femmes qui ont fait 
des etudes secondaires, toutes autres 
choses étant par ailleurs égales, les 
employees qui ddtenaient un poste 
permanent gagnaient approximative-
ment 34 $ de plus par semaine que 
celles dont Ic poste était non perma-
nent. Chez les hommes, Ic fossC  

s'accroIt de quelque 61 S. cc qui porte 
Ia difference cumulative a 95 S. Au 
chapitre de Ia rCmunCration, Ia diffé-
rence entre les titulaires d'un emploi 
permanent et les travailleurs qui ont 
un poste non permanent était plus 
prononcCe chez les diplômés univer-
sitaires que chez les personnes moms 
scolarisCes. 

Caractéristiques connexes 
D'autres caractéristiques des emplois 
et des personnes ont une relation sta-
tistiquement significative avec 
au moms une des variables dépen-
dantes. 

Toutes autres choses étant égales, 
Ic taux de traitement horaire, les heu-
res habituellement travail lees durant 
Ia semaine et La rémunération hebdo-
madaire étaient lies ala durée de l'em-
ploi, a Ia profession, au domaine 
d'activité, a l'affihiation syndicale ou  

a La protection accordée par une con-
vention collective, A Ia taille de l'en-
treprise locale, a l'état matrimonial et 
a Ia province. Les travailleurs du sec-
teur public avaient un taux de traite-
ment horaire et une rémunération 
hebdomadaire supérieurs a ceux de 
Leurs homologues du secteur privé. 
Comme on pouvait s'y attendre, Les 
étudiants qui avaient un emploi tra-
vaillaient moms d'heures par semaine 
et avaient une rémunération hebdo-
madaire plus faible que les autres tra-
vailleurs. line rémunération moyenne 
supérieure et un plus grand nombre 
moyen d'heures travaillées étaient 
plus prohables chez les travailleurs 
qui répondaient aux caractéristiques 
suivantes sexe masculin, manes, di-
plôme d'Ctudes universitaires, poste 
en gestion ou en administration et em-
ploi de plus Longue durée. 

Conclusion 

Dc plus en plus de travailleurs ont un 
emploi temporaire. Ce fait, allié a La 
forte croissance des services d'aide 
temporaire et a Ia polarisation au cha-
pitre de Ia durée de l'emploi, laissent 
entendre que les nouvelles formules 
de travail gagnent du terrain. 

D'aprCs i'Enquête sur Les horaires 
et les conditions de travail de 1995, on 
retrouvait parmi les travailleurs non 
permanents des femmes et des horn-
mes de tout age et de tout niveau 
d'instruction, exerçant de non-
breuses professions dans bien des 
domaines d'activitC. En général, les 
fétiimes adultes qui avaient un emploi 
non permanent avaient des moyennes 
inférieures a celLes de leurs homolo-
gues masculins relativement au taux 
de traitement horaire, au nombre 
d 'heures habituel lement travail ICes 
pendant Ia semaine et a Ia rémunCra-
tion hebdomadaire. Dans Ic cas des 
femmes et des hommes plus jeunes, 
les moyennes étaient similaires. Les 
femmes avaient tendance a étre con-
centrées dans un éventaiL de profes-
sions plus restreint que les hommes. 

La permanence de l'emploi semble 
liée non pas au taux de traitement 
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horaire, mais plutôt au nombre d'hcu-
res habituellement travaillécs pendant 

La semaine. Puisque les titulaires 

d'emplois non permanents font moms 

d'heures par semaine, leur rérnunéra-

tion hebdomadaire est moms èlevëe 

que celle des employés ayant un 
poste permanent. L'écart au chapitre 

de Ia rémunération hebdomadaire est 

plus marquC chez les hommes quc Ics 
femmes, ainsi que chez les diplôniés 
universitaires. 0 

Tableau 5 
Caractéristiques des emplois selon Ia situation face a Ia 
permanence 

Travailleurs rémunérés 

Permanents 	Non permanents * 

% 

Couverture syndicale 

Travailleurs syndiques ou lies 
par tine convention collective 39 31 

Travailleurs non syndiques ou non 
lies par une convention collective 61 69 

Catégorie de travailleur 

Employés du secteur public 18 24 

Employés du secteur privé 82 76 

Profession 

Gestion et administration 16 6 

Professions libérales et techniques t 19 29 

Travail de bureau 17 16 

Ventes 8 10 

Services 12 16 

Secteur primaire I t  2 -- 

Construction 4 5 

Transports 4 3 

Fabrication, manutention, usinage, 
transformation et autres métiers 18 13 

Domaine d'activité 

Secteur primaire et construction 7 7 

Industries manufacturières 19 9 

Transports, communications et 
autres services publics 8 5 

Commerce 17 17 

Finances, assurances et affaires 
immobilières 6 3 

Services socioculturels, aux 
entreprises et personnels 36 51 

Administration publique 7 8 

TaiIIe des entreprises locales 

Moms de 20 employés 34 43 

20 a 99 employes 33 28 

100 a 500 employés 22 17 

Plus de 500 employés 11 11 

Source : Enquete sur les horaires el/es conditions de travail, 1995 
• 	Ne comprend pas les Ira vailleurs saisonniers et ceux qui n'ont pas précisé leur 

genre d'emploi non permanent. 
Données avec restrictions (voir Sources des données, concepts et definitions). 
Sciences nature//es, sciences sociales, religion, enseignement, mddecine et sante 
et professions du domaine artistique. 

tt 	Agriculture, péches, foresterie et mines. 

S Notes 
I 	Le cycle 4 de I'ESG a étë réalisé en 
janvier et en février 1989, et le cycle 9 
s'est étalé sur lea 12 mois de 1994. Des 
factcurs saisonniers inhérents a 1989 pcu-
vent influer sur les comparaisons entre Ic 
cycle 4 et Ic cycle 9. 

2 	Les domaines d'activité visés par 
l'étude de Krahn sont les suivants : ali-
mentation, boissons Ct hébergement; Ioi-
sirs; autres services personnels. 

3 	II s'agit de travailleurs rémunérés dont 
l'emploi principal n'esi pas permanent. 
L'emploi principal est l'emploi auquel Ic 
travailleur rémunéré consacre hahituelle-
ment Ic plus grand nombre d'hcures de 
travail durant Ia semaine. f)ans Ia présenie 
étude. seul l'emploi principal est analyse 
lorsqu'il y a cumul d'emplois. 

4 Au terme de Ia ret'onte de l'Enquête 
sur Ia population active, des estimations 
mensuelles des empluis permanents ci non 
permanents ainsi que des genres d'emplois 
non permanents sont produites depuis 
janvier 1997. Au moment de Ia redaction 
du present article, ces estimations visaient 
les premiers mois de 1997; par consé-
quent, dIes ne pouvaient pas 6trc compa-
rées avec les estimations de l'EIICT, qui 
remontaient a novembre 1995. 

5 	11 s'agit d'une estimation avec restric- 
tions (voir Sources des données, concepts 
et definitions). 

6 	Dans l'histoire du marchC du travail au 
Canada, l'emploi saisonnier a toujours Cté 
une imporiante formule de travail. En 
1995. environ 182 000 personnes ou 2 % 
des travailleurs rCmuneres avaient on em-
ploi principal saisonnier. Deux emplois 
principaux non permanents sur trois Ctaient 
saisonniers dans Ic secteur primaire. PrCs 
de Ia moitiC (47 %) des emplois non 
permanents dana Ia construction Ctaient 
saisonniers, a l'instar dc 39 % des emplois 
dans les transports. Cependant, nombre de 
ces personnes ont Pu se trouver du travail 
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L'emploi rémunéré non permanent 

Graphique 
Les travailleurs qui ont un emploi permanent soft plus susceptibles d'occuper leur poste pendant 
une longue durée. 

Travailleurs rémunérés, 	 Travailleurs rémunérés, 
emplol permanent 	 emploi non permanent 

1 a 6 mois 	 Plus de 10 années 
(11%) 	 1 66mois 	 6à10ann6es 

Plus de 10 années 	(47°) ,-" 
7àl2mois 	 \ (32%) 

(7%) 

1 a 5 anriées 
(28%) 

1a5annees" 	 6aloannéesPlus 
(28 /e) 	 (22 %) 

7 a 12 mois 
(13 %) 

Source: Enquete sur les horaires et les conditions de travail, 1995 
Ne comprend pas !es travaiileurs saisonniers et ceux qui n on! pas prOcisé leur genre d'emploi non permanent. 

Les travailleurs occasionnels aux Etats-Unis 
Le U.S. Bureau of Labor Statistics(BLS) 
délinit le travail occasionnel comme tout 
emploi qui n'est pas assorti d'un con-
trat de longue durée implicite ou expli-
cite; I 'emploi est structure dans 
l'optique d'une durCe limitée (Polivka. 
1996). En fCvrier 1995. le I3LS a effec-
tuC une enquéte spCciale sur les regimes 
de travail non conventionnels a titre de 
supplement a l'enquCte sur Ia popula-
tion act uci I e (Current Population 
Suriev - CPS). Cette enquête a permis 
pour Ia premiere liis de mesurer les tra-
vailleurs occasionnels aux Etats-Unis en 
utilisant cette definition. Trois mesures 
des travailleurs occasionnels ont etC 
produites scIon certaines restrictions 
apportées a Ia definition. 

Suivant Ia definition Ia plus génCrale, 
les travailleurs occasionnels engloberit 
tolls les employés qui ne s'attendent pas 
ii cc que leur emploi dure indéliniment. 
ainsi que les travailleurs autonomes ou les 
entrepreneurs indépendants qui exercent 
leurs acuvités a cc titre depuis un an ou 
moms et qui prévolent continuer ainsi 
pendant encore un an tout au plus. Aux 
termes de cette definition, six millions 
d'Américains (5 0/  de Ia main-d'oeuvre du 
pays) sont des travailleurs occasionnels. 
La definition Ia plus génCrale ressemble 
beaucoup i cclle des travailleurs non per-
manents dans Ia prCsente étude. Toute-
fois. contrairement a Ia definition du BLS. 
Ia definition de l'EIl('T exelut les tra-
vailleurs autonomes. 

La deuxiCrne mesure des travailleurs 
occasionnels englohe les salariCs, les tra-
vailleurs autononles et les entrepre-
neurs indépendants qui exercent leurs 
activitCs ace titre depuis un an ou moms 
et qui prévoicnt exercer de idles activi-
tés pendant un an ou moms. Suivant 
cette definition, 3 % (3,4 millions) des 
travailleurs américains sont occasion-
nels. 

Aux termes de Ia definition Ia plus 
restrictive, Ic BLS considCre comme Ira-
vailleurs occasionnels uniquement Ics 
salariCs qui prCvoient occuper leur em-
ploi actuel pendant un an ou moms et 
qui travaillent pour Ic mCme ernployeur 
depuis un an ou mains. Ainsi. 2 % des 
AmCricains ou 2.7 millions de person-
nes seraient des travailleurs occasion-
nels. 
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L'emploi rémunéré non pernianent 

Tableau 6 
Certaines caractéristiques des travailleurs rémunérés selon leur 
situation face a Ia permanence d'emploi 

Travailleurs rémunéres 

Permanents 	 Non permanents 

Hommes 53 43 

Femmes 47 57 

Age 

15h16ans 1 3 °  

17619ans 4 11 

20à24ans 9 19 

25à34ans 27 28 

35à44ans 31 22 

45à54ans 20 12 

55664arts 7 4 

65à69aris -- -- 

Plus haul niveau d'instruction 

0à8anrtées 4 4 

Etudes secondaires partielles 14 14 

Diplôme d'études secondaires 23 19 

Etudes postsecondaires partielies 9 12 

Diplôme ou certificat deludes 
postsecondaires 32 29 

Diplome universitaire 18 23 

Etat matrimonial 

MariO ou union do fait 66 49 

COlibataire et jamais marie 26 46 

Autre 8 5 

Inscription a un programme d'Otudes 

Non inscrit 91 74 

Inscrit a temps plein ou a temps partiel 8 25 

Sans objet I -  - - - 

Source: EnquOte sur los horaires et les conditions do travail, 1995 
Ne comprend pas los travaileurs saisonniers et ceux qui n'ont pas prOcisé leur 
genre d'emploi non permanent. 
Données avec restrictions (voir Sources des donnOes, concepts et definitions). 
Les personnes de 65 ans et plus n'ont pas été interrogées a cot egard. 

durant certaines périodes de l'annëe. Aussi 
Ia présente étude fait-elle abstraction des 
travailleurs rémunérés dont l'emploi prin-
cipal Ctait saisonnier. 

7 La rémunéralion hebdomadaire cor-
respond au taux de traitement horaire 
multiplié par le nombre d'heures tra-
vaillées pendant Ia semaine. tine moyenne 
est estimée pour tous les travailleurs qul 
ont déclaré Ic taux horaire et Ic nombre 
d'heures travaillécs pendant Ia semaine. 
Toutefois, en multipliant le taux dc trai-
tement horaire moyen par le nombre 
moyen d'heures travaillées, on n'obtient 
pas forcément Ia moyenne de Ia rérnuné-
ration hebdomadaire déclarée, car certains 
travailleurs n'ont pas fourni leur taux de 
traltement (non dCclaré "I. 

8 	II se peut que certains travailleurs, qui 
étaient censés toucher une indemnité corn-
pensatrice de congé payé, aient répondu 
par Ia negative a Ia question pertinente. 
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Tableau 7 
Estimation des coefficients de regression  

Taux de rému- Heures de travail Rémunération 
Variable 	 nération horaire habituelles hebdomadaire 

S S 

Coefficient de Ia coordonriée a l'origine 9,64 28.55 281,80 

Permanence d'emploi 
Emploi permanent 5,97 34,03 
Niveau de réfdrence : emploi non permanent 

Sexe 
Hommes 2,65 4,92 116,89 
Niveau de rdférence 	femmes 

Etat matrimonial 
Marie et union de fait 157 0,01 56,69 
Autre 1,12 1,01 53,21 
Niveau de référence 	cé/iba faire et jamais mariO 

Plus haut niveau d'instruction 
0à8ann6es -2,27 0,14 .60,05* 
Etudes secondaires partielles -0,90 -0,82 16,11 
Etudes postsecondaires partielles 0,55 -0,46 66,56 
DiplOme ou certificat d'études postsecondaires 1,32 0,06 * 62,91 
Diplôme universitaire 4,59 2,06 143,44 
Niveau de rOférence : dip/âme d'études secondaires 

Domaine d'activité 
Agriculture et autres industries primaires 3,18 3,86 170,33 
Industries manufacturières 0,70 4,94 64,76 
Construction 2,96 5,12 144,96 
Transports 1,41 2,24 85,05 
Communications et autres services publics 2,00 2,08 * 91,37 
Commerce -0,92 -1,62 * -30,64 
Finances, assurances et affaires immobilières 1,10 3,52 42,82 
Administration publique 1.01 4,20 49,05 
Niveau de référence 	services sociocu/turels, aux 

entreprises ef personnels 

Profession 
Gestion et administration 3,69 3,71 193,52 
Professions libérales et techniques 1  2,99 0,79 107,53 
Ventes 0,12 0,32 - 12,86 * 
Services -1,28 -0,99 -43,37 
Secteur primaire tt -1,37 4,26 -13,39 
Construction 1,31 1,32 85,89 
Transports -0,41 3,94 24,16 * 

Fabrication, manutention, usinage, 
transformation et autres métiers 0,28 * 1,07 23,89 

Niveau de rOférence 	religion 

Durée de l'emploi 
1 a 6 mois -0,61 -1,90 -40,03 
7 a 12 mois -0,61 -0,27 * -26,22 
6 a 10 années 1,46 0,42 * 63,01 
11 à20ann6es 2,70 0,81 117,50 
Plus do 20 années 3,74 1,07 166,78 
Niveau de référence: I 15 années 

• Coefficient non significatif au niveau a = 0,05. 
Dans lest/marion du modèle d'origine, aucun des niveaux propres a cette variable n 'était significatif. La variable a dtO exclue et on 
a procOdO a une nouvelle estimation du modèle. 
Sciences nature//es, sciences sociales, religion, enseignement, mOdecine et sante, et professions du domaine artistique. 

tt Agriculture, péches, foresterie et mines. 
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Tableau 7 
Estimation des coefficients de regression (f) (f in) 

Taux de rému- Heures de travail Rémunération 
Variable 	 rtération horaire habituelles hebdomadaire 

S S 

Taille de lentreprise (employés) a l'endroit oü 
travaillent les réportdants 
Moms de 20 -2,09 -0,59 -94,16 
20 a 99 -1,24 0,11 -4735 
Plus de 500 1,37 0,25 51,56 
Niveau de référence: 100 a 500 

Age 
15 a 19 ans -0,85 -8,71 -71.08 
20 a 24 ans -1,28 -1,96 -61,94 
35 a 44 ans 1,06 -0,80 33,75 
45 a 54 ans 1,58 -0,79 59,04 
55 a 64 ans 0,43* -2,07 -10,64 
65 a 69 ans -1,09 * -6.85 -154,55 
Niveau de référence : 25 a 34 ans 

Inscription a un programmes deludes 
Inscrit -9,12 -92,45 
Niveau de réfOrence : non inscrif 

Province 
Terre-Neuve -  -2,36 1,11 -78,78 
lle-du-Prince-Edouard -3,27 0,43 -118,98 
Nouvelle-Ecosse -2,92 0,47 -107,39 
Nouveau-Brunswick -2,55 1,15 -83,76 
Québec -0,98 -0,88 -54,70 
Manitoba -2,10 -0,18 -81.50 
Saskatchewan -1 ,78 -0,55 -78,08 
Alberta -1,06 0,71 -30,71 
Colombie-Britannique 0,95 -0.52 24,54 
Niveau de référence : Ontario 

Membre dun syndical ou lie a une convention 
collective 
"Oui' 0,65 -0,87 
Niveau de réfdrence: 'non 

Categorie de travailleur 
Employé du secteur public 1,40 ** 5077 
Niveau de référence: Employé du secteur privé 

Eflets d'interaction 

Emploi permanent, hommes 61,02 

Emploi permanent, plus haut niveau d'instruction 
0à8ann6es ** .* -21,15 
Etudes secondaires partielles -53.18 
Etudes postsecondaires partielles ** -44,83 
Diplôme ou certificat d'études postsecondamres -10,47 
DiplOme universitaire *. 83,29 

Source: Enquête sur les horaires ef les conditions de travail, 1995 
• 	Coefficient non significatif au niveau a = 0,05. 

Dans lestimation du modèle dorigine, aucun des niveaux propres a cette variable n 'était significatif. La variable a été exclue et on 
a procOdé a tine nouvelle estimation du modè!e. 
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Retour aux etudes: un de'fl 
Wavenir 
Dave Gower 

I I y a deux dCcennies, Ia plupart des 
Canadiens terminaient leurs etudes 

durant l'adolescence ou frCquentaient 
le college ou I'université jusqu'au 
debut de la vingtaine. Puis, a l'âge 
adulte, les etudes étaient pour eux 
chose du passé. 

De nos jours. Ia réalité n'est pus 
aussi simple. Bien des travailleurs 
actuels ont accédC au marchC du tra-
vail lorsque Ia machine a écnre électri-
que était du dernier cri. Aujourd'hui. 
tableurs et systemes de traitement de 
texte se sont imposes dans les 
bureaux, et l'informatique et les 
communications de pointe sont aussi 
rCpandues a l'usine que sur le chan-
tier de construction. Pour se tenir a 
jour, de plus en plus d'adultes cairn-
diens retournent aux etudes. 

Entre octobre 1976 et octobre 1996, 
le nombre d'adultes (définis ici comme 
des personnes de 25 a 64 ans) inscrits 

des cours a temps plein a plus que 
triple (passant de 107 000 a 344 000)'. 
Cette augmentation a largement dC-
passé le taux de croissance de Ia po-
pulation adulte. Par consequent. Ia 
proportion des adultes canadiens 
poursuivant des etudes a temps p1cm 
a plus que double, passant de 1,0 % a 
2,1 %. Avec Ic temps, le nombre 
cumulatifd'adultes qui se perfection-
nent serait beaucoup plus Clevé, mais 
on ne dispose pas des données volt-
lues pour calculer cc phénomCnc. 

Les adultes peuvent parfaire leurs 
competences et leurs connaissances 
de diffCrentes façons. us peuvent 
suivre les cours de formation interne 
offerts par leur employeur, s'inscrire 
a des cours A temps partiel le soir ou 
La fin de semaine 2 , ou encore retourner 
aux etudes a temps p1cm, solution qui 

Dave Gower est au service de Ia Dives urn 
del analyse des enquêles sur Ic travail el/es 
ménages. On peul communiquer avec Iui 
au (613) 951-4616. 

fait l'objet du present article (voir A 
propos des données). 

Pour poursuivre des etudes a 
temps p1cm, ii faut investir a Ia fois 
tenips et argent. cc clout on ne dis- 

A propos des données 
Sources des don nées 
MenCe chaque mois. l'Enquéte sur Ia 
population active (EPA) demande aux 
répondants s'ils frCquentaient un eta-
blissement d'enscignement pendant Ia 
semaine de rCfirence. Scion les direc-
tives, l'intervieweur doit tenir compte 
des persortnes qui suivaicnt des cours 
donnant droit a des unites dans un eta-
blissement d'enseignement reconnu 
école secondaire, college de formation 
professionnelle ou universitC. La pré-
sente étude porte sur les gens qui sui-
vaient des cours <<A temps plein>. 

L'EnquCte sur l'éducation et sur La 
formation des adultes (EFFA), supple-
ment de I'EPA. a été parrainCe par 
Développement des ressources ho-
maines Canada (DRHC) a quelques re-
prises au fil des ans. Les données 
étudiCes ici soul tirées de l'enquCte me-
née en janvier 1994, qui portait sur les 
activités de 1993. Un rapport exhaustif 
sur les résultats vient d'être publié 
(Statistique Canada. 1997). 

L'EEFA posait de nombreuses 
questions, notamment sur Ic genre de 
cours, Ics ramsons a l'originc de l'inscrip-
tion et Ia source de financement. L'en-
quCte visait toutes les personnes de 17 
a 64 ans qui dCclaraient suivre des cours 
de foniiation. Dans Ia prCsente étude, 
les données ont été totalisées a partir 
d'un sous-ensemble des rCpondants a 
I'enquCte. Ce sous-ensemble est cons-
tituC des personnes qui out déclarC Ctu-
dier a temps plein sur Ic questionnaire 
de I'EPA, cc qui a permis d'isoler les 
répondants a I'EEFA dont ii est ici 
question.  

pose pas toujours, surtout lorsqu'on 
est sollicité par des obligations fami-
hales. Beaucoup de gens n'ont tou-
tefois d'autre choix s'ils souhaitent 
trouver un nouvel emploi. 

Fourchette d'ãges 
La Loi seer Ia formation profess jonnelle 
des adultes de 1967 définissait un adulte 
de retour aux Ciudes comme toute per-
sonne ayant un an de plus que l'ãge nor-
mal de fin de scolaritC et ayant quittC 
I'écok depuis au moms un an, cc qui 
suppose un age minimal de 19 ou 20 ans. 

Cet age seniblait trop jeune pour les 
hesoins de Ia prCsente étude. et  Ce, pour 
deux raisons. PremlCrement, ii aurait 
fallu inclure Ia plupart des gens qum vont 
directemcnt a l'université et qui obtien-
nent leur diplôme au debut de Ia ving-
tame. DeuxiCmemcnt. cette definition 
d'un adulte entrerait en contlit avec celie 
de Statistique Canada (toute personne 
de 25 ans et plus). 

Pour ces deux motifs, l'ãge minimal 
a etC tixC a 25 ans. Cela dit. beaucoup 
de gens qui ont quittC l'Ccole depuis on 
certain temps, qui sont retournCs aux 
etudes et qui les out ahandonnées de 
nouveau avant d'avoir 25 ans Cchappent 
a notre Ctude. Toutefois, cc compromis 
offre peut-Ctre I'avantage d'unc dCtini-
tion plus rigoureuse du terme oadulte>. 
A l'opposC certaines personnes sont 
prises en compte alors qu'elles ne de-
vraient pas l'Ctre: par exemple, les étu-
diants universitaires de 25 ans ct plus 
qui n'ont pas cessC d'Ctudier et qimi, 
strictement parlant. n'effectuent pas un 
retour aux etudes. 

Conime I'EPA ne pose pas de ques-
tions sur Ia frequentation scolaire aux 
personnes de plus de 64 ans. cet age 
constitue l'ãge maximal d'un <<étudiant 
adulte>. S'il y a de plus en plus de cas 
isolCs de personnes ágCes qui suiverit 
des cours universitaires ou autres, II est 
peti probable qu'elles soient nom-
breuses a mettre leur formation en pra-
tique dans un emploi futur. 
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Retour aux etudes : un dCfi d'avenir 

Le present article se penche sur les 
questions suivantes : les programmes 
d'études sont-ils lies aux perspectives 
d'emploi ? L'enseignement aux 
adultes constitue-t-il, d'une certaine 
façon, une solution de rechange au 
chômage, et a-t-il une incidence sur le 
taux de chôniage? Est-il surtout ré-
pandu dans les regions on le taux de 
chômage est Clevé? Aide-t-il les per-
sonnes désavantagées a <<se rattra-
per>> ou sert-il plutôt les travailleurs 
instruits voulant conserver leur avan-
tage ! Enlin, queue est l'incidence des 
obligations familiales et des besoins 
financiers qui en découlent sur l'éven-
tualité d'un retour aux etudes? 

Une hausse importante 
depuis les années 70 
Au cours des deux dernières dCcen-
nies, le retour aux etudes s'est beau-
coup répandu, en particulier chez les 
femmes. En 1976, les hommes étaient 
prCs d'une fois et demie plus suscep-
tibles que les femmes de suivre des 
cours a temps plein. Au debut des 
annCes 90, par contre, Ic nombre de 
feinmes aux etudes dépassait celui des 
hommes de près de 20 000 
(graphique A). 
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Ce revirement est peut être lie a Ia 
progression rCguliôre du taux d'acti-
vité des femmes au cours de cette pé-
node. Leur frequentation scolaire 
semble toutefois moms stable que  

celle des hommes (comme en témoi-
gnent des chutes brusques, mais tern-
poraires, en 1984 et 1990), de sorte 
qu'au milieu des annCes 90, les horn-
mes Ct les femmes suivaient des cours 
en nonibre I peu prCs Cgal. 

Graphique A 
Depuis le milieu des années 80, on compte chez les adultes 
genéralement plus de femmes que d'hommes inscrits a un 
programme d'études a temps plein. 

milliers 

40 
1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 

Source: Enquête sur Ia population active, moyenne des mois d'octobre (voir Ia 
note no 1) 

1a frequentation a temps plein constitue l'exception 
Les adultes gui rctourncnt aux etudes a 
temps plein constituent Un groupe res-
treint. Si beaucoup d'adultes s'inscri-
vent a un cours ou a une activité de 
formation. Ia plupart ne s'engagent pas 
a suivre un programme a temps p1cm. 

D'apres l'Enquéte sur l'ëducation et 
sur Ia formation des adultes, 5,8 millions 
tic personnes de 17 arts ci plus suivaicnt 
Un cours ('U un programme de formation 
en 1993 (ce chiffre exelut lesjeunes gens 
gui Ctaient des étudiants rCguliers a 
temps p1cm). De cc nombre. quelgite 
4,9 millions de personnes étaicnt igCcs 
de 25 ans et plus (Statistique Canada, 
1997). 

Abstraction faite de leur age et de leur 
situation professionncllc. Ia trés grande 
majoritC des adultes s'adonnaient t une 
formation liCe au travail plutôt qu'ã I'm-
tCrCt personnel (dans une proportion de 
5 contre 3). Parmi les personnes qui  

suivaient one formation bee art travail, 
2,9 millions (70 %) hCnCficiaient d'une 
aide de Icur cmployeur. En outre, sur les 
5.8 millions d'adultes aux etudes, 4.6 mil-
lions travaillaient. 

Pris ensemble. ces trois faits laissent 
entrevoir que Ia formation liCe a I'cmploi 
est trés rCpandue. A l'opposé. Ic nonibre 
d'Ctudiants adultes mesurC par l'Enquéte 
sur Ia population active est de loin infC-
rieur. En octobre 1993, 820 000 per-
sonnes de 25 a 64 arts Ctaient aux Ciudes, 
dont 483 000 0i temps partiel et 337 000 
a tentps p1cm. 

II y a deux raisons a l'existence de cet 
Ccart. L'unc est quc I'EEFA mesure les 
activitCs de iiirmation a n'importc quel 
moment de l'année 1993, tandis que l'EPA 
enregistre ces actiitCs pour une seniaine 
donnée. A lheure aciuclie, on ne dispose 
pas de renseigncmcnts a long terme sur Ia 
durCe des activitCs de formation. Cette  

lacune, cntrc autres, sera comblCe ultC-
ricurement par les donnCes longitudina-
Ics de l'Enquête sur Ia dynarnique dii 
travail ci dii revenu. 

La seconde raison est que les gens qui 
suivent une formation pendant les 
heures de travail sont peu portCs t dC-
darer qu'ils sont aux etudes lorsqu'ils 
sont interviewCs dans Ic cadre de 'EPA. 
Ceux qui rCpondent par l'affirniative a 
Ia question de l'EPA constituent un 
sous-ensemble des adulies qui suivent 
une formation, ct ceux qut Ctudient a 
temps plein ne reprCsentent qu'une 
minorité de cc sous-ensemble. 

Chei Ics Ciudiants adultes. Ia pour-
suite des etudes a tcmps plein gagne en 
popularne. A Ia fin des annCes 70 et au 
debut des annCcs 80. hien plus des deux 
tiers des Ctudiants adultes suivaient des 
cours a tcmps partiel. En octobre 1996. 
Ic ratio Ctait plus prCs de La moitiC. 
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Tableau 1 
Nombre de programmes d'études et de cours, et proportion de 
ces derniers qui sont suivis pour des motifs lies au travail, selon 
I'âge, le sexe et le niveau d'instruction * des étudiants 

Les deux sexes 	Hommes 	Femmes 

milliers 	% 	milliers 	% 	milliers 

Agésde25à64ans 	429 	83 	210 	85 	218 81 
Agésde25à29ans 	159 	86 	91 	87 	67 85 
Ages de 30 a 34 ans 	133 	79 	74 	80 	59 76 
Ages de 35 a 39 ans 	 52 	81 	10 	85 	42 81 
Ages de 40 a 64 ans 	 85 	86 	35 	91 	50 82 

0 a 8 années / etudes 
secondaires partielles 	43 	83 	14 	85 	29 81 

Diplôme détudes secondaires 	63 	82 	17 	87 	46 81 
Etudes postsecondaires 

partielles 	 96 	86 	55 	87 	41 86 
DiplOme ou certificat d'études 

postsecondaires 	 129 	82 	79 	86 	50 77 
Diplôme universitaire 	 97 	82 	45 	82 	53 81 

Source : Enquete sur I'éducation et sur Ia formation des adultes, 1994 
* 	i.e niveau d'instruction a trait au niveau déjà atteint et non aux etudes en cours. 

L'enseignement aux adultes 
est principalement axe sur 
l'emploi 
Enjanvier 1994, l'Enquéte sur I'édu-
cation et sur Ia formation des adultes 
(EEFA) a demandé aux personnes qui 
avaient suivi des cours en 1993 queue 
était Ia principale raison pour laquelle 
elles s'étaient adonndes a cette for-
mation. 

Les 346 000 étudiants a temps 
p1cm 4  de 25 a 64 ans qul ont répondu 
a l'enquête ont déclaré suivre 429 000 
cours ou programmes diffirents. Dc 
ce nombre de cours ou programmes, 
83 % étaient principalement suivis 
pour des motifs lies a un emploi actuel 
ou futur, et 15 % l'Ctaient a titre 
d' intérêt personnel. 

L'amélioration des perspectives 
professionnelles est sans aucun 
doute, et de loin, Ia raison prédomi-
nante du retour aux etudes a temps 
plein. Pour l'ensemble des sous-
groupes, pas moms de 76 % des cours 
ou programmes étaient suivis pour 
des motifs tiCs a l'emploi. Une telle 
raison était d'ailleurs associCe a plus 
de 90 % des cours que suivaient les 
hommes de plus de 40 ans (tableau I). 

Les jeunes adultes sont beaucoup 
plus portés a retourner aux etudes a 
temps plein : Ia proportion des étu-
diants a Ia fin de Ia vingtaine est plus 
de 2 fois supCrieure a celle des gens 
dans Ic debut de Ia trentaine (6,7 % 
contre 3,0%) et 10 fois supérieure a 
celle des personnes de 40 a 64 ans 
(0,7 %) (tableau 2). Ce phénomène est 
plus manifeste chez les hommes que 
chez les femmes. A Ia fin de Ia ving-
tame, les hommes étudient dans une 
proportion IegCrement supérieure a 
celle des femmes (7,1 % contre 
6,3 %); ala fin de Ia trentaine, une pro-
portion plus élevée de femmes 
retourne aux etudes (2,3 % contre 
1,8%). 

On pourrait croire ce phénoméne 
lie au fait que heaucoup de femmes 
s'apprCtent a integrer Ia population 
active aprCs avoir élevé Icur famille. 
mais les donnCes ne confirment pas  

cette théorie. Les femmes qui n'ont 
pas travaillC pendant l'annCe ecou-
iCe - designation qui s'applique a Ia 
plupart de celles qui, a temps plein, se 
sont occupées d'enfants pendant une 
période prolongée - sont moms por-
tees a retourner aux etudes a temps 
plein que les femmes ayant des ante-
cédents professionnels rCcents, sans 
egard a l'âge. Cette tendance est a 
I'inverse de celle observCe chez les 
hommes. 

La durée de Ia période sans 
travail n'est pas un facteur 
Les adultes qui retournent aux etudes 
sont-ils sans ernploi depuis un certain 
temps 7 Pour rCpondre de facon 
rigoureuse a cette question, ii faudrait 
analyser des donnCes Iongitudinales 
dont on ne dispose pas a l'heure 
actuelle. Les données jusqu'ici dis-
ponibles ne fournissent des rensei-
gnements lies a l'emploi qu'â I'Cgard 
de l'année écoulée. II n'est pas encore 
possible de determiner a quel moment 
les personnes ont commence leurs 
etudes, pas plus qu'iI est possible de 
mesurer pendant combien de temps 
dies ont etC sans travail avant de 
retourner aux etudes. Quom qu'il en 

soit, site fait d'être sans travail pen-
dant de tongues periodes de temps 
incite vraisemhlahlement les gens de 
facon d'autant plus marquee a repren-
dre les etudes, on s'attendrait a un 
plus fort taux de frequentation scolaire 
chez Ics personnes qui n'ont pas tra-
value au cours de I'annCe Ccoulée, 
comparativement aux personnes qui 
avaient un emploi. 

Parmi les personnes qui avaient un 
emploi au cours de I'année Ccoulée, 
on compte celles qui travaillent 
encore aujourd'hui. Le taux de fré-
quentation scolaire chcz ces derniCres 
est trés faible (moms de I % tableau 
2), sans doute parce que les Ctudes a 
temps plein requièrent un temps con-
sidCrable. D'ailleurs. prCs des trois 
quarts des Ctudiants adultes a temps 
plein qui ont un emploi travaillent a 
tenips partici. En d'autres termes, 
seulement quclque 7 % des étudiants 
adultes a temps plein ont dit dCtenir 
un emploi a temps plein parallèlement 
a leurs etudes. II se peut toutefois 
que cette proportion soit exagerée. 
Dans certains cas, l'Ctudiant partici-
pait peut-être a un programme d'alter-
nance travail-etudes, alors que dans 
d'autres it pouvait Ctre en congC 
d'études 5 . 
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Tableau 2 
Nombre d'adultes et proportion de ceux-ci inscrits a un programme d'études a temps plein, selon 
rage, le sexe et Ia situation professionnelle 

Nombre d'adultes Adultes étudiant a temps plein 

N'ayant pas d'emploi N'ayant pas d'emploi 

Ayarit N'ayant pas Ayant N'ayant pas 
travaillé travaillé travaillé travaillé 

Ayant un l'annóe I'année Ayant un l'année l'arrnée 
Total emploi dernière dernière Total emploi dernière dernière 

milliers % 

Les deux sexes 
Ages de 25 a 64 ens 15594 11195 1 296 3 104 2,2 0,8 8,8 4,5 
Ages de 25 a 29 ans 2 259 1 687 270 302 6,7 2,8 20,9 16,1 
Ages de 30 a 34 ans 2 599 1 993 236 370 3,0 0,9 11,0 9,4 
Ages de 35 a 39 ans 2468 1 928 195 344 2,1 0,5 7,8 7,3 
Ag6sde40à64ans 8269 5585 596 2087 0,7 0,2 2,8 1,5 

Hommes 
Ages de 25 a 64 ens 7 787 6 194 639 954 2,1 0,7 9,5 6,5 
Agésde25à29ans 1 132 908 139 85 7,1 2,8 23,1 26,6 
Agesde30a34ans 1306 1100 112 93 3,0 0,9 12,3 15,9 
Agesde35a39ans 1238 1052 94 92 1,8 0,4 7,4 12,2 
Ages de 40 a 64 ans 4111 3134 293 683 0.6 0,2 2.7 1,9 

Fern m es 

Agées de 25 a 64 ans 7 807 5 001 657 2 150 2,2 0,9 8,1 3,6 
Ageesde25a29ans 1 127 780 130 217 6,3 2,8 18,5 11,9 
Agees de 30 a 34 ans 1 293 894 123 277 3,1 0,9 9,8 7,2 
Ageesde35a39ans 1230 877 101 252 2,3 0,7 8,2 5,5 
Agees de 40 a 64 ans 4 157 2 451 302 1 404 0,8 0,3 2,9 1,3 

Source : Enquete sur Ia population active, moyenne des mois d'octobre, 1992 a 1996 

L'analyse du lien entre Ia durCe de 
Ia pCriode sans travail et le retour aux 
etudes est plus facile si on se concen-
tre sur les personnes qui sont présen-
ternent sans emploi. II s'agit de 
comparer chez ces dernières celles qui 
n'avaient a aucun moment travaillé 
pendant l'année écoulée a celles qui 
avaient travaillé. Contrairement ace a 
quoi qu'on pouvait s'attendre, envi-
ron seulement 5 % de celles qui 
n'avaient pas travaillé l'année prCcé-
dente étaient retourné aux etudes, 
contrairement a prCs de 9 % des per-
sonnes qui détiennent prCsentement 
un emploi mais qui étaient sans travail 
au cours de l'annCc écoulée. 

Cet écart diminue considerable-
ment entre les sous-groupes répartis 
scion Ic sexe, Ic niveau d'instruction 
et l'ãge, mais il demeure manifste 
(voir l'annexe). Quel qu'en soil Ic 
motif, l'enseignement aux adultes  

devient moms frequent dans Ic cas 
d'une période sans cmploi prolongCe. 

L'incidence sur le chômage 
pourrait être iinportante 
Si les antécédents professionnels ne 
semblent pas influer sur Ia decision de 
retourner aux etudes, en est-il autre-
ment du taux de chômage, cette autre 
mesure, trCs utilisée, des difficultCs 
qu'eprouvent certaines personnes 
face au marché du travail ? 

Cette question comporte deux as-
pects. L'un tient a Ia facon dont Sta-
tistique Canada définit Ic chômage et 
Ia frequentation scoiaire. Aussi y a-I-
il lieu de se demander site chômage ne 
pourrait pas <<Se cacher>> dans les 
rangs des étudiants aduites. 

L'autre aspect concerne l'efficacité 
de l'enseignement aux adultes comme  

moyen de prCvenir Ic chômage sur Ic 
plan <<reel>> plutôt que statistique. Par 
exemple, si les Ctudiants aduites 
appartenaient a des segments de Ia 
population qui enregistrent déjà de 
fiihIes taux de chômage, l'enseigne-
ment aux aduites aurait-il unc inci-
dence marquee sur Ia lutte contre Ic 
chomage? 

Statistique Canada dCfinit Ic chô-
mage en fonction de normcs intcrna-
tionales. Ainsi, les étudiants a temps 
plein ne peuvent We en chômage quc 
s'its cherchent un emploi a temps par-
lid, et ils sont trés rares a Ic faire. En 
octobre 1996, par exemple, seulement 
9 000 Ctudiants adultes a temps p1cm 
Ctaient officiellement en chômage. 
Une personne qui étudie a temps 
plein a donc heaucoup moms de 
chances quc Ics autrcs d'Ctrc comp-
tee parmi tes chômeurs. 
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Graphique B 
Les provinces qui oft un taux de chômage élevé ont tendance a 
avoir un plus faible pourcentage d'étudiants adultes a temps 
plein. 

Etudants a temps plein de 25 a 64 ans 
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T.-N. 

Aib. 

Sask. 	Ont. 	4 QC 

• •Man. • 

CB 	N.-E. 

•N.-B. 

• i.-P.-E. 

2,8 

2,6 

2,4 

2,2 

2.0 

1,8 

1.6 

1,4 

1,2 

In 

4.0 	6.0 	8,0 	10,0 12,0 	14,0 	16,0 	18,0 

Taux de chomage des personnes de 25 a 64 ans 

Source: Enquete sur Ia population active, moyenne des mois d'octobre, 1992,1 1996 

Retour aux etudes : un défi d'avenir 

Queue serait Ia situation du chô-
mage si les étudiants a temps plein 
devaient soudainement joindre les 
rangs de Ia population active? Jus-
qu'ici dans les années 90, Ic nombre 
d'étudiants adultes correspond envi-
ron au tiers du nombre officiel des 
chômeurs de 25 a 64 ans. Tous n'en-
trent pas dans les rangs des chômeurs 
a la fin de leurs etudes, mais I'effet 
pourrait néanmoins être important. 

Les tendances ne sont pas 
étroitement Iiées 
Au fil du temps, Ia tendance de l'en-
seignement aux adultes a-t-eIIe suivi 
celle du chömage, ou les deux ont-
dIes pris des directions diffCrentes ? 
Le rapport entre les deux peut permet-
tre d'établir si l'enseignement aux 
adultes fluctue en fonction de Ia con-
joncture Cconomique. 

Au commencement des recessions 
du debut des annécs 80 et 90, Ic chô-
mage et I'enseignement aux adultes 
ont augmentC simultanément. Toute-
fois, cela ne signifie pas nécessaire-
ment que les deux tendances sont 
étroitement liées. D'une part, Ic chô-
mage a enregistré des hausses beau-
coup plus fortes que Ic nombre 
d'étudiants. Fait plus important. peut-
étre, Ic chômage a reculé de 1982 a 
1989 et de 1992 a 1995, mais Ic nombre 
d'étudiants adultes a temps plein a 
continue de grimper. 

II serait instructifde se demander 
si l'enseignement aux adultes semble 
étre plus rCpandu dans les groupes et 
les regions qui en ont particuliCrement 
besoin, c'est-à-dire ceux dont Ic taux 
de chômage est ClevC. 

Les étudiants adultes et les 
taux de chômage provinciaux 
Par definition, on ne peut facilement 
étre a Ia fois étudiant a temps plein et 
chômeur. On pourrait done s'attendre 
a un rapport inverse entre les deux 
plus les étudiants adultes sont nom-
breux, inoins les chômeurs Ic sont. Par 
contre, Si les adultes retournent aux 
etudes a cause d'un taux de chômage 
élevé, it peut exister une correlation 
positive. 

Par consequent, si l'on veut com-
parer la proportion des étudiants 
adultes a une autre statistique perti-
nente, it faut choisir les taux de chô-
mage provinciaux a l'intérieur du 
mCme groupe d'ãge (graphique B). 

En regle gCnérale, a i 'exception de 
Terre-Neuve et, dans une moindre 
mesure, du Quebec, les provinces oii 
Ic taux de chômage est élevé enregis-
trent habituellement une proportion 
plus faible d'Ctudiants a temps p1cm. 

Cela ne signilie pas que Ic chô-
mage est en correlation negative avec 
l'enseignement aux adultes, mais sim-
plenient que d'autres facteurs, plus 
importants, entrent probablement en 
jeu. Une analyse approfondie pour-
rait comporter un examen des pro-
grammes et politiques des diverses 
provinces en matière d'enseignement 
aux adultes. 

Une mesure de rattrapage? 
La présente étude ajusqu'ici porte sur 
Ic rapport entre Ic chômage et l'en-
seignement aux adultes. Les donnCcs 

peuvent Cgalement servir a determiner 
si I'enseignement aux adultes sert a 
rCduire Ic dCsavantage Cconomique. 
Les étudiants adultes appartenant a 
des groupes relativement privilegiés 
cherchent-ils simplement a améliorer 
encore leur situation ? 

Jusqu'à Ia fin des années 80, les 
étudiants adultes avaient habituelle-
ment un niveau d'instruction supé-
rieur ala moyenne (Haggar-Guénette, 
1991). On peut en déduire que I'en-
seignement aux adultes ne servait pas 
a réduire les inCgalités Cconomiques; 
it pouvait méme avoirl'effet contraire 
et accentuer les differences au chapi-
tre du niveau d'instruction atteint. 

Comme I'Enquête sur La population 
active a fondamentalement modiflé sa 
classification du niveau d'instruction 
enjanvier 1990 (Gower, 1993), it est 
difficile de comparer les données 
rCcentes aux données antCrieures. 
Toutefois, Ia tendance de base obser-
'Cc plus tot semble se confirmer 

encore aujourd'hui. 
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Les rCpondants qui possèdent un 
certificat ou un diplômc d'études 
postsecondaires enregistrent un taux 
de frequentation scolaire plus faible 
que ceux qui ont atteint Un autre 
niveau d'étudcs postsecondaires, 
sans doute parce que beaucoup de 
ces dernicrs possèdent un certificat 
de métier ou une formation ouvrant 
droit a l'apprentissage plutOt qu'une 
formation plus théorique. 

Les étudiants adultes de 25 a 29 
ans titulaires d'un diplôme universi-
taire reprCsentent moms du sixième  

des étudiants adultes (53 000 sur 
341 000). Bon nombre d'entre eux 
poursuivent certainement des etudes 
supérieures; certains peuvent n'avoir 
jamais quitte Ic milieu scolaire (sauf 
peut-être pour occuper un emploi 
d'été), CL n'entreraient donc pas vrai-
ment dans Ia categoric du <<retour aux 
etudes>>. Puisque les données dispo-
nibles ne permettent pas de mesurer 
cet aspect, ii est difficile d'interprCter 
les caractéristiques de ce sous-
groupe. 

Les étudiants adultes 
possèdent habituellement un 
diplôme d'études secondaires 
Les adultes qui n'ont pas terminC 
leurs etudes secondaires sont plus 
susceptibles que les autres groupes 
d'être économiquement dCsavan-
tagCs. Leur taux de chomage est prês 
de trois fois plus élevé que celui des 
diplomCs universitaires (12,5 % contre 
4,8 %)(tableau 3). Enoutre.lapropor -
Lion des adultes qui ont abandonnC 
leurs etudes secondaires et qui 
retournent aux etudes a temps p1cm 

Tableau 3 
Taux de chômage et proportion d'étudiants a temps plein, selon I'âge, le sexe et le niveau 
d'instruction 

Les deux sexes Hommes Femmes 

Taux de Etudiants a Taux de Etudiants a Taux de Etudiants a 
chomage temps plein chomage temps plein chômage temps plein 

% 

Ages de 25 a 64 ans 8,4 2,2 8,3 2,1 8,6 2,2 
oa 8 années / etudes secondaires partielles 12.5 1,0 11,8 0,8 13,5 1.2 
Diplome deludes secondaires 8,6 1,3 8,2 1.3 8,9 1.2 
Etudes postsecondaires partielles 9,5 6,3 9,7 6,3 9,2 6,4 
Diplôme ou certificat d'études postsecondaires 7,7 1,9 7,8 1.9 7,6 1.8 
Diplome universitaire 4.8 3,9 4,7 3,7 4,9 4,1 

Ages de 25 a 29 ans 10,8 6,7 11,4 7,1 10,1 6,3 
0 a 8 arinées I etudes secondaires partielles 19,2 3,5 17.6 2,8 22,2 4,4 
Diplome deludes secondaires 11,9 3,2 11,5 3,3 12,4 3,1 
Etudes postsecondaires partielles 12,3 14,4 14,0 15,2 10,2 13,7 
DiplOme ou certificat d'études postsecondaires 9,4 4,8 10,3 5,5 8,5 4,1 
DiplOme universitaire 6,0 12,0 6,3 13,3 5,8 10,8 
Ages de 30 a 34 ans 9,3 3,0 9,0 3,0 9,7 3,1 

0 a 8 anrièes / etudes secondaires partieltes 16,4 1,9 14,8 1,5 19,4 2,4 
Diplôme d'études secondaires 10,0 1,9 9,7 1,7 10,4 2,1 
Etudes postsecondaires partielles 9,8 7.6 9,5 7.5 10.2 7.8 
Diplome ou certificat deludes postsecondaires 7,9 2,3 7,4 2,3 8,5 2,4 
Diplôme universitaire 4,9 4,8 5,0 5,3 4,8 4.2 

Ages de 35 a 39 ans 8,5 2,1 8,3 1,8 8,7 2.3 
o a 8 années / etudes secondaires partielles 13,8 1,6 13,0 1,3 15,0 2,0 
Diplôme d'études secondaires 8,3 1,1 7,9 -- 8,7 1,3 
Etudes postsecondaires partielles 9,8 5,3 10,4 4,9 9,1 5,7 
Diplôme ou certificat d'études postsecondaires 7,4 1,7 7,0 1,5 7,9 2,0 
Diplime universitaire 5,2 2,9 5,5 2,7 4,8 3,0 

Ages de 40 a 64 ans 7,4 0,7 7,1 0,6 7,6 0,8 
0 a 8 années I etudes secondaires partielles 10,1 0,4 9.7 0,3 10,8 0,5 
Diplome d'études secondaires 7,0 0,5 6,5 0,6 7,5 0,4 
Etudes postsecondaires partielles 7,8 2,2 7,3 1,7 8,3 2.7 
Diplôme ou certificat deludes postsecondaires 7,1 0,7 7,4 0,6 6,8 0,8 
DiplOme universitaire 4,1 1,1 3,9 0,8 4,5 1,4 

Source 	Enquête sur Ia popu!ation active, moyenne des mois d'octobre, 1992 a 1996 
Nota 	Le niveau d'instruction a trait au niveau déjà atteint et non aux etudes en cours. 
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est trés inférieure a celle des diplômés. 
Cette tendance rappelle celle qui 
caractérise la formation en cours 
d'emploi (de Brouker, 1997). II semble 
que les personnes qui abandonnent 
leurs etudes lorsqu'elles sont jeunes 
soient beaucoup moms portées a par-
faire leurs competences par Ia suite. 

L'écart est nettement plus grand 
chez les hommes que chez les femmes. 
Les hommes qui ne terminent pas 
leurs etudes secondaires sont beau-
coup moms portés a retourner aux 
etudes a l'ãge adulte que les diplômés 
(0,8 % contre 13 %). A l'opposé, les 
femmes qui retoument aux etudes Ic 
font sans égard au fait qu'elles aient 
terminé ou non leurs etudes secon-
daires(l,2 %). 

La raison pour laquelle les hommes 
qui possèdent un diplôme d'études 
secondaires semblent plus portés a 
rctourner aux etudes n'est pas évi-
dente. La disparité entre les profes-
sions pourrait expliquer en partie 
l'Ccart entre les sexes 6. Peut-étre les 
femmes qui abandonnent leurs etudes 
sont-elles tout simplement plus dis-
posées a <<recommencer>>. Quoi qu'il 
en soit, pendant les années 90, moms 
de I % des hommes ayant ahandonné 
leurs etudes sont retournés aux 
etudes a temps p1cm. 

La situation familiale entre 
en ligne de compte 
D'une part, les gens qui ont des 
enfants ont une motivation évidente 
pour perfectionner leurs compCtences 
afin de mieux gagner leur vie. D'autre 
part, leurs obligations farniliales peu-
vent les empécher de franchir cc pas 
dCcisif. 

Parmi les adultes qui vivent avec 
un conjoint. Ic fait d'avoir des enfants 
semble décourager Ic retour aux 
etudes. On le constate autant chez les 
hommes que chez les femmcs âgés 
d'au plus 40 ans (tableau 4). Après 
cet age. Ic rapport change: çeux qui 
ont des enfants sont plus portes a 
retoumer aux etudes que ceux qui ont 
un conjoint mais pas d'enfants de 
moms de 18 ans. Toutefois, les  

enfants de ces adultes plus âgés sont 
sans doute plus ãgés eux-mémes, de 
sorte que Ia garde des enfants n'entre 
vraisemblablement pas en ligne de 
compte. De plus, les gens sans 
enfants sont souvent parmi les plus 
âgés du groupe des 40 a 64 ans, cc qui 
peut expliquer leur decision de ne pas 
poursuivre des etudes a temps p1cm. 

Un groupe se détache : les jeunes 
mères de famille monoparentale. Une 
mere célibataire de moms de 30 ans sur 
10 retourne aux etudes (10,4 %), soit 
plus que lesjeunes adultes dans I'en-
semble (6,7 %) et plus de quatre fois 
la proportion des jeunes méres ayant 
un conjoint (2,4 %). 

On comprend aisément pourquoi 
les jeunes mCres célibataires retour-
nent aux etudes a temps p1cm. Leur 
taux de chomage, qui atteint 27,1 %, 
est de loin Ic plus élevé parmi tous les 
groupes Ctudiés. Ce phénomène est 
encore plus impressionnant vu l'effet 
amortisseur qu'exerce, sur Ic taux de 
chômage, Ia forte proportion de ces 
jeunes méres qui retournent aux étu-
des a temps p1cm. 

Sommaire 
L'enseignement aux adultes est de 
plus en plus répandu, en particulier 
depuis 10 ans. La plus grande partie 
de cette tendance s'expliquerait par Ia 
volontC d'améliorer les perspectives 
d'emploi. 

II n'y a pas de lien étroit entre Ic 
chomage et le retour aux etudes. On 
Ic constate dans divers sous-groupes 
de population, notamment chez les 
hommes assez ãgés dont !e  niveau 
d'instruction est peu élevé. A l'excep-
tion de Terre-Neuve, les provinces oi 
Ic taux de chômage est ClevC n'enre-
gistrent pas une forte proportion 
d'Ctudiants adultes. Cela ne signilie 
pas que l'enseignement aux adultes 
n'a rien a voir avec Ic chômage, mais 
simplement qu'iI ne se concentre pas 
dans Ies mémes segments de La 
société. 

L'enseignement aux adultes ne 
semble pas étre La mesure privilegiée  

pour réduire les inCgalitCs économi-
ques. Les groupes qui retournent aux 
etudes sont en grande partie ceux qui 
bénéficiaient déjà d'une situation 
économique favorable. Dc plus. sauf 
dans Ic cas des jeunes mères céliba-
taires, Ia presence de jeunes enfants 
semble exercer un effet dissuasif sur 
Ia volonté d'étudier a temps p1cm. 

Dans l'ensemble, bien des gens 
qui semblent avoir Ic plus grand 
besoin d'améliorer leur situation Ceo-
nomique ne se prevalent pas de l'en-
seignement aux adultcs. 0 

N Notes 
1 	Le mois d'octobre a eté retenu parce 
qu'il semble correspondre, au cours des 
deux dernières décennies, au niveau de 
frequentation scolaire a temps plein Ic plus 
élevé et le plus stable. 

2 	Pour avoir un aperçu de l'effectif des 
adultes qui suivent des cours a temps 
partiel donnant droit a des unites, you 
l-laggar-Guénette, 1991. 

3 On demandait aux répondants de don-
ner leur statut d'Ctudiant en se basant sur 
es definitions de ICiablissement d'ensei-
gnement et non scion leurs propres dCfini-
tions. 

4 Dans Ia présente Ctude. les donnCes de 
IEEFA (menCe en janvier) concernent 
uniquement lea personnes ayant declare, 
en rCponse a I'EPA, queues étudiaient a 
temps plein. Les données de I'EPA, 
évoquCes ailleurs dans larticle. concer-
nent Ic mois d'octobre de diverses annCes. 

5 	Environ Ic quart des étudiants adultes 
travaillant a temps plein ont déclaré occu-
per un emploi dont us étaient absents. Si 
I'EPA ne tient pas compte dun congé 
détudes ni dun programme d'aiternance 
travail-etudes comme raisons pour s'ab-
senter du travail, ii est cependant probable 
qu'une proportion importante de ce groupe 
ait Cté excusée de ses obligations. Le reste, 
toutefois, semble vraiment travailler a 
temps p1cm. 

6 	L'Enquéte sur Ia population active ne 
produit pas de données sur les antécédents 
professionnels dune personne, mais 
simplement sur Ia profession exercée dans 
l'emploi actuel ou dans Ic dernier empioi 
de l'annCe précédente. s'iI y a lieu. Dans 
Ia plupart des cas, ces résultats sont utiles. 
En ce qui concerne les étudiants a temps 
p1cm, its sont plus problCmatiques. 
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Hommes 

Taux de 	Etudiants a 
Total 	chomage 	temps plein 

milliers 

Ages de 25 a 64 ans 7 787 8,3 2,1 
Families époux-épouse avec entants 

de mains de 18 ans 3 048 6,4 1,4 
Families epoux-épouse sans enfants 2 901 7,4 1,9 
Families monoparentales avec enfants 

de mains de 18 ans 108 15,5 3,2 
Autres families 1 730 13,3 3,8 

Ages de 25 a 29 ans 1132 11,4 7,1 

Families epoux-epouse avec enfants 
de moms de 18 ans 283 10,7 3.8 

Families époux-épouse sans enfants 449 9,8 7,5 
Families monoparentales avec enfants 

de moms de 18 ans 9 -- -- 

Autres families 392 13,5 9,0 

Ages de 30 a 34 ans 1 306 9,0 3,0 
Families epoux-épouse avec enfants 

de mains de 18 ans 611 7,1 1,8 
Families epoux-épouse sans entants 324 9,1 3,4 
Families monoparentaies avec enfants 

demoinsdel8ans 14 -- -- 

Autres famiiles 357 12,1 4,5 

Agós de 35 a 39 ans 1 238 8,3 1,8 
Families époux-epouse avec entants 

de moms de 18 ans 745 6,0 1,4 
Families ópoux-épouse sans entants 200 9,3 2,0 
Families mormoparentales avec enfants 

de mains de 18 ans 25 16,3 -- 
Autres families 268 13,9 2.7 

Agesde40a64ans 4111 7,1 0,6 
Families Opoux-epouse avec enfants 

de moms de 18 ans 1 409 5,4 0,8 
Families epoux-epouse sans enfants 1 928 6,2 0,4 
Families monoparentaies avec enfants 

de mains de 18 ans 60 12,6 -- 
Autres families 714 13,6 0,9 

Source 	Enquete sur ía population active, moyenne des mois d'octobre, 1992 a 1996 

Retour aux etudes : un défi d'avenir 

Tableau 4 
Taux de chomage et proportion d'étudiants a temps plein, selon I'âge, le sexe et Ia composition de Ia 
famille 

('ertains étudiants peuvent occuper un 
ernploi is temps partiel; d'autres peuvent 
être retournCs aux etudes parce qu'ils 
n'arrivaicnt plus is trouver un emploi dans 
leur domaine de competence. L)ans un cas 
comme dans l'autre, Ia dernière profession 
ne correspond pas nécessairement aux 
emplois antérieurs. 

N Documents consultés 
1)E I3ROUCKER, P. nEducation et forma-
tion liCes is l'emploi - qui y a accès ?m> dans 

Revue trirnestrk'lle de / 'education, n° 81-
003-XPH au catalogue, vol. 4. n" I, Statis-
tique Canada, Ottawa, Printemps 1997. 
p. 10-31. 

HAGGAR-GUENETTE, C. oFormation 
continue Qui retourne aux etudes ?u dans 
L 'emploi et le revenu en perspective, 
n" 75-00l-XPF au catalogue. vol. 3. n' 4. 
Statistique Canada, Ottawa, Hiver 1991. 
p. 28-35. 

GOWER, D. Repercussions des change-
menis apporlés en 1990 aux questions sur 

Femmes 

Taux de 	Etudiants a 
Total 	chomage 	temps plein 

miiliers 

7807 8,6 2,2 

3012 8,4 1,6 
2904 7,2 1,7 

524 16,4 6,2 
1 366 8,8 3,3 
1127 10,1 6,3 

419 11,6 2,4 
391 7,5 7,3 

88 27,1 10,4 
229 8,9 10,3 

1 293 9,7 3,1 

748 9,7 1,8 
254 7,2 3,6 

118 20,8 7,7 
173 7,9 4,9 

1 230 8,7 2,3 

783 7,5 1,6 
174 8.2 2,0 

133 15,3 6,1 
139 9.7 3,0 

4 157 7,6 0,8 

1062 7,0 1,0 
2085 7,1 0,4 

185 11,3 3,2 
825 8,7 1,0 

/ education de 1 'enquC:e sur la population 
active, Compte rendu. Division dc lana-
lyse des enquêtes sur Ic travail et les 
ménages, Statistique Canada, Ottawa, 1993. 

STATISTIQUE CANADA. Educaoon et 
formation des adultes an Canada Rap-
port dCcou/ant de I 'Enquele sur / 'educa-
(ion e: sur to formation des adu/tes. 1994,   
document préparC a contrat pour Deve-
loppement des ressources humaines 
Canada, Travaux publics Ct Services gou-
vernementaux Canada, 1997. 
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Retour aux etudes un défi d'avenir 

Annexe 
Nombre d'adultes et proportion de ceux-ci inscrits a un programme d'études a temps plein, selon 
I'âge, le sexe et Ia situation professionnelle 

Adultes étudiant a temps plein 

N'ayant pas d'emploi 

Ayant 	N'ayant pas 
travaillé travaillé 

Nombre Ayant I'année l'anrtée 
d'adultes Total un emploi demière dernière 

milkers % 

Les deux sexes 

Ages de 25 a 64 ans 15 594 2,2 0,8 8,8 4,5 
0 a 8 anrtées / etudes secoridaires partielles 3962 1,0 0,1 2,6 1,9 
Diplãme d'études secortdaires 3 357 1,3 0,3 5,2 3,3 
Etudes postsecondaires partielles 1 175 6,3 2,0 21,7 15,6 
DiplOme Cu certificat d'études postsecondaires 4 501 1,9 0,6 8,8 5,2 
Diplôme universitaire 2600 3,9 1,9 20,2 12,2 

Ages de 25 a 29 ans 2 259 6,7 2,8 20,9 16,1 
0 a 8 années / etudes secondaires partielles 349 3,5 -- 6,4 7,9 
Diplôme d'études secondaires 488 3,2 1,0 10.7 8.5 
Etudes postsecondaires partielles 243 14,4 5,8 37,4 33,6 
Diplome Cu certificat d'études postsecondaires 733 4,8 1,8 17,3 16,9 
Diplôme universitaire 446 12,0 6,0 43,2 42,0 

Ages de 30 a 39 ans 5 067 2,6 0,7 9,5 8,4 
0 a 8 annOes / etudes secondaires partielles 966 1,8 -- 3,9 4,5 
Diplôme deludes secondaires 1 201 1,5 -- 6,3 5.5 
Etudes postsecondaires partielles 427 6,5 1,7 20,1 21.3 
Diplôme ou certificat d'études postsecondaires 1 594 2,0 0,5 10,0 9,0 
Diplôme universitaire 880 3,9 1,8 18,7 16,9 

Ages de 40 a 64 ans 8 269 0,7 0,2 2,8 1,5 
0 a 8 années I etudes secondaires partielles 2 648 0,4 -- -- 0.7 
Dipléme deludes secondaires 1 668 0,5 -- -- 1,3 
Etudes postsecondaires partielles 505 2,2 -- 8,7 6,0 
Diplôme ou certificat d'études postsecondaires 2174 0,7 0,2 3,5 1,8 
DiplOme universitaire 1 274 1,1 0,4 5,3 4,1 

Hommes 

Ages de 25 a 64 ans 7 787 2,1 0,7 9,5 6,5 
0 a 8 années / etudes secondaires partielles 2003 0,8 -- 2,7 2,2 
Diplôme d'études secondaires 1 524 1,3 -- 5,9 6,3 
Etudes postsecondaires partielles 573 6,3 2,0 23,9 20,3 
Diplôme ou certificat d'études postsecondaires 2274 1,9 0,5 10,0 7,3 
Diplôme universitaire 1 413 3,7 1,7 21,3 17,2 

Femmes 

Ages de 25 a 64 ans 7 807 2,2 0,9 8,1 3,6 
0 a 8 années / etudes secondaires partielles 1 959 1,2 -- 2,6 1,8 
Diplôme d'études secoridaires 1 833 1,2 0,3 4,6 2,4 
Etudes postsecondaires partielles 601 6,4 2,0 19,6 13.5 
Diplôme Cu certificat deludes postsecondaires 2 227 1,8 0.6 7,7 4,3 
DiplOme universitaire 1 187 4,1 2,1 19,2 9,1 

Source: Enquête sur Ia population active, moyenne des mois d'octobre, 1992 a 1996 
Nota: Le niveau d'instruction a trait au niveau déjà atteint et non aux etudes en cours. 
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Lyéquité entre les 
tions au Canada 

généra- 
Condense d'une conference 

L a proportion dc Canadiens àgCs 
de 65 ans et plus a augmente de- 

puis 1951. Scion toute vraiscmblance, 
Ia croissance de cc groupe de per-
sonnes, parallèlement a la diminution 
graduelle du groupe des jeunes de 19 
ans et moms, se poursuivra pendant 
une honne partie du prochain siècle 
(voir Tendances démographiques). 

Cette situation dCmographique in-
flue sur tous les liens quentretien-
nent les membres des générations 
antCrieures, actuelles et futures. A ti-
tre d'exemple, dans tes annCcs 90, les 
travailleurs âgés s'inquiètent du fi-
nancement de leur retraite imminente. 
Les jeunes travailleurs se préoccu-
pent non seulement du linancement 
de leur propre retraite, mais aussi du 
soutien a accorder a ceux qui les ont 
précédés. Les jeunes qui intègrent Ia 
population active eprouvent de Ia dif-
ficultC a trouver un emploi a temps 
plein ou pour une pCriode durable. 
Les tendances observées sur 1e mar-
ché du travail, comme La diminution de 
l'activité ou Ia polarisation de Ia du-
rée d'occupation d'un emploi et des 
heures de travail, font gCnCralement 
partie du problCme. La diminution des 
possihilités de faire partie de Ia popu-
lation active pourrait avoir des réper-
cussions cumulatives sur l'aptitude 
des membres des jeunes gCnCrations 
a assurer leur soutien et celui de leur 
famille. 

L'équitC intergénérationnelie tou-
che un éventail de questions 
socioéconomiques, du transfert de Ia 
richesse a l'orientation de cclui-ci, en 
passant par Ia situation relative des 
membres de générations successives. 

Ce sont Ia les preoccupations qui 
rctenaient l'attention a l'occasion de 

Comptabilité générationnelle 

prCvoir les changements qul se pro-
duiront sur les plans de Ia politique 
budgétaire et de Ia demographic. II 
s'agit d'une mesure A long terme de Ia 
politique fiscale que certains experts 
préfèrent a Ia mesure annuelle du dé-
ficit. 

Philip Oreopoulos presente les ré-
suttats d'une étude de Ia politique 
hudgétaire canadienne pour iaquelle 
on a eu recours a Ia comptahilité 
générationnelle. L'anaiyse a permis 
de conciure a I'état de quasi-viahilitC 
de cette politique; les auteurs prCvien-
nent toutefois qu'il serait inapproprié 
d'utiliser Ia comptahitité génCration-
neile pour tirer des conclusions con-
cernant les questions d'CquitC entre 
Les génCrations. 

Chris Matier s'est servi de modèles 
de simulation pour analyser les effets 
pour Ic hien-Ctre sociat d'une rCduc-
tion des transferts des génCrations 
futures aux generations actuelles. 
Scion cette étude, les effets sur les 
membres des générations actuelles 
varient scion Ia rapiditC a laquelle se 
déroule cette reduction et La mCthode 
(montant forfaitaire ou combinaison 
de mesures en matièrc de rCmunCra-
tion et d'imposition) utiliséc pour y 
am ver. 

ParallClement, Marcel MCrette 
traite des elfets qu'ont sur les diverses 
gCnCrations Ics mesures de reduction 
de Ia dette adoptées par les adminis-
trations publiques et met l'acccnt sur 
La croissancc du capital huniain piutôt 
que sur ceiie du produit intCrieur brut. 
Son étude porte a croire quc les mem-
bres des jeunes et futures générations 
sont ies pius favorisCs si I'on rCduit Ia 
dette par Ic biais d'impôts sur les trai-
tements et salaires ou de taxes it Ia 
consommation. 

Ia contirence intitulCc L'équité entre 
les génCrations au Canada>, qui a été 
organisée conjointement par Statisti - 
que Canada et Développement des 
ressources humaines Canada et qui 
s'est déroulée a Statistique Canada. a 
Ottawa, les 20 et 21 fCvrier 1997. La 
conference s'articulait autour de huit 
themes principaux et d'une consulta-
tion, dont on s'est inspire pour les ti-
tres du present condense (voir 
l'annexe pour Ia liste complete des 
presentations et des conférenciers). 
Les pages qui suivent donnent les 
points sailiants des diverses seances 
de Ia conference. 

Effet des programmes 
gouvernementaux au flu des 
générations 
Quelles sont les repercussions 
intergénCrationnelles des decisions 
gouvernementales en matière de dé-
penses et de fiscalité ? ScIon l'Ctude 
de Chantal Hicks, Ic régime canadien 
d'imposition et de transfert favorise 
surtout ies aInés, bien que les enfants 
en bénéficient Cgalement grace aux 
transferts au titre de i'enseignement. 

Brian Murphy soutient que ies 
personnes âgées sont favorisCes et 
ajoute qu'entre 1984 et 1994, les per-
sonnes ãgées de 15 it 24 ans ont aussi 
bénéficiC de lCgères augmentations 
des transferts ncts (transferts en es-
pèces des administrations publiques 
moms i'impôt sur Ic revenu et Ics 
charges sociales). La representation 
des personnes a faible revenu est dis-
proportionnée dans ces deux groupes 
d'ãge. II y a eu d'importantes diminu-
tions des transferts nets chez les per-
sonnes ágCes de 40 a 59 ans. 

Leprésent condense a Ctè rCdigC par Ralph 
MacDonaidde la Division de I analyse des 
enquCtes sur le travail ci les mCnages. On 
peut commun:quer avec lui au (613) 951-
6893. 

La technique de Ia comptabilitC 
générationnelle sert a mesurer Ic far-
deau fiscal net a vie des membres des 
générations actuelles et futures et a 

Passant en revue ies résultats mi-
tiaux de I'anaLyse d'une suite de 
cohortcs chevauchantes de nais-
sance, Michael Wolfson observe que 
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L'équitC entre les générations au Canada 

Publications a venir 

Deux livres seront prochainement 
publiCs. Le premier traite de i'utilisa-
tion de Ia comptahilitC génCrationnelle 
dans Ic contexte canadien. L'effet des 
programmes publics sur les membres 
des diffCrentes gCnCrat ions, Ic fardeau 
qu'ils peuvent comporter pour les mem-
bres des génCrations futures ci ics réper-
cussions sur les plans de La croissance 
économique et de I'inCgalitC sont autant 
d'aspects qul sont examines. Le livre 
abordc aussi les limites de Ia comptahi-
litC génCrationnelie comme outil d'Cta-
blissement ci de misc en ocuvre de Ia 
politique hudgCtairc, ainsi que Ic besoin 
d'ohtenir de meilleures statistiques qui 
aideront a determiner Ic patrirnoine qui 
sera lCguC aux membres des gCnérations 
futures. 

Scion cc quc l'on entend de plus en plus. 
lesjeunes Canadiens de La gCnération ac-
tuelle seront moms choyés que leurs pa-
rents. Le dcuxiCmc Iivrc aborde cc 
theme et met i'accent sur Ia façon dont 

les cohortes nCes avant 1940 soft les 
bénCficiaires nettes des taxes levees 
et des dCpenses effectuées par les 
administrations pubiiques, lesquelles 
font ici l'objet de I'étude. La redistri-
bution a tendance a favoriser les fern-
mes par rapport aux hommes, et 
environ La moitié des membres de Ia 
population enregistrent des gains 
nets. Scion l'auteur, on ne peutjau-
ger avec precision les iniquités entre 
les generations sans au préalable 
comprendre les iniquitCs au scm 
mCme des générations. 

Structure des marches du 
travail et leur interaction 
avec les programmes sociaux 
Garnett Picot traite des facteurs qui 
sous-tendent les tendances au faible 
revenu chez les membres de quatre 
génCrations les enfants (0 a 14 ans), 
les jeunes adultes (25 a 34 ans), les 
personnes ãgées en age de travailier 
(45 a 54 ans) et les aInes (65 ans et 
plus). Le laibie rcvenu est tributaire 
des gains individuels, des transferts 

les families et les marches du travail in-
fluent sur Ic bien-Ctre des enfants et 
Leurs perspectives a long terme coinme 
adultes. Au nombre des questions abor-
dCes figurent Ieffet du faible revenu 
pendant l'enfance sur les gains futurs a 
l'ãge adulte, Ic lien cntrc Ic revcnu ci Ic 
niveau dinstruction des parents et Ia 
sante ct Ic niveau d'instruction de leurs 
enfants, ainsi quc Lincidence du divorce 
des parents sur Ics choix qu'effectuent 
Cventuellernent les enfants sur les plans 
du manage ci de Ia féconditC. Le livre 
traite aussi de Ia degradation de Ia situa-
tion Cconomique des niembres des 
jeunes generations (par rapport aux 
membres des generations anténieures). 

La publication de ces deux livres est pré-
vue a I'automnc de 1997. Pour plus de 
renseignements a i'Cgard de ces Iivres 
ou de Ia conference. communiquez avec 
Miles Corak, au (613) 951-9047 
Internet : coramil(ástatcan.ca. 

et de Ia composition de Ia familie. Les 
taux de faibie revenu ont diminué de 
façon marquee chez les personnes 
ãgCes entre Ic debut des années 80 et 
1995. D'autre part. Ia stabilite relative 
qu'ont connue les trois autres génC-
rations a masque le fait que l'on s'en 
remettait de plus en pius aux transferts 
comme source de revenu dans les an-
nées 80. Sont également occultées ies 
modifications draconiennes qui ont 
marquC La famille canadienne depuis Ic 
debut des années 70. En raison de 
ces changements démographiques, Ic 
nombre de families a faibie revenu a 
diminué jusqu'au debut des an-
nées 90. puis il a repris une courbe 
ascendante, en dépit des transferts. 

René Morissette parle de la baisse 
de i'activité desjeunes hommes sur Ic 
marché du travail. Dans les années 90, 
Ic taux de chômage a Cté éIevé chez ics 
jeunes, I'inCgalité dans Ia repartition 
des gains s'est accrue ci l'écart de 
revenu entre les jeunes travailieurs ci 
les travailleurs âgCs s'est accentué. 
Des renseignements tires de l'En-
quête sur Ia population active et des  

declarations de revenus ont permis de 
constater, entre autres choscs, que 
(Iepuis Ic debut des années 80 ies 
jeunes travaiileurs ont accédé pius 
lentement que les membres des cohor-
tes antérieures a des emplois rCmuné-
rateurs. On a aussi constaté pour ce 
groupe des baisses relatives des taux 
de syndicaiisation et de protection en 
niatière de pension. 

En fin de séance, Ross Finnie traite 
de i'écart entre Ic revenu marchand et 
es seuils de faihie revenu pour ies 

ttmi1Ies entre 1982 et1993.   Fondée sur 
des renseignements tires de Ia Base 
de donnCes administratives longitudi-
nales de Statistique Canada, l'Ctude 
montre, par exemple, que les périodes 
de faibie revenu se sont ailongées 
pendant que se poiarisait Ia repartition 
des revenus des families. 

La signification et la mesure 
de I'équité entre les 
generations (débat d'experts) 
Laurence Kotiikofftraite de I'usage de 
La comptabilitC générationneile et de 
son appiication dans 16 pays, en 
grande partie avec Ia participation des 
administrations publiques. ScIon Iui, 
ii se peut que Ics organismes sans lien 
de dépendance direct avec Icurs admi-
nistrations publiques soient les mieux 
places pour effectuer La comptabiiité 
générationnelle. Cette technique 
n'est pas sans iacunes. Ainsi, a titre 
d'exempie, elle ne comprend pas de 
mesures générales de rétroaction ni de 
mécanismes d'ajustement en cas de 
modifications imprévues. Elle offrc 
cependant un moyen de comprendre 
Ia repartition du revenu intergCnC-
rationnel et les hahitudes d'Cpargne 
d'un pays. M. Kotlikoff encourage Ic 
gouvernement canadien a adopter La 
cornptabiiité générationnelle. 

Oppose au pnincipe de Ia compta-
bilitC generationnelie, Lars Osberg 
estime que Ic revenu et ia repartition 
du revenu ont de l'irnportance, entre 
les générations comme au sein de ces 
dernières. La comptabilité généra-
tionnelie a trait essentieiiement au 
partage des dépenses entre les 
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Les personnes âgées représentent une part grandissante de Ia 
population. 
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Source s: Recensement du Canada (1951 a 1996); Projections demographiques pour 
le Canada, les provinces et les territoires, 1993-2016 (19971 2041) 

Nota Statistique Canada produit plusieurs projections demographiques. Celie qui est 
présentée ici correspond a ía projection numéro 2, c'esf-à -dire un scenario de 
croissance rnoyenne. 

Population 
(%) 
70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

L'équité entre les générations au Canada 

Tendances démographiques 

Les personnes Ag6cs constitualent envi-
ron 8 04)  de Ia population totale en 1951 
et dies sont dcnieurées a cc nivcau jus-
qu'en 1975. En 1996, cependant, leur 
proportion se situait a 12 %. Entre 

secteurs public et privé. La politique 
gouvernementalc aidera a cerner Ic 
débat; des statistiques non biaisées 
vicndront l'éclairer. 11 est aussi es-
sentiel d'aborder dans Ic cadre de ce 
déhat Ia question du transfert des res-
sources au sein des families, volet 
souvent negligé dans Ia comptabilite 
générationnelle. 

John Helliweli traite egalcment de 
Ia comptabilité génerationneile. II 
soutient que le patrimoine qui passera 
d'une génCration a l'autre sc resume 
aux six élérnents suivants, dont 
plusieurs sont toutefois absents du 
cadre de cette comptabilité: le deficit 

Lemps. Ia proportion des Canadiens ãgés 
de 19 ans ct nioins a atteint on sommet 
de 42 % en 1964 et en 1965, pour en-
suite diminuerjusqu'ã seulement 27 % 
en 1996. 

financier et Ia dette financière: Ies im-
mobi lisations construites (Ics immeu-
bles publics, par exemple), 
l'infrastructure et Ia connaissance 
(recherche et developpernent); le ca-
pital humain (sante physique et men-
tale et education); les ressources 
naturelles et Ic milieu physiquc ie 
contexte institutionnel (les systèmes 
juridique et de bien-être, par exemple); 
et Ic capital coilectif (les valeurs et 
activités partagées). Lorsqu'il est 
question de ces aspects, II est impor-
tant de savoir qui accumuie et répartit 
ces éléments d'actifet de passif. La 
liste comprendrait les administrations 

publiques, les families et les organis-
mes multinationaux. ScIon lui, dcs el-
fets intergCnCrationnels a Ia fois 
favorables et nCfastes pourraient Cga-
lement toucher chacune des gCnCra-
lions. 

Mobilité intergenerationnefle 
du revenu 
Nicole Fortin et Sophie Lefehvre Ian-
cent Ic dChat sur Ia mohilitC inter-
génCrationnelle et se penchent sur 
l'héritage laissé, a titre privé, par les 
pères a leurs flis et filles sur Ic plan de 
Ia situation économique. Selon les 
données de I'Enquéte sociale genCrale 
de 1986 et de 1994, les Canadiens ont 
bénCflciC d'une plus grande mohilitC 
intergCnérationnelte que les Britanni-
ques ou les AmCricains, bien que les 
transferts de ressources a litre privC 
semblent diminuer au Iii du temps. 

Miles Corak analyse des donnCes 
fiscales de 1982 a 1994 et compare les 
revenus des fils et des tilics a ceux de 
leurs pCres. Les résultats ont été in-
terprCtes en faisant appcl a certaines 
variables du capital social et des 
effets de quartier. Les résultats con-
firment qu'une personne a tendance a 
réussir mieux si Ic pCre avait un revenu 
marchand, si Ia famille n'a pas dérnC-
nagé souvent et Si le nombre de frères 
et de soeurs n'Ctail pas Clevé. Les 
filles ne gagnent pas autant que les 
garcons. mais Icur revenu n'est pas 
aussi fortement influence par Ia majo-
rite des mesures analysées. 

Céline Le Bourdais poursuit Ic dC-
bat sur Ia mobilitC intergCnCrationelle 
et se scrt de données tirées de l'En-
quéte sociale générale pour recon-
firmer les effets a long terme de 
l'instahililC familiale, et parliculiCre-
ment do divorce, sur les etithiits. 

Sante et education des 
enfants 
Tamara Knighton amorce ce volet de 
Ia conference par une étude de l'accès 
des parents aux services de soins 
de sante pendant Ia premiCre année 
de vie de I'cnfant. FondCc sur des 
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renseignements tires de Ia base de 
donnCes du projet d'appariement du 
Recensement et des fichiers de soins 
de sante du Manitoba, l'étude montre 
que les parents dont Ia scolarité est 
élevée recourent davantage aux ser-
vices de soins préventifs les parents 
moms scolarisés utilisent plus sou-
vent les services de soins de traite-
rnent. Un lien semblable a Cté relevé 
pour Ics parents a revenu élevé et a 
faible revenu. Ces differences dans 
l'utilisation des soins de sante peu-
vent avoir des effets cumulatifs pour 
l'enfant. 

Laval Lavallée traite du transfert 
intergénérationnel sur les plans de 
l'Cducation et de I'alphabétisation. 
Cette analyse confirme que le capital 
intellectuel des parents a tendance a 
determiner les réalisations de l'enfant 
sur Ic plan scolaire. L'étude révèle 
egalement une polarisation croissante 
des niveaux d'instruction au sein des 
familIes. 

Enquête sur fes avoirs et les 
dettes 
Mike Sheridan décrit l'Enquète sur les 
avoirs et les dettes (EAD) que se pro-
pose de tenir Statistique Canada. La 
plus récente enquCte sur les avoirs et 
les dettes (EnquCte sur les finances 
des consommateurs) a eu lieu en 1984. 
L'EAD permettrait d'actualiser et 
d'améliorer ces renseignements ainsi 
que de mesurer les changements 
attribuables a des phCnomènes 
comnic l'augmentation du nombre de 
families monoparentales et de per-
sonnes vivant seules, Ia recession du 
debut des annCes 90, Ia popularité 
croissante des fonds mutuels, et Ic 
vieillissement de Ia population. EIIe 
favoriserait une analyse plus dCtaillée 
et plus régionale de ]'accuniulation de 
Ia richesse au Canada. Elle devrait 
egaiement amCliorer La comprehension 
de Ia valeur future des pensions, des 
caractéristiques des dettes et des ti-
tulaires de dettes, ainsi que des 
dettes <<positives>> (les hypothéques, 
par exemple) par rapport aux dettes 
<<negatives>>. 

Soutien intergénérationnel 
grace a la famille 
A partir des données de I'Enquete 
socialegénéralede 1990. Leroy Stone 
et Ingrid Connidis analysent les ten-
dances des echanges et des compor-
tements de soutien entre parents et 
enfants et estimcnt qu'il faut trouver 
des moyens d'intégrer dans Ia comp-
tabi I ité génerationnel Ic les transferts 
<â titre privé>>. Bien que Ia perception 
du besoin joue un role crucial dans cc 
débat, les données semblent indiquer 
que Ic soutieri des parents se poursuit 
bien après que les enfants ont quitté 
le foyer, intégre le marchC du travail et 
amorcé leur propre famille. A long 
terme, les parents donnent probable-
ment a leurs enfants plus qu'ils ne re-
çoivent de ces derniers. Bien que les 
parents âgés reçoivent effectivement 
de leurs enfants un soutien croissant 
qui adopte diverses formes, les deux 
tiers des parents de 75 ans et plus ne 
bénéficient d'aucun soutien de la part 
des enfants qui n'habitent pas avec 
eux. 

S' inspirant de I 'Enquête annuelle 
sur les finances des consommateurs, 
Paul Bernard traite dc l'Cvolution des 
regimes de vie des jeunes dans les 
années 80 et 90. Cette étude montre 
quc les jeuncs habitent plus long-
temps qu'auparavant chez leurs 
parents. Lorsqu'ils quittent effective-
ment Ic foyer, ils habitent de plus en 
plus fréquemment dans un ménage ne 
comportant pas de couple. 

David Cheal presente une étude 
sur Ia pauvreté et Ia dépendance a dif-
fCrents ages Ct londe son intervention 
sur I'Enquéte sur Ia dynamique du tra-
vail et du revenu (EDTR) de 1993. 
L'enquete met l'accent sur Ia situation 
familiale des personnes plutôt que sur 
Ia famille ou le mCnage dans son en-
semble et permet d'étudier de plus 
prés Ia situation des jeunes qui ne vi-
vent plus avec leurs parents. Selon 
son étude, les personnes ayant vCcu 
dans Ia pauvrete dans leur enfance 
continuent de le faire lorsqu'elles de-
viennent de jeunes adultes, et les per- 

sonnes dont les parents avaient un 
faible revenu presentent un taux de 
dépendance financiêre plus élevé que 
les autres adultes, y compris les per -
sonnes ãgées. 

Orientation de Ia politique 
(débat d'experts) 
Selon Bob Baldwin, les membres de Ia 
jeune generation devraient hériter 
d'un patrimoine leur offrant de bonnes 
possibilités d'emploi, des connais-
sances et des competences leur per -
mettant de participer a Ia vie de Ia 
société. un milieu naturel gCnéreux, et 
la paix sociale. Voici done les ques-
tions importantes qu'il faut se poser 
au sujet de l'equite intergénéra-
tionnelle. Comment les personnes a Ia 
retraite pourront-elles continuer a be-
neficier de revenus suffisants sans 
pour autant constituer un fardeau 
trop lourd pour les membres des jeu-
nes generations? Queues mesures les 
Canadiens peuvent-ils adopter pour 
éviter Ia proliferation des revenus de 
retraite inféricurs a Ia norme? 

Dans son intervention concernant 
l'équité intergCnérationnel Ic, Susan 
McDaniel réclame une plus grande 
collaboration entre les disciplines 
universitaires qui ont trait aux etudes 
socioéconomiques, ainsi que plus de 
travaux de recherche sur Ic mode de 
partage des ressources au sein des 
families. Les données actuelles ne 
rendent pas parfaitement compte du 
dynamisme des relations intergéne-
rationnelles, mais des données longi-
tudinales, comme celles de I'EDTR, 
marquent Ic debut d'une solution a cc 
prohlème. Scion cue, nous avons be-
soin de plus d'information sur l'évo-
lution des transferts de ressources 
intergCnérationnels a titre privé de-
vant l'amenuisement des transferts 
d'ordre public. 

En guise de conclusion, Arthur 
Kroeger parle des changements en 
profondeur qui ont marqué Ia société 
canadienne au cours des dernières 
décennics. Les personnes a Ia retraite 
seniblent continuer a s'en sortir, et les 
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membres des jeunes generations s'en 
tirent peut-être moms bien qu'aupara-
vant. Selon lui, ii s'agit d'une Cpoque 
oi une evaluation attentive et des 
applications créatives des données 
ont un rOle crucial àjoucr dans Ic con-
texte de questions sociales diftciles 
comme l'Cquité intergénérationnelle. 

L'auteur Lient a remercier Michel 
CôtC pour SOflt etroite collaboration 
a Ia redaction du present condense. 

U 

D Document consulté 
GEORGE, M.V. et at. Projections demo-
graphiques pour le Canada, les provinces 
c/ les lerritoires, 1993-2016, n° 91-520-
XPB au catalogue, Statistique Canada, 
Ottawa. 1994. 
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Annexe 
Presentations et conférenciers 

L'impact des programmes gouvernementaux 
sur les diverses generations 
Président 
Andrew Sharpe (Centre d'étude de niveau de vie) 

La repartition par age du système d'imposition et de 
transfer! au Canada 

Chantal Hicks (Stati stique Canada) 

Incidences du changement des svstèmes d 'imposition et 
de transfert stir Ia repartition aa vie) des impóls nets 
1984 a 1996 

Brian Murphy (Statistique Canada) 

ComptahilitC iniergénérationnelle du passf non capi-
talisé pour / 'indemnisation des accidentCs du travail 

Morley Gunderson (Université de Toronto) 
Douglas Hyatt (Université de Toronto) 

Commentateurs: 
James Pesando (Université de Toronto) 
Paul Lanoie (HEC, Université de Montréal) 

Comptabilité générationnelle 
Président 

Ronald l-lirshhorn (consultant) 

L 'application de Ia comptabilité générationnelle au 
Canada : enjeux, résultats et interpretations 

Philip Oreopoulos (Université de Ia Californie a 
Berkeley) 

Francois Vaillancourt (Université de Montréal) 

Les c/jets pour / 'économie et le bien-être social d'une 
reduction des transferts des générations futures aux 
generations actuelles 

Steven James (Finances Canada) 
Chris Matier (Finances Canada) 

Les effets dii financemeni dii deficit sur I 'CquiiC 
intergénérationelle et Ia cr0 issance le cas du Canada 

Marcel Mérette (Finances Canada) 

Comptabilité générationnelle avec des populations 
hétérogènes 

Michael Wolfson (Statistique Canada) 
Steve Gribble (Statistique Canada) 
Zhengxi Lin (Statistique Canada) 
Geoff Rowe (Statistique Canada) 

Commentateurs: 
William Scarth (Université McMaster) 
Alice Nakarnura(Université de l'Alberta) 
Huw Lloyd-Ellis (Université de Toronto) 

La structure des marches du travail et leur 
interaction avec les programmes sociaux 
Président 

Jean-Pierre Voyer (Développement des ressources 
humaines Canada) 

L 'evolution des conditions du marché du travail, des 
transfèrts gouvernementaux et de hi pauvreté chez les 
jeunes et les ames 

Garnett Picot (Statistique Canada) 
John Myles (Université de Ia Floride) 
Wendy Pyper (Statistique Canada) 

La dCtCrioration de la situation des jeunes hommes 
sur le marché du travail 

René Morissette (Statistique Canada) 

Les revenus des jeunes c/ des alnés enseignements de 
1aBDAL 

Ross Finnie (Université Carleton) 
Commentateurs: 

Dean Lillard (UniversitC Cornell) 
Ging Wong (Développement des ressources 

humaines Canada) 
David Gray (Université d'Ottawa) 

Débat d'experts : La signification et Ia 
mesure de I'équité entre les générations 
Président 

Mike McCracken (Informetrica) 
Commentateurs: 

John Helliwell (Université de Ia Colombie-Britannique) 
Laurence Koti ikoff ( Université de Boston) 
Lars Osberg (Université Dalhousie) 
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Annexe (fin) 
Presentations et conférenciers 

Mobilité intergénérationnelle du revenu 
Président 

Alien Zeesnian (Dével oppement des ressources 
humaines Canada) 

La mohilité intergénérationne/le des revenus / 'ut/li-
sation d une c/ass4fIcation simp/ifiée des occupations 

Nicole Fortin (Université Stanford et 
Université de Montréal) 

Sophie Lefebvre (CIRANO) 

Comment réussir dons Ia vie que/ques correlats c/c /a 
mobilité entre ies generations au canada 

Miles Corak (Statistique Canada) 
Andrew Heisz (Statistique Canada) 

Equité intergénéralionnelie . les incidences de I 'edo-
lement des families dans / 'enfance sur les situations de 
vie adu lie au canada 

Céline Le Bourdais (INRS - Urbanisation, 
Université du Québec) 

Nicole Marcil-Gratton (Université de Montréal) 

Commentateurs: 
David Zimmerman (Williams College) 
Guy Lacroix (Université Laval) 

La sante et l'éducation des enfants 
Président 

Brian Ward (Développement des ressources 
humaines Canada) 

L impact des inéga/ités socioéconomiques sur la sante 
des jeunes enJ,zts 

Jean-Marie Berthelot (Statistique Canada) 
Christian Houle (Statistique Canada) 
Tamara Knighton (Statistique Canada) 
Cameron Mustard (Université du Manitoba) 

Parents et enfants : education et activité sur le marché 
du travail 

Patrice de Broucker (Statistique Canada) 
Laval Lavallée (Vestimetra International Inc.) 

Commentateurs: 
Geoff Dougherty (L 'Hôpital de Montréal pour enfants) 
Chris Ferrall (Université Queen's) 

Presentation et consultation concernant 
l'Enquête sur les avoirs et les dettes 

Mike Sheridan (Stati stique Canada) 

Soutien intergénérationnel grace a Ia famille 
Président: 

Suzanne Peters (Les réseaux canadiens de recherche 
en politiques publiques) 

Echanges intergénérutionnels au Canada: tendances 
et corrClats socioCconam ique.s 

Leroy 0. Stone (Statistique Canada) 
Carolyn Rosenthal (Université McMaster) 
Ingrid Connidis (Université Western Ontario) 

L 'evolution des regimes de vie des jeunes au Canada 
au cours des années 80 et 90 

Dominique Meunier (Institut d'études politiques 
de Paris) 

Johanne Boisjoly (Université du Québec a 
Rimouski) 

Paul Bernard (Université de Montréal) 
Roger T. Michaud (Uriiversité de Montréal) 

('aches dons le mCnage: Ia pauvretC el/a dépendance c, 
différents ages 

David Cheal (Université de Winnipeg) 

Commentateurs: 
Roderic Beaujot (Université Western Ontario) 
Ted Wannell (Statistique Canada) 
Robin Rowley (Université McGill) 

Débat d'experts : Orientations de Ia politique 
Président 

Jim Lahey (Développement des ressources 
humaines Canada) 

Commentatcurs: 
Bob Baldwin (Congrès du Travail du Canada) 
Arthur Kroeger (ancien sous-ministre, 

gouvernement du Canada) 
Susan A. McDaniel (Université de l'Alberta) 
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Los mi s a pied 
permanentes 
Garnett Picot, Zhengxi Lin et Wendy Pyper * 

L es Canadiens sont de plus en plus 
préoccupés par les mises a pied 

permanentes. Nombre d'entre eux 
estiment que l'instabilité et Ia possi-
bilité de perdre un emploi se sont 
accrues au cours des années 90. Con-
frontés a une multitude de mises a 
pied permanentes a chaque année, les 
gouvernements doivent réagir 
adéquatement pour améliorer l'adap-
tation des travailleurs déplacés afin 
que ces derniers puissent se retrouver 
rapidement un nouvel emploi. 

Les mises A pied permanentes me-
nent souvent a l'assurance-emploi, 
voire a l'aide sociale. Aussi faut-il 
bien comprendre ces mises A pied et 
le phénomène de déplacement des 
travailleurs qu'elles entralnent. Pas 
moms de trois dimensions sont a cet 
égard vitales a) Ia cause du déplace-
ment - les mises A pied permanentes 
sont provoquées par de nombreux 
facteurs économiques, dont certains 
touchent Ia demande et d'autres, I'of-
fret b) les types de travailleurs qui 
sont vises - certains travaitleurs dé-
places ont des antécédents d'emploi 
stable, alors que d'autres ont été dé-
places a maintes reprises; et c) les ré-
sultats sur Ic marché du travail - un 
grand nombre de travailleurs déplacés 
y trouvent leur avantage alors que 
d'autres y perdent au cours de Ia pé-
node suivant Ia misc a pied. 

A l'aide d'une nouvelle source de 
données longitudinales sur les cessa-
tions d'emploi. Ic present article 

* Adaptation dun article paru dans 
L'Observateur économique canadien 
(n° 1 1-010-XPB au catalogue, vol. 10, 
n° 2, Statistique canada, Ottawa, février 
1997, p. 3.1-3.14). Garnett Picot estle 
directeurde Ia Division del 'analyse des 
entreprises et du marché du travail. On 
peut communiquer avec lui au (613) 
951-8214. ZhengxiLinet WendvPyper 
soft égalemenr au sen'ice de cetre 
division. On peut communiquer avec 
eux aux numeros respectifs suivants 
(613) 951-0830 et (613) 951-0381. 

Sources des données 

La présente étude est basée sur Ic 
Fichier de donnCcs longitudinales sur Ia 
main-d'oeuvre (FDLMO) créC par Sta-
tistique Canada. Le FDLMO renfernie 
un échantillon alCatoire de 10 % de tous 
les travailleurs canadiens. II a Cté cons-
tituC au moyen de l'intCgration de don-
nées provenant de trois sources les 
fichiers des relevés d'emploi (RE) de 
DCveloppement des ressources humai-
nes Canada, les tichiers T4 de Revenu 
Canada. et Ic fichier du Programme de 
!'analyse longitudinale de l'emploi 
(PALE) de La Division de I'analyse des 
entreprises et dii marchC du travail de 
Statistique Canada. Ce demier fichier en 
est un d'employeurs. 

Les employeurs Cmettent un RE 
pour chaque empioyC occupant un em-
ploi assurabie qui connait un arrét de 
rCmunération. Les RE indiquent, entre 
autres, Ia raison de l'arrCt de travail ou 
de La cessation d'emploi. ('omme us 
fournissent des renseignements sur tous 
les travailleurs (admissibles a l'assu-
rance-empioi) dont I'emploi a pris fin. 
us peuvent Ctre utilisés pour detent-
ncr les diffCrents types de eessations 
d'cmploi. En outre, tous les em-
ployeurs remettent a chaque employé 
un feuillet 14 qui resume Ia 
rémunCration recue au cours de l'année. 

Ainsi. ces deux sources de données 
permettent de determiner chaque annCe 
tous les travailleurs gui risquent de per-
dre Icur emploi OU gui l'ont effective-
ment perdu. A l'aide des renseignements 
supplCmentaires provenant du fichier 
PALE. Statistique Canada combine ces 
sources de données pour crCer un lichier 
longitudinal sun tous les travailleurs 
canadiens. Ic FDLMO. 

Dans le FDLMO. les cessations 
d'emploi sont classCes dans trois caté-
gories (dCmission, misc pied Ct autre) 
selon Ic motif de cessation d'emploi 
indiquC sur Ic RE. Une misc a pied est  

une cessation d'emploi attribuable a une 
pCnurie de travail et est dCfinie comme 
étant temporaire si Ic travailleur en 
cause retourne travailler pour Ie mCnie 
employcur Ia mCnie annCe ou i'annCe 
suivante: autrement, il s'agit d'une misc 
a pied penmanente. Si l'on constate 
qu'un travailleur Ctait au service d'unc 
entreprise une année mais non l'annCe 
précCdente. Ic cas est considCrC comme 
une embauche. (ela comprend I'embau-
che pour remplacer des travailleurs gui 
ont démissionné, ainsi que I'embauche 
liCe a une expansion. 

Les taux de cessation d'emploi per-
manente (Ic taux de dCmission. Ic taux 
de misc a pied permanente et autres> 
taux de cessation d'emploi permanente) 
sont calculCs comme Ctant Ic noinhre de 
cessations d'emploi permanentes divisC 
par Ic nombre total de personnes 
employCes a tout moment de I'année 
(c'est-ã-dire Ic nombre total d'emplois-
personnes). Le taux d'ernhauche reprC-
sente Ic nombre d'employés recnutCs 
divisC par Ic nombre total d'emplois 
dans I'année. Toutefois, on calcule Ic 
taux de cessation d'emploi temporaire 
en utilisant Ic nombre de personnes 
ayant connu au moms une cessation 
d'emploi temporaire plutôl que Ic nom-
bre total de cessations d'emploi tempo-
raires. Etant donnC Ia trés grande taille 
de l'Cchantillon (1.8 million d'enregis-
tretnents en 1988). Ic FDLM() perniet 
de procCder a tine analyse trés détaillCe 
des cessations d'ernploi scion Ic groupe 
d'age ou I'industnie. 

Des comparaisons Ctahlies avec 
l'EnquCte sur l'activitC (EA) révClent 
qu'à Ia (in des annCes 80 Ic nombre de 
cessations d'emploi et de mises a pied 
permanentes tires de I'EA Ctaient trés 
comparablesa ceux du FDLMO, mCme 
si Fun est fondC stir des donnCes admi-
nistratives et que l'autre est tire d'une 
enquCte-echanti lIon. 
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cherche a établir les causes sous-
jacentes de Ia plupart des mises a pied 
permanentes (voir Sources des don-
nécs). II est notamment question du 

role du cycle économique, des varia-
tions dans Ia demande industrielle - 
lesquelles sont souvent associées 
aux changements structurels - et de Ia 

taille des entreprises. D'autres fac-
teurs susceptibles dejouer un role au 
chapitre des mises a pied sont égale-
ment considérés. Finalement, l'étude 

Tableau 1 
Cessations d'emploi et embauches 

Nombre de cessations d'emploi 

Cessations permanentes Cessations temporaires 

Mises Démis- Mises 
Total a pied sions Autre Total a pied Autre Embauches 

milliers 

1978 2854,0 1 003,7 991.6 858.7 2 153,4 1159.3 994,1 
1979 3038.2 902,7 1 183,5 952,0 2 174,8 1 139,2 1 035,6 3293,7 
1980 2 974,4 867,5 1 139,5 967.5 2352,5 1 274,6 1 077,9 3 116,5 
1981 3476,4 1 042,9 1 361,4 1 072,2 2659,8 1 518.7 1 	141.1 4 192,1 
1982 2893,7 1 204,8 761,7 927,2 3323,4 2031.6 1 291,8 2 003,8 
1983 2640,2 1 098,7 696,8 844,7 2598,8 1 600,5 998,3 2 992,9 
1984 3 118,4 1 	159,9 937.0 1 021,4 2 885,7 1 690,5 1 195.3 3249,2 
1985 3395,5 1 	152,8 1 145,4 1 097.3 2 862.8 1 626,6 1 236,2 3966.0 
1986 3584,2 1 	148,4 1 295,0 1 140,9 2 940,5 1 656,3 1 284,2 4056,2 
1987 3893,6 1 	149,4 1 539,6 1 204,5 2 860,6 1 569.6 1 291,0 4466,5 
1988 4234,9 1 	153,6 1 789,6 1 291,8 2 988,8 1 571,8 1 417,0 4 649,5 
1989 4252,6 1 	137,4 1 813,0 1 302,2 3073,5 1 624,0 1 449,4 4 761,4 
1990 4 118,4 1 290,3 1 526,8 1 301,3 3430,0 1 892,3 1 537,7 3861,1 
1991 3537,2 1 283,8 1 070,5 1 182,9 3479,1 2006,3 1 472,8 3078,6 
1992 3213,7 1 225,3 884,5 1 103,9 3279,3 1 971,4 1 307,9 2902,7 
1993 3074,0 1 165,2 837.3 1 071,5 3085,5 1 840.6 1 245,0 2952,0 
1994 .. 3424,1 

Taux de cessation d'emploi 

Cessations permanentes Cessations temporaires 

Mises Démis- Mises Taux d'em- 
Total a pied sions Autre Total a pied Autre bauche 

% 

1978 20,9 7,4 7,3 6,3 12,9 7,0 6,5 
1979 21,6 6.4 8,4 6,8 12,7 6.6 6.7 23,4 
1980 21,0 6,1 8,0 6,8 13,2 7,0 6,8 22,0 
1981 22,6 6,8 8,9 7,0 13,6 7.6 6,7 27,3 
1982 20,8 8,7 5,5 6,7 17,8 10,8 8,1 14.4 
1983 18,9 7,8 5,0 6.0 14,8 9,0 6,4 21,4 
1984 21,3 7,9 6,4 7,0 15,8 9,1 7,3 22,2 
1985 22.0 7,5 7,4 7.1 15,0 8,4 7,2 25.6 
1986 22,2 7,1 8,0 7,1 14,7 8,1 7,2 25,2 
1987 22,9 6,8 9,1 7.1 13,7 7,3 6,9 26,3 
1988 23,8 6,5 10,1 7,3 13,8 7,0 7,3 26.2 
1989 23.3 6,2 9,9 7,1 13,7 7,1 7,2 26,0 
1990 23,0 7,2 8,5 7,3 15,3 8,3 7,7 21,6 
1991 21,0 7,6 6,3 7,0 16,3 9,3 7.8 18,3 
1992 19,8 7,5 5,4 6,8 16,0 9.4 7,2 17,9 
1993 19,2 7,3 5,2 6,7 15,5 9.1 7,0 18,5 
1994 .. .. .. 21.0 

Source: Fichier de données Ion gitudinales sur Ia main-d'oeuvre 
Nota : Les taux de cessation d'emploi permanente sont ca/cu/es comme étant le nombre de cessations demploi permanentes diwsé 

par le nombre total do personnes employees a tout moment do l'année. Toutefois, on calcule le faux do cessation d'emploi 
temporaire en uti/isant le nombre do personnes ayant canny au moms une cessation d'emploi temporaire plutôt quo /0 
nombre total de cessations d'emploi temporaires. 
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Graphique A 
Les mises a pied permanentes ne soft pas aussi sensibles que 
les mises a pied temporaires face aux cycles économiques. 
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Les mises a pied permanentes 

présente une vision du processus de 
déplacement de Ia main-d'oeuvre dans 
I'économie canadienne. 

Variations cycliques 
Certaines caractéristiques fondamen-
tales sont associées aux mises a pied 
permanentes. Le nombre de ces der-
niéres demeure notamment élevé pen-
dant toutes les phases d'un cycle 
économique. Leur nombre est par 
exemple passé de 1,2 million en 1982, 
au pire de Ia recession du debut des 
années 80, a 1,1 million en 1989, au 
sommet du cycle économique. II a par 
Ia suite atteint 1,3 million en 1991, au 
milieu de Ia plus récente recession 
(tableau 1). Le marché du travail se 

caractCrise donc par Ia persistance 
des mises a pied, dont le niveau est 
plus ou moms stable, peu importe que 
l'on se trouve en période d'expansion 
ou de recession. 

Le taux de misc a pied permanente 
diminue bel et bien en période d'ex-
pansion, mais non radicalement. Ce 
taux est passé de 8,7 % en 1982 a 6,2 % 
en 1989, pour ensuite s'établir a 7,6 % 
en 1991 (graphique A). Alors que les 
mises a pied temporaires ont aug-
mentC d'une façon marquee, et que les 
démissions et les embauches ont 
chute de facon spectaculaire pendant 
les recessions, les mises a pied perma-
nentes n'étaient pas aussi vulnéra-
bles face aux cycles économiques. 

Ainsi, durant Ia recession du debut 
des années 80, les mises a pied tern-
poraires ont augmentC de 78 % (pas-
sant de 1,1 a 2,0 millions), les 
démissions ont diminué de 35 % (pas-
sant de 1,2 a 0,8 million), les embau-
ches ont chute de 39 % (passant de 
3,3 a 2,0 millions), tandis que les 
mises a pied permanentes ont aug-
mentC de moms de 34 % (passant de 
0,9a 1,2 million), Untableautrèssem-
blable se dégage de Ia demière réces-
sion. Dc 1989 a 1991, les mises a pied 
temporaires ont augmentC de 23 % 
(passant de 1,6 a 2,0 millions); les 
démissions ont chute de 40 % (pas-
sant de 1,8 a 1,1 niillion) et les embau-
ches ont diminuC de 35 % (passant de 
4,8 a 3,1 millions); toutefois, les mises 
a pied permanentes n'ont progressé 
que de seulement 13 % (passant de 
1,1 A 1,3 million). 

Une analyse de regression a permis 
d'évaluer Ia sensibilité cyclique de ces 
taux. Cette technique mesure Ic degré 
de correlation entre Ia variation des 
quatre taux (d'embauche, de démis-
sion, de mise a pied temporaire et per-
manente) et les variations du taux de 
chomage, lequel joue ici un role din-
dicateur des conditions cycliques du 
marché du travail entre 1978 et 1992. 
Les résultats valident ceux qui ont Cté 
observes prCcédemment. A une 
hausse d'un point de pourcentage du 
taux de chOmage correspondaient une 
baisse de 0,9 point de pourcentage du 
taux de démission, une baisse de 1.4 
point de pourcentage du taux d'em-
bauche, une hausse de 0,6 point de 
pourcentage du taux de misc a pied 
temporaire, mais seulement une 
hausse de 0,3 point de pourcentage 
du taux demise a pied permanente. Ce 
dernier taux est Ic moms cyclique. 

Méme si l'on a laissé entendre 
qu'au cours des annCes 90 une plus 
grande proportion de pertes d'emploi 
était des pertes permanentes en rai-
son de restrictions hudgétaires et de 
restructurations plus nombreuses, les 
donnCes révèlent que les recessions 
des années 80 et 90 ont entrainé des 
résultats trés semblables a cet égard. 
Méme si les mises a pied permanentes 
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ont connu une légère augmentation 
en taft que proportion de toutes les 
mises a pied pendant Ia recession de 
1990-1992, le changement n'était pas 
signiticatif(Picot, Lemaitre et Kuhn, 
1994). Qui plus est, cc changernent 
n'était pas compatible avec Iopinion 
scion laquelie ii s'était produit, a 
l'écheile de I'économie, de lourdes 
pertes d'emploi permanentes, souvent 
associées a des restructurations. Par 
rapport a Iexpérience de 198 1-1982, 
les déplacements de travailleurs du-
rant Ia recession des années 90 ne 
semblent pas avoir été sensiblement 
diffCrents. 

Pourquoi les taux de misc a pied 
permanente demeurent-ils toujours si 
élevés, niême en période de reprise et 
d'expansion, et qu'ils ne sont pas 
aussi vulnCrables face aux cycles éco-
nomiques que les mises a pied tempo-
raires, les démissions et les 
embauches ? Pendant les ralentisse-
ments économiques, les taux de dC-
mission diminuent de facon marquee, 
car les travailleurs sont peu en de-
mande. En outre, les employeurs peu-
vent réduire leurs effectifs par des 
moyens autres que des mises a pied 
permanentes. Ils peuvent notamment 
procCder a des mises a pied temporai-
res, des cessations d'emploi, ou en-
core réduire l'embauche. Par ailleurs, 
pendant les reprises économiques, les 
taux de démission s'accroissent car 
les travailleurs trouvent plus facile-
ment un nouvel emplol, et les em-
ployeurs augmentent leurs effectifs 
en rappelant des travailleurs mis a 
pied temporairement et en embau-
chant davantage. Ces facteurs scm-
blent expliquer, dans une large 
mesure. Ics fluctuations dans les mi-
ses a pied temporaires et les démis-
sions pendant ies périodes de 
recession et d'expansion. 

Autres processus 
En plus des variations cycliques. 
d'autres processus semblent avoir un 
impact sur Ic taux de misc a pied per-
manente. Ce sont lejumelage emploi-
travailleur, Ia redistribution constante 
des parts de rnarché et de Ia demande 

de main-d'oeuvre entre les entrepri-
ses des diverses industries, les 
dCclins structurels dans quelques-
unes, ainsi que Ia baisse de Ia de-
mande de main-d'oeuvre en période 
de recession. 

Tout d'abord, des individus a Ia 
recherche d'un emploi et des em-
ployeurs a Ia recherche de travailleurs 
procedent a des jumelages qui peu-
vent ou non être dans Ic meilleur inté-
ret des deux parties. Au fur et a 
mesure que les travailleurs en appren-
nent davantage au sujet de l'em-
ployeur, et vice-versa, lejumelage est 
soit maintenu, soit terminé. Le tra-
vailleur y met fin en démissionnant 
i'employeur peut y mettre fin par une 
misc a pied permanente. Des mises a 
pied permanentes provoquées par cc 
jumelage cmploi-travailleur se produi-
sent continuellement, aussi hien en 
pCriode de recession qu'en période 
d'expansion. Elles sont peut-Ctre plus 
courantes pendant les périodes d'ex-
pansion lorsque les embauches s'ac-
croissent, et dies auraient tendance a 
frapper des travailleurs qui ont etC 
avec l'employeur pendant une période 
relativement breve. 

Deuxièmement, a i ' intérieur de tout 
marchC ou de toute industrie, certai-
nes entreprises sont, a un moment 
quelconque, plus prospères que 
d'autres; dies accroissent leur part du 
marché, aiors que d'autres perdent Ia 
leur. Cette redistribution des parts de 
marché et de la demande de main-
d'oeuvre entre les entreprises se tra-
duit par des gains d'emploi et des 
embauches dans certaines entrepri-
ses, mais par des pertes d'emploi et 
des mises a pied permanentes dans 
d'autres. Ce facteur intervient aussi 
constamment, et il en dCcoule des mi-
ses a pied permanentes méme si l'on 
enregistre, dans un marchC ou une in-
dustrie, des augmentations de Ia de-
mande globale de main-d'oeuvre et 
du nombre total d'emplois. 

Ensuite, I'économie canadienne a 
subi, au cours des annCes 80, une se-
rie de changements structurels reliCs 
a I'accroissernent de Ia mondialisa-
tion, a I'Cvolution de Ia composition  

de Ia main-d'oeuvre eta I'accClération 
des progrès technologiques. Par con-
sequent, Ia demande de main-
d'oeuvre dans certaines industries et 
certains secteurs rCgresse depuis as-
sez iongtemps. Puisque ces change-
ments structurels se poursuivent, 
certaines industries et certains sec-
teurs ont continue d'enregistrer des 
pertes d'emploi et des mises a pied 
permanentes mCme en période de re-
dressement et d'expansion; cc fut sur-
tout Ic cas des industries de hiens. 

Finalement, les mises a pied perma-
ncntcs pcuvcnt Cgalemcnt dCcouler 
de reductions dans Ia demande en 
période de recession. Ces reductions 
ont tendance a toucher tous les sec-
teurs de I'économie et cues sont a peu 
près inexistantes durant Ics expan-
sions. Comme on l'a déjà indiquC, 
cependant, cela n'est pas Ia scule, ni 
mCme Ia cause Ia plus importante des 
mises a pied, puisque les mises a pied 
permanentes demeurent a un niveau 
ClevC mCme pendant les expansions. 

L'évaluation de I'importance de 
chaque facteur outrepasse les objec-
tifs de Ia présente étude. Les causes 
sont cependant nombreuses et, col-
Iectivcment, dIes provoquent sans 
cesse un grand nombre de mises a 
pied permanentes. Les sections qui 
suivent explorent plus en detail ccrtai-
nes de ces causes. 

Evolution des mises a pied et 
des pertes d'emploi sur le 
plan industriel 
Tout commc Ic taux de misc a pied 
permanente n'est pas étroitement lie 
aux changements qui se produisent 
dans Ic cycle économique, ii n'y a pas 
non plus de lien Ctroit cntre cc taux Ct 
Ia performance économique glohaie 
d'une industrie. Les industries qui 
connaissent une croissance rapide 
des emplois n'ont pas nCcessairement 
de faibles taux demise A pied, et celles 
oà les emplois diminuent n'accusent 
pas nécessairement des taux ClevCs. 
Autrement dit. Ics mises pied pernia-
nentes ne sont pas inévitabIement 
concentrées dans les industries qui 
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connaissent un déclin structurel a 
long terme, comme en témoigne la 
baisse du taux global de l'emploi. En 
1988, le taux Ic plus dlevé de misc a 
pied permanente (21,5 %) a été enre-
gistre dans Ia construction - industrie 
a laquelle on associait cette année-là 
l'un des taux les plus hauts de crois-
sance de l'emploi, c'est-â-dire 7,8 % 
(tableau 2). Tant en 1983 qu'en 1988 
(prês du retournement du cycle éco-
nonlique), on n'a pas constaté de cor-
relation statistiquement significative 
entre Ic taux de mise a pied perma-
nente et Ia croissance nette des em-
plois. Cette constatation a etC vérifiCe 
au nioyen de deux niveaux d'agrégats 
d'industries, soit 280 et 52 industries. 

L'analyse de regression n'a rCvélé 
de correlation statistiquement sign ifi-
cative que pour 1988; cette corréla-
tion, plutôt faible, a etC observCe 
uniquement dans l'analyse de 52 
groupements d'industries. Les indus-
tries a croissance rapide tendaient a 
avoir des taux de misc d pied  

légêrement plus élevCs. Dans l'ensem-
ble, au cours d'une année donnCe, il y 
avait peu de lien entre, d'une part, Ia 
croissance et, d'autre part, les taux de 
misc a pied d'une industrie. 

D'autres caractéristiques des 
industries déterminent Ic taux de misc 
a pied permanente, comme par exem-
pIe Ic niveau et Ic taux de dCmission 
dans l'industrie et Ia fluctuation des 
emplois au niveau de l'entreprise de 
cette mCme industrie. Dans les indus-
tries qui ont des taux de démission 
très élevCs, la perte d'emploi peut Ctre 
attribuée a une attrition constante, 
plutôt qu'à des mises a pied permanen-
tes. La perte d'ernploi dans une in-
dustrie est Ia somme du changement 
dans l'emploi parnIi toutes les entre-
prises de cette industrie qui ont dis-
pam ou qui ont enregistré une baisse 
d'emploi entre 1983 et 19882 .  

Les pertes et gains d'emploi ont etC 
en grande partie associés a des chan-
gements particuliers a certaines  

entreprises, plutôt qu'â I 'evolution 
des conditions économiques au 
niveau de l'industrie (comme la re-
structuration de l'emploi) on de l'éco-
nomie globale (Ic cycle economique) 
(Baldwin et Gorecki, 1990; Davis et 
Haltiwanger, 1992). Ces pertes et 
gains d'emploi propres a certaines 
entreprises jouent un role prédomi-
nant dans Ia determination des taux de 
misc a pied permanente. Aux Etats-
Unis, on estime que 42 % de toutes 
les rCaffectations de travailleurs per-
manents (y compris les démissions, 
les mises a pied permanentes et les 
embauches) sont associCes a des 
pertes et des gains d'emploi lies a 
l'entreprise (Anderson et Meyer, 
1994). 

L'évolution des conditions dcono-
miques liées aux industries (niesurde 
par Ic changement net dans l'cmploi) 
n'cst donc pas un bon prédicteur du 
taux de misc a pied permanente. Les 
événements qui se produisent 
dans les entreprises constituant ces 

Tableau 2 
Taux de perle d'emploi et de mise a pied permanente selon I'industrie, 1988 

Taux de perte 	d'emploi attribuable a Mises a pied perrnanentes 

Entreprises Taux de Repartition Change- 
Perte Disparition affichant mise a Des mises 	Du nombre ment net 
totalo dentre- une baisse pied per- a pied per- total dans 

d'emplois prises d'emploi manente manentes 	d'emplois l'emploi 

% 

Secteur commercial 11,0 2,9 8,1 7,9 84,7 74,7 3,5 

Forêts/mines 9,0 2,0 7,0 15,5 5,4 2,7 3,8 
Fabrication 8,6 1,8 6,8 6,0 15,1 21,2 4,3 
Construction 17,5 4,1 13,2 21,5 18,2 5,4 7,8 
Transport 8,3 2,3 6,0 5,6 2,8 4,2 -0,2 
Communications 1,3 0,7 0,6 2,2 0,7 2,8 -1,3 
Services publics 1,6 0,6 1,0 1,4 0,2 1,5 8,7 
Commerce de gros 10,9 2,3 8,6 5,9 3,7 4,9 3,9 
Finances 6,7 1,7 5,0 1,4 0,5 3,2 5,1 
Assurances 2,4 0,4 2,0 4,6 0,8 1,4 2,5 
Affaires immobilières 15,3 3,3 12,0 3,8 0,8 1,6 4,1 
Gestion des entreprises 12,8 3,3 9,5 6,2 4,3 4,7 9,4 
Commerce de detail 9,6 2,9 6,7 7,4 14,6 11,6 3,2 
Services de consommation 15,6 4,7 10,9 8,9 17,4 9,4 1,2 

Sources .' Programme de I'analyse Iortgitudinale de l'emploi (pertes d'emp?oi) et Enquôte sur I'activitd (mises a pied permanerltes) 
La perle d'emp!oi est tout simplement le changement negatif dans l'emploi qui se produit dans une entreprise entre 1987 et 1988. 
Une entreprise est une entité juridique. 
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industries sont apparemment plus im-
portants. Certaines industries enre-
gistrent de trés fortes fluctuations de 
l'emploi a I'échelle des entreprises, 
même en période d'expansion, ce qui 
se traduit par des taux plus élevés de 
perte d'emploi et, par consequent, 
des taux de mise a pied permanente 
peut-être plus élevés. 

Taille des entreprises et 
mises a pied permanentes 
Les variations cycliques de Ia de-
mande globale et les mises a pied per-
manentes ne sont que trés faiblement 
liées. De plus, les differences dans 
l'évolution des emplois d'une indus-
trie a l'autre n'expliquent aucunement 
les differences dans les taux de misc a 
pied. Par contre, les differences selon 
Ia taille des entreprises sont importan-
tes. Les médias présentent souvent 
les mises a pied comme de fortes rC-
ductions survenant dans de grandes 
entreprises. On associe alors souvent 
a ces mises a pied d'importants dC-
placements de travailleurs (p. cx. un 
manufacturicr d'cnvergure fermant un 
certain nonibre d'usines). La réalité, 
toutefois, est différente. 

Les petites et moyennes entrepri-
ses sont celles oü se produisent Ia 
plupart des mises a pied permanentes. 
En 1989,   ks petites entreprises (moms 
de 20 employCs) ont represente 20 % 
des emplois mais 41 % des mises a 
pied permanentes. Les entreprises de 
500 employés et plus avaient 40 % des 
emplois mais seulement 17 % des mi-
ses a pied permanentes. Environ I 
personne sur 8 dans les petites 
entreprises a éte misc a pied de façon 
permanente en 1988, comparative-
ment a seulement I sur 29 dans les 
grandes entreprises (tableau 3). 

Un certain nombre d'explications 
sont possibles. La premiere a trait a Ia 
repartition industrielle des grandes et 
petites entreprises. Si les petites en-
treprises étaient concentrées dans 
des industries qui ont de fortes fluc-
tuations de l'emploi en raison de fluc-
tuations rapides de Ia demande, des 
taux élevés de misc a pied seraient  

alors a prévoir dans les petites entre-
prises. II sagirait probablernent d'une 
caractéristique de l'industric plutôt 
que de Ia taille de l'entreprise. Toute-
fois, on constate des differences dans 
les taux de mise a pied scion Ia taille 
des entreprises, et cc, dans toutes les 
principales industries. 

La deuxième explication avancCe 
tient aux differences dans les caracté-
ristiques des travailleurs. Les tra-
vailleurs des grandes entreprises ont, 
en moyenne, un niveau d'instruction 
plus élevé, us sont mernbres d'un syn-
dicat, et ils sont plus âgCs et plus cx-
périmentés que leurs homologues des 
petites entreprises. Toutes ces 
caracteristiques sont associées a des 
taux plus faibles demise a pied perma-
nente et sont peut-etre a l'origine de 
Ia difference entre petite et moyenne 
entreprise. Cependant, Ia possibilité 
d'être mis a pied, méme aprés neutra-
lisation des caractéristiques des tra-
vailleurs, est approximativement deux 
fois et dernie plus élevée dans une 
petite entreprise que dans une grande. 

La troisième explication touche Ic 
degrC de stabilité des petites et gran-
des entreprises. Le secteur des peti-
tes entreprises est très instable : dies 
sont beaucoup plus susceptibles de 
disparaitre et d'être remplacCes par 
d'autres, cc qui a manifestement tin  

effet sur Ics mises a pied. En 1988, 
parmi les petites entreprises, l'cmploi 
a chute de 5 % en raison de Ia dispari-
tion de certaines d'entre dies, et d'un 
autre 12 % en raison de reductions 
deffectifs dans des entrcprises en 
recul (mais en exploitation continue). 
Ainsi, 17 % du total des emplois dans 
les petites entrcprises ont etC perdus 
dans des entreprises en recul ou en 
vole de disparaitre (tableau 4). Parmi 
les grandes entreprises. seulement 
6 % des emplois ont etC perdus (1 % 
dans des sociétés en voie de disparal-
tre et 5 % dans des sociétCs en recul), 
Avec un taux de perte d'empioi trois 
fois plus Clevé que celui des grandes 
entreprises, les petites entreprises 
pourraient sans surprise faire état 
d'un taux dc misc a pied permanente 
de trois a quatre fois plus Clevé. Ces 
observations ne se limitent pas a une 
annCe precise. 

La difference dans les taux de misc 
pied entre les petites et les grandes 

entreprises se maintient au cours du 
cycle économique. Pendant les 
annCes 80 et au debut des annCes 90, 
Ia prohabilitC de faire l'ohjet d'un dé-
placement (d'être mis A pied de facon 
permanente) par une grande entre-
prise, même pendant une recession 
aussi grave que celle de 1981-1982, ne 
se rapproche pas de Ia prohabilité 

Tableau 3 
Mises a pied permanentes selon Ia taille des entreprises, 1988 

	

Taux de 	Repartition des 	Repartition du 
Nombre 	mise a pied 	 mises a pied 	 nombre total 
d'employés 	permartente 	 permanentes 	 demplois 

Total 	 7,1 	 100,0 	 100,0 

1 a 19 	 12.0 	 41,4 	 19,9 
20à99 	 7,6 	 17,0 	 15,6 
1006499 	 5,7 	 9.7 	 13,0 
500 et plus 	 3,4 	 16.6 	 40,0 
Taille inconnue 	8,4 	 15,2 	 11,6 

Source: Enqudte sur I'activifê 
II s'agit du nombre d'heures d'emploi observe dans un groupe particulier (p. ex., les 
petites entreprises) en tant que pourcentage de toutes les heures d'emploi dans 
l'dconornie pour 1988. Dans ce ca/cu!, un emploi a temps partiel a moms de poids 
qu'un emploi a pie/n temps. 
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Tableau 4 
Taux de perte et de gain d'emploi, selon Ia laDle des entreprises, 1988 

Taux de perte d'emploi attribuable a : Taux de gain demploi attribuable a 

Entreprises Entreprises 
Total affichant Total enregistrant 

Nombre des pertes 	Disparition une baisse des gains Creation une hausse 
d'employés demplois 	dentreprises des emplois demplois dentreprises des emplois 

% 

Secteur commercial 10,8 	 2,8 8,0 13,9 2,8 11,1 

1 619 16,9 	 5,3 11,6 26,5 6,5 20,0 
20 a 99 12,5 	 3,0 9,5 16,6 3,6 13,1 
1006499 11,8 	 3,1 8,8 12,6 2,3 10,3 
500 et pIus 5,6 	 09 4,7 5,3 0,3 5,0 

Source : Programme de l'analyse Ion gitudinale de !'emploi 

d'étre mis a pied par une petite entre-
prise au cours d'une période de forte 
prosperite économique (graphique B). 

Naturellement, les petites entre-
prises font Ia plus grande partie de 
l'embauche au fur et a mesure 
qu'elles prennent de l'expansion ou 
quc sont crédes de nouvelles compa-
gnies. Par exemple en 1993, le taux 
d'embauche (le nombre de personnes 
nouvel lement emhauchées en propor-
tion du nombre d'employés que 
compte l'entreprise) était d'environ 25 
% dans les entreprises de moms de 
100 eniployes ci de 9 % dans les 
entreprises de 500 employés et plus. 
Ainsi, 41 % des embauches reve-
naient aux trés petites entreprises 
(moms de 20 employés), méme si on 
associait a ces dernières seulement 29 
% de l'emploi (emplois-personnes). A 
I'opposé, les grandes entreprises (500 
employés et plus) n'étaient associées 
qu'à 15 % des embauches, dies qui re-
présentaient pourtant 31 % de l'em-
ploi (emplois-personnes). Les 
embauches sont donc nettement con-
centrées dans les petites et moyennes 
entreprises, tout comme le sont les 
fuses A pied permanentes. 

Conclusion 

Les taux de misc a pied permanente ne 
sont pas déterminés avant tout par 

des fluctuations cycliques dans Ia 
demande globale ou des facteurs qui 
influent sur Ia performance économi-
que des industries. Le processus est 
plus complexe; ii tient au jumelage 
employeur-travailleur et, en particu-
her, a ha redistribution des parts de 
marché et de Ia demande de main-
d'oeuvre parmi les entreprises qui 

font partie d'une industrie. Ce proces-
sus est continu et constant, et ii se 
traduit par une stabihité relative du ni-
veau des mises a pied permanentes 
dans l'économie. Ce processus de re-
distribution est aussi plus evident 
dans les petites entreprises que dans 
les grandes, ce qui donne lieu a une 

Graphique B 
Les petites entreprises sont beaucoup plus susceptibles de 
procéder a des mises a pied. 

% 

16 

14 	 Moms de 20 employés 

12 
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Source Fichier de données longitudinales sur Ia main-d'oeuvre 
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concentration des mises a pied perma-
nentes dans le secteur des petites 
entreprises. 

Les mises a pied permanentes font 
partie intCgrante d'unc economic de 
marché caractCrisée entre autres par 
une destruction créatrice>>. Des tra-
vailleurs sont mis a pied et embauchés 
en grand nombre, plus d'un million 
par année. Laugmentation des mises 
a pied permanentes ne constitue pas 
Ia caractCristique prédominante d'une 
recession, de Ia même facon que le 
sont une augmentation des mises a 
pied temporaires ou une baisse des 
embauches et des démissions. Les 
mises A pied permanentes sont moms 
vulnCrabks face aux cycles écononii-
ques que ne Ic sont les autres métho-
des qu'utilisent les entreprises pour 
adapter leur main-d'oeuvre. 

Les rajustements qu'ont apporlés 
les entreprises pour faire face a l'évo-
lution de Ia demande ne prouvent 
aucunement que les mises a pied per-
manentes aient etC plus déterminantes 
que les mises a pied temporaires lors 
de Ia recession des annCes 90 
qu'elles ne l'auraient été lors de Ia 
recession des années 80. 

Ainsi, une baisse de Ia demande 
globale durant les recessions n'est 
pas Ia principale cause des mises a 
pied permanentes, bien qu'elIe y con-
trihue évidemrnent. La baisse d'em-
ploi dans certaines industries, et 

'accroissement dans d 'autres, sont 
d'autres facteurs souvent mention-
nés. Ici encore, toutefois, peu de 
preuves viennent étayer lidée you-
lant que Ic niveau des mises a pied 
permanentes soit reliC a de tels chan-
gements dans l'emploi. II n'y avail 
aucune correlation entre les change-
ments dans l'emploi net a l'intérieur 
d'une industrie et le taux de misc a 
pied. Certaines industries en recul 
accusent des taux de misc A pied plus 
faibles, alors que certains secteurs en 
croissance font état de taux plus Cle-
yes. D'autres facteurs a I'intérieur 
d'une industrie déterminent Ic taux de 
misc a pied. Ces facteurs sont proba-
blement reliCs au niveau des pertes et 
des gains bruts d'ernploi a I'échelle de 
l'entreprise dans une industrie, indé-
pendamment des changements de Ia 
demande globale qui se produisent 
dans l'industrie. 0 

M Notes 
1 	Pour plus de details sur Ic FDLMO Ct 
les definitions, voir Heath et at., 1992. 

2 	Le taux de perle d'emploi est le 
nombre de pertes d'emploi divisé par Ic 
nombre total d'emplois dans l'industrie au 
cours de I'année de référence. La perte 
d'emploi s'entend de Ia perle d'un emploi 
dans une entreprise (c'est-à-dire une baisse 
des niveaux d'emploi), Cl non du depart 
dun travailleur d'une entreprise. 
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• A PARAITRE 
	

• VIENT DE PARAITRE 

• L 'Enquete sur !'équipement mEnager dresse 
I'inventaire; l'Enquête sur les finances des 
consommateurs Etudie le revenu 

Equipeinent ménager. 1997 

Cette prochaine parution répond aux questions concer-
nant le materiel domestique ou encore Ia nature et Ia 
qualitC du parc immobilier. Equipement ménager, 1997 
( no 64-202-XPB au catalogue) fournit des estimations sur 
les systémes de chautlage et les combustibles ainsi que 
sur différents appareils ménagers ou articles tels que les 
lave-vaisseile, les fours a micro-ondes, les climatiseurs, 
les ordinateurs, ies télCviseurs couleur et les automobiles. 
Des renseignements sur d'autres articles domestiques, le 
materiel rCcréatif, les chauffages d'appoint et les 
combustibles ainsi que l'état du logement sont en outre 
publiés a intervalle. Le rapport comprend une analyse des 
données, des definitions, des mesures de la qualité des 
données et le questionnaire d'enquête. 

Repartition du revenu an Canada scion Ia taille du 
revenu, 1996 

Comment s'est comporté Ic revenu de Ia famille face a une 
reprise économique encore incertaine en 1996 7 Les 
situations de faible revenu Ctaient-eiles plus ou moms 
fréquentes? Ce sont là quelques-unes des questions 
auxque lies Repartition dii revenu an Canada se/on Ia 
tailie du revenu, 1996 (n° I 3-207-XPB au catalogue) peut 
répondre. Ce rapport fournit des estimations du revenu 
des families et des particuliers scion Ia source du revenu, 
Ia region ou Ia province, Ic sexe et d'autres 
caractéristiques. On y trouve également les parts du 
revenu par quintile et une estimation du nombre de 
personnes et de familIes qui ont un faible revenu ainsi que 
leurs caractéristiques. ii y est en outre question de 
I'insuffisance du revenu, c'est-à-dire Ia mesure dans 
laqueile Ic revenu de certaines families se situe en decà du 
seuil de faible revenu. Ces statistiques proviennent de 
i'Enquête sur les finances des consommateurs. Le rapport 
comprend une analyse des données, des definitions, des 
mesures de Ia qualité des donnécs ainsi qu'une 
bibliographic. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec Ia 
sous-section de Ia diffusion, Division des enquêtes- 
ménages, au (613) 951-7355 ou au 1 888 297-7355; 
téiécopieur: (613) 951-3012; Internet: income@statcan.ca . 

0 

• Nouveautés concernant Ia population active 
Le deuxième numéro de Le point sw' Ia population active 
(O  71-005-XPB au catalogue) porte sur les heures de 
travail. En voici les faits saillants. 

• Au debut de 1997, une moyenne de 1,9 million de 
personnes effectuaient du temps supplCmentaire, 
rémunéré ou non, cc qui representait 19 % de tous les 
employes au travail. La majorite de ces travaiileurs 
n'étaient pas rémunérés pour leurs efforts 
additionnels; 11 % de tous les travailleurs effectuaient 
des heures supplémentaires non rémunérécs et seuie-
ment 8 % effectuaient des heures supplémentaires 
rémunérées. 

• Au premier trimestre de 1997, ies personnes sous-
employees reprCsentaient 2 % de i'emploi total. 
Environ 293 000 travailleurs a temps partiei qui avaient 
cherché un emploi a temps plein ne travaillaient pas a 
temps plein a cause des conditions économiques. 

• En 1995, 24% des travailleurs effectuaient moms de 35 
heures par scmainc, une augmentation de 8 points de 
pourcentage par rapport a 1976. Au cours de Ia même 
période, le pourcentage de travailleurs qui cumulaient 
de nombreuses heures hebdomadaires de travail (plus 
de 40) passait dc 19 % a 22 %. 

• (in pcu plus de deux travailleurs sur trois qui travaillent 
a tcmps partiel (moms de 30 heures par semaine) Ic font 
par choix; ceux-ci totalisent quelque 1,9 million de 
personnes. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec 
Nathalie Caron au (613) 951-4168; Internet: 
caronat@statcan.ca , 011 avec Jean-Marc Lévesque au 
(613) 951-2301; Internet : levejeastatcan.ca; télécopieur: 
(613)951-2869. 0 

• DonnEes financières agricoles 1995 
La publication Slalistiques financières agricok's fournit 
un portrait détaillé de Ia performance financiCre des 
exploitations agricoles au Canada. Cet ouvrage renseigne 
sur des variables des comrne les revenus et les dépenses 
d'exploitation scion la province, Ic type d'cxploitation et 
Ia tranche de revenu, ainsi que sur Ia repartition du 
revenu. Des données sur Ic revenu hors ferme des 
exploitants agricoles et des families agricoles exploitant 
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une seule ferme non constituée en société ajoutent une 
autre dimension a ce survol financier. Voici a cet egard 
quelques points saillants 

• Le bénéfice net d'exploitation moyen, avant deduction 
pour amortissement, des entreprises agricoles a 
progressé de 14% en 1995, pour atteindre 23600$. Les 
revenus d'exploitation moyens ont augmenté de 8 %, 
tandis que les dCpenses d'exploitation moyennes ont 
progressC dc 7 %. 

• La plus grande partie de Ia hausse globale des revenus 
d'exploitation moyens est attribuable a Ia hausse des 
revenus au titre des céréales et des oléagineux. Les 
paiernents verses aux exploitants agricoles en vertu 
des programmes ont continue leur mouvement a Ia 
baisse (-19 %), cc qui témoigne de l'amélioration des 
conditions de croissance et du raffermissement du 
marché. Les dCpenses d'exploitation moyennes se 
sont surtout accrues sous l'effet de l'accroissenient 
des dépenses pour les productions vCgCtales et I'achat 
des aliments pour Ies animaux. 

• En 1995, les plantations de tahac occupaicnt Ic premier 
rang au chapitre du bCnéfice net d'exploitation moyen, 
ce dernier atteignant 60 400 S. Leurs marges 
d'exploitation étaient en hausse de 52 % par rapport a 
1994. 

• Les fermes bovines occupent Ic dernier rang au 
chapitre du bCnClice net d'exploitation avec une 
moyenne de 8 800 $ par ferme. Cette faiblesse du 
bénCfice net des fermes bovines est Ic reflet de revenus 
d'exploitation moyens et de marges d'exploitation peu 
élevCs. 

• Les estimations englobent les exploitations agricoles 
non constituées en société dont les revenus 
d'exploitation bruts sont de 10 000 $ et plus. Elles 
englobent Cgalement les exploitations agricoles 
constituées en société dont les ventes totales 
agricoles sont de 25 000 S et plus, et dont 51 % ou plus 
des ventes proviennent d'activités agricoles. Les 
estimations presentécs dans Ic communiqué englobent 
egalement les organ i sations communautaires 
agricoles. 

Statistiques /Inwwières agricoles, 1995 (n 21-205-
XPB au catalogue, 47 $), fruit d'une collaboration entre 
Statistique Canada et Agriculture et Agroalirnentaire 
Canada, est maintenant en vente. Pour plus de 
renseignements, communiqucz avec Lina Di Piétro, 
Division de l'agriculture au (613) 951-3171; Internet 
dipiIin@statcan.ca. 0 

• La Direction des Etudes analytiques Etudie 
les nouvelles enireprises 

Les jeunes enteprises moiztanws : se donner k'sneteiis 
de survivre et de croutre est Ia deuxième d'une série 
d'études sur les petites et les moyennes entreprises. 

L'apport potentiel des nouvelles entreprises a 
l'Cconomie est Cnorme, mais Ia plupart d'entre dIes 
disparaissent. Cette étude dresse Ic profil des jeunes 
entreprises qui survivent. En outre, die vise a determiner 
cc qui distingue, parmi les jeunes entreprises qui 
survivent, celles qui croissent ientement de celles qui 
croissent rapidement. Voici queiques points saillants de 
ccflt' étude 

• Au Canada, quatre nouvelles entreprises sur cinq 
cessent leurs activités avant d'atteindre leur dixiCme 
anniversaire. Celles qui survivent mettent I'acccnt sur 
Ia qualité des produits. Ic service a Ia clientele ct de 
solides principes de gestion des af'faires. 

• Les jeunes entreprises montantcs a croissance rapide 
sont presque deux fois plus susceptibles d'innover 
que celies a croissance plus lente (30 % des entreprises 
a croissance rapide ont dit innover, comparativemcnt a 
16 % des entreprises a croissance lente). Dc mCme, 
elks se concentrent plus que celles a croissance lente 
sur l'amClioration Ct Ia misc àjour ou l'extension de leur 
ligne de produits ainsi que sur l'arnClioration de leurs 
moyens de production. 

• Les jeunes entreprises montantes disposent d'unc 
quantite importane de capitaux propres. Dc plus, cues 
tirent en moyenne plus de Ia moitié de leurs capitaux de 
sources internes. tin autre tiers du capital est Ihumi 
par les banques et par les sociétés de fiducie. 

Le titre de Ia premiere étude de Ia série est Strategies 
de rCussite (n° 61-523-RPF au catalogue). Pour plus de 
renseignements sur Les jeunes entreprises moniantes . se 
donner les movens de survivre ci de croitre (n° 61-524-
XPF au catalogue, 35 $), communiquez avec John Baldwin 
au (613) 951-8588: Internet : haldjoha statcan.ca . 0 

• Documents do recherche de Ia Direction des 
Etudes analytiques 

tiiie (PiqlIc e.V/)cFine!tIaIc cczntulit',z,ie v/saul , etabli, 
le lien entre les pratiques au lieu de travail ci Ia 
condition des emp/ovés : Raisons de so nécessitC el 
description de son fonctionnernent 
G. Picot et T. Wannell 
Document de recherche n° 100 

Les changements qui se produisent sur Ic marché du 
travail sont souvent lies a l'évolution des méthodes 
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qu'adoptent les entreprises pour embaucher et rémunérer 
La main-d'oeuvre, a l'adoption de nouvelles technologies, 
a des changements dans les types de marches sur 
lesquels les entreprises' sont en concurrence. Ces 
changements tiennent en outre a d'autres Cvénements qui 
prennent place dans les entreprises, comme par exemple 
l'Cvolution de l'élCment demande du marché du travail. 
Toutefois, on ne dispose pas de données permettant 
d'établir des liens entre les activités qui prennent place 
dans l'établissement et les résultats pour les travailleurs. 
Cette étude donne un aperçu des raisons pour lesquelles 
de telles données sont nécessaires. L'exemple de 
l'augmentation de l'inégalité des gains sert a démontrer Ia 
nCcessité d'une enquête de ce type. On présente aussi 
une vue d'ensemble de La façon dont on pourra fournir les 
nouvelles données en adoptant une nouvelle méthode 
d'enquete. L'Enquéte sur Ic lieu de travail et les 
employés, menée a titre experimental et parrainée par 
Développement des ressources humaines Canada, porte 
d'abord sur des établissements, puis sur les travailleurs 
qui y sont employés. On établit egalement un lien direct 
entre les CvCnements qui se produisent dans l'entreprise 
et les caractéristiques des travailleurs - un autre domaine 
de recherche oü sévit une pénurie de microdonnées. 
L'Ctude donne une vue d'ensemble des raisons qui 
justifient une telle enquete, de son contenu éventuel et 
des sujets de recherche que ces donnCes pourraient 
permettre de traiter. 

Travail/er plus ? Travail/er moms ? Que preerent les 
irai'ailleurs canadiens ? 
M. Drolet et R. Morissette 
Document de recherche n° 104 

Aux prises avec des taux de chômage élevés, une 
repartition inégale des heures de travail et un virage vers 
des emplois temporaires, a temps partiel et a forfait, les 
travail leurs canadiens préféreraient peut-étre modifier leur 
horaire de travail. Selon les données de l'Enquéte sur les 
horaires et les conditions de travail de 1995, les deux tiers 
des travailleurs canadiens sont satisfaits de leurs heures 
de travail. La majorité des personnes insatisfaites 
préfCreraient travailler un plus grand nombre d'heures 

contre une rémunération plus élevée plutôt qu'un plus 
petit nombre d'heures contre une rémunération plus 
faible. Cette conclusion vaut pour chaque groupe d'ãge, 
niveau d'instruction, niveau d'ancienneté, secteur 
d'activité et groupe professionnel. Les personnes les 
plus susceptibles de vouloir travailler un plus grand 
nombre d'heures sont generalement jeunes, ont un niveau 
d'instniction peu élevé, ont peu d'années d'ancienneté, 
occupent des postes temporaires, travaillent un petit 
nombre d'heures, et occupent des postes peu spécialisCs. 
D'autre part, les personnes les plus susceptibles de 
souhaiter diminuer leur semaine de travail sont des 
professionnels et des gestionnaires, travaillent dans les 
secteurs des sciences naturelles et sociales, ont des 
salaires horaires et des niveaux d'instruction élevés, ont 
beaucoup d'ancienneté, occupent des postes permanents 
et travaillent deja un grand nombre d'heures. 

Les calculs fondés sur les résultats de l'Enquête sur La 
reduction des heures de travail de 1985 Laissent supposer 
que si les travailleurs canadiens devaient volontairement 
réduire leur semaine de travail, le nombre d'heures de 
travail qui pourraient être redistribuCes serait 
probablement insuffisant pour éliminer le sous-emploi ci 
réduire Ic chomage. Les possibilités de réamCnager Ic 
temps de travail, mesurées par Ia tendance a vouloir 
travailler un nombre d'heures moms élevé, semblent être 
les meilleures (plus faibles) chcz Ics groupes d'âge-niveau 
d'instruction touches par des taux de chomage 
relativement faibles (élevés). Cela signilie que Ia 
diminution du chômage et du sous-emploi pourrait être 
plus prononcCe chez les groupes oü les travailleurs sont 
deja relativement prosperes. 

Pour commander les documents de recherche, 
communiquez avec Ic centre de consultation regional de 
Statistique Canada le plus prés de chez vous ou Ccrivez 
au Comité d'examen des publications, Direction des 
etudes analytiques. Statistique Canada. 24e  étage. 
immeuble R.-H.-Coats, Ottawa (Ontario), KIA 0T6, ou 
encore télCphonez au (613) 951-1804; télécopieur : (613) 
951-5403. 0 
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Indicateurs cle'o s de 
1'emploi et du revenu 
Les informations ci-dessous répertorient certaines sources de données touchant le marché du travail, les 
entreprises, les rev enus et les gains, les pensions, I'éducation ainsi que d'autres sujets lies aux ménages. Cha-
que trirnestre, les graphiques et les textes d'analyse de Ia présente rubrique s'inspireront d'une ou de plusieurs 
de ces sources. Pour tout renseignement a cet égard, veuillez communiquer avec Joanne Bourdeau au (613) 
951-4722, Internet : bourjoa@statcan.ca  ou avec Jeannine Usalcas au (613) 951-4628, Internet 
usaljea@statcan.ca . 

Données administratives 
Donnies régionales ci 
administratives 
Ti rage : annuel 
Information :(613)951-9720 

Eq u êtes-entreprises 
Enquéte annuelie s ur ic's 
manufactures 
Tirage: annuel 
Personne-ressource 
Richard Vincent (613)951-4070 

Enquête sur les perspectives 
du ,nonde des affaires 
Tirage : trirnestriel 
Personne-ressource 
Claude Robillard (613)951-3507 

Recensement 
(aracic'r:s tiques de Ia 
population active 
Tirage : quinquennal 
Personne-rcssource 
Michel COté (613)951-6896 

Recensement sur le revenu 
Tirage : quinquennal 
Personne-ressource 
Pierre B61anger(613)951 -0087 

Enquêtes sur l'emploi 
et le revenu 
Enquéte sur Ia population active 
Tirage : mensuel 
Personne-ressource 
NathalieCarori (613) 951-4168 

Enquêie sur Ia dvnamique 
dii travail et du revenu 
Tirage : annuel 
Personne-ressource 
Philip Giles (613)951-2891  

Enquête cur les fInances 
des consommateurs 
Tirage annuel 
Personne-ressource 
Réjean Lasnier (613)951-5266 

Enquête sur I 'emploi, Ia rémuné-
ration et les heures de travail 
Tirage : mensuel 
Personne-ressource 
Sylvie Picard (613)951-4090 

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

Programme de statistiques sur 
/ 'ass urance-emploi 
Tirage : mensuel 
Personne-ressource 
Sylvie Picard (613)951-4090 

Grands règlements salariaux 
Bureau de renseignements sur le 
travail (Dévcloppemcnt des 
ressources humaines Canada) 
Tirage trimestriel 
Information: (819)997-3117 

Le revenu dii travail 
Tirage: trimestriel 
Personne-ressource 
Anna MacDonald (613)951-3784 

Enquête sur I 'équipement Inénager 
Tirage : annuel 
Personne-ressource 
Réjean Lasnier(613)951-5266 

Enquête sociale génerale 
Les etudes, le travail ci Ia retraite 
Tirage : occasionnel 
Personne-ressource 
Ghislaine Villeneuve (613)951-4995 

Eniraide et souIic'n social 
Tirage occasionnel 
Pcrsonnc-rcssourcc 
Ed Praught(613)951-9180 

Emploi dii temps 
Tirage : occasionnel 
Personne-ressource 
Ghislaine Villeneuve (613)951-4995 

Enquêtes sur les regimes 
de pensions 
EnquCte sur icc regimes 
de pensions au Canada 
Ti rage: annuel 
Pcrsonnc-ressource 
Thomas Dufour (613)951-2088 

Enquéie trimesirielle des 
caisses de retraüe enfiducie 
Tirage : trimestriel 
Personnc-ressourcc 
Thomas Dufour (613)951-2088 

Enquêtes spéciales 
Enquéte sur k's horaire.s' 
ci les conditions de travail 
Tirage : occasionnel 
Personne-ressource 
Diane Galarneau (613)951-4626 

EnquCte sur Ia formation 
c't I education des adultes 
Tirage : occasionnel 
Personne-ressource 
Robert Couillard (613)951-1519 

EnquCte auprès des diplómés 
(etudes posisecondaires) 
Tirage : occasionnel 
Personne-ressource 
Bill Magnus (613)951-4577 
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Indicateurs des de l'emploi et du revenu 

Tendances des heures hebdomadaires habituellement travaillées 

Repartition des heures de travail (%) 	 Repartition des heures de travail (%) 
80 	 80 

Travailleurs autononles 	 Travailleurs rémunéres 

70 	 - 	 70 	 - 

	

1976 	 1976 

60 	 60 

	

1986 	 EJ 1986 

50 	• 1996 	 50 	 1995 

40 	 4 

1 : 1 I HI 0 

Hil. 
<35 	35 a 41 	41 et plus 	 <35 	35 a <41 	41 et plus 

Source: Enquete sur Ia population active 
Los repartitions des heures de travail des employôs pour 1996 ne sont pas inclusos du fait que Ia question sur les heures 
habituellement consacrées a l'emploi principal a éé modifiée en septembre 1996. Pour plus do renseignements, voir 
Le point sur Ia population active: Les heures de travail, n° 71-005-XPB au catalogue, étO 1997. 

Plus de gens travaiHent moms d'heures 
• La repartition des heures de travail des employCs 

rémunérés diffêre considérablement de celle des tra-
vailleurs autonomes. La plupart des employés rému-
nérés travaillent habituellement une semaine réguliere 
de 35 a 40 heures, alors que plusieurs propriétaires 
d'entreprises travaillent 41 heures et plus par semaine. 

• Au cours des 20 dernières annécs, par contre, le pro-
flu des heures de travail a change pour les deux types 
de travailleurs. Ainsi, Ia proportion des employés ré-
munCrés travaillant des heures réguliCres baisse. tan-
dis que de plus en plus de travailleurs effectuent une 
semaine de travail Ccourtée (moms de 35 heures) ou 

allongée (41 heures et plus). Autrement dit, on 
observe une polarisation des heures de travail parmi 
les employés rémunérés. 

• Chez les travailleurs autonomes, Ia semaine de travail 
écourtée gagne en popularité. En 1976, 54 % des tra-
vailleurs autonomes travaillaient 41 heures ou plus 
par semaine; 20 ans plus tard, Ia proportion glissait a 
44 %. Sculement 17 % des travailleurs autonomes ont 
travaillC moms de 35 heures par semaine en 1976, con-
tre28%en 1996. 

• La proportion de travailleurs autonomes qui effectuent 
une semaine de travail régulière a peu vane depuis 
1976, se maintenant aux alentours de 28 %. 
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Indicateurs des de I'cmploi et du revenu 

Heures hebdomadaires habituellement travaillées par les travailleurs autonomes selon le sexe 

Repartition des heures de travail (%) 1976 	1996 
Les deux sexes 

50 

Elmo  
<15 	154<30 	304<35 	354<40 40 a< 41 41 	50 	 50 

Hommes 

10  

0 Elio 
<15 	154<30 	304<35 35a<40 	40a<41 414<50 '50 

Femmes 
50 

40 

<15 	15a•30 	30a<35 	35,1<40 	40a<41 	41 

Source : Enquete sur Ia population active 

Differences appréciables entre les hommes Ct 
les femmes 
U I a repartition globale des heures travaillées chez les 

travailleurs autonomes reflète surtout I'horaire de tra-
vail des hommes propriétaires dentreprises, étant 
donnC qu'ils représentaient 67 % des travailleurs auto-
nomes en 1996. Un peu moms de Ia moitlé (46 %) dc 
ces hommes ont travaillé 50 heures ou plus par Se-
maine en 1996, comparativement a 51 % en 1976. 

• Les femmes representaient 33 % des travailleurs auto-
nomes en 1996, comparativernent a 19% en 1976. La 
repartition des heures de travail chez ces demières 
n'a pas beaucoup vane au hI des ans. Quelque 48 % 
de ces femmes ont travaillé de moms nombreuses heu-
res en 1996, tandis que 27ont travaillC 41 heures 
ou plus et 25 % ont etlectuC une semaine de travail 
régulière. 
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Indicateurs des de l'emploi et du revenu 

Heures hebdomadaires habituellement travaillées selon le genre d'entreprise 

Repartition des heures de travail (%) 
Hommes 

70 	
Entreprise constituée en société 	 Entreprise non constituée en soclété 

<35 	35 a <41 	41 et plus 	 <35 	35 a <41 	41 et plus 

[J 1976 0 1996 
Femmes 

70 

60 

50 

lii 
<35 	35 a <41 	41 et plus 	 < 35 	35 a <41 	41 et plus 

Source: Enquete sur Ia population active 

Plus d'hommes ayant une entreprise non 
constituée en société ont travaillé un nombre 
d'heures moindre en 1996 
• La plupart des chefs d'entreprises ont une entreprise 

non constituée en société, bien que leur proportion 
alt baissé, passant de 76 % en 1976 a 68 % en 1996. 
Chez les hommes, Ia repartition des heures a évolué 
davantage chez les chefs d'entreprises non consti-
tuCes en sociétë : 47 % travaillaient de nombreuses 
heures en 1996, contre 61 % en 1976, alors que 24 % 
travaillaient moms de 35 heures en 1996 (contre 11 % 
en 1976). 

• Les hommes qui dirigent une entreprise constituée en 
société sont plus susceptibles de travailler de 

nombreuses heures. La situation n'a pas beaucoup 
Cvolué depuis 1976; Ia faible baisse de ceux qui effec-
tuent une semaine de travail régulière a etC annulCe 
par Ia hausse de ceux qui font moms de 35 heures. 

U C'hez les travailleurs autonomes, les femmes étaient 
proportionnellement plus nombreuses (78 %) que les 
hommes (62 %) a posséder une entreprise non consti-
tuCe en sociCté en 1996. Plus de Ia moitiC de ces fern-
mes (53 %) avaient un horaire de travail plus court 
que La normale en 1996. La repartition des heures de 
travail des femmes possCdant une entreprise consti-
tuCe en sociCté est toutefois presque Cgale parmi les 
trois groupes d'heures, et les écarts entre 1976 et 1996 
sont nCgligeables. 
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Indicateurs des dc lcmploi ct du revenu 

Heures hebdomadaires habituellement travaillées selon le genre d'entreprise, avec ou sans employés 

Repartition des heures de travail (%) 
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Source Enquête sur Ia population active 

particulièrement parmi ceux n'ayant aucun 
employé 
• Un tres grand nonibre d'entreprises constituées en 

soctCtC comptent des employCs (72 %), alors que Ia 
majoritC des entreprises non constituées n'en ont 
aucun (77 %). 

• Que leurs entreprises soient ou non constituCcs en 
société, les chefs d'entreprises avec ou sans employCs 
Ctaient proportionnellement plus nombreux it travailler 
un petit nombre d'heures en 1996. Cela vaut particu-
Iièrement pour les hommes propriétaires d'entreprises 
non constituées en sociCté n'ayant aucun employé. 
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Indicateurs des de l'ernploi et du revenu 

Repartition des travailleurs autonomes et des heures hebdomadaires habituelles selon l'âge 

Repartition des travarteurs autonomes (%) 	 1976 0 1996 

80 

70 

60 

40 

30 

20 

10 

0 
15 a 24 ans 25 d D4 airs 55 a 64 ans 65 ans et plus 
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Source : En quete sur ía population active 

Des heures moindres chez les travailleurs 
autonomes les plus jeunes et les plus âgés 
• Les trois quarts des travailleurs autonornes ont entre 

25 et 54 ans et forment le groupe d'ãge principal cette 
proportion représente une legère augmentation par rap-
port a 1976(69 %). 

• La repartition des heures de travail vane selon Ic 
groupe d'ãge. Les personnes de 15 a 24 ans et de 65 
ans et plus étaient les plus portees a travailler scIon 
un horaire plus court en 1996, alors que celles de 25 a 
54 ans étaient les moms nombreuses a le faire. 

• L'augmentation de Ia proportion de personnes effec-
tuant moms d'heures de travail vaut pour tous les 

groupes d'âge, plus particuliêrement chez les jeunes 
de 15 a 24 ans. En 1976, 43 % de ces derniers tra-
vaillaient moms de 35 heures par senlaine, en regard 
de 68 % en 1996. Cette variation est en partie 
attribuable a Ia hausse de Ia frequentation scolaire 
des jeunes, Ce qui a entrainé une baisse des heures 
travaillées par ceux qui cumulent etudes et travail. 

• En 1976, 42 % des employés de 65 et plus travaillaient 
de nombreuses heures; en 1996, 50% des employés 
de cet age travaillaient moms dheures. 
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Indicateurs des de l'ernploi et du revenu 

Repartition des travailleurs rémunérés et des heures hebdomadaires habituelles selon I'âge 

°/ede travailleurs rémunérés 	 El 1976 0 1995 
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Repartition des heures de travail (%) 

15 a 24 ans 
80 

70 

35 	35a 	41 et 
<41 	pIus  

25 a 54 ans 

25 a 54 ans 

LIril 
<35 	35a 	4101 

<41 	pIus  

55 a 64 ans 

55 a 64 ans 

LIII 
< 41 	pIus  

65 ans et plus 

65 ans et pius 

111 
< 4 1 	pIus 

Source.• Enquete sur Ia population active 
Les rEpartitions des heures de travail des employes pour 1996 no sont pas inc/uses du fait que Ia question sur les houres 
habituellement consacrEes a I'emploi principal a EtE modifiEe en septembre 1996. Pour plus do renseignements, voir 
Le point sur Ia population active: Les heures de travail, n°  71-005-XPB au catalogue, EtE 1997. 

comme c'est Ic cas chez les employés 
rémunérés 
• Tout comme les travailleurs autonomes. Ic pourcen-

tage d'employés travaillant seton un horaire court a 
augmente dans tous les groupes d'ãge, spécialement 
chez Ics employés de 15 a 24 ans. Cette situation vaut 
également pour les employés plus âgés. 

• En 1976. environ 40% des employës de 65 ans et plus 
effectuaient une semaine de travail écourtëe. et  tine 
proportion comparable effectuaient une semaine de 
travail régulière. En 1995, prés de 60 % travaillaient 
moms de 35 heures par semaine, 

Statistique Canada - n' 75-001-XPF au catalogue 	 Automne 1997 PERSPECTIVE / 67 



<41 	pius 41 plus 

1976 • 1996 

.1 

41 	pluS 

<35 	.3, 	11 ul 

	

41 	plus 

Indicateurs des de t'emploi et du revenu 

Heures hebdomadaires habituellement travail lees par les travailleu rs autonomes selon I' industrie 

Repartition des heures de travail (%) 
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Source Enquete sur Ia population active 
Corn prend los divertissernents ot loisirs, los services personnels et dornestiques, les associations et les autres services. 

La tendance se maintient dans les divers 
domaines d'activité 
• En 1976, les domaines d'activitC comptant un pourcen-

tage appreciable de travailleurs autonomes Ctaient I'agri-
culture, Ic commerce, les autres services CL Ia 
construction. En 1996, Ics services aux entrepriscs 
s'ajoutaient a Ia liste. 

• La proportion de travailleurs avec des horaires de tra-
sail plus courts a augmenté dans chacun des domaines 
d'activitC depuis 1976, surtout dans Ia sante, les ser-
vices sociaux et Ia religion, Ics services aux entreprises 
et l'agriculture. Dans les autres services, qui englobent 
surtout les services de divertissement et de loisirs et les 
services personnels Ct domestiques, prCs de Ia moitiC 
des travailleurs eft'cctuaient une sernaiiie de travail 
écourtée en 1996. 

• Les horaires plus courts sont les plus frequents chez les 
femmes ayant une entreprise dans les autres services et 

t'agriculture. Chez les hommes, les horaires plus courts 
sont plus frequents dans les domaines suivants : autres 
services; finances, assurances et atlaires immobilièrcs; 
construction et services aux entreprises. 

U Les semaines de travail sont tongues dans Ia plupart 
des domaines, méme si Ia proportion de travailteurs 
aulonomes qui l'ont de tongues heures a baissé dans 
ptusieurs domaines entre 1976 et 1996. A peu près deux 
propriétaires d'entreprises sur trois travailtaient de ton-
gues heures dans l'héhergement et ta restauration, les 
autres industries primaires, Ic transport, l'entreposage 
et les communications, et l'agriculture. La méme ten-
dance a été observée chez tes hommes; chez tes fern-
mes, les heures sont tongues dans Ic seul domaine de 
l'hébergement et de Ia restauration. 

• Les seuls domaines oü Ia semaine de travail allongCe a 
progressé depuis 1976 sont transport, entreposage et 
communications, et construction. 
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Indicateurs des de l'emploi et du revenu 

Heures hebdomadaires habituellement travaillées par les travailleurs autonomes selon Ia province 

Repartition des heures de travail (%) 
Terre-Neuve 	lle-du-Prince-Edouard 	Nouvelle-Ecosse 	Nouveau-Brunswick 	Québec 
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Source . Enquete sur Ia population active 

Les residents de La Colombie-Britannique sont 
moms susceptibles de travailler de 
nombreuses heures 
• Les travailleurs autonomes ayant un horaire plus court 

ont augmenté en pourcentage et ceux qui travaillent 
de longues heures ont diniinué dans chaque province. 
Les provinces des Prairies et le Québec ont a cet égard 
enregistré les changements les plus importants. 

• La semaine de travail aliongéeétait plus courante i 
Terre-Neuve, a i'lie-du-Prince-Edouard et en Saskat-
chewan. Par ailleurs, les propriCtaires dentreprises 
travaillant scion un horaire court étaient, toute pro-
portion gardée. plus nombreux en Nouvelle-Ecosse. 
en Coiombie-Britannique et au Manitoba. 

• La repartition des heures de travail en Colombie-
Britannique différait sensiblement de celle des autres 
provinces, car a peu prés les mémes proportions de 
travailleurs avaient un horaire court, regulier et long 
en 1996. 

Les graphiques et Ic texte de Ia prCsente rubrique ont etC prC-
pares par Jeannine Usalcas de Ia Division dc lanalysc des 
enquCtes sur Ic travail et les mcnages. On peut conlmuniquer 
avec elk au (613) 95I-462 Internet usaljea(astatcan.ca. 
Le nurnCro dautomne de Le point sur Ia population aetive 
(prCvu pour Ic IiIO1S d'octobre 1997) coniportera plus de ren-
seignenents sur les travailleurs autononles. 
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Ottawa 
(613) 951-8116 
Fax: (613)951-0581 

Toronto 
1-800-263-1136 
(416) 973-6586 
Fax: (416) 973-7475 

Winnipeg 
1-800-263-1136 
(204) 983-4020 
Fax: (204) 983-7543 
Regina 
1-800-263-1136 
(306) 780-5405 
Fax: (306) 780-5403 

Calgary 
1-800-263-1136 
(403) 292-6717 
Fax: (403) 292-4958 
Edmonton 
1-800-263-1136 
(403) 495-3027 
Fax: (403) 495-5318 

I.es statistiques agticoles 
Oi 

	 a votre service 
t' iez vous que Ia Division de l'agriculture 

L 	de Statistique Canada fournit a un grand 
nombre de ses clients des services speciaux 

qw sont adaptés a leurs besoins en matière de données? 
La Division puise a même une vaste gamme de 
renseignements pour vous fournirles donnEes qu'il 
vousfaut pour prendre des decisions imporlantes 
en tant que specialiste de l'agroalimentaire. 

TOTALISATIONS 
SPECIALES 

Vous cherchez des données précises sur 
l'agriculture pour vous aider dans votre travail 
quotidien? La Division de l'agriculture peut vous 
fournir des tableaux et des rapports personnalisés qui 
renferment les données requises. Vous pouvez choisir 
les variables qui vous intéressent a partir de lune ou 
plusieurs de nos bases de données et recevoir les 
totalisations sous Ia forme qui rEpond I.e mieux 4 vos 
besoins. 

ETUDES ANALYTIQUES 

Vous voulez une analyse approfondie des 
données qui touchent votre industrie ou votre 
marché? Lequipe de spécialistes de la Division de 
l'agriculture possède lexpérience pratique de 
l'analyse des données dont vous avez besoin. 

ENQUETES 
PERSONNALISEES 

Vous voulez des renseignements Inëdits mais vous ne 
savez pas comment les obtenir? La Division de 
lagriculture peut mener une enquête spéciale ou elargir Ia 
portée dune enquête existante, uniquement pour vous 
Ne ratez pas l'occasion de découvrir ce que bien des 
professionnels du domaine de l'agriculture savent depuis 
des années - Statistique Canada possède le savoir et Ia 
competence nécessaires pour executer le travail! 

Appelez-nous sans fi-ais au 1-800-465-1991 ou cominuniquez avec 
le centre de consultation de Statistique Canada qui se trouve dans votre region, 

et découvrez des aujourd'hui cc que nous pouvons faire pour vous! 

Centres de consultation régionaux de Statistique Canada 

Halifax 
1-800-263-1136 
(902) 426-5331 
Fax: (902) 426-9538 
Montréal 
1-800-263-1136 
(514) 283-5725 
Fax: (514) 283-9350 

*A1 10r ifV16~*IqJ.,I 

Vancouver 
1-800-263-1136 
(604) 666-3691 
Fax: (604) 666-4863 
Appareils de 
télécommunications 
pour les 
inalentendants 
1 -800-363-7629 
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A venir 
Voici un aperçu de quelques-unes des etudes qui paraItront dans les prochains numéros 

U Emplois non permanents et disparités régionales 
La proportion d'emplois non permanents est plus éievée darts l'est du pays, mais cette réalité n'cst qu'en panic 
attribuable au travail saisonnier. Cet article vise a mesurer i'ampieur des disparités régionales a l'ëgard du genre 
d'emploi (permanent, temporaire et occasionnel)et de certaines caracteristiques (salaire et avantages sociaux). L'étude 
ne tient pas compte des travailleurs saisonniers. Lorsque cela est possible, l'analyse portera sur des données 
in traprovinciales. 

• Redistribution des heures de travail 
Au moyen des résultats de i'Enquête sur les horaires et les conditions de travail dc 1995, cet article évaluera dans 
queUe mesure ii serait possible de convertir les heures habituelles de surtemps payé en equivalents d'emplois a temps p1cm. L'analyse est faite en considCrant Ia province. Ia profession et Ic niveau d'instruction. Dc plus, une tentative 
d'appariement du nombre d'heures ainsi crCCes avec Ic nombre de chômeurs démontrera que cc potentiel demeure 
hypothétique sil est fait sur une base volontaire. 

• Formation des employés : comparaison internationale 
Cette étude Se penche sur les activitCs de formation offertes aux employés dans les sept pays qui ont participC a 
l'Enquête internationale sur l'alphabCtisation des adultes menCe en 1994. II y est notaniment question des efforts 
dCployés en matière de formation, des différentes sources d'appui a cet Cgard, des objectifs poursuivis ainsi que des 
caractéristiques des employés qui s'adonnent a une formation. 

• Temps supplémentaire 
En dCpit dune economic relativement forte. Ic taux de chômage demeure élevC et nombre de personnes qui ont un 
emploi souhaiteraient travailler un plus grand nombre d'heures. Paradoxalement, plusieurs personncs se sentent 
épuisées en raison d'un nombre d'heures de travail accrues. Cet article se penche sur les caractCristiques des 
personnes qui font du temps supplémentaire rémunCré ou non et s'attarde aux emplois qui exigent que l'on fasse du 
surtemps. L'anaiyse considCre Ics variables suivantes sexe, age, Ctat matrimonial, niveau d'instruction, province, 
domaine d'activité et profession. 

• Choix des heures de travail 
Taux de chôniage ClevC. repartition inCgale des heures de travail et croissance des emplois teniporaires, i temps partiel 
eta forfait sont autant de raisons qui pourraient inciter les travailleurs canadiens a vouloir changer leurs heures de 
travail. Scion les données de l'EnquCte sur les horaires et les conditions de travail, deux tiers des travailleurs sont 
satisfaits de leur horaire de travail, alors que Ia plupart de ceux qui ne Ic sont pas prCfCreraient travailler tin plus grand 
nombre d'heures et toucher une rémunération plus élevée. Cette étude examine les préfCrences en cc qui a trait aux 
heures de travail en considérant Ic sexe, Ia province, les caractCristiques des emplois et la situation de Ia famille. 

U Index 1989-1997 
Index cumulatif. et  par catégorie, de tous les articles publiés dans L 'ernploi ci le revenu en perspective depuis Ia 
parution du premier numéro. 
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POUR PART I R D U B 0 P1 P1 3 R01 Ji1 
LZ QUOTIDIEN D E STATISTIQUE 
CANADA 

ID8  8 h 30, du lundi au vendredi, Ics utilisateurs d'lnternet 
peuvent consulter les principales donnécs socioéconomiques de Ia 
joumée en accédant auxNouvelles dii Quotia'ien sur Ic site 
Web de Statistique Canada a www.statcan.ca . Le service est 
gratuil 

Le Quoll4ien permet un survol rapide des plus récentes données 
ci analyses officielles que diffuse Staiistique Canada. Des 
indicateurs économiques des tels que les taux d'emploi et Ics 
indices des prix ala consommation, auxquels sajoute l'Cvcntail 
des données sur I'activité comrnerciale, font duQuolldien Ic 
choix ideal pour les gens d'affaires qui souhaitent être informés 
des fails saillants de I'économie... des qu'ils surviennent. Cest 
aussi Ia source par excellence de résumés succincts sur l'état de 
I'Cconomie ci de Ia société canadienne en général. 
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S 

PARTOLJT AU PAYS, LES 
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Depuis longlemps, les mCdias puisent dans 
LeQuotidien l'information qul alimente un bon 
nombre de reportages que les Canadiens lisent ou 
entendent régullCrement. DCsormais, vous aussi 
pouvcz y accéder rapidement et en temps utile. Le 
Quot I4len vous informera de I'heure ci de Ia 
parution des principaux communiqués de 
Statistique Canada ci de I'arrivée de nos plus 
récents produits ci services. 

Pour partir du bon pied, ne tardez pas! 
Visitez noire site Web 
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Pour connaItre 

• le niveau dinstruction et Ia formation professionnelle 
des travailleurs 

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

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

• les nouveaux indicateurs du marché du travail et 
du revenu 

ii vous taut 

L'EMPLOI El LE REVENU EN PERSPECTIVE (N° 75-001-XPF 
au catalogue) de Statistique Canada. 

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

Pour vous abonner, écrivez a Statistique Canada, Division 
des operations et de l'intégration, Gestion de Ia circulation, 
120, avenue Parkdale, Ottawa (Ontario) K1A 0T6. Vous 
pouvez aussi faire parvenir votre demande par télécopieur 
au 1 (613) 951-1584 ou 1 800 889-9734, ou composer 
sans frais 1 800 267-6677 et porter Ia commande a votre 
compte VISA ou MasterCard. Internet: order@statcan.ca  


