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 Toutes les personnes actives au Luxembourg ne partagent pas les 
mêmes conditions de travail. Nous avons déjà abordé, dans un autre 
document1, le thème du temps de travail et le caractère plus ou moins 
atypique des horaires de travail mais les conditions de travail ne se résument 
pas à ces deux aspects. 
 
 
 

Les chiffres cités dans ce document et dans le document ‘Population et Emploi’ ne 
peuvent pas être comparés. Dans ce dernier document, les horaires de travail sont 
analysés à partir d’informations collectées dans le cadre de l’Enquête sur les Forces 
de Travail’ (E.F.T.) du STATEC. Les réponses devaient être tranchées (Ex.: travaille 
la nuit? ‘oui’ ou ‘non’). Les données présentées ici proviennent du Panel Socio-
économique ‘Liewen Zu Lëtzebuerg’ du CEPS/Instead. Des réponses intermédiaires 
sont prévues (‘parfois’, ‘souvent’, ‘tout le temps’). Dans ce document, ces trois 
réponses seront parfois regroupées et présentées comme des réponses positives.  

 
 
 
 
 En 1991, plus de la moitié des personnes ayant un emploi jugent 
qu’elles travaillent, plus ou moins souvent, dans une position fatigante. 
 
 Le travail du week-end est également très fréquent (52% des 
personnes ayant un emploi). 
 
 L’exposition à des conditions de température trop basses ou trop 
élevées concerne 44% des personnes ayant un emploi. 
 
 Par contre, 1 personne sur 5 est exposée aux risques liés au travail 
souterrain ou sur échafaudage. 
 
 La même proportion des personnes estime qu’elles doivent travailler 
sous un éclairage soit insuffisant soit trop puissant et 20.9% des personnes 
pratiquent le travail ‘à pauses’ (cf. tableau 1 et graphique 1). 
 
 Ces résultats regroupent systématiquement les réponses 
intermédiaires ‘parfois’, ‘souvent’ et ‘tout le temps’ comme des réponses 
positives. Les distributions détaillées des réponses sont également 
présentées ci-dessous.  
 

                                            
1 ’Les horaires de travail atypiques’, Population et Emploi 2/94, pp. 4-5. Bulletin d'informations 
démographiques et sociales. STATEC, CEPS/Instead, IGSS. 
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 Il est tout à fait remarquable d’observer que ces proportions restent 
pratiquement inchangées d’années en années (1989, 1990, 1991).   
 
 

Tableau  1 

Les conditions de travail au Luxembourg  (1991)

Inconvénients liés au poste
absents présents(1)

de travail

position fatigante 44.4 55.6
le week-end 48.0 52.0
température 55.6 44.4
dans le bruit 58.8 41.2
objets lourds 60.7 39.3
poussières 64.8 35.2
à l'extérieur 66.3 33.7
matériaux dangereux 71.4 28.6
machines dangereuses 71.5 28.5
la nuit 75.0 25.0
à pauses 79.1 20.9
éclairage 79.8 20.2
sous terre, échafaudages 79.8 20.2

(1) 'Parfois', 'souvent' ou 'tout le temps'.
    Source :  PSELL  1991 

 
 
 

   
  

 
Graphique 1

Conditions d'exercice du travail (Lux. 1991)  
Proportion des personnes au travail concernées (en %)(1)

sous terre, échafaudages 20.2
éclairage 20.2
à pauses 20.9
la nuit 25.0
machines dangereuses 28.5
matériaux dangereux 28.6
à l'extérieur 33.7
poussières 35.2
objets lourds 39.3
dans le bruit 41.2
température 44.4
le week-end 52.0
position fatigante 55.6
(1) 'Parfois', 'souvent' ou 'tout le temps'.
Source: PSELL 1991  
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Les conditions de travail au Luxembourg   (1989 - 1990 - 1991)  
 

Réponses détaillées en %  
 
 
 

1989 1990 1991

(n = 1846) (n = 1812) (n = 2297)

Travaille à l'extérieur                   %                  %                   %

Jamais 68.7 67.6 66.3
Parfois 11.1 12.6 14.5
Souvent 9.5 9.5 10.7
Tout le temps 10.8 10.3 8.4

 
 
 
 

Travaille dans le bruit, les secousses

Jamais 62.3 58.3 58.8
Parfois 10.6 14.2 14.9
Souvent 11.6 13.1 13.4
Tout le temps 15.3 14.3 12.4
non réponse 0.2 0.1 0.5

 
 
 
 

Travaille dans le froid, la chaleur

Jamais 58.3 57.5 55.6
Parfois 12.1 13.8 14.1
Souvent 13.9 16.0 17.6
Tout le temps 15.4 12.5 12.5
non réponse 0.4 0.2 0.2

 
 
 
 

Travaille sous éclairage fort ou faible

Jamais 84.7 82.7 79.8
Parfois 7.9 8.7 9.3
Souvent 3.8 4.4 7.1
Tout le temps 3.3 3.5 3.4
non réponse 0.3 0.7 0.4
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Travaille sous terre ou sur échafaudages

Jamais 81.0 80.5 79.8
Parfois 7.2 8.5 8.2
Souvent 7.5 6.3 7.9
Tout le temps 4.1 4.5 3.8
non réponse 0.2 0.3 0.3

 
 
 
 

Travaille avec matériaux dangereux

Jamais 71.5 71.2 71.4
Parfois 11.6 14.7 12.8
Souvent 9.2 9.0 8.9
Tout le temps 7.3 5.0 6.6
non réponse 0.4 0.1 0.3

 
 
 
 

Soulève des objets lourds

Jamais 60.2 60.7 60.7
Parfois 18.4 17.2 16.7
Souvent 13.1 14.2 15.0
Tout le temps 8.1 7.5 7.2
non réponse 0.2 0.4 0.4

 
 
 
 

Travaille avec des machines dangereuses

Jamais 70.2 70.2 71.5
Parfois 9.5 10.7 9.5
Souvent 10.0 10.3 11.7
Tout le temps 9.8 8.3 7.0
non réponse 0.5 0.5 0.3

 
 
 
 

Travaille dans la poussière

Jamais 66.3 65.0 64.8
Parfois 11.2 12.1 11.9
Souvent 10.3 11.2 13.1
Tout le temps 11.8 11.4 10.0
non réponse 0.4 0.3 0.2
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Travaille dans une position fatigante

Jamais 50.0 46.8 44.4
Parfois 13.7 19.6 17.9
Souvent 15.8 17.5 21.0
Tout le temps 20.1 15.7 16.5
non réponse 0.4 0.4 0.2

 
 
 
 

Travaille à pauses, tournées ou postes

Jamais 76.3 77.9 79.1
Parfois 4.6 4.0 2.8
Souvent 3.7 3.0 5.0
Tout le temps 14.9 14.6 12.7
non réponse 0.5 0.5 0.5

 
 
 
 

Travaille le week-end 

Jamais 48.0
Parfois 19.6
Souvent 19.2
Tout le temps 13.0
non réponse 0.2

 
 
 
 

Travaille la nuit 

Jamais 75.0
Parfois 10.7
Souvent 9.6
Tout le temps 4.4
non réponse 0.3

Source: PSELL 1989, 1990, 1991  
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Les conditions de travail  :   une réalité bi-dimensionnelle 
 
 
 
 
Ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes qui accumulent tous 
les inconvénients mais certains postes de travail peuvent cumuler plus 
d’inconvénients que d’autres. 
 
Avant d’estimer le caractère plus ou moins confortable des postes de travail, il 
convient de vérifier que l’ensemble de ces indications constitue un ensemble 
cohérent et que chaque indication mesure bien la même réalité.  
  
L’analyse factorielle révèle un point important: il y a lieu de distinguer d’une 
part le degré de confort du poste de travail et d’autre part le caractère plus ou 
moins atypique des horaires de travail. Ce sont deux aspects indépendants 
(Tableau 2).  
 
Les horaires atypiques ne sont pas nécessairement réservés à des postes de 
travail dangereux ou inconfortables. 
 
Cette structure factorielle est constante d’années en années.  
 
Ce premier résultat permet de tirer deux conclusions. 
 
D’une part, les indications relatives aux  inconvénients liés au poste de travail 
sont additives. Elles mesurent, en effet, une et une seule réalité soit le degré 
de confort du poste de travail. 
 
D’autre part, les indications relatives au caractère plus ou moins atypique des 
horaires de travail sont additives puisqu’elles mesurent également une seule 
réalité sous-jacente.      
 
Chaque personne peut donc être classée sur ces deux échelles. 
 
La première échelle mesure le degré de confort dans l’exercice des tâches 
professionnelles et la seconde échelle mesure le caractère plus ou moins 
atypique des horaires de travail. 
 
Le calcul des scores factoriels permet de classer chaque individu sur les deux 
échelles mesurant respectivement le degré de confort du poste de travail et le 
caractère atypique des horaires.  
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Tableau 2 
Matrice des facteurs relatifs aux conditions de travail

(après rotation varimax)

Inconvénients liés au poste Facteur 1 Facteur 2
de travail Horaires

Inconfort atypiques

position fatigante 0.554 0.243
le week-end 0.035 0.697
température 0.717 0.334
dans le bruit 0.620 0.388
objets lourds 0.700 0.094
poussières 0.744 0.056
à l'extérieur 0.589 0.061
matériaux dangereux 0.679 0.093
machines dangereuses 0.769 0.155
la nuit 0.079 0.846
à pauses 0.124 0.744
éclairage 0.352 0.287
sous terre, échafaudages 0.682 0.002

Valeur propre 4.787 1.690
Pct. de var. 36.80% 13.00%  

   Source:  PSELL 1991 
 
 
 
 

Le degré de confort :   activité professionnelle et sexe 
 
 
 

Plus le confort du poste de travail est élevé, plus le score est élevé et positif. 

Plus l’inconfort est élevé, plus le score est élevé et négatif. 
 

Le tableau 3 met clairement en évidence deux phénomènes. 

• En premier lieu et conformément à ce que l’on pouvait attendre, les 
personnes occupées dans le domaine du bâtiment et de l’agriculture 
occupent des postes particulièrement inconfortables. Elles sont suivies 
directement par les ouvriers travaillant dans le secteur industriel. 
Inversement, les indépendants, les enseignants et les employés occupés à 
des tâches administratives bénéficient de postes de travail plus ‘abrités’. 

 
• En second lieu, au sein de chaque activité professionnelle, les femmes 

effectuent des tâches qui les tiennent systématiquement plus à l’abri que 
les hommes: elles effectuent des travaux moins dangereux et 
physiquement moins exigeants. Signalons que ces résultats relatent les 
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déclarations des femmes. Ils reflètent probablement aussi une politique 
volontaire des employeurs.  

Tableau 3 
Confort du poste de travail

selon l'activité professionnelle
(scores factoriels)

Activité professionnelle Hommes Femmes

Indépendants et salariés
dans bâtiment, agriculture -1.25 -0.72

ouvriers dans l'industrie
ouvriers élect., mécanique -0.70 -0.04

ouvriers spécialisés
manutention -0.46 0.45

indépdts artis., commerçants,
ouvriers dans l'administration,
employés dans l'industrie,
employés mécan. élect. -0.07 0.45

ouvriers dans commerce
et services 0.12 0.30

ingén. tech. employés,
employés dans commerces
et services 0.28 0.62

indépendants,
employés des prof. libérales,
enseignants,
employés de l'administration 0.56 0.74

Source: PSELL 1991  
 

 
 
 
 

Les horaires atypiques :  les secteurs d’activité et le statut professionnel   
 
 
 
 
Plus les horaires de travail sont atypiques, plus le score est élevé et positif. 
 
Plus les horaires sont typiques, plus le score est élevé et négatif.  
 
 
Le tableau 4 permet de constater que les horaires atypiques sont moins liés 
aux activités professionnelles proprement dites qu’aux secteurs d’activité. 
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Ils sont plus particulièrement le fait de personnes employées dans le secteur 
industriel, dans les transports et communications et dans les secteur ‘ hôtels, 
restaurants, cafés’. Ceci confirme les résultats observés dans le cadre de 
l’enquête E.F.T.2.  
 
En outre, au sein de chaque secteur, les ouvriers pratiquent des horaires de 
travail atypiques plus souvent que les employés. Il s’en suit logiquement que 
les ouvriers de l’industrie sont particulièrement sollicités par ce mode de 
travail. 
 
 
Trois secteurs doivent être considérés séparément: 
 
− l’administration (les ‘services non-marchands’) parce que les employés et 

les ouvriers y sont soumis aux mêmes régimes de travail, 
  
− les services financiers parce qu’ils occupent beaucoup plus d’employés 

que d’ouvriers 
  
− et le secteur agricole parce que les exploitants, les employés et les 

ouvriers sont soumis aux mêmes contraintes. 
 
 
 

Tableau 4 

                                            
2 ’Les horaires de travail atypiques’, op.cit. 
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Pratique d'horaires atypiques
selon le secteur d'activité

(scores factoriels)
Secteur d'activité Ouvriers Employés et

indépendants
 Industrie 1.34 0.15

 Transport
 Communications 0.09 0.67

 Ho.Re.Ca. 0.03 -0.24

 Administrations
 Energie et eau -0.24 -0.22
 Banques
 Assurances (-0.59)(*) -0.38
 Services financiers
 Bâtiment
 Génie civil -0.40 -0.62

 Agriculture -0.50 -0.63

(*) Le nombre de cas observés est trop faible.

Source: PSELL 1991  
 
 

 13



  
Degré de confort et horaires atypiques 
 
 
 
Le degré de confort et le caractère atypique des horaires de travail sont deux 
dimensions structurant le cadre des conditions de travail des personnes qui 
ont un emploi. Elles sont liées avant tout au contexte dans lequel s’insèrent 
les postes de travail: l’activité professionnelle ou le secteur d’activité. 
 
Elles dépendent ensuite de certaines caractéristiques individuelles des 
personnes qui travaillent: le sexe et le statut professionnel.   
 
D’autres caractéristiques individuelles ont été mises en concurrence avec le 
sexe et le statut professionnel: la nationalité, l’âge, l’état civil, le canton de 
résidence, le nombre d’heures de travail, le fait de prester des heures 
supplémentaires payées ou non payées. Aucune variable ne permet d’obtenir 
des contrastes aussi significatifs que le sexe et le statut professionnel. 
 
On relèvera toutefois le fait que ces différentes caractéristiques individuelles 
ont parfois une influence spécifique sur l’un ou l’autre élément composant les 
deux dimensions des conditions de travail (le fait de ‘porter des objets lourds’ 
ou de ‘travailler avec des machines dangereuses’).    
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