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AVANT-PROPOS 
Cette publication est Ia sixième de Ia série B des etudes spéciales en 

main-d'oeuvre. Elle a pour objet le calcul des taux d'activité des 14 a 24 ans, 
compte tenu de leur statut scolaire. Grace a ces estimations, l'étude établit l'effet 
des mouvements saisonriier et cyclique de Ia demande de travail sur l'offre de 
travail des étudiants et des non-étudiants de 1966 a 1973. 

Cette étude fut préparée sous Ia direction d'Helen Buckley, coordonnatrice 
de la Section de recherche et développement en main-d'oeuvre de Ia Division du 
travail. 

11 va sans dire que l'interprétation et I'analyse des données sont celles de 
I'auteur et non de Statistique Canada. 

Le statisticien en chef du canada, 
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INTRODUC11ON ET RESUME 

Introduction 
Cette recherche empirique sur I'effet des variations a court terme de Ia 

demande en biens et services sur les taux d'activité, trouve son origine dans cette 
partie de Ia littérature économique cherchant a établir l'existence d'un lien entre 
les taux d'activité et le phénomene cyclique. Deux hypotheses de base ont été 
élaborées a cet effet. Selon l'hypothèse du travailleur d'appoint élaborée dans les 
écrits de Woytinski', une déficience de Ia dernande entraine un nombre de 
travailleurs secondaires a offrir leurs services afin de maintenir le revenu familial. 
Par contre, selon I'hypothèse du retrait cyclique attribuée a Paul H. Douglas2 , les 
mémes conditions induiraient des travailleurs au decouragement et les inciteraient 
a se retirer de Ia population active ou a ne pas y entrer. Cette contradiction 
théorique a été depuis reconcili6e 3 . Les deux hypotheses peuvent simultanément 
Se réaliser et seul l'effet net sera mesurable. Dans le cas oü les deux effets sont de 
méme grandeur, aucune reaction au niveau des taux d'activité ne sera enregistrée. 

Les analyses de I'effet des variations conjoncturelles sur le taux d'activité 
sont nombreuses4 . Nous avons cependant pousse plus loin Ia logique de cette 
approche. En effet, si la demande conjoncturelle se reflète dans les taux d'activité, 
il doit en étre de méme de I'autre type de demande a court terme, Ia demande 
saisonnière. Nous cherchons donc a determiner simultanément l'effet de deux 
types de demandes sur les taux d'activité: Ia demande conjoncturelle et Ia 
demande saisonnière. 

Notre recherche est centrée sur Iesjeunes de 14 a 24 ans. Ce groupe de 14 a 
24 ans est constitué en grande partie de travaileurs secondaires, c'est-à-dire, de 
travailleurs dont l'offre de travail est intermittente. 

Dans le chapitre qui suit, nous discuterons de Ia demande saisonnière et 
conjoncturelle et spécifierons le modèle économétrique servant a l'analyse. 

Au chapitre II, nous détaillerons Ia méthodologie nécessaire a l'obtention de 
taux d'activité spécifiques aux étudiants et aux non-étudiants et nous validerons 
les taux obtenus. 

I W.S. Woytinski, Additional Workers and the Volume of Unemployment  in the 
Depression, Committee on Social Security, Pamphlet Series No. 1 (Social Sciences Research 
Council, Washington 1940). 

2 Paul H. Douglas, The Theory of Wages, Reprints of Economic Classics (New York: 
Sentry Press, 1964), pp. 229-314. 

3 W. Lee Hansen, "The Cyclical Sensitivity of the Labor Supply", American 
Economic Review (juin 1961), pp. 299-309. 

4 Pour une revue de ces etudes, voir Jacob Mincer, 'Labor Force Participation and 
Unemployment, A Review of Recent Evidence", dans Prosperity and Unemployment, Robert 
A. Gordon et Margaret S. Gordon (éditeurs) (New York: John Wiley and Sons Inc., 1966). pp. 
73-112. 
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Au chapitre Ill, nous analyserons les taux d'inscription. En plus de l'intérét 
qu'ils génêrent a cause de l'impact du statut scolaire sur le taux d'activité, ces taux 
d'inscription servent de test supplémentaire a notre méthodologie de catégorisa-
tion développée au chapitre II. 

Les taux d'activité des étudiants et des non-étudiants seront analyses au 
chapitre IV. 

Enfin, les résultats de notre modêle d'analyse seront donnés au chapitre V et 
les conclusions de notre étude formeront le chapitre VI. 

Résumé 
Notre étude indique que les hypotheses de retrait et de travailleur d'appoint 

peuvent étre utilisées dans le contexte de la déficience saisonniêre de Ia demande. 
Cependant, nous avançons l'hypothèse que Ia déficience saisonnière de Ia demande 
ne résultera que très rarement en un effet de travailleur d'appomt. 

Elle démontre de plus que si les non-étudiants sont forces hors du marché 
du travail par une déficience de la demande cycliquc, les Ctudiants dans les mémes 
conditions, se voient forces d'entrer sur Ic marché du travail aim de suppléer au 
revenu familial. 

Entre 1966 et 1973, les taux d'activité des étudiants étaient a Ia hausse 
tandis que ceux des non-étudiants étaient a Ia baisse. Durant cette période, Ia 
déficience saisonnière de Ia demande en biens et services a cause un effet de retrait 
dans I'offre de travail des jeunes canadiens. Cet effet était cependant minime 
compare a l'effet de Ia demande cyclique. Les taux d'activité des étudiants ont 
réagi fortement aux augmentations du taux de chomage, un accroissement de 1 % 
dans le taux de chOmage amenant une augmentation supérieure a un dans leurs 
taux d'activité. Par contre, chez les non-étudiants, Ia reaction des taux d'activité 
était a la fois moms importante et negative. 



CHAPITRE I 

CONCEPTUALISATION El OBJET DE LA RECHERCHE 

La présente recherche empirique porte sur l'offre générale de travail 
représentée par le taux d'activité qui est le pourcentage de Ia population hors 
institution faisant partie de Ia population active. Elle est basée sur une mesure 
statistique de l'offre existant a un moment précis. Ii s'agit ici de l'offre de travail 
en tant que phénomene macro-économique et mdme macro-sociologique définie 
en grande partie par le contexte institutionnel et legislatif. Notre approche est 
basée sur l'examen de series chronologiques et l'objet de notre recherche est de 
mesurer l'effet de Ia demande sur l'offre. 

Demande cycique et demande saisonnière 
Quels sont les points communs dans l'effet du facteur saisonnier et du 

facteur conjoncturel de Ia demande sur l'offre de travail? Les deux peuvent 
résulter en un effet net de travailleur d'appoint ou de retrait, le premier ayant une 
recurrence saisonnière, le deuxième, une recurrence conjoncturelle. Si l'effet du 
travaileur d'appoint prédomine, ii y aura un mouvement contra-saisonnier et 
contra-cyclique dans le taux d'activité et si l'effet de retrait l'emporte, les 
mouvements pro-saisonnier et pro-cycique du taux d'activité indiqueront l'existen-
ce d'un chornage cache. Une partie de cette reaction aux changements de Ia 
demande peut We egalement mterprétée comme étant une flexibiité de la part de 
Ia population active qul réagit aux pressions de Ia dernande par un corn portement 
synchronisé optimum (optimal timing) 5 . Cette interpretation fait appel au 
concept d'une population active de reserve 6  qui peut We saisonniêre aussi bien 
que conjoncturelle. 

Bien que pouvant résulter en des effets similaires, la reaction saisonnière et 
Ia reaction conjoncturelle se différencient en certains points. Le facteur saisonnier 
de Ia demande de travail est plus régulier et est beaucoup mieux connu de Ia 
population. On peut supposer que ces facteurs porteront Ia reaction saisonnière a 
We plus régulière et plus forte que Ia reaction conjoncturelle. Par contre, le 
facteur saisonnier est de plus courte durée. Cette déficience de Ia demande peut 
donc We supportée plus facilement financièrement. De plus, Ia courte durée de Ia 
déficience saisonnière de Ia demande ne comporte pas Ia perte d'habileté et le 
découragement associés a Ia déficience conjoncturelle 7 . Une plus grande partie tie 
Ia reaction découlera donc du comportement synchronisé de Ia population active 
dans le cas de Ia reaction saisonniêre que dans Ic cas de Ia reaction cyclique. 

Jacob Mincer, op. cit., pp.  100-105. 
6 Pierre-Paul Proulx, "La variabitité cycique des taux de participation a Ia 

main-d'oeuvre au Canada", Revue caned ienne d'éconornique (mai 1969), p. 270. 
7 Joseph M. Bonin et W.Y. Davis "Labor Force Responsiveness to Shorf.Run 

Variation in Economic Opportunity", The Southern Economic Journal, XXX VIII, No. 2 
(octobre 197 1), p. 163. 
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On dolt noter que Ia similarité des concepts dans les deux types de reaction 
n'implique pas que les reactions doivent ndcessairement aller dans le mCrne sens. 
On peut trés bien concevoir une reaction saisonniére de retrait alors que Ia 
situation conjoncturelle aménera un effet de travailleur d'appoint. Cette oppo-
sition possible dans Ia reaction se rattache a l'aspect durée et au corollaire revenu 
décrits au paragraphe précédent. 

Nous disons donc que Ia reaction saisonniére du taux d'activitC résulte de 
deux mémes types de comportement (retrait et travailleur d'appoint) que ceux 
associés a Ia reaction conjoncturelle, et que notre recherche consiste a mesurer 
l'étendue des liens entre les taux d'activité et les variations des demandes de travail 
saisonniére et conjoncturelle. 

Le statut scolaire 
Toute analyse de Ce genre chez les jeunes ne peut vraiinent tenir compte de 

la réalité a moms d'utiliser des données sur les taux d'activité des deux 
sous-groupes: les étudiants et les non-étudiants 8 . Le fait scolaire est un Clement 
d'importance dans l'Ctude de Ia population active des 14 a 24 ans. II revét une 
importance toute spCciale a cause de Ia difference de comportement attendu d'un 
étudiant et d'un non-étudiant. Un non-étudiant aura plus facilement le comporte-
ment d'un travailleur primaire puisque le travail est son activité prmncipale. Son 
attachement a Ia population active devrait We suffisamment fort pour empCcher 
les conditions économiques d'avoir une emprise trop grande sur son offre de 
travail. Par contre, pour les étudiants, le travail est une occupation secondaire, 
d'oi l'Clasticité de l'offre de travail de cc groupe sera plus grande. Le 
comportement de ce groupe sera donc plus sujet a réagir aux conditions 
économiques. 

Lorsqu'une série chronologique des taux d'activité est étudiée pour 
l'ensemble des 14 A 24 ans, l'effet du taux d'inscription qui représente le nombre 
d'Ctudiants en pourcentage de la population peut imposer une fausse image du 
comportement des taux. Les taux d'inscription ayant évoluC au cours des ans, le 
comportement étudiant n'a pas Ic méme poids au debut et a La fin de Ia periode. 
Un changement au niveau global des taux d'activitC peut résulter d'un changement 
dans l'importance de l'élément étudiant dans l'ensemble du groupe plutOt que 
d'une reaction veritable du taux d'activitC Iui.mëme. 

Non seulement Ia composition étudiante-non-étudiante peut avoir change au 
cours de Ia période, mais des comportements différents de Ia part de ces deux 
groupes peuvent s'annuler, et rCsulter en un changement minime ou nul au niveau 
de l'ensemble du groupe ãge-sexe alors qu'une reaction marquee peut exister au 
niveau des groupes étudiants - non-étudiants. 

S Nicoic Gendrcau, "Youth Participation in the Labour Force, 1953-70' Notes on 
Labour Statistics, 1971, Statistiquc Canada (catalogue 72-207, annucl) (Ottawa: Information 
Canada, 1972), p.  19. 
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Enfin, Ia tendance des taux d'activité au cours de Ia période peut indiquer 
une tendance mitigée si la tendance des taux d'activité des deux groupes n'a pas en 
fait eu un mouvement similaire. Ainsi, les taux d'activité des étudiants peuvent 
avoir augmenté durant Ia période alors que ceux des non-étudiants suivent une 
tendance a Ia baisse, semblable a celle enregistrée dans le cas des hommes de 25 a 
44 ans9 . Dans un tel cas, Ia tendance des taux d'activité pour les 14 a 19 ans sera a 
Ia hausse puisque les étudiants constituent la majorité de ce groupe d'àge alors que 
pour les 20 a 24 ans, la proportion des étudiants étant minime, Ia tendance sera 
décroissante au niveau global. 

Aucune donnée canadienne sur les taux d'activité ne fait état du statut 
scolaire. Afin de donner une homogénéite aux groupes étudiés et permettre une 
analyse plus en profondeur, des taux d'activité spécifiques aux étudiants et aux 
non-étudiants seront calculés grace a l'élaboration de critêres visant a regrouper les 
individus selon le statut scolaire. Ce regroupement est établi a partir des réponses 
au questionnaire regulier du relevé de Ia population active. Ce relevé fait au moyen 
d'entrevues auprês d'environ 35,000 ménages est base sur un échantillonnage 
stratiflé a niveaux multiplesl°. Durant Ia période étudiée ces 35,000 ménages 
comprennent 18,000 a 23,000 jeunes de 14 a 24 ans, base de l'estimation des 4 
millions de jeunes qui sont l'objet de cette étude. Au cours de l'entrevue, 
l'interviewer determine les activités et autres caractéristiques nécessaires au relevé 
mensuel. Le questionnaire servant a l'enquete a été reproduit en annexe A et la 
methodologie utilisée pour obtenir les taux d'activité spécifiques aux étudiants et 
aux non-étudiants est présentée au chapitre II. 

Modèle d'analyse 
En théorie, le modèle économétrique cherchant a mesurer I'influence de la 

demande sur l'offre devrait incorporer une mesure complete de l'offre et une 
mesure complete de Ia demande. Ces mesures devraient donner l'offre et Ia 
demande de travail spécifiques aux groupes étudiés et de plus étre statistiquement 
mdépendantes' I  Pour Ia période étudiée, de telles mesures statistiques n'existent 
pas au niveau global, encore moms pour un groupe d'age spécifique. Nous devons 
done utiliser des mesures approximatives. 

Tel que déjà indiqué, le taux d'activité (pourcentage de Ia population qui 
travaille ou cherche du travail) sera utilisé pour représenter l'offre. 

9 Main-d'oeuvre, statistiques désaisonnalisées, Statistique Canada (catalogue 7 1-201, 
annual) (Ottawa: Information Canada, 1972), p. 201. 

10 L'explication de l'échantillonnage se trouve dans Canadian Labour Force Survey 
(Methodology), Statistique Canada (catalogue 71-504, hors série) (Ottawa: Information 
Canada, 1966). 

11  David S. Huang, Regression and Econometric Methods, Wiley Series in Probability 
and Mathematical Statistics (New York: John Wiley and Sons Inc., 1970), p. 15. 
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Du côté de Ia dernande, nous pourrions utiliser une partie de Ia demande, les 
chiffres de l'emploi, pour représenter Ia dernande totale. Ceci a été fait dans un 
certain nombre de recherches 12 . Mais Ic taux de chomage nous semble plus 
approprié puisqu'il décrit Ia demande sous un jour plus significatif: Ia déficience 
de Ia demande globale en biens et services. 

L'utilisation du taux de chOmage cependant pose un problème statistique. 
En effet, les deux mesures de l'offre et de Ia demande sont tirées de Ia méme 
source, et Ia population active est par definition egale a l'addition de I'emploi et 
du chOmage. 11 y a donc danger d'une reaction tautologique 13  Ce problème peut 
We contournC par I'utilisation du faux de chornage chcz les hommes de 25 a 44 
ans. Cette variable n'cst plus une mesure de demande spCcifique au groupe Ctudië 
mais sert de mesure génCrale du niveau de demande du travail. L'utilisation du 
taux de chOmage de ce groupe est preferable a l'utilisation du taux de chomage de 
tout autre groupe. En effet, les hommes de 25 a 44 ans sont reconnus pour Ia 
stabilité de leur activité économique. Par consequent, leur taux de chomage est 
une bonne indication de Ia demande pour le travail puisqu'il ne subira pas I'effet 
du phénomêne que l'on veut mesurer. 

La formulation de Ia nature des relations entre les variables de notre modèle 
d'analyse ne peut étre qu'arbitraire' 4 . Nous emploicrons un modéle a paramétres 
et variables linéaires, i.e., de Ia forrne: 

Y=B0 +B 1 X1 +B2X21- ,+ BkXk4'u 

L'hypothêse concernant l'additivité des effets des régresseurs sur le 
régressant implique que Ia demande saisonniêre et Ia demande conjoncturelle sont 
largement indépendantes. ('ette hypothése n'est pas strictement vraie, mais nous 
disons que c'est là une approximation raisonnable de la réalité. I)e plus, les 
variables sont quantitatives et considérées continues. En effet, les valeurs associées 
aux trois variables de notre rnodèle, taux d'activité, demande saisonnière Ct 
demande cyclique, peuvent Ctre interprétées comme étant des points tires d'un 
con tin u urn. 

Notre modéle a done Ia forme: 
TAa0+a 1  FS+a2CC+e 

12 Alfred Tella, 'The Relation of Labor Force to Employment "Industrial and Labor 
Relations Review, XVII, No, 3 (avril 1964), pp.  454-469: T.F. Dernburg et K.T. Strand, 
"Hidden Unemployment 1953.62: A Quantitative Analysis by Age and Sex ", The American 
Economic Review, LV!, No. / ( mars 1966), p. 73; Arthur D. Butler et George D. 
Demopou lot, "Labor Force Behaviour in a Full Employment  Economy ", Industrial and 
Labor Relations Review, XXIVNo. 3 (avril 1971), p.  380; Pierre-Paul Proulx, op. cit.. p. 270. 

13 Le taux de chômage est le rapport des chômcurs sur Ia somme des personnes en 
emploi et en chbmage. Lc taux d'activité est Ic rapport de Ia population active (i.e., personnes 
en emploi et en chôrnage) sur Ia population. Si, par exemple, sculs Ics chbmcurs quittent Ia 
population active, les taux d'activité et de chômage baisseront tautologiquement. 

14 Ceci est souvent Ic cas dans le domaine éconorniquc. Voir Huang, op. cit., p. 14 et J. 
Johnston, Econometric Methods (New York: McGraw-Hill, 1963), p.  7. 
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ou: TA est le taux d'activité, 
FS,l'élément saisonnier du chOmage, 
CC,le chOmage cydique des hommes de 25 a 44 ans, et 

e le terme d'erreur. 

Le taux de chômage et la demande pour le travail étant inversement relies, 
un coefficient positif aux variables FS et CC indiquera Ia predominance de l'effet 
du travailleur d'appoint et un coefficient négatif indiquera une plus grande 
importance de I'effet de retrait. 

Nous avons de plus introduit des retards a Ia demande cyclique. Ces retards 
sont de 2, 6 et 12 mois, L'introduction de retardspermet de préciser davantage la 
relation existant entre Ia deinande cyclique et le taux d'activitë. De plus, 
I'utiisation de retards a l'avantage de dinunuer Ia correlation dans les rCsidus, ce 
qui est souvent un problème rencontré dans ce genre de modêle' 5 . Du point de 
vue interpretation, un retard dans Ia reaction du comportement de Ia population 
active est plus que plausible puisque Ic phCnomêne cyclique ne peut être saisi 
instantanément par Ia population active. 

Notre modèle devient donc: 
TAai +-a 1 FS+a2CC_2+a3CC_6+a4 CC_ 12 +e 

oü les mémes légendes que dans le modèle précédent s'appliquent; et oü, 
CC-2, CC-6, et CC- 12'  sont les taux de chômage cyclique 

des hommes de 25 a 44 ans, avec un retard de 2, 6 et 
12 mois respectivement, e.g. CC-12 est le taux de 
chOmage un an plus tOt. 

Nous expliquerons les mesures utilisées au chapitre V. Les coefficients du 
modèle seront calculés a partir d'un programme de regression pas a pas a 
reculons' 6  qui est une version modifiée de l'algorithme d'Efroymson 1 7. 

Enfin, notre recherche portera sur Ia période 1966-1973. II y aurait eu 
avantage a appliquer notre modéle a une période plus longue arm que notre modéle 
puisse être testé de la facon Ia plus complete possible. Cependant l'utilisation de 
données sur rubans magnétiques, nous a forces a restreindre notre étude a Ia 
période pour laquelle les rubans magnétiques étaient opérationnels. 

IS S.F. Kaliski, The Relationship Between Labour Force Participation and Un-
employment in Canada: Interim Report on a Pilot Study, presentation a Political Science 
Association Conference on Statistics (McMaster University, j uin 1962). 

16 Cette procedure est employee afin de determiner les meilleurs I, 2, 3,. . . n 
régrcsscurs pour Ic modèle. Le programme prend d'abord toutes ics variables spécifiées et 
rejette une a une les variables les plus faibles Cl refait les calculs is chacune des étapes afin de 
minmilser Ia variance de l'erreur. On doit specifier Ia valeur limite du F partiel acceptable. 
L'équation finale obtenue est telle que toutes les variables darss l'Cquation ont un F partiel 
plus élevé que le niveau spécifié, et que toutes les variables rejetées sont sous cc niveau. 

17 M.A. Efroymson, Mathematical Methods for Digital computers. Rolsten et Will 
(éditeurs) (New York: Wiley and Sons Inc., 1960), chapitre 17. 



CHAPITRE H 

LES TAU)( D'ACliVITE SELON LE STATUT SCOLAIRE 

Conime it a ëté démontré au chapitre I, les taux d'activité spécifiques aux 
étudiants et aux non-étudiants doivent ëtre obtenus afin de réaliser Ia plus grande 
homogénéite possible au niveau des groupes étudiés. Dans cc chapitre, Ia 
méthodologie utilisée pour obtenir ces taux a partir du relevé de Ia population 
active est décrite et les estimations sont validées. 

Le statut scolaire dans le relevé mensuel 
Dans le relevé mensuel de La population active d'oü sont tires Les taux 

d'activité, des renseignements sur l'activité principale Ct l'activité secondaire de la 
population sont obtenus pour Ia semaine de référence a l'aide des questions 11 et 
12 18  Les principales activités possibles sont: travailler, chercher du travail, avoir 
un poste mais ne pas travailler, tenir maison, et, aller a l'Ccole (voir annexe A). La 
presence de La categoric "aller a l'ecole" ne sufuit pas a détermiiier La nature do fait 
scolaire chez I'interviewC puisque La nature des cours suivis ne täit pas partie des 
critéres définissant le concept "aller a l'école". Ainsi, one personne suivant des 
cours a des fins culturelles ou de divertissement peut ètre considérCe comme 
"allant a I'école"' 9. 

Non seulement Ia nature des cours n'entre pas en ligne de compte mais les 
instructions données aux interviewers ne spécifient aucunement que l'activité 
principale doit correspondre a l'activité Ia plus importante en terme de nombre 
d'heures et que l'activité secondaire doit correspondre a l'activité Ia moms 
importante en fonction du méme critêre. Les instructions visent a determiner Ic 
statut de l'interviewé en fonction du rnarché du travail. Dans cette optique, elles 
sont justifiées puisque Ic nombre de personnes employees, en choniage ou ne 
faisant pas partie de Ia population active cst détenriiné a l'aide des entrées aux 
deux questions 11 et 12, et non seulement a l'aide de I'une ou l'autre des 
questions. Ainsi, si une personne indique qu'eIle "tient maison" a I'activité 
principale (question 11), niais, indique qu'elle "travaille" a l'activité secondaire 
(question 12), cette personne fait partie de Ia population active. Ces questions 
n'ont pas pour but Ic dénombrernent de Ia population scolaire. 

Test de validité de l'activité "aller a l'école" dans le relevé mensuel 
Nous essaierons donc de determiner jusqu'à quel point l'activité "aller a 

l'école" enregistrée comme activité principale correspond a Ia population scolaire 
a plein temps, et l'activité "aller a l'école" enregistrCe comme activité secondaire 
équivaut a Ia population scolaire suivant des cours a tenips partiel. 

18 La question 11 demande: "Qu'a fait cette personne durant Ia majeure partie de Ia 
semaine dernière? "; et Ia question 12: "Cette personne a-t-cIlc fait autre chose Ia semaine 
dernière? 

19 Interviewer's Manual for the Labour Force Survey, document non publié, 
Statistique Canada, section 5, pp. 2-7. 
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L'hypothèse est Ia suivante: on suppose que Ia presque totalité des 
personnes indiquant "aller a I'écoie" a i'activité principale et "travailler" a 
l'activité secondaire auront travaillé moms de 25 heures dans la semaine de 
r6f6rence 20 . De plus, les personnes indiquant "travailier" comme activité 
principale et "aller a l'école" comme activité secondaire auront a leur credit plus 
de 35 heures de travail, c'est-à-dire, auront travaillé a plein temps. 

Si de fait, nous ventilons les données de l'activité principale et de l'activité 
secondaire scion ie nornbre d'heures travaillées, nous obtenons les résultats 
suivants: 93 % des répondants ayant comme activité principaie "aller a l'école" et 
comme activité secondaire "travailler" ont moms de 25 heures de travail a leur 
credit, et seulement 2 % d'entre-eux ont travaillé 35 heures ou plus. La premiere 
partie de notre hypothèse est donc confirmée et ii est possible d'utiliser l'activité 
prmcipale comme renseignement suppléant au statut scolaire. Cependant, 33 % 
des personnes donnant "travailler" conime activité principale et "aller a l'école" 
comme activité secondaire ont travaillé moms de 35 heures. Cette constatation 
nous oblige a rejeter Ia deuxième partie de l'hypothèse, et par consequent les 
activités principales et secondaires ne peuvent pas servir de variable suppléante au 
statut scolaire qui n'est pas enregistré comme tel au dossier de I'interviewé. 

L'interviewer et I'interviewé sachant que le but premier de l'enquéte est 
l'obtention de mesures reliées au marché du travail auront tendance a enregistrer 
ou fournir l'activité d'abord en fonction de l'aspect travail et non en fonction de 
l'aspect scolaire. Ceci, méme si i'activité scolaire constitue l'activité principale en 
termes de nombre d'heures consacrées aux activités respectives. Comme nous 
I'avons dit, les qualificatifs "principale" et "secondaire" ne sont pas définis dans 
les instructions a l'interviewer et c'est a l'interviewé de decider laquelie de ses 
activités est Ia principale, et laquelle est l'activité secondaire. 

II faut donc développer tine méthodologie pour contourner les difflcuités 
ci-haut mentionnées. 

Tables de catégorisation 
La nécessité de diviser Ia population totale des 14 a 24 ans entre "étudiants" 

et "non-étudiants", a amené l'élaboration de critères pour les regrouper. L'approche 
suivie n'est pas sans rappeler les tables de decision utilisées par les programmeurs. 

Pour opérer cette selection, deux tables de catégorisation ont été éiaborées a 
partir des réponses au questionnaire mensuel sur Ia force ouvrière. Dans les deux 
tables de catCgorisation, les mémes questions ont été utilisées, mais leur ordre, et 
ainsi Ia logique de la decision, furent modifies. 

20 La question 13 demande: "Combien d'heures cette personne a-t-eIIe travaillé La 
semainc demière? ". 



- 20 - 

Les questions utilisées sont celles portant sur I'activitë principale et l'activité 
secondaire, questions 11 et 12 déjà mentionnées; le nombre d'heures de travail 
durant Ia semaine de référence, question 13; Ia recherche d'un travail a temps 
partiel ou a temps plein, question 1521;  et enfin, le nombre normal d'heures de 
travail durant une semaine, question 20 22 . 

Dans Ia premiere table de catégorisation (voir tableau 1), Ia premiere 
question utilisée porte sur I'activité principale. Tous les individus répondant "aller 
a l'école" sont alors considérés comme "étudiants" quelle que soit Ia réponse 
fournie a l'activité secondaire. Cette approche fut suivie a cause des résultats 
obtenus au test de l'hypothèse décrit dans Ia section précédente. Iorsque I'activité 
principale et I'activité secondaire sont autres qu ... aller a l'école", l'individu est un 
"non-étudiant", puisque nous avons aucune base pour classer I'individu comme 
"étudiant". 

Enfin, Iorsque l'activité secondaire est "aller a I'école", le critère "heures" 
est utilisé différemment selon les cas. La decision est prise selon les réponses aux 
questions sur le nombre d'heures de travail effectuées (s'iI travaille), sur le type de 
travail recherché (s'il est chOmeur), et Ic nombre normal d'heures de travail (s'il 
n'a pas travaillé mais a un emploi), de Ia facon décrite dans Ia table de 
catégorisation. 

21  La question 15 demande: "Cettc personne at-eLIc cherché un emploi a plein temps 
ou a temps partiel La semaine dcrnière? 

22 La question 20 se lit: "Cette personne travaillc-t-elle habituelleinent 35 heures ou 
plus son ernploi actuel' 

TABLEAU I. Table de catégorisation no 1 définissant les 
populations scolaire et non-scolaire' 

Critères de catégorisation 	 £tapes de decision 

Activité principale, aller a l'école .......... 
Activité secondaire, aller a l'école 
Ileures de travail, 35 a 99 .............. 
Chercher dii travail, a temps p1cm 
Chercher du travail, a temps partiel 
Heures normales de travail, 35 Ct plus ....... 
Heures normales dcravai1, moms de 35 ...... 
Autres cas possibles 

Categoric oi Ic répondarit est classé: 
Population scolaire ................. 
Population non-scolaire .............. 

ON N N N N N N 
N 000000 

-- 0 N N N N N 
- - - ON N N N 
- - - - ON N N 
- - - -- - 0 N N 

0 N 
0 

x 	x 	x x x x 	x 	x 

"0" indiquc une rCponse positive au critCre; "N" une réponse negative; et, "X" 
indique l'appartenance a La categoric correspondante. 

2 Comprend commc "activité principale": incapacité permancnte de travailler, tenir 
maison, A La retraite, et autres; et comme "activitC secondaire": aller a l'ecole. 
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Dans cette premiere table de catégorisation, les réponses aux questions sur 
l'activité principale et l'activité secondaire sont trés importantes. Plus de 98 % des 
dossiers sont classes a l'aide de ces deux seules variables (voir tableau 3, colonne 
4). L'utilisation des autres variables peut ëtre considérée comme marginale 
puisque moms de 2 % des cas s'y retrouvent. Le trés grand nombre, en fait presque 
Ia totalité, de dossiers classes a l'aide de deux variables seulement, nous a amenés a 
élaborer une deuxiême table de catégorisation afin de comparer les résultats 
lorsque t'on minimise l'irnportance des réponses aux questions 11 et 12. Dans 
cette deuxiême alternative, on fait jouer au maximum le critère "heures". 
Evidemment, le test de validité que nous décrirons dans Ia dernière section de ce 
chapitre décidera de Ia table a utiliser. 

La logique de Ia seconde table de catégorisation (voir tableau 2), est 
différente. Les réponses aux questions sur l'activité principale et l'activité 
secondaire ne sont inises au premier rang que pour classer les individus dans le 
groupe des "non-étudiants". Lorsque "aller a l'école" est déclaré comme activité 
principale ou secondaire, nous tenterons de classer l'individu d'abord, a l'aide du 
critêre "heures", ensuite, a l'aide des réponses aux activités principales et 
secondaires. Ainsi, Ia seconde table de catégorisation classe comrne "non-
étudiants", les individus dont ni l'activité principale, ni l'activité secondaire est 
"aller a l'école". Par Ia suite, grace aux réponses aux questions sur le nombre 
d'heures de travail effectuées durant Ia semaine de référence pour ceux qui 
travaillent, le type de travail recherché (temps partiel ou temps plein) pour les 
chômeurs, et le nombre normal d'heures de travail pour ceux qui ont un emploi 
mais n'ont pas travaillé, Ia decision sur le statut scolaire est prise. Enfmn, nous 
terminons en vérifiant de nouveau l'activité principale pour les cas qui n'ont pu 
ëtre encore classes. Lorsque celle-ci est "aller a l'école", Ia personne fait partie de 
Ia population scolaire, sinon, elle fait partie de Ia population non-scolaire. 

TABLEAU 2. Table de categorisation no 2 définissant les 
populations scolaire et non-scolaire' 

Critères de catégorisation 

Activité principale, aller a l'école .......... 
Activité secondaire, aller a l'école ......... 
Heures de travail, 35 ii 99 .............. 
Heures normales de travail, 35 et plus ....... 
Heures normales de travail, moms de 35 ...... 
Chercher du travail, a temps plein ......... 
Chercher du travail, a temps partiel ........ 
Activité principale, aller i l'école .......... 
Activité principale, autre qu'aller a I'ecolc ..... 

Catégorie oi Ic répondant est classé: 
Population scolaire ................. 
Population non-scolaire .............. 

tapcs de decision 

N 
N 
- ON N N N N N 
- - ON N N N N 
- - - 0 N N N N 
- - - - 0 N N N 

0 N N 
0 N 

0 

x 	xx 
xxx 	x 	x 

"0" indique une réponse positive au critère; "N" une réponse negative; et, "X" 
indique l'appartenance ala categorie correspondante. 
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Cette approche fut suivie afin de voir s'il valait mieux donner préséance aux 
activités principales et secondaires ou mettre l'emphase sur le critêre "heures". 
Nous devons noter, que méme avec cette deuxième approche les activités 
principales et secondaires restent responsables pour près de 91 % des dossiers 
classes (voir tableau 3, colonne 4). 

Test des tables de catégorisation 
La validité des résultats des tables de catCgorisation I et 2 peut Ctre établie 

grace a des données supplémentaires obtenues en avril 1971. Durant ce mois, Ic 
statut scolaire des personnes de 14 a 24 ans a fait l'objet de questions 
additionnelles (voir annexe B). Les questions D et E23 dCterminaient si l'individu 
allait a l'école, et s'il était inscrit a temps partiel ou 11 temps plein. Nous avons 
considérC comme étudiants toutes personnes allant a l'Ccole a temps p1cm. 

Le test de validité consiste done en une coniparaison entre Ia classilication 
"Ctudiant", "non-étudiant" issue des tables de catégorisation, et le statut scolaire 
des individus tel que précisé a l'aide des questions supplémentaires. Pour chacune 
des étapes de decision, le nombre de decisions prises a été retrace, et leur 
exactitude établie. La population a été ventilée par sexe et age (14 a 19 ans et 20 
a 24 ans) aux fins de l'analyse. 

Ii est important de noter que les taux d'erreur calculés sont des taux 
maxima. En effet, I'exactitude de Ia classification a etC établie au niveau du 
dossier de sorte qu'aucune compensation an niveau global est introduite. Ceci 
serait le cas Si flOUS avions comptC le nombre total d'Ctudiants et de non-étudiants 
d'une part scion Ia table de catCgorisation, et d'autrc part, selon Ia definition 
Ctablie par l'enquéte spCciale. 

Dc plus, le statut Ctabli d'après les questions supplémentaires est considéré 
étre Ic statut veritable de l'individu. Ainsi, lorsqu'il y a dCsaccord entre Ic statut 
"Ctudiant" ou "non-étudiant" dCrivé de Ia table de categorisation et les 
renseignements supplémentaires, une erreur est enregistrCc. Le poids attaché au 
dossier (le relevé mensuel est base sur un Cchantilon) oi se trouve l'erreur est 
alors attaché a l'erreur elle-méme pour obtenir les résultats an niveau de 
l'estimation. Les rCsultats du test sont notes au tableau 3 pour l'ensemble de Ia 
population; au tableau 4, pour les femmes selon les deux groupes d'äge et Ia table 
de catégorisation no 1; au tableau 5, pour la méme ventilation mais pour Ia table 
no 2; au tableau 6, pour les hommes et Ia table no I; et enfin, au tableau 7, pour 
les hommes et Ia table de catCgorisation no 2. 

23 Les questiors D.  et F dcrnandaicnt respectivemcnt: "Fréqucntez-vous i'écote 
actuellement? "ct, Si oui, "Etes-vous inscrit I tcrnps plein ou temps partiel? ". 
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TABLEAU 3. Résullals du test lie validite des tables de 
categorisation, 14 a 24 ann, hommes et femmes 

Pourcen- 
fl.,'jth..,, 	 fl,S,-,,.nns 	 fli,'i,,nn, 	 taee der 	'Fs,,v 	 Cat sans 

Nom de la variable 	 pities 	I decisionsd'errcur 	décalon
prise 

nomore 

Table de catCgorication no I: 
AclivitC principale: "alter a 1'6cole" 	. 	. . 2,193304 48955 2.242,259 	50.9 2.2 2,165,367 
ActivitC pnnctpalc et secondaire: autres 

2,050,259 39,463 2.089,722 	47.4 1.9 75,645 qu"allcr 	'école" 	.............. 
99 heus Heures travaitlCcs 	35 5 	re 29,823 7,531 37,354 	0.8 20.2 38,291 

Oserche do Iravail 	temps p1cm 3,763 1,621 5,384 	0.1 30.1 32,907 
Cherche do travail i tcmpv partiel 146 156 302 	0.0 51.7 32.605 
Travaille normalement 35 heures ou plus 9,678 1,462 11,140 	0.3 13.1 21.465 
Travaille nornialement nsolns de 35 heures 13,231 5,091 18,322 	0.4 27.8 3,143 

2,498 645 3,143 	0.1 20.5 0 

Total 	.................. 4,302.702 104,924 4,407,626 	100.0 2.4 - 
Autces cat 	..................... 

Table de catCgorisation no 2: 
Activité principale et sccondaire: autrci 

2,050,259 39,463 2,089.722 	47.4 1.9 2,317,904 
Heures travaillCes: 35 	99 hcures 30.472 19,595 50.067 	1.1 39.1 2,267.837 
('berche du travail a temps p1cm 6.387 12,855 19,242 	0.4 66.8 2,248.595 

qu"aller 	l'Crolc" 	.............. 

Cherche du travail a tcisrpv partiel 11,542 312 11.854 	0.3 2.6 2,236,741 
Travaitle normalement 35 heuresou plus 9.481 4.673 14,154 	0.3 33.0 2,222.587 
Travailte norinalemenl moinsdc 35 heures 314.761 11.980 326,741 	7.4 3.7 1,895.846 
Aclivite prindpate. "aUnts l'ecole" 1.858,409 34,294 1,892,703 	42.9 1.8 3,143 
Activite secondaire: autre qu"aller 

2,498 645 3,143 	0.1 20.5 0 

	

I'Ccole" 	....................... 

	

Total 	................... 4,283,809 123,817 4,407.626 	100.0 2.8 - 

TABLEAU 4. Rénultats du test de valid lIe de Ia table de 
calégorisation no I, femmes scion I'âge 

N 	d I 	ble urn e a vana 
Decisions 
booties 

Decisions 
faunnen 

Decisions 
prisen 

Pourcen-
Sage den 
decisions 

prises 

Taux 
d'erreur 

Cassans 
cessiOn 
prine 

nombre nombre 

Fcrnnses, 14 	19 ann: 
AclivitC principale: "allcr 	l'Ccote" 	. . . 905,921 16,182 922,103 74.5 1.8 314,893 
ActinitC princia1e et secondare: autres 

290,340 13,974 304,314 24.6 4.6 10.579 
Heures trasailtees: 3.9 a 99 heures 3,932 433 4,365 0.4 9.9 6.214 
Cherehe do travail 	tcrnps p1cm 336 358 694 0.1 51.6 5.520 
Ciserche di, travail 	lemps partial - - - - - - 

"qu'aller S I'ecole" 	.............. 

Travaitle normakrnent 35 heusen ou plus 651 433 1,084 0.1 39.9 4.436 
Travaitle normalernent nsoins de 35 heures 3,584 777 4,361 0.4 17.8 75 

75 - 5 0.0 0 

1,204,839 32,157 1,236,996 100.0 2.6 - 

Fcmrnes,,20 524 ann: 
Aclivite principale: "alter 	l'ecole" 94,883 3,993 98,876 10.7 4.0 826,357 
Activite princiate Cl secondaire: attIres 

810,788 2,098 812,886 87.9 0.3 13.471 

Autres can ....................

Total 	................... 

Fleures travajllées: 35 a 99 Itcures 	. . . , 4,799 -. 4,799 0.5 - 8.672 
Cherche du travail 	temps p1cm - - - - - - 
Cherche du travail S tempv partiel 	. . . 156 156 0.0 100.0 8.516 

"qu'aller a l'ecole" 	., ............. 

Travaille normalement 35 hcurcvou plus 	. 2,621 - 2,621 0.3 -. 5,895 
Travaille normalement moms tIc 35 heures 594 2,233 2.827 0.3 79.0 3.068 

2,423 645 3,068 0.3 21.0 0 Autres can 	.................... 

	

Totil 	................... 915,108 9,125 925,233 100.0 1.0 - 
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TABLEAU S. Résuitats du test de validité de Ia table de 
catégorisation no 2, femmes selon i'àge 

Nom de Ia variable Decisions 
bonnet 

Decisions 
fausses 

Decisions 
pusey 

Pourcen-
sage des 
decisions 

pnses 

Taux 
d'erreur 

Cassans  
decision 

prise 

sombre sombre 

Fcmmes, 14 a 19 any; 
Activité princiale Ct secondaire: autrcs 

290,340 13,974 304.314 24.6 4.6 932.682 
Heures travaiflCcs: 35 a 99 heures 3.932 1,844 5,776 0.5 31.9 926,906 
Cherche du travail i temps p1cm 580 3.186 3,766 0.3 84.6 923,140 
Cherche du travail a temps partiel 3,189 3,189 0.3 - 919,951 

"qu'aller i l'ecole" 	.............. 

Travaille normalemerit 35 heures os plus - 1.917 1.917 0.2 100.0 918,034 
Travaille norunalemest moinsde 35 heures 113,948 3.031 116,979 95 2.6 801,055 
Activité principale: 	'alice a l'ecole" 792,646 8,334 800,980 64.8 1.0 75 
ActivitC seconilaire: autre "qu'aller 

1 	1'6cole .. .................... 75 75 0.0 - 0 
Total 	............... 1,204,710 32,286 1,236,996 100,0 2.6 - 

Femmes.20 a 24 any: 
Activite princiale et secondaire: autres 

810,788 2,098 812.886 87.8 0.3 112.347 
Heures travaillécs: 35199 heures 4,799 839 5,637 0.6 14.9 106,710 
Cherchc du travail a temps p1cm 1,461 - 1.461 01 - 105,249 
Cherche du travail 	temps partiel 212 156 368 0.0 42.4 104,881 

"qu'aller i l'ecole" 	............. 

Travaille normalcment 35 heures ou plus 2,621 2,621 0.3 - 102.260 
Travaille normalemerit momsde 35 heures 8,629 3,456 12,085 1.3 28.6 90,175 
Activité priscipate: "aller a t'ecole" 84.337 2,770 87,107 9.4 3.2 3,068 
AclivilC secondaire: autxc "qu'aller 

2,423 645 3,068 03 21.0 0 I t'Icole" ..................

Total 	................... 915,270 9,963 925,233 100.0 1.1 - 

TABLEAU 6. RCsultats du test de vaijdjté de Ia table de 
categorisaton no l,hommes scion !'ãge 

Nom de Ia variable 

- 

Lkcisions 
bosses 

Decisions 
fauses 

Decisions 
prism 

Pourcen' 
rage des 
decisions 

prises 

Taux 
d'erreur 

Cs sans 
decision 

prise  

sombre sombre 

Honinies, 14119 any: 
Aciiviié principale. "alice 1 l'icole" 997,348 17,009 1,014,356 78.0 1.7 285,523 
Activite princisalc ci secondaire: autres 

"qu'aUcr I l'ccolc" 	............. 250,891 17,999 268,890 20.7 6.7 16,633 
Heures travaillCcs 	35199 hcures 2,916 3,696 6,612 03 55.8 10,021 
Cherchc du travail It temps p1cm 1988 243 2,231 0.2 109 7,790 
Cherche du travail 1 semps parliel 	. 	. . . - - - - - 
Travaille normalemeni 35 heures os plus 	. 1,469 355 1,824 0.1 19.5 5,966 
Travaille sornialement moinsde 35 heures 4,869 1.097 5,966 0,5 18,4 0 

- - - - - Autres cas...........................

Total 	................... 1.25948 1 40,398 1,299,879 100,0 3,1 - 

Floinines, 20 124 any: 
ActivitC principale: "alter 1 l'Ccole" 195,152 11,772 206,924 21.9 5.7 738,594 
Activilé principate ci secondaire: autres 

698,240 5,392 703,632 74.4 0.8 34,962 "qu'aller I l'écotc" 	.............. 
Heures travaillées: 35199 heures 18,176 3,402 21378 2.3 15.8 13.384 
Cherche du travail I tcmps p1cm 1,439 1,020 2,459 0.3 415 10,923 
cherche du travail a temps partiel 146 - 146 0,0 -. 10,779 
Travaitte nornyalemens 35 heures ou plus 4,937 674 5,611 0.6 12.0 5.168 
Travaille normalement moms de 35 heures 4.184 984 5,168 0.5 19.0 0 

. . -. - - Autrescas .......................

Total. 	. 	. 	. 	................ 922,274 23244J 945,518 100.0 2.5 - 
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TABLEAU 7. Réiltats du test de vaildité de Is table de 
catégorisation no 2, bommes selon I'age 

Nom de is variable DecisiOns 
bonnei 

Decisions 
fausses 

Decisions 
prises 

Pourcen-
sage dci 
decisions 

pnses 

Taos 
d'eneur CUIOfl 

priw 

nombre nombrc 

Hommes, 14119 ant: 
Activité princiak et secondairc: autres 
"qu'afler I l'ecolc .............. 250,891 17.999 268.890 20.7 6.7 1.030,989 

Heures tzavaillées: 35199 heurci 3.565 12,627 16,192 1.2 78.0 1.014,797 
Oserche du travail 1 tempt p1cm 2,352 4.329 6,681 0.5 64.8 1.008,116 
Cherche du travail a sempsparticl 7,012 - 7.012 0.5 - 1,001,104 
Travaille normalement 35 hcuresou plus 	, 1,658 1,772 3.430 0.3 51.7 997,674 
Travaille normalcmens moinsdc 35 heures 

... 

168,813 2,639 171,452 13.2 1.5 826,222 
Activité principale: "slier I l'ecole" 811,958 14,264 826,222 63.6 1.7 0 
Activité secondaire: attic "qu'aller 

- - - - - - 
1,246,249 53,630 1,299,879 100.0 4.1 - 

ll'école" ........................ 

Hommes20 124 ant: 

Total 	................... 

Activite princtale e1 secondauc: ausres 
"qu'allcr I l'ecolc ............... 698,240 5.392 703,632 74.6 0.8 241.886 

18,176 
. 

4.286 22.462 2.4 19.1 219,424 Heures travaillCcs: 35 a 99heures 	...... 
Cherche du travail I tempt p1cm 1,994 5.340 7.334 0.8 72.8 212,090 
Clterche du travail I temps partiel 1,129 156 1,285 0.1 12.1 210,805 
Travaille normalement 35 heures ott plus 5,202 984 6,186 0.6 15.9 204,619 
Travaille norntalement moms de 35 hearer 23,371 2,854 26,225 2.8 10.9 178,394 
Activité principale: "aller I 'école" 
Activité secondairc: 	"qu'aller autre 

169,468 8,926 178,394 18.9 5.0 0 

Il'école ..................... - - - - - - 
Total 	................... 917,580 27,938 945,518 100.0 3.0 - 

TABLEAU 8. Taux d'inscription selon Ia méthode de catégorisation et tau.x 
d'inscription de I'enquête spéciale, en permettant ('effet de compensation, 

deux groupes d'âge, hommes et femmes, avril 1971 

Pourcentage d'inscrits i p1cm temps 

Sexc ci age 

	

Scion Ia table 	 Scion les 

	

de catégorisation 	 questions 
no i 	 supplémentaires 

Hommes et femmes: 
76.8 
16.5 

14 a 19 ans .................... 76.7 

51.3 51.2 
20à24 	...................... 16.8 
14à24 	" 	.................... 

Femmes: 
14 i 	19 ans .................... 74.9 74.8 

10.6 
47.6 47,3 

20à24 	" 	.................... 11.0 

Hommes: 

14à24 	.. .................... 

78.5 78.8 14 a 	19 axIs .................... . 
20à24 	.. .................... . 22.4 22.2 
14 a 24 	" 	.................... 549 55.0 
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On peut constater que dans tous les cas, et ceci quel que soit le sexe ou le 
groupe d'age considéré, Ic pourcentage d'erreur de classement est plus bas en 
utilisant Ia table de catégorisation no 1. 

Dans cette table, 2.4 % des decisions prises sont incorrectes. II faut bien voir 
que c'est-là l'écart maximum possible pour le mois d'avril 1971. Ce 2.4 /. 
comprend tous les dossiers qui ont été mal classes: c'est-â-dire des individus disant 
aller a l'école a temps plein mais classes comme "non-étudiants", et d'autres disant 
ne pas aller a l'école a temps plein et classes comme "Ctudiants". Un certain 
nombre de ces erreurs vont s'annuler. Le tableau 8 montre le niveau d'erreur net 
qu'a entrainé l'utilisation de Ia table de catCgorisation n° I - Quel que soit le 
regroupement ãge-sexe considéré, l'erreur nette est toujours inférieure a o.s %. 

Nous avons démontré que Ia table de catégorisation n 0  I pouvait opérer une 
selection valable entre "Ctudiants" et "non-étudiants", et nous fournir un taux 
d'inscription se rapprochant des faux "reels" obtenus a l'aide de I'enquete 
suppléirientaire. Cette table de catégorisation a donc etC retenue pour opCrer le 
regroupement des "Ctudiants" et des "non-6tudiants"24 . Cette mCthode a été 
appliquCe a tous les rubans magnétiques opCrationriels, c'est-à-dire, aux donnCes 
de 1966 a 1973. Seulement les mois scolaires de janvier a mai et octobre a 
dCcembre ont etC utilisCs pour cette transformation. Les mois d'Cté ont do ëtre 
rejetCs puisqu'il n'y a pas d'activité scolaire durant ces mois. Après examen des 
rCsultats, les mois de niai, juin et septembre ont etC egalement rejetCs. La pCriode 
scolaire plus courte pour un bon noinbre d'Ctudiants, surtout dans le groupe d'áge 
de 20 a 24 ans, affectait considCrablement les taux d'inscription et les taux 
d'activité. 

Dans Ic chapitre suivant, nous vérifierons et analyserons les taux d'ins-
cription obtenus. Les taux d'inscription revCtent un intérét special dans le 
contexte d'une recherche portant sur les faux d'activitC puisque le statut scolaire 
est un determinant important du niveau d'activitC des jeunes. Dc plus, certaines 
etudes25  ont démontrC qu'il existe une relation entre Ic taux de chOmage et Ic 
faux d'inscription. 

On rctrouvera les taux de chômage des non-Ctudiants calculés a partir de cette 
mCthodologie a l'annexe L. 

25 Beverly Duncan. "Dropouts and the Unenployed', Journal of Political Economy 
(avril 1965), pp. 121-134; W.G. Bowcn ct T.A. Finegan, The Economics of Labor J'orce 
Participation (Princeton: Princeton University Press, 1969), chapitres 12-14. 



CHAPITRE 111 

LES TAUX D'INSCRIPTION 

Verification des taux d'mscription a une source externe de données 
Nous avons compare nos données a des taux officiels d'inscription par age. 

Un taux officiel représente les inscrits a plein temps au système régulier 
d'Cducation, en pourcent de Ia population. Les difficultés rencontrCes furent 
nombreuses. Les taux d'inscription ne sont disponibles que par niveau scolaire, 
soit l'élémentaire et le secondaire, et non par année d'age. us ne peuvent donc ëtre 
utilisés ni pour confirmer, ni pour infirmer Ia validité des résultats de Ia table de 
catégorisation. 

Une enquête spéciale faite par la Division de l'éducation, des sciences et de 
la culture permet cependant quelques comparaisons pour l'année 1968 26 . Une 
ventilation spéciale füt donc construite pour les groupes d'age disponibles (voir 
tableau 9). Nous remarquons que nos taux d'inscription sont Iégèrement 
supérieurs I ces taux d'inscription pour tous les groupes d'age. Cet écart entre nos 
calculs et les données de l'enquête spéciale est dU en partie a une difference dans 
Ia période de référence des deux collectes de données (30 septembre 1968, et fIn 
d'octobre de la méme année), et en partie aussi I une difference dans Ia couverture 
des inscrits. Les taux d'inscription dérivés de la table de catégorisation incluent 
tous les étudiants a plein temps y compris les étudiants aux cours de formation du 
mmistêre de Ia Main-d'oeuvre et de I'Immigration et les étudiants des Ccoles de 
métiers et des colleges commerciaux prives, alors qu'ils sont excius des données 
fournies par Ia Division de l'éducation, des sciences et de Ia culture de Statistique 
Canada. 

26 Donnécs non-publiées ayant servies au tableau 50 de Ia publication: Taux estirnatifs 
de scolarisation au Canada, 7968-69, Statistique Canada (catalogue 81-552, hors série) 
(Ottawa: Information Canada, 1972), p. 162. 

TABLEAU 9. Comparaison des taux d'inscription, quatre groupes d'Ige, 
automne 1968 

Selon La Chiffres non-publiés 

Age mthoe de de La Division de 
l'éducation, Section categorisatton 

(tin octobre) des projections 
(au 30 septembre 1968) 

98.2 100.61 9732 
91.7 90.9' 88.02  

14ans ...................... 
53.8 48.9' 48.02  

1 5l16ans ................... 
17 a 19 .. ................... 
20124 " 	................... 13.3 10.6' 10.6 2  

1 Pourcentages bases sur Ics estimations de La population, Secteur du recensement. 
2 Pourcentages bases sur lea estimations de Ia population corrigécs par Ia Division de 

l'éducation, Section des projections, Statistique Canada. 
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Aucune autre comparaison ne peut étre faite pour d'autres mois ou d'autres 
années, puisqu'il n'y a pas de statistique sur le nombre d'inscriptions par age au 
niveau national. 

Ii aurait été cependant possible d'obtenir ces statistiques au niveau des 
provinces. Mais dans ce cas, les estimations de populations servant de dénomina-
teurs risquent de manquer de precision; particulierement, comme c'est ici le cas, 
pour des années éloignées des recensements. De plus, les estimations de la 
in igration interprovinciale manquent de precision. 

Analyse des variations annuelles 
Une autre preuve de Ia validitC de nos taux d'inscription serait leur stabilité 

dans le temps. En effet, La stabilité des taux d'inscription obtenus a partir de Ia 
table de catégorisation no 1, serait une indication que les résultats du test de 
validation utilisant le mois d'avril 1971, ne sont pas dOs au hasard. Les taux 
d'inscription du tableau 10 ont été portés au graphique 1. 

Nous remarquons d'abord que ces taux d'inscription ont tendance a 
augmenter d'année en année. Ceci est empiriquement explicable du fait que les 
taux d'inscription sont a la hausse depuis plusieurs annCes déjà. II y a de plus en 
plus de jeunes qui vont a l'Ccole, et its y vont de plus en plus longtemps, ce qui 
entraine une hausse des taux d'inscription. 

Les taux d'inscription sont beaucoup plus élevés chez les 14 A 19 ans (taux 
d'inscription de 70 a 80 %) que chez les 20 a 24 ans (taux d'inscription de 5 a 
24 %); et, it y a rattrapage chez les femmes. Nous remarquons que la baisse des 
inscriptions connue au niveau universitaire pour l'année 1971-72 est également 
enregistrée. Cette baisse est plus prononcée chez les hommes de 20 a 24 ans, mais 
se continue chez les hommes de 14 a 19 ans en 1972-73. De plus cette diminution 
se produit également en 1972-73 chez les femmes. La baisse dans les inscriptions 
de 19 72-73 est également confirrnCe par les statistiques officie Lies. 

Les taux d'inscription cependant augmentent non seulement d'année en 
année, mais it y a également variation a l'intérieur d'une meme année scolaire, 
phënomêne surprenant a premiere vue. 

Analyse des variations intra-annuelles 
La premiere hypothese retenue pour expliquer ce phénomêne a trait a Ia 

composition de l'échantillon. Une augmentation relative du nombre des plus 
jeunes dans l'ëchantilion peut causer une augmentation du taux d'inscription, les 
plus jeunes ayant un taux d'inscription supérieur aux plus ágés du groupe. Ce 
phCnoméne provoquerait une augmentation mensuelle du taux d'inscription 
global. 
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TABLEAU 10. Taux d'inscription par age, janvier a avril et octobre a décembre, I 966-1973 

Anneeetnlois 

Les deux sexes Femmes Hommes 

1424 14â19 20i24 14à24 14a19 20â24 14à24 14à19 2024 
ans ans sos ans ails sos sos ails ans 

1966: 
48.3 72.1 10.6 44.1 69.4 $.1 52.4 74.8 16.2 
48.5 72.5 10.6 44.2 69.6 5.0 52.8 75.4 16.3 
49.0 73.2 10.9 44.7 70.3 5.3 53.3 76.0 16.6 
48.4 72.6 10.3 44.6 69.8 5.7 52.1 75.2 15.0 

Janvier .................... 

47.1 70.7 10.5 42.7 67.3 5.5 51.4 74.1 15.6 

Févner .................... 
Mars 	..................... 

47.6 71.9 10.3 43.2 68.4 5.3 52.0 75.3 15.3 

And 	..................... 
Octobre 	................... 
Novembre 	................. 

47.6 72.0 10.1 43.2 68.4 5.3 51.8 75.5 15.0 t3érembre 	.................. 

1967: 
Janvier 	................... 48.0 72.6 10.4 43.6 69.2 5.2 52.3 75.9 15.6 

48.5 72.9 11.1 44.0 69.8 5.5 52.8 76.0 16.8 
48.9 73.4 11.5 44.3 70.3 5.5 53.3 76.5 17.4 
48.8 73.6 11.2 44.5 70.7 5.5 53.0 76.4 16.8 

47.9 72.1 12.0 43.2 68.8 5.7 52.6 75.3 18.2 
48.2 72.6 12.2 43.6 69.4 6.0 52.8 75.6 18.3 
48.8 73.3 12.5 43.9 69.7 6.4 53.5 76.8 18.6 

Fevner 	................... 

1968: 

Mars 	..................... 
Ayril 	..................... 

49.1 73.6 13.1 44.1 70.0 6.5 54.0 77.0 19.6 

Octobre 	................... 
Novembre 	................. 

Fevrjer 	................... 49.8 74.0 14.4 45.3 71.2 7.8 54.3 76.6 20.9 

Décembre 	.................. 

49.6 74.0 13.9 45.2 71.2 7.6 54.0 76.7 20.2 
49.8 74.6 13.4 45.8 72.8 7.1 53.6 76.4 19.7 

Mars 	..................... 
Arril 	..................... 

49.3 74.5 13.3 45.1 71.9 7.2 533 76.9 19.3 Octobre 	................... 
49.9 75.0 14.0 45.8 72.7 7.8 53.9 77.2 20.2 Novembre 	................. 

Decembre .................. 50.0 75.3 13.8 45.9 72.8 8.0 54.0 77.8 19.6 

1969: 

.Janver 	................... 

50.0 75.7 13.5 46.1 73.4 7.9 53.8 77.9 19.1 
50.5 76.1 14.1 46.5 73.8 8.4 54.3 78.2 19.8 

Mars 	..................... 49.4 74.6 13.7 46.0 73.0 8.3 52.8 76.2 19.0 
50.2 75.7 14.0 46.6 73.9 8.7 53.6 77.5 19.3 

Janvier 	................... 
Fesrier 	................... 

Octobre 	....... 	........... 49.8 75.2 14.5 45.2 71.9 8.4 54.4 78.3 20.5 
50.7 76.2 15.2 46.2 73.5 8.9 55.1 78.9 21.5 
51.0 76.8 15.1 47.0 74.7 9.2 54.8 78.8 20.9 

1970: 
50.9 76.7 15.1 46.8 74.8 8.6 54.8 78.6 21.4 Janvier 	................... 

Févner 	................... 51.4 77.2 15.8 47.1 75.2 8.9 55.6 79.1 223 
51.7 77.3 16.3 47.6 75.8 9.3 55.7 78.8 23.2 
51.3 77.5 15.3 47.3 76.0 8.4 55.2 78.8 22.1 

49.8 75.3 15.0 45.4 72.8 8.6 54.0 77.7 21.3 

Mars 	..................... 

50.1 75.8 15.0 45.9 73.8 8.5 54.1 77.7 21.4 
50.6 76.4 15.4 46.1 74.0 8.7 54.9 78.7 22.0 

1971: 
50.9 76.5 16.1 46.5 73.8 9.8 55.2 79.1 22.2 Janvier 	................... 

Février 	................... 50.9 76.4 16.3 46.7 74.1 10.0 55.0 78.7 22.5 
Mars 	..................... 51.6 77.1 16.9 47.4 74.6 10.9 55.6 79.6 22.7 

Asril 	..................... 

Avril 	..................... 51.3 76.7 16.8 47.6 74.9 11.0 54.9 78.5 22.4 

Noveinbre 	................. 

49.3 

. 

75.3 14.3 45.8 73.5 9.0 52.7 77.0 19.5 

Décembre 	.................. 

50.0 76.1 14.9 46.6 74.2 9.8 53.4 77.9 19.9 
50.5 76.7 15.3 47.2 74.6 10.9 53.7 78.7 19.6 

Avril 	..................... 

1972: 

Octobre 	................... 
Novembre 	................. 
Décembre 	.................. 

50.1 76.1 15.2 47.1 74.4 10.8 53.1 77.7 19.5 
Février 	................... 50.8 77.1 15.5 47.8 75.6 10.8 53.8 78.6 20.1 
Mars 	..................... 50.6 76.6 15.7 48.1 75.8 11.3 53.0 77.3 20.0 

50.2 76.3 15.2 47.5 75.4 10.4 52.8 77.1 19.8 

Octobre 	................... 
Novembre 	................. 

48.9 73.9 15.5 45.9 72.8 10.5 51.8 75.1 20.4 

Décernbre .................. 

April 	.................... 

49.4 74.7 15.6 46.4 73.5 10.5 52.3 75.9 20.5 

Janvier 	................... 

49.4 74.7 15.7 463 73.6 10.6 52.3 75.7 20.6 

Octobre 	................... 
Novembre 	................. 

1973: 
49.6 74.7 15.9 46.6 73.6 10.8 52.4 75.7 20.9 

December .................. 

49.8 75.2 15.9 46.7 74.2 10.4 52.8 76.1 21.2 
Janvier 	................... 

49.0 73.7 15.9 46.3 72.7 11.5 51.5 74.7 20.1 
FCvrjcr 	................... 
Mars 	..................... 
April 	.................... 49.2 74.8 14.9 46.8 74.2 10.7 51.4 1 	75.3 19.1 
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Graphique- I 

ibux dinscription par graupe ddge,hommes et femmes, 
janvier a avril et octobre a décembre, 1966 a 1973 

Toux 	 Tux 
dinscription 	 d"nscription 

14à I9ons 
80r 	 —1 80  



Aim de determiner si Ia variation intra-annueUe du taux dinscription Ctait 
due a Ia ventilation age de la population, des comparaisons ont été faites entre les 
groupes de rotation qui assurent le renouvellement complet de l'échantillon a tous 
les 6 mois27 . A cet effet, les mois de novembre et décembre 1967, et les mois de 
décembre 1970 et janvier 1971, ont été retenus a cause des décalages 
considérables observes pour ces mois (voir tableau 11). 

A Ia lumière de cette information, l'hypothèse ci-haut énoncée a dU étre 
icc1te puisqu'il n'y a pas rajeunissement de Ia structure d'age d'un groupe de 
rotation a l'autre. 11 est cependant a noter qu'iI y a diminution du pourcentage de 
non-étudiants au niveau des groupes de rotation mais ccci a tous les niveaux d'áge. 

	

(n'tcIfcn 	J'flU /;)rrSuncl !Jt/i)(/H!fl) op oiL. p. 26. 

	

I \RLE \1 1 I 	RLparulon de 	rIIpc (Ic rotall(,n cIoi Ic \LIo,t \colatre, 
11 \ cinbrc ci dc.ciuhic I )(7, décembre 1970 et janvier 197 1 

Groupe de rotation 

Sortant 	EntrantSortant 	Entrant 
Nov. 1967 Dec. 1967 Dec. 1970 [ Jan. 1971 

pourcentage 

u-étudjajits .............. 
Iota! .................. 

l6ans: 
udjants 	................ 

,)n-etudiants .............. 
rotal .................. 

i l9ans: 
itidjants 	................ 

ti-ëtudiants .............. 
Fotal .................. 

24 ans: 
udjants 	................ 

\on-étudiants .............. 
Total .................. 

24 ans: 
tiidiants 	................ 

\un-etudiants .............. 
rota! .................. 

	

11.25 	10.31 

	

.24 	.17 

	

11.49 	10.48 

	

18.43 	20.40 

	

2.61 	1.76 

	

21.04 	22.16 

	

13.67 	15.89 

	

15.77 	14.23 

	

29.44 	30.12 

	

4.25 	5.07 

	

33.77 	32.17 

	

38.02 	37.24 

	

47.60 	51.67 

	

52.40 	48.33 

	

100.00 	100.00 

10.2510.20 

	

A8 	.05 

	

10.43 	10.25 

	

20.32 	19.91 

	

2.23 	1.27 

	

22.55 	21.18 

	

13.72 	16.87 

	

12.72 	11.30 

	

26.44 	28.17 

	

5.37 	6.99 

	

35.21 	33.40 

	

40.58 	40.39 

	

49.65 	53.97 

	

50.35 	46.03 

	

100.00 	100.00 
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La seconde hypothése a &re élaborée pour expliquer les hausses mensuelles 
du taux d'inscription, concerne les programmes spéciaux du ministére de Ia 
Main-d'oeuvre et de l'Immigration. Pour les années oü des données mensuelles 
sont disponibles28 , de 1969 a 1973, nous pouvons établir des comparaisons entre 
les variations du nombre de participants aux programmes de main-d'oeuvre (voir 
graphique 2) et les variations de nos taux d'inscription. 

Nous pouvons observer une certaine correspondance entre Ies mouvements 
intra-annuels des taux d'inscription et les variations dans le nombre de personnes 
inscrites aux programmes de formation de main-d'oeuvre. 

Très peu de statistiques existent concernant les programmes de formation. 
Nous avons cependant obtenu La distribution des stagiaires selon l'ãge et le sexe 
(voir tableau 12). 

tant donné que les hommes représentent toujours plus de 70 % des inscrits 
et que Ic groupe d'age 20 a 24 ans compte toujours plus de 32 % des individus, 
c'est pour les hommes de 20 a 24 ans que nous avons retrace l'influence de ces 
programmes sur les taux d'inscription. 

En observant les courbes des taux d'inscription des hommes de 20 a 24 ans 
et du nombre d'inscrits aux cours de formation pour les années 1969.1973, nous 
remarquons dans les deux cas des hausses en novembre, suivies d'une baisse en 
décembre et des reprises en janvier et février. Donc, d'octobre a février, ii y a une 
bonne correspondance. Pour mars et avril, le nombre d'inscrits aux cours de 

28 Données non-publiées, ministère de Ia Main-d'oeuvre et de l'lmmigration. 

TABLEAU 12. Distribution selon I'age et le sexe des stagiaires a plein temps, 
programmes de formation de Ia main-d'oeuvre, ministère de Ia Main-d'oeuvre 

et de l'lmmagration, 1967 h 1973 

Canada, 1967-1973 

Scxe et age 
1967-68 I 1968-69 I 1969.70 I 1910-71 I 1971-72 I 1972-73 

Sexe: 
80.6 80.9 78.9 78.3 74.4 70.5 
19.4 19.1 21.1 21.7 256 293 

Age:' 

Ho,nmes 	.................... 
Fcmmes 	.................... 

5.3 8.5 7.6 6.0 9.2 2 
2 33.4 34.7 34.6 33.6 32.0 
2 

Moms de 19 ans 	................ 
20 a 24 ans.................... 

437 46.7 47.2 48.4 47.3 25 	44 ant.................... 
45 sass et plus 8.4 9.3 10.6 12.0 113 

La somme des pourcentages n'égale pan toujours 100%, certain, stagiaires n'ayant pas donni teur age, 
2 Non disponible. 

Source: Donnée, non-publiées, mlniatère de Ia Main-d'oeuvre et dcs t'Immigration. 
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formation tombe rapidenient alors que les taux d'inscription sont beaucoup plus 
stables. Ccci petit s'expliquer par Ia période de référence des deux series en cause. 
La semaine de référence pour le Relevé de Ia population active d'oj sont tires les 
taux d'inscription est Ia deuxième semaine du mois, alors que ie nombre d'inscrits 
aux cours de formation est un "recensernent" fait a Ia fin de chaque mois. Ii y a 
donc tin decalage de deux sernaines entre les detix collectes de données; ce qui 
peut expliquer le retard, retard d'un mois que le taux d'inscription d'avril accuse 
sur Ic IlCchissement du nombre d'inscrits aux programmes de formation de 
main-d'oeuvre 

Les hommes de 20 a 24 ans, comptent environ 200,000 étudiants pour une 
population d'environ un million. En appliquant les pourcentages du tableau 12 
aux données do graphique 2, nous constatons que 13.000 a 23,000 hommes de 20 
a 24 ans, scion les mois considérés, participent aux programmes de formation de Ia 
main-d'oeuvre. ftant donnC que ces chiffres représentent de 6 % a 12 % du total 
des étudiants masculins de 20 a 24 ans, les programmes de formation ont une 
influence certaine sur leurs taux d'inscription; on changement de 10 % dans Ic 
nombre d'Ctudiants de cc groupe signifie un changement légerement supCrieur a 
2 % dans leurs taux d'inscription. C'est là l'ordre de grandeur des variations 
intra-annuelles enregistrées par nos taux d'inscription. 

Nous pouvons supposer qu'un phCnomène identique existe pour les autres 
groupes mais en importance moindre (et par consequent ii est plus difficilement 
observable), d'abord parce que les femmes ne comptent au plus que 30 % de Ia 
population inscrite a ces coors de formation, et aussi parce que les 19 ans et moms 
ne regroupent en moyenne que 7.0 a/  des stagiaires. 

Bref, une boone partie de Ia variation intra-annuclie des taux d'inscription 
est causCe par l'impact des cours spéciaux du ministére de Ia Main-d'oeuvre et de 
l'Immigration. 

II reste cependant a observer que le mouvement mensuel Ic plus considerable 
se trouve chez Ic groupe des femines de 14 a 19 ans. On ne peut que supposer que 
les écoles privées, particuliCrement les colleges commerciaux qui ont des 
calendriers différents et sont largement frCquentés par cc groupe de Ia population, 
sont responsables de ces changements. Nous manquons cependant de données 
pour verifier cette hypothCse. 

Analyse de Ia variation cyclique 
Le graphique des taux d'inscription indique pour tous les groupes une 

tendance a Ia hausse. Cette tendance cependant n'est pas d'ordre strictement 
linéaire. Face a un marché du travail qul se détCriore, les jeunes peuvent choisir de 
demeurer plus longtemps a l'école ou mérne d'y retourner. Beverly Duncan a 
d'ailleurs observe cc phénomène aux Etats-Unis pour les années d'après-guerre. 
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Elle dit: 
"Inspection of the fluctuations in unemployment levels 
and continuation percentages suggests that rises in un-
employment are generally accompanied by atypically 
large increases in Continuation". 29  

L'étude de l3owen et Finegan 30  supporte Ia méme hypothèse bien que 
l'appui statistique n'existe que dans I'approche des variables ventilées, le test 
statistique des résultats obtenus a l'aide des series chronologiques n'étant pas 
signifIcatif. Jacob Mincer fait également allusion au mëme phénomène Iorsqu'iI 
dit: 

"The data indicate not only labor force withdrawals 
in recession periods but also relative increases in school 
enrolment at such times, an interesting reflection of 
changing opportunity costs during the business cycle "•31 

Puisque le taux d'inscription serait fonction du taux de chomage, nous 
avons fait une correlation entre les variations du taux de chOmage et les 
changements annuels des taux d'inscription aim de voir si les données canadiennes 
pointaient dans la méme direction que les données amCricaines. Afin de minimiser 
l'influence des cours de fomation du ministère de Ia Main-d'oeuvre, nous avons 
pris soin d'utiliser les données du mois d'octobre. En utilisant les 7 paires 
d'observations disponibles, les résultats de Ia correlation ne sont pas statisti-
quement significatifs. L'hypothêse de I'influence du taux chomage sur les taux 
d'inscription n'est donc pas rejetée mais on ne peut statistiquement Ia confirmer. 

Dans le chapitre suivant, nous analysons les taux d'activité, pour ensuite 
étudier au chapitre V, leurs relations aux demandes saisonniére et conjoncturelle 
du travail. 

29 Beverly Duncan, op. cit., p. 128. 
30 William G. Bowen et T. Aldrich Finegan, op. cit., p. 468. 
31 Jacob Mincer, op. cit., P. 98. 



CHAPITRE IV 

LES TAUX D'ACFIVITE 

Lorsque nous tenons compte du statut scolaire, des differences marquees 
existent dans les taux d'activité des groupes ãge-sexe (voir tableau 13). Non 
seulement les niveaux d'activité different mais des tendances opposées se 
distinguent. 

Comparaison des niveaux d'activité 
L'importance du fait scolaire est indéniable. Dans tolls les groupes, Ia 

population scolaire a un taux d'activité beaucoup plus bas que Ia population non 
étudiante (voir graphiques 3 et 4). 

La participation étudiante vane entre 6.9 % et 22.5 %. II y a peu de 
difference entre les taux d'activité des divers groupes et aucun des groupes ne 
détient Ia premiere place durant toute Ia période. Les femmes de 14 a 19 ans ont 
les taux les plus bas. 

La presque totalité (96.5 % a 98.8 %) des non-étudiants de 20 a 24 ans fait 
partie de Ia population active. Les taux d'activité de ces hommes Sont légerement 
plus élevés que ceux des travailleurs pnmaires 32 . 

Les hommes de 14 a 19 ans qui ne vont pas a l'école ont eux aussi des taux 
d'activité eleves. Entre 1966 et 1973, 90.1 % a 94.7 % d'entre-eux font partie de 
la population active. 

En comparaison, les femmes non-étudiantes ont des taux d'activité 
beaucoup plus bas. Les femmes de 14 a 19 ans participent dans une proportion de 
69.4 % a 76.2 % alors que les fenimes de 20 a 24 ans suivent de près avec on taux 
d'activité de 56.5 % a 65.3 %. Le niveau d'activité moms élevé des femmes plus 
agées est sans aucun doute relié a la presence dans ce groupe d'un plus grand 
nombre de femmes mariées ayant des enfants en bas age 3  3 .  

32 Au cours des mémes mois, 96.0 % a 97.8 % des hommes de 25 a 44 ans participaient 
a Ia population active. Main-d'oeuvre, statistiques désaisonnalisécs, fanner 1953-décembre 
1971, Statistique Canada (catalogue 7 1-201, annucl) (Ottawa: Information Canada, 1972), p. 
201. 

33 Plusieurs etudes canadiennes portent sur le bas niveau d'activité des femmes ma-
riées: Sylvia Ostry, "The Female Worker in Canada". 1961 Census Monograph Programme, 
Statistique Canada (Ottawa: Information Canada, 1968), p. 16; B.G. Spencer et D.C. 
Featherstone, 'Married Female Labour Force Participation: .4 Micro Study ", Special Labour 
Force Studies, Series B, No. 4, Statistique Canada (catalogue 71-516, hors séric) (Ottawa: 
Information Canada, 1971); J.D. Allingham, "Women Who Work: Part 1", Special Labour 
Force Studies, No. 5, Statistique Canada (catalogue 71-509, hors sCrie) (Ottawa: Information 
Canada, 1967); et J.D. Allingham et B.G. Spencer, "Women Who Work: Part 2", Special 
Labour Force Studies, Series B, No. 2, Statistique Canada (catalogue 71-5 14, hors série) 
(Ottawa: Information Canada, 1968). 
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TABLEAU 13. Taux d'activité t  par groupe d'ãge et statut scoIare, hommes et femmes, 
janvier a avril et octobre a décembre, 1966 i 1973 

Etudiants 	 Non-étudiants 

Année Ct mois 	 4àI9 arts 	1 	20124 sos 	14 i 19 ant 	20 i 24 ans 

I Hommesfemmes I Hommesi Feinznes Hommesi Femmes. Hommesi Fenames 

1966: 
Janvier .................. 12.2 

12.9 
7.8 
7.4 

12.1 
12.7 

9.5 
9.7 

92.8 
94.0 

72.0 
72.6 

97.2 1 

97.8 
56.5 
56.5 Férner 	.................. 

Mars 	.................... 13.6 7.8 11.8 10.9 93.8 73.7 97.9 58.0 
Ann! 	.................... 14.2 8.9 11.2 S. 93.0 74.6 98.0 58.3 
Octobre 	.................. 15.3 9.4 123 9.1 94.0 76.2 98.8 59.3 
November 	................ 13.9 8.9 11.3 10.1 94.4 74.0 98.3 58.1 

14.3 8.5 103 . 	7.9 I 	93.5 72.3 98.0 58.6 
1967: 

Décembre 	.................. 
I  

Janvier 	.................. 13.9 6.9 11.7 8.1 92.7 71.0 97.8 58.6 
Fevnier 	.................. 13.3 6.9 10.7 7.1 I 	92.5 	I 71.0 97.5 $8.6 
Mars 	.................... 16.3 9.4 14.1 11.1 94.2 74.0 97.4 59.6 
Ann! 	.................... 15.8 9.4 12.5 12.0 94.2 72.6 97.2 58.9 
Octobre 	.................. 15.0 9.8 10.5 9.2 94.2 75.0 98.1 59.0 
Novembre 	................ 
Décembre 	................ 

15.4 I 	16.3 
11.0 
12.1 

11.2 
9.9 

12.3 
9.5 

	

94.7 	1 

	

93.5 	1 
74.4 
74.5 

97.8 
97.7 1 

59.4 
60.5 

1968: 
14.8 9.9 10.5 10.8 91.1 72.5 96.9 60.2 

Mars 

Janvier 	.................. 
Févnier 	.................. 14.9 

13.8 
10.9 
9.9 

10.8 12.0 93.1 71.9 97.0 61.2 
.................... 10.8 10.5 93.2 71.9 97.1 61.5 

Anril 	.................... 16.3 10.7 10.6 8.4 94.2 74.7 97.8 61.5 
Octobre 	................. 17.8 12.3 16.9 13.0 93.6 74.9 98.1 61.8 
Novembre 	............... .18.4 14.0 17.1 15.9 93.5 74.3 97.6 61.2 
Décembre 	................. 16.8 13.1 15.0 16.2 93.9 75.3 97.4 60.4 

1969: 
Janvier 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	16.1 10.6 13.7 12.4 92.7 73.3 96.9 61.2 
Fénrier 	................. 15.2 10.8 15.6 12.5 93.0 73.1 97.4 r  62.6 
Mars 	................... I4.2 10.5 13.9 12.0 I 	92.1 73.8 96.9 63.0 
Avnil 	................... I8.1 13.0 12.9 13.3 91.4 72.5 97.4 64.2 
Octobre 	................. 17.3 12.9 14.0 15.3 92.0 72.8 97.6 63.0 
Novembre 	............... 17.3 13.1 16.1 14.8 92.8 74.6 96.9 62.2 
Décembre 	................. 17.6 13.1 14.0 15.6 92.3 72.3 97.0 61.4 

1970: 
15.3 10.8 	. 11.4 12.1 90.7 70.5 97.2 60.9 
16.3 11.2 	1 13.7 	J 12.1 92.8 71.2 97.2 61.3 

AvriI 
Mars 	................... 16.8 

19.0 
11.9 
13.0 

15.5 
15.5 

14.3 
14.9 

93.0 
91.9 

70.7 
70.6 

97.0 
97.4 

61.7 
61.0 

Janvier 	.................. 
Fevijen 	.................. 

18.9 135 173 18.9 92.4 74.3 97.1 613 
.................... 

19.3 

.. 

13.1 17.6 15.8 91.7 72.8 97.2 61.9 
Octobrc 	.................. 
Novembre 	................ 
December 	................ 18.5 13.1 15.4 16.6 90.4 72.2 97.2 62.3 

1971: 
Janvier 	................... 

i 

..18.3 12.5 15.5 14.2 90.1 
I 

71.6 96.8 62.9 
17.9 13.1 14.6 16.9 91.0 71.0 96.7 62.8 
17.5 12.1 15.7 13.2 92.0 69.5 97.0 62.6 
19.0 13.5 15.9 14.5 91.6 69.4 97.1 62.7 
18.5 13.8 15.8 18.1 92.7 75.2 97.4 65.3 

FCvnier 	................... 
Mars 	.................... 

18.2 13.2 16.6 22.5 93.8 74.8 97.5 64.8 

Avril 	.................... 
Octobre 	.................. 

18.4 15.2 17.8 19.5 92.2 73.7 97.2 65.0 
1972: 

Novembre 	................ 
DCcembre 	................. 

Janvier 	.................. 17.0 13.4 16.5 18.9 91.6 70.7 97.1 63.7 
Févrjer 	.................. 16.7 13.0 17.7 20.2 93.1 71.6 96.5 63.3 
Mars 	................. 13.8 183 22.5 92.4 70.1 963 64.2 ...18.8 
Avrii 	.................... 19.8 14.3 16.9 16.3 92.7 70.5 96.7 62.6 

18.8 14.3 19.5 18.2 92.1 73.7 96.5 65.2 
173 14.3 18.8 15.8 93.8 73.8 97.1 66.0 
19.3 163 20.5 18.1 93.1 73.3 96.2 65.0 

1973: 

Octobre 	................... 
Novembre 	................. 
DCcembre 	................. 

19.1 15.1 19.6 15.9 91.6 70.1 96.4 65.1 
14.7 18.3 16.2 92.7 71.3 97.0 66.6 

Janvier 	................... 
F6vrier..................18.4 

13.2 15.2 16.5 93.7 73.3 97.1 65.7 Mars 	....................18.2 
Avril 	.................... 22.2 15.4 17.7 14.6 93.4 72.5 97.0 65.5 

La table de catégorisation no i a rem as calcul de ms laux. us peuvent donc élre dlifférents des taux que l'on 
obtiendrait au moyen d'enquê*e. 
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Grophique-3 

Toux dactivité des non-étudiants,deux groupes dâge, 
hommes et femmes, 1966 a 1973 
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Grophique-4 

Taux dactivité des étudiants,deux groupes dâge, 
hommes et femmes,l966 a 1973 

Femmes, 14 a 19 ons 

	

20 — 	 — 20 

	

5 - 	
J\.c,J  t 

	

0 - 	 - 10 

	

5— 	 —5 

0 	IlLitittIttit till 	1111111 iIIitltti!lil]lttttlIlIlltI 1111111 i)iIilIIiilttILU 	0 

20 
Hommes, 20 è 24 ons 

- 20 

is —   5 

	

to— 	 10 

	

5— 	 —5 

11111 111111 liii liii 111111 	till till 	Illittltliti 	ill lilt 	Ill 	till 1111111 1111111111111111 	0 

HommeS, 14 a 19 onS 

	

25— 	 —25 

	

20 - 	 20  

10 	 —10 

IS IS - 

	

5 — 	 — 5 

0 	1111111 liii 	111111111111111 It hUH I1UHIIII1IIIIIIIIII 111111111111111111 U 1111111 	Iii 0 
1 	 J 	 J 	 a 	a 	J 	 J 	 a 

1966 	1967 	1968 	1969 	1970 	1971 	1972 1975 



- 40 - 

Tendance des taux d'activité 

La disseiriblance des tendances dc I'activité des deux groupes est frappante 
(les changements annuels out ét portés aux graphiques 5 et 6). Efle atteste de 
l'irnportance d'étudier les groupes étudiants et non-étudiants séparérnent. Trois 
des quatre groupes non-étudiants montrent une légère tendaiice ala baisse mais les 
quatre groupes étudiants indiquent une tendance marquee a Ia hausse. Ces 
graphiques révèlent des tendances nouvelles si on les compare au graphique 7 oU 
les changements annuels des étudiants et des non-étudiants ensembles out été 
inscrits. En effet, on décerne au niveau global des tendances atténuées. 

La tendance des taux d'activité chez les nonétudiants est a Ia baisse (voir 
graphique 5). Les taux d'activité des femmes de 20 a 24 ans font exception a cette 
tendance générale. En effet, les non-étudiantes de cc groupe déniontrent one 
tendance a Ia hausse semblable a celles des étudiantes appartenant au méme groupe 
d'age.Chezles non-étudiantes de 14 a 19 ans,on remarque une trèslCgère tendance 
a Ia baisse qui est presque une stabilité des taux d'activité. Les taux des 
non-étudiants de 20 a 24 ans expriment one tendance a Ia baisse qui n'est pas sans 
évoquer Ia tendance des taux d'activité des travailleurs masculins de 25 a 44 ans. 
L'ordre de grandeur des changements est faible mais les diminutions sont 
persistantes. La courbe des changements annuels des non-étudiants de 14 a 19 ans 
est en générale a Ia baisse. Les deux dernières années scolaires soot une exception 
a cette tendance génCrale. 

Les changements annuels des taux d'activité des Ctudiants de 20 a 24 ans 
sont beaucoup plus prononcés que ceux des groupes étudiants plus jeunes. Ce sont 
les taux d'activité des étudiantes d 20 a 24 ans qui niontrent Ia tendance Ia plus 
forte et cette tendance est a Ia hausse. Chez les étudiants du rnëme age les taux 
d'activité sont a Ia hausse avec toutefois des exceptions assez prononcées surtout 
durant les premieres arinées de Ia pCriode. Les deux groupes étudiants de 14 19 
ans niontrent des tendances rnodérëes a La hausse qui sont d'un ménie ordre de 
grandeur. A quelques exceptions près, cette tendance est présente durant toute la 
période. 

Mouvement saisonnier des taux d'activité 
Nous n'avons pas désaisonnalisé les series, nos données ne couvrant que des 

années incomplètes puisque seuls les mois scolaires sont presents. La nécessité 
d'avoir plusieurs annCes d'observations est dérnontrée au tableau 14, oi les 
augnientations (+), les diininutions (-) mensuelles, et les mois sans changement (0) 
ont Cté cuniulés. Pour plusleurs mois, nous ne pouvons obtenir de certitude sur Ic 
changement normal dans Ic taux d'activitC puisqu'iI y a distribution egale ou 
presqu'égale des augmentations et des dirninutions. Setil Ic mois de janvier accuse 
une diminution générale de l'activité des 14 A 24 ans. Dc plus, les changements 
mensuels dans Les taux d'activitC des étudiants seniblent indiquer un mouvement 
saisonnier different pour les 14 19 ans et les 20 a 24 ans. 
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Graphique -5 

Changements annuels des faux dactivité des non-étudiants, 
deux groupes d'ôge, hommes et femmes, 1966 ô 1973 
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Grophique-6 

Changements annuels des taux dactivité des étudiants, 
deux groupes dôge, hommes et femmes, 19666 1973 
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Gropllique-7 

Chongements annuels des taux dactivité des étudiants 
et non-étudiants,deux groupes dãge, hommes et 
femmes, 1966 a 1973 
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TABLEAU 14. Résumé des changements mensuels des taux d'activité. 1966 a 1973 

Janvjer 	Févner 	Mars 	Avril 	Novembre 	Décembre 
Statut scolairc. sexe et Oge 	 - --- 	- - 

+ 	+Ot+fH- 	
+- 0 + -0 

Etudiants: 
Hommes: 
20124ans ........ 	34-53-53-35 	- 5 	2 	- 	25- 
I419" .........- 	7 	-35- 	4 	4 - 	71 	- 	3 	3 	I 	5 	2 	- 

Femmes: I 

20à24ans 	........ : 25_6 1 I 3-44 - 	 4 3- 4 
I4I9'......... -  7- 44 - 	44 -.7 I 	- 	 3 3 1 4 

Nontudiants: I  

Hommes: 
20à24anc 	....... 25 I 44-44-6 2 	-34 - I 
I419' 	. 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 - 7 -. I 53 3 5-- 5 2- 1 

Feinmes: 
20à24ans 	....... 34-62-62-3 5- 34- 4 
14I9" 	.......... 

.. 
16-35-35-44- 2 5 - 2 

3- 
3- 

6- 
6- 

3- 
5- 



CHAPITRE V 

RESULTATS DU MODELE D'ANALYSE 

Afin de mesurer les effets de Ia déficience saisonnière et cyclique de la 
demande sur les taux d'activité, nous avons établi au chapitre I, le modéle 
d'analyse suivant: 

TA 0  = a0 + a1 FS 1  + a2 CC-2 +a 3  CC.-6 + a4 CC_12 + e 
oü: 
TAij est le taux d'activité d'un groupe ãge-sexe i, i allant de 1 . . . jusqu'a 4, et de 

statut scolairej,j égalant 1,2 
a0 une constante 
FS1 le facteur saisonnier du chOmage du groupe áge-sexe i 
CC_2, CC-6, CC.-12 sont les taux de chOmage cyclique des hommes de 25 a 44 

ans, avec un retard de 2, 6 et 12 mois respectivement, e.g., C- 12  est le taUX 
de chomage un an plus tOt; et, 
est un terme d'erreur. 

Les taux d'activité (TA 1 ) sont les taux calculés en utiisant les tables de 
catégorisation, taux du tableau 13. Nous avons donc au total huit regressions: les 
hommes et les femmes; deux groupes d'áge, 14 a 19 ans et 20 a 24 ans; et, deux 
statuts scolaires, étudiant et non-étudiant. 

La déficience saisonnière de la demande est représentée par le facteur 
saisonnier du chOmage des groupes ãge-sexe etudies. Notre méthodologie de 
catégorisation ne s'appliquant qu'aux mois scolaires, nous ne pouvons obtenir les 
facteurs saisonniers des taux de chomage étudiants et non-étudiants. Ce manque 
de precision dans le facteur saisonnier sera minime chez leg étudiants du groupe 14 
a 19 ans, et chez les non-étudiants du groupe 20 a 24 ans, les étudiants étant 
majoritaires dans le groupe 14 a 19 ans, et les non-étudiants, dans le groupe 20 a 
24 ans. Les facteurs saisonniers utilisés ont servi au calcul des taux de chOmage 
officiels. IN sont dérivés de Ia version X-1 I de Ia méthode de désaisonnalisation no 
II du Bureau de recensement américain et sont donnés a l'annexe C. 

Le taux de chomage cyclique des hommes de 25 a 44 ans, dont nous avons 
extrait le mouvement irrégulier, représente Ia déficience cyclique de Ia demande. 
Nous avons extrait le mouvement irrégulier en calculant des moyennes mobiles 
centrées du nombre de chômeurs et de personnes en emploi. Une période de 3 
mois a été utilisée pour calculer la moyenne mobile du chomage tandis que dans le 
cas de l'emploi, une période de 2 mois a servi au calcul. Nous avons de plus pris 
soin de conserver Ia méthode officielle de sommation de l'emploi et du chOmage 
désaisonnalisés dans le calcul du dénominateur du taux de chOmage. On trouvera 
les chiffres utilisés a l'annexe D. 
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Les résultats des regressions ont etC portCs au tableau 1534,  Le facteur 
saisonnier est negatif dans tous les cas oü ii est significatif. II n'est pas signifIcatif 
dans le cas des non-étudiantes de 20 a 24 ans. De plus, l'effet saisonnier de Ia 
demande est plus fort chez les femmes que chez les Fiommes. 11 vane entre - .05 et 
-.07 chez les preniières alors qu'il vane entre - .01 et - .03 chez les hommes. 
C'est-ã-dire, que toute autre chose demeurant Cgale, une augmentation de dix dans 
le facteur saisonnier cause tine diminution allant de .1 a .7 dans le taux d'activitC. 

Les coefficients des variables reprCsentent I'effet pour l'ensemble de Ia 
période CtudiCe. Au cours de cette pCriode, 1966-1973, cc sont les facteurs 
saisonniers (voir annexe C) des femmes de 14 a 19 ans qui indiquent le plus de 
variation an cours d'une ann6e 35 . Etant donnC les coefficients, nous voyons que 

34 Nous avons force i'entrCe de Ia constantc dans Ia regression des femmes Ctudiantes 
de 20 a 24 ans aim d'obtenir un modCle comparable aux autres groupes CludiCs. Lorsque 

lentrCe de Ia constante rt'cst pas forcéc, nous obtenons I'équation suivante: 

TA = - .03FS + I.61CC-2 + 2.5DCC-12; 

R 2 =.74;s=I.91:D.W.=1.62F5I.12. 

35 La moyenne des Ccarts annuets est 62.6 clicz les hommesde 14 19 ans, 71.5 chez 
les femmes do 14 a 19 ans, et 65.5 chez leshonimesde 20 5 24 ans. file n'est ccpcndant quo 
30.3 chez les femmes de 20 a 24 ans. 

TABLEAU 15. Résultats du modle d'analyse 1  janvierA avril et octobre A décembre, 1966 A 1973 

Etudiants Non-étudtants 

14 a 19 any 20 a 24 ans 14 a 19 ans 20524 an, 

I-tommy, Femmes Itotumes Femmes Homtnes Fetnnses Hommes Femmes 

Variables 

12.60 7.88 4.69 2.84 97.31 80.18 100.12 50.43 Constante 	................. 
Facteur saisonnier 	........... -. .03 - .07 -.02 _4 -.02' -.06 - .01 

Chómage cyclique: 

Taux avec 2 mois de retard ... 1.54 1.06 1.53 - .63 ... - .42 1.25 

Taux avec 6 mois de retard 1.78 ... . 	 . ,, 
- .45 

max avec 12 mois de retard 	. ... .98 1.91 2.42 ... ... ... 1.50 

Mesures statistiques: 

1.16 1.17 1.54 1.91 .91 1.59 .33 1.22 
. 70 .76 .71 .74 .29 .10 .60 .77 

D.W....................1.47 1.08 1.21 1.66 1.16 1.22 1.25 .58 

F de Ia regression 	............ 60.46 54.44 43.83 51.08 11.71 3.94 39.77 85.66 

Ccv regressions ont ClC calculCes en n'utilisant que les variables possedant an 'F" de valeur 3.0 ou plus, c'est-S-dtrc 

signilicalives au niveau 10. Cependant, tons les coefficients sont signiticatifs an nivcau .01 sauf ceux indiquCs par les 
infra-noles. 

2 Voir note infra-paginoles 34 au-dessus. 
Signiticatif an niveau .05. 
Signil7catit au niveau .10. 
Signilicatil au niveau .02. 
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pour l'ensemble de Ia période, Ic facteur saisonnier causa en moyenne une 
variation annuelle de -5.01 dans les taux d'activité de ce groupe. La demande 
saisonnière avait un effet semblable sur les taux d'activité des non.tudiantes du 
méme groupe d'áge (-4.29). Son effet était cependant minime dans le cas des 
non-étudiants de 20 a 24 ans (- .66) et variait entre - 1.25 et - 1.88 dans les autres 
cas. Chez les non-étudiantes de 20 a 24 ans, il est nul. 

Mëme si les variables du chomage cyclique sont des variables discontinues 
dans le temps, nous pouvons faire l'hypothèse qu'il s'agit ici d'une fonction 
continue qui relie Ia reaction du taux d'activité a un taux de chômage d'une 
période antécédente. Des retards de 2, 6 et 12 mois furent choisis afm de 
représenter une reaction immEdiate, une reaction un peu plus tardive et enfin, une 
reaction qui serait enregistrEe avec un an de dEcalage. 

L'effet du chomage cyclique est positif pour tous les groupes Etudiants. II 
est nEgatifchez les non-étudiants sauf dans le cas des femmes de 20 a 24 ans oti les 
coefficients sont positifs. Nous étudierons donc ce dernier cas sEparément. Chez 
les étudiants, saufdans un cas, Ic niveau d'activitE Economique se rEpercute a deux 
reprises dans le taux d'activitE. 11 y a d'abord une rEaction "immEdiate", 
c'est-à-dire dans les 2 mois suivant l'augmentation du taux de chOmage, puis une 
rEaction plus tardive, un an plus tard. Chez les non.dtudiants, non seulement Ia 
rEaction est nEgative au lieu d'Etre positive, mais cette reaction est franchement 
plus faible. 

Toutes les variables de notre modèle ont EtE exprimEes en pourcent. Les 
coefficients du tableau 15 indiquent donc I'effet sur le taux d'activitE d'une 
augmentation d'une unitE dans le taux de chomage cyclique. Ainsi, toute autre 
chose Etant Egale, une augmentation de I % dans le taux de chomage cyclique 
caLse, 6 mois plus tard, une augmentation de 1.78 dans le taux d'activitE des 
Etudiants de 14 a 19 ans. 

Chez les étudiants, le taux de chOmage cyclique a un effet considerable 
puisque l'augmentation d'une unitE dans cette variable résulte en un accroissement 
supérieur a l'unitE dans le taux d'activité Etudiant. C'est le groupe des femmes de 
20 a 24 ans qui rEagit le plus fortement, en valeur absolue, a une déficience de Ia 
demande cyclique. Viennent ensuite les hommes de 20 a 24 ans, puis les femmes 
de 14 a 19 ans, et finalement les hommes de 14 a 19 ans. 

Bien qu'elle soit forte, La rEaction chez les non-dtudiants est moms 
importante. L'effet maximum d'une augmentation de un pourcent dans le taux de 
chômage cyclique est de - .63 chez les hommes de 14 a 19 ans. La rEaction chez 
les non-Etudiants a lieu 2 ou 6 mois plus tard selon le cas. 

Le groupe des femmes non-Etudiantes de 20 a 24 ans fait exception a Ia 
norme. 11 est possible que le modèle, tel qu'il est spEcifid, ne s'applique pas a cc 
groupe. L'indice Durbin-Watson obtenu indique, en effet, soit une mauvaise 
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specification de Ia relation, soit I'omission de variables explicatives ou encore une 
erreur dans les estimations des observations 36 . Dans le cas présentement a l'étude 
les deux premieres causes semblent plus appropriées. L'activité des femmes de 20 
a 24 ans est caractérisée par une forte tendance a Ia hausse accompagnée d'une 
régidite a Ia baisse. Depuis les années 60, en effet, une baisse du taux de chomage 
est associée, a une forte augmentation dans les taux d'activité de ce groupe. Par 
contre, une augmentation du taux de chomage amoindrit cette tendance a Ia 
hausse mais ne cause pas une diminution des taux. Ce n'est que dans les années 70 
que le taux soutenu du chomage conduit a quelques vacillations dans les taux 
d'activité de ce groupe. 

Nous devons également attirer l'attention sur Ia faiblesse explicative du 
modèle chez les non-étudiants, hommes et femmes de 14 a 19 ans. I)ans ces cas 
seulement 29 % et 10 % des variations dans les taux d'activité sont attribuables 
aux variables utilisées dans le modéle. Notre modéle cependant semble trés bien 
s'appliquer aux autres groupes, particuliérement aux groupes étudiants. 

36 J. Johnston,op. cit., pp.  177-78. 



CHAPH'RE VI 

CONCLUSION 

Dans cette étude cherchant a mesurer l'effet de La demande saisonnière et de 
Ia demande cyclique sur l'offre de travail des jeunes étudiants et non-étudiants, 
nous avons formulé un certain nombre d'hypothèses quant a La direction et a la 
force relative de ces effets. 

Nous avons dit au chapitre 1, que les deux types de demande, saisonniére et 
cyclique, pouvaient résulter en un effet de travailleur d'appoint ou de retrait, et 
que ces effets étaient indépendants I'un de l'autre. C'est-ã-dire que non seulement 
l'effet du travailleur d'appoint et l'effet de retrait sont valables pour le 
mouvement saisonnier et pour Ic mouvement cyclique de l'offre, mais que, malgré 
Ia sirnilarité des deux concepts, les deux types de demande pouvaient résulter en 
méme temps pour un groupe donné en des effets opposes, l'un indiquant un effet 
de retrait, l'autre causant un effet de travailleur d'appoint. 

Dans tous les cas oü l'effet de la demande saisonnière est significatif, les 
résultats indiquent un effet de retrait. Par contre, Ia demande cyclique résulte en 
un effet de travailleur d'appoint chez les étudiants mais en un effet de retrait chez 
les non-étudiants. L'hypothèse voulant que les deux types de demande peuvent 
résulter simultanément en des effets allant en diTection opposée est donc supportée 
par les résultats obtenus chez les étudiants. De plus, notre modèle indique que les 
deux effets, de retrait et de travailleur d'appoint, peuvent prévaloir dans le 
mouvement cyclique de l'offre. 

Les résultats de Ia demande saisonnière indiquent-ils que ce type de 
demande a court terme peut seulement résulter en un effet de retrait? Le 
comportement des jeunes de 14 a 24 ans n'est pas nécessairement représentatif du 
comportement de tous les groupes de travailleurs secondaires. A ce compte, Ia 
possibilité du mouvement contra-saisonnier des taux d'activité n'est pas exclue. 
Cependant, certains arguments portent a croire que La demande saisonniére ne 
causera que trés rarement un effet de travailleur d'appoint. D'abord, La recurrence 
de l'élément saisonnier de la demande étant regulière et en consequence connue de 
la population, ii serait surprenant qu'elle améne un grand nombre de personnes sur 
le marché du travail. En effet, qui, sachant que les postes vacants se rarifient fera 
un effort special pour entrer sur le marché du travail? Ne pouvons-nous pas 
supposer plutOt qu'en connaissance de cause, les travailleurs secondaires partici-
peront a Ia population active au moment oi leurs chances de succès sont plus 
grandes, causant ou renforçant ainsi le mouvement pro-saisonnier du taux 
d'activité. Aussi, la nature de Ia perte financière attachée au retrait saisonnier 
confirme l'idée que l'effet du travailleur d'appoint ne se produira que trés 
rarement dans le mouvement saisonnier. La perte saisonnière des gains est une 
caractéristique des métiers pratiqués par certaines personnes. Elle est considérée 
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normale par cette partie de Ia population. De plus, les programmes d'assurance-
chomage et les programmes d'assistance rattachés au chomage empêchent jusqu'ã 
un certain point l'effet du travailleur d'appoint de prédominer. 

Pourquoi le comportement cyclique des étudiants supporte-t-il l'hypothêse 
du travaileur d'appoint alors que celui des non-étudiants favorise l'hypothèse du 
retrait cyclique? La difference de comportement trouve son explication dans Ia 
nature méme des deux offres en cause. L'offre de travail des étudiants est sans 
contredjt une offre de travailleurs secondaires. Par contre, les hommes non-
étudiants de 14 a 24 ans ne sont pas des travailleurs secondaires. Leur niveau 
d'activité, plus de 90 %, caractérise les travailleurs primaires. Le travail est donc 
l'activité principale des non-Ctudiants et leur comportement est celui des 
travaiJleurs prirnaires. II n'est donc pas surprenant que l'effet du travailleur 
d'appoint cede le pas a l'effet de retrait cyclique chez ces groupes. Ce phénomène 
explique également l'emprise moms importante des conditions économiques chez 
les non-étudiants. II est difficile d'en déduire que le comportement des autres 
groupes de travaileurs secondaires démontrerait également un effet de travailleur 
d'appomt. Les résultats de notre étude se confinent a une classe de travailleurs 
secondaires bien spéciale. 11 serait hazardeux en l'absence d'arguments de force, 
d'étendre nos conclusions aux autres groupes. 

Nous devons donc conclure que si Ia demande cyclique peut résulter en un 
effet de travailleur d'appoint ou de retrait, il semblerait que l'Cléinent Saisonnier 
de Ia demande favorise beaucoup plus l'effet de retrait que celui de travailleur 
d'appoint. 
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ANNEXE B 

Questionnaire supplémentaire du relevé mensuel 

de Ia population active, avril 1971 

27. TOIJTESPERSONNESAGESDE 14A24ANS LES QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES 
A N,naao da wola,ita Citeint an u.n 1971 

Etuae, dlirn.ntiire. 	Etude. second.ura, Univ.niti Autres dtude. po,tconda.ru 
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8 Annee vu vs niveau a did attuint Avant 	Ne sail 
1971 	19/C) 	1969 	1968 	1967 1966 	1965 1964 	1964 	pan 

C. Etude, inturronspue. pendant p6.. dune annEe 
Non Ou. Nesait pan 

0 Frequents actoeltement i4colo 
)o 	PAsEzI 

F 	,,,crite 	 AG 	I 
A item 	tromp. A temp. pittiCi N, sae pan 

F He..... ddtudes cheque .ema..,e 
Morn, ilo 8 	8- 19 20 PupluS Ne sail pan 

0 (tnploi depot. ..ptee.br, darn,.. 
Aucun 	PASSEZ 
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• 	 Non r'i 
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28. Faltes vos commentaires sur louSe SItuatIon vague, ditftclle ou anormale 

Raison pour laquefle. ii ny a pas eu d'interview 
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100.0 

94.3 
87.0 

107,7 
118.4 
100.0 
97.0 

107.3 
97.0 
91.4 

100.0 
110.8 
95,3 
92.2 
85.7 

112.2 
114.9 
100.0 
93.8 

111.3 
96.5 
94.5 

100.0 
108.2 
96.1 
94.2 
84.5 

ANNEXE C 

Facteurs saisonniers des taux de chômage, deux groupes d'Age, 
hommes et femmes,janvier 1966 A avril 1973 

1-lommes 	I 	Femmes 

Année et mole 
I4à19ans I 2024ans I  14â19ans I 20i24ans 

1966: 
Janvter.............................. 
Fcvrier ........................... ... 
Mars ............................... 
Avril............................... 
Mai................................ 
Jam 
JuiIlet .............................. 
AoOt.............................. 
Septembre. ........................... 
Octobre ............................. 
Novembre ........................... 
Décembre ........................... 

1967: 
Janvier.............................  
Février............................. 
Mars.............................. 
AvriI.............................. 
Mas.............................. 
Juin............................... 
Juillet ............................. 
Aoüt.............................. 
Septembre .......................... 
Octobre ............................ 
Novernbre .......................... 
Décem bee .......................... 

1968: 
Janvier.............................. 
Fevrier.............................. 
Mars............................... 
Ayes] ............................... 
Mal................................ 
Jam 
Juillet .............................. 
Aofit............................... 
Septembre ........................... 
Octobre ............................. 
Novembre ........................... 
Décembre........................... 

1969: 
Janvier.............................. 
Février.............................. 
Mars............................... 
AYes] ............................... 
Mai................................ 
Juin. ............................... 
Juillet .............................. 
Aoüt............................... 
Septembre ........................... 
Octobre ............................. 
Novenibre............................ 
Décembre............................ 

1970: 
Janvier.............................. 
Février.............................. 
Mars............................... 
Ayes] ............................... 
Mal................................ 
Juan................................ 
Juillet .............................. 
AoÜt............................... 
Septembre ........................... 
Octobre ............................. 
Novembre............................ 
Décembre. ................................ 



126.1 129.2 103.3 
123.8 129.4 93.8 
[22.0 131.3 90.1 
114.5 	I 125.8 93.8 
100.0 108.0 97.3 
122.7 	i 87.6 146.8 
911.8 78.2 104.8 
68.1 75.0 86.6 
75.2 74.6 102.4 
75.6 77.9 95.8 
90.7 89.0 94.0 
97.5 100.0 81.2 

112.3 
114.0 
98.4 
90.9 

113.1 
100.0 
94.9 

101.6 
106.3 
98.4 
95.1 
82.1 

	

126.8 
	

129.! 
	

104.0 
	

Ill.! 

	

124.2 
	

128.8 
	

94.7 
	

114.5 

	

121.9 
	

131.5 
	

89.4 
	

96.6 

	

115.2 
	

127.6 
	

95.7 
	

90.0 

	

100.0 
	

108.9 
	

98.3 
	

112.3 

	

122.4 
	

87.9 
	

148.0 
	

97.2 

	

97.9 
	

79.3 
	

103.8 
	

94.4 

	

68.1 
	

75.6 
	

86.3 
	

101.5 

	

74.7 	74.2 
	

101.8 
	

102.9 

	

75.9 
	

78.6 
	

96.6 
	

97.0 

	

89.9 
	

88.8 
	

94.3 
	

96.1 

	

97.0 
	

[00.0 
	

80.2 
	

82.2 

	

126.2 
	

128.9 
	

104.3 
	

111.6 

	

124.5 
	

128.0 
	

93.3 
	113.6 

	

123.3 
	

131.0 
	

90.2 
	

96.9 

	

115.2 
	

127.8 
	

95.9 
	

91.5 
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Facteurs saisonniers des taux de chomage, deux groupes d'ãge, 
hommes el fernmes,janvier 1966 a avril 1973 - fin 

Fern rues 
Arsnée Cl mois 

14à19ansI 2024ans 1 14â19ans I 20â24ans 

1971: 
Jarsvicr 	............................. 
Février............................. 
Mars............................... 
Avril............................... 
Mn . ................................ 
Juus................................ 
Juillel .............................. 
AoIAE............................... 
Septembre .......................... 
Oclobre ............................. 
Novernbre............................ 
tXcernbrc ............................ 

1972: 
Janvier 	............................. 
Févrirr 	............................. 
Mars............................... 
Avril.............................. 
Mai................................ 
Juin............................... 
Juillet .............................. 
AoQt............................... 
Septembre .......................... 
Octobre............................. 
Novembre ......................... 
1)6cembre .......................... 

1973: 
Janvier.............................. 
Frvrier ......................... ..... 
Mars............................... 
Avril.............................. 

ANNEXE D 

Taux de chomage cycliquel des hommes de 25 A 44 ans, 
janvier 1965 a avril 1973 

Année Jan. 1ev. Mars Avril Mai Juin Juillet 

3.4 

AoCt 

3.3 

Sept. Oct. Nov. 06c 

3.5 3.6 3.7 3.6 3.5 3.3 3.0 2.9 2.8 3.0 1965 	.......... 
3.0 3.0 2.8 2.11 2.7 2.8 2.8 3.0 2.9 2.8 2.8 3.0 1966 .......... 
3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 3.6 3.6 3.5 3.5 3.6 3.9 4.0 
4.1 4.3 4.3 4.4 4.3 4.4 4.4 4.1 4.0 3.9 4.1 4.0 
3.9 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 I 	4.0 4.0 

1967 .......... 

4.1 4.3 4.5 4.7 5.1 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.4 5.3 

1968 .......... 
1969 	.......... 

5.4 5.3 5.3 5.3 5.2 4.9 4.8 4.9 5.1 5.2 5.1 5.1 
1970 .......... 
1971 	.......... 

4.9 4.8 4.7 4.8 4.9 5.2 5.3 5.4 5.4 5.3 I 	5.3 5.1 1972 .......... 
1973 	........ 5.0 4.6 4.3 4.1 

I Tel quutulisC darn Ic rnodCle d'analyse, c'est-C-dire, laux de ctsôrnage cyciquc dont le rnouvernent irrCgulier 
a été extrail. 



ANNEXE E 

Taux de chomage des non-étudiantsi de 14 A 19 ans 
et 20 a 24 ans, hommes et femmes, janvier A avril et 

octobre a décembre 1966 a 1973 

Hommes Femmes 

Année et mois 
14â19 20à24 14à19 20à24 

axis axis ans axis 

1966: 
17.5 6.9 7.5 2.6 Janvier 	.................. 

Février 	.................. 18.3 6.9 6.7 2.8 
Mars 	.................... 15.7 7.7 6.9 2.3 
Avril 	.................... 13.8 1 	6.6 6.1 2.2 

Octobre 	................. I 	9.0 3.5 7.2 2.7 
12.0 4.7 7.1 2.7 Novembre 	................ 

Décernbre 	................. 12.0 5.2 6.9 2.4 

1967: 
Janvier 	. 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 18.4 7.7 9,3 2.9 
Février 	................. 18.5 8.3 10.2 3.3 
Mars 	.................... 18.3 8.4 7.7 3.4 
Avril 	................... 14.7 8.5 8.1 3.5 

Octobre 	.................. 12.6 5.0 8.0 3.7 
Novembre 	................ 15.8 5.6 7.6 3.4 
Décembre 	................. 18.4 7.6 8.1 3.7 

1968: 
Janvier 	................. 23.1 10.0 10.9 4.6 
Février 	................. 24.4 11.2 8.9 4.8 
Mars 	................... 23.8 10.9 7.9 4.8 

19.9 9.5 8.8 4.3 

Octobre . . . . 

Avril 	.................... 

. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 14.6 5.7 11.1 3.6 
Novcmhre 	. . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 17.5 7.3 10.3 3.4 
Décembre 	................. 16.9 7.6 8.6 4.1 

1969: 
Janvier 	.................. 23.7 10.5 10.7 1 	4.2 
Février 	.................. 22.7 10.2 10.2 4.6 

20.1 9.6 10.4 3.3 
19.0 9.4 10.4 2.9 Avril 	..................... 

14.9 6.5 11.1 4.2 
17.0 6.9 11.3 4.9 
19.3 7.8 11.2 3.7 

1970: 

Mars 	..................... 

Janvier 	................... 26.6 10.7 13.9 4.6 

Octobre 	................... 
Novembre 	................. 

25.6 11.6 11.6 5.5 

Décembre 	.................. 

21.6 13.5 11.9 4.4 
Févrjer 	................... 

26.8 12.8 14.1 4.4 
Mars 	.................... 
Avril 	.................... 

9.0 15.1 5.1 Octobre 	..................17.8 
21.6 10.8 16.0 5.0 Novembre 	................ 

Décembre 	................. 25.2 12.0 15.5 5.0 

Voir renvoi(s) ala fin du tableau. 
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Taux de chomage des non-6tudiants 1  de 14 a 19 ans 
et 20 a 24 ans, hommes et femmes, janvier a avril et 

octobre A décembre 1966 a 1973 - fin 

Hommes Femmes 

Année et mois 
14a19 20a24 14a19 20a24 

ans ans aus ans 

1971: 
Janvier 	.................. 
Février 	.................. 

32.7 
33.1 

16.1 
15.6 

17.0 
17.1 

6.5 
6.7 

Mars 	.................... 32.1 15.0 	1 15.5 6.1 
Avril 	.................... 30.2 15.1 16.0 6.9 

8.9 14.9 6.2 Octobre 	..................17.1 
Novcmbre 	................ 22.3 9.9 16.3 5.7 

11.7 13.3 4.5 

1972: 
Janvier 	..................29.0 14.5 17.8 7.2 

28.2 13.8 16.0 1 	6.4 

Décembre 	.................25.4 

28.3 14.8 16.2 5.8 
23.2 13.5 15.3 5.4 

Février 	.................. 
Mars 	.................... 
Avril 	.................... 

10.4 15.2 6.6 Octobre 	..................19.1 
21.7 10.6 14.3 7.4 Novembre 	................ 

Décembre 	................. 24.7 13.4 12.0 5.9 

1973: 
28.3 15.2 18.0 7.9 
26.8 14.2 15.7 6.8 

Janvier 	.................. 

23.9 13.4 14.1 6.2 
Février 	.................. 
Mars 	.................... 
Avrjl 	.................... 22.7 11.4 15.9 6.4 

1 La table de catégorisation no 1 a servi au calcul de ces taux. us peuvent donc étre 
différents des taux que I'on obtiendrait au moyen d'enquéte. L'ecart type des taux de 
chômage est entre 5.1 % et 10 % de I'cstimation pour tous les groupes de non-etudiants sauf 
pour le groupe des femmes de 20 a 24 ans pour lequel I'écart type vane entre 10.1 et 16.5 
durant 	les premieres annécs de 	Ia 	pCriodc. Dans le cas des etudiants. Ic petit nombre 
d'observations sur lequel les taux de chômac sont bases n'en permet pas Ia publication. 
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