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RÉSUMÉ 

Au Canada, au cours des années quatre-vingt, la dispersion du nombre d'heures de travail 
hebdomadaire s'est accrue chez les hommes mais non chez les femmes. Par ailleurs, pour les 
deux sexes, le nombre d'heures de travail hebdomadaire présente une dispersion plus marquee 
dans les emplois a plein temps. Chez les femmes, Ia dispersion du nombre d'heures de travail 
hebdomadaire n'a pas augmenté au niveau agrégé, parce que les femmes travaillant a temps 
partiel ont vu, au cours de la deuxième moitié des années quatre-vingt, leur nombre d'heures de 
travail par semaine augmenter par rapport aux femmes travaillant a plein temps. Entre 1981 et 
1993, le pourcentage de personnes ayant une semaine normale de travail a chute, tandis que Ia 
proportion de personnes des deux sexes travaillant de tongues semaines ou un nombre réduit 
d'heures par semaine a augmenté. Ce déplacement vers la semaine de travail courte ou prolongée 
persiste peu importe Ia conjoncture macro-économique. Le transfert vers Ia semaine de travail 
prolongée est plus marqué chez les hommes âgés de 25 ans et plus que chez les hommes plus 
jeunes. II est également plus important chez les travailleurs dont le niveau de scolarité est élevé 
que chez les travailleurs ayant un niveau de scolarité inférieur. On constate cette tendance dans 
la plupart des branches d'activité mais pas dans toutes les professions. Ainsi par exemple, plus 
de gestionnaires travaillent de tongues heures mais c'est le cas aussi pour les travailleurs de sexe 
masculin spécialisés daris Ia vente, les travailleuses spécialisées dans les sciences naturelles et 
sociales ainsi que les personnes ayant un emploi dans le secteur de la transformation. 

Mot-clés : Heures travaillées; inégalité; dispersion, semaine de travail 



Introduction 

Au Canada, au cours des années quatre-vingi, l'indgalitd de Ia repartition des gains annuels s'est 

accrue chez les hommes et chez les personnes des deux sexes travaillant a plein temps toute l'année. 

Morissette, Myles et Picot (1993) montrent, dans une étude récente, que l'augmentation de Ia dispersion 

du nombre d'heures travaillécs annuellement explique en grande partie l'accroissement de I'inégalité des 

gains observée pour Ic sous-ensemble de travailleurs ayant occupé Ic même emploi a temps plein toute 

l'année. Pour ces travailleurs, les changements dans le nombre d'heures annuelles ne font que refldter les 

changements dans le nombre d'heures de travail hebdomadaire. Ainsi, cette constatation semble indiquer 

que Ia dispersion croissante du nombre d'heures de travail hebdomadaire est un facteur important de 

l'accroissement de l'inégalité des gains. 

Alors que de nombreux documents oft été rédigés sur I'augmentation du nombre dcmplois a 
temps partiel p.  ex. Conseil économique (1991)J et que les personnes travaillant 50 heures ou plus par 

semaine ont attire l'attention de certains chercheurs [Van Cleeff (1985), Gower (1986)J, aucune étude n'a 

dtd réalisée jusqu'à present en vue de verifier si la dispersion (ou l'inégalité) du nombre d'heures de travail 

hebdomadaire a augmenté au cours des années quatre-vingt au Canada. 

Le present article vise entre autres a combler ce vide. A l'aide de données de l'Enquêie sur Ia 

population active, nous présentons des renseignements sur I'ampleur cite moment des changements qui 

se soft produits, entre septembre 1976 ci septembre 1993, dans Ia dispersion du nombre d'heures de 

travail hebdomadaire. D'après nos résultats, depuis le debut des années quatre-vingt, la dispersion du 

nombre d'heures travaillées par semaine a augmenté chez les hommes mais non chez les femmes. 

Toutefois, cette dispersion s'est accrue chez les travailleurs a plein temps des deux sexes. FaiL le plus 

important a noter, en 1993, moms de travailleurs des deux sexes avaient une semaine normale de travail 

ci un plus grand nombre travaillaient soil de longues semaines soit un nombre r&luit d'heures par semaine 

qu'en 1981. Entre 1981 ci 1993, la proportion d'hommes travaillant de 35 a 40 heures par semaine est 

tombée de 77 % a 69 %. Au cows de Ia méme période, Ia proportion d'hommes travaillant a temps 

partiel est passée de 2 % a 5 % alors que Ic pourcentage d'hommes travaillant au moms 50 heures par 

semaine a grimpé de 9 % a 13 %. 

Comme le taux de chômage moyen au Canada se chiffrait en moyenne a 11,2 % en 1993 ci a 
7,5 % en 1981, il n'est pas surprenant que le nombre de personnes travaillant a temps partiel ait augmenté 
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entre ces deux années. Toutefois, le fait que davantage de personnes travaillent de longues semaines en 

1993 comparativement a 1981, malgré Ia conjoncture défavorable du marché du travail, est fort étonnant. 

Pourquoi est-ce le cas? Le present article a pour deuxième objectif d'examiner des réponses possibles a 
cette question. 

On pourrait croire que Ia proportion croissante de personnes travaillant de longues heures reflète 

tout simplement les changements dans des facteurs touchant un ensemble de branches d'activité donné. 

Par exemple, des changements technologiques dans le secteur manufacturier pourraient entralner le 

prolongement de Ia semaine de travail de certains travailleurs spécialisés dans cette branche d'activité. 

Nous montrons toutefois que les données ne corroborent pas ceue explication; le pourcentage de personnes 

travaillant de longues heures s'accroit dans Ia plupart des grands groupes de branches d'activité du secteur 

des services comme dans le secteur manufacturier. Cela laisse supposer, a tout le moms, que les causes 

de l'augmentation du nombre de personnes travaillant de longues semaines ne sont pas liées a Ia branche 

d'activité. Par ailleurs, le fait que les gestionnaires travaillent plus d'heures qu'avant pourrait expliquer 

l'importance accrue de la semaine de travail prolongée. Les données toutefois ne corroborent pas cette 

explication non plus. En effet, si Ia semaine de travail prolongée n'a pas gagné du terrain dans toutes les 

professions, elle est devenue plus fréquente chez les hommes travaillant dans Ic secteur de la vente, chez 

les femmes spécialisées dans les sciences naturelles et sociales, chez les personnes des deux sexes 

travaillant dans le secteur de Ia transformation aussi bien que chez les gestionnaires. Donc, Si le 

déplacement vers Ia semaine de travail prolongée semble se produire dans la plupart des branches 

d'activité, il ne se manifeste pas dans toutes les professions. 

Morissette, Myles Ct Picot (1993) soutiennent qu'il est possible que les pressions plus fortes subies 

par les entreprises pour qu'elles augmentent la souplesse de leurs effectifs les aient amené a recourir a 
davantage d'employés a temps partiel tout en exigeant plus d'heures de travail de leur effectif de base. 

L'augmentation des coüts fixes de Ia main-d'oeuvre (avantages sociaux, coüts de formation et 

d'embauchage), combinée aux pressions plus fortes de Ia concurrence dans les années quatre-vingt, peut 

avoir incite les entreprises a restreindre I'embauche et a demander a certains de leurs employés de 

travailler plus d'heures par. semaine. 

Le present article est structure comme suit. Nous présentons d'abord les données et les concepts 

utilisés dans l'étude (section 1). Nous montrons ensuite qu'au cours de la dernière décennie, l'inégalité 
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dans la repartition des heures de travail hebdomadaire s'est accrue chcz les hommes et que, pour les deux 

sexes, Ia semaine normale de travail a perdu de l'importance (section 2). Dans Ia section 3, nous étudions 

en detail Ia diminution de I'importance relative de Ia semaine normale de travail. Des explications 

possibles de la dispersion croissante du nombre d'heures de travail hebdomadaire sont présentées dans la 

section 4. Finalement, nous terminons l'étude par un résumé des résultats suivi de la conclusion. 

1. DonnCes et concepts 

Les données sont tirées des fichiers de septembre de l'Enquête sur Ia population active et couvrent 

la période allant de 1976 a 1993. Dans le questionnaire de I'Enquête sur Ia population active, on demande 

aux travailleurs combien d'heures par semaine us travaillent babituellement et combien d'heures us ont 

effectivement travaillées au cours de Ia semaine de référence. GCnéralement, le nombre habituel d'heures 

travaillécs ajouté au nombre d'heures travaillées en plus, auquel on soustrait les périodes de non-activité 

(en raison de congds, de maladie, de conflits de travail) équivaut au nombre d'heures travaillées 

effectivement au cours de la semaine de référence. Comme nous nous intéressons principalement aux 

heures Khabituellcment)) ravaillées par Ia population active, nous utiliserons le concept de nombre habituel 

d'heures de travail. 

Le nombre habituel d'heures de travail peut mclure des heures supplémentaires. Par exemple, si 

un employé fait habituellement cinq heures de temps supplémentaire par semaine, ces heures seraient 

incluses implicitement dans le nombre habituel d'heures de travail. Dans l'EPA, Ia seule question faisant 

ëtat explicitement des heures supplémentaires ne tient compte que des heures travaillées en plus des heures 

supplémentaires habituelles (c'est.à-dire, dans I'exemple donné ci-devant, les heures supplémentaires au-

delà de cinq). Bien que les heures supplémentaires habituellement travaillées soient implicitement incluses 

dans le nombre habituel d'heures travaillées, on ne peut les mesurer séparément a partir des réponses au 

questionnaire de I'EPA. En consequence, les données de l'EPA permettent aux analystes de mesurer 

seulement une partie des heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine de référence. 

Les données sur les heures travaillées habituellement et sur les heures travaillées effectivement 

sont recueillies sur les deux aspects suivants: 1) le nombre d'hcures travaillées a l'emploi principal et 2) 

le nombre d'heures travaillées a d'autres emplois. L'emploi principal est celui oh la personne travaille 

le plus grand nombre d'heures alors que Ia catégorie oautres emplois>> englobe tons les autres emplois. 



L'agrégation des heures travaillées a tous les emplois nous permet d'étudier les heures de travail 

hebdomadaire des personnes (a un ou plusieurs emplois) et ainsi d'évaluer dans queue mesure certaines 

personnes travaillent un plus grand nombre d'heures que d'autres. 11 s'agit du concept de l'inégalité (ou 

dispersion) du nombre d'heures travaillées d'une persoune a l'autre. Nous traiterons de cette question 

dans La section 2.1. Donc, le concept utilisé dans cette section est le nombre d'heures habituellement 

travaillées par semaine par les personnes. 

L'inégalité du nombre d'beures de travail hebdomadaire d'une personne a l'autre peut s'accroItre 

si La dispersion du nombre d'heures travaillées a l'emploi principal et(ou) La dispersion du nombre 

d'heures travaillées a d'autres emplois augmentent. Nous montrons que, tant chez les hommes que chez 

les femmes, La plupart des changements dans l'inégalité du nombre d'heures de travail hebdomadaire d'une 

personne a l'autre sont imputables aux changements dans La dispersion des heures travaillées a l'emploi 

principal. Pour cette raison, nous ne tiendrons compte (dans le reste de l'article) que des changements 

dans La repartition des heures travaillées habituellement a l'emploi principal En consequence, nous 

utiliserons dans La section 2.2 et les sections subséquentes Ic concept nombre d'heures travaillées 

habituellement par semaine a I'emploi principal. 

Toutes les données sur les heures, recueillies par le biais du questionnaire de I'EPA, sont arrondies 

a l'unité Ia plus proche. Par exeniple, pour une personne ayant déclaré avoir travaillé 37,5 heures, La 

valeur enregistrée esi 38 heures. Le nombre d'heures maximal code est 99, c'est-à-dire que l'intervieweur 

inscrira 99 heures si le répondant indique 100 heures ou plus. Cela biaiserait probablement les estimations 

des mesures de l'inégalité, si l'on voulait utiliser l'ensemble complet d'observations 1 . Pour contourner 

cc problème, nous restreignons l'échantillon aux personnes ayant travaillé au total 98 heures ou moms a 
leur emploi principal et a leurs autres emplois. Comme nous traitons principalement des changements 

dans La repartition selon le nombre d'heures de travail hebdomadaire des personnes qui sont déjà <<sur' 

le marché du travail, c'est-à-dire celles qui ont fait La transition de l'ëcoLe au monde du travail, nous 

restreignons davantage noire échantillon aux personnes qui n'étudiaient pas a plein temps au cours de La 

semaine de référence en septembre. Finalement, nous nous intéressons avant tout, dans cet article, aux 

1  Alors que l'utilisation de l'échantillon total blaiserait les mesures de l'inégalite, l'importance du biais serait probablement 
cx)nstante si Ia proportion de travailleurs travaillant effectivement plus de 98 heures par semaine restait stable dans Ic tempa. Le 
fait que certaines des interviews de I'1PA sont inenées par personne interposée constitue une autre source possible de biais. Là 
encore, du moment que Ic nombre dinterviews par personne interposée ne dange pas considérablement dans Ic temps, 
l'importance du biais demeurerait probablement constante. 
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changements dans le nombre d'heures de travail des travailleurs rémundrés. Pour toutes ces raisons, 

l'dchantillon utilisé dans toutes les sections de Ia présente étude est constitué : 1) de personnes ãgées de 

15 ans a 64 ans, 2) dont l'emploi principal est un emploi rémunéré, 3) qui ne fréquentaient pas l'école 

a plein temps au cours de Ia semaine de rdférence en septembre et 4) qui travaillaient au total 98 heures 

ou moms par semaine a) a leur emploi principal Ct b) a leurs autres emplois. Comme Ia section 2.2 ci les 

sections subséquentes portent principalement sur les heures travaillées par semaine a l'emploi principal 

et que I'échantillon utilisd comprend des personnes qui sont des travailleurs rémunérés a leur emploi 

principal, l'analyse effectuée a la section 2.2 ci dans les sections subsequentes n'inclut pas les travailleurs 

autonomes2 . 

Comme c'est habituellement le cas dans l'EPA, les emplois a temps partiel comportent 29 heures 

de travail ou moms par semaine alors que les emplois a plein temps comptent au moms 30 heures de 

travail par semaine. Puisque les personnes travaillant entre 35 ci 40 heures par semaine a leur emploi 

principal forment La majorité des travailleurs rémunérés, nous les appdllerons habituellement personnes 

ayant une semaine (<normale>) de travail. 

Dans Ia prdsente étude, Ic terme inégalité du nombre d'hcures de travail hebdomadaire>> se 

rapporte a la mesure clans laquelle certaines personnes travaillent un plus grand nombre d'heures que 

d'autres. En géndral, l'inégalité du nombre d'heures travaillées par semaine s'accroIt lorsqu'une part 

croissante des heures de travail hebdomadaire totales est effectuée par les personnes travaillant de longues 

semaines alors qu'une part décroissante des heures de travail est associée aux personnes ayant une semaine 

de travail courte3 . Ci-après, nous utiliserons de facon interchangeable las termes mnégalité et dispersion. 

2. Inégalité du nombre d'heures de travail hebdomadaire: du milieu des années soixante-dix aux 

années quatre-vingt-dix 

' Dans Ia section 2.1, nous examinons les heures de travail hebdomadaire des personnes dans leurs autres emplois aussi bien 
qu'à leur emploi principal. Comme nous restreignons I'écbantillon aux travailleurs qui sont rémunérs a leur emploi principal 
mais que nous ne restreignons pas Ia catégone de travailleur pour les autres emplois, dans Ia section 2.1 seulement, Ies 
travailleurs rémunérés ou autonomes a leurs autres emplois sont inclus. 

En termes techniques, I'inégalité du nombre d'heures de travail hebdomadaire eat sans equivoque plus élevée au temps 
qu'au temps t-1 si Ia courbe de Lorenz du nombre d'heures travaillées par semaine au temps t se situe entièreinent sous Ia courbe 
de Lorenz du nombre d'heures travaillées par semaine au temps t-1, 
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2.1 Inégalité du nombre d'heures de travail hebdomadaire d'une personne a t'autre 

Morissette, Myles et Picot (1993) montrent qu'au cours de Ia dernière décennie l'inégalité des 

gains annuels au Canada s'est accrue chez les hommes et chez les travailleurs, hommes et femmes, 

occupant un emploi a temps plein toute l'année. Fait le plus important a noter, us constatent que 

l'accroissement de l'inégalité du nombre d'heures annuelles iravaillées explique en grande partie 

l'augmentation de l'inégalité des gains observée au cours des années quatre-vingt. Leurs travaux semblent 

indiquer en outre que l'inégalité croissante du nombre d'heures de travail hebdomadaire est un facteur 

determinant de Ia hausse de l'inCgalité des gains. Comment l'inégalitd du nombre d'heures de travail 

hebdomadaire a-t-elle évolué au Canada au cours des années quatre-vingt? 

La réponse est simple : au cours de Ia dernière décennie, l'inégalité de Ia repartition des heures 

de travail hebdomadaire s'est accrue pour les hommes mais non pour les femmes (figure i). La 

recession de 1981-1982 a déclenché un accroissement de l'inégalité chez les deux sexes. Toutefois, alors 

que l'inégalitd est demeurde a des niveaux plus ëlevCs chez les hommes au cours de Ia reprise économique 

subséquente, l'inégalité observée chez les femmes s'est orientée en baisse entre 1983 et 1989. Entre ces 

deux années, l'inégalité de Ia repartition des heures de travail hebdomadaire chez les femmes s'est 

amoindrie puisque, comme nous le montrerons ci-après, les femmes travaillant a temps partiel ont vu leur 

nombre d'heurcs de travail augmenter plus rapidement que les femmes ayant un emploi a plein temps. 

L'inégalité du nombre d'heures de travail hebdomadaire peut varier d'une personne a l'autre en 

raison de changements qui surviennent clans les deux composantes suivantes : 1) l'inégalité du nombre 

d'heures de travail hebdomadaire a l'emploi principal et 2) l'inégalité du nombre d'heures de travail 

hebdomadaire aux autres emplois. Pour les hommes comme pour les femmes, la premiere composante 

est de loin La plus importante. Chez les hommes, 95 % de l'accroissement de la variance du nombre 

d'heures de travail hebdomadaire observe entre 1976 et 1993 découle des augmentations de la variance 

du nombre d'heures travaillées par semaine a l'emploi principal (figure 2 et tableau 1). Pour les femmes, 

Lea tendances de l'inégalité du nombre d'heures de travail hebdomadaire et les tendances du nombre moyen d'heures de 
travail hebdomadaire de 1976 a 1993 sont présentées dans Ia figure 1. Nous avons utilisé trois mesures différentes de l'inégalité. 
Chacune des mesures est sensible a differentes modifications de Ia forme de Ia repartition du nombre d'heures. Le cef1icient 
de Gini (GINI) est sensible aux changements qui surviennent au centre de Ia repartition, le coeflicient de variation (CV) aux 
modifications au sommet de Ia courbe et l'indice d'entropie de Theil (El) réagit aux changements a l'extréinité inférieure de Ia 
repartition. 
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Ic pourcentage correspondant s'établit a 82 %5  . Compte tenu du role predominant de cette composante, 

nous nous concentrerons, dans le reste du present article, sur les changements dans la repartition des 

heures de travail hebdomadaire habituelles a l'emploi principal. 

2.2 Inégalité du nombre d'heures de travail hebdomadaire a l'emploi principal 

La figure 3 illustre les tendances de l'inégalitC du nombre d'heures de travail hebdomadaire a 
l'emploi principal. Les tendances sont présentées pour quatre populations : 1) l'ensemble des hommes, 

2) l'ensemble des femmes, 3) les hommes travaillant a plein temps et 4) les femmes travaillant a plein 

temps. Les tendances du nombre moyen d'heures de travail hebdomadaire sont également montrées. Dans 

tous les cas, les changements clans Ia repartition des heures de travail hebdomadaire, calculés a l'aide des 

mesures de l'inégalitC, sont beaucoup plus marques que les changements dans le nombre moyen d'heures 

de travail hebdomadaire. 

Pour l'ensemble des hommes, la courbe de l'inégalité est demeurée relativement stable au cours 

de la deuxième moitié des années soixante-dix. Elle s'est élevée brusquement avec le debut de Ia 

recession de 198 1-1982 puis n'a quasiment pas change jusqu'au commencement de La recession de 1990-

1992 alors qu'elle a commence a croltre de nouveau (figure 3). FaiL le plus important a noter, elle était 

plus élevée en 1989 qu'en 1981 alors que le taux de chômage de ces deux années se situait au mëme 

niveau, soiL 7,5 %. Cela semble indiquer que Ia croissance de l'inégalité est détenninée par des facteurs 

cycliques de méme que par des facteurs non cycliques. La courbe de l'inégalité, pour l'ensemble des 

femmes, présente une forme de V inverse. Comme c'était le cas chez les hommes, Ia dispersion du 

nombre d'heures de travail hebdomadaire s'est accrue considerablement avec le debut de Ia recession de 

1981-1982, pour atteindre un sommet en 1983. Toutefois, contrairement a Ia dispersion observée chez 

les hommes, elle a fléchi entre 1983 et 1989 avant de recommencer a progresser avec Ia recession de 

1990-1992 (figure 3). 

Les courbes de I'inégalité pour les hommes et pour les femmes ayant un emploi I plein temps 

présentent une tendance a la hausse depuis 1981, ce qui signifie deux choses importantes. Premièrement, 

Ia croissance de l'inégalité observée pour l'ensemble des hommes ne peut We expliquée uniquement par 

Comme le nombre d'heures de travail hebdomadaire et le nombre moyen d'heures lravaillées par semaine a l'emploi 
principal présentent fort peu de changements pour les années a l'étude, lea changements dans lea variances ne surestiment pas 
lea changements dana In dispersion. 
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l'augmentation du nombre d'emplois a temps partiel chez les hommes. Deuxièmement, le fait que 

l'inégalité observée pour l'ensemble des femmes (travaillant a plein temps ou a temps partiel) s'est 

amoindrie entre 1983 et 1989, malgré l'augmentation de I'inégalité chez les femmes occupant un emploi 

a plein temps, semble indiquer que les changements relatifs a l'emploi a temps panicl chez les femmes 

tendaient a réduire l'inégalité au cours de cette période. Dc fait, le nombre moyen d'heures de travail 

hebdomadaire a augmenté plus rapidement clans les emplois a temps partiel que clans les emplois a plein 

temps6; cela a entramné une reduction de l'inégalité du nombre d'heures de travail hebdomadaire. 

Pour l'ensemble des hommes et l'ensemble des femmes, les changements dans l'indgalité 

présentés ci-devant se sont produits a une période oti Ic pourcentage de personnes ayant une semaine 

normale de travail (entre 35 et 40 heures) régressait nettement (figure 4). Entre 1981 et 1993, Ia 

proportion d'hommes ayant une semaine normale de travail a chute de 77 % a 69 % alors que Ia 

proportion correspondante pour les femmes s'est repliéc de 68 % a 61 % (tableau 2). Alors que ce recul 

est associé en partie a l'augmentation des emplois a temps partiel, il découle également de l'accroissement 

de Ia proportion de personnes travaillant de <dongues heures>> (figure 4). Au cours de cette période, Ia 

proportion d'hommes travaillant 50 heures ou plus par semaine est passée de 9 % a 13 % et celle des 

femmes de 2 % a 4 %. 

I.e moment du recul de la semaine normale de travail diffère pour les hommes et pour les femmes. 

La proportion d'hommes ayant une semaine normale de travail n'a quasiment pas change entre 1976 et 

1981. Elle a commence a chuter avec Ia recession de 1981-1982, est demeurée assez stable au cours de 

la deuxième moitië des années quatre-vingt, malgré Ia reprise economique, puis a accuse une nouvelle 

baisse au cours de La recession de 1990-1992 (figure 4). En consequence, Ia plus grande partie de Ia 

baisse s'est produite au cours des deux dernières recessions. En revanche, Ia proportion de femmes ayant 

unc semaine normale de travail a chute régulièrement entre 1976 Ct 1981. Puis, comme chez les hommes, 

'Entre 1983 et 1989, le nombre moyen d'heures de travail hebdomadaire des femmes a augmenté de 4,6 % dans lea emplois 
a temps partiel contre seulement 0,4 % dana lea emplois a plein temps. 

II faut prendre note qu'alors que Ic pourcentage de personnes travaillant de 35 a 40 heures par semaine eat demeuré 
relativement stable chez lea hommes entre 1976 et 1981, il s'est replié de 71 % a 68 % chez lea femmes au cours de Ia même 
periode (tableau 2). Cette baisse eat imputable prindpalement a l'augmentation de Ia proportion d'einplois A temps partiel chez 
lea femmes qui a gnmpé de 17 % 1 20 %. Comme nous I'atfirmerons plus loin, cette difference semble indiquer que lea 
thangements dana Ia repartition des heures hebdomadaires découlent des changements dana le nombre d'heures travaillécs dana 
un ensemble donné d'emplois ainsi que dana l'offre de main-d'oeuvre, c'est-A-dire dana Ia proportion de personnes occupant ces 
ernplois, et Ce, particulierement dana Ic cas des femmes. 
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Ia plus grande partie de la baisse constatée entre 1981 et 1993 a comncidé avec les deux dernières 

recessions. Pour les deux sexes, Ia proportion de personnes ayant une semaine normale de travail n'est 

jamais remontCe au niveau de 1981 depuis Ia recession de 1981-1982. 

L'inégalitC du nombre d'heures de travail hebdomadaire peut s'accroItre pour les raisons 

suivantes : 1) une plus grande proportion de personnes travaillent de longues heures ou un nombre réduit 

d'heures par semaine; 2) Ie nombre moyen d'heures de travail hebdomadaire des personnes ayant des 

semaines de travail courtes chute par rapport au nombre d'heures des personnes travaillant de longues 

heures et 3) la dispersion du nombre d'heures de travail hebdomadaire s'accroIt tant dans le cas des 

emplois nécessitant des semaines de travail courtes que dans les emplois comportant des semaines de 

travail prolongées. Ainsi, l'inégalité du nombre d'heures de travail hebdomadaire depend non seulement 

des proportions de personnes travaillant un nombre d'heures donné mais aussi du nombre moyen d'heures 

travaillées par semaine dans un intervalle donné (par exemple Ic nombre moyen d'heures de travail 

hebdomadaire des personnes travaillant de 30 a 34 heures par semaine) et de La dispersion du nombre 

d'heures de travail hebdomadaire a l'intérieur de chacun de ces intervalles. Le premier facteur se rapporte 

aux changements dans Ia composition de l'emploi sur Ic plan des intervalles d'heures. Le deuxième a 

trait a l'accroissement de I'in6galit6 entre les groupes (entre les travailleurs ayant une semaine de travail 

courte et ceux dont la semaine de travail est prolongée) alors que Ic troisième illustre une augmentation 

de I'inégalité I I'intérieur des groupes (c'est-à-dire le groupe ayant une semaine de travail courte ou Ic 

groupe ayant une semaine de travail prolongée). A l'aide de mesures adequates de l'inégalité, ii est 

possible de determiner quelle part d'une augmentation donnée de l'inégalité est attribuable a chacun de 

ces trois facteurs. Lorsqu'on effectue les calculs, deux faits ressortent 8. Premièrement, l'accroissement 

de l'mégalité observe pour l'ensemble des hommes soiL entre 1981 et 1989 ou entre 1981 et 1993 est 

entièrement attribuable aux changemenis dans les proportions d'hommes travaillant de 1 a 29 heures, de 

30 a 34 heures, de 35 a 40 heures, de 41 a 49 heures ou 50 heures ou plus par semaine (c'est-à-dire le 

premier facteur, se reporter au tableau 3). La dispersion entre les groupes et Ia dispersion a l'intérieur des 

groupes tendaient plutôt a réduire légèrement l'inégalité du nombre d'heures de travail hebdomadaire. 

Deuxièmement, comme c'était Ic cas chez les hommes, les changements dans les proportions de femmes 

travaillant un nombre d'heures donné (déterminé par les intervalles 1 a 29 heures, ... et 50 heures ou plus) 

tendaient a accroItre l'inégalité tant entre 1981 et 1989 qu'entre 1981 et 1993. Toutefois, cet effet était 

'Consulter 1'6tude de Morissette, Myles et Picot (1993) pour de plus amples renseignements sur Ia methodologie utilisée pour 
effectuer ces decompositions. 



contrebalancé par unc baisse dans la dispersion entre les groupes. Le résultat de ces changements est que 

l'inégalitá ne s'est pas accrue pour l'ensemble des femmes (celles qui travaillent a temps partiel ci celles 

qui t.ravaillent a plein temps) entre 1981 et 1989 et qu'elle a progressé, quoique dans une moindre mesure 

que s'il n'y avait pas eu de facteur compensateur, entre 1981 Ct 1993. 

Pris ensemble, ces résultats montrent l'inégalité croissante du nombre d'heures de travail 

hebdomadaire au Canada pour l'ensemble des hommes et pour l'ensemble des travailleurs des deux sexes 

occupant un emploi a plein temps. Chez les hommes comme chez les femmes, les changements dans 

l'mégalité observes entre 1981 et 1993 soft associCs a une baisse de Ia proportion de personnes ayant une 

semaine normale de travail et a une augmentation de Ia proportion de personnes travaillant soit a temps 

partiel soit de longues heures. Comme Ic marché du travail était beaucoup plus calme en 1993 qu'en 

1981, on s'àttendrait a une baisse de Ia tendance a travailler de longues semaines. On constate toutefois, 

cc qui est fort surprenant, que plus d'employés ont travaillé 50 heures ou plus par semaine en 1993 qu'en 

1981. Pourquoi? 

3. Le recul de Ia semaine normale de travail: examen approfondi 

Les semaines de travail courte et prolongéc prennent-elles de I'importance queUe que soil Ia 

conjonclure macro-économique? Pour determiner si c'cst Ic cas, nous effectuons l'analyse de regression 

suivante sur Ia période allant de 1976 a 1993 

P t  = B. + B1MACRO, + B2*TENDANCE, + u 
	 (1) 

oü P, la variable dépendante, est Ic pourcentage de personnes travaillant un nombre d'heures donné (par 

exemple, de 1 a 29 heures), MACRO, est une variable représentant Ic cycle économique, TENDANCE 

est une tendance temporelle et u est un nombre aléatoire. Nous estimons l'équation 1 a l'aide de quatre 

variables dépendantes différentes: 1) Ic pourceniage de personnes travaillant entre 1 ci 29 heures, 2) entre 

I et 34 heures, 3) 41 heures ou plus et 4) 50 heures ou plus. Pour chaque variable dépendante, nous 

estimons quatre versions de l'équation 1. Les deux premieres versions (modèles 1 ci 2) utilisent Ic taux 

de chômage comme variable représentant le cycle économique alors que les deux dernières (modèles 3 

et 4) utilisent l'écart du P.I.B. reel par rapport a sa tendance comme indicateur de Ia conjoncture macro- 
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économique 9. De plus, nous supposons que Ia tendance a Ia hausse du nombre de personnes travaillant 

un nombre moindre d'heures par semaine ou de longues semaines a commence soit au debut de la période 

(c'est-à-dire en 1976 : modèles 2 et 4) soiL au moment de la recession de 198 1-1982 (c'est-à-dire en 1982 

modèles 1 et 3)10.  Les valeurs des coefficients de Ia tendance temporelle (c'est-à-dire B 2) sont 

présentées dans le tableau 4 (se reporter It l'annexe 1 pour les résultats détaillés des regressions). 

Quel que soit le modèle utilisé, les proportions d'hommes Ct de femmes travaillant de I a 29 

heures, de 1 a 34 heures, 41 heures ou plus ou 50 heures ou plus présentent toutes une tendance positive 

et statistiquement significative même lorsqu'on tient compte des changements dans le cycle 

économique". Par exemple, les résultats du modèle 1 indiquent que la proportion d'hommes travaillant 

41 heures ou plus par semaine tend a s'accroitre de 0,38 point par année alors que la proportion de 

personnes travaillant de 1 a 34 heures par semaine a tendance a augmenter de 0,15 point par année. Ces 

augmentations sont loin d'être négligeables. Elles signifient que Ia proportion d'hommes ayant une 

semaine normale de travail (c'est-à-dire entre 35 et 40 heures par semaine) tend a chuter de 0,53 point 

(soit 0,38 + 0,15) chaque annCe, soit 5,3 points par décennie. De fait, les résultats de ces simples calculs 

effectués pour chacun des modèles semblent mdiquer, toutes choses étant égales par ailleurs, que Ia 

proportion d'hommes ayant une semaine normale de travail aurait tendance a décroItre de 4 a 6 points sur 

dix ans. La proportion correspondante de femmes tendrait a diminuer de 4 a 5 points au cours de Ia même 

pCriode. Bien que ces résultats soient fondés sur un nombre d'observations relativement petit (soit 18 

années), ils indiquent que la tendance de dCplacement vers Ia semaine de travail courte et vers Ia semaine 

de travail prolongée est statistiquement et empiriquement significative. 

3.1 Desagrégation selon I'âge 

La proportion d'hommes travaillant de 35 a 40 heures est demeurée relativement stable entre 1976 

et 1981 dans tous les groupes d'âge. Ellc a commence a se replier après 1981. Entre 1981 et 1989, Ia 

' Nous utilisons lea taux de chömage annuels moyens des hommes et des (emmes séparément. L'écart du P.! B. reel par 
rapport a sa tendance est calculé sur Ia période allant de 1961 a 1993. 

'° Dana le premier cas, TENDANCE, eat egal a i en 1976. a 2 en 1977, ... et a 18 en 1993. Dana le deuxième cas, 
TENDANCE, eat Cgal a o avant 1982, a i en 1982, a 2 en 1983, ... et a 12 en 1993. 

"Clezles hommes comme chez lea femmes, lorsque Ia conjoncture macro-économique s'améliore, Ia propension a travailler 
de i a 29 heures ou de 1 a 34 heures tend a décroItre ella propension a travailler 41 heures ou plus ou encore 50 heures ou plus 
tend a s'axroftre. Toutefois, ces relations ne sont pas toujours statistiquement signiuicatives au niveau 5 %. 
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proportion de personnes ayant une semaine normale de travail a chute de près de 5 points pour l'ensemble 

des hommes a l'exception de ceux du groupe d'ãge de 35 a 44 ans (tableau 5). Dans le cas des hommes 

jeunes (ãgés de 15 a 24 ans), le recul de La semaine normale de travail observe entre ces deux années est 

associé a l'augmentation du nombre de personnes ayant une semaine de travail courte et une semaine de 

travail prolongée. Pour les travailleurs ãgés de 25 ans ou plus, une part correspondant a an moms 70 % 

de La baisse est auribuable au dCplacement vers Ia semaine de travail prolong6& 2 . Le recul de Ia semaine 

normale de travail a continue après 1989 avec le debut de Ia recession de 1990-1992. Au cours de cette 

période de recession, cette baisse était liée principalement a une augmentation du nombre de personnes 

ayant un emploi a temps partiel 13 . Pourtant, malgré l'augmentation considerable du nombre de chômeurs 

associée a la recession, le pourcentage de personnes Iravaillant au moms 41 heures par semaine n'a pas 

diminué entre 1989 et 1993 chez les hommes Sg6s de 35 a 54 ans. Le résultat net de ces changements 

est qu'entre 1981 et 1993, Ia proportion d'hommes ãgés de 25 ans ou plus travaillant 50 heures ou plus 

par semaine a enregistré une hausse variant entre 3 et 5 points. 

Chez les femmes, l'importance relative de Ia semaine normale de travail a commence a décroltre 

en 1976 (figure 4). Ce recul est attribuablc en majeure partie a l'augmentation du nombre d'emplois a 

temps partiel. Entre 1981 et 1989, la proportion de femmes travaillant entre 35 et 40 heures par semaine 

est tombée de 7 points et de 9 points chez les femmes âgées de 15 a 24 ans et de 55 a 64 ans 

respectivement (tableau 6). La chute est imputable principalement a l'augmentation du nombre de femmes 

travaillant un faible nombre d'heures par semaine. Chez les femmes ãgées de 25 a 54 ans, Ia semaine 

normale de travail n'a pas perdu du terrain au cours de cette période contrairement a ce que nous avons 

constaté chez les hommes. La tendance des femmes a s'orienter vers des professions qui nécessitent plus 

d'heures de travail (p. ex, la gestion, les sciences sociales et naturelles) explique probablement en partie 

12  Entre 1981 et 1989, le pourcentage d'homrnes âgs de 55 a 64 ans ayant une semaine normale de travail a chute de 6,1 

points alors que La proportion de ceux travaillant au moms 41 heures a augmenté de 4,2 points. Ainsi, environ 70 % (4,2/6,1) 
de Ia baisse correspond au deplacement vers Ia semaine de travail prolongée. Lea mêwes calculs ant donné des pourcentages 

plus élevés pour lea hommes ages de 25 a 34 ans, de 35 a 44 ans ou de 45 a 54 ans. 

13  L'augmentation absolue Ia plus forte du nombre d'emplois a temps partiel a été constatée chez les hommes jeunes. Pour 

cc groupe, Ia proportion d'emplois a temps partiel est passée de 6,1 % a 13,7 %. (Thez les travailleurs plus Igés, si 

l'augmentation absolue du nombre d'emplois a temps partiel était plus faibte, I'augmentation relaUve Ctait presque aussi 

importante que chez les jeunes travailleurs; dana presque tous les groupes d'ãge, Ia part correspondant aux emplois a temps partiel 

a double entre 1989 et 1993. 
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ccue difference 14 . Alors que Ia part de l'emploi a temps partiel a fort peu vane chez les hommes gés 

de 25 a 54 ans, on a constaté, au cours des années quatre-vingt, un t.ransfert des femmes des emplois a 
temps partiel vers les emplois i plein temps. Entre 1981 et 1989, Ia proportion de femmes ãgées de 25 

a 54 ans travaillant a tcmps partiel a accuse une baisse variant entre 2 et 4 points. Cela explique pourquoi, 

méme après la recession de 1990-1992, le nombre dc fcmmes travaillant a temps partiel en 1993 était 

tnoins élevé qu'en 1981. Comme l'importance relative de Ia semaine normale de travail a régressé 

ldgèrement dans ce groupe entre 1989 et 1993, la consequence principale est que le recul de Ia semaine 

normale de travail entre 1981 et 1993 est beaucoup moms marqué chez les femmes âgées de 25 a 54 ans 

que chez les hommes du mme groupe d'ãge. En revanche, comme nous l'avons observe chez les 

hommcs jeunes, la proportion d'emplois a temps partiel s'est considérablement accrue (plus de 10 points) 

chez les femmes jeunes. 

On peut tirer deux conclusions des observations précédentes. Premièrement, tant chez les hommes 

que chez les femmes, l'accroissement de La dispersion du nombre d'heures de travail hebdomadaire 

observe au cours des annCes quatre-vingt ne ddcoule pas des mémes changements dans les repartitions des 

heures de travail hebdomadaire selon I'âge. Chez les hommes, le recul de Ia semaine normale de travail 

observe entre 1981 et 1989 s'est produit dans tous les groupes d'ãge parce que plus de jeunes hommes 

travaillent un nombre moindre ou accru d'heures par semaine et qu'un plus grand nombre de travailleurs 

plus âgés travaillent davantage d'heures par semaine. Chez les femmes, le recul est observe seulement 

dans les groupes d'ãge 15 a 24 ans et 55 It 64 ans. Les femmes de 25 a 54 ans avaient tendance a passer 

des emplois a temps partiel aux emplois a plein temps. Deuxièmement, les changements dans Ia 

repartition des femmes selon le nombre d'heures de travail hebdomadaire semblent provenir, dans une plus 

grande mesure que chez les hommes, de changements dans le nombre d'heures travaillées dans un 

ensemble donné d'emplois ainsi que de changements dans l'offre de main-d'oeuvre. 

Une autre explication possible est que dans certaines professions, Ia proportion d'emplois ayant une durée normale de 
travail n'a pas ddcru pour les femmes. Le cas échéant, it faudrait trouver une explication I Ia diminution de Ia proportion de 
ces emplois chez les hommes. 
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3.2 Désagrégation selon le niveau de scolarité 

Le tableau 7 présente les changements dans Ia repartition des hommes selon le nombre d'heures 

de travail hebdomadaire scion leur niveau de scolarité. Comme le codage des niveaux de scolarité dans 

le cadre de I'EPA a été modifié en 1990, ce qui a introduit une discontinuité dans [a série, nous présentons 

les tendances pour Ia période allant de 1976 a 1989. Entre 1981 et 1989, la proportion d'homines ayant 

une semaine normale de travail a chute pour tous les niveaux de scolarité. Le déplacement vers Ia 

semaine de travail proiongée est plus marqué chez les diplômés universitaires que chez les hommes ayant 

un niveau de scolarité moms élevé. La tendance ne change pas lorsqu'on tien compte des differences 

d'âge. Par exemple, entre 1981 et 1989, Ia proportion d'hommes travaillant plus de 40 heures par semaine 

a augmenté de 9 points chez les diplômés universitaires ãgés de 35 a 54 ans alors qu'elle ne s'est accrue 

que de 2 points chez les hommes dont le niveau de scolarité variait entre la 9  et Ia 13eann6e  (tableau 8). 

II est a noter que le moment du recul de Ia semaine normale de travail diffère selon les divers groupes 

d'ãge et les niveaux de scolarité. Chez les hommes ãgés de 15 a 34 ans, Ia plus grande part du repli de 

la semaine normale de travail a eu lieu entre 1981 et 1985. En revanche, chez les dipiômés universitaires 

de sexe masculin de 35 a 54 ans, Ia plus grande partie de Ia baisse s'est produite entre 1985 et 1989. 

Comme c'était le cas pour les hommes, on constate également que Ic ddplacement vers la semaine 

de travail prolongée est plus marqué chez les femmes ayant un niveau de scolarité élevé. Entre 1981 et 

1989, Ia proportion de dipiomées universitaires travaillant plus de 40 heures a augmenté de 5 points alors 

qu'elIe n'a pas augmenté de plus de 2 points chez les femmes ayant un niveau de scolarité moms ëlevé 

(tableau 9). Là encore, cette tendance se maintient au sein des grands groupes d'âge (tableau 10). 

33 Désagrégation selon In branche d'activité 

II est possible que Ia proportion croissante de personnes travaillant de longues heures reflète 

simplement l'évolution de facteurs touchant un ensemble donné de branches d'activité. Par exemple, les 

changements technologiques dans Ic secteur manufacturier pourraient avoir entralné une augmentation du 

nombre d'heures de travail pour certains travailleurs dans cc secteur. Les données, toutefois, ne 

confirment pas cette assertion. En effet, un nombre relativement plus élevé de personnes ont travaillé plus 

d'heures en 1993 qu'en 1981 dans La plupart des grands groupes de branches d'activit615  du secteur des 

"Les grands groupes de branches d'activités du secteur des services sont les suivanis. 
Services de distribution: 	1) transport, 2) entreposage, 3) communications, 4) énergie électrique, distribution de gaz 

et distribution d'eau et 5) commerce de gros 
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services, comme dans le secteur manufacturier. Entre ces deux années, le pourcentage d'hommes 

travaillant 50 heures ou plus par semainc a augmenté de 6 points et de 5 points dans les services de 

distribution et dans les services commerciaux respectivement, de 3 points dans le secteur manufacturier 

et de 4 points dans le secteur de Ia construction (tableau 11). On a observe une augmentation encore plus 

considerable (plus de 10 points) dans le secteur de l'exploitation forestière et des mines. Comme c'est 

le cas chez les hommes, Ia tendance croissante des femmes a travailler davantage d'heures ne se limitent 

pas au secteur manufacturier. Entre 1981 et 1993, on constate des proportions croissantes de femmes 

travaillant 41 heures ou plus par semaine dans Ia plupart des grands groupes de branches d'activité du 

secteur des services (tableau 12). 

Le fait que les déplacements vers Ia semaine de travail prolongée ne se limite pas a un ensemble 

donné de branches d'activité est loin d'être sans importance. Ii indique que les facteurs sous-jacents a ces 

dCplacements, quels qu'ils soient, touchent Ia plupart des entreprises dans I'économie canadienne. En 

consequence, toute tentative d'explication doit tenir compte de Ia nature générale de ces changements. 

3.4 Désagrégation selon In profession 

Depuis Ia moitié des années quatre-vingt, le pourcentage d'hommes ayant une semaine normale 

de travail a chute dans tous les grands groupes de profession. Toutefois, les changements dans Ia 

repartition des heures de travail hebdomadaire ne sont pas les mémes pour tous les groupes 16. Entre 

1985 et 1993, on constate les transferts les plus importants de Ia semaine normale de travail a la semaine 

de travail prolongée dans les professions liées a Ia gestion et a Ia vente; la proportion d'hommes travaillant 

50 heures ou plus dans ces professions a augmenté de 6 points et de 3 points respectivement au cours de 

Services commerclnux: 	 1) finances, 2) sociétés d'assurances, 3) agences d'assurances et services immobiliers et 
4) services aux gestionnaires d'entreprises 

Services aux consommateurs: 	1) commerce de detail, 2) divertissements et loisirs, 3) services personnels, 4) services 
d'hébergement et de restauration et 5) services divers 

Services publics: 	 1) services d'enseignement et services oDnnexes, 2) services sociaux et de sante, 3) 
administration fédérale, 4) administration provinciale, 5) administration locale et 6) autres 
services gouvemementaux 

16  Dans Ic present artide, les professions dans Ic secteur de Ia transformation cornprennent celles des seeurs suivants : 1) 
transformation, 2) usinage, 3) fabrication. La categoric cautrew comprend les professions suivantes: 1) les professions artistiques, 
2) les agnculteurs, 3) les pécheurs, 4) les Iravailleurs forestiers, 5) ks mineurs, 6) les travailleurs du bâtiment, 7) le personnel 
d'exploitation des transports, 8) les manutentionnaires et 9) lea autres ouvriers qualifies. 
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cette p6riode 17  (tableau 13). Les professions du secteur de la transformation et les autres professions 

affichent des augmentations beaucoup plus modestes (2 points). En revanche, on constate des 

déplacements marques de La semaine normale de travail vers Ic travail a temps partiel chez les employés 

de bureau, les travailleurs spécialisés dans les services et les professionnels des domaines de 

l'enseignement Ct de Ia sante; les proportions d'hommes travaillant a temps partiel dans ces groupes de 

professions ont augmenté de 5, de 4 et de 3 points respectivement. Dans les trois cas, Ia progression de 

I'emploi a temps partiel est sin-venue au debut de Ia recession de 1990-1992. 

chez les femines, la semaine normale de travail a perdu du terrain dans toutes les professions sauf 

chez les travailleuses spécialisées dans Ia vente et dans les services. La proportion de travailleuses a temps 

partiel dans le secteur de Ia vente a chute de 10 points entre 1985 et 1989, puis a grimpé de 7 points entre 

1989 et 1993 (tableau 14). En consequence, 3 % des emplois dans Ia vente sont passes de Ia catégorie 

du travail a temps partiel a Ia catégorie de La semaine normale de travail entre 1985 et 1993. Parmi toutes 

les professions dans lesquelles Ia semaine normale de travail a perdu du terrain au cours de cette période, 

les plus fortes hausses du nombre de femmes travaillant 40 heures ou plus par semaine sont affichées dans 

les professions reliées a Ia gestion, aux sciences naturelles et sociales et a Ia transformation; ces hausses 

s'établissaient a 2, 4 et 4 points respectivement. Comme c'est Ic cas pour les hommes, les employees de 

bureau affichent une tendance opposée, selon laquelle Ia plus grande part du recul de la semaine normale 

de travail est imputable a l'augmentation de l'importance relative de la semaine de travail courte. 

Ces résultats, combines aux résultats de Ia désagrégation selon I'ãge et le niveau de scolarité, 

indiquent une augmentation relative du nombre d'heures travaillé.es chez les travailleurs hautement 

qualifies, c'est-à-dire des travailleurs ayant un niveau de scolarité élevé, ou les travailleurs occupant un 

poste de gestionnaire on dans le domaine des sciences naturelles ou sociales ou encore ceux qui ont 

davantage d'expérience sur le marché du travail (déterminée approximativement d'après l'ãge). Alors que 

l'accroissement de Ia tendance a travailler plus d'heures n'est pas constaté pour toutes les professions, ii 

ne se limite pas uniquement aux gestionnaires. Les hommes travaillant dans le secteur des ventes, les 

travailleuses spécialisées des sciences naturelles et sociales et les personnes des deux sexes ayant une 

Le cxxlage des professions de I'EPA a W modifié en 1984. En conséquenc, les tendances observées dans La repartition 
selon le nombre d'heures hebdomadaires ne sont valables que pour les deux périodes suivantes: 1976 a 1983 et 1984 a 1993. 
Voici pourquoi nous restreignons notre attention aux années 1985, 1989 Ct 1993. 
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profession dans Ic secteur de Ia transformation ont travaillé plus souvent de longues heures en 1993 qu'en 

1985. 

4. Discussion. 

La question qui vient immédiatement a l'csprit est pourquoi Ia dispersion du nombre d'heures 

de travail hebdomadaire s'accroIt-elle? Toute explication avancée doit tenir compte des cinq fails suivanis. 

D'abord le déplacement vers Ia semaine de travail prolongée est, pour les hommes, plus marqué chez les 

travailleurs âgés. Deuxièmement, les travailleurs ayant un niveau de scolarité élevé présentent un 

déplacement plus important vers Ia semaine de travail prolongée que les travailleurs ayant un niveau de 

scolarité inférieur. Troisièmement, on observe un déplacement vers Ia semaine de travail prolongée dans 

Ia plupart des branches d'activité. Quatrièmement, le repli de Ia semaine normale de travail est lie a un 

déplacement vers la semaine de travail prolongée pour certaines professions (par exemple, gestionnaires) 

Ct a un déplacement vers Ia semaine de travail courte pour d'autres professions (par exemple, employes 

de bureau). Cinquièmement, Ic recul de Ia semaine normale de travail entre 1981 et 1993 a coincide en 

majeure partie avec les deux dernières recessions (figure 4). 

Selon Morissette, Myles et Picot (1993), les pressions plus fortes subies par les entreprises pour 

qu'elles augmentent la souplesse de leurs effectifs les ont peut-être amenées a utiliser davantage de 

main-d'oeuvre a temps partiel tout en demandant plus d'heures de travail de leur effectif ode base. Une 

explication connexe est que Ia recession de 198 1-1982 a force lea entreprises a augmenter leur productivité 

et a réduire lea frais de main-d'oeuvre Ct qu'un grand nombre d'entre elles ont élaboré des plans de 

rémunération liée au rendement [(Booth (1987)]. L'imporlance croissante des strategies de rémunération 

fondée sur le rendement semble indiquer que pour une proportion croissante de travailleurs, les gains 

annuels sont lies au rendement Ct donc peut-être au nombre d'heures travaillées. Cela peut expliquer en 

partie Ia tendance croissante a travailler de longues heures. 

Une autre explication possible est que les entreprises sont moms disposées a embaucher de 

nouveaux travailleurs en raison des augmentations du revenu supplémentaire du travail [Business Week 

(1993)]. L'employeur cesse de verser des cotisations aux programmes du RPC, du RRQ et de l'assurance-

chômage de même que pour les avantages sociaux lorsjue les gains de l'employë dépassent un niveau 

donnC. En consequence, ii est avantageux pour les employeurs de faire travailler plus d'heures lea 

employés dont Ia rémunération est élevée que d'embaucher d'autres employés pour augmenter la 
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production. La tendance i faire appel a une main-d'oeuvre très qualifiée ajoute au problème. En effet, 

lorsque les compétences nécessaires sont particulières a l'entreprise et que les coôts de formation sont 

assumes par l'employeur, ii est avantageux pour l'entreprise d'utiliser davantage ses travailleurs formés 

plutôt que d'embaucher de nouveaux employés qui dcvront être formés. Inversement, lorsque les 

exigences relatives aux compétences sont restreintes et que les coüts de formation sont peu élevés, les 

coUts élevés du revenu supplCmentaire du travail des employés permanents pourraient amener les 

employeurs a recourir davantage a des employes a temps partiel pour lesquels les coüts des avantages 

sociaux sont faibles. Cela pourrait expliquer le déplacement vers Ia semaine de travail courte dans Ia 

catégorie des employés de bureau. 

Depuis le milieu des années soixante, Ia proportion du revenu suppldmentaire du travail 18  dans 

le revenu total du travail s'est élevée (figure 5). Comme on constate cette augmentation dans toutes les 

branches d'activitC (tableau 15), cette explication est compatible avec Ic fait que Ia propension croissante 

a travailler de longues heures n'est pas limitée a certaines branches d'activité données. Toutefois, comme 

Ic revenu supplémentaire du travail a augmenté aussi au cours de Ia deuxième moitié des années 

soixante-dix, comme durant les années quatre-vingt, on pourrait se demander, du moms dans Ic cas des 

hommes, pourquoi Ia dispersion du nombre d'heures de travail hebdomadaire n'a pas progressé au cours 

de Ia deuxième moitié des années soixante-dix. Une réponse possible serait que les contraintes liées a 
l'augmentation du revenu supplémentaire du travail n'ont commence a se faire sentir qu'après Ia recession 

de 1981-1982 alors que les pressions plus fortes de Ia concurrence ont amené les entreprises a restructurer 

leurs activités et a réduire leur personnel et leurs frais de main-d'oeuvre. 

Les explication s préc&Ientes se con centrent sur les modifications du comportement des employeurs 

en réponse aux pressions croissantes de Ia concurrence ou a I'augmentation des couits fixes de Ia main-

d'oeuvre. D'autres explications se fondent sur les changemenLs dans I'offre de main-d'oeuvre. Ainsi, on 

pourrait soutenir que Ia stagnation des gains reels depuis le milieu des années soixante-dix a pu inciter les 

travailleurs a faire des heures supplémentaires pour augmenter leurs gains reels annuels. Quoique cette 

hypothèse puisse expliquer une partie des changements observes, dIe n'explique pas pourquoi Ia 

proportion d'hommes travaillant plus d'heures par semaine a commence a augmenter juste après Ia 

recession de 1981-1982 (figure 4). I.e fait que le système de taxation canadien moms progressif depuis 

I.e revenu supplémentaire du travail correspond aux cotisations de l'employeur au régime de pension de l'employé, ainsi 
qu'aux plans d'indewnisation pour accident de travail et d'assurance-chômage. 
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1984' 9  pour les families a revenu dievé ait Pu inciter certaines personnes a travailler plus d'heures 

constitue une autre explication possible. Cette hypothèse serait compatible avec le fait que le déplacement 

vers Ia semainc de travail prolongée est plus marqué chez les personnes ayant un niveau de scolarité élevé 

(donc mieux rémunérées) que chez les personnes dont le niveau de scolarité est plus bas. 

5. Conclusion 

Nous avons examine, dans ie present article, les changements dans Ia repartition selon le nombre 

d'heures de travail hebdomadaire au Canada au cours de la période allant de 1976 a 1993. Les principaux 

rdsultats sont résumés ci-après. 

Au cours des années quatre-vingt, l'inégalité de la dispersion du nombre d'heures de travail 

hebdomadaire dans un ou plusieurs emplois s'est accrue pour les hommes mais non pour les femmes. Les 

changements dans ['inégalité sont lies a Ia fois a des facteurs cycliques et a des facteurs non cycliques. 

Pour les deux sexes, l'inégalité de Ia repartition selon le nombre d'heures travaillées par semaine a un 
emploi a temps plein a progressé au cours des années quatre-vingt. 

Pour ics deux sexes, les changements dans l'inCgalite sont associés a un recul de La semaine normale 
de travail et a une augmentation de l'importance relative de Ia semaine de travail courte Ct de Ia semaine 
de travail prolongée. 

Entre 1981 et 1993, Ia proportion d'hommes et de femmes ayant une semaine normale de travail a 

chute principalement au cours des deux dernières recessions et n'a pas augmenté pendant Ia reprise 

économique de Ia deuxième moitié des années quatre-vingt. 

Pour les hommes, le recul de la semaine normale de travail observe entre 1981 et 1989 découle du 

déplacement vers les semaines de travail courte et prolongée chez les hommes jeunes combine au 

déplacement des travailleurs plus ãgés vers La semaine de travail prolongée. 

Chez les femmes, le recul de Ia semaine normale de travail ne s'est produit que pour les travailleuses 

ãgdes de 15 a 24 ans et de 55 a 64 ans; les femmes ãgées de 25 a 44 ans avaient tendance a quitter des 
emplois a temps partiel pour des emplois a plein temps entre 1981 et 1989. 

Le déplacement vers la semaine de travail prolongée était plus marqué chez les travailleurs ayant un 

niveau de scolarité plus élevé que chez les travailleurs ayant un niveau de scolarité inférieur. 

19  Selon Grady (1992 : 22) depuis 1984 -les modifications de Ia taxation ont dans I'ensemble éte très progressives pour les 
families ayant un revenu inférieur a 35 000$ par année, a peu près proportionnelles pour lea families dont le revenu se situe entre 
35 000 $ et 75 000 S. modérément régressives pour les families dont Ic revenu vane de 75 000 $ a 150 000 $ et trés regressives 
pour lea families aflichant un revenu de plus de 150 000 $ ... * 
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Le déplacement vers Ia semaine de travail prolongée est constaté dans Ia plupart des branches 

d 'activités. 

Le déplacement vers Ia semaine de travail prolongée n'est pas observe dans toutes les professions mais 

ne se limite toutefois pas aux gestionnaires. 

L'utilisation croissante de plans de rémunération lies au rendement et Ia croissance relative du 

revenu supplémentaire du travail sont compatibles avec la tendance croissante des employés a travailler 

de longues semaines. Lorsque les exigences sur le plan des compCtences pour un emploi donné sont 

restreintes, Ia croissance relative du revenu suppldmentaire du travail peut inciter les employeurs a 
demander a leurs employés de travailler a temps partiel. La possibilitC que les entreprises exigent plus 

d'heures de travail de leur effectif <<de baseo dolt être définie plus clairement. Selon Coleman Ct Pencavel 

(1993), le nombre d'heures de travail hebdomadaire des hommes ayant un niveau de scolarité élevé a 

augmenté entre 1940 et 1988. Si les travailleurs faisant partie des effectifs <de base" ont beaucoup 

d'années de service et des niveaux de scolarité élevés, leur nombre moyen d'heures de travail 

hebdomadaire devraii augmenter comparativement a celul des autres travaiUeurs. On pourrait verifier 

formellement cette hypothèse a I'aide de series chronologiques groupées et de données transversales. Pour 

terminer, bien que nous ayons étudié Ia progression du travail a temps partiel conjointement avec celle 

de ía semaine de travail prolongée, nous n'avons pas examine les tendances relatives au temps partiel non 

choisi. Les etudes futures sur La repartition des heures de travail hebdomadaire devraient aborder ces 

questions. 

20 



BIBLIOGRAPHIE 

Business Week (1993) 'The Scary Math of New Hires', February 22, 70-71. 

Booth, P. L. (1987) 'Paying for Performance : The Growing Use of Incentives and Bonus Plans' Report 
22-87, Conference Board. 

Coleman, M. T. and J. Pencavel (1993) 'Changes in Work Hours of Male Employees, 1940-1988' 
Industrial and Labor Relations Review, Vol. 46, No. 2, 262-283. 

Economic Council of Canada (1991) Employment in the Service Economy. Ottawa: Supply and Services 
Canada. 

Gower, D. (1986) 'characteristics of Persons With Long Workweeks', The Labour Force, Statistics 
Canada, Cat. 71-001, September. 

Grady, P. (1992) 'The Burden of Federal Tax Increases Under the Conservatives', Canadian Business 
Economics, Vol. 1, No. 1, 16-24. 

Morissette, R., J. Myles and G. Picot (1993) 'What Is Happening to Earnings Inequality in Canada ?', 
Research Paper no. 60, Analytical Studies Branch, Statistics Canada. 

Van Cleeff, D. (1985) 'Persons Working Long Hours', The Labour Force, Statistics Canada, Cat 71-001, 
May. 

21 



Tableau 1: DecompositIon de Ia variance du nombre d'heures de travail hebdomadaire des personnes 

Hoinmes 

changements observes entre 19_ 
et 	 19_ 

dana Ia 

variance du nombre d'heures de travail 
hebdomadaire des personnes 

variance du nornbre d'heures de travail 
hebdomadaire a l'emploi principal 

2) / 1)  

76 	 81 	 81 
93 	 89 	 93 

	

33,03 	10,16 	28,12 

	

31,40 	10,15 	28,80 

	

95,1 % 	 100,0 % 	 102,4 % 

Femmes 

Changements observes entre 19_ 
Ct 	 19_ 

dansla: 

variance du nombre d'heures de travail 
hebdornadaire des personnes 

variance du nombre d'heures de travail 
hebdomadaire a l'emploi principal 

= 2)! 1) 

76 	 81 	 81 
93 	 89 	 93 

	

21,13 	2,94 	 13,06 

	

17,26 
	

2,04 	 11,11 

	

81,6 % 
	

69,4 % 	 85,1 % 

Source Sauf indication contraire, tous les tableaux sont tires des résultats de l'Enquête sur Ia population active. 
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Tableau 2: 	RpartIUon en pourcentage des hommes et des femmes scion Ic nombre d'heures de travail 
hebdomadaire a l'empioi principal, 1976, 1981, 1985, 1989 et 1993 

1976 	1981 	1985 	1989 	1993 

1. Hommes 

Nombre d 'heures 
1-29 1,7 2,2 3,3 2,5 5,0 

30-34 1,6 2,0 2,3 2,2 3,0 
35-40 77,5 77,4 74,2 73,0 69,3 
41-49 10,2 9,3 9,5 10,1 9,7 
50+ 8,9 9,1 10,7 12,2 13,0 

Ert 	Ecart 	Ecart 	Deplacernent net 
1981- 	1989- 	1981- 	hors de Ia semaine 

de 35 a 40 heures 
1989 	1993 	1993 	entre 	entre 

1981 et 1981 et 
1989 	1993 

0,3 2,5 2,8 0,5 3,8 
0,2 0,8 1,0 

-4,4 -3,7 -8,1 -4,4 -8,1 
0,8 -0,4 0,4 
3,1 0,8 3,9 3,9 4,3 

II. Femmes 

Nombre d'heures 
1-29 17,4 20,1 22,1 19,7 22,2 

30-34 6,2 7,1 7,3 7,7 8,6 
35-40 71,1 67,8 64,3 65,4 61,4 
41-49 3,1 3,0 3,4 3,8 3,9 
50+ 2,3 2,1 3,0 3,5 3,8 

-0,4 2,5 2,1 0,2 3,6 
0,6 0,9 1,5 

-2,4 -4,0 .6,4 -2,4 -6,4 
0,8 0,1 0,9 
1,4 0,3 1,7 2,2 2,6 
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Tableau 3: DecomposItion de l'Ln6ga1it du nombre d'heures de travail hebdomadaire a l'emplol principal 

(1) (2) 
Dcompositlon a I'aide : - Indice d'entrople Carre 

deThell d 	u 
cv 
Hommes: 1981-1989 

Inégalité en 1981 : 0,0157 0,0319 
Inegalité en 1989 0,0183 0,0371 
Variation dans l'inCgalité = b) - a) 0,0026 0,0052 

imputable au changement dans le nombre moyen d'heures 
de travail hebdomadaire entre lea intervalles d'heures -0,0004 -0,0007 

imputable au changement dana l'inégalité 
a i'Intérleur des intervalles d'heures -0,0001 -0,0004 

imputable au changement dans Ia proportion 
d'hornmes dans des intervalles d'hcures donnés 0,0031 0,0063 

Hommes: 1981-1993 
inegalite en 1981 : 0,0157 0,0319 

Inegalite en 1993 0,0256 0,0492 
Variation dans l'inégalité = b) - a) 0,0099 0,0173 

imputable au changement dana le nombre moyen d'heures 
de travail hebdomadaire entre lea intervalles d'heures -0,0002 -0,0003 

imputable au changement dans l'inégalitC 
a i'Int.drieur des jntervalles d'heures 0,0000 -0,0004 

imputable au changement dans la proportion 
d'hommes dans des intervalles d'heures donnés 0,0101 0,0180 

Feinmes : 1981-1989 
Inégalité en 1981 : 0,0492 0,0819 
Inégalité en 1989 : 0,0476 0,0814 
Variation de l'inégalitC = b) - a) -0,0016 -0,0005 

imputable au changement dana le nombre moyen d'heures 
de travail hebdomadaire entre lea intervalles d'heures -0,0025 -0,0040 

imputable au changement dana l'inégalité 
I I'Intérieur des intervalles d'heures -0,0008 -0,0009 

imputable au changement dana Ia proportion 
de femmes dana des intervalles d'heures donnéa 0,0017 0,0044 

Femmes : 1981-1993 
Inegalite en 1981 0,0492 0,0819 
lnégalite en 1993 : 0,0531 0,0917 
Variation de l'inégalité = b) - a) : 0,0039 0,0098 

imputable au changement dans le nombre moyen d'heurea 
de travail hebdomadaire entre lea intervalles d'heures -0,0029 -0,0046 

imputable au changement dana l'inCgalité 
I l'btérieur des intervalles d'heures -0,0005 -0,0006 

imputable au changement dana Ia proportion 
de femmes dana des intervalles d'heures donnés 0,0073 0,0150 
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Tableau 4: 	Augmentation annuelle (en points) de Ia proportion de personnes travaillant un nombre faible d'heures 
par semalne ou de longues semalnes après neutralisatlon des effels du cycle économlque, 1976-1993' 

(1) 	 (2) 	 (3) 	 (4) 
Augmentation annuelle (points) 
de Ia proportion de personnes 
travalilant - 	 de 1 a 29 	de 1 a 34 	41 heures 	50 heures 

heures 	 heures 	 ou plus 	 ou plus 

Hommes 

Variables expllcatives utilisées' 

Modèle 1: U, T82 0,13 0,15 0,38 0,31 

Modèle 2: U, T 0,11 0,13 0,30 0,25 

Modèle 3: E, 182 0,17 0,21 0,35 0,30 

Modèle 4: E, T 0,14 0,18 0,26 0,24 

Fern mes 

Variables explicatives utlllsées 2  

Modãle 1: U, 182 	 0,16 	 0,28 	 0,21 	 0,13 

Modèle 2 : U, T 	 0,16 	 0,27 	 0,16 	 0,11 

Modèle 3: E, T82 	 0,14 	 0,26 	 0,21 	 0,14 

Modèle 4 : E, T 	 0,15 	 0,25 	 0,17 	 0,11 

Les chiffres présentes dans le tableau montrent l'augmentation annuelle de Ia proportion de personnes travaillant de longues 
semaines ou un nombre réduit d'heures par semaine compte tenu de Ia conjoncture macro-economique. Lea chilfres correspondent 
a des points. Ainsi, lea résultals du modéle 2 indiquent, qu'apres avoir pris en consideration le cycle economique, Ia proportion 
d'hornmes travaillant 41 heures ou plus par semaine augmente de 0,30 point chaque année, soit de 3 points par décennie. 

Un terme constant eat inclus dans toutes lea regressions. Lea variables explicatives sont définies comme suit: 1) U = le taux 
de chômage scIon Ic sexe de l'année a l'étude, 2) 182 = tendance temporelle commençant en 1982 (c.-a-d. 182 Cgale 0 avant 
1982, 1 en 1982, 2 en 1983, et 12 en 1993), 3) T = tendance temporelle commençant en 1976 (c.-à-d. T egale 1 en 1976, 2 
en 1977, ... et 18 en 1993) 4) E = écart du produit intérleur brut de l'année a l'étude par rapport a sa tendance (calculée sur Ia 
période allant de 1961 a 1993). La variable dépendante eat Ia proportion de personnes travaillant de 1 a 29 heure.s, de 1 a 44 
heures, 41 heures ou plus ou 50 heures ou plus. Toutea lea regressions sont effectuées sur Ia période allant de 1976 a 1993. Tous 
lea chiffres pour lea hommes, présentés dans cc tableau, Ct lea thiffrea pour lea femmes figurant dans lea colonnes 3 et 4 sont 
statistiquernent significatifs au niveau de 0,01 %. Lea chiffres présentés pour lea femmes dans lea colonnes 1 et 2 sont 
statistiquernent significatifs au niveau de 5 %. Se reporter a l'annexe 1 pour lea résultat.s détaillés des regressions. 
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Tableau 5: 	RepartitIon en pourcentage des hommes scion Ic nombre d'heures de travail hebdomadaire a I'emploi 
principal et scion i'ãge, 1976, 1981, 1985, 1989 et 1993 

1976 	1981 	1985 	1989 	1993 

15-24 
1-29 3,3 5,1 7,8 6,1 13,7 

30-34 2,0 2,5 4,2 3,8 7,1 
35-40 75,3 73,7 68,5 68,6 61,1 
41-49 11,6 10,2 10,2 10,3 8,7 
50+ 7,9 8,6 9,4 11,3 9,5 

25-34 
1-29 1,1 1,6 2,6 2,0 4,2 

30-34 1,8 1,7 2,2 2,1 3,2 
35-40 77,2 77,5 74,7 72,7 69,0 
41-49 10,6 9,5 9,7 11,1 10,2 
50+ 9,3 9,7 10,9 12,2 13,4 

35-44 
1-29 0,8 1,0 2,0 1,3 3,2 

30-34 1,6 2,2 1,8 1,5 1,7 
35-40 77,4 77,1 75,2 75,5 72,2 
41-49 9,7 9,6 9,5 9,3 9,7 
50+ 10,5 10,1 11,5 12,5 13,3 

45-54 
1-29 1,0 1,2 2,0 1,7 3,1 

30-34 0,8 1,6 1,6 1,8 1,9 
35-40 79,3 79,9 76,3 72,6 70,2 
41-49 9,5 7,9 8,9 9,6 10,5 
50+ 9,4 9,3 11,2 14,2 14,3 

55-64 
1-29 3,4 2,5 3,8 3,5 6,9 

30-34 1,8 2,1 1,6 3,1 3,7 
35-40 79,7 80,5 76,2 74,4 70,0 
41-49 8,8 8,6 8,8 9,8 7,7 
50+ 6,4 6,3 9,6 9,3 11,7 

Ecart Ecart Ecart Dépiacement net 
hors de Ia semaine 
de 35 a 40 heures 

1981- 1989- 1981- entre 	entre 
1989 1993 1993 1981 et 	1981 et 

1989 	1993 

1,0 7,6 8,6 2,3 	13,2 
1,3 3,3 4,6 

-5,1 -7,5 -12,6 -5,1 	-12,6 
0,1 -1,6 - 1,5 
2,7 -1,8 0,9 2,8 	- 0,6 

0,4 2,2 2,6 0,8 4,1 
0,4 1,1 1,5 
4,8 -3,7 - 8,5 4,8 - 8,5 
1,6 -0,9 0,7 
2,5 1,2 3,7 4,1 4,4 

0,3 1,9 2,2 -0,4 1,7 
-0,7 0,2 -0,5 
-1,6 -3,3 - 4,9 -1,6 - 4,9 
-0,3 0,4 0,1 
2,4 0,8 3,2 2,1 3,3 

0,5 1,4 1,9 0,7 2,2 
0,2 0,1 0,3 

-7,3 -2,4 - 9,7 -7,3 - 9,7 
1,7 0,9 2,6 
4,9 0,1 5,0 6,6 7,6 

1 10 3,4 4,4 	2,0 	6,0 
1,0 0,6 1,6 

-6,1 -4,4 -10,5 	-6,1 	-10,5 
1,2 -2,1 - 0,9 
3,0 2,4 5,4 	4,2 	4,5 
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Tableau 6: 	RépartlUon en pourcentage des femmes selon le nombre d'heurcs de travail hebdomadaire it l'emplol 
principal et scion l'âge, 1976, 1981, 1985, 1989 et 1993 

1976 	1981 	1985 	1989 	1993  

15-24 
1-29 8,9 12,4 17,7 15,1 25,0 

30-34 5,1 6,4 8,2 8,5 10,6 
35-40 81,3 76,4 68,6 69,0 57,1 
41-49 3,1 3,1 4,0 5,1 4,3 
50+ 1,6 1,7 1,5 2,3 3,1 

25-34 
1-29 17,3 19,7 20,3 17,4 19,2 

30-34 6,4 6,9 6,4 6,9 7,6 
35-40 71,2 68,2 67,3 68,9 64,8 
41-49 3,0 3,1 3,1 3,6 4,6 
50+ 2,1 2,1 3,1 3,3 3,9 

35-44 
1-29 23,2 23,7 23,7 20,5 22,2 

30-34 6,4 7,8 7,7 7,7 8,9 
35-40 64,2 63,2 61,1 64,0 61,9 
41-49 3,2 3,0 3,9 3,7 3,3 
50+ 3,1 2,4 3,7 4,2 3,8 

45-54 
1-29 21,9 25,7 25,8 21,9 22,2 

30-34 6,9 7,4 7,2 8,7 7,9 
35-40 65,6 61,6 60,9 62,1 61,1 
41-49 3,1 3,2 2,9 3,4 4,1 
50+ 2,5 2,2 3,2 3,9 4,7 

55-64 
1-29 22,3 24,5 27,9 31,5 31,4 

30-34 7,7 6,9 8,0 7,5 10,0 
35-40 64,6 63,6 58,2 54,8 53,3 
41-49 2,8 2,6 2,4 2,9 2,5 
50+ 2,6 2,3 3,5 3,3 2,8 

Ecart 	Ecart 	Ecart 	Déplacement net 
1981- 	1989- 	1981- 	hors de La sernaine 

de 35 a 40 heures 
1989 	1993 	1993 	entre 	entre 

1981 et 1981 et 
1989 	1993 

2,7 9,9 12,6 4,8 16,8 
2,1 2,1 4,2 

-7,4 -11,9 -19,3 -7,4 -19,3 
2,0 - 0,8 1,2 
0,6 0,8 1,4 2,6 2,6 

-2,3 1,8 - 0,5 -2,3 0,2 
0,0 0,7 0,7 
0,7 - 4,1 - 3,4 0,7 - 3,4 
0,5 1,0 1,5 
1,2 0,6 1,8 1,7 3,3 

-3,2 1,7 - 1,5 -3,3 - 0,4 
-0.1 1,2 1,1 
0,8 - 2,1 - 1,3 0,8 - 1,3 
0,7 - 0,4 0,3 
1,8 - 0,4 1,4 2,5 1,7 

-3,8 0,3 - 3,5 -2,5 - 3,0 
1,3 -0,8 0,5 
0,5 -1,0 -0,5 0,5 -0,5 
0,2 0,7 0,9 
1,7 0,8 2,5 1,9 3,4 

7,0 - 0,1 6,9 	7,6 	10,0 
0,6 2,5 3,1 
-0 - 1,5 -10,3 	-8,8 	-10,3 
0,3 -0,4 -0,1 
1,0 - 0,5 0,5 	1,3 	0,4 

27 



1981- DCplacement net 
1989 hors de Ia semaine normale 

de travail 
entre 1981 et 1989 

1,3 2,5 
1,2 

-5,0 -5,0 
1,2 
1,3 2,5 

1976 	1981 	1985 	1989 

1,4 2,2 3,8 3,5 
1,2 1,5 2,0 2,7 

75,4 76,3 72,9 71,3 
13,1 11,4 12,3 12,6 
9,0 8,6 9,0 9,9 

Tableau 7: 	Repartition en pourcentage des hommes selon le nombre d'heures de travail hebdomadaire a l'emploi 
principal et selon le nlveau de scolarité, 1976, 1981, 1985 et 1989 

Aucune ou etudes primaires 
1-29 

30-34 
35-40 
41-49 
50+ 

Dc Ia 9' a Ia 13' année 
1-29 

30-34 
35-40 
41-49 
50+ 

Etudes posendalres' 
1-29 

30-34 
35-40 
41-49 
50+ 

Diplôme unlvei-sltaire 
1-29 

30-34 
35-40 
41-49 
50+ 

1,8 2,4 3,5 2,6 0,2 0,9 
1,2 1,6 2,2 2,3 0,7 

78,8 77,9 75,3 74,6 -3,3 -3,3 
10,4 9,8 9,5 9,9 0,1 
7,9 8,2 9,5 10,6 2,4 2,5 

1,6 2,0 3,3 2,0 OR -0,3 
1,8 2,2 2,4 1,9 -0,3 

81,0 80,6 76,3 75,4 -5,2 .5,2 
8,0 7,4 8,3 9,5 2,1 
7,6 7,8 9,7 11,2 3,4 5,5 

2,2 1,9 2,4 2,2 0,3 	-1,3 
3,8 4,0 2,4 2,4 .1,6 

70,2 71,8 68,6 65,7 -6,1 	.6,1 
8,4 7,2 9,0 10,0 2,8 

15,3 15,1 17,6 19,7 4,6 	7,4 

1. Inclut lea categories étudcs postsecondaires non terminées* et i,certilicat ou diplôme d'études postsetxrndaires. 
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Tableau 8: 	RepartItion en pourcentage des hommes selon Ic nombre d'hcures de travail hebdomadaire a I'emploi 
principal, le nlveau de scolarité et i'àge, 1976, 1981, 1985 et 1989 

Hommes âgés de 15 a 34 ans 

1976 	1981 	1985 	1989 1981- 	DCplacement net 
1989 	hors de Ia semaine normale 

de travail 
entre 1981 et 1989 

De Ia 9' 1 Ia 13' annéc 
1-29 

30-34 
35-40 
41-49 
50+ 

Diplôme universitaire 
1-29 

30-34 
35-40 
41-49 
50+ 

2,1 3,3 4,7 3,5 0,2 1,7 
1,5 1,5 2,8 3,0 1,5 

76,8 75,6 71,9 71,4 -4,2 4,2 
12,0 10,8 10,3 11,3 0,5 
7,7 8,9 10,3 10,9 2,0 2,5 

2,2 2,3 3,2 2,4 0,1 -0,9 
3,8 3,5 2,9 2,5 -1,0 

72,6 74,1 70,9 69,7 4,4 4,4 
8,4 6,6 8,7 8,2 1,6 

12,9 13,5 14,3 17,2 3,7 5,3 

0,9 1,0 1,7 1,2 0,2 	-0,1 
0,7 1,6 1,6 1,3 -0,3 

81,1 80,5 79,2 78,3 -2,2 	-2,2 
8,5 8,9 8,7 8,5 -0,4 
8,8 8,0 8,8 10,7 2,7 	2,3 

1,8 1,1 1,7 1,9 0,8 	-2,1 
3,7 5,0 2,1 2,1 -2,9 

67,4 70,2 68,4 63,5 -6,7 	-6,7 
8,7 7,2 8,6 11,2 4,0 

18,5 16,6 19,3 21,3 4,7 	8,7 

Hommes lgés de 35 1 54 ans 

De Ia 9' a Ia 13' année 
1-29 

30-34 
35-40 
41-49 
50+ 

Diplôme universitaire 
1-29 

30-34 
35-40 
41-49 
50+ 



1981- DCplacement net 
1989 hors de Ia semaine normale 

de travail 
entre 1981 et 1989 

2,2 3,5 
1,3 

-2,7 -2,7 
-1,1 
0,5 -0,6 

1976 	1981 	1985 	1989 

19,2 20,8 22,5 23,0 
6,3 7,9 9,6 92 

66,6 64,0 61,4 61,3 
5,0 4,3 3,8 3,2 
2,9 2,9 2,7 3,4 

Tableau 9: 	RepartItion en pourcentage des femmes selon Ic nonibre d'heures de travail hebdomadalre a l'emplol 

principal et scion le nlveau de scolarlté, 1976, 1981, 1985 et 1989 

Aucune ou etudes prlmalrcs 
1-29 

30-34 
35-40 
41-49 
50+ 

Dc Ia 9' a Ia 13' année 
1-29 

30-34 
35-41) 
41-49 
50+ 

Etudes postsecondalres 1  
1-29 

30-34 
35-40 
41-49 
50+ 

Dlpiôme universitaire 
1-29 

30-34 
35-40 
41-49 
50+ 

17,1 20,4 22,9 20,7 0,3 1,1 

6,3 7,4 7,5 8,2 0,8 

72,2 68,2 64,9 65,7 -2,5 .2,5 
2,9 2,6 2,9 3,4 0,8 

1,6 1,4 1,9 2,0 0,6 1,4 

17,8 20,0 22,1 19,3 -0,7 0,8 
5,9 6,1 6,8 7,6 1,5 

72,3 69,6 66,3 67,2 -2,4 -2,4 

2,1 2,6 2,9 3,3 0,7 

1,9 1,8 2,0 2,6 0,8 1,5 

14,4 17,4 18,5 15,8 -1,6 	-2,6 
7,1 6,8 6,2 5,8 -1,0 

68,1 64,8 60,2 62,7 -2,1 	-2,1 

3,7 5,2 5,9 6,1 0,9 

6,7 5,9 9,2 9,7 3,8 	4,7 

1. Inclut les categories *études postsecondaires non tenninées* et certiticat ou diplôme d'études postsecandaires. 
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12,7 17,0 20,7 17,9 0,9 	1,5 
5,8 7,5 7,4 8,1 0,6 

77,3 71,5 67,2 68,4 -3,1 	-3,1 
3,1 2,9 3,1 3,8 0,9 
1,2 1,2 1,6 1,9 0,7 	1,6 

11,2 15,0 15,0 12,4 
6,9 4,8 5,0 5,3 

72,3 68,9 65,9 66,7 
3,9 5,1 5,7 6,5 
5,6 6,2 8,4 9,1 

	

-2,6 	-2,1 
0,5 

	

-2,2 	-2,2 
1,4 

	

2,9 	4,3 

Tableau 10: 	Repartition en pourcentage des lemmes scion Ic nombre d'heures de travail hebdomadaire ui i'ernploi 
principal, Ic niveau de scolarité et I'ãge, 1976, 1981, 1985 et 1989 

1976 	1981 	1985 	1989 	1981- 	Deplacement net 
1989 

	

	hors de In semalne normale 
de travail 
entre 1981 et 1989 

Femmes ãgées de 15 a 34 ans 

Dc Ia If a Ia 13' année 
1-29 

30-34 
35-40 
4 1-49 
50+ 

Dlplôme unlversitaire 
1-29 

30-34 
35-40 
4 1-49 
50+ 

Femmes âgées de 35 it 54 ans 

Dc Ia 9' 1 Ia 13' annéc 
1-29 

30-34 
35-40 
41-49 
50+ 

Diplôme universitaire 
1-29 

30-34 
35-40 
41-49 
50+ 

23,1 25,1 24,9 21,5 
6,9 7,5 7,5 8,4 

65,1 63,6 62,8 64,9 
2,7 2,3 2,8 3,1 
2,2 1,6 2,2 2,1 

19,9 21,8 22,6 18,3 
7,3 10,1 7,6 6,5 

61,6 57,0 53,9 59,0 
4,2 5,6 6,2 5,9 
7,1 5,5 9,7 10,4 

	

-3,6 	-2,7 
0,9 

	

1,3 	1,3 
0,8 

	

0,5 	1,3 

	

-3,5 	-7,1 
-3,6 

	

2,0 	2,0 
0,3 

	

4,9 	5,2 
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Tableau 11 : 	Repartition en pourcentage des hommes selon le nombre d'heures de travail hebdomadaire a l'emplol 
principal et scion Ia branche d'activlte, 1981, 1989 et 1993 

1976 	1981 	1985 	1989 	1993 	 1981- 	1989- 	191- 
1989 	1993 	1993 

Exploitation forestlère et mines 
1-29 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 0,1 0,3 0,4 

30-34 0,5 1,1 0,7 0,5 0,7 .0,6 0,2 - 0,4 

35-40 76,8 75,2 71,6 71,0 59,7 -4,2 -11,3 -15,5 

41-49 11,4 10,8 11,8 12,9 16,6 2,1 3,7 5,8 

50+ 11,2 12,6 15,5 15,3 22,4 2,7 7,1 9,8 

Construction 
1-29 0,8 1,2 2,7 1,5 4,0 0,3 2,5 2,8 

30-34 1,1 1,5 2,2 2,8 5,1 1,3 2,3 3,6 

35-40 73,6 74,7 70,0 67,6 63,7 -7,1 -3,9 -11,0 

41-49 11,7 10,2 9,8 11,8 10,4 1,6 -1,4 0,2 

50+ 12,7 12,5 15,3 16,4 16,9 3,9 0,5 4,4 

Secteur manufacturier 
1-29 0,5 0,6 1,0 0,7 1,3 0,1 0,6 0,7 

30-34 0,6 0,8 1,2 0,9 1,0 0,1 0,1 0,2 

35-40 85,7 84,9 82,4 82,5 78,6 -2,4 -3,9 - 6,3 

41-49 9,8 9,2 10,1 9,9 11,4 0,7 1,5 2,2 

50+ 3,5 4,4 5,3 6,0 7,8 1,6 1 18 3,4 

Services de distribution 
1-29 1,3 2,0 2,6 2,2 4,4 0,2 2,2 2,4 

30-34 1,3 1,4 1,7 2,1 2,1 0,7 0,0 0,7 

35-40 78,9 78,9 75,7 72,2 69,3 -6,7 -2,9 9,6 

41-49 9,5 9,0 8,6 9,7 9,6 0,7 -0,1 0,6 

50+ 9,0 8,7 11,5 13,8 14,7 5,1 0,9 6,0 

Services commerciaux 
1-29 1,7 1,6 3,5 1,9 6,1 0,3 4,2 4,5 

30-34 2,1 3,3 2,3 2,1 1,8 -1,2 -0,3 - 1,5 

35-40 77,0 75,7 68,7 69,9 67,1 -5,8 -2,8 - 8,6 

4149 7,9 7,6 10,6 9,4 8,1 1,8 -1,3 0,5 

50+ 11,4 11,8 15,0 16,7 17,0 4,9 0,3 5,2 

Services aux consommatcurs 
1-29 4,7 6,5 8,1 5,7 10,7 -0,8 5,0 4,2 

30-34 2,0 2,2 3,6 3,7 6,1 1,5 2,4 3,9 

35-40 65,6 66,7 65,6 63,8 59,2 -219 4,6 - 7,5 

41-49 17,1 13,5 11,7 13,1 10,9 -0,4 -2,2 - 2,6 

50+ 10,7 11,1 10,9 13,7 13,3 2,6 -0,4 2,2 

Services publics 
1-29 2,6 2,5 3,9 3,5 5,8 1,0 2,3 3,3 

30-34 3,8 4,4 3,7 3,3 3,7 -1,1 0,4 - 0,7 

35-40 79,6 79,4 76,8 76,6 75,6 -2,8 -1,0 - 3,8 

41-49 5,9 5,7 6,3 6,7 5,9 1,0 -0,8 0,2 

50+ 8,1 8,0 9,4 9,9 9,0 1,9 -0,9 1,0 
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Tableau 12: 	Repartition en pourcentage des femmes selon le nombre d'heures de travail hebdomadaire it l'emplol 
principal et selon In branche d'activlté, 1981, 1989 et 1993 

1976 	1981 	1985 	1989 	1993 	 1981- 	1989- 	1981- 
1989 	1993 	1993 

Secteur manufacturler 
1-29 5,8 5,3 6,5 7,0 7,0 1,7 0,0 1,7 

30-34 2,6 2,8 3,8 3,3 3,8 0,5 0,5 1,0 

35-40 86,7 87,1 84,6 83,1 81,1 4,0 -2,0 -6,0 

41-49 3,7 4,1 4,0 4,2 6,2 0,1 2,0 2,1 

50+ 1,2 0,7 1,1 2,4 1,9 1,7 -0,5 1,2 

Services de distribution 
1-29 14,0 14,7 17,4 13,4 15,6 -1,3 2,2 0,9 

30-34 3,7 4,0 4,1 6,2 4,4 2,2 -1,8 0,4 

35-40 78,9 77,7 74,0 75,2 73,1 -2,5 -2,1 4,6 

41-49 2,5 2,7 2,6 2,7 3,3 0,0 0,6 0,6 

50+ 0,9 1,0 1,9 2,6 3,6 1,6 1,0 2,6 

Services commerclaux 
1-29 11,2 14,0 15,2 14,1 16,2 0,1 2,1 2,2 

30-34 5,5 5,2 4,5 5,3 6,2 0,1 0,9 1,0 

35-40 80,1 76,9 75,2 74,2 70,8 -2,7 -3,4 -6,1 

41-49 1,4 1,7 1,9 2,7 3,6 1,0 0,9 1,9 

50+ 1,8 2,2 3,2 3,7 3,3 1,5 -0,4 1,1 

Services aux consommateurs 
1-29 29,8 30,2 31,8 27,1 30,7 -3,1 3,6 0,5 

30-34 9,1 11,5 11,7 11,9 12,8 0,4 0,9 1,3 

35-40 54,0 51,8 48,9 53,1 48,6 1,3 -4,5 -3,2 
41-49 4,9 3,9 4,5 5,4 4,4 1,5 -1,0 0,5 
50+ 2,4 2,6 3,1 2,6 3,5 0,0 0,9 0,9 

Services publics 
1-29 16,3 22,4 23,8 22,5 24,4 0,1 1,9 2,0 

30-34 6,8 7,0 7,1 7,9 8,8 0,9 0,9 1,8 

35-40 72,3 66,4 63,3 62,7 59,3 -3,7 -3,4 -7,1 

41-49 2,0 2,3 2,7 2,9 3,0 0,6 1,0 1,6 

50+ 2,6 1,9 3,1 4,0 4,5 2,1 0,5 2,6 
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Tableau 13: 	RepartItion en pourcentage des hommes selon Ic nombre d'heures de travail hebdomadaire a I'emploi 
principal et selon Ia profession, 1985, 1989 et 1993 

1985 1989 1993 1985- 1989- 1985- 
Gestionnalres 1989 1993 1993 
1-29 0,8 0,6 1,0 -0,2 0,4 0,2 

30-34 1,6 1,3 0,8 -0,3 -0,5 -0,8 
35-40 68,0 63,1 61,2 4,9 -1,9 -6,8 
4149 10,7 11,2 11,7 0,5 0,5 1,0 

50+ 18,9 23,9 25,3 5,0 1,4 6,4 
Sciences naturelles et soclales 
1-29 1,1 1,1 1,5 0,0 0,4 0,4 

30-34 1,1 0,9 1,4 -0,2 0,5 0,3 

35-40 82,6 79,4 80,2 -3,2 0,8 -2,4 

41-49 5,8 7,1 6,1 1,3 -1,0 0,3 

50+ 9,5 11,4 10,8 1,9 -0,6 1,3 

Enseignement et sante 
1-29 5,6 5,4 8,7 -0,2 3,3 3,1 

30-34 4,7 4,9 5,9 0,2 1,0 1,2 
3540 64,2 64,4 61,0 0,2 -3,4 -3,2 
41-49 7,8 8,5 8,2 0,7 -0,3 0,4 

50+ 17,8 16,8 16,2 -1,0 -0,6 -1,6 

Emplois de burtau 
1-29 4,0 2,6 8,6 4,4 6,0 4,6 

30-34 2,1 3,1 3,5 1,0 0,4 1,4 
35-40 85,5 85,3 79,0 -0,2 -6,3 -6,5 
41-49 6,2 6,3 6,5 0,1 0,2 0,3 

50+ 2,2 2,8 2,4 0,6 -0,4 0,2 
Vente 
1-29 5,4 3,1 5,4 -1,7 1,7 0,0 

30-34 3,8 2,6 4,4 -1,2 1,8 0,6 
35-40 66,2 66,4 62,3 0,2 4,1 -3,9 
41.49 10,5 11,4 10,6 0,9 -0,8 0,1 
50+ 14,2 16,6 17,1 2,4 0,5 2,9 
Services 
1-29 9,3 6,2 13,1 -3,1 6,9 3,8 

30-34 4,3 5 10 5,8 0,7 0,8 1,5 
35-40 70,1 73,8 66,7 3,7 -7,1 -3,4 
41-49 10,8 10,0 8,9 .0,8 -1,1 -1,9 
50+ 5,5 5,0 5,5 -0,5 0,5 0,0 

Transformation 
1-29 1,2 0,9 1,5 -0,3 0,6 0,3 

30-34 0,9 0,7 1,4 -0,2 0,7 0,5 
35-40 83,8 83,0 80,6 -0,8 -2,4 -3,2 
41-49 10,8 10,9 11,4 0,1 0,5 0,6 
50+ 3,3 4,5 5,2 1,2 0,7 1,9 
Autres 
1-29 4,0 33 6,4 -0,9 3,3 2,4 

30-34 2,6 2,7 3,9 0,1 1,2 1,3 
35-40 69,7 68,0 63,9 -1,7 4,1 -5,8 
41-49 9,3 10,6 9,6 1,3 -1,0 0,3 
50+ 14,5 15,6 16,3 1,1 0,7 1,8 
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Tableau 14 : 	Repartition en pourcentage des femmes selon le nombre d'heures de travail hebdomadaire a l'emploi 
principal et scion Ia profession, 1985, 1989 et 1993 

1985 1989 1993 1985- 1989- 1985- 
Gestionnaires 1989 1993 1993 
1-29 7,8 6,3 8,8 -1,5 2,5 1,0 

30-34 3,6 3,6 4,0 0,0 0,4 0,4 
35-40 76,5 76,6 72,9 0,1 -3,7 - 3,6 
41-49 5,5 6,9 6,5 1,4 -0,4 1,0 
50+ 6,6 6,6 7,8 0,0 1,2 1,2 
Sciences naturelles et sociales 
1-29 9,7 11,1 16,0 1,4 4,9 6,3 

30-34 4,5 6,7 4,7 2,2 -2,0 0,2 
35-40 80,0 74,0 69,2 -6,0 -4,8 -10,8 
41-49 2,3 4,4 4,5 2,1 0,1 2,2 
50+ 3,4 3,8 5,6 0,4 1 18 2,2 
Enseignement et sante 
1-29 27,4 25,0 26,3 -2,4 1,3 -1,1 

30-34 7,7 9,2 9,7 1,5 0,5 2,0 
35-40 55,5 55,7 53,3 0,2 -2,4 -2,2 
41-49 4,5 4,1 4,0 -0,4 -0,1 -0,5 
50+ 4,9 6,1 6,7 1,2 0,6 1,8 

Emplois de bureau 
1-29 20,0 18,9 21,3 -1,1 2,4 1,3 

30-34 5$ 6,6 8,6 0,8 2,0 2,8 
35-40 72,0 71,6 67,4 -0,4 -4,2 -4,6 
41-49 1,5 2,0 2,1 0,5 0,1 0,6 
50+ 0,7 0,9 0,7 0,2 -0,2 0,0 
Vente 
1-29 35,8 25,6 32,7 -10,2 7,1 -3,1 

30-34 11,2 12,1 12,1 0,9 0,0 0,9 
35-40 45,4 54,2 48,2 8,8 -6,0 2,8 
41-49 3,8 3,1 3,7 - 0,7 0,6 -0,1 
50+ 3,8 5,0 3,3 1,2 -1,7 -0,5 
Services 
1-29 33,2 32,2 33,6 -1,0 1,4 0,4 

30-34 12,6 12,0 12,8 -0,6 0,8 0,2 
35-40 47,8 49,2 47,8 1,4 -1,4 010 
41-49 3,6 3,9 3,5 0,3 -0,4 -0,1 
50+ 2,8 2,7 2,3 -0,1 -0,4 -0,5 

Transformation 
1-29 6,2 5,0 7,5 -1,2 2,5 1,3 

30-34 5,3 3,1 4,4 -2,2 1,3 -0,9 
35-40 82,8 87,0 78,8 4,2 -8,2 -4,0 
41-49 5,0 3,4 7,6 -1,6 4,2 2,6 
50+ 0,7 1,6 1,6 0,9 0,0 019 
Autres 
1-29 23,9 20,2 23,3 -3,7 3,1 -0,6 

30-34 6,5 8,1 7,9 1,6 -0,2 1,4 
35-40 57,5 57,3 57,1 -0,2 -0,2 -0,4 
41-49 5,3 7,4 4,9 2,1 -2,5 -0,4 
50+ 6,8 7,0 6,8 0,2 -0,2 0,0 

35 



Tableau 15: 	Rapport du revenu suppknientalre du travail' aux traitements et salaires salon Ia branche d'activtté, 
1961, 1976 et 1992 

1961 	 1976 	 1992 

0,2% 2,1% 4,9% 
6,6% 9,3% 15,2% 
1,7% 4,7% 8,6% 
7,0 % 10,6 % 14,3 % 

5,6 % 9,8 % 16,2 % 
3,4% 6,2% 11,3% 

6,9 % 10,9 % 15,7 % 
2,9% 6,5% 11,1% 
3,3% 6,0% 9,5% 
2,7% 5,6% 9,7% 

5,1 % 11,5 % 15,6 % 
2,6 % 9,1 % 11,2 % 
1,1% 2,5% 2,9% 
0,2% 0,6% 0,8% 

10,1 % 12,6 % 17,2 % 
4,7% 8,8% 19,4% 
5,7 % 14,3 % 19,9 % 

4,8 % 8,6 % 13,1 % 

Agriculture 
Exploitation forestière 
Pche 
Mines 

Secteur manufactuner 
Construction 

Transport, communications et autres services publica 
Commerce 
Finances, assurances et affaires immobilières 
Services aux entreprises 

Enseignement 
Sante et services sociaux 
Organismes religieux 
Ménages privés 

Administration federale 
Administration provinciale 
Administration municipale 

Total 

Source : Division du travail, Statistique Canada. 
1. Le revenu supplementaire du travail correspond aux cotisations de l'employeur au régime de pension de I'employC, au 
programme d'idemnisation pour accident du travail et au programme d'assurance-chómage. 
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Annexe 1: 	Semalnes de travail courtes et semaines de travail prolongécs - efl'ets du cycle économlque, 1976-1993' - 
Modèle 1 

Hommes 
La variable dépendante eat le pourcentage d'hommes travalilant: 

Variables de 1 a 29 de 1 it 34 41 heures 50 heures 
Indépendantes heures heures ou plus ou plus 

Constante 0,055 0,773 20,885* 9,976* 
(0,277) (0,340) (0,760) (0,481) 

Taux de chômage" 0,257 0,423* 0,256* -0,070 
(0,033) (0,041) (0,091) (0,576) 

Tendance temporelle commençant 0,127* 0,150* 0,378* 0,305 
en 1982 (0,016) (0,020) (0,044) (0,028) 

R2  corrigé 0,933 0,949 0,815 0,892 
Durbin-Watson 1,768 1,749 1,183 1,260 
N 18 18 18 18 

Femmes 
La variable dépendante eat le pourcentage de femmes travaillant 

Variables de 1 a 29 de 1 a 34 41 heures 50 heures 
indépendantes heures heures ou plus ou plus 

Constante 12,540 18,267* 6,219 2,498 
(1,899) (2,257) (0,723) (0,451) 

Taux de cbôrnag' 0,756 0,866* -0,056 -0,004 
(0,198) (0,235) (0,075) (0,047) 

Tendance temporelle commençant 0,157 0,284* 0,206 0,133 
en 1982 (0,054) (0,065) (0,021) (0,013) 

R2  corrigé 0,568 0,659 0,850 0,859 
Durbin-Watson 0,668 0,555 1,791 1,694 
N 18 18 18 18 

Lea erreurs-types sont indiquées entre parentheses. 
Taux de chômage selon le sexe. 

'. Statistiquement significatif au niveau de 5 % (test bilateral). 
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Annexe 1 : 	Semalnes de travail courtes et sernalnes de travail prolongées - effets du cycle éconornique, 1976-1993* - 
Modèle 2 

Hommes 
La variable dpendante eat le pourcentage d'hommes travalliant: 

Variables de 1 a 29 de 1 a 34 41 heures 50 heures 

tndépendantes heures heures ou plus ou plus 

Con.stante -0,181 0,504 20,140 9,407* 

(0,281) (0,309) (0,900) (0,508) 

Taux de chomag&' 0,232* 0,389 0,312* -0,129 
(0,036) (0,040) (0,116) (0,066) 

Tendance temporelle commençant 0,106 0,129 0,304 0,254 

en 1976 (0,014) (0,015) (0,045) (0,025) 

R2  corrigé 0,927 0,956 0,728 0,875 
Durbin-Watson 1,535 1,835 0,909 1,175 

N 18 18 18 18 

Fern rnes 
La variable dtcpendante eat le pourcentage de remmes travaillant: 

Variables de 1 a 29 de 1 it 34 41 heures 50 heures 
lndépendantes heures heures ou plus ou plus 

Constante 12,259 17,845 6,030* 2,370* 

(1,562) (1,670) (0,791) (0,449) 

Taux de chamageb 0,698* 0,773* -0,106 -0,037 
(0,163) (0,175) (0,083) (0,047) 

Tendance temporelle cornmençant 0,160 0,267 0,164* 0,107 

en 1976 (0,036) (0,039) (0,018) (0,010) 

R2  corrigé 0,709 0,814 0,822 0,861 
Durbin-Watson 0,859 0,789 1,706 1,983 

N 18 18 18 18 

Lea erreurs-types sont indiquées entre parentheses. 
Taux cle chomage selon le sexe. 

. Statistiquernent significatif au niveau de 5 % (test bilateral). 
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Annexe 1: 	Semalnes de travail courtes et semalnes de travail prolongées - elTets du cycle économlquc, 1976-1993' - 
Modèle 3 

Hommes 
L.a variable dépendante eat Ic pourcentage d'hommes travalllant: 

Variables de 1 a 29 de 1 a 34 41 heures 50 heures 
indépendantes heures heures ou plus ou plus 

Constante 2,236' 4,356' 18,666' 9,340' 
(0,108) (0,160) (0,196) (0,129) 

Ecart du P.I.B. reel -0,029' -0,046' 0,039* 0,016' 
par rapport a sa tefldafl& (0,005) (0,007) (0 1009) (0,006) 

Tendance temporelle commençant 0,165' 0,215* 0,347* 0,300' 
en 1982 (0,018) (0,027) (0,033) (0,021) 

R2  corrigé 0,894 0,883 0,873 0,920 
Durbin-Watson 1,008 0,746 1,456 1,484 
N 18 18 18 18 

Femmes 
La variable dépendante eat Ic pourcentage de femmes travaillant: 

Variables de 1 1 29 de 1 a 34 41 heures 50 heurea 
indépendantes heures heurea ou plus ou plus 

Constante 19,914' 26,724' 5,640* 2,445' 
(0,388) (0,448) (0,116) (0,076) 

Ecart du P.I.B. reel -0,048' -0,057' 0,010 0,004 
par rapport a sa tendancet (0,018) (0,021) (0,005) (0,004) 

Tendance temporelle commençant 0,135' 0,257' 0,212' 0,135' 
en 1982 (0,064) (0,074) (0,019) (0,013) 

R2  corrigé 0,417 0,568 0,877 0,870 
Durbin-Watson 0,418 0,373 2,348 2,003 
N 18 18 18 18 

Les erreurs-types sont indiquées entre parentheses. 
La tendance du P.I.B. r6el est calcul& sur Ia periode allant de 1961 a 1993. 

'. Statistiquement significatif au niveau de 5 % (test bilateral). 
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Annexe 1 : 	Semaines de travail courtes et semaines de travail prolongées - eflets du cycle éconornique, 1976-199Y - 
Modèle 4 

Hommes 
La variable dpendante eat Ic pourcentage d'homrnes travaillant: 

Variables de 1 a 29 de 1 a 34 41 heures 50 heures 
Indépendantea heures heures ou plus ou plus 

Conslante 1,644* 3,546* 17,656* 8,365* 
(0,129) (0,168) (0,390) (0,219) 

Ecart du P.I.B. reel -0,027 0,044* 0,041 0,018* 

par rapport a sa tendanoe b  (0,004) (0,005) (0,013) (0,007) 

Tendance temporelle commencant 0,137 0,183* 0,264* 0,239* 

en 1976 (0,012) (0,015) (0,036) (0,020) 

R2  corrigé 0,929 0,940 0,764 0,891 
Durbin-Watson 1,429 1,309 0,901 1,206 
N 18 18 18 18 

Fern mes 
La variable dépendante eat le pourcentage de femmes travaillant: 

Variables de 1 a 29 de 1 a 34 41 heures SO heures 
indépendantes heures hcures ou plus ou plus 

Constante 19,059 25,407* 4,956 1,989* 
(0,484) (0,503) (0,190) (0,110) 

Ecart du P.I.B. reel -0,043 -0,051' 0,012 0,005 
par rapport a sa tendanc&' (0,016) (0,016) (0,006) (0,004) 

Tendance temporelle cornrnençant 0,151* 0,255' 0,169* 0,110* 
en 1976 (0,044) (0,046) (0,017) (0,010) 

R2  corrigé 0,573 0,743 0,844 0,874 
Durbin-Watson 0,511 0,507 2,051 2,307 
N 18 18 18 18 

Les erreurs-types sont indiquées entre parentheses. 
La tendance du P.I.B. reel eat calculée sur Ia pénode allant de 1961 a 1993. 

'. Statistiquement significatif au niveau de 5 % (test bilateral). 



FIGURE 1: IndIces normalisés de Ilnégalifé des heures de travail hebdomadaire des personnes (1976 = 100). 
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FIGURE 2 Variance du nombre d'heures de travail hebdomadaire des personnes (VAR 1) et variance 
du nombre dheures de travail hebdomadaire a Iemploi principal (VAR 2). 97o-1993 



Figure 3 : Indices normalisés de linégalité du nombre dheures de travail 
heb( naaare a lempiol principal. i',uo-iwi (IV/O = 1W) 
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FIGURE 4 Pourcentage de personnes travaillant entre x et y heures par semaine ô leur emplol principal, 
(P(x-y)), 1976-1993. 
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