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Résumé 

Ces dcrnières années, on a commence a sinquiéter de l'incidence d'un certain nombre de 

changements structurels au sein de l'&onomie sur Ia creation de -bonso et de <mauvais emplois 

(c'est-à-dirc ics emplois bien et maE rCmunCrés). Lc dtpIacemcnt des emplois vers Ic secteur des 

scrvices, le progrès technologique. lëvoIution de la composition dCmographique de La main-doeuvre, 

Ia sous-traitance et d'autres facteurs favoriseraient La polarisation des salaires et des gains : ii y  aurait 

de plus en plus de travailleurs et d'emplois aux niveaux inférieurs et supërieurs des distributions et de 

moms en moms aux echelons intermédiaires. 

Au moyen des données portant sur les revenus d'emploi des travailleurs a plein temps toute 

l'année pour Ia période allant de 1967 a 1986, on examine ici Ia progression de cette polarisation et 

Ia possibilité qu'eIIe soit attribuable a I'ëvoiution de Ia composition scion le sexe et I'âge de la main-

d'oeuvre. On a constaté que Ia distribution des gains des Iravailleurs s'est polarisee de plus en plus 

depuis 1967, mouvement qui persiste en grande partie même si on en élimine les effets de l'évolution 

démographique. Au cours des annCes 70, si l'on supprirne l'impact de l'évolution de Ia composition 

scion l'âge ci le sexe de La main-d'oeuvre, on constate que le mouvement s'est fait entièrement vers 

Ic haut de Ia distribution des gains. Vers La fin des années 60 et les années 80, le mouvement s'est 

produit a Ia fois vers Ic bas et Ic haut. 

Pendant les années 80, les effets de l'évolution démographique ont eté moms prononcés, mais 

Ia polarisation a continue, et même, s'est accdlérée. L'évoluiion de la repartition des emplois par 

branche d'activitd et profession (par exemple le déplacement des emplois vers les services) n'explique 

qu'en panic Ia polanisation survenue dans les années 80. Ce changement serait plutôt attribuable dans 

unc large mesure a une baisse des salaires relatifs des jeunes, du moms jusqu'en 1986. 

Le present document étudie egalement l'incidence relative de Ia variation des taux horaires de 

rémunération ou de Ia durée du travail sur la polarisation des gains; dans les annëes 80, on a constaté 

que ces deux facteurs ont contribué de facon a pcu près égale a cette polarisation. 





Les bons et les mauvais emplois et 
le <dédlin de Ia classe moyenne>>: 

1967-1986 

Introduction 

Au cours des vingt-cinq annëes qui ont suivi Ia Deuxième Guerre mondiale, l'augmentaiion des 

taux de rémundration reels, les niveaux d'emploi élevCs et les nouvelles formes de sdcuritC économique 

offertes par I'Etat-providence ont lait grimper le niveau de vie de vastes segments de La population 

active et mis le niveau de vie de la <<classe movenne>> a Ia portCe d'un nombre croissant de travailleurs 

industriels et d'ouvriers - de cols bleus. L'expansion rapide des professions libCrales, techniques et 

administratives a également contrihuC a ce phCnomène. Jusqu'au debut des anndes 70, on prCsumait 

de faqon gdnerale que ces tendances allaient se maintenir. Le nombre de <bons emplois>> continuerait 

de croItre plus rapidement que celui des <<mauvais emplois>> en raison de l'évolution de Ia composition 

des professions (plus d'emplois professionnels et techniques) et des hausses de productivité, qui 

permettraient aux salaires reels de poursuivre leur ascension. Au cours de cette expansion d'après-

guerre, les spécialistes des sciences humaines qui s'intéressaient aux questions de l'indgalité cherchaient 

beaucoup moms a determiner si le bassin de <<bons emplois>> s'élargissait qu'à établir si l'accès au 

bassin grandissant de tels emplois Ctait <<equitable>> - bref, us s'intéressaient aux questions de la 

mobilité sociale et de I'CgaLitd des chances. 

Depuis Ia fin du olong boom>> - que nous faisons remonter au premier choc pétrolier de 

l'OPEP, en 1973 - et plus particulièrcment au cours des anndes 80, le centre d'intérêt s'est déplacé 

considérablement. On s'est interrogd de plus en plus sur Ia capacité des economies nord-américaines 

de continuer a crder les types d'emplois et de salaires requis pour maintenir La progression du niveau 

de vie et favoriser l'essor du mode de vie de la classe moyenne. On s'est demandé si les jeunes 

pouvaient s'attendre a obtenir les mémes emplois et salaires que leurs parents - et le mode de vie qui 

les accompagne. Ce point de vue a éte renforcé par Ia montée du chômage et Ic ralentissement de la 

productivité observes au cours des années 70 - Iorsque Ia croissance des salaires reels moyens a pris 

fin - et a atteint son apogee pendant Ia recession du debut des années 80. Toutefois, méme Ia reprise 

économique forte et durable qui existe depuis 1983 n'a Pu rétablir l'optimisme qui régnail 

précédemment. De nombreux observateurs (p. ex. Harrison et Bluestone, 1988) ont soutenu que Ia 

recession du debut des années 80 a hâté et accentué Ic virage vers les emplois faiblement rémunérés, 

tend.ance souvent associëe a la croissance rapide des services aux consommateurs, qui embauchent des 

travailleurs non spécialisés, au recours grandissant aux travailleurs a temps partiel, a Ia sous-traitance 

a des entreprises versant de faibles salaires, etc. 
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Cette perception a dté exprimée de façon saisissante par Robert Kuttner (1983), avec son image 

évocatrice de <<déclin de Ia classe moyenne>. Selon Kuttner, les nouvelics tendances de l'emploi aux 

Etats-Ums accentuent Ia polarisation des salaires puisque les emplois se déplacent de plus en plus vers 

le sommet et le bas de La distribution des salaires. De nombreuses analystes ont scruté I'hypothèse de 

base de Kuttner relativement au marché du travail américain, et Ia plupart ont conclu a l'accentuation 

de l'indgalité et de la polarisation de Ia distribution des gains (Lovemen et Tilly, 1988). On est 

cependant loin de s'entendre sur les causes de cette polarisation croissante des salaires et des gains. 

On essaie ici de determiner la nature et l'étendue de ces tendances sur le marché du travail 

canadien. Noire analyse couvre Ia période allant de 1967 a 1986, que nous avons divisée en trois 

parties, chacune correspondant a un chapitre particulier de l'histoire économique récente du Canada. 

La premiere, les années 1967 a 1973, retrace la fin du long boom économique d'après-guerre, qui 

syniboliquement s'est termind avec le premier choc pdtrolier de l'OPEP, en 1973. La deuxiême partie, 

qui va de 1973 a 1981, couvre les anndes de <<stagfiation>>, celles de Ia montée du chômage, de 

l'infiation, du ralentissement de Ia productivité et de Ia baisse des taux de croissance des salaires reels. 

La période de stagfiation a pris fin avec Ia recession qui a commence a La fin de 1981. De 

1981 a 1983, le taux de chômage est passé de 7,5 % a presque 12 %, et le niveau de l'emploi total 

a chute de 2,5 %. Mais après 1983, les taux de croissance se soft remis a monter, tout comme les 

mveaux de l'emploi total, et en 1986, ces derniers dépassaient de 5,7 % ceux d'avant la recession de 

1981. Ces années de recession, de reprise et d'expansion - Ia période allant de 1951 a 1986 - 

représentent La troisième partie, et La plus controversde, de notre analyse. La forte croissance de 

l'emploi total, caractdrisant tant I'dconomie canadienne qu'américaine au cours des années 80, s'est 

faite, selon certains, au détrituent de Ia qualité des emplois. 

Trois facteurs ont présidé au choix des années : a) la disponibilité des donnëes de l'Enqu&e sur les 
finances des consommateurs, qui n'est pas rëalisëe tous les ans, b) les périodes historiques décrites dans le prsent 
texte, et C) Ia nëcessité d'éviter les annëes situées aux extrëmités des cycles économiques (p. cx. 1982 ou 1983) 
puisqu'elles peuvent influer sur les résultats. Sur cc dernier point, les années 1967 et 1986 sont situées a des 
endroits semblables a l'intérieur du cycle d'affaires: toutes deux ont été marquees par une croissance relativement 
faible au cours d'une phase d'expansion prolongée. Ainsi, les annécs situées aux extremites de la période a 
['étude occupent des positions semblables dans le cycle. L'année 1973, marqu& par une croissance trés rapide, 
a tout juste précdé la recession de 1974-1975, tandis que l'année 1981, marquee au sceau de Ia croissance, s'est 
intercalée entre les r&essions de 1980 et de 1982-1983. Bien que ces deux dcrnires annécs n'occupent pas des 
positions tout a fait identiques dans le cycle, aucune n'est située a une extrémité, cc qui changerait compltement 
les résultats. 
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Principales constatations 

Notre analyse se divise en trois volets. Dans Ic premier volet, nous documentons, en nous 

servant des donndes tirécs de FEnquêtc sur les finances des consommateurs, le changement de Ia 

distribution des gains des travailleurs a plein temps toute Fannée pour les trois périodes precitées. Au 

cours de chacune des périodes, nous constatons qu'il y a polarisation de la distribution des gains, c'est-

a-dire que le nombre de salaries aux niveaux supdricurs et inféneurs a progressd et que le nombre de 

salarids au milieu a rdgressé. Au cours des deux premieres périodes (1967-1973 et 1973-1981), 

l'dvolution ddmographique du marchd du travail, notamment la croissance de l'activité des femmes, 

explique Ia majeure panic du changement survenu dans Ia distribution des gains. Compte non tenu 

de l'impact démographique. Ic dCplacement de la distribution des gains lors de Ia période inierm&liaire 

(1973-1981) sest fait exclusivement vers le haut. Par contre, même en tenant compte de l'impact de 

lévolution démographique, les années 1967 a 1973 - mais surtout les années 1981 a 1983 - sont 

caractérisées par Ia polarisation des gains. C'est pourquoi, dans Ic deuxième volet de Ia présente 

analyse, nous examinons plus attentivement Ia période de recession et de reprise qui a eu lieu 

rdcemment. Nous y examinons Ia these selon laquelle Ia restructuration par branche d'activité et 

profession des emplois est a i'origine des changements ayant modifié Ia distribution de salaires et des 

gains et nous concluons quelles n'expliquent qu'une petite panic du changement observe. Le déclin 

de Ia classe moyenne>> survenu au Canada au cours des annécs 80 traduit davantage une restructuration 

du cycle économique. La croissance disproportionnée de l'emploi mal rémunéré semble être largement 

tributaire de Ia baisse des salaires relatifs verses aux jeunes sur le marché du travail. Nous discutons 

briêvement des consequences de cc changement et de l'aspect temporaire ou permanent de ce dernier. 

Dans Ic troisième volet de I'étude, nous abordons Ia durée du travail et son incidence sur La 

distribution des gains. La structure de ces derniers peut changer - et Ia <cclasse moyenne* peut decliner 

- en raison de l'dvolution des taux de rémunération, des heures que les gens consacrent A leur emploi 

ou d'une combinaison de ces deux facteurs. Théoriquement, les tendances de l'un pourraient compenser 

les tendances de l'autre; par exemplc, lorsque les taux de rémunération dirninuent, les gens seraient 

susceptibles de travailler plus longtemps afin de maintenir leurs gains habituels. De fait, nous montrons 

que, de 1981 a 1986, Ia tendance des taux de rémunération et celle de Ia durée du travail allaient dans 

Ic même sens et se renforcaient I'une I'autre ii y avait polarisation a la fois des taux de rémunération 

ci de Ia durée du travail. La croissance des gains faibles était a Ia fois attnbuable a Ia baisse des taux 

de rCmunération et de la durCe du travail, tandis que Ia croissance des gains élevés s'expliquait par 

l'augmentation des salaires et de Ia durée du travail. 
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I. Le déclin de Ia classe movenne 1967-1986 

Premier aperçu : I'évolution de Ia distribution des gains 

Les donnëes résumdes au graphique 1 Ct présentées plus en detail au tableau 1 donnent a Ia 

fois une premiere vue d'ensemhle de Iévolution qu'a suivie Ia distribution des gains que nous 

analyserons dans le restant du present document et l'occasion de clarifier cerlaines des caractéristiques 

indispensables a l'interprëtation de ces résultats et de résultats subséquents. 

Comme l'illustre Ic graphique 1, Ia courbe de distribution des gains des travailleurs a plein 

temps toute I'année a bel et bien change et s'est de plus en plus polarisée au cours de ces vingi 

années. La proportion des emplois situés au bas (niveaux 1 et 2) et au sommet (niveaux 9 et 10) de 

Ia distribution des gains s'est accrue, tandis que Ia proportion de ceux situés au milieu a diminué. Les 

niveaux 3 a 8 ont perdu 8 points, ce qul a entraIné une hausse de 4,2 % du nombre de salaries 

occupant les niveaux infdrieurs et de 3,8 % du nombre de salaries occupant les niveaux supérieurs. 

Mais que signifient ces 10 niveaux? 

Dans Ia deuxième colonne de gauche du tableau 1, nous présentons les valeurs en doLlars de 

chacun des dix intervalles de gains. La colonne 1 présente la distribution des salaries en 1967 et 

montre que chacun des intervalles regroupait alors a peu de choses pres 10 % de bus les salaries. 

Pour dCfinir les niveaux de gains, nous avons divisd Ia distribution des gains de 1967 en dix groupes 

a peu prCs 6gaux. 2  Nous avons ensuite multiplié Ia valeur en dollars des salaires situés aux limites de 

chaque niveau par Ic taux de variation des gains medians observes de 1967 a 1986 afin d'obtenir les 

gains de 1986 equivalents 3 . S'iI n'y avait aucun changement dans Ia forme de Ia distribution des gains, 

nous constaterions alors qu'en 1986 le pourcentage de salaries était exactement le même qu'en 1967 

a chaque niveau (c'est-à-dire environ 10 %). La difference a Ia colonne 5 du tableau 1 représente La 

croissance ou La diminution de Ia proportion des salaries de chaque niveau. 

2  Le fait que chaque niveau ne regroupe pas exactement 10 % des salaries tient au faiL que nous n'avons 
pas consu-uit les lirnites de niveaux de remuneration avec des donnécs de gains toumant autour d'un seul mveau 
tel que 10 000 S. 

Sur Ic plan conceptuel, cette méthode &luivaut a la méthode du ratio fixe (p. ex. calculer La proportion des 
emplois situés sous Ia moitië de Ia m&liane, au-dessus de deux fois La m&iiane, etc.) utiliséc dans la plupart des 
etudes du addclin de in classe moyenne. L'avantage de la méthode du dédile est qu'elle foumit un plus grand 
nombre (10 au lieu des trois habituels) de niveaux de salaires, ce qui [a rend plus sensible aux vatiatiorts 
survenant a tous les niveaux de Ia distribution des salaires. Puisque toutes les categories ont a peu prs le mme 
nombre d'observations, II est possible d'Cviter que, dans l'analyse plus détaillée, de petits échantlllons influent 
sur certains niveaux de gains mais pas d'autres. 
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Graphique 1: Changement de la distribution des gains 
des employees a plein temps toute I'annee, 1967-86 
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Tableau 1: 	Changement de (a distribution des gains des travailleurs a plein temps toute I'année, 
1967-86 

Limites des niveaux 
Niveau des 	des gains des 	Distribution 	Distribution 	Variation de 

gains 	travailleurs a plein 	en 1967 	 en 1986 	1967 a 1986 
tcmps toute l'anne 	 % 

(miUiers de $) 

1 0 -$ 11.2 10,0 13.7 +3.7 
2 11.2 - 	 15.2 9.9 10.4 +0.5 
3 15.2 - 	 18.4 10.0 8.8 -1.2 
4 18.4 - 	 21.4 10.1 9.6 -0.5 
5 21.4 - 	 23.9 9.4 7.7 -1.7 
6 23.9 - 	 26.9 10.6 7.6 -3.0 
7 26.9 - 	 30.1 10.0 9.2 -0.8 
8 30.1 - 	 34.6 9.6 8.8 -0.8 
9 34.6 - 	 43.1 10.4 13.0 +2.6 
10 >43.1 10.0 11.2 +1.2 

Nombre de 
travailicurs 
(milhiers) 5.305 8.113 

Source: Donnëes de 1'Enqu&e sur les finances des consommateurs ajust&s par Ia Direction des etudes analytiques 
afin d'obtenir des donn&s chronologiques comparables, Statistique Canada. 

Cette méthode permet d'examiner l'évolution des gains relatifs et non des gains r6els. Nous 

cherchons avant tout a connaItre (a forme de Ia distribution des gains (a savoir s'il y a plus de salaries 

au sommet et au bas de celle-ci), non le niveau de ceux-ci (les gains reels ont-ils diminué ou 

augmenté?). 4  

Pour étudier le changement de Ia forme de Ia distribution, nous utilisons un indice de deflation des gains 
plutôt qu'un indice de deflation des prix (tel que la variation de l'indice des pri.x a La consommation, L'IPC) afin 
d'ajuster les distributions des gains pour différentes périodes en fonction d'une mesure commune. Lors des 
prcmires etudes américaines (p. ex. Bluestone et Harrison. 1986), on avait habituellement recours a un indice 
de deflation des pt-ix plutôt qu'a un indice de deflation des salaires, et le choix d'un indice de deflation des prix 
approprie était devenu un sujet de grande controverse (p. cx. Kosters et Ross, 1988). Comme Levy et d'autres 
l'ont cependant fait remarquer, il s'agissait d'un choix mediocre puisu'i1 confondait les effets de Ia redistribution 
des revenus - les changements de la forme réelle transversale des salaires - avec l'incidence negative de la 
stagnation de la productivité sur les gains reels moyens (ou medians). On a par Ia suite admis la neecssite de 
separer les effets cumulatifs de la redistribution et de Ia stagnation, et Ia pratique suivie dans le present document 
est devenue Ia norme dans ces etudes (Bluestone et Harrison, 1989). 
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Nous n'étudions que les travailleurs a plein temps toute l'ann6e 5 , car Ic dChat sur Ic od6clin 

de Ia classe moyennc> porte sur Ia proliferation des emplois avec des taux de salajrcs Clevds ou bas 

(Kosters et Ross, 1988). La distribution des gains annuels peut changer par suite d'unc modification 

des taux de rCmunération ou de Ia distribution de Ia durde du travail (heures ou semaines), sujet que 

nous examinons dans la troisième partie. Nous ne soutenons pas que Ia restructuration du travail (plus 

de travail a temps panic!, moms d'emplois saisonniers, etc.) n'est pas importante. Nous tentons plutôt 

de répondre a noire question de base. Par consequent, noire analyse de Ia période 1967-1986 se fonde 

sur les conventions existantes et se limite aux salarids a plein temps toute l'année et suppose que toute 

variation de Ia distribution des gains de ce groupe est le résultat des variations des taux de 

rémunCration plutôt que de Ia durCe du travail. 6  Nous avons aussi repris ceite analyse pour tous les 

salaries, y compris les travailleurs saisonniers et les travailleurs a temps partiel, et obtenu des résultals 

quelque peu diff6rents. 7  Dans Ia deuxième partie du present document, oii nous effectuons une analyse 

plus dét.aillée de la periode 1981-1986, nous utilisons une autre base de données qui nous permet d'en 

arriver a une solution plus satisfaisante de cc prohlème. 

Nos estimations du changement intervenu dans Ia forme de Ia distribution des gains entre 1967 

et 1986 renvoient exciusivement aux variations des gains relatifs des salaries a plein temps toute 

l'année. Le changement global au graphique 1 et au tableau 1 ne nous éclaire toutefois pas beaucoup 

ceux-ci nous apprennent peu de choses sur Ia datation, les bdnéficiaires et les raisons des 

déplacements observes. Dans les sections qui suivent, nous tentons de répondre a ces questions. 

Les travailleurs remunerts et les Lravailleurs autonomes travaillant a plein temps toute l'annee dont lcs gains 
sont supericurs a zCro font panic de l'echantillon. Le personnel des Forces armées en faiL egalement panic. En 
1967, 66 % des salariCs travaiflaient a plein temps toute l'annëe, ce qui &ait le cas pour 62 % d'entre eux en 
1973 et de 60 % en 1981 et en 1986. Ce groupe de travailleurs reprdsenterait cependant une proportion nettement 
supërieure de Ia dur& totale du travail dans l'economie. 

Norwood (1987) soutient que les processus qui gouvement les mouvements des travailleurs d'une ann& 
a l'autre - du moms ceux des Lravailleurs saisonniers et a temps partiel - occupes ou non occupes diffrent sun 
Ic plan qualitatif de ceux qui caract&isent le comportement des travaiLleurs a plein temps toute l'année; scIon lui, 
us devraient donc etre traités sdparment. 

Dans l'ensemble, ii y a eu moms de polanisation et plus de mouvement vers le haul pour tons les salaries 
au cours des deux premi&es pdriodes; Ia polarisation n'a etc forte qu'au cours de la periode allant de 1981 a 
1986. Deux raisons expliquent ces diffCrcnces : un écart au mveau de Ia population utilisee et des changements 
sous-jacents a [a distribution de Ia durCe du travail. L'&hantillon de tous les salaries comprend une proportion 
nettement suptheure de salanes faiblement remuneres, ce qui rend pins probable Ic mouvement d'ascension. Ii 
est quasi impossible de dCterminer l'incidence des changements sur la distribution de la dunce du travaiL Ii y 
a eu une baisse s&ulaire de l'emploi saisonnier et une hausse correspondante des emplois a temps partieL 11 est 
possible que les employes saisonniers et a temps partiel reçoivent des salaires relatifs plus eleves aujourd'hui que 
dans les annces 60 ou qu'ils travaillent plus d'heures par semaine ou plus de semaines par annee. Nos donnees 
ne noes perrnettent de diffCrencicr ces facteurs que pour Ia dernière des trois periodes a l'étude. 
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Le déclin de Ia classe moyenne au Canada : trois périodes de changement 

11 importe de determiner Ia période precise des variations brutes illusirCes au tableau 1 afin d'en 

évaluer I'importance. Si Ia plus grande partie de La variation s'est produite au debut de La période, 

puisqu'il ne s'est presque rien passé par la suite, nous traiterons probablement Ic dCplacement global 

comme s'il s'agissait d'un sujet d'intCrêt historique plutOt que contemporain. Par contre, si Ia tendance 

s'est accentuée au cours des derniêres années, la question devient plus pressante. 

Le graphique 2 illustre l'évolution de Ia distribution des gains de 1967 a 1973, de 1973 a 1981 

et de 1981 a 1986.8  Les chiffres ayant servi a tracer le graphique 2 sont présentés au tableau 2. Les 

trois périodes affichent des evolutions comparables - des mouvements compensatoires au sommet et au 

bas des distributions et une baisse correspondante de La part des salaries au milieu de celle-ci. 

L'importance de ces mouvements vane toutefois selon La période observée. Mesuré par l'indice de 

dissemblance (une mesure de Ia variation globale de la distribution), le changement a été quelque peu 

plus important entre 1981 et 1986 qu'au cours des autres pénodes. 

Pour garantir la comparabilitd des périodes, des déciles approximatifs ont été calculés pour la distribution 
des gains au debut de chague période. En raison de cc changement de base des distributions des salaires au debut 
de chaque péniode, Ia somme des variations pour ces trois périodes n'est pas égale a la variation totale observée 
pour la pdriode allant de 1967 a 1986, telle qu'eIle figure au tableau 1. 



10.0 2.0 
10.0 0 
10.0 -1.2 
9.8 -0.1 

10.2 -0.3 
10.0 -1.6 
9.9 +03 

10.1 -0.8 
10.0 +1.0 
10.0 +0.8 

I 7,531 

I 	4.1 

Tableau 2. 	Changement de Ia distribution des gains pour certaines périodes entre 1967 et 
1986, salaries a plein temps toute I'année 

1967-73 
	

1973-8 1 

Nivcau des gains 	Rep. 	Variation 	Rep. 	Variation 	Rep. 	Variation 
1967 	67-73 	I 1973 	73-81 	1981 	81-86 

1 10.0 0.4 j 	10.0 +1.9 
2 9.9 +2.1 10.0 -1.4 
3 1 	10.0 +03 10.0 -0.6 
4 1 	10.1 -0.6 9.9 +09 
5 9.4 4).8 I 	10.1 -0.7 
6 10.6 -1.1 I 	10.0 0.1 
7 10.0 -0.7 I 	10.0 -0.9 
8 9.6 +0.6 I 	10.0 
9 10.4 +0.4 10.0 +0.6 
10 1 	10.0 +0,3 10.0 +0.2 

Nombre de 5305 6,162 
travailicurs I 
(Millions) I 
Indice de 3.6 I 3.6 
dissemblance 

De tels déplacements pourraient s'expliquer, entre autres, par un changement dans les conditions 

démographiques du marché du travail. Robert Lawrence (1984) soutient, par exemple, que le xbaby 

boom>> est a l'origine de Ia plus grande partie de Ia croissance observée dans Ia partie inférieure de 

Ia distribution des gains aux Etats-Unis, c'est-à-dire par un grand nombre d'entrants dans la population 

active, qui ont tendance a influer négativement sur le profil général des salaires. Comme l'illustre le 

tableau 3, a mesure que les ((baby boomers>> joignaient Ia population active a Ia tin des années 60 et 

au debut des années 70, Ia proportion des travailleurs âgés de 15 a 24 ans s'est accrue. Au milieu et 

a Ia fin des années 70, cette proportion a cependant commence a diminuer en raison du vieillissement 

de la génération du baby boom et de I'arrivée d'une génération moms nombreuse. Etant donné que 

les jeunes travailleurs ont tendance a gagrter moms que leurs homologues plus âgés, ii est probable que 

Ia variation subséquente de la composition scion l'àge explique en panic les variations de Ia distribution 

des gains observées au cours de Ia premiere péniode, mais pas des péniodes subséquentes. 



Graphique 2: Changement de Ia distribution des gains 
des travailleurs a plein temps toute I'annee 
en trois periodes 
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11 y a dgalement eu une montée en flèche de I'activitd des femmes a partir des années 60 

(tableau 3). Les femmes ont tendance a gagner moms que les hommes, mime si cues exercent des 

professions semblables et travaillent dans des branches d'activit6 comparables. C'est pourquoi nous 

pouvons nous attendre a ce que la forme de Ia distribution des gains change lorsque Ia composition 

de Ia population active selon Ic sexe vane. L'objectif du present document n'est pas d'expliquer cet 

<écart entre les sexeso mais d'en mesurer I'incidence sur Ia forme de La distribution des gains. 

Table 3: Women and Youth as a Proportion of Total Employment, Selected Years 

Jeunes (15-24) 	Variation 	Femmes en 	Variation 
en pourccntage de 	en points 	pourcentage de 	en points 

l'emploi total 	 l'emploi total 

1967 	 24.6 	 32.0 

1973 	 26.6 	+2.0 ('67-13) 	35.8 	+3.8 ('67273) 

1981 	 24.2 	-2.4 	 40.3 	+4.5 

1986 	 20.5 	 -3.7 	 43.0 	+2.7 

Pour determiner l'incidence de l'Cvolution démographique, nous utilisons une technique de 

d&omposilion (décrite en annexe). Pour chacun des niveaux de gains, Ia variation est décompose en 

deux éléments Ia variation auribuable au changement de Ia distribution selon l'âge ou le sexe des 
salaries et Ia variation attribuable au changement de la distribution des gains a I'intérieur de chacun 

des groupes d'âge ou de sexe. 9  Etant donné que les femmes salariées ont également tendance a étre 

plus jeuncs que les hommes, l'incidence des changernents de la repartition des travailleurs selon Ic sexe 

contient une panic de I'incidence des changements de Ia composition selon I'ãge et vice versa. Pour 

tenir cornpte de ce manque possible d'indëpendance, nous estimons également l'incidence conjointe de 

l'âge et du sexe. Mais d'après les résultats obtenus, les changements de La composition selon I'âge 
et Ic sexe sont assez indépendants, puisque leur addition (en supposant qu'ils soient indépendants) 
donne a peu de choses pres Ic même total que Ia somme combinée de ces effets. Les résultats de cette 
procedure de normalisation pour la période 1967-1986 figurent au tableau 4 et sont résumés au 
graphique 3. 

Quatre groupes d'âge ont servi a l'analyse 15-24 ans, 25-34 ans, 35-49 ans, 50 ans et plus. 
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Au cours de toute Ia période (1967-1986), le recours accru a la main-d'oeuvre feminine a 

entraIné un déplacement appreciable des gains vers le bas (tableau 4, colonne 1), tandis que Ics 

changements de Ia composition selon I'Ige se sont traduits par une Iégere augmentation de La moitié 

supérieure de la distribution (colonne 2). Les effets de l'évolution de la composition selon l'ãge et Ic 

sexe étaient gdneralement compensatoires, mais les conditions démographiques <gIobales>> permettaient 

d'expliquer une bonne pat-tie de La croissance des echelons infdrieurs de Ia distribution des gains 

(colonne 3). Si L'on exciut ces changements démographiques (colonne 5), le mouvement ascendant (6,2 

% aux niveaux 9 et 10) a été plus important que celul vers le bas (2,7 % au niveau 1). Le graphique 

3, qui montre l'évolution de Ia distribution des gains avant et après correction des effets 

démographiques, illustre ce phCnomène. II serait toujours possible, méme après correction en fonction 

de l'évolution de la composition de Ia population active scion I'âge et le sexe, de qualifier de 

polarisation le mouvement global survenu au cours de mute Ia période étudiée. 



Graphique 3: Changement de Ia distribution des gains 
des employees a plein temps toute l'annee, 1967-86 
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Tableau 4. 	Variation de Ia distribution des gains attribuable au changement de Ia composition selon 
I'ãge et le sexe, 1967-1986, salaries a plein temps toute l'année seulement 

Cause: 

Niveau 
des gains 

1 2 3 4 5 
Changement de Changement de Changement de Variation totale Variation aprs 
Ia composition Ia composition la composition de Ia distributioni normalisation 
scion Ic sexe scion 1'ge scion l'age et des gains pour tenir 

seuiement seulement le sexe compte du 
changement de Ia 

composition 
scion 1'ge et 

le sexe 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

+ 1.7 
+2.2 
+ 1.5 
+0.6 
-0.2 
-0.7 
-1.0 
-1.1 
-1.4 
-1.5 

-0.8 
-0.8 
-0.5 
-0.2 

0 
+0.3 
+0.5 
+0.6 
+0.7 
+0.3 

+ 1.0 
+ 1.6 
+ 1.3 
+0.5 

0 
-0.4 
-0.6 
-0.7 
-1.0 
-1.4 

+3.7 
+0.5 
-1.2 
-0.5 
-1.7 
-3.0 
-0.8 
-0.8 
+2.6 
+ 1.2 

+2.7 
-1.1 
-2.5 
-1.0 
-1.7 
-2.6 
-0.2 
-0.1 
+3.6 
+2.6 

Indice de 	I 	 I 
dissemblance I 	6.0 	I 	2.4 	 4.3 	 8.0 

	 9.0 



Tableau 5. 	Variation de Ia distribution des gains attribuahle au changement de Ia composition selon rage et le sexe, 
1967-1973, salaries a plein temps totite I'année seulement 

Cause: 

1 2 3 4 5 
Nivcau Changement de Changement de Changement de Variation totale Variation apr 
des gains Ia composition 

scion Ic sexe 
la composition 

selori i'âge 
Ia composition 

scion l'age 
de Ia 

distirbution 
norrnaiisation 

pour tenir 
seulement seulement et le sexe des gains compte du 

changement cit 
Ia compositior 

scion l'âge 
le scxe 

+0.4 -0.1 +0.2 -0.4 I 	-0.6 
2 +0.5 -0.1 +0.3 +2.1 I 	+1.8 
3 +0.4 0 +0.4 +0.3 -0.1 
4 +0.1 0 +0.1 -0.6 -0.7 
5 0 0 +0.1 -0.8 -0.9 
6 -0.2 +0.1 0 -1.1 -1.1 
7 I 	-0.2 +0.1 -0.1 -0.7 -0.6 
8 -0.3 +0.1 -0.2 +0.6 +0.8 
9 -0.3 +0.1 -0.3 +0.4 +0.7 
10 -0.4 -0.1 -0.5 I 	+03 +0.8 

Indice de I 
dissemblance 1.4 I 	0.4 1.1 3.6 4.0 
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'1ahleau 6. 	Changement de Ia distribution des gains attribuable au changement de Ia composition selon Iàge et le se 
1973-81 salaries a plein temps toute I'année seulement 

Cause: 

1 1 	2 3 4 5 
Niveau Changement de Changement de Changemcnt de Changement de Variation apr 
des gains Ia composition Ia composition La composition Ia composition normalisatio 

scion Ic sexe scion ['age scion i'âge scion i'age pour tenir 
seulement seulement ci le sexe et Ic sexe du changeme 

de compositi 
scion i'age 
et le sexe 

1 +0.9 -0.2 +0.7 +19 +1.2 
2 +1.1 -0.2 +0.9 -1.4 -2.3 
3 +0.8 0 +0.8 -0.6 -1.4 
4 +0.4 0 +0.4 +0.9 +0.5 
5 0 0 0 -0.7 -0.7 
6 -0.3 +0.1 I 	-0.2 -0.1 +0.1 
7 -0.5 +0.1 -0.4 -0.9 -0.5 
8 -0.7 +0.1 -0.6 +0.2 +0.8 
9 -0,8 +0.1 -0.7 +0.6 +1.3 
10 -0.9 -0.1 -1.0 +0.2 +1.2 

Indice de I 
dissemblance 3.2 0.5 2.8 3.6 5.0 



WE 

Tableau 7. 	Changement de Ia distribution des gains attrihuahle au changement de Ia composition selon i'ãge et le sexe 
1981-1986, salaries a plein temps toute l'année seulement 

Cause: 

1 	1 2 3 	I 	4 5 
Niveau Changement de Changement de Changement de 	Variation totale Variation apr 
des gains Ia composition 

scion le sexe 
Ia composition 

scion I'âge 
la composition 	de Ia distribution 

scion iâge 	I 	des gains 
normalisatio 

pour tenir con 
seulement seulement et le sexe du changeme 

de compositi 
scion i'ge 
etlesexe 

1 +0.2 -0.3 -0.1 	 +2.0 +2.1 
2 +0.3 40.4 -411 	 0 +0.1 
3 +03 .0.4 -0.1 	 -1.2 -1.1 
4 +0.2 .0.2 0 	 -0.1 -0.1 
5 1 	0 -0.1 -0.1 	 -0.5 -0.4 
6 -0.1 0 -0.1 	 -1.6 -1.6 
7 -0.2 I 	+0.2 0 	 .4.0.4 -10.4 
8 -0.2 I 	+0.3 -4-0.1 	 -0.9 -1.0 
9 -0.2 +0.4 +0.2 	 4-1.0 +0.8 
10 -0.3 -0.5 1 	-0.8 	1 	+418 0 

Indice de 
dissemblance 1 	1.0 1 	1.4 1 	0.3 	 4.1 4.1 

Cependant, quand on examine Ia datation de ces effets démographiques, plusieurs autres 

conclusions importantes se dégagent (graphique 4 et tableaux 5 a 7). D'abord, Ic changement de Ia 

composition scion l'âge ne permet pas d'expiiquer i'accroissement des niveaux inférieurs de Ia 

distribution des gains pour aucune de ces trois périodes. Et les effets du changement de La composition 

scion l'âge ne sont vraiment appréciables que pour Ia plus récente de ces trois périodes. Les résultats 

des deux dernières périodes, au cours desquelles La part de L'emploi détenue par Les plus jeunes 

travailleurs diminuait, ne Sont pas surprenants. Cependant, mme pendant La période 1967-1973, Iorsque 

Ia part de l'emploi détenue par les plus jeunes travailleurs progressait, La modification de Ia composition 

scIon l'âge donnait lieu, dans l'ensemble, a un accroissement peu élevé des niveaux supéricurs de Ia 

distribution des gains. Ceia tiendrait au fait, scion ces résultats, non indiqués ici, que nous nous 

concentrons sur les travailleurs a piein temps toute l'année. Dc nombreux jeunes travailLeurs occupent 

des emplois a temps partiel ou saisonniers. Pour Ia période allant de 1967 a 1973 (mais pas pour les 
années suivantes), les changements de Ia composition par age se sont effectivement traduits par l'effet 

a Ia baisse prévu (bien que peu important) sur La distribution des gains quand tous les travaileurs 

ptc 
It 
4(1 



Graphique 4: Changement de Ia distribution des gains attribuable 
au changement de Ia composition des travailleurs a 
plein temps toute I'annee selon I'age et le sexe 
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étaient pris en compte. Nëammoins, ii est difficile de conclure que La croissance du nombre d'empiois 

faiblement rémunérés peut sexpliquer par 1'arriv& massive de jeunes travailleurs sur Ic marché du 

travail. 0  

En revanche, l'augmentation de Ia part de l'ernpioi ddtenue par les femmes a contribué, ci cc, 

au cours de chacune des périodes étudiées, a Ia hausse du nombre de salaries de Ia moitié inférieure 

de Ia distribution des gains. Cependant, I'incidence de ces changements de Ia composition selon le 

sexe s'est surtout faite sentir de 1973 a 1981. Bien que Ia part de l'emploi detenue par les femmes 

ait continue de croItre au cours des anndes 80, cette montée na que peu modiflé Ia forme de Ia 

distribution des gains. La part croissante de l'empIoi détenue par les femmes s'est traduite, de 1967 

a 1973, par un dépiacement net de la distribution des gains de 1,4 point de Ia moitid supérieure vers 

La moitié infërieure, de 32 points de 1973 a 1981 ci d'à peine 1 point de 1981 a 1986. 

Cette analyse par période nous permet de tirer notre troisième grande conclusion : les résuitats 
d'ensemble pour Ia période allant de 1967 a 1986 masquent d'importants écarts entre les périodes. Ces 

ëcarts ressortent très clairement lorsqu'on compare, au moyen du graphique 5, Ia variation de La 

distribution des gains avant et après correction de i'incidence des variations de Ia composition scion 

Ic sexe et l'âge. 

Dc 1967 a 1973, il y a eu, après correction des variations de la composition scion I'âge et Ic 

sexe, une certaine polarisation de Ia distribution des gains. 

Evolution démographique exciue, le mouvement observe de 1973 a 1981 s'est fait entièrement 

vers Ic haut de Ia distribution des gains. 

Ce mouvement contrastait fortement avec Ia polarisation marquee des salaires observée entre 

1981 et 1986, evolution demographique exclue, et Ia croissance enregistréc aux niveaux 

inférieurs (2,1 points aux niveaux 1 et 2) était peut-étre encore pius grande qu'aux niveaux 

supérieurs (1,9 point aux niveaux 7 a 10). Qui plus est, par rapport a Ia période précedente, 

les variations de Ia composition scion l'âge ci Ic sexe ne permettaient d'expiiquer qu'une partie 

relativement faibie de Ia variation totale ci cues étaient largement compensatoires. 

4ous faisons ici référence aux effets de composition des changements de Ia structure par age sur Ia 
distribution des gains. Dans La deuxime partie, nous examinons le role des changements des taux de salaire 
scion différents groupes d'age. raux pouvant varier scion Ia taille du groupe. 
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De ces résuitats, ii ressort ceci : sans I'évolution démographique, et en particulier, sans 

l'accroissement des empiois détenus par les femmes, moms bien rëmunérés, pratiquement aucune 

polarisation dans Ia distribution des gains naurait eu lieu de 1967 a 1981. Dc fait, changements 

démographiques excius, l'évolution de Ia distribution des gains, jusquau debut des annees 80, se serait 

traduite par une hausse iegêre de Ia part de i'emploi a la partie supdrieure de la distribution. Ces 

résultats soulèvent deux questions. Dabord, queue importance revét 4'évolution démographique 

observée avant 1981? Enfin, pourquoi Ia polarisation des salaires se poursuit-elle, et rnéme s'accentue, 

au cours des années 80, et cc meme apr6s que les repercussions de I'Cvoiution dCmographique du 

marchë du travail se solent pratiquement estompées? 

Pour repondre a Ia premiere question, ii faudrait pouvoir résoudre Ic mystère de l'écart entre 

les gains des femmes et ceux des hommes, une tâche qui déborde le cadre du present document. Sans 

un tel écart, Ia part croissante des empiois détenue par les femmes n'influerait pas sur Ia forme de La 

distribution des gains. Les femmes salariées oft tendance a être plus jeunes que leurs homologues 

masculins mais, comme nous i'avons vu, cela ne rend pas compte de i'incidence des changements des 

niveaux d'emploi que nous avons observes chez les femmes. Les femmes ont aussi tendance a se 

diriger vers d'autres professions et branches d'activité que les hommes, notamment vers les services 

aux consommateurs, oü les salaires soft bas et qui ont pris de i'expansion tout au long de cette 

période. En analysant, au rnoyen de ces donndes, i'impact de Ia modification de Ia repartition des 

salaries par secteur d'activité et profession, nous avons dü composer avec les contraintes de La qualité 

des données et de Ia discontinuité des pratiques de codification. Cependant, l'analyse que nous avons 

faite sous ces contraintes révèle que Ics changements de Ia distribution des salaries par secteur d'activité 

et profession n'avaient que peu de choses a voir avec Ia tendance observée, c'est-à-dire que presque 

tout le changement est survenu a l'intérieur des branches d'activité et des professions. C'est pourquoi 

Ia variation de La composition scion Ic sexe ne reflète pas une autre tendance sous-jacente. Puisque 

les femmes occupëes a plein temps toute I'année gagnent moms que les hommes exercant des 

professions semblabies ou travaillant dans des branches d'activité comparables, l'écart enire les gains 

des femmes et ceux des hommes et l'augmentation de La proportion de travailleuses au cours de cette 

période ont plutôt entrainé une hausse de Ia proportion des salaries ayant des gains relatifs peu élevés. 

Au cours des années 80. cependant, Ic taux de croissance de l'emploi chez les femmes a été 

plus faible que dans les années 70 et ii a eu une incidence négligeable sur Ia forme de Ia distribution 

des gains. Quoi qu'iI en soit, La polarisation des gains s'est poursuivie et s'est mëme queique peu 

accéiérée. Afin d'en cerner les causes, nous passons cette période au peigne fin dans La deuxième 

panic. 
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H. 	Recession et reprise : variations des taux de rémunération des emplois, 1981-1986" 

L'attention accrue que l'on accorde a Ia qualité du travail au cows des années 1980 tant au 

Canada qu'aux Etats-Unis est tributaire dans une large mesure du succès quont connu ces economics 

sur le plan de Ia creation d'emplois (Loveman et lilly, 1988). Bien que [a croissance de l'emploi total 

dans les economies européennes ait été a peu près nulle malgré Ia reprise, les deux economies nord-

américaines produisent des emplois en grand nombre depuis plus de cinq ans. 1_es théoriciens du 

déclin de Ia classe moyenne soutiennent cependant que Ia multiplication des emplois s'est faite au 

detriment de Ia qualité de ceux-ci, du moms sur le plan des taux de rémunération. La oqualitd du 

travail>' peut vouloir dire beaucoup de choses (compétences, autonomie, sécurité), mais ce sont surtout 

les taux de rémunération qui ont retenu ['attention. On a eu recours a deux scenarios de croissance 

de l'emploi pour soutenir Ia these selon laquelle les emplois créés au Canada (et aux Etats-Unis) 

pendant les années 80 sont ou bien omauvaiso et mal rémunérés dans l'ensemble, ou bien bons* et 

bien rémunérCs. 

Le scenario des ornauvaiso emplois est bâti sur Ia notion de croissance de l'emploi dans 

différents secteurs d'activité. On y signale que les emplois dans les services sont en moyenne moms 

bien rémunérés que les emplois dans le secteur des biens (Ce qui est vrai) et que Ia croissance de 

l'emploi est plus rapide dans le secteur des services que dans celui des biens (ce qui est également 

vrai). On s'esc surtout intCressé a Ia croissance rapide du segment des services aux consommateurs, 

oü les salaires sont trCs bas, qui regroupent le commerce de detail, les services alinientaires et 

l'hCbergement, ainsi que Ics services personnels, de loisirs et de divertissement. Cette tendance a été 
accentuée par [a recession de 1981-1983. Comme il fallait s'y attendre, les fabricants ont mis a pied 

de très nombreux travailleurs au cours de Ia recession, mais us ont également profité de la situation 

pour se restructurer. Au moment de Ia reprise, Ia production manufacturière a recommence, mais a des 

niveaux d'emploi total inférieurs et, en 1986, les niveaux d'emploi total (1,99 million de travailleurs) 

étaient inférieurs aux niveaux d'avant Ia recession (2,12 millions de travailleurs en 1981). En 1988, 
Ia main-d'oeuvre manufacturière s'établissait a 2,10 millions, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas retrouvé 

son niveau de 1981. 

Ccue section s'appuie sur une analyse beaucoup plus poussée prësent& dans un document antërieur de 
J. Myles, G. Picot, T. Wannell et intitulé Les salaires ct les emplois au cours des années 1980, document de 
recherche n° 17, Direction des etudes analytiques, Statistique Canada. 



MOM 

Le scenario des obons emptols>> repose sur Ia notion de Ia croissance de l'emploi dans 

différentes professions. On y signale que Ia croissance de I'emploi chez les administrateurs, les 

professionnels et Ics techniciens a etC beaucoup plus rapide qu'au sein d'autres professions (cc qui est 

vrai) et que ces emplois sont micux rCmunCrCs que d'autres types d'emplois (Ce qui est Cgalement 

vrai).' 2  Conclusion : les nouveaux emplois sont de qualitC supérieure et sont en gCnCral bien 

rem unCrCs. 

On peut tirer ces deux conclusions en utilisant exactement les mémes donnCes pour Ia même 

çriode. Comment ces deux theses apparemment raisonnables peuvent-elles mener a des conclusions 

a ce point diffCrentes? Peut-être le scenario des <mauvais emplois* et celui des obons emplois sont-

its un peu justes tous les deux, chacun permettant pour ainsi dire d'expliquer une parlie du tout. II 
se peut que Ia restructuration des secteurs d'activité soit Ic moteur de I'expansion du norubre d'emplois 

faiblement rémunérds et que Ia restructuration des professions soit celui de l'accroissement du nombre 

d'emplois a rCmunCration élevCe et, qu'ensemble, us accentuent Ia polarisation des salaires. Peut-

être sont-ils également faux tous les deux. De nombreuses forces influent sur Ia repartition des salaires, 

et Ia modification de Ia distribution des salaries par branche d'activité et celle de Ia repartition des 

salaries par profession n'en sont que deux. On trouve des emplois bien et mat rémunérés dans toutes 

les branches d'activité et dans toutes les professions et, en soi, les changements dans la composition 

des salaires par branche d'activité et par profession ne nous apprennent pas a quel niveau de salaire 

(ou de traitement) ii y a perte ou gain d'emplois. 

Pour répondre a ces questions quant aux effets des variations de la repartition des salaries par 

branche d'activitC et par profession sur Ia qualité du travail, it faut absolument Ctudier les taux de 

rCmunCration plutôt que les gains des particuliers. Les gains annuels, méme pour un travailleur a p1cm 

temps toute l'annCe, sont une combinaison pondCrCe des taux de rCmunération Ct de Ia durée du travail 

dans tous les emplois occupCs au cours de l'annCe, lesquels pourraient recouvrir plusieurs branches 

d'activité ou professions.L3  Deux enquêtes spdciales menCes par Statistique Canada, soit l'Enquête sur 

Iz Ainsi, le Centre canadien du marche du travail et de La productivitC (1988:2) conclut, a partir des donnécs 
de Statistique Canada. qu'entre 1981 et 1987. 86.3 % dc La croissance nette de l'emploi a cu lieu dam Ia 
categoric professionnelle des administratcurs, des professionnels et des techniciens. 

D'ordinawe, dans l'Enqu&e sur les finances des consommateurs ou la procdure de collecte des donnécs 
du recensement, cc problme est compUqué du faiL que Ic repondant declare 1a profession et Ia brandc d'aaivitC 
dans laquetle it travaile au moment de l'enqu&e (ou du recensement) et le revenu qu'il a touché pendant l'année 
civile précédente. 
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l'activité, qui couvre l'annëe 1986, et l'Enquête sur l'activité en 1981, qui couvre lannde 1981, qui 

ant recueilli des donnCes sur les emplois occupes, les salaires (ou les traitements touches) et les heures 

travaillées par les répondants pendant lannée, nous permettent d'Ctudier les emplois et les taux horaires 

de rémunération (ou Ic traiternent equivalent) qui y sont rattachds plutôt que les particuliers Ct leurs 

Dc plus, nous ne somrnes plus limités a n'étudier que les travailleurs a plein temps toute 

l'année. bus les emplois ddclarés par l'ensemble des salaries ant été convertis en emplois en 

equivalent de plein temps toute Fannée (EPT) au moyen d'une procedure de pondération dans laquelle 

un emploi en equivalent de plein temps correspond a 2080 heures de travail (un emploi tout l'année 

a 40 heures par sernaine). C'est pourquoi ii faut parfois de deux a trois emplois a temps partiel pour 

faire un EPT. Pour les besoins de notre analyse, ces EPT ont été divisés en 10 niveaux de salaires 

au moyen des procedures décrites c idessus .L4 

Les changements observes dans Ia distribution des taux de rémunération dans les emplois 

(graphique 6 et tableau 8) étaient semblables, mais pas identiques, a ceux enregistrés dans les 

distributions des gains examines précédemment. La distribution des salaires se caractérise par deux 

zones de croissance supérieure a Ia moyenne des emplois. D'abord, dans Ia catégorie Ia plus basse 

(moms de 5,24 $ lheure en 1986), le nombre d'emplois s'est accru de 275 000. Enfin, clans les 

categories supérieures (de 11,87 a 19,47 $ de l'heure), le nombre d'emplois a monte de presque 250 

000. Cette croissance des emplois a rCmunération élevée a touché pnncipalement la septième catégorie 

et non pas les tranches supérieures.' 5  

Les procedures suivies sont décrites en detail dans le document de recherche n 17 de Myles, Picot ci 
Wannel (1988). 

15 Ce qui semble indiquer que la croissance aux niveaux des gLM 9 ci 10 (mentionnéc précédemment) 
s'explique par l'augmentation des salaires et de la duréc du travail, conclusion que nous vérifierons au troisième 
chapitre. 
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Tableau 8. 	Variation nette des emplois en equivalent de ptein temps selon le niveau de rémunCration. 
Canada, 1981-1986 

Niveau de 	 EPT 	I Variation nette 	Distribution 	 Vanation 
rm unra (ion 	 1981-1986 

1981 	1986 
	 1981 	1986 

'000 '000 '000 % punt 

1 821 1,096 I 	275 I 	9.4 12.1 2.7 
2 827 836 9 I 	9.4 9.2 -0.2 
3 918 767 I 	-151 I 	10.5 8.5 -2.0 
4 884 914 I 	30 I 	10.1 10.1 0.0 
5 896 875 I 	-21 I 	10.2 9.6 -0.6 
6 898 845 I 	-53 I 	10.2 9.3 -0.9 
7 784 947 I 	163 I 	8.9 10.5 1.6 
8 966 982 I 	16 I 	11.0 10.8 -0.2 
9 963 1,030 I 	67 11.0 11.4 0.4 
10 807 767 -40 I 	9.2 8.5 -0.7 

Total 8,764 9,059 296 
(milliers) 

Dans [a section suivante, nous examinons le role de [a restructuration des branches - le 

dp1acement des emplois du secteur des biens vets celui des services - darts ce changement. 

L'effet de [a restructuration salaires 

Les affirmations selon lesquelles Ic déplacement des emplois du secteur des biens vers celui 

des services polarise la distribution des salaires s'appuient sur plusieurs hypotheses des. La premiere 

a trait a Ia distribution des salaires a l'intërieur des branches d'activité et aux differences qui existent 

entre les secteurs en expansion ou en regression. Les emplois offerts dans le secteur des services sont-

us bien ou mal rémunérés? us sont en fait les deux a [a fois, ce qui n'est guère etonnant. Le secteur 

des services regroupe plus des deux tiers de tous les emplois; on y trouve des secteurs très vastes et 

très différents. Les données pour 1986 (graphiques 7 ci 8) nous apprennent ceci 

- 	Les secteurs de l'administration publique et de Ia sante, de l'éducation et des services sociaux 

(surtout ['education) sont caractérisés par un grand nombre d'emplois a rémunération élevée, 

les trois niveaux de rémunération supérieurs y regroupant respectivement 45 % et 38 % des 

emplois en 1986 (13,50 $Iheure ou plus), comparativement a 30 % pour ['ensemble de 

I 'économie. 

16  Les niveaux des gains en 1986 ëtaient <$5.24, $6.76. $7.97, $9.22, $10.43, $11.87, $13.55, $15.58, 
$19.41. 
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Le secteur des services aux consommateur& 7  est celui qui pale le moms bien. En 1986, 9 % 

seulement des emptois de ce secteur se trouvaient aux trois niveaux de rëmunération supéricurs, 

tandis que 61 % occupalent les trois niveaux inféneurs (moms de 8 $Iheure). Un tiers des 

emplois de cc secteur occupaient Ic tout dernier niveau (moms de 5,25 $/heurc), 

comparativement a 12 % pour I'ensernble de l'économie. 

- 	Les autres composantes du secteur des services - les services de distribution et les services aux 

entrepnses - se rapprochent davantage de Ia moyenne de l'économie, bien que dans les secteurs 

des transports et des communications, les salaires soient supérieurs a Ia moyenne. 

Donc, Ia baisse ou Ia montée des salaires attribuable au déplacement des emplois vers les services 

depend des services qui prennent de I'expansion. 

Qu'en est-il des emplois dans Ic secteur des biens, oü le niveau de l'emploi a diminué? I_es 
emplois y occupent-ils surtout les niveaux interrnédiaires de La distribution des salaires, comme le 

laissent entendre les théoriciens du "déclin de La classe moyenne>? Pour répondre a cette question, 

nous avons divisé Ic secteur des biens en trois groupes a) ressources naturelles et branches connexes'; 
b) fabrication; et c) construction. 

- 	Le secteur des ressources naturelles de l'économie est celui qui paie Le mieux, puisque 53 % 
des emplois qui y sont offerts se situent aux trois niveaux supérieurs de Ia distribution des 

salaires et que 13 % seulement de ces emplois se trouvent dans les trois niveaux inféricurs. 

- 	Dans le secteur de Ia fabrication, les ernplois sont bel et bien concentrés aux niveaux 

intermédiaires, puisque moms d'emplois y sont offerts aux niveaux inférieurs et superieurs 

que dans l'ensemble de I'ëconomie. 

La liste des branches de chacun des secteurs d'activité se trouve a l'annexe A. 

En plus de l'exploitation forestire, des p&hes et des mines, nous avons inclus des branches tributaires 
des ressources telles que Ia transformation du bois, le papier ci les produits connexes, Ia premi&e transformation 
des métaux, le pétrole, Ic charbon cites services d'utiljtd publique. 
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- 	Dans Ic secteur de Ia construction, les taux de rémunération ont tendance a ètre quelque peu 

supéricurs a Ia rnoyenne, 36,8 % de tous les emplois se trouvant dans les trois niveaux 

supéricurs. Ct 21,7 %, dans les trois niveaux inférieurs. 

La part de l'emploi détenue par chacun des trois secteurs a diminud de 1981 a 1986, de sorte 

qu'en supposant que les pertes d'emplois soient réparties proportionnellement d'un bout a I'autre de 

l'intervalle des niveaux des salaires, on pourrait s'attendre a une certaine diminution du nombre 

d'emplois situés aux niveaux intermédiaires et même supérieurs. La part de l'emploi de chacun des 

segments du secteur des services, sauf l'administration publique, s'est accrue. La croissance a été 

particulièrement forte du côté des services aux consommateurs, oil les salaires sont bas, ci du côté de 

Ia sante, de l'éducation et des services sociaux, oil its sont supérieurs a Ia moyenne. Dans I'ensemble, 

Ia part des emplois en equivalent de plein temps du secteur des services s'est accrue de près de 4 

points pendant cette courte période, passant de 66 % a 70 %. Voilà une expansion presque aussi forte 

qu'au cours des années 60 ou des années 70. En principe, de tels déptacements pourraient expliquer 

l'évolution de Ia structure des salaires, mais le font-its? 

Tableau 9. 	Repartition en pourcentage des emplois en equivalent de plein temps selon les prindpaux 
secteurs d'activité, 198 1-1986 

1981 
I 

1986 	I 
Variation de 
la p a r 
reIti'e 

Ressources natureiles 9.6% 7.8% -1.8% 
Fabrication (sans les resources) 18.8 17.1 -1.6 
Construction 5.5 5.0 -0.5 

Total partiel: production de biens I 	33.9 30.0 -3.9 
Services de distribution 12.4 12.7 0.3 
Services aux consommateurs 19.7 21.3 1.7 
Services aux entrepnses 9.7 10.2 0.5 

Total paruel: services marchands 41.8 44.2 2.4 
Sante/&lucationJscrviccs soclaux 15.2 16.9 I 	1.8 
Administration publique I 	9.2 8.8 I 	-0.4 

Total partiel: services non marchands I 	24.4 25.7 j 	1.3 
Ensembles des services I 	66.1 70.0 3.9 

Pour trouver la réponse a cette question, nous avons utilisé la méthode de decomposition d&rite 

en annexe. D'aprs les résultats obtenus (tableau 10), la restructuration des branches a eu une certaine 

incidence, mais relativement mineure. En moyenne, les changements intervenus dans Ia composition 

par branche représentaient 13 % de Ia variation totale de Ia distribution des salaires et seulement 11 

% de Ia croissance du nombre d'emplois faiblement rCmunérés. Ces résultats et les autres constatations 



- 23 - 

dont nous faisons état en bas de pag& 9  correspondent aux rdsultats d'études amdricaines comparables 

(Lawrence. 1984; lilly, Blueston et Harrison, 1987). Bref, le changement de Ia distribution des emplols 

par branche d'activité ne permettait d'expliquer qu'une petite partie des mouvements observes sur Ic 

plan de Ia distribution des gains. Dc toute evidence, d'autres circonstances contribuaient de façon 

beaucoup plus importante a Ia qualité de i'empioi que Ia modification de Ia structure industrielic de 

l'emploi. 

Tableau 10. 	Ventilation par branche d'activité de Ia variation de Ia distribution des salaires, 1981- 
1986 (emplois en equivalent de plein temps) 

Cause de Ia variation: 

Niveau de 	Variation totale de Ia Variation de la Variation de Ia 	Variation 
remuneration 	part de Ia distribution composition des distribution 	des 	simultan& 

des salaires emplois entre les emplois entre les 
(emplois a temps branches d'activité branchs d'activite 

partiel) 

 2.7% 0.3 2.3 0.1 
 .02 0.2 -0.4 0.0 
 -2.0 0.1 -2.0 -0.1 
 0.0 0.1 -0.1 0.0 
 -0.6 0.0 -0.6 0.0 
 -0.9 0.0 -0.9 0.0 
 1.5 -0.1 1.7 -0.1 
 -0.2 -0.3 0.1 0.0 
 0.4 -0.3 0.7 0.0 
 -0.7 -0.1 -0.6 0.0 

Distribution 
de variation 
totale pour tous 100% 13% 84% 4% 
les facteurs* i=1 2 3 
(P) 

Cette mcsure est une indication grossiere de La part moyenne (pour l'ensemble des mveaux de 
rëmun&ation) de chaque compc€ante dans Ia variation totale de Ia distribution des salaires. 

A l'intCrieur de chaque niveau de remuneration (1 a 10), la part de chaain de ces trois facteurs (p. cx. 
la variation de la composition des emplois entre les branches d'activite) est mesuree par la valeur absoluc 
de l'incidence de cc facteur sur Ia distribution. Darts cc calcul. Ia grandeur est importante, mais non la 
direction. Aprês avoir déterminé Ia grandeur de la part d'un facteur darts Ia variation (de is distribution 
des gains) a I'int&ieur de chaque niveau de remuneration, on determine sa part darts is variation totale 
en pondérant son importance a l'intërieur d'un niveau donne par la variation a cc mveau. Si un facteur 

' Notre analyse des donnécs de 1980 et 1985 sur tes gains tirées du recensement du Canada confirment et 
renforcent ces résultats. L'evolution de la composition par branche ne permettait de rendre compte que de 10 
% de Ia variation totale de la distribution des gains pour l'ensemble de l'économie. Pour la p&iode 1970-1980 
(toujours scion les données du recensement sur is distribution des gains), ii nous a éte possible de rendre compte 
de 28 % de Ia variation chez les travailleurs a plein temps toute ['annee. 
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(p. ex. Ia variation de Ia composition des emplois) explique 90 % de Ia variation obscrvëe a cc niveau. 
mais Si Ia distribution des gains a cc mveau n'a quc pcu vari, I'incidence de ce facteur sur la variation 
totale scrau alors minime. 

La variation de Ia part misc en moyenne pour tous les niveaux de rmunëration aitribuahie a un facteur 
donn4 est calcule comrne Suit 

Soit P Ia variation de Ia part du facteur i (p. ex. la  composition des emplois entre les branches 
dactivitë) au niveau de rmunëration j (j = 1.10). Soit P Ia variation totale de La part au niveau de 
rmun&ation j (c.-ä-.d. Ia colonnc 2 du tableau). Alors P, - Ia moyenne pond&e de la variation de 
la part du facteur i pour tous les niveaux j (c.-à-.d. 13 % pour le facteur 1) est 

to 	IP! 	P 

ji 	10 	3 
'i 

j=i 	 1=1 

Le premier facteur est Ic coefficient de pondëration. 
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Changements dans Ia structure des professions 

Lorsqu'on examine les tendances mises en valeur par Ics partisans du scenario des <<bons 

emplois>>, on obtient des rdsultats quasi idenhiques. Le scenario des cbons emplois> met l'accent sur 

le nombre croissant d'emplois d'adrninistrateurs, de professionncls ci de techniciens, dont les sa!aires 

et traitements sont habituellement supérieurs a Ia rrioyenne. L'emploi s'est accru plus rapidement dans 

les categoric des administrateurs que dans Ia plupart des autres categories de professions au cours de 

cette periode : sa proportion demplois en equivalence de plein temps toute l'année est passéc de 11 

% a 14 %. Les administrateurs touchaient Cgalement le salaire horaire moyen le plus élevé (14,95 $) 
en 1986, comparativement a 11,48 $ pour l'ensemble de I'économie. Par ailleurs, le nombre d'emplois 

dans les ventes et les services, oü les taux de rémunération sont inférieurs a Ia moyenne, s'est 
dgalement fortemerti accru. Ce phdnomène est semblable a I'expansion observée dans le secteur des 

services, oü la croissance s'est fait sentir a La fois dans les professions bien rémunérées Ct mal 

rémunérées; ce genre de tendance pourrait expliquer Ia modification de La repartition des salaires dans 

l'ensemble des secteurs d'activité. Toutefois les résultats de notre analyse des effets de Ia variation 
de La composition des professions different peu de ceux des variations par branche d'activité, ci nous 
n'en parlerons donc que briêvemenl. 2°  

En moyenne, La variation de Ia composition des professions explique 19 % de celle des salaires 

pour I'ensemble de l'économie. Le rnouvement de I'emploi vers les professions maE rémunérécs 

(pnncipalement dans les ventes et les services) ne représentait que 10 % de la croissance des emplois 

faiblement rémunérés. En soi, La proportion croissante des emplois bien rémunérés (posies 

d'administrateurs surlout) aurait fait monter de 0,8 % Ia proportion des emplois occupant les deux 
niveaux supérieurs de rémunération, mais d'autres circonstances ont compensé ce mouvement ci enirainé 
i.ine baisse identique (0,8 point) de Ia proportion des emplois occupant Les deux niveaux supérieurs de 

rémuné.ration. 

Ces résultats font l'objet d'une analyse pousséc dans Myles, Picot ci Wannell (1988). 
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Notre dernier test consistait a normaliser simultanément les variations de Ia composition des 

branches d'activité et Ia distribution des professions a l'intérieur de celles-ci. Ensemble, ces deux 

facteurs ont compté pour 22 % de Ia variation totale de la distribution des Laux de rémunération dans 

les emplois. Tous ces résultats sont rohustes, quels que soient les facteurs sexe ci age (ceci sera 

cxplicité plus loin), en dépit du fait que nous considérions tous les emplois ou seulement ceux a p1cm 
tcmps (c'est-à-dire qu'il ny a pas véritablement de lien entre la croissance de l'emploi a temps partiel 

et les variations en question). Tout cela semble bien mystérieux. Bien que les fluctuations, tant au 

niveau des branches d'activitd que des professions, de I'emploi aient une certaine incidence sur La 

distribution des salaires, celle-ci est mineure en regard des autres facteurs agissant sur I'économie. 

Mais quels sont au juste ces <<facteurs? Nous ne prétendons pas les connaitre. Dans Ia section 

suivante, nous proposons cependant une réponse qui met le problème en perspective. 
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Le scenario des (cMcEmplois 	cherchez l'erreur 

Une bonne partie de Ia rhëtorique populaire (et intellectuelle) entourant les dCbats sur les 

tendances salariales naissantes vise ce qu'il serait convenu d'appeler le scenario des McEmplois>, le 

fait indéniable qu'en Amérique du Nord, les emplois mal rémunérés des services aux consommateurs 

(services comprenant Ia branche de Ia restauration rapide) ont vu leur proportion s'accroitre de façon 

inhabituellement rapide au cours des dernières années. Notre analyse montre que le changement de 

la distribution des emplois par branche d'activité et par profession n'explique quen partie Ia variation 

totale de l'écheUe des salaires, en général, et de Ia croissance de Ia proportion des emplois faiblement 

rémunérés, en particulier. Cette constatation rend contestable Ia version pourtant courante du 

phenomène des <McEmptois>>. Mais qu'est-ce donc qul ne tourne pas rond dans ce scenario? Selon 

nous, ceux qui insistent pour dire que la croissance des services a Ia consommation mal rémunérés est 

l'explication de l'évolution de Ia distribution des salaires des emplois sont en train de confondre le 

symptôme et Ia cause. 

D'abord, ii serait faux de conclure que le fait de tenir compte des services aux consommateurs, 

oü les salaires sont bas, ne nous aide pas a comprendre les tendances salariales naissantes. La 

conclusion pnncipale de notre analyse est que Ia taille changeante des branches d'activité n'a contribué 

que peu a modifier Ia repartition des salaires et que Ia majeure partie du changement s'est produit 

l'intérieur des branches d'activité. L'un de ces principaux changements a été le ruouvement a la baisse 

observe a l'intérieur des services aux consommateurs. L.a proportion des emplois en equivalent de plein 

temps de ce secteur occupant Ic dernier niveau de rémunération (moms de 5,24 $ en 1986) est passée 

de 22 % en 1981 a 33 % en 1986. Autrement dit, l'apport du secteur des services a La croissance 

nette des emplois mal rémunérés ne s'expligue pas tant par Ic fait gue sa part de I'emploi alt augmenté 

au cours de La période (bien gue cela a éte le cas), mais plutót par Ic fait gue, a l'intérieur du secteur 

méme, Ia proportion des ernplois mal rCmunérés s'est fortement accrue de 1981 a 1986. Voilà un 

indice (il ne faut y voir rien d'autre) susceptible de nous aider a rdsoudre le problème. 

L'une des caractéristiques des services aux consommateurs est !e nombre relativement élevé de 

jeunes travailleurs qui y sont emp!oyds. En 1986, les jeunes travailleurs (16-24 ans) occupaient 35 % 
des emplois en &Iuivalent de temps partiel de ce secteur, comparativement a 18 % pour l'ensemb!e de 

l'économie. Para!lèlement, les salaires re!atifs des jeunes ont diminué, recul qul s'est manifesté par 
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un mouvement a Ia baisse des salaires dans Ic secteur des services aux consommatcurs. Mais cette 

diminution des salaires relatifs des jeunes a touché globalement l'économie, pas sculement les services 

aux consomrnateurs. L.a proportion des ernplois ddtenus par les jeuneS travailleurs et occupant les deux 

déciles inférieurs de rémunération s'est accrue de 13 % dans le secicur des ressources naturelles, de 

15 % dans celui de Ia fabrication, de 16 % dans celui de Ia construction, de 13 % dans celui des 

services de distribution, de 17 % darts celui des services aux consommateurs, de 7 % dans celui des 

services aux entrepnses. de 15 % dans celui de Ia sante, de l'éducation et des services sociaux, et de 

14 % dans celui de l'administration publique. Des tendances a Ia baisse similaires, bien que moms 

marquees, ont également été observées chez les 25 a 34 ans dans tous les secteurs d'activité, Ic 

déplacernent s'étant surtout fait des nivcaux supérieurs aux niveaux intermédiaires de l'échelle de 

repartition des salaires. En revanche, chez les cohortes plus âgëes, le déplacement s'est suttout fait des 

niveaux inférieurs aux niveaux intermédiaires.' Le graphique 9 illustre Ia diminution des salaires 

relatifs des jeunes et l'augmcntation des salaires relatifs des travailleurs plus âgés. Nous tenons 

egalement a souligner que les distributions ligurant au tableau 11 ont été calculées après exclusion de 

tous les emplois a temps partiel. Nous ne décrivons pas ce qui est arrivé aux ernplois a temps partiel 

détenus par lea éwdiants mais ce qui est arrivé aux emplois détenus par les travailleurs a plein temps. 

Dc plus, ces baisses ont ëtd observées pour les deux sexes dans toutes les regions du pays. La baisse 
des taux de rémunCration des jeunes ne s'est pas non plus Iimitée aux jeunes peu scolarisés, puisqu'elle 

a touché égalernent les diplômCs du postsecondaire de même que les élèves du secondaire n'ayant pas 

obtenu leur diplOme. 

Bref, la croissance des emplois mal rémunCrés eat dans une large mesure [a consequence d'une 

diminution des taux de rdmunération relatifs (et reels) payés aux travailleurs PIUS jeunes, tandis que Ia 

croissance des emplois au sommet pouvait s'expliquer en partie par le versement de taux de 

rémunération plus élevés aux travailleurs plus ages. La détérioration de Ia qualité du travail, mesurée 
par Ia croissance de l'emploi faiblement rérnunéré, n'est pas surtout un phénomène de McErnpIoiss. 

Elle eat simplement plus évidente dans le secteur des services aux consommateurs, vu Ia forte 

concentration de jeunes travailleurs que l'on y trouve. 

Des tendances semblables ont apparu Iorsque nous avons examine Ia struure des salaires scLon 1'ge a 
l'intérieur des professions. 

22  Pour le detail de ces rCsultats. consulter Myles, Picot et Wannell (1988). 
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TABLEAU 11. 	PIODIFICATIOM DE LA kEPARTIT ION DES SALAIRIS DES EMPLOIS A PLEIN TQS, BRANCH D'ACTIVIT, 
OUPE DES 16-24 ANS, 1981-1986 

I 
I 

I 
I 

I 
I 	ACTIVITES 

I 
I 

I 
I 	SERVICE 

I 
I 

I 	RESSOURCES 
I 

NATURELLES I 	K)JflJYACTURIIES I 	CONSTRUCTION 
$ 

I 	DE DISTRIBUTION 

I 	NIVLAUDE I 
I 
I I 

I 

I 	RMUNRATION I I I 	- 
I 	HORAIRE' REPARTITION IREPARTITIOM IREPARTITION IREPARTITION 
I I 	DES VARIATION I 	DES 	VARIATION I 	DES VARIATION I 	DES 	VARIATION 
I I 	SALAIRES 1981-86 I 	SALAIRES 	1981-86 I 	SALAIRES 1981-86 I 	SALAIRES 	1981-86 

I 	1986 I 	1986 I 	1986 1 	1986 

I 
I 	1 

I 
1 	13.2 7.0 

I 
I 	18.3 9.4 

I 
I 	12.5 4.2 

I 
I 	13.7 5.8 

I 	2 I 	13.1 6.21 20.6 6.01 20.0 11.51 19.9 6.9 
3 I 	13.1 1.2 I 	18.9 0.6 I 	15.8 3.4 I 	17.5 -O. 

I 	4 I 	13.4 4.6 I 	12.2 -2.2 I 	19.8 5.6 I 	14.9 0.'. 
I 	S I 	11.9 2.2 I 	9.3 -2.4 I 	11.1 -2.6 I 	10.9 -0. 

6 I 	9.6 0.3 I 	9.8 -1.9 I 	4.7 -5.3 I 	7.9 -4.1 
I 	7 I 	9.4 -0.7 I 	6.4 -2.2 I 	8.3 0.2 I 	6.8 -3.: 
I 	8 I 	12.1 -6.8 I 	2.8 -3.9 I 	4.2 -6.7 I 	4.2 -2.1 
I 	9 I 	3.0 -11.5 I 	1.7 -1.7 I 	2.4 -6.0 I 	4.1 

10 
I 

I 	1.3 
I 

-2.5 I 	0.0 -1.7 I 	1.3 -4.2 I 	0.2 -1. 

I I 	SERVICES AUX 
I 
I 	SERVICES AUX 

I 
I 	SANTE/EDUCATION I 	ADMINISTRATION 

I 
I 	CONSOMMATEURS I 	EMTR'RISES I 	SE&VIES SOCIAUX I 	PUBLIQUE 

1 
I 
I 	47.7 19.71 

I 
11.4 1.71 

I 
19.2 8.01 

I 
21.5 12.1 

I 	2 I 	21.0 -3.0 I 	20.4 5.4 I 	17.5 6.9 I 	10.5 1. 
I 	3 I 	11.6 -4.71 25.3 2.51 12.3 -2.91 12.6 0.1 

4 I 	8.9 -2.4 I 	22.7 3.8 I 	12.0 -2.2 I 	17.6 4. 
I 	5 I 	3.9 -3.5 I 	9.3 -3.3 I 	11.4 -3.6 I 	11.8 
I 	6 I 	3.2 -0.9 I 	5.7 -4.1 I 	11.7 -0.7 I 	11.2 

7 I 	1.5 -1.1 I 	3.2 -0.5 I 	8.2 0.4 I 	6.9 -1.1 
I 	8 I 	1.1 -1.5 I 	1.0 -1.9 I 	6.7 -0.3 I 	3.7 -2.2 
I 	9 I 	0.7 -1.41 0.3 -2.81 0.5 -4.01 3.7 -2.1 
I 	10 
I 

I 	0.5 
I 

-1.2 I 	0.7 
I 

-0.7 I 	0.6 
I 

-1.6 I 	0.6 
I 

-1.2 

t VOIR LA DESCEIPTION All TABLEAU A-i. 
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Que penser de ces changements? La dichotomie du déplacement de Ia distribution des salaires 

entre les travailleurs plus jeunes, d'une part, et les travailleurs plus âgés, d'autre part, est-elle 

temporaire ou permanen te ? La baisse des taux de rémunération chez les jeunes travailleurs est-elle Ic 

symptome d'une diminution plus générale de Ia qualité du travail que mesurent d'autres critères tels 

que les compétences requises/exigences ou Ia qualitd de Ia formation offerte aux employés débutant.s? 

Ou les nouveaux entrants dans Ia population active font-its tout simplement le méme travail pour un 

salaire rnoindre? 

Ii existe deux scenarios, mais ces données (et aucune autre donnée, du reste) ne permettent pas 

de juger facilement de leur valeur. Dans selon le premier, les tendances observées du côté des emplois 

offerts aux jeunes traduisent un changement structurel plus général de l'organisation de Ia demande de 

main-d'oeuvre, tendances qui se manifestent davantage chez les nouveaux entrants dans La population 

active : conventions collectives a double niveau, emplois a temps partiel plus nombreux, syndicats 

moms puissants et ddplacement de Ia production de milieux oü les salaires moyens soft élevés et 

varient peu vers des milieux oü les salaires moyens soni plus bas et varient beaucoup (Bluestone Ct 

Harrison, 1989). La lente croissance de Ia productivité, Ia diminution réelle du salaire minimum ci 

peut-étre aussi, dans une plus large mesure, Ia creation d'emplois plus nombreux dans de petites 

entreprises qui paient moms bien, tout cela pourrait contribuer a cette restructuration. De tels 

changements pourraient aller a l'encontre d'une remontée rapide des salaires relatifs des jeunes 

travailleurs. 

Selon Ic second scenario - plus prometteur pour les jeunes - Ia baisse des salaires relatifs des 

jeunes serait liée au chomage élevé et a Ia faible demande (combinée a une offre élevée) de main-

d'oeuvre que l'on a observes au debut de Ia décennie. La baisse des salaires relatifs ci reels a ouveri 

Ia voie a l'expansion de l'emploi, cc qui a contribué a faire baisser le taux de chômage chez les 

jeunes; celui-ci est maintenant infCrieur au niveau d'avant Ia recession (1981). Somme toute, peut-

étre y a-i-il eu arbitrage entre les salaires et les emplois au debut et au milieu des années 80. Si tel 

est le cas, Ia poursuite de l'expansion économique et Ia hausse connexe de la demande de main-

d'oeuvre pourraient renverser Ia tendance observée au cours de Ia décennie précédente. 
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Dans ce scenario, les variations des salaires sont déterminées en grande partie par une baisse 

de Ia demande de main-doeuvre jeune. Bien que La taille du marchC de I'emploi pour les jeuries alt 

diminué depuis La fin des années 70, les nouvelles cohortes faisant leur entrée sur Ic marché du travail 

ne touchent toujours pas les gains auxquels on pourrait s'attendre d'un bassin dCcroissant dc main-

d'oeuvre jeune parcc que le marché du travail est encore encombré par d'importantes cohortes de 

travailleurs qui approchent de I'âge mür (Foot et Li. 1988). Dans ce scenario plus positif, on peut 

s'attendre a ce que les salaires des jeunes se redressent dans un avenir rapproché. 

Afin de determiner lequel de ces deux scenarios reflète le plus Iidèlement La situation récile, 

ii nous faut des donnécs nouvelles et de meilleure quaLité. II nous faut également disposer d'une 

période suffisamment longue pour que ces processus aboutissent. Une telle conclusion nous ramène 

cependani a La question sous-jacente du debut, a savoir l'arbitrage entre La quantité ci Ia qualité des 

emplois. Comparativement a Leurs homologues européens, les jeunes travailleurs du Canada ont profité 

des retombées des hauts niveaux de creation d'emplois observes au cours des années 80. En 1986, Ic 

taux de chômage chez les jeunes était revenu aux niveaux d'avant Ia recession, alors qu'en Europe, ii 

Ctait demeuré élevé malgré Ia reprise. En contreparlie, les salaires des jeunes travailleurs canadiens se 

sont détériorés sensiblement. Ccci semble également indiquer que dernièrement, les salaires au Canada 

étaient réeLlement soupics, mais que ce phdnomène touche principaLement les emplois offerts aux jeunes 
travailleurs et les postes de premier echelon. 

III. Durée du travail, taux de rémunération et distribution des gains 

Des etudes antérieures réalisëes par des analystes de Statistique Canada (Van Cleef, 1985; Gover, 1986) 
ont révéLé que Ia durée du travail a suivi une tendance a Ia polarisation, comme La distribution des taux 

de rëmunération. Van Cleef (1985) a constaté que méme si Ia durée moyenne du travail est passée 
de 39,0 en 1976 a 37,8 en 1984, un plus grand nombre de Canadiens travailLaient soil plus longtem, 

soit moms longtem, alors que moms travaillaient ce que I'on pourrait appeler des heures Knormales* 

a plein temps. L'augmentation de La proportion d'emplois a temps parliel qu'il a observée (de 12,4 % 

en 1976 a 16,4 % en 1984) n'a donc surpris personne. On se doutait cependant moms que La 
proportion des empLoyës travaillant des semaines plus longues que Ia normale - plus de 50 heures - 

augmentait également. Par consequent, Ia proportion des travaiLleurs faisant des semaines KnormaLes* 

a plein temps (30-49 heures par semaine) est passée de 75,9 % en 1976 171,3 % en 1984. Une étude 

de suivi réalisée par Gower (1976) révèle que cc sont les travailleurs plus scolarisés - ci probablement 

ceux qui, également, touchaient un salaire plus Clevë - qui voyaient leur semaine de travail s'aLlonger 

le plus. 
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La distribution des gains (bus les travailleurs, plutôt que seulernent les travailleurs a p1cm 
temps toute l'année), comme nous l'avons observe, est le produit des taux de rëmunération et du 

nombre d'heures travaillées dans le cadre d'un emploi. Théoriquernent, les tendances de l'un pourraient 

compenser sur les tendances de l'autre. Les travailleurs qui font panic de la proportion croissante de 

faibles salarids pourraient étre poussés a travailler davantage. Dc méme. les travailleurs qui font partie 

de Ia proportion croissante des hauts salaries pourraient choisir de <<s'offrir> plus d'heures de loisirs 

en travaillant moms, mais les nouvelles tendances confirment les predictions néo-classiques les heures 

de loisirs sont plus coüteuses pour les hauls salaries, de sorte qu'ils achètent>> moms. Les résultats 

des etudes de Van Cleef et de Gower tendraieni cependant a démontrer que c'est le contraire qui est 

vrai un plus grand nombre de hauls salaries ont également travaillé un plus grand nombre d'heures, 

ce qui a accentué l'effet de polarisation. La base de données de I'Enquête sur l'activité (EA) nous 

permet pour la premiere fois de delimiter clairement les deux composantes des gains ci de confirmer 

nos doutes. C.ela est rendu possible du fait que I'Enquête sur l'aciivité en 1981 et l'Enquête sur 

l'activité de 1986 nous renseignent sur les gains annuels, Ia durée du travail dans les emplois et les 

taux de rémunération horaires. 

Au graphique 10, nous avons place chacun des 10 niveaux de rémunération dans un des quatre 

quadrants bases sun les salaires relatifs et Ia durée annuelle relative du travail. Dans les niveaux de 

rémunération du quadrant inférieur gauche (notamment les niveaux 1 a 4), les salaires relatifs ci Ia 

durée relative du travail en 1986 étaient inférieurs a ceux de 1987. Dans les niveaux du quadrant 

supérieur droit (notamment les niveaux 8 a 10), les salaires relatifs et Ia durée relative du travail étaient 

supérieurs. Les variations des salaires des quatre niveaux inférieurs de rémunération (1 a 4) 

s'expliquaient donc par Ia baisse des salaires et de Ia durée du travail. Inversement, les salaries des 

trois niveaux supénieurs de rémunération (8 a 10) touchaient des salaires relatifs plus élevés et 

travaillaient une durëe relative plus grande en 1986 qu'en 1981. Bref, l'évolution de Ia durée du 

travail a accentuC plutôt que neutralisé Ia variation de la distribution des taux de rémunération. 

Si les variations de l'offre relative et de Ia demande de main-d'oeuvre expliquent Ia polarisation 

de Ia distribution des gains, ml n'est peut-étre pas surprenant de constater que Ia quantité (durée du 

travail) et les prix (salaires verses) varient dans la méme direction. II y a eu un certain mouvement 

tant sun Ic plan de Ia quantité que sur celui du prix payé pour Ia main-d'oeuvre aux niveaux supérieurs 

et inférieurs de Ia distribution des gains. 



Graphique 10: Variation entre les salaires relatifs et les heures relatives 
travaillées pour chacun des dix niveaux de gains 
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Afin de determiner, pour chaque niveau de gains. Ia part de Ia variation atirihuable a I'Cvolution 

des salaires et de la dur& du travail, ii nous faut recourir a nouveau a Ia technique de decomposition. 

La variation a un niveau de gains donné est le produit de 

la variation de la part des travailicurs touchant un taux de rdmunération donné (appelée ceffet 

salaires>> au tableau 12) 

Ia variation de la durée du travail pour uric categoric de taux de rémunération donn6&-3  (appelée 

effet durée du travaib au tableau 12) 

Un troisième facteur, l'<interaction>> entre les facteurs 1 et 2, que l'on ne peut atiribuer 

uniquement a l'un ou l'autre (salaires ou durée du travail), figure aussi au tableau 12. 

11 ressort de ces résultats que 

La variation des t.aux de rémunération et celle de Ia durde du travail ont contribué de façon 

presque Cgalc a Ia variation globale de Ia distribution des gains. S'agissant de Ia variation 

totale de Ia distribution des gains entre 1981 et 1986, 41 % s'expliquait par Ia variation de Ia 

distribution des taux horaires scion les 10 niveaux de rémunération, et 50 % par la variation 

de Ia distribution des gains a l'intérieur des categories des taux de remuneration (l'effet de Ia 

durée du travail). 

Dc plus, Ia variation de Ia distribution des taux de rémunération et Ia variation de Ia durée du 

travail ont contribud a Ia polarisation de Ia distribution des gains. Dans les deux cas, ii y a 

eu diminution aux niveaux intermédiaires de Ia distribution et croissance aux niveaux supéneurs 

et inférieurs. 

23  La technique de decomposition perrnet de distinguer les variations de Ia distribution des gains resultant 
a) des variations de la distribution des salaries entre les niveaux de remuneration et b) des variations de la 
distribution des gains a l'interieur des niveaux de remun&ation. Notre hypothse est que la maleure partie dc 
Ia variation des gains a l'interieur des niveaux de remuneration (c'est-à-dire le facteur b) est attribuable a la 
variation de Ia durëe du travail. A noter cependant qu'une partie de la variation des gains attribuable a Ia 
variation de Ia duree du travail pourrait s'expliquer par un dCplacement de Ia proportion des salaries se trouvant 
au bas d'un niveau de remuneration dome vets le sommet de ceiui-ci. Dc tels effets ont probablement pcu 
d'importance lorsque Ia distance entre les deux limites définissant un niveau de remuneration est petite, mais Us 
pourralent en avoir beaucoup bisque cette distance est grande. Ii est toutefois fort probable que nos estimations 
exagèrent 1'.ceffet duree du travaib* au dixième niveau de remuneration, qui est une categoric ouverte comprenant 
tous les taux de remuneration, qui. en 1986, etaient superieurs a 19,41 S. 
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3) 	Bien que les deux facteurs soient polarisants, Ia baisse des taux de rémunératjon a contribué 

plus que celic de Ia durée du travail a l'accroissement des niveaux inférieurs. Par contre, 

I'augmentation de La durëe du travail a contribud davantage quc Ia hausse des taux de 

rémuntration a l'accroissement iux nivcaux suptrieurs. 

Tableau 12. 	Decomposition du changement de In distribution des gains, 1981-1986, données de I'Enquéte 
sur l'activité en 1981 et de I'Enquéte sur l'activité 

Cause de Ia variation de Ia çrt: 

Variation totale 
de la distribution 	(1) 'Effet 	(2) Effet duréc 	Facteur 

des gains, 	 salaires" 2 	du travai1 2 	d'interaction 
1981-1986 

Niveau de 
rémunëration 

 +1.2 +09 +0.2 +0.1 
 s-0.8 4-0.3 +0.6 -0.1 
 0.0 +0.1 0.0 -0.1 
 -0.1 -0.2 I 	+0.2 -0.1 
 -1.8 -0.7 -1.3 +0.2 
 -1.3 -0.8 I 	-0.5 0.0 
 -0.2 -0.2 I 	0.0 0.0 
 -1.2 -0.1 I 	-1.1 0.0 
 +0.1 +0.3 I 	-0.1 -0.1 
 +2.6 +0.5 I 	+2.0 +0.1 

Pourcentage de Ia 
variation globale 
exptique par le 
facteur 41% 50% 9% 

Moyenne ponderée de la variation en pourcentage explique par Ic facteur pour chaain des 10 niveaux, 
le facteur de pondëration étant Ia variation au niveau en question. Voir le tableau 8 
Variation attribuable a un changement de la distribution des travailleurs entre les 10 niveaux de 
rdmun&ation. 
Variation attribuable a un changmeent de la distribution des gains a l'int&ieur de chaquc nivcau tie 
rémunration. 
Bien que les deux facteurs aient did *polarisants. la baisse des taux de rdmunëration a contribud plus 
que celle de Ia duréc du travail au mouvement vers les niveaux inféricurs de Ia distribution. Par onntre, 
I'augmentation de la durée du travail explique une plus grande partie de la variation aux nivcaux 
suprieurs que l'accroissement des taux de rémunération. 

' i.e taux tie rémunération horaire pour un particulier au cours d'une annde donnée est la moycnne pondérée 
des salaires horaires de chacun des emplois détenus au cours de l'année, le facteur de ponddration étant Ia duréc 
du travail. Tant pour Ia distribution des taux de rémunération que pour des gains, la baisse est deteminéc sur 
la base des donnécs de 1981, et les limites des déciles sent extrapolécs pour 1986 au rnoyen de Ia variation du 
Laux de rémunération median ou des gains annuels moyens. On calcule ensuite La variation de Ia proportion des 
particuliers dans chacun des 10 niveaux de rémunération. 
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Conclusion 

La distribution des gains des travailicurs a plein cemps toute lannée s'est polarisée davantage 

depuis La fin des anndes 60. Après prise en compte de La composition scion lâge et le sexe, ii y avail 

toujours polarisation en 1967-1973 et 1981-1986. Dans les années 70, l'accroissement au niveau 

inférieur de La distribution des gains était le fait d'une combinaison de deux facteurs l'écart entre les 

gains des hommes et ceux des femrnes et La proportion accrue de femmes dans La population active. 

La polarisation des gains s'est poursuivie, voire accentuée, au cours des années 80. Les effets 

démographiques ont été moms prononcés au cours de cette période qu'auparavant, de sorte que méme 

en ne tenant pas compte de l'évolution démographique, Ia polarisation de Ia distribution des gains des 

cravailleurs a plein temps toute l'année était importante au cours de cette pénode. 

Lévolution de la composition des emplois par branche d'activité et par profession (c'est-à-

dire Ic déplacement vers les services et vers les categories de La gestion et de Ia direction) n'expliquail 

qu'une petite panic de ia variation totale de Ia distribution des salaires dans les années 80. Plutôt, 

l'augmentation de Ia proportion des emplois au bas de Ia distribution des gains serait surtout attribuable 

a Ia baisse des salaires relatifs chez les jeunes. Cette baisse s'est manifestée dans toutes les regions 

du pays, aussi bien chez Les hommes et les femmes que dans Ies branches d'activité et les professions. 

i.e redressement des salaires relatifs des jeunes dépendra du fait que leur baisse ait été attnbuable a 
des circonstances relativement temporaires - teiles que Les fluctuations dans l'offre de main-d'oeuvre 

attribuables au ((baby boomo et l'effet cyclique sur Ia demande de main-d'oeuvre - ou des changements 

structurels a plus long terme qui ont entrainé Ia baisse. 
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Annexe A 

Definition de huit sedeurs d'activité 

Code de la (TI 
(1980) 

1) Ressources naturelles 
Exploitation foresure 	 I 041.051 
P&he/pigcage 	 I 031-033 
Mines metalliques 	 I 061 
Combustibles min&aux 	 I 063-071 
Mines non m&alliques 	 I 062 
Carri&es et sablitres 	 I 081.082 
Services miniers 	 I 091-092 
Industries du bois I 	 251-259 
Industries du papier et activitës connexes I 	 291-299 
Premiere transformation des métaux I 	 361-369 
Produits du p&role et du charbon I 	 491-499 

nergic dlectrique, gaz et eau I 
2) Fabrication (A l'exclusion des ressources naturelles) I 

Aliments et boissons I 
Produ its du Labac I 
Caoutchouc et produits en matitre plastique I 	 121-122 
Cuir 151-169 
Textile I 	 171 
Bonnetenc I 	 181-199 
Filatures I 	 NA. 
Habillement 243-249 
Meubles et articles d'ameublement I 	 261-269 
Imprimerie et &liuon I 281-284 
Fabrication de produits en m&l I 	 301-309 
Fabrication de machines I 	 311-319 
Materiel de transport I 	 321-329 
Produits electriques I 	 33 1-339 
Produits minëraux non metalliques I 	 351-359 
Produits chimiques j 	 371-379 

I 	 391-399 
3) Construction I 

Entrepreneurs généraux I 	 401-442 
Entrepreneurs spcia1iss I 	 421429 
Services I 	 441449 
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Definition de huit secteurs dactivité 

Code dc la CTI 
(1980) 

Set-vices de distribution 
Transports 	 I 451-461 
Entreposage 	 I 471-479 
Communications 	 I 481-484 
Commerce de gros 	 I 501-599 

Services aux consommateurs 	 I 
Commerce de dtai1 	 I 601-692 
Divertissements et loisirs I 	961-969 
Services personnels 971-979 
Hthergemern et restauration I 	911-922 
Services divers I 	982-999 

Services corn merciaux 
Finances 	 J 	 701-729 
Assurances 	 I 	73 1-733 
Assurances et affaires immobi1ires 	 I 	75 1-761 
Services divers a Ia direction d'entreprises 	 I 	771-779 

Sante. &lucation et services sociaux 	 I 
Enseignement et services annexes I 	851-859 
Services m&licaux et sociaux I 861-869 
Organisations religieuses I 	981 

Administration publique I 
Administration f&lerale I 	811-812 
Administration provinciale I 	822 
Administration locale I 	832 
Autres niveaux d'administration I 	841 

* 	Puisque l'analyse porte sur leconomie non agncole, l'agriculture a ete exclue. 

Nota : Le secteur des biens comprend les branches des ressources naturelles, Ia fabrication et La construction. 
Le reste se retrouve dans le secteur des services. 



Annexe B 
La technique de decomposition 

Aux fins de demonstration, nous présentons ci-après Ia decomposition de Ia variation dc Ia 

distribution des salaires en variation de Ia composition des branches d'activitC et en variation de Ia 

distribution des salaires a l'intérieur de ces dernières. 

Les formules algébriques de Ia technique sont exposées ci-dessous mais I'approche est 

essentiellement assez simple. La variation totale a un niveau donné de la distribution des salaires (soit, 

par exemple, Ic niveau le plus bas, dont la part a augmenté de 2,7 points entre 1981 et 1986) est 

decomposée en trois facteurs 

Ia variation de la distribution des emplois en &iuivalent de plein temps entre les huit secteurs 

de 1981 a 1986, Ia distribution des salaires a l'intérieur des secteurs dtant maintenue constante; 

Ia variation de Ia distribution des salaires a I'intérieur des huit secteurs, Ia distribution des 

emplois entre les secteurs Ctant maintenue constante; 

un rapport d'interaction, qui représente Ia proportion de Ia variation attribuable a une variation 

simultanée a Ia fois de Ia distribution des salaires a I'intérieur des secteurs et de Ia disthbution 

des emplois entre eux. Ce facteur est habituellement assez petit comparativement aux facteurs 

1 et 2. 

Cette méthode est mécanique, c'est-à-dire que certaines distributions sont maintenues constantes 

tandis que d'autres peuvent varier. Bien sCAr, ce phënomène ne se produit pas dans La réalité. 

Néanmoins, cette technique permet de décomposer la variation au sein d'une distribution et elle nous 

en apprend beaucoup. 

Soit X,,, le nombre d'emplois en equivalent de plein temps dans la branche 1, au niveau de 

rémunération j pour l'année t. 

X est Ic nombre d'emplois dans Ia branche i, au niveau de rémunération j. 

X, est le nombre total d'emplois en equivalent de plein temps pour l'année t. 
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Soit alors W = 	Ia proportion de l'ensemble des emplois dans Ia branche i pour I'année 

au niveau de rémunëration j 

et 

I, = X, est Ia proportion de tous les emplois pour l'annde t dans la branche i 

Ct 

P = XIX Ia proportion de tous les emplois pour Iannée I se retrouvant au niveau de 

rémunération j. 

Si A P représente Ia variation de Ia proportion d'emplois au niveau de rémunération j entre 1981 et 

1986, 

Nous aurons alors A P, = 	- P, 1 , en remarquant que JAP, = 0 

mais que P, = X,JXI 

cc qui peut être exprimé ainsi 

= 	((x, 1/x) (XX)) = 	I 
I 	 1 

Donc P = 	- IW 1  L1 
1 	1 

mais W = W 1  + 

donc P, = 	+ A'V 3 ) ( 1 81  + al,) - V/,g  (I ;81 ) 

La multiplication et Ia sommation des termes donnent les résultats suivants 

P1 =Iwo,  A I + 

composante resultant 
de La variation de la 
distribution des 
emplois entre les 
branches 

A\V,J 'i81  + 

composante resultant de la 
variation de (a distribution 
des salaires a I'intérieur 
des branches 

w ij a I 
composante resultant de 
Ia variation des deux 
facteurs, ou rapport 
d' interaction 

Au moyen de La formute ci-dessus, Ia variation pour chacun des dix niveaux de rémunération a été 

décomposé. Afin d'obtenir une mesure unique des rdsultats de La decomposition pour les 10 niveaux, 

on utilise I'approche suivante. 

Toutes les variations de Ia part relative (p. cx., P,, L, W, etc.) sont incorporées a la mesure 
cornme valeurs absolues, sans tenir compte du signe. 
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La contribution de chacune des trois composantes a La variation totale de Ia part est Ia moycnnc 

pondërée pour tous les niveaux de rémunération de sa contribution a chaque niveau. Las facteurs de 

pondération sont Ia valeur absolue de la variation totale de La part pour chaque niveau de rémunération. 

Elle est calculée de la façon suivante : Si P est Ia variation de La part atiribuable a Ia 
composante I (p. cx. distribution des emplois entre les branches d'activitë) au niveau de rémunération 

, si P1  est la variation totale de La part pour le décile j, alors F, Ia moyenne pondéréc pour tous 

les niveaux j de La variation de Ia part attribuable a Ia cornposante I, est 

F,. = ° 

4Pj 

Le premier terme de Ia somme est Ic coefficient de pondération. 
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