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Cet ouvrage constitue le prolongement de mes travaux sur Ia migration, 
amorcés avec Migration Theory and Fact en 1975. J'avais alors indiqué 
qu'à mesure que les sociétés s'enrichissaient, les forces "traditionnelles" 
du marché semblaient jouir d'une influence réduite sur les mouvements 
migratoires. Ces forces traditionnelles comprennent les salaires, les 
variables du coQt de la vie ou les situations de stress économique cause 
par le chômage ou la pauvreté. La perception voulant que ces facteurs 
aient une incidence moms forte sur la migration émane de deux grandes 
prémisses. Tout d'abord, a mesure que les sociétés s'enrichissent, leurs 
membres deviennent en général de moms en moms motives par des con-
sidérations d'ordre monétaire seulement. Mon experience dans les pays 
moms développés me porte a croire que, par exemple, les commodités 
et les activités de loisirs occupent une place moms importante dans Ia 
decision de déménager que celle qui leur est réservée dans les pays 
d'Amérique du Nord et d'Europe de I'Ouest. Par ailleurs, les sociétés plus 
riches ont tendance a installer plus de "filets de sécurité" dans le but de 
protéger les citoyens contre certaines consequences du stress économi-
que. L'assurance-chomage, entre autres, aide a amortir les contrecoups 
financiers du chômage, et elle peut même réduire les pressions qui s'ex-
ercent sur les gens a l'egard du depart des regions aux prises avec des 
difficultés économiques. Si ces deux prémisses s'avèrent exactes, les in-
struments traditionnels des politiques de main d'ceuvre en vue d'influencer 
Ia repartition des travailleurs dans les regions, comme les salaires plus 
élevés, la formation connexe au travail ou les subventions de réinstalla-
tion, peuvent avoir une incidence moindre sur les personnes qui songent 
a demenager, ce qui représente un sujet d'intérêt pour les administrations. 
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Les personnes qui étudient les mouvements migratoires ne font 
que commencer a se pencher sur ces idées. Ceux et celles qui dominent 
l'analyse de Ia migration en Amerique du Nord, des économistes pour 
la plupart, continuent de mettre l'accent sur les aspects monétaires des 
forces traditionnelles du marché du travail. Les sociologues et les 
demographes s'attaquent plus ouvertement aux facteurs non relies au mar-
ché, mais leurs découvertes sont beaucoup plus aléatoires, faute de 
fondements théoriques plus solides et de tests empiriques rigoureux. Me 
concentrant sur les determinants en mutation sur trois décennies, dans 
ce pays riche selon les normes mondiales et qui s'est dote de program-
mes de sécurité sociale et de programmes fiscaux plus étendus, j'ai tenté 
d'accomplir plus qu'une autre recherche des determinants de la migra-
tion. On pourrait a juste titre s'attendre que les facteurs économiques 
traditionnels aient, dans la société canadienne, eu une influence beaucoup 
moindre sur les mouvements migratoires au cours de Ia période. J'ose 
espérer que cette étude contribuera a promouvoir une meilleure com-
prehension des raisons de ce phénomène, et qu'elle servira a lancer un 
débat plus exhaustif sur l'à-propos de cette question dans l'avenir. 

Pour preparer ce livre, j'ai bénéficié de l'aide et des conseils 
précieux de plusieurs amis et collègues. Je tiens a remercier Larry S. Boume 
(Université de Toronto), Gary S. Fields (Université Cornell), Larry H. 
Long (U.S. Bureau of the Census), Craig McKie (Statistique Canada), 
Paul Reed (Statistique Canada), James W. Simmons (Université de 
Toronto), Leroy 0. Stone (Université Western Ontario et Statistique 
Canada) ainsi que John Variderkamp (Université Guelph), pour leurs corn-
mentaires et leurs critique. Je tiens tout particulièrement a exprimer ma 
gratitude a Leroy Stone et John Vanderkamp, qui m'ont signale des er-
reurs d'interprétation, et a Paul Reed, qui m'a incite a rendre plus ac-
cessibles my hypotheses sur les modèles économiques et statistiques. 

Je remercie egalement Jo-Anne Belliveau et John Turner qui m'ont 
été d'un précieux secours pour le traitement informatique, Marie-Claire 
Couture et Jane Godby, qui ont préparé et révisé les graphiques, Sue 
Dean et Audrey Sirois, véritables virtuoses du traitement de texte, ainsi 
que Judy Buehler, qui a supervise Ia publication de l'étude. Tous 
travaillent pour Statistique Canada. 

Les opinions exprimées dans Ia présente publication sont celles 
de l'auteur et ne reflètent pas Ia position officielle de Statistique Canada. 

R. Paul Shaw 
Ottawa 



Chapitre 1 

A la recherche de principes 
essentiels 

Introduction 

Les migrations ont une influence déterminante sur le développement et 
l'évolution des regions métropolitaines de recensement au Canada. Pour 
Statistique Canada, la region métropolitaine de recensement est le prin-
cipal marché du travail d'une zone urbanisée bâtie en con tinu comptant 
100,000 habitants et plus. Elle correspond a Ia zone de migration d'un 
nombre important de travailleurs faisant quotidiennement Ia navette entre 
leur lieu de residence et leur lieu de travail dans Ia zone bàtie en con-
tinu. De 1951 a 1981, les RMR ont expliqué a elles seules près de 70% 
de Ia croissance demographique du Canada. I.e nombre des RMR est passé 
de 17 au recensement de 1961 a 24 en 1981. Les RMR sont classées par 
taille a Ia figure 1.1 (et sont identifiées dans la situation géographique 
dans la figure 1.2). 

De 1976 a 1981, les regions métropolitaines ont été le point 
d'origine ou de destination de 2.5 millions de migrants. Comme le Canada 
ne forme qu'une petite économie ouverte et que la population de ses 
regions métropolitaines de recensement ne s'élevait qu'à 13.5 millions 
d'habitants en 1981, l'arrivée ou le depart de plus de 2 millions de migrants 
représente un phénomène socio-économique d'une réelle importance. De 
plus, Ia chute de l'accroissement naturel (les naissances moms les décès) 
a fait que les mouvements migratoires sont rapidement devenus le prin-
cipal facteur d'évolution de Ia taille des regions urbaines du pays. 
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Figure 1.1: Population des regions métropolitaines de recensement, 1981 
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Figure 1.2: Situation géographique des regions métropolitaines de rencensement 
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La figure 1.3 donne une idée de l'effet dans le temps des migra-
tions sur Ia population des RMR du Canada. Les taux de croissance qui 
y sont présentés ont été calculés pour 22 RMR, en fonction des limites 
retenues pour le recensement de 1971. Les RMR de Trois-Rivières et 
Oshawa ont été exclues de Ia figure 1.3, car leur chiffre de population 
n'a pas encore été corrigé en fonction des limites de 1971. La question 
des limites des RMR joue a l'évidence un role extrêmement important 
dans les comparaisons intercensitaires 1 . La figure 1.3 montre que la 
population des regions métropolitaines de recensement de Calgary et d'Ed-
monton a connu ur't taux annuel d'accroissement de 4% a 5% au cours 
des 30 dernières années! Comme le taux annuel d'accroissement naturel 
pendant cette période n'a jamais dépassé 2%, seules !es migrations peu-
vent expliquer le phénomène. Les RMR de Saskatoon et Kitchener ont 
elles aussi largement profité des migrations; viennent ensuite Toronto, 
Regina, Ottawa-Hull, Vancouver et Victoria. De 1951 a 1981, Ia popula-
tion de ces RMR a plus que double. 

Par contraste, le taux de croissance des RMR de Chicoutimi-
Jonquière, St. Catharines-Niagara, Saint John, Thunder Bay, Windsor 
et Winnipeg a été inférieur a la moyenne nationale. De 1976 a 1981, trois 
de ces RMR (St. Catharines-Niagara, Sudbury et Windsor) ont enregistré 
un taux de croissance negatif, et cinq autres (Saint John, Thunder Bay, 
Chicoutimi-Jonquiere, Winnipeg et Montréal), un taux tout juste supérieur 
a zero. Le solde migratoire de ces RMR était nég!igeab!e ou négatif. On 
se rappe!lera que ces taux de croissance ont été calculés en fonction des 
limites de 1971 et qu'ils different des taux établis en fonction des limites 
de 1981. Le jeu des annexions a en effet augmenté le territoire et Ia popula-
tion de certairies RMR en 1981. 

Ces écarts ont contribué a déplacer Ic centre de I'activité urbaine 
vers 1'Ouest, au detriment de certaines des principales villes du Canada 
(Montréal et Winnipeg, par exemple). Les données de l'appendice du 
chapitre 1 montrent que seules neuf RMR ont accru leur part de Ia popula-
tion des regions métropolitaines du Canada de 1951 a 1981. Ce sont, 
par ordre de taille, Toronto, Vancouver, Ottawa-Hull, Edmonton, 
Calgary, Kitchener, Regina, Saskatoon et Sudbury. Leur part de Ia 
population des regions métropolitaines est passée de 43% en 1951 a 52% 
en 1981. Parmi les RMR restantes, seules Hamilton, St. John's et Vic-
toria ont conserve des parts relativement stables, la part des autres RMR 
ayant été sensiblement moms grande. 

Le tableau 1.1 met en lumière l'ampleur des écarts des migrations 
en provenance ou a destination des RMR. Comme Ia migration ne 
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Figure 1.3: Taux de croissance demographique de vingt-deux regions métropoli-
tames de recensement du Canada, 1951-1981 et 1976-1981 

(1951-81: taux londés sur les limites de 1971) 
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TABLEAU 1.1: Comparaison des migrations en provenance ou a 
destination des regions métropolitaines de recensement, 
1966-1971 et 1976-1981 

RMR 

Période 
migra- 

toire 

Autre RMR 

+ 	- Solde 

Region non 
metropolitarne 

+ 	- Snide 

Immi- 
gratlon 

Migra- 
tions 

internes 
plus 

immi-
gration 

snide 
global 

Calgary 1966 - 1971 36110 26,026 10.085 42.300 26,620 15,680 24,040 40.805 
1976- 1981 88.735 33,710 55.025 60.175 58,640 10,535 30.440 96,000 

Chucoutimi 1966- 1971 3,615 8.505 —4,890 6,920 7,215 —295 1,340 —3,845 
lonquiere 1976- 1981 3,335 6,430 —3.095 6.245 5.960 285 445 —2.365 

Edmonton 1966- 1971 28,430 31,900 —3,470 52.020 34.165 17,885 21,510 35.895 
1976- 1981 63,085 35,760 27,325 72,390 65,930 6,460 27,735 61,520 

HaliCax 1986 - 1971 10.755 15,785 —5,030 21,580 20,530 1.320 6,105 1,205 
1976 -1981 15,125 19.510 —4,385 24.455 24.720 —265 3,865 —785 

Hamilton 1966 - 1971 25.870 21,205 4.665 19.885 18.190 1,695 26,530 32,890 
1976 - 1981 31.975 29,660 2.315 18,370 23.810 —4,810 10.730 8,235 

Kitchener - 1966 - 1971 15,210 10,880 4,330 17.680 14,390 3,290 15,125 22,745 
Waterloo 1976 -1981 17,525 18,885 —1,330 18,675 18,730 — 55 6,850 5,465 

London 1966- 1971 21,565 17,060 4,505 21,000 18.010 2,990 15,055 22,550 
1976- 1981 20,340 23.525 —3.185 23,755 22.380 1.375 5,860 4.050 

Montréal 1966 -1971 44,925 78.875 —33,950 115,465 88,780 26,685 115.345 108,080 
1976-1981 41,025 120.115 —78.190 97,420 124,830 —27.410 64,495 —41.105 

Ottawa-Hull 1066- 1971 41,480 30,060 11,420 44,080 27,580 16,500 27.605 55,525 
1976-1981 58.380 66.530 —8.150 41,030 40,505 525 18,740 11,115 

Québec 1966- 1971 15,265 17,145 —1,880 36.885 16,510 20.375 5.030 24,425 
1976- 1981 15,035 23.095 —8.060 32,430 25,755 6,675 4,425 3,040 

Regina 1966- 1971 7,000 16.005 —9.005 18,465 11,590 6,875 3,080 950 
1976- 1981 10,630 11,755 —1.125 17,325 14,430 2.805 3,255 5.025 

St. Catharines 1966- 1971 12,330 14.700 —2,370 10.915 10,145 770 10,825 9,225 
Niagara 1976- 1981 14.520 17,400 — 2,880 10.015 12,290 2,275 4.560 595 

St. john's 1966- 1971 2,730 6,595 —3,865 11,705 6,390 5,315 1,965 3,415 
1976- 1981 4,575 7.395 —2,820 9.640 9.820 —180 1.360 —1.640 

Saint john 1966- 1971 3,220 3,775 —555 6.630 6,670 —40 1,400 805 
1976- 1081 4,405 5.020 —975 7,475 9.180 —1.705 1,095 —1.585 

Saskatoon 1066- 1971 6,850 15,010 —8,360 20,590 13,060 7,530 3,370 2,540 
1076- 1081 12,110 11.180 930 23,005 16.180 6,825 3,765 11.520 

Sudbury 1066- 1071 7,810 8.755 —065 15,015 10.375 4,640 4,410 8,085 
1976- 1981 4.070 10,000 —6,926 8,215 13,975 —5,760 850 —11,830 

Thunder Bay 1066- 1971 4,605 5,650 —1.585 6,555 4,815 1.740 2.055 —370 
1076- 1081 4,885 7,260 —2.565 7,735 6.000 1.715 1,545 695 

Toronto 1966- 1971 05,330 84,770 10,770 90,200 120,885 —30,685 262,280 242,280 
1976- 1981 127,435 100,005 18,340 96,350 123.660 —27.310 152.890 143.920 

Vancouver 1966- 1971 69,220 28,625 40.595 62.335 56.475 5.860 71,670 118,125 
1976- 1981 78,575 40,245 38.330 65,320 85,365 —20.045 61,250 79.535 

Victoria 1966 	1971 19,760 11,280 8,480 15,890 11,700 4,190 8,570 21,240 
1976 - 1981 25.080 16.185 8,895 20,115 20,415 —300 6,560 15.155 

Windsor 1966 - 1971 9,805 10.300 495 8,705 9,140 435 13.250 12,320 
1976-1981 7,060 14,250 —7,100 7.565 12.630 —5.065 5.780 —6.475 

Winnipeg 1966- 1971 19,830 28.070 —18,260 38.760 29,380 0.380 23.780 14.920 
1976-1981 22,005 42.295 —20.290 35.210 37,500 —2.290 19,135 —3.445 

Source: Résultats des recensernents de 1971 et 1981, Statistique Canada. 
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constitue pas un phénomène homogène, nous avons utilisé trois types 
d'origines et de destinations dans le tableau 1.1: autre RMR, regions non 
métropolitaines et immigration de personnes nées a I'étranger. On 
observera que même Si le solde migratoire d'une RMR est faible ou même 
négatif, les mouvements migratoires ayant touché la RMR en question 
peuvent être assez importants. C'est le cas, par exemple, de Montréal, 
qui a enregistré, de 1976 a 1981, des soldes migratoires de -78,000 dans 
le cas des autres RMR et de -27,000, dans celui des regions non métropoli-
tames. Au cours de Ia même période, toutefois, les mouvements 
migratoires en provenance ou a destination d'autres RMR ont touché 
162,000 personnes, et les migrations en provenance ou a destination de 
regions non métropolitaines, 222,000 personnes. On remarquera égale-
ment que l'immigration de personnes flees a l'etranger contribue souvent 
a atténuer l'effet des migrations internes. Pour prendre a nouveau l'ex-
emple de Montréal, on constate que les migrations internes ont donné 
lieu a un solde migratoire de -105,000 personnes; toutefois, lorsqu'on 
leur ajoute l'effet de l'immigration, le solde migratoire global s'établit 
a seulement -41,000. Enfin, le lecteur observera que, de 1966-1971 a 
1976-1981, le solde migratoire de Ia plupart des RMR a fléchi. Cela est 
particulièrement vrai de Montréal, Sudbury, Windsor et Winnipeg. Le 
phénoméne tient en partie a i'accroissement de l'attrait exercé par les 
regions non métropolitaines ces derniers temps, a l'importance des migra-
tions intermétropolitaines vers l'Ouest et a divers facteurs socio-
économiques qui seront examines dans cette étude. 

L'accroissement ou Ia diminution des migrations vers une region 
métropolitaine de recensement peut avoir de profonds effets sur le niveau 
et la structure de l'activité économique de la RMR 2 . Une diminution du 
nombre des ménages gagnant un revenu, par exemple, risque d'avoir une 
incidence sur les recettes et les dépenses des administrations locales (par 
le biais de l'assiette de l'impôt) et sur la demande de certains biens - 
la propriété et le logement locatif, par exemple. Par ailleurs, si les 
nouveaux arrivants comprennent une forte proportion d'enfants ou de 
personnes agees, la demande de services scolaires ou hospitaliers s'en 
ressentira vraisemblablement. Enfin, la vitalité sociale et économique 
d'une region urbaine risque de souffrir d'une baisse constarite de popula-
tion occasionnée par I'émigration. En effet, presque tous s'entendent pour 
dire que les migrations touchent davantage les éléments les plus jeunes, 
les mieux éduqués et les plus dynamiques d'une population 3 . 

Evidemment, l'importance des migrations pour une RMR ne peut 
se mesurer uniquement en termes quantitatifs. Les considerations d'or-
dre qualitatif jouent elles aussi un role extrêmement important. 
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Pour bien apprécier cette nuance, ii suffit d'observer que certaines RMR 
attirent et gardent plus facilement que d'autres les migrants qui offrent 
un capital humairi élevé. La figure 1.4 en donne une illustration; elle 
présente, pour la période 1976-1981, les migrations, entre 17 grandes RMR 
du Canada, des personnes de sexe masculin ayant fait des etudes 
universitaires. Comparons, par exemple, Ia situation de Toronto et de 
Winnipeg. Du point de vue de I'immigration interne de personnes 
"hautement scolarisées", Toronto est nettement favorisée, son indice 
s'établissant a 1.33. Cet indice est obtenu par comparaison du taux d'im-
migration interne de Toronto et de l'ensemble des RMR. II contribue a 
éliminer les differences imputables a Ia taille de leur population a leur 
situation migratoire4 . Par contraste, Winnipeg occupe le bas de l'échelle, 
avec un indice de 0.54. Par rapport a Winnipeg, par consequent, Toronto 
profite plus de l'immigration interne des migrants hautement scolarisés 
a raison de 1.33/0.54 = 2.46. Comme Toronto perd moms de migrants 
de sexe masculin ayartt fait des etudes universitaires que Winnipeg (côté 
droit de Ia figure 1.4), il appert qu'elle attire et garde a Ia fois mieux 
les migrants scolarisés que la plupart des autres RMR. 

Cela étant, ii n'est pas étonnant de constater que les migrations 
au Canada soient assimilées a un phénomène d'une grande complexité 
et que les planificateurs et les organes de decision aient cherché avec 
beaucoup d'intérêt a suivre, voire a canaliser, l'incidence des migrations 
sur le développement de certaines villes ou de regions entières5 . Des déci-
sionnaires, par exemple, se sont demandé si les migrations pouvaient ser-
vir a aplanir les disparités observées entre diverses villes ou regions. Ainsi, 
on a pensé que, par exemple, le déplacement d'une partie du capital hu-
main scolarisé d'une region métropolitaine vers une autre pourrait at-
ténuer les inégalités de repartition du revenu et de Ia richesseo. De plus, 
on a parfois assimilé la mobilité géographique de Ia main-d'cuvre ur-
baine a un mécanisme de regulation des excédents d'offre de main-d'uvre 
(chômage) ou de demande de main-d'ceuvre (emplois vacants). 

D'autres se sont demandé si une amelioration des conditions d'ac- 
a l'information pouvait rendre la mobilité interurbaine socialement 

et individuellement plus intéressante. L'accès a I'information est manifeste-
ment important pour Ic chômeur qui envisage de déménager dans une 
yule éloignée oü ses capacités pourraient Iui rapporter davantage. Ii of-
fre egalement un grand intérêt pour les ménages qui souhaitent obtenir 
un ensemble different de services publics (police, incendies, équipement 
sanitaire et autres installations publiques) en changeant de yule. L'accès a 
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Emigration interne 
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l'information, enfin, exerce vraisemblablement une influence sur le pro-
cessus décisionnel d'importants sous-groupes de population a la recher-
che d'endroits offrant des établissements d'enseignement spécialisés ou 
des avantages pour les malades ou les retraités. Dans de tels cas, les recher-
ches peuvent être faussées par d'imprévisibles distorsions des marches 
de la main-d'uvre ou du logement. Si Ia chose se produit et si le 
demenagement se révèle infructueux, le ménage risque de se trouver dans 
I'obligation de revenir a son point de depart ou de migrer a nouveau. 
Ces déplacements peuvent imposer un lourd fardeau financier au ménage 
et a l'ensemble de Ia société. 

D'autres encore se sont demandé s'il était possible d'anticiper les 
effets imprévus, voire négatifs, de certaines politiques de l'Etat sur les 
migrations. L'adoption de Ia Loi 101 par le Québec et les conjectures sur 
Ia politique séparatiste auxquelles elle donne lieu semblent en fournir un 
exemple. Ainsi, le vice-président du plus important organisme patronal 
du Québec (le Conseil du patronat) affirme que "les coüts sociaux, 
culturels et économiques en jeu sorit trop importants - particulièrement 
dans le cas des anglophones et des allophones - pour qu'on puisse 
demeurer insensible aux quelque 200,000 departs enregistrés au cours 
des cinq dernières années. . . (Le depart de tant de gens) . . .constitue 
une énorme perte de recettes fiscales et grossit de ce fait le fardeaudes 
contribuables restants" 7 . Pour ce qui est de l'avenir, le Secretariat d'Etat 
(Québec) vient de publier les résultats d'une enquête récemment menée 
par le Centre de recherches sur l'opinion publique (Montréal) selon les-
quels 20% des Quebecois anglophones d'ãge adulte prévoient quitter la 
province d'ici ciriq ans, principalement a cause des difficultés d'ordre 
linguistique qu'ils éprouvent au travail. 

Bref, l'impact des migrations sur le bien-étre des villes et des regions 
du Canada a suscité un grand nombre de questions quant a ses causes, 
a ses consequences et aux éventuelles avenues d'intervention de l'Etat. 
II semble donc logique d'ouvrir notre étude des migrations entre les regions 
métropolitaines du Canada en nous interrogeant sur les facteurs qui sont 
a l'origine de ces mouvements. En effet, ii est rare que Ies conjectures 
sur les consequences d'un phénomène améliorent le processus decision-
nel ou la planification a long terme. Pour être efficace, l'intervention de 
l'Etat suppose plutôt une compréhensiort des causes des phénomènes. A 
cet egard, nos connaissances sur les facteurs des migrations urbaines au 
Canada sont manifestement insuffisantes. En effet, dans Ia plupart des 
travaux de recherche réalisés au cours des 20 dernières années, on s'est 



11 

A Ia recherche de principes essentiels 

contenté de décrire les mouvements de population entre les noyaux ur-
banisés et leurs banlieues, les etudes visant a donner une analyse des 
regimes d'immigration et d'émigration internes ayant toujours été en-
travées par le manque de données sur les mouvements migratoires et leurs 
aspects sociaux et économiques. (Leroy Stone a joué dans ce domaine 
un role de pionnier - 1967, 1969, 1978, 1979.) 

Les plus graves lacunes de notre comprehension des mouvements 
migratoires tirent vraisemblablement leur origine du fait que les etudes 
consacrées jusqu'ici a l'immigration ou l'emigration internes des RMR 
ont été faites sans connaissance réelle des caractéristiques des regions 
d'origine ou de destination8. C'est ce qui explique que les planificateurs 
et les organes de decision des centres urbains ne soient pas parvenus a 
déchiffrer les raisons des migrations en fonction de l'effet simultané des 
forces d'éloignement et d'attraction en jeu. En fait, les causes des migra-
tions en provenance ou a destination des regions métropolitaines ont 
systématiquement été sous-entendues ou posées en hypothèse dans les 
etudes des migrations interprovinciales ou interrégionales. 

Par cette étude, nous espérons parvenir a mieux comprendre les 
mouvements migratoires entre les regions métropolitaines du Canada. 
C'est pourquoi nous nous intéresserons uniquement aux paramètres des 
migrations intermétropolitaines. L'importante question des consequences 
des migrations pour telle ou telle RMR et de leur effet sur l'évolution 
récente des mouvements migratoires des regions métropolitaines vers les 
secteurs non métropolitains est abordée dans divers travaux parallèles 
qui doivent completer cette 6tude9 . 

Objectifs et méthodologie 

Deux objectifs guident les aspects théoriques et empiriques de cette étude. 
D'une part, nous cherchons a y construire un modèle des migrations in-
termétropolitaines qui ait a Ia fois une valeur explicative et prevision-
nelle. Après avoir postulé que les migrants n'errent pas au hasard, mais 
prennerit des decisions d'une manière consciente, nous nous efforcerons 
d'expliquer pourquoi les migrants choisissent une destination plutOt qu'une 
autre. Nous examinerons egalement les differences entre RMR qui, a nos 
yeux, expliquent les decisions des migrants. Pour tester notre modèle, 
nous étudierons les variations des flux migratoires au cours de quatre 
périodes couvrant trois décennies. En procédant de cette facon, nous 
croyons être en mesure d'expliquer le comportement du migrant "moyen" 
ou "typique" en fonction de sa reaction a des differences "objectives". 
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Au lieu de chercher a expliquer les migrations a partir de maigres 
données subjectives, nous avons appuyé notre étude sur des données 
secondaires (les migrations ponctuelles observées au recensement), des 
mesures objectives des differences "structurelles" entre les RMR 
(rémunérations, climat, etc.) et des techniques d'analyse a plusieurs 
variables. Nous avons postulé que i) les individus sont rationnels, ii) qu'ils 
s'efforcent d'améliorer sa situation financière et son bien-être en général, 
iii) que les differences objectives entre RMR contribuent a éclairer les 
migrants dans leurs decisions et iv) que, compte tenu des possibilités d'ac-
cès a l'information de chacun, les éventuels migrants percoivent et 
évaluent les avantages des RMR "concurrentes" en fonction de ces critères. 
Ces postulats font intégralemerit partie du modèle "coüts/avantages" 
décrit dans le chapitre 3. C'est en fonction de ces postulats et après avoir 
mis en rapport les différentes objectives entre RMR a leurs mouvements 
migratoires respectifs que nous avons impute aux migrants des choix sub-
jectifs quant a l'intérêt offert par ces caractéristiques et, de ce fait, par 
les RMR elles-mêmes. 

Ii serait inexact de dire que notre approche nous permettra de 
determiner les "vraies" causes des migrations ou qu'elle peut être assimilée 
a une théorie pleinement organisée du processus décisionnel précédant 
Ia migration. II serait par ailleurs inexact de dire que nous nous proposons 
uniquement de répertorier les variables associées aux migrations en ex-
aminant un ensemble d'hypothèses. En fait, nous cherchons plutôt a 
recenser ici les paramètres plausibles des mouvements migratoires, puis 
a les intégrer a un cadre d'explication de la perception que se font les 
éventuels migrants de l'intérêt offert par telle ou telle destination. A nos 
yeux, plusieurs des paramètres évalués dans cette étude agissent directe-
ment, compte tenu de Ia somme des données obtenues ou cherchées, sur 
le calcul d'utilité des migrants, alors que d'autres opèrent indirectement. 
Certains paramètres agissent directement en ce sens que les migrants per-
coivent des differences "structurelles" ou objectivement mesurées 
(croissance de I'emploi, climat, etc.) et adaptent leurs decisions en con-
sequence. Les paramétres qui agissertt d'une manière indirecte sont par 
exemple les indicateurs généraux du potentiel de croissance ou de 
développement économique (les investissements, par exemple). Ici en-
core, certains paramétres peuvent intervenir dans la decision de migrer 
de personnes bien informées dont le comportement peut a son tour in-
fluencer Ia decision de personnes moms bien informées. 
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Mais pourquoi étudier les paramètres des migrations in-
termétropolitaines en soi? Même si les mouvements migratoires entre les 
RMR ne représentent qu'une seule source de migrations en provenance 
ou a destination des regions métropolitaines du Canada, us offrent, sur 
le plan de l'analyse, plusieurs avantages importants. D'une part, le pro-
cessus migratoire peut être analyse a l'intérieur d'un système fini de points 
d'origine et de destination. II s'ensuit que les caractéristiques socio-
économiques des RMR de depart ou de destination peuvent être prises 
en compte dans l'évaluation des decisions des migrants. Dans le passé, 
l'étude des migrations intermétropolitaines au Canada a largement été 
limitée a l'analyse des forces "d'attraction" (variables associées a l'im-
migration interne) ou "d'eloignement" (variables associées a l'émigration 
interne). 

Deuxièmement, les RMR constituent des marches du travail ou 
du logement beaucoup plus homogènes que, disons, les provinces. Cela 
est particulièrement important lorsqu'on s'intéresse aux caractéristiques 
socio-économiques auxquelles, apparemment, les migrants réagissent. 
Ainsi, l'attitude d'un migrant a l'égard du chômage, par exemple, s'évalue 
beaucoup plus rigoureusement quand ces influences sont mesurées en 
fonction d'une RMR donnée et non d'une region entière. Deux etudes 
américaines le prouvent d'ailleurs 1O. En somme, plusieurs des paramètres 
des migrations au Canada peuvent être évalués beaucoup plus rigoureuse-
ment dans un cadre intermétropolitain que dans un contexte interprovin-
cial ou interregionalll. 

Troisièmement, l'étude des migrations intermétropolitaines nous 
permet de construire des matrices desquelles on peut tirer pour l'analyse 
statistique un grand nombre de mouvements migratoires. En réunissant 
les données migratoires de plusieurs recensements, nous pouvons ainsi 
accroItre Ia taille de notre "échantillon" et donner une plus grande valeur 
a nos tests statistiques. 

Pour mettre en perspective l'importance des migrations in-
termétropolitaines, nous avons donné, dans le tableau 1.2, un aperçu 
du 'statut migratoire" de Ia population canadienne. Dans le bloc A, on 
distingue les personnes ayant demenagé des migrants proprement dits, 
les premieres ayant change de residence, sans toutefois franchir de limites 
municipales, alors que les migrants font les deux. De 1976 a 1981, en-
viron 5 millions de Canadiens ont migré; ce chiffre représente 22.7% 
des personnes de cinq ans et plus. De ce nombre, 3.4 millions de person-
nes (66.5%) ont déménagé dans la même province, 1.1 million ont change 
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TABLEAU 1.2: Statut migratoire de Ia population du Canada, 1966-1971 
et 1976-1981 

Période quinquennale visée par le recensement 

1966-1971 

(1) 

000's 

1976-1981 
(2) 

000's 

1966-1971 

(3) 

1976-1981 

(4) 

% 

A. Population totale de 5 ans et plus 19,717 22,280 100.0 100.0 
Personnes ayant déménagét 9,236 10.605 47.4 47.6 
Migrants2  4,720 5,068 23.9 22.7 

B. Migrants: 
D'une méme province 2,766 3,370 58.6 66.5 
D'une autre province 850 1,142 18.0 22.5 
De l'étranger 826 556 17.5 11.0 
Residence non déclarée 278 SO 5.9 SO 

C. Migrants intermétropolitains (RMR) 2,415 2,591 100.0 100.0 
Entre RMR 502 670 20.8 25.9 
D'une region non métropolitaine du 
Canada a une RMR 684 712 28.3 27.5 

De l'Ctranger a une RMR 666 436 27.6 16.8 
D'une RMR vers une region non 
métropolitaine du Canada 563 773 23.3 29.8 

1 	Personnes qui demeuraient dans un logement different de celui qu'elles occupaient cinq ans 
plus tot. 

2 Personnes ayant franchi les limites d'une municipalité dans un déménagernent. (Cf. appendice 
2 du chapitre 1.) 

SO Sans objet. Au recensement de 1981, Ia catégorie "residence non déclarée" n'a pas été utilisée. 
Les non-réponses ont fait l'ob jet d'imputations. 

Source; Résultats des recensements de 1971 et 1981, Statistique Canada. 

de province et 556,000 venaient de I'étranger (nouveaux immigrants). 
Les migrations en provenance d'une RMR ou entre RMR ont représenté 
un peu plus de la moitié des mouvements migratoires observes au cours 
de Ia période. Les 670,000 personnes ont déménagé d'une RMR a une 
autre, 712,000, d'une region non métropolitaine vers une RMR, 773,000, 
d'une RMR vers une region non métropolitaine et 436,000 sont venues 
de I'étranger. Ii convient de répéter que l'attention que nous accordons 
aux migrations intermétropolitaines ne vient pas tant de leur taille ab-
solue que de l'intérêt qu'elles offrent du point de vue de I'analyse des 
paramêtres des migrations. 
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D'autre part, nous cherchons a examiner diverses hypotheses 
relatives a l'évolution des facteurs des migrations dans une société en 
mutation. Ainsi, peut-on dire des decisions de migrer au Canada qu'elles 
tiennent autant aujourd'hui a des facteurs économiques ou profession-
nels que dans le passé? La diversité des niveaux de vie au Canada explique-
t-elle qu'un nombre croissant de migrants font du déménagement une 
activité "d'exploration" ou de "consommation", ou changent de yule pour 
des raisons associées a la qualité de la vie (meilleur climat, commodités 
accrues, etc.)? S'il est vrai que les facteurs économiques pèsent de moms 
en moms dans Ia decision de migrer, en quoi les programmes publics 
destinés a modifier le rythme ou le sens des migrations s'en ressentiront-
us? Pour répondre sans équivoque a ces questions, ii faudrait évidem-
ment analyser tous les types de migration. Notre étude étant axée sur 
les mouvements migratoires intermétropolitains, elle nous donne la 
possibilité d'analyser l'évolution des paramètres des migrations dans un 
milieu assez bien contrôlé, sur une période relativement longue. 

Pour soumettre a l'examen les questions soulevées ci-dessus et les 
objectils de notre modèle, nous avons formulé 29 hypotheses. Huit d'entre 
elles touchent de près l'important débat relatif a l'effet des migrations 
au Canada sur les disparités régionales. Prises ensemble, ces huit 
hypotheses forment ce que nous avons appelé notre "hypothèse de base". 
Comme cette hypothèse sert de cadre de référence a toute l'étude, elle 
mérite quelques commentaires. 

Hypothèse de base 

Nous avons postulé que l'incidence des variables de marché 'tradition-
nelles" sur les migrations intermétropolitaines au Canada avait pro-
gressivement diminu6 12 . Le phénomène vient peut-être d'un processus 
de dépeuplement par lequel i) l'amélioration du niveau de vie et Ia pour-
suite des loisirs ont atténué Ia reaction des migrants aux forces du mar-
ché du travail, ii) l'élargissement des programmes de sécurité sociale a 
vraisemblablement tempéré les effets du chômage et, par consequent, 
le désir de migrer pour trouver du travail, iii) les politiques fiscales, en-
fin, ont peut-être exercé des effets imprévus sur les migrations. Si cette 
hypothèse se vérifiait, les programmes de main-d'uvre auxquels on a 
eu recours dans le passé pour canaliser les migrations intermétropoli-
tames - creation d'emplois, perfectionnement professionnel, rémunéra-
tion - seraient sans doute moms efficaces aujourd'hui qu'ils ne l'ont déjà 
été. 
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Le raisonnement sur lequel repose notre "hypothèse de base" est 
sorntnairevnent illustré par les trois sociétés hypothetiques de la figure 
1.5. La figure présente tout d'abord un pays extrêmement pauvre dans 
lequel les recettes de l'Etat sont minimes, Ia planification de Ia main-
d'uvre, relativement peu poussée, et les programmes de bien-être publics 
(salaire minimum, assurance-chômage, etc.), restreints, voire inexistarits. 
Les conditions de pauvreté arrivent alors a donner une telle importance 
a l'utilité marginale d'un revenu supplémentaire de $1 que le salaire et 
les possibilités d'emploi dominent tous les autres facteurs daris la déci-
sion de migrer. Dans le pays hypothetique a revenu moyen, nous conti-
nuons de supposer, pour simplifier les choses, que l'action exercée par 
I'Etat sur le marché du travail demeure restreinte ou négligeable. Dans 
ce cas, toutefois, l'augmentation de Ia production, l'amélioration du 
niveau de vie et l'automatisation contribuent a donner plus d'importance 
aux loisirs, dans la mesure øü les éléments qui interviennent dans la déci-
sion de migrer rte se limitent pas a des considerations pécuniaires ou pro-
fessionnelles, mais englobent également des facteurs comme les possibilités 
d'éducation ou le climat souhaités. Dans un pays riche (le Canada, par 
exemple), enfin, nous supposons que l'accroissement du niveau de vie 
et une foule de politiques publiques et de programmes de sécurité sociale 
contribuent a atténuer encore davantage l'incidence des variables 'tradi-
tionnelles' du marché du travail dans la decision de migrer. Ainsi, les 
programmes de redistribution des recettes fiscales d'un pays (les paiements 
de péréquation, par exemple) peuvent s'associer a de généreuses presta-
tions d'assurance-chômage et privilégier une region 'A' par rapport a une 
region 'B' en neutralisant l'effet d'attraction exercé sur d'éventuels migrants 
par les salaires offerts en 'B'. 

En dépit de son manque de raffinement, notre interpretation de 
Ia figure 1.5 trouve des resonances dans Ia réalité. Les données du tableau 
1.3, par exemple, portent a croire que la proportion des migrants qui 
démenagent pour des raisons pécuniaires ou professionnelles diminue de 
facon assez marquee au fur et a mesure que Ia richesse du pays augmertte. 
Par ailleurs,le tableau semble indiquer que les facteurs pécuniaires ou 
professionnels influencent moms les Canadiens que les Américains dans 
leur decision de migrer. De toute evidence, cette impression vient de ce 
que les questionnaires et les méthodes d'enquête utilisés différaient sen-
siblement. Elle tient par ailleurs au fait qu'il n'a pas été tenu compte de 
Ia difference des structures par age des deux pays et de leur incidence 
sur Ia proportion des personnes intéressées a migrer pour des raisons de 
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Figure 1.5: Classement simplifié de paramètres influencant les migrations a 
divers niveaux de développement économique 

Niveau relatif de 
développement 	 PARAMETRES DES MIGRATIONS 
economique 

Pays pauvre 	 Marche du travail libre 

Pays a revenu 
moyen 	 Marche du travail libre 	 Avantages sociaux 

Pays riche 
Marche du travail I 
libre Avantages sociaux I 	Sécurité sociale 
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TABLEAU 1.3: Résultats d'enquêtes sur I'importance des considerations 
professionnelles et pécuniaires dans Ia decision de migrer, 
certains pays de divers niveaux de développement 

Pourcentage donnant des raisons 
Niveau de développement 	 professionnelles ou 	Source 

pécuniaires 

A. 	Pays relativement riches 

Canada, 1982, migration vers: 
Ia Colombie-Britannique 26 Enquête spédale de 
l'Alberta 50 Statistique Canada (1982) 

Canada, 1972: 
Migrants ayant quitté le 
milieu rural 46 Monu (1982) 

Canada. 1964 - 1975: 
Jeunes adultes ayant quitté Ia 
Nouvelle-cosse: 

Ensemble 29 
Hommes 37 Ralston (1981) 

Etats-Unis. 1974 - 1976 49 Long et Hansen (1979) 

Echantillons représentatils: 
1963 58 Lansing et Mueller (1967) 
1966 50 Bureau of Labor Statistic 
1945 - 1946 63 Enquite démographique (CPS) 

Grande-Bretagne, 1953 - 1963: 
Migrants ayant démenage 
plus de 100 milles 57 StilIwell (1978) 

France, 1950: 
Migrants vera Paris 50 Fielding (1966) 
Migrants internes 60 

B. 	Pays a revenu moyen 

Chili, 1960: 
Migrants vera lagglomération 
de Santiago 60 	Elizaga (1966) 

Mexique, 1965: 

Migrants vera Monterey 70 	Browning, et al. (1968) 

Pérou, 1956: 

Migrants vera Lima 61 	Mar (1961) 

Venezuela, 1961: 
Migrants vers Guidad Guyana 43 	MacDonald, et al. (1969) 

C. Pays relativensent pauvres 

Indonésie, 1951: 
Migrants vera Djakarta 	 74 	Heeren (1955) 

Ghana. 1965: 
Migrants vera centres urbains 	 82 	CaIdwell (1970) 
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travail ou de retraite, par exemple. Quoi qu'il en soit, ii semble in-
discutable que les facteurs pécuniaires jouent un role de moms en moms 
grand. Reste a savoir dans quelle mesure l'amélioration du niveau de 
vie et l'extension de Ia sécurité sociale peuveni expliquer Ia chose. Nous 
y reviendrons. 

Pour revenir au Canada, nous devrions être en mesure de deter-
miner, a l'aide des données réuriies pour cette étude, si l'effet des variables 
du marché du travail sur les migrations a progressivement diminué et 
si l'évolution des politiques sociales et fiscales explique en partie le 
phénomène. Nous allons tenter, en groupant nos données sur les migra-
tions intermétropolitaines avant et après 1971, d'apprécier les répercus-
sions, depuis 1971, d'un certain nombre de politiques et de facteurs 
économiques: i) Ia revision de 1971 de la Loi sur l'assurance-chomage, 
ii) l'augmentation des transferts du fédéral aux provinces de l'Atlanti-
que, iii) l'effet de la hausse du prix du pétrole de 1973 sur les ressources 
fiscales des provinces de l'Ouest - la creation de Heritage Fund de l'Alber-
ta, par exemple - et iv) la restructuration du régime fiscal du Canada 
ainsi que ses effets sur la propriété. Le lecteur trouvera d'autres 
renseignements sur Ia question plus loin. 

Organisation 

Pour fixer le cadre de notre travail analytique, nous nous interrogeons 
dans le chapitre 2 sur la connaissance des migrations ponctuelles au 
Canada que nous donne l'analyse des migrations interprovinciales et in-
terrégionales. Après avoir constaté que les migrations ponctuelles in-
termétropolitaines n'ont pas encore été analysées a fond, nous évaluons 
les résultats d'études antérieures des migrations interprovinciales dans 
le but de situer nos propres travaux théoriques et empiriques. 

Le chapitre 3 présente des renseignements plus détaillés sur le 
modèle migratoire, les hypotheses et les variables que nous utilisons. La 
construction et I'interprétation du modèle théorique s'inspirent des obser-
vations exposées dans le chapitre 2. Les questions qui offrent le plus grand 
intérêt y sont énoncées sous forme d'hypothèses. 

Le chapitre 4 est consacré a l'évolution de l'importance des 
variables de marché 'traditionnelles' et des variables fiscales. Nous y 
utilisons quatre ensembles de données sur les migrations intermétropoli-
tames des périodes 1956-1961, 1966-1971, 1971-1976 et 1976-1981. Dans 
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chaque cas, 17 regions métropolitaines de recensement (RMR) sont 
analysées. Elles correspondent aux 17 RMR qui avaient une population 
de plus de 100,000 habitants au recensement de 1961. En 1981, le nom-
bre des RMR est passé a 24. Nous avons choisi de ne pas ajouter a notre 
échantillon les sept nouvelles RMR pour deux raisons. D'une part, les 
données sur les variables socio-économiques ou explicatives des nouvelles 
RMR n'ont pas toujours été disponibles. De plus, les données sur les 
nouvelles RMR semblent parfois suspectes en ce sens qu'elles n'ont pas 
été recueillies ni publiées systématiquement depuis longiemps. Deuxième-
ment, l'analyse d'un même groupe de RMR cadre bien avec le principe 
de l'étude du comportement d'une cohorte en evolution: la société cana-
dienne. Notre principal échantillon comprend donc (17 X 16) X 4 
périodes = 1,088 mouvements migratoires intermétropolitains. 

Dans le chapitre 5, nous réévaluons les résultats du chapitre 4 après 
avoir désagrégé les mouvements migratoires "est-ouest" et réparti les 
migrants en trois categories de scolarité. Dans ce dernier cas, les migrants 
ont ensuite été répartis de manière a correspondre plus étroitement aux 
categories de population active. Cet exercice nous a permis de bien faire 
ressortir l'hétérogéneité geographique et socio-économique des 
mouvements migratoires (cf. biais d'agrégation). 

Le chapitre 6 comprend deux parties. Dans la premiere, nous 
présentons un sommaire général des conclusions; dans Ia seconde, ces 
conclusions sont confrontées a l'état des recherches et la position des ad-
ministrations publiques. 

Signalons, enf in, que les données détaillées ou a caractère techni-
que (taux de migration, definition des variables explicatives, source des 
données, etc.) sont présentées en appendice. Le lecteur qui s'intéresse de 
près a Ia question des migrations devrait porter une attention toute par-
ticulière a l'appendice du chapitre 4. II y trouvera des renseignements 
sur Ia 'forme fonctionnelle' du modèle empirique évalué dans cette étude. 
Le choix d'une "forme fonctionnelle" suppose plusieurs decisions d'or-
dre méthodologique qu'on néglige trop souvent dans les etudes des 
mouvements migratoires. Ii en résulte habituellement une perte d'impor-
tants renseignements ou des erreurs d'estimation. 

Principales conclusions 

La principale conclusion qui se dégage de l'étude est que notre 'hypothèse 
de base' se trouve vérifiée a deux egards. D'une part, nos résultats 
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empiriques montrent que l'influence exercée sur les migrations in-
termétropolitaines par plusieurs variables socio-économiques - les 
rémunérations, les possibilités d'emploi et l'activité commerciale, notam-
ment - s'est amoindrie. Le phénomène est particulièrement evident quand 
on étudie ces paramètres avant et après 1971. Par exemple, le modèle 
économique 'traditiorinel' relativement complet que nous avons utilisé 
explique environ 56% de la variance des migrations avant 1971, mais 
seulement 31% après 1971 (cf. tableau 4.4). Cette observation cadre bien 
avec l'une des dimensions essentielles de notre 'hypothèse de base': l'ac-
croissement de la productivité, l'automatisation et l'amélioration du 
niveau de vie ont sans doute stimulé Ia recherche d'activités non profes-
sionnelles au point que les gains, par exemple, jouent un role de moms 
en moms important dans le calcul d'utilité des migrants. 

D'autre part, nos résultats empiriques montrent que les variables 
fiscales comme les paiements de péréquation du fédéral et les prestations 
d'assurance-chômage expliquent mieux les migrations intermétropolitamnes 
au Canada après 1971. Par exemple, quand on ajoute ces variables a 
notre modèle économique 'traditionnel', on observe qu'elles augmentent 
beaucoup Ia valeur explicative du modèle après 1971, mais non avant 
1971. De plus, en décomposant les données sur les migrations par region 
geographique (l'Est et l'Ouest du pays), on constate que les variables 
fiscales exercent un effet beaucoup moms marqué dans l'Ouest que dans 
l'Est, øü l'intervention de l'Etat a surtout été concentrée. Cette observa-
tion cadre bien avec une autre dimension de notre 'hypothèse de base': 
I'augmentation des prestations de type sécurité sociale (particulièrement 
après 1971) atténue vraisemblablement les effets du chômage (par ex-
emple) sur les gains et, de ce fait, les migrations provoquées uniquement 
par des raisons d'ordre pécuniaire ou professionnel. En ce sens, certaines 
politiques sociales ou fiscales concues pour améliorer Ia situation sociale 
ou économique des Canadiens ont peut-être des effets secondaires im-
prévus - voire peu souhaitables - sur les migrations. 

Les conclusions relatives a notre 'hypothèse de base' ne souffriront 
vraisemblablement pas des consequences de l'évolution de Ia structure 
démographique ou spatiale du Canada. Elles ne signifient pas non plus 
que les migrations connaissent un ralentissement. En fait, les paramètres 
des migrations intermétropolitaines évoluent comme Ia société canadienne 
elle-même, de même que les préférences et les goüts de chacun changent. 
Ii s'ensuit que les politiques de main-d'cuvre traditionnellement utilisées 
pour canaliser les migrations intermétropolitaines - creation d'emplois, 
perfectionnement professionnel, rémunératioris - seront sans doute moms 
efficaces aujourd'hui qu'elles ne Font déjà été. 
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Par ailleurs, nos résultats confirment plusieurs hypotheses sur l'ef-
let de diverses variables sur les migrations. 

1) La distance entre les regions métropolitaines de recensement (RMR) 
n'exerce plus sur les éventuels migrants un effet de dissuasion aussi mar-
qué qu'autrefois. Le phénomène tient sans doute a Ia diminution des coats 
de transport - abaissement des 'coCits fixes' de déménagement - et a 
l'amélioration des télécommunications - diminution des 'coüts psychi-
ques' supportés par les migrants qui quittent parents et amis. 

2) L'absence de communauté de langue entre RMR exerce un effet 
dissuasif plus marqué que dans le passé. On observe en effet que le volume 
des migrations de RMR a majorité anglophone vers les RMR a majorité 
francophone - Montréal et Québec - a récemment diminué. Nous croyons 
que les politiques "nationalistes" et linguistiques du gouvernement du 
Québec (la Loi 101, par exemple) expliquent en partie le phénomène. 

3) Les RMR qui comptent une forte proportion de personnes hautement 
scolarisées (etudes ou grade universitaires) constituent de meilleurs réser-
voirs de migrants que les RMR a faible proportion de personnes haute-
ment scolarisées. Cette observation cadre bien avec Ia théorie du capital 
humain en ce sens que les personnes hautement scolarisées ont plus facile-
ment accès a des renseignements sur les possibilités offertes par des mar-
chés du travail éloignés (par ailleurs, elles font plus souvent l'objet de 
mutations et touchent des rémunérations plus élevées). 

4) La fréquence des actes de violence dans une RMR ne semble pas réduire 
les migrations vers cette RMR. 

5) La rigueur des hivers - mesurée en fonction de I'accumulation de neige 
- semble exercer un effet sur la decision des migrants. Ainsi, toutes choses 
étant egales par ailleurs, les éventuels migrants choisissent davantage Van-
couver ou Victoria pour des raisons d'ordre climatique et quittent moms 
ces RMR pour d'autres RMR pour les mêmes raisons. 

6) La RMR qui enregistre un fort taux d'immigration d'étrangers attire 
vraisemblablement plus de migrants d'autres RMR. Cette observation 
confirme provisoirernent la these selon laquelle les immigrants stimulent 
le marché du travail d'une RMR par leur consommation, leurs investissements 
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et leur esprit d'entreprise. Cette interpretation va directement a l'encon-
tre de l'idée selon laquelle les immigrants viennent simplement occuper 
les rares emplois disponibles et dissuadent ainsi les 'residents' a Ia recherche 
d'un emploi de migrer. 

La deuxième grande conclusion qui se dégage de l'étude est que 
nous avons assez bien réussi a isoler les principaux paramètres des migra-
tions intermétropolitaines. Nous avons évalué plusieurs modèles qui nous 
ont permis d'expliquer avec coherence les variations des migrations in-
termétropolitaines globales. Parmi les principales variables explicatives 
étudiées, il convient de signaler les rémunérations, Ia croissance de 
l'emploi, Ia construction résidentielle (utilisée comme indicateur du cy-
cle commercial), les possibilités d'activité des femmes, les taux d'immigra-
tion, les prestations d'assurance-chômage, les paiements fédéraux de péré-
quation, Ia distance entre les RMR, Ia communauté de langue/de culture 
entre les RMR et le niveau de scolarité (le phénomène d'auto-sélection). 

Au depart, nous nous sommes intéressés aux paramètres des migra-
tions globales, car la plupart des données sur les migrations et leurs 
paramètres ont été recueillies et diffusées sous une forme agrégative (c'est-
a-dire sans être décomposées par sous-région ou en fonction des 
caractéristiques des migrants). Ainsi, les planificateurs ou les organes 
de decision qui cherchent a prévoir les migrations entre des endroits don-
nés doivent habituellement avoir recours a des modèles empiriques qui 
leur permettent d'analyser le comportement du migrant 'moyen' ou 'typi-
que' en fonction des differences 'structurelles' des points d'origine et de 
destination. Nous ne voulons pas dire par là que nous avons suppose 
que les migrants réagissaient tous de la même facon face a leurs besoins 
ou aux possibilités offertes par divers milieux. Cela equivaudrait en ef-
let a postuler que le même modèle théorique/empirique pourrait s'ap-
pliquer a tous les migrants, que les critères de desagrégation des don-
nées n'ont pas a être rigoureux et que les modèles empiriques agrégatifs 
peuvent être utilisés en toute confiance pour influencer le comportement 
de certains groupes cibles. 

Dans cet esprit, nous avons évalué nos modèles d'une martière 
cumulative, en décomposant les mouvements migratoires intermétropoli-
tains par region et niveau de scolarité des migrants. Les decompositions 
par region ont fait varier de facon sensible le degré de signification des 
variables explicatives. Par exemple, les variables fiscales se comportent 
très différemment dans l'Est et dans 1'Ouest. De même, Ia communauté 
de langue explique mieux les migrations en provenance de l'Est que les 
mouvements en provenance de l'Ouest. 
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La constatation la plus étonnante qui se dégage de la désagréga-
tion des migrants par niveau de scolarité est que les résultats varient très 
peu d'un sous-groupe a l'autre. II faut en effet scruter les données de près 
pour voir que Ia distance semble exercer un effet de dissuasion plus grand 
chez les personnes hautement scolarisées ou que l'absence de communauté 
linguistique entre deux RMR exerce un effet de dissuasion moms mar-
qué sur les membres du même groupe. De plus, nous avons obtenu des 
résultats très voisins en étalonnant nos modèles en fonction des taux de 
migration 'de I'ensemble de la population' et 'de Ia population en age 
d'activité'. Ii s'ensuit que I'étude des principaux paramètres des migra-
tions au Canada peut aussi bien reposer sur une analyse 'structurale' du 
comportement migratoire de I'ensemble de la population que sur une 
analyse comparable des personnes en age d'activité. 

Notre étude offrira aux yeux des planificateurs et des chercheurs 
un dernier intérêt: elle est Ia premiere a porter sur les paramètres des 
migrations intermétropolitaines au Canada. II est donc raisonnable de 
penser que bon nombre de nos estimations présentent des avantages que 
les etudes antérieures des migrations au Canada n'offraient pas. En ef-
fet, nos données sur les migrations et sur Ia plupart des variables ex-
plicatives portent sur une unite d'analyse beaucoup plus homogène que 
la province ou Ia region économique: la region métropolitaine de recense-
ment. Par son homogéneite, la RMR nous permet de mesurer avec 
beaucoup plus de rigueur le rapport entre les migrations et des variables 
comme Ia distance, les taux de rémunération, la croissance de l'emploi 
et le chomage. Les estimations sont beaucoup plus précises si elles por-
tent sur une RMR que si elles portent sur une province. Bref, nombre 
de coefficients empiriques présentés ici donneront au lecteur une idée plus 
juste' de la signification réelle des paramètres des migrations longue 
distance au Canada. 



25 

A Ia recherche de principes essentiels 

Notes 

De 1956 a 1981, les limites geographiques des regions métropolitaines de recensement (RMR) 
ont change. Dans Ia plupart des cas, les banlieues sont venues grossir le noyau urbanisé des 

RMR. Dans d'autres cas, les limites ont change a Ia suite de decisions politiques des administra-

tions provinciales ou locales. II est difficile d'évaiuer 'diet de ces modifications cur Ia corn-

parabilité des données du recensement. Cest pourquoi nous avoris corrigé les estimations de 
Ia figure 1.1 et des tableaux de l'appendice du chapitre I en fonction des limites des RMR utilisées 
au recensement de 1971. Le lecteur trouvera dautres renseignements sur l'effet des limites des 
RMR sur l'analyse des mouvements migratoires dans Ia section de l'appendice du chapitre 4 

intitulée Evolution des limites des RMR. 

2. Voir Bourne (1982), Gertler et Crowley (1977), Lithwick (1970), Simmons (1977), Weller (1982). 

3. Voir Shaw (1975:chapitre 2). 

4. Ces indices ont etc obtenus par division de deux ratios eux-mémes établis a partir de données 

de 1976-1981 sur les migrations intermétropolitaines entre les 17 principales RMR du pays (cf. 

figure 1.4). Pour expliquer notre méthode, nous prendrons l'exemple de Toronto. 
Premièrement, nous avons calculé le taux d'immigration interne des migrants de sexe 

masculin ayant fait des etudes universitaires. Le numérateur de ce taux est le nombre absolu 
de personnes de sexe masculin de 15 ans et plus ayant fait des etudes universitaires et ayant 
quitté l'une des 16 principales RMR du pays pour Toronto entre 1976 et 1981. Le dénominateur 
du ratio est Le nombre absolu de personnes de sexe masculin de 15 ans et plus résidant a Toron-

to en 1976. Le taux obtenu sétablit a 12.29/100. Nous avons ensuite divisé ce taux par le ratio 

correspondant pour l'ensemble des RMR a l'étude, soit 12.6. Nous avons ainsi obtenu Ic ratio 

'A' (12.29/12.16 = 1.01). Ce faisant, nous avons standardisé l'immigration a Toronto de per-
sonnes de sexe masculin ayant fait des etudes universitaires en lonction des 17 principales RMR 

du pays. 
Deuxièmement, nous avons calculé le taux global d'immigration interne de l'ensemble 

de Ia population de Toronto (tous ages). Le numérateur de ce ratio est Ic nombre absolu de 
migrants ayant quitté l'une des 16 principales RMR du pays pour Toronto entre 1976 et 1981. 

Le taux obtenu s'est établi a 8.2/100. Nous l'avons divisé par le ratio correspondant pour l'ensem-

ble des RMR (10.8). Nous avons ainsi obtenu le ratio 'B' (8.2/10.8 = 0.76). 

L'étude des résultats montre que, par rapport a I'ensernble des RMR, Ia yule de Toronto 
est plus favorisée sur le plan de l'immigration de personnes hautement scolarisées (ratio A 
1.01) qu'elle ne lest du point scolarisées de vue de l'immigration en general (ratio B = 0.76). 

Ce résultat est exprimé par un indice qu'on obtient en divisant 'A' par 'B': 1.01/0.76 	+1.33. 

5. Voir Courchene (1981), Conseil economique du Canada (1982). Norrie et al. (1982). Polese (1981), 
Winer et Gauthier (1982) et Vanderkamp (1982). 

6. Le capital humain serait en effet un facteur de production beaucoup plus mobile que le capital 
fixe (usines, etc.), par exemple, et sa contribution au produit national brut, élevée (de 60% a 
70%. en Amerique du Nord). 

7, Extrait d'une conference de Ghislain Dufour donnée devant Ia Chambre de commerce canado-

israélienne. 

8. Les résultats dune étude récente de Simmons (1980) font exception en ce sens que I'auteur y 

examine l'effet de divers facteurs geographiques sur des migrations interurbaines. Son analyse 
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prend deux tormes. Four évaluer l'iricidence des facteurs socio-économiques sur les migrations, 

ii étudie les taux dimmigration et d'émigration internes de 124 regions urbaines. Dans ce cas, 
les caractéristiques des points d'origine et de destination ne sont pas simultanément évaluées 

(voir ses tableaux 2 et 3). Au moment d'evaluer l'ef let des variables geographiques sur les migra-
tions, en revanche, son analyse ne porte plus que sur un échantillon des 124 regions urbaines. 
Cest d'ailleurs cette partie de lanalyse qui constitue laspect le plus inhabituel et le plus in-
téressant du travail (ci. les tableaux 5 et 6). 

Lune d'elles, provisoirement baptisee "Mouvements demographiques au Canada: explication 
de 'evolution des regimes de peuplement" est actuellement en cours de planilication a Ia Divi-
sion de Ia recherche et de l'analyse de Statistique Canada. 

Pour ce qui est dii revirement 'regions metropolitaines/regions non métropolitaines', 

le tableau All. nous apprend que Ia proportion de Ia population canadienne résidant dans 
des regions non métropolitaines est passée dun creux de 44.9% en 1971 a 45.6% en 1981. Ce 
faisant, elle est intervenue pour 51.2% de Ia croissance demographique observée de 1971 a 1981, 
Ia proportion correspondante sétant établie a seulement 31.6% de 1951 a 1961 et a 22.4% de 

1961 a 1971. L'origine de Ce 'revirement' - qui sobserve egalement aux Etats-Unis - soulève 
bien des questions. Une chose demeure claire: I'idée dun rejet des grandes villes 'imperson-
nelles' ou dune lorme de 'retour a Ia terre' qui entraineraient un jour Ia disparition des regions 
métropolitaines du Canada doit etre recue avec scepticisme. II appert en ef let que le phénomène 
est davantage lie i) au fait que les taux d'imposition lonciers et commerciaux des banlieues sont 
moms élevé.s, iii a Ia decentralisation des activités commerciales qu'ont sans doute rendue possible 
les progrès réalisés dans le domaine des télécommunications et iii) a l'amélioration des réseaux 
de communication entre les regions non métropolitaines, lieux de residence, et les regions 
métropolitaines, lieux de travail. 

10. Les etudes en question sont citées dans Ia section de l'appendice du chapitre 4 intitulée "Autres 
renseignements sur les biais d'agregation". 

11. Cela ne veut pas dire, toutelois, que l'analyse des migrations entre RMR est nettement supérieure 

a celle des rnouvements interprovinciaux ou interrégionaux. Bien que certaines variables ga-
gnent en precision dans le cas des RMR, d'autres sont vraisemblablement plus 'naturelles' ou 
plus lacilement disponibles au niveau de Ia province (ou d'une region entière). Par exemple, 

les services publics et Ia fixation des taux d'impôt sont en partie de competence provinciale, 
et les données sur l'assurance-chomage utilisées dans cette étude sont plus lacilement disponibles 
a l'échelle régionale ou provinciale qu'au niveau des RMR; Ia mème observation s'applique 
a Ia plupart des transferts fédéraux. Deuxièniement, les provinces sont sans doute mieux placées 
que les RMR pour orienter les mouvements migratoires (si toutefois Ia chose est possible) par 
des mesures administratives. Troisièmement, en faisant porter toute notre attention sur les migra-
tions intermétropolitaines, nous négligeons vraisemblablement d'importants aspects de Ia 
croissance demographique des RMR elles-mêmes. Theoriquement, en eflet, les RMR ne tirent 
pas toutes leur croissance demographique des mêmes sources (autres RMR, villes extra-RMR, 
regions rurales, immigration). Le régime des migrations intermétropolitaines risque donc de 
sen ressentir. 

12. Une premiere version de cette hypothése a été présentée par l'auteur dans Migration Theory 
and Fact (p. 134). "Dc facon generale, plus une société se developpe ... moms les facteurs 

économiques (situations de tension &onomique, écarts de rémunération et d'emploi, etc.) jouent 
un role important dans les migrations." Dans Demography, Larry Long (1977, p.  557-562) a 
commenté cette hypothése dans les termes suivants: "Cette conclusion tient de Ia prophétie, 

Depuis queiques années, en effet, les debats qui eritourent les 'causes' des mouvements migratoires 
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aux Etats-Unis ont largement porte sur ia these selon laquelle les migrations sont de plus en 
plus inIluencées par des facteurs comme le climat et les possibilités de loisir. Shaw en est arrivé 
a cette conclusion avant méme quon ne commence a parler partout de cette nouvelle croissance 
démographique des regions non métropolitaines et, dans Ce cas, ii a mis le doigt sur un theme 
qui dominera vraisemblablement de nombreuses analyses des migrations internes dans les pays 
développés au cours des années a venir. 





Chapitre 2 

Les migrations ponctuelles au 
Canada: Etat des connaissances 

Introduction 

Nos connaissances sur les paramêtres des migrations ponctuelles nous 
viennent dans une large mesure d'ambitieux travaux économétriques 
destinés a mesurer l'importance relative de diverses variables sociales et 
économiques 1 . Dans bien des cas, ces etudes ont porte sur les migrations 
intermétropolitaines ou interrégionales aux Etats-Unis. Au Canada, les 
mouvements migratoires entre les provinces ou les regions du pays ont 
recu moms d'attention. A ce jour, les paramètres des migrations in-
termétropolitaines au Canada n'ont fait l'objet d'aucune étude 
systématique. 

Pour avoir une idée des paramètres des migrations intermétropoli-
tames au Canada, on pourrait simplement passer en revue les travaux 
réalisés aux Etats-Unis. Dans la mesure oà Ia structure de la société cana-
dienne serait identique a celle de Ia société américaine, cela suffirait pro-
bablement. On pourrait également limiter I'étude des migrations aux 
mouvements interprovinciaux. Dans la mesure oü les migrants inter-
provinciaux auraient un comportement identique a celui des migrants 
intermétropolitains, cela suffirait probablement. Evidemment, ni I'une 
ni l'autre de ces solutions ne serait idéale. Les travaux consacrés a ces 
deux types de migrations ponctuelles méritent donc tous d'être passes 
en revue. 
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Ce chapitre porte uniquement sur les etudes consacrées aux migra-
tions interprovinciales au Canada. D'un point de vue théorique, ii ser-
vira d'introduction aux importantes questions d'ordre méthodologique 
communes a toutes les etudes des migrations au Canada et dans Ia plupart 
des pays développés. D'un point de vue pratique, ii servira d'introduc-
tion aux principaux paramètres des migrations longue distance au Canada. 
Nous compléterons les idées ainsi glanées par les résultats d'études sur 
les migrations intermétropolitaines aux Etats-Unis au moment de for-
muler notre modèle théorique/empirique, dans le chapitre 3. 

S'il est vrai, comme l'affirme Courchene (1970, p.  574), que les 
migrations sont un phénomène économique, l'analyse des travaux 
économétriques devrait constituer un bon point de depart. A en juger 
par les modèles auxquels elles ont donné naissance, les etudes économétri-
ques des migrations présentent, notamment, l'avantage d'avoir été faites 
avec beaucoup de rigueur théorique. Maiheureusement, on ne peut pas 
en dire autant des travaux de tous les spécialistes des sciences sociales. 
Les économistes, par ailleurs, ont toujours propose des hypotheses qui 
ont subséquemment été examinées sur toutes les coutures. Ces efforts 
ont donné lieu a l'accumulation d'une masse d'estimations quantitatives 
de l'élasticité de l'effet relatif des variables sociales et économiques sur 
les mouvements migratoires interrégionaux. Les etudes économétriques 
récentes, enfin, offrerit I'intérêt de porter davantage sur les variables non 
monétaires. Par bonheur, les économistes ont su déborder le cadre des 
travaux antérieurs et éviter les préjugés. 

Dans le reste du chapitre, on trouvera une presentation du modèle 
coüts/avantages de l'interprétation des migrations la plus répandue chez 
les économistes, un sommaire des résultats de tests antérieurs du modèle 
de l'investissement en capital humain réalisés a l'aide de données sur les 
migrations interprovinciales au Canada de 1951 a 1966, Ia presentation 
de résultats de tests plus récents ayant porte sur des ensembles de don-
flees beaucoup plus vastes, et une evaluation générale de l'importance 
relative des paramètres sociaux et économiques des migrations inter-
régionales au Canada. 

Notre analyse s'appuie sur des etudes extrêmement denses, tant 
du point de vue theorique et empirique qu'à l'égard des estimations statisti-
ques qu'elles contiennent. On comprendra donc que, en nous efforcant 
d'en faire ici un exposé succinct et clair, nous n'ayons qu'effleuré cer-
tains points. 
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Fondements theoriques 

Dans Ia plupart des etudes économiques, l'interprétation des migrations 
ponctuelles prend deux formes. L'une tire son origine de l'ouvrage de 
Hick (1932) intitulé The Theory of Wages et l'autre, d'un brillant article 
de Sjaastad (1962) sur les coüts et les avantages des migrations humaines. 

L'affirmation de Hick selon laquelle les migrations tirent leur 
origine des écarts de rémunération a donné naissance au modèle dit des 
"macro-équilibres". Ce modèle repose sur le principe selon lequel Ia main-
d'ceuvre et le capital sont constamment a Ia recherche des conditions qui 
offrent le meilleur taux de rendement (celui-ci étant défini en consequence). 
Ainsi, les travailleurs quittent les regions oCi Ia demande de main-d'cuvre 
est relativement moms bonne pour celles øü la demaride est meilleure, 
dans Ia mesure oii les taux de rémunération suivent. Les migrations se 
poursuivent jusqu'à ce que l'offre et Ia demande de main-d'cuvre - et 
par consequent les taux de salaire - s'équilibrent. Si les deménagements 
n'entraInaient aucun frais, les écarts de rendement des emplois suffiraient 
a expliquer les migrations de Ia main-d'cuvre. 

Le modèle des macro-équilibres est centre sur les taux de salaire; 
ses tenants soutiennent en effet que le marché du travail peut ktre assimilé 
a un marché dans lequel les prix ou les taux de salaire moyens s'ajustent 
a la hausse ou a la baisse en fonction des variations de l'offre et de Ia 
demande. Si Ie déséquilibre se corrige très rapidement, on dit qu'il y a 
mécanisme de 'compensation' dans un marché 'flexible'. Ainsi, si tous 
les marches du travail étaient flexibles, ii y aurait excédent de main-
d'cuvre et diminution des taux de salaire; les employeurs seraient alors 
en mesure de donner du travail a tous, et le chômage involontaire 
disparaItrait. 

Le modèle des macro-équilibres ne répond toutefois pas aux at-
tentes des qu'ort met en doute l'hypothèse selon laquelle la main-d'cuvre 
peut 's'échanger' librement, a la manière des biens durables dans un mar-
ché a prix flexibles. En faiL, il ne peut y avoir de marché a prix flexibles 
que si i) l'objet d'échange est relativement homogène, ii) Ia communica-
tion des renseignements sur les variations de l'offre et de la demande est 
a la fois rapide et efficace, iii) les liens entre acheteurs et vendeurs sont 
minimes ou inexistants. Inutile de dire que ces critères s'appliquent rare-
ment aux marches du travail en Amérique du Nord. De nos jours, les 
marches du travail s'apparentent davantage a des marches a prix fixes 
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dans lesquels l'objet d'echange est hétérogene, oü les aspects non 
monétaires de la concurrence jouent un role important, oi l'informa-
tion sur les conditions d'echange susceptibles d'équilibrer les marches est 
manifestement incomplete et oü acheteurs et vendeurs peuvent passer 
des contrats pour fixer des prix (des salaires) équitables. Bref, le modèle 
des macro-équilibres suppose une grande flexibilité, alors que les mar-
chés du travail sont de plus en plus rigides, voire segmentés. 

Comme nous le verrons plus loin, l'utilité du modèle des macro-
équilibres a été mise en doute dans plusieurs etudes empiriques. En fait, 
les salaires et le chOmage ne se sont pas comportés comme prévu, et 
l'hypothèse de symétrie d'après laquelle les caractéristiques des points 
d'origine et de destination ont une importance égale est attaquée de toutes 
parts. (l]hypothêse de symétrie est expliquée dans l'appendice du chapitre 
4.) De plus, le modèle s'adapte mal a certains importants groupes de 
migrants, et notamment aux personnes dont le déménagement est associé 
aux etudes, au climat, a Ia retraite ou a une mutation. Enfin, ii est dif-
ficile d'adapter le modèle aux ménages qui pourraient migrer si l'un de 
leurs membres perdait son emploi, mais qui reconsidéreraient leur déci-
sion pour ne pas perdre l'emploi ou les gains d'un conjoint au travail. 
Cette question est importante; en effet, les mouvements migratoires sont 
bien davantage le fait de ménages entiers que d'individus isolés. Compte 
tenu, notamment, de ces faiblesses, le modèle des macro-équilibres pèche 
donc par son étroitesse. 

Le modèle des investissements en capital humain de Sjaastad four-
nit une interpretation bien diuférente des migrations. La main-d'cuvre 
n'y est plus assimilée a un agrégat ou une entité homogène, et les con-
sidérations non monétaires y jouent un role beaucoup plus important. 
Dans ce modèle, les avantages économiques de Ia migration equivalent 
a la valeur actuelle nette des gains a vie qu'une personne escompte tirer 
d'un deménagement. Les coats économiques de Ia migration correspon-
dent a la somme de Ia valeur actuelle des gains perdus et des coCits, 
monétaires ou non, directement associês au démenagement. Les coOts 
extra-monétaires peuvertt être assez facilement élargis de manière a 
englober des facteurs sociaux ou psychiques (climat, culture, etc.). Par 
exemple, le modèle tient compte de ce que les coOts sociaux des migra-
tions augmentent vraisemblablement avec l'âge des migrants, ceux-ci 
ayant noué au fil des ans des liens étroits avec leur milieu. 

II est également intéressant de noter que le modéle du capital hu-
main tient compte des gains a vie escomptés. Comme les jeunes disposent 
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de plus de temps que les personnes ãgées pour rentabiliser leur migra-
tion, on comprend que les jeunes hommes et les jeunes femmes migrent 
plus que d'autres. De plus, grace au concept des 'avantages escomptés', 
les éventuels migrants ont Ia possibilité d'ajuster leurs gains futurs s'ils 
prévoient être sans emploi pendant un certain temps avant de trouver 
du travail une fois la migration effectuée. Enf in, le modèle du capital 
humain s'adapte bien a Ia fréquence des migrations au sein des ménages 
instruits ou a plusieurs revenus, car le coat et les avantages de Ia migra-
tion y sont établis par l'ensemble du ménage. 

De nombreux travaux empiriques viennent étayer le modèle du 
capital humain. Un examen plus poussé, toutefois, révèle que plusieurs 
de ses aspects les plus complexes n'ont pas faiL l'ob jet d'une evaluation 
rigoureuse. Par exemple, les appuis qu'on lui donne ont rarement, sinon 
jamais, été précédés de tests serrés du modèle Sjaastad lui-rnêrne. Les 
chercheurs remplacent genéralement les 'gains a vie futurs' par les écarts 
de rémunéra Lion ou de revenu, et us ne tiennent presque jamais compte 
du taux d'actualisation, prétextant qu'il est constant dans toutes les 
regions. Ainsi, toute confirmation de I'effet du salaire et de Ia distance 
sur la migration n'appuie, au mieux, qu'un cadre 'coôts/avantages' 
grossier, et non l'hypothèse des gains futurs escomptés proprement dite. 

Reste a savoir comment peuvent se mesurer concrètement les 'gains 
a vie escomptés'. Au moment de la migration, de nombreux migrants 
changent également de profession ou de branche d'activité. II semble ir-
réaliste de croire que, dans ces conditions, us ont déjà une idée de leurs 
gains futurs. Pour bien verifier I'hypothèse des gains escomptés, ii faudrait 
rien de moms que des données recueillies auprés d'un échantillon cons-
tant, et elles sont extrèmement rares. Bien que certains travaux aient été 
orientés en ce sens, les résultats obtenus n'ont pas été concluants. Dans 
l'un d'eux (voir l'appendice du chapitre 2), on affirme que l'hypothèse 
des revenus escomptés ne résiste pas a Ia critique. (Voir également Lef-
fler et Lindsay: 1979.) 

Enfin, les critiques du modèle du capital humain soutiennent que 
l'hypothèse du 'comportement rationnel déterminé' n'a pas été vérifiée. 
Les éventuels migrants évaluent-ils en permanence les possibilités de 
destinations 'concurrentes' avant 'd'investir' dans Ia migration? Pour 
DaVanzo (1981), les économistes admettent que, dans Ia réalité, II n'en 
va pas ainsi. II arrive simplement que Ies decisions prises coincident 
souvent avec les previsions du modèle. S'il en est ainsi, quelle attitude 
doit-on adopter a l'égard des etudes pour lesquelles les éventuels migrants 
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ne sont pas suffisamment informés pour calculer les nombreux coüts et 
avantages d'une migration (Lurie et Rayack: 1966, Glantz: 1973, Shaw: 
1974b, Gustavus et Brown: 1977)7 Répondre que les migrants se corn-
portent 'comme s'ils' évaluaient constamment les avantages pécuniaires 
et non pécuniaires de Ia migration ne suffit manifesternent pas. Ii serait 
plus réaiiste de dire que certains font vraisemblablement des calculs trés 
complexes (ceux qui envisagent d'être mutes, par exemple), que d'autres 
font des calculs assez précis (ceux qui cherchent et trouvent du travail 
avant de migrer, par exemple), mais que d'autres font des calcuis très 
grossiers (les chôrneurs peu scolarisés qui migrent pour trouver du travail, 
par exemple). En d'autres termes, l'incertitude associée a cette hypothèse 
cede progressivement le pas a des idées plus concretes sur les sources 
et les coüts d'information et les risques de Ia prise de decision, pour faire 
place a des hypotheses plus réalistes quant aux 'attentes rationnelles' 2 . 

Ce sont précisément ces aspects techniques de la question que nous 
devrons comprendre avant de formuler un modéle du comportement des 
migrants. 

En dépit de ces critiques, le modèle du capital humain a suscité 
une foule d'intéressantes réflexions sur les paramètres des migrations. 
II est suffisamment supérieur a ses 'concurrents' pour dominer aujourd'hui 
l'interprétation des mouvements migratoires. Les spécialistes des sciences 
sociales pourraient bien rejetter le modèle si les coOts et les rendements 
y sont représentés stricternent a la manière de Sjaastad (1962); une telle 
reaction de leur part serait cependant moms justifiée si le rnodèle était 
de conception assez vaste pour permettre des essais empiriques. 

Etudes antérieures 

Les premieres etudes économétriques auxquelles nous nous sommes in-
téressés remontent aux annêes 1970. La contribution de Courchene (1970), 
Laber et Chase (1971), Mclnnis (1969; 1971) et Vanderkamp (1970; 1971) 
mérite tout particulièrement d'être signalée. Ces chercheurs ont utilisé 
Ia technique des regressions multiples pour évaluer divers aspects du cadre 
'coOts/avantages' 3 . us se sont appuyés sur des données du recensement 
du Canada de 1961 ou sur des series chronologiques des comptes des 
transferts aux families pour évaluer les paramètres des migrations inter- 
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régionales ou interprovinciales a l'intérieur d'un réseau de points d'origine 
et de destination connus. Leurs travaux ont joué pour nous un role fort-
damental, car us ont jeté les bases d'un consensus sur quelques impor-
tants aspects des migrations ponctuelles. 

Les premieres etudes avaient un caractère très général. Comme 
on pouvait s'y attendre, chacune confirme le fait que les niveaux de salaire 
ou de revenu ont une incidence marquee sur la migration (ci-après ap-
pelée 'M 1 (', soit le nombre de migrants.passant du lieu ' di" au lieu "j", 
divisé par la population d'origine de "j")4.  Cela signifie que, en moyenne, 
les gens quittent les regions a faible revenu pour celles a revenu élevé 
dans le but de tirer des bénéf ices accrus de leur travail, ces mouvements 
ayant pour effet de niveler les taux de salaire. II revient toutefois a Cour-
chene (1970) et Vanderkamp (1971) d'avoir montré que les modèles dans 
lesquels on pose que les caractéristiques des points d'origine et de destina-
tion ont une égale importance contribuent a masquer les effets 'reels' des 
rémunérations (hypothèse de sym6trie)4. us ont montré que, en 
moyenne, le niveau des salaires du point de destination 'j'  est plus étroite-
ment lie A M ij  (effet positif) qu'au niveau des salaires du point d'origine 
(effet négatif). Vanderkamp (1971) explique Ia chose en disant que le fait 
d'avoir un revenu élevé dans Ia region d'origine peut exercer simultané-
ment sur Ia migration un effet négatif (les revenus auxquels les migrants 
renoncent) et un effet positif (une source de financement du déménage-
ment). L'incidence globale du revenu au point d'origirie sur Ia migration 
demeure donc imprecise. Après avoir constaté que le revenu darts la region 
d'origine n'avait qu'un faible effet positif sur Ia migration, Vanderkamp 
s'est demandé si I'on pouvait accroItre l'effet égalisateur des migrations 
en trouvant de meilleurs moyens pour les financer. 

Les etudes consacrées aux migrations interrégionales au Canada 
montrent toutes que Ia distance exerce sur les migrations un effet négatif 
plus marqué (qu'eIle explique dans une plus large mesure la variance des 
regressions) que les coOts de transport pris isolément. Pour Vanderkamp 
(1971), en calculant simplement Ia distance entre deux regions, on con-
fond a) le coOt monétaire du deménagement, b) son coOt psychique, c) 
l'écart entre les avantages psychiques associés a la region d'origine et a 
Ia region de destination et d) I'incertitude quanit aux perspectives de revenu 
qu'entraIne le manque d'information. En a) on pourrait ajouter Ia perte 
de revenu imputable au chomage pendant le démenagement et en, b) le 
coOt d'acclimatation au nouveau milieu, de recherche d'un nouveau loge-
ment, etc. Vanderkamp croit également que a) et b) comportent 
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probablement des frais fixes assez considérables et que les coüts marginaux 
diminuent vraisemblablement plus Ia distance augmente. Ce faisant, ii 
justifie i'estimation non iinéaire des effets de Ia distance (par transfor-
mation iogarithmique), Ia pente de Ia courbe migration-distance deve-
nant moms negative au fur et a mesure que Ia distance s'accroIt. 

Courchene (1970) évalue explicitement i'effet des niveaux de 
chômage sur M ij . Une evaluation de Courchene fondée sur des données 
du recensement révèie que Ic chômage exerce l'effet négatif prévu sur 
le point de destination, mais a un degré qui n'est pas statistiquement 
significatif. Pour ce qui est des points d'origine, le chômage a (évidem-
ment) un effet largement positif, et certains coefficients sont significatifs. 
En s'appuyant sur la valeur et le riiveau de signification des deux coeffi-
cients (valeurs 't'), Courchene arrive a Ia conclusion que la migration 
de 'i' vers 'j' se ressent davantage du chômage en i' qu'en 'j' - I'inverse 
étant vrai du revenu. 

Examinons maintenant i'effet du salaire et de la distance une fois 
que les mouvements migratoires sont décomposés par caractéristiques 
socio-économiques. De telles désagrégations ont été réaIisées par Cour-
chene (1971) et Mclnnis (1971). L'étude ultérieure de Marr et ai. (1978) 
mérite également d'être signalée, car on y reprend i'une des conclusions 
controversées de Mclnnis. 

Courchene et Mclnnis rapportent tous deux que les écarts de 
revenu jouent un role dans le comportement migratoire de tous les groupes 
d'âge, mais que leur effet est plus prononcé chez les jeunes. Cette con-
statation semble confirmer la prémisse de Ia théorie du capital humain 
scion laquelle les jeunes migrants disposent de plus de temps pour tirer 
profit de leur migration. Dc plus, cue s'accorde bien avec la these scion 
iaqueile les coOts sociaux des migrations augmentent vraisembiabiement 
avec i'âge des migrants. Courchene, de plus, a évalué i'effet reiatif des 
niveaux de rémunération aux points d'origine et de destination de cha-
que groupe de migrants et constaté que i'impact des rémunérations au 
point de destination "l'emporte" dans tous les cas. 

Courchene et Mclnnis ont par aiiieurs observe que les écarts de 
revenu ont une influence pius marquee chez les personnes a riiveau de 
scolarité élevé que chez celles, par exempie, qui n'ont fait que des etudes 
primaires. Cette constatation s'accorde avec i'interprétation du modèle 
du capital humain scion laquelie le niveau de scolarité contribue a faire 
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accroItre les avantages d'une migration tout en abaissant le coot. Mais 
le niveau de scolarité abaisse-t-il réellement le cout de Ia migration? Les 
previsions de Mclnnis et Courchene vont toutes en ce sens; toutefois, 
les résultats obtenus par Mclnnis ne confirment pas son attente. Ii observe 
en effet que l'effet dissuasif de Ia distance augmente avec le niveau de 
scolarité et qu'il est plus marqué chez les travailleurs intellectuels que, 
disons, les artisans, les manoeuvres ou les cultivateurs. 

D'après le modèle du capital humain, on s'attendrait a ce que le 
marché du travail des personnes ayant fait des etudes ait un caractère 
plus national, que les personnes a niveau d'instruction élevé aient accès 
a de meilleurs renseignements sur les possibilités d'emploi. Ces person-
nes auraient donc a supporter des coOts de recherche de renseignements 
moindres, risqueraient moms de faire des erreurs de jugement et 
demeureraient moms longtemps en chômage entre leurs déménagements 
(surtout dans le cas des mutations), D'autres - c'est le cas de Greenwood 
(1975) et Schwartz (1976), par exemple - estiment que le niveau de 
scolarité contribue également a atténuer l'effet des liens culturels et 
familiaux (le coOt psychique de Ia distance). Par ailleurs, si les person-
nes eduquees sont financiêrement plus a l'aise, les frais de demenage-
ment leur paraItront moms importants. Bref, il y a bien des raisons de 
croire que l'effet de Ia distance sur M ij  diminue plus le niveau de scolarité 
augmente. L'étude ultérieure de Marr et al. (1978) mérite d'être signalée 
ici, car ses auteurs se sont appuyés sur des données de 1966-1971 pour 
soumettre a l'examen les résultats controversés de Mclnnis. Leurs résultats 
ne confirment pas ceux de Courchene; bien plus, ils vont dans le même 
sens que ceux de plusieurs etudes sur les migrations aux Etats-Unis. Tous 
semblent donc s'entendre pour dire que le rapport scolarité/distance a 
été confirmé. 

Outre ce que nous venons de rapporter, l'étude de Courchene 
(1970) montre que les niveaux de scolarité au point d'origine agissent 
de facon positive sur M 1 , que les taux d'émigration sont inférieurs au 
Québec, que les transferts du fédéral aux provinces (les paiements de 
péréquation, par exemple) ont tendance a atténuer l'émigration interne, 
et que les prestations d'assurance-chômage versées a Ia province 'i' ont 
elles aussi un effet négatif sur l'émigration interne. Au chapitre des niveaux 
de chômage, Courchene affirme qu'une augmentation du taux de chômage 
dans Ia province 'i' aura tendance a en 'chasser' certains et que, a I'inverse, 
I'accroissement des prestations resultant d'une hausse du chômage aura 
tendance a ralentir les migrations interprovinciales. Les résultats obtenus 
par Courchene a l'égard des transferts du fédéral offrent un intérêt tout 
particulier dans le cadre du débat actuel dit de 'l'équité-efficacité'. Nous 
y reviendrons. 
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Vanderkamp et Courchene, enfin, se demandent si la reaction des 
migrants a des variables comme le revenu et Ia distance a change dans 
le temps. S'appuyant sur des series chronologiques, Vanderkamp mon-
tre que les coefficients du revenu et de la distance ont en effet évolué 
et que leur incidence sur les migrations est moms marquee en période 
de fort chômage qu'en période de quasi plein emploi. Cela signifie donc 
que les migrants réagissent (bien) a Ia diminution des possibilités d'emploi 
en période dechômage élevé. Courchene arrive essentiellement a la même 
conclusion. A ses yeux, les migrants ont toujours été plus sensibles aux 
variations du revenu, et l'effet dissuasif de Ia distance a diminué dans 
le temps. Cette seconde constatation semble évidemment raisonnable si 
I'on songe au développemerit des moyens de transport et de communica-
tion, a la diminution des tarifs aériens, etc. 

ttudes ultérieures 

Les travaux récents sur les paramètres des migrations au Canada sont 
doniinés par trois etudes: I'étude des migrations interprovinciales et in-
termunicipales entre 1965 et 1971 réalisée par Grant et Vanderkamp (1976) 
a l'aide de données tirées de dossiers du usc et de l'Assurance-chômage, 
l'étude des migrations interprovinciales a vie que Robinson et Tomes 
(1982) ont réalisée a partir de données du recensement couvrant la période 
1966-1971, et I'étude des migrations interprovinciales de 1951 a 1958 
menée par Winer et Gauthier (1983) a partir de données sur les alloca-
tions familiales et sur les contribuables. 

Dans chacune de ces etudes, on s'est servi de données spécialisées 
ou relativement abondantes pour évaluer les migrations ponctuelles, a 
divers niveaux de désagrégation. De facon générale, les auteurs confir-
ment I'importance de la distance et du revenu dans les phénomènes 
migratoires; us observent par ailleurs que le niveau des salaires joue un 
role plus important au point de destination qu'au point d'origine, que 
le fait d'être d'origine ethnique francaise ou resident du Québec est 
négativement associé a M 1 , et, enfin, qu'il y a un lien positif entre le 
niveau d'instruction au lieu d'origine et M 11 . ( Nous donnons ici encore 
a M 11  Ia même definition qu'auparavant.) 

Dans le cas du chOmage, les résultats demeurent partagés. Grant 
et Vanderkamp (1976) estiment que le chOmage n'offre pas un trés grand 
intérêt dans leurs regressions. Winer et Gauthier en arrivent de leur cOté 
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a Ia conclusion que le chômage réagit comme prévu dans certains cas, 
mais non dans d'autres, et que ses effets sont souvent partagés. Leurs 
résultats - dont certains ont été obtenus a l'aide d'equations de 'type Cour-
chene' - donnent l'impression générale que le chômage au point d'origine 
a un effet positif marqué sur Mu;  us obtiennent cependant des résultats 
beaucoup plus ambigus dans le cas du chômage au lieu de destination. 
lien va de même des résultats de Marr et al. (1978). Le chomage au point 
d'origine exerce i'effet prévu dans six des sept sous-groupes de scoiarité 
et est statistiquement significatif dans trois cas. Par contraste, ie chômage 
au point de destination n'a jamais l'effet attendu. Si l'on met ces résultats 
en rapport avec les conclusions d'une enquête selon laquelle les chômeurs 
se déracinent plus facilement que ies personnes occupées, on aura sans 
doute raison de dire que ies mesures du chômage au point d'origine sont 
plus utiles et que celles du chômage au point de destination devraient 
être abandonnées. 

Grant et Vanderkamp (1976) soulèvent deux importantes ques-
tions d'ordre méthodologique relatives au choix de Ia variable 'revenu'. 
us se demandent d'une part si l'utiiisation de renseignements addition-
nels sur le revenu peut faciliter I'explication des migrations. Pour répondre 
a la question, us définissent trois types de revenu: le revenu salarial, le 
revenu d'un travail autonome et les autres revenus (pensions, revenus 
locatifs, revenus de placements). Leurs regressions terminées, us en arri-
vent a Ia conclusion que seul le revenu salarial joue un role important. 

Deuxièmement, Grant et Vanderkamp s'interrogent sur le type 
de revenu qui représenterait theoriquement le mieux le concept du 'revenu 
escompté'. Les migrants éventuels établissent-ils que leur revenu futur 
sera egal a Ia difference entre le revenu tno yen en 'i' et en 'j' ou s'appuient-
ils plutôt sur, disons, l'expérience récente d'une cohorte de migrants? Si 
Ia réponse a la deuxième question était affirmative, cela signifierait que 
les éventuels migrants disposent d'assez de renseignements pour se faire 
une idée de l'expérience de ceux qui les ont précédés et qu'ils sont suf-
fisamment prévoyants pour chercher a s'informer sur ce qui les attend. 
De plus, cela voudrait dire que les éventuels migrants fondent leurs at-
tentes monétaires sur l'expérience a court terme de migrants i) qui pour-
raient fort bieri se composer d'un petit groupe dont le revenu serait 'par 
hasard' élevé ou ii) qui pourraient presenter des caractéristiques 
'passagères' (revenu inhabituellement faibie a cause d'une période de 
chomage, ou inhabituellement élevé, en raison d'une période de 
prospérité). 

L'analyse de Grant et Vanderkamp montre assez clairement que 
les migrants réagissent a des écarts de revenu 'moyens'6 . Ainsi, puisque 
les migrants ne réagissent pas a des mesures du revenu susceptibies de 
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comporter des éléments 'passagers' ou 'aléatoires', on peut en déduire 
qu'ils cherchent davantage a maximiser les profits a long terme qu'ils 
tireront de leur migration. Cette constatation vient appuyer le modèle 
du capital humain. II importe cependant de signaler que, dans urie étude 
plus récente, Grant et Vanderkamp (1980) en sont arrives a des conclu-
sions qui, au mieux, n'appuient que faiblement le modèle du capital hu-
main. Comme leurs résultats ont été obtenus a partir d'un ensemble bien 
précis de questions de recherche, nous les présentons de facon sommaire 
dans I'appendice du chapitre 2. 

Robinson et Tomes (1982), de leur côté, se demandent si, pris in-
dividuellement, les migrants ont un comportement compatible avec celui 
qu'on leur attribue dans les etudes globales oi l'on pose généralement 
que les populations sont homogenes. Pour répondre a la question, us 
étudient la probabilité de déménager ou de rester en fonction d'une foule 
de caractéristiques personnelles. us s'intéressent particulièrement aux effets 
de l'auto-sélection sur les avantages monétaires de Ia migration. En ce 
sens, us s'inspirent de Greenwood (1975; p.  402), pour qui "le fait qu'une 
personne A migre alors qu'une personne B comparable ne migre pas porte 
a croire qu'il y a d'importantes differences entre les individus.....in-
dividu A peut être davantage intéressé par Ia formation de capital hu-
main, et non pas uniquement par Ia migration. Si tel est le cas, les gains 
du reste de la cohorte représenteront Ia limite inférieure des gains de i'm-
dividu en question s'il n'avait pas migré" 7 . 

Les résultats de Robinson et Tomes (1982) doivent être interprétés 
avec prudence; us mènent, en gros, aux conclusions suivantes. Premiere-
ment, us coincident avec l'hypothèse selon laquelle le processus d'auto-
selection place les éléments les plus dynamiques de la population dans 
le groupe des 'mobiles'. En fait, Robinson et Tomes ont établi que les 
personnes qui quittent la province 'i' touchent dans leur nouvelle pro-
vince de residence un revenu supérieur a celui qu'auraient obtenu les non-
mobiles 'moyens' demeurés en 'i' s'ils avaient déménagé en 'j'. De plus, 
us ont calculé les écarts de revenu des éventuels migrants et constaté que, 
plus l'écart est grand, plus le déménagement devient probable. A leurs 
yeux, cette observation vient étayer la théorie du capital humain. (Le 
lecteur trouvera cependant des preuves du contraire dans l'appendice du 
chapitre 2.) 

Deuxièmement, ils observent qu'il y a un lien entre Ia probabilité 
du déménagement et le nombre d'années de scolarité (sauf au Québec) 
ainsi que Ia possession d'un grade universitaire (au Québec egalement, 
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dans ce cas). En décomposant davantage la variable 'education' (appren-
tissage, formation professionnelle, etc.), us n'ont toutefois pas réussi a 
mieux expliquer les migrations. 

Troisièmement, Robinson et Tomes constatent que, contrairement 
aux anglophones, les francophones du Québec ont moms tendance a quit-
ter la province au fur et a mesure que leur niveau de scolarité augmente. 
L'effet global de Ia langue sur l'émigration des Québécois demeure négatif, 
même lorsque les avantages monétaires de la migration sont maintenus 
constants. Bien que les auteurs en concluent que Ia langue (ou l'ap-
partenance au groupe ethnique francais) agit sur les migrations par 
d'autres moyens que le revenu, us estiment que les hypotheses habituelles 
relatives a l'éducation et a la migration justifient difficilement leur obser-
vation. us avancent enfin que ces effets contribuent a faire du Québec 
une société bilingue (francophones et bilingues francais/anglais) et du 
reste du Canada, une société uriilingue. 

Quatrièmement, us signalent que Ia mobilité diminue avec l'âge, 
le fait d'habiter dans une petite vile ou en milieu rural, et Ia taille de 
la famille. Aux yeux des auteurs, la taille de Ia famille est liée au coüt 
du deménagement 8 . 

Le débat équité-efficacité 

Dans une étude faite pour le Conseil économique du Canada, Winer et 
Gauthier (1983) se sont fixes l'ambitieux objectif d'évaluer l'effet de la 
fiscalité et du marché 'privé' sur les migrations interprovinciales. Ce fai- 
sant, ii se sont intéressés, comme nous ici, au débat dit de l'équité- 
efficacité. C'est pourquoi nous nous intéressons de plus près a leurs obser- 
vations. Mais voyons tout d'abord queues sont les questions en jeu. 

Le débat de l'équité-efficacité revient périodiquement sur le tapis 
depuis quelque temps déjà. II a été ranimé par la renégociation des ac- 
cords fiscaux et la publication, par le Conseil économique du Canada, 
d'un important document de consensus intitulé Financing Confederation 
(1982). Dans une large mesure, le débat actuel repose sur l'hypothèse 
selon laquelle les migrations sont sensibles a des differences d'ordre fiscal. 

Côté équité, le gouvernement du Canada s'est fixé depuis 
longtemps I'objectif de transférer - par le biais de la péréquation - des 
fonds aux provinces les plus pauvres de manière a obtenir un 'équilibre 
fiscal horizontal'. On s'assure ainsi que les personnes d'un même statut 
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économique recoivent les mêmes services essentiels et supportent Un même 
fardeau fiscal, qu'elles vivent dans une province peuplée relativement 
riche ou dans une province peu peuplée et plus pauvre. Dans le cas des 
migrations, le débat tourne autour du fait que, selon certains, les pro-
grammes de péréquation réduisent Ia valeur distributive de l'économie 
canadienne9 . 

Certains orit soutenu Courchene le premier - que les coüts d'ef-
ficacité augmentaient quand les paiements de péréquation incitaient la 
population a demeurer dans une province pauvre ou a y déménager et 
a obtenir ainsi un produit marginal inférieur a celui qu'elle aurait eu dans 
une province plus riche. Courchene estime que la péréquation et les 
transferts qui y sont associés expliquent en partie que le revenu de l'emploi 
ait toujours été moms élevé dans les provinces de l'Atlantique que dans 
l'ensemble du pays. Pourquoi? Parce que les forces du marché qui con-
tribuent naturellement a susciter des migrations des regions a faible revenu 
vers les regions a revenu élevé (et a égaliser ainsi le revenu du travail 
dans tout le pays) seraient court-circuitées par un régime fiscal qui, par 
le jeu de la péréquation, encourage Ia population a demeurer dans des 
regions économiquement faibles. C'est ce qu'on a appelé la 'these de Ia 
dépendance a I'égard des transferts' (Courchene: 191, Winer et Gauthier: 
1983). 

Parallèlement aux vues de Courchene, ii convient de signaler la 
position de Boadway et Flatters (1982), qui forme le pivot théorique de 
l'étude du Conseil économique intitulée Financing Confederation. us sou-
tiennent que le point de vue de Courchene est intéressant, mais que les 
coüts d'efficacité augmenteront si les gouvernements n'arrivent pas a 
égaliser parfaitement leur pouvoir d'imposition. us insistent sur l'impor-
tance d'un équilibre 'parfait', car, selon eux, le fossé qui sépare les pro-
vinces sur le plan des ressources fiscales vient des recettes au titre des 
ressources naturelles que les provinces contrôlent et qui leur permettent 
d'offrir des services publics (education, loisirs) a un taux d'impôt sur le 
revenu moindre. L'Alberta est utilisée comme exemple. Les ressources 
fiscales de Ia province ont considérablement augmenté depuis 1973 a la 
suite de Ia hausse du prix du pétrole décrétée par I'OPEP. Boadway et 
Flatters affirment que, si Ies disparités fiscales de cette nature ne sont 
pas contrebalancées par des paiements de péréquation, les mouvements 
migratoires obéiront librement a Ia capacité d'imposition des provinces 
(et par consequent au revenu des particuliers qui y resident), et que le 
phénoméne sera source d'inefficacité. 
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Pour clarifier Ia position de Boadway et Flatters, prenons l'ex-
emple donné dans Financing Confederation (1982, p.  29), øü un rési-
dent de l'Alberta ayant touché un revenu de $10,000 bénéficie, au total, 
d'avantages fiscaux supplémentaires de $1,000, alors qu'un Ontarien dans 
la même situation n'en a aucun. Si les mouvements de la main-d'ceuvre 
obéissaient parfaitement aux écarts de revenu entre les regions, les 
residents de l'Ontario, dans cet exemple, commenceraient a deménager 
vers l'Alberta, et cette migration entraInerait un fléchissement des salaires 
en Alberta et une hausse en Ontario (Norrie et al. 1982). Le phénomène 
pourrait s'observer jusqu'à ce que l'arrivée d'immigrants en Alberta fasse 
tomber le taux de rémunération moyen au-dessous des taux pratiqués 
ailleurs. Pourquoi? Parce que les migrants, a la limite, peuvent accepter 
d'occuper en Alberta des emplois moms rémunérateurs que le leur dans 
Ia mesure oü les services que l'Etat y offre ou l'abaissement des taux d'im-
position compensent leur perte de revenu brut. Si Ia chose se produisait 
sans que les pouvoirs publics ne réagissent, l'Alberta uinirait par attirer 
une population trop nombreuse pour ses possibilités d'emploi. Pour éviter 
que la chose ne se produise, Broadway et Flatters recommandent qu'on 
prenne des moyens értergiques pour obtenir un 'équilibre fiscal horizon-
tal' qui découragera une inefficace quête d'avantages fiscaux au profit 
d'une recherche d'emplois rémunérateurs beaucoup plus rentable. 

Dans leur evaluation de l'hypothèse selon laquelle les migrants 
réagissent aux variations des ressources fiscales des provinces, Winer et 
Gauthier observent que les regimes migratoires interprovinciaux ont 
change après 1971. Ainsi, l'Ouest attire plus de migrants que dans le passé, 
I'Ontario est devenue une province de destination moms recherchée, et 
Ia situation a radicalement change dans les provinces de l'Atlantique. 
Les auteurs se demandent si cet état de choses peut être impute 1) aux 
effets de la croissance accélérèe des recettes fiscales au titre des ressources 
naturelles des provinces de I'Ouest (les revenus pétroliers de l'Alberta 
après la hausse des prix décrétée par l'OPEP en 1973, par exemple) et 
2) a I'accroissement des transferts fédéraux au titre de la péréquation et 
de l'assurance-chômage dans l'Est, OU si les migrants se préoccupent 
davantage des perspectives d'emploi au moment de choisir un marché 
du travail, ce qui signifierait que les avantages fiscaux ne jouent pas un 
role important dans Ia decision de migrer. 

Winer et Gauthier font leur evaluation en deux étapes. D'une part, 
us réévaluent les résultats de Courchene (1971) sur l'effet de l'assurance-
chomage et des transferts de 1'Etat sur l'émigration interne. D'autre part, 
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us s'intéressent aux recettes au titre des ressources naturelles (la variable 
NRR). us se demandent si les variations de la variable NRR d'une pro-
vince a l'autre agissent sur les migrations en accroissant Ia masse des ser-
vices et des avantages sociaux disponibles, sans pour autant que le fardeau 
fiscal des contribuables n'augmente. Comme nous I'avons déjà vu, la 
variable NRR explique sans doute les migrations vers I'Ouest, surtout 
après 1973. Les auteurs s'appuient sur des données du fisc pour Ia période 
1966-1977 grace auxquelles us ont Pu associer des données sur Ia variable 
NRR a des variables de marché et d'autres variables fiscales pour évaluer 
leur modèle empirique 'global'. Nous limiterons notre analyse a cette deux-
ième partie de l'étude, car celle-ci of ire une evaluation plus complete de 
la situation. 

Les résultats de Winer et Gauthier sorit prCsentés dans douze 
tableaux portant sur quatre groupes de revenu et quatre agrégats 
régionaux. Bien que les tableaux se résument difficilement et qu'ils ne 
soient pas concluants, on peut en tirer les lecons generales suivantes. D'une 
part, plus les prestations d'assurance-chômage versées dans Ia province 

ou 'j' augmentent, moms les gens quittent 1' et plus l'immigration en 
'j' augmente. Cette observation s'applique davantage aux personnes 'a 
faible revenu' qu'à celles 'a revenu élevé', et elle est plus vraie des migrants 
qui viennent des provinces de l'Atlantique. 

Deuxièmement, plus l'écart entre les recettes au titre des ressources 
naturelles (NRR) s'accroIt entre la province 'j' et Ia province 1' 
(NRR J /NRR 1 ), plus le taux de migration de 'i' vers 'j' augmente. Dans 
ce cas, l'observation s'applique aussi bien aux personnes a faible revenu 
qu'aux personnes a revenu élevé, mais davantage aux migrants qui se 
dirigerit vers l'Alberta et Ia Colombie-Britannique. 

Troisièmement, le niveau des achats du fédéral dans une province 
ou 'j' n'a apparemment pas d'effet patent sur M 1 . 

Quatrièmement, le niveau des transferts du fédéral aux particuliers 
a une incidence positive - et non negative comme on le croyait a l'origine 
- sur les migrations des moms fortunes. Par contraste, les transferts 
fédéraux exercent sur les personnes a revenu élevé l'efiet négatif escompté. 
Comme d'autres avant eux, les auteurs se demandent si les moms for-
tunes n'utilisent pas ces transferts pour financer leur déménagement. 

Cinquièmement, plus l'écart entre les transferts inconditionnels 
(les paiements de péréquation, par exemple) a Ia province 'j' et la pro-
vince 'i' augmente, plus les personnes a faible revenu migrent (comme 
prévu) de 'i' vers 'j'. Chez les personnes a revenu élevé, par contre, les 
consequences de ces subventions se discernent moms facilement. 
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Sixièmement, ii semble que la structure fiscale explique davan-
tage l'émigration interne brute des provinces de l'Atlantique (et non pas 
leur immigration interne brute) ainsi que l'immigration interne brute de 
l'Alberta et de Ia Colombie-Britannique (et non pas leur emigration in-
terne brute). Pour les auteurs, le phénomène est peut-être imputable au 
retour de migrants vers I'Alberta et la Colombie-Britannique. La presence 
de ces migrants complique vraisemblablement l'interprétation des 
résultats; en effet, contrairement aux nouveaux migrants, ces personnes 
reviennent en terrain connu, et elles ne sont peut-être pas motivées par 
d'apparents écarts entre les avantages fiscaux nets qu'offrent les provinces. 
(Voir le chapitre 4, 'Biais d'agrégation".) 

Winer et Gauthier étudient également plusieurs variables de 'mar- 
ché', et leurs regressions offrent une masse de renseignements sur la 
stabilité des coefficients estimés, tant dans les groupes de revenu que dans 
les regions. L'une de leurs observations mérite d'être signalée: plus le 
revenu augmente, plus la valeur et Ia signification statistique du coeffi- 
cient de Ia distance croissent. Par ailleurs, Winer et Gauthier observent, 
particulièrement dans la region de l'Atlantique, que les groupes a faible 
revenu réagissent moms aux effets de la rémunération que les groupes 
a revenu moyen. Si I'on ajoute a cela le fait - admis par les auteurs - 
que les moms fortunes et les mieux nantis obéissent moms a la variable 
NRR, on constate que les personnes a revenu moyen sont celles qui répon- 
dent le mieux aux attentes des chercheurs. En d'autres termes, ce sont 
les moms fortunes qui bénéficient le moms des migrations, et ce, pro- 
bablement a cause des dépenses de démenagement en jeu, d'une insuf- 
fisance de capital humain voulu pour profiter de nouvelles possibilités 
et d'un manque de renseignements sur les possibilités offertes. Par con- 
traste, les mieux nantis seraient vraisemblablement moms sensibles aux 
effets de Ia rémunération et des avantages uiscaux en raison de leur situa- 
tion financière ou du fait qu'ils ont une profession a revenu élevé qui 
est en quelque sorte 'liée' a leur lieu de residence (propriétaires d'entreprise, 
médecins, avocats, etc.). Si cela était vrai, l'observation de Mclnnis selon 
laquelle le coefficient de Ia distance augmente avec le niveau de scolarité 
trouverait peut-être une explication - dans Ia mesure oCt l'on pose que 
les mieux nantis occupent le sommet de l'échelle des niveaux de scolarité. 

Pour en revenir au débat efficacité/équité, Winer et Gauthier con- 
cluent que 1) les avantages fiscaux (qu'alimentent les recettes au titre des 
ressources naturelles) augmentent les chances de migration vers I'Ouest, 
notamment chez les personnes a faible revenu et que 2) les paiements de 
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péréquation jouent dans le sens contraire. Ainsi, même si leurs résultats 
confirment les travaux antérieurs de Courchene, us tendent a montrer 
que les effets négatifs des paiements de péréquation et des transferts ac-
cordés a l'Est ont été surestimés, que les programmes actuels contribuent 
a éviter les migrations vers l'Ouest et qu'url équilibre fiscal horizontal 
parfait atténuerait encore davantage le phénomène. Dans une étude 
récente, Mills et al. (1983) en sont arrives a des conclusions fort voisines. 

Un examen attentif de ces etudes montre cependant que certaines 
conclusions sont un peu hâtives. Vanderkamp (1984), par exemple, 
observe que Winer et Gauthier tirent des conclusions (peut-être justifiées) 
a l'égard de leurs hypotheses méme si, dans une douzaine de regressions, 
ils obtiennent presque autant d'observations significatives justes que de 
fausses. Dans le cas de leur "principale" conclusion - les effets de Ia 
variable NRR sur les migrations vers l'Alberta et la Colombie-Britannique, 
us n'obtiennent qu'un résultat' de cinq contre quatre. Dans leur étude, 
Mills et al. (1983) obtiennent pour l'incidence des ressources fiscales des 
résultats significatifs d'un signe prévu dans seulement trois regions sur 
sept. De plus, les preuves qu'ils invoquent a l'appui de leur hypothèse 
ne s'appliquent qu'à l'emigration des provinces relativement riches en 
ressources. Enfin, l'émigration des regions du Canada dont on dit qu'elle 
alimente les migrations vers l'Ouest ne semble pas sensible aux effets des 
excédents fiscaux°. 

De plus, il est important de se demander si Ia variable NRR agit 
sur les migrations par le truchement de ses effets fiscaux (les avantages 
'gratuits' sans impôts qu'elIe procure) ou de son incidence sur le revenu 
et l'emploi. Dans les regressions de Winer et Gauthier (1983, tableaux 
2.3 et 2.4, sans NRR), les variables relatives a Ia croissance de l'emploi 
au lieu de destination évoluent toujours bien dans le cas de la region de 
l'Atlantique et portent le signe prévu dans 13 des 18 regressions du tableau 
2.3. Dans les tableaux 4.2 et 4.3 (avec NRR), par contre, les variables 
de I'emploi ne donnent pas d'aussi bons résultats dans Ia region de l'Atlan-
tique, et les coefficients des variables du revenu diminuent dans une cer-
tame mesure quand les migrants sont pris collectivement. II y a donc 
vraisemblablement un lien entre la variable NRR, l'emploi et le revenu. 
Les migrants cherchent-ils dans l'Ouest des possibilités d'emploi et des 
revenus qu'auraient alimentés les recettes au titre des ressources naturelles 
(NRR)? Si tel est le cas, ii y aurait donc efficacité économique. 
Maiheureusement, les autres regressions de Winer et Gauthier ne nous 
aident pas a mieux apprécier la nature des liens entre la variable NRR, 
Ia croissance de I'emploi et les revenus. Nous reviendrons a cette ques-
tion ultérieurement. 
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Importance relative des variables 

Les etudes que nous venons de passer en revue présentent toutes un avan-
tage: Ia mesure et la representation des variables dépendantes et indépen-
dantes y suivent toujours des méthodes plus ou moms normalisées. Si 
Ia qualité de l'échantillon, le niveau d'agrégation des données et les 
variables explicatives étaient les mêmes dans chaque cas, on pourrait 
classer d'une manière rigoureuse l'importance relative des conclusions 
de leurs auteurs sur les paramètres des migrations. On pourrait par ex-
emple se poser les questions suivantes. Quelles sont les variables ex-
plicatives qui portent toujours le signe dicté par la théorie? Quelles sont 
les variables dont le seuil de signification statistique est toujours satisfai-
sant (0.01, par exemple)7 10  Quelles sont les variables qui présentent une 
élasticité raisonnablement stable dans les etudes a caractère synthétique7 
a caractère analytique? Si une variable statistiquement significative porte 
le signe prévu, en va-t-il toujours de même lorsque les données sont 
étudiées en fonction d'autres unites géographiques (au niveau de la region 
et non de Ia province, par exemple) ou d'autres sous-groupes socio-
économiques (le niveau de scolarité, par exemple)? Si plusieurs variables 
explicatives répondent aux critères ci-dessus, a laquelle peut-on imputer 
dans une plus large mesure les variations des taux de migration (R 2 )? 

Comme les etudes dont nous venons de faire le bilan s'appuient 
sur des methodologies et des modèles fort différents, notre evaluation 
de l'importance relative des variables sociales et économiques en jeu ne 
peut prétendre a Ia plus grande rigueur. De facon générale, on pourrait 
dire des variables énumérées ci-dessous qu'elles satisfont, au mieux, a 
Ia plupart de ces critères. 

Distance: De toutes les variables analysées dans les etudes sur les 
migrations interprovinciales au Canada, seule Ia 'distance' entre les pro-
vinces d'origine et de destination répond biert a tous les critères énumérés 
ci-dessus. Les mesures de la distance exercent systématiquement un ef-
fet negatif sur les migrations, et ce, a un niveau de signification statisti-
que supérieur a celui de toutes les autres variables étudiées. De plus, les 
coefficients de regression de Ia distance ont une élasticité relativement 
stable (d'environ -1.0 a -1.3 dans les etudes synthetiques). Enfin, la 
distance semble avoir un net effet - sinon l'effet le plus marqué - sur R2. 

Langue/groupe ethnique: Les variables qui représentent des dif-
férences d'ordre linguistique ou ethnique (francais/anglais) entre les provinces 
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d'origine et de destination ont toujours un effet negatif sur les migra-
tions interprovinciales. Ainsi, les taux de migration entre le Québec et 
les autres provinces sont généralement inférieurs a ceux qui s'observent 
entre les provinces de langue et de culture anglaises. Dans Ia plupart des 
etudes, Ia dichotomie francais/anglais est représentée par une variable 
factice par laquelle les mouvements migratoires a destination ou en pro-
venance du Québec recoivent la valeur '1', et les autres migrations, Ia 
valeur '0'. Bien qu'il soit difficile d'évaluer les liens entre ce facteur et 
R2, ii joue a coup sür un role moms important que Ia distance. 

Mesures d'auto-sélection: Les micro-données et les données 
recueillies aupres d'échantillons constants nous apprennent que les migra-
tions diminuent avec l'âge et Ia taille de la famille, mais augmentent en 
fonction du niveau de scolarité. Comme les facteurs 'age' ou 'taille de 
Ia famille' varient peu d'une province a l'autre, le processus d'auto-
selection dans les etudes synthétiques n'est généralement représenté que 
par la scolarité. En gros, ii semble que plus la proportion des diplOmés 
d'université, par exemple, augmente dans une province, plus le rtiveau 
d'émigration interne a de chances d'augmenter (comme on aurait Pu 
d'ailleurs le prévoir). 

Ecarts de revenu ou de rémunération: Du point de vue de la 
stabilité du signe et du riiveau de signification, les effets du revenu oc-
cuperaient Ia quatrième place, après Ia distance, le facteur larigue/groupe 
ethnique et I'auto-sélection mesurée par le niveau d'instruction. Par rap-
port a R2, cependant, le revenu viertdrait immédiatement après Ia 
distance. Ii convient cependant d'ajouter que le niveau du revenu au lieu 
de destination a presque toujours un effet positif (prévisible) très 
significatif. Dans plusieurs etudes, on attribue des élasticités de 2.0 a 3.5 
au revenu au lieu de destination. En revanche, les coefficients de régres-
sion du revenu au lieu d'origine sont habituellement bien inférieurs. Sou-
vent, us ne sont presque plus significatils et, dans certains cas, ils ne por-
tent même pas le signe moms prévu. 

Variables fiscales: Les paiements de péréquatiori du fédéral et les 
prestations d'assurance-chOmage ont souvent un effet negatif statistique-
ment significatif sur l'émigration des provinces. Les variables fiscales 
seraient donc statistiquement significatives dans les etudes synthétiques 
puisqu'elles exercent un effet négatif marqué sur l'emigration des pro-
vinces de l'Atlantique vers les autres provinces. En revanche, les recet-
tes au titre des ressources naturelles (le pétrole de l'Alberta, par exem-
pIe) ont souvent, dans les etudes synthétiques, un effet positif sur 
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l'immigration interne des provinces en question en raison de l'effet d'at-
traction qu'elles exercent (le phénomêne se vérifie en Alberta et en 
Colombie-Britannique). Dans l'ensemble, l'élasticité des variables et leur 
effet sur R2  s'évaluent difficilement, car les paramêtres fiscaux n'ont pas 
toujours le signe et le degré de signification prévus. En fait, leur corn-
portement depend de Ia facon dont les provinces ou les migrants sont 
groupés (par region, par niveau de revenu, etc.). Les variables fiscales 
n'en demeurent pas moms prometteuses et méritent d'être évaluées plus 
a fond. 

Chômage: Les mesures du chômage, que ce soit au niveau de la 
province d'origine ou de destination, se comportent assez ma!, tant du 
point de vue du signe qu'à !'egard de !eur degre de signification et de 
la stabilité des coefficients de regression. Chaque fois que les chercheurs 
oft essayé d'en éva!uer l'incidence sur les migrations, us ont invariable-
ment dü déployer des efforts considérables pour concilier des résultats 
imprévus avec Ia théorie. Si jamais on retenait la variable 'chômage', 
c'est vraisemblablement le chômage au lieu d'origine et non au lieu de 
destination qu'il faudrait utiliser. 

Grandeurs scolaires de Ia population: Certaines etudes, tout en 
normalisant les migrations (M) en fonction de Ia population d'origine 
(P 1 ), on a fait de la population de la province de destination (P 1 ) une 
variable explicative. A ce titre, P 1  représente Ia taille - Ia 'visibilité' - 
d'éventuels marches du travail. Comme on aurait Pu 5')' attertdre, Ia 
variable P j  est parfois positive et statistiquement significative; elle 
augmente alors singulièrement Ia valeur de R2. Les variables comme P 1  
posent cependant un prob!ème: elles sont souvent liêes a d'autres variables 
exp!icatives comme !e revenu. Ainsi, en !es ajoutant a une fonction 
migratoire, on risque de fausser l'estimation des coefficients dont !'inter-
prétation théorique ne soulève pas de difficultés". Si l'on decide d'utiliser 
P 1  comme facteur d'échelle ou comme élérnent d'information, il faut 
prévoir un ensemble d'equations simultanées pour en éliminer les effets 
sur les autres variables explicatives. 

Enfin, ii est raisonnable de supposer que les mesures de la distance, 
des écarts de revenu, de Ia langue et du groupe ethnique, du niveau 
d'instruction et de la structure fiscale expliquent en bonne partie les varia-
tions statistiques des taux de migration au Canada. En ce sens, on pour-
rait dire qu'un facteur de R2 = 0.50 serait raisonnable. Le niveau de R2 
ne doit toutefois pas servir uniquement d'indicateur de qualite. II faut 
I'évaluer en fonction 0 du rapport entre les résultats empiriques et les 
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previsions théoriques, ii) du degré de signification de chaque variable 
explicative et iii) des résultats de tests concus pour voir si les résidus sont 
norrrialement distribués. 

Les auteurs de certaines des etudes que nous venons de passer en 
revue affirment avoir atteint des niveaux d'explication extrêmement 
élevés. Winer et Gauthier (11983), par exemple, obtiennent rarement des 
valeurs de R2  inférieures a 0.80 et arrivent souvent a des valeurs 
supérieures a 0.90. Ici encore, ii convient d'apprécier ces résultats en fonc-
tion du degre de signification théorique et statistique des variables in-
dépendantes utilisées. Les résultats présentés dans le tableau 4.10 de Winer 
et Gauthier en fournissent un bon exemple. Leur equation 'X' de Ia 
catégorie PNT comporte 12 variables indépendantes et n'a été appliquée 
qu'à 63 observations. Elle donne quatre variables statistiquement 
significatives au niveau de 0.01 et urte valeur R2 de 0.786. Dans la 
catégorie All, Ia même equation appliquée a 67 observations ne donne 
plus qu'une seule variable significative. Pourtant, R2 demeure égal a 
0.740. Une seule conclusion s'impose: soyons prudents! 

Conclusion 

Ceux qui s'intéressent aux migrations intermétropolitaines ne peuvent 
se permettre de méconnaItre les aspects méthodologiques, les ouvertures 
theoriques et les conclusions empiriques des recherches des économétri-
ciens. Notre tour d'horizon nous a permis de constater que les modèles 
utilisés il y a une dizaine d'années étaient devenus simplistes. II importe 
que nous prenions conscience de problèmes comme le biais d'agréga-
tion' et que nous apprenions a connaItre les hypotheses inhérentes aux 
modéles symétriques (voir details darts le chapitre 4). Nous devons égale-
ment admettre que, au sens strict, le modèle des macro-équilibres et celui 
des investissements en capital humain ne sont plus soutenables. Par cer-
tains résultats douteux, us ont en effet remis en question trop d'hypothèses 
essentielles (voir l'appendice du chapitre 2 dans le cas du modèle du capital 
humain). II n'est donc pas étonnant que nous en soyons venus a penser 
que le jour oii les planificateurs pourront cuvrer en pleine connaissance 
de cause demeure éloigné. Ceux qui s'intéressent a Ia question des migra-
tions progressent sans doute petit a petit dans Ia comprehension de cer-
tains des paramètres des mouvements migratoires; us doivent cependant 
admettre qu'il n'y a pas encore consensus en Ia matière. 
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Nous avons évidemment accordé jusqu'ici une importance par-
ticulière aux modèles économiques et a l'évaluatiori statistique. Cette at-
titude s'explique facilement: l'importance relative des paramètres des 
migrations ponctuelles s'évalue a l'aide de modèles statistiques, et ce 
secteur de recherche a été largement dominé par les économistes. Peu 
de chercheurs d'autres disciplines des sciences sociales ont propose des 
modèles de cette nature: les variables non pécuniaires - les valeurs 
culturelles et les motivations idéologiques, notamment - se mesurent en 
effet difficilement. 

Comme Courchene, pour qui la migration est un événement 
économique", nous affirmons que les variables économiques ont une réelle 
importance. Queue importance? Cela est difficile a dire. Dans un pays 
relativement riche comme le Canada, le niveau des gains des travailleurs 
et l'existence de programmes nationaux de sécurité (bien-être, assurance-
chômage, etc.) atténuent les pressions économiques qui s'exercent sur 
Ia population. Ii importe d'en tenir compte au moment de tirer des con-
clusions de modéles dont on dit qu'ils expliqueraient dans une large mesure 
Ia variance des taux de migration uniquement a l'aide de variables 
économiques (R2  de 0.80 a 0.90, par exemple). Bien que le coefficient 
de certaines variables économiques puisse être très significatif, il y a loin 
du coefficient 'significatif' a l'intervention politique concrete. Nous re-
viendrons sur Ia question dans le chapitre 6, au moment d'analyser nos 
résultats empiriques. 
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Notes 

1. Le terme 'éconornétrique est utilisé ici pour designer globalement l'ensemble des travaux d'évalua-

tion de modèles a variables économiques sappuyant sur des analyses statistiques (regressions, etc.). 

2. La théorie des attentes rationnelles et ses divers aspects - facteur temps, formation, incertitude 

du processus décisionnel - sont étudiés dans Kantor (1979) et Nelson et Winter (1983). 

3. L'analyse économétrique des migrations ponctuelles suppose que les migrants soient identifies 

en fonction de leur lieu de residence antérieur et de leur lieu de residence actuel. Le recensement 

du Canada fournit des données quinquennales sur les migrations de l'ensemble des personnes 

qui ont demenage au cours des cinq annéss ayant precede le jour du recensement. Parmi les 

autres sources de données sur les migrations, il faut signaler les dossiers du fisc federal, les don-

nées de l'assurance-chomage et les données sur les allocations familiales du ministère de Ia Sante 

nationale et du Bien-être social. Grace a ces sources de renseignements, les chercheurs peuvent 

construire des matrices des migrations annuelles entre les provinces d'origine et de destination. 

Les matrices annuelles sont souvent groupées; on obtient ainsi de vastes ensembles de données. 

C'est ce qui explique que Ia variable dependante de Ia plupart des etudes &onométriques soit 

un taux de migration quinquennal ou annuel. (Voir details dans le chapitre 4.) 
Les mouvements migratoires ayant été défini en fonction dune origine 'I' et dune destina-

tion 'j', il faut ensuite réunir des renseignements sur les caracteristiques socio-économiques de 

i et 'j' (variables indépendantes ou explicatives). Cet exercice sert a expliquer les variations 

de l'importance des mouvements niigratoires entre i et 'j' en lonction des caractéristiques de 

i et 'j' (les taux de salaire, par exemple) ou de Ia distance qui les sépare. Au moment de choisir 

les variables explicatives, il importe de bien tenir compte de Ia période de reference. Par exem-

pIe, si ron prévoit que les migrations de i vers j' au cours d'une periode de cinq ans seront 

influencées par les taux de remuneration, par exemple, on evitera de mesurer les taux de rémunéra-

tion a Ia fin ou méme au milieu de Ia piriode de migration. Pourquoi? Tout simplement parce 

que les taux de rémunération a Ia fin de Ia période auront eux-mémes subi l'influence des 

mouvements migratoires. Les liens de cause a effet ne seront donc plus aussi clairs. C'est pour-
quoi les chercheurs qui travaillent avec des données annuelles ou quiriquennales sur les migra-

tions mesurent habituellement les caractéristiques des Ijeux d'origine et de destination au debut 
de Ia période migratoire. En jargon économétrique, on dit que cette facon de proceder contribue 

a reduire le biais d'équations simultanées (voir lappendice du chapitre 4). 

4. Cette definition de M, est employee dans Ia plupart des etudes qu'examine ce chapitre. 

Toutefois, dans notre propre travail nous modifions cette déuinition de M 11  (voir l'appendice 

du chapitre 4). 

S. Dans lea equations de regression, I'hypothèse de symétrie intervient si l'evaluation des variables 

se fait a l'aide de ratios (salaires en 'j divisés par salaires en i); voir l'appendice du chapitre 4. 

6. Voir Lansing et Mueller (1967), Yezer et Thurston (1976). 

7. Pour le constructeur de modéles migratoires, le probleme peut s'énoncer comme suit. Supposons 

que les personnes qui migrent ont fait une démarche 'd'auto-sélection' en ce sens qu'elles touchent 

un revenu plus élevé ou quelles appartiennent aux agents les plus dynamiques de Ia popula-

tion. Si tel est le cas, ii ne faut pas évaluer les facteurs économiques qui les poussent a migrer 

en fonction du revenu rnoyen de l'ensemble de Ia population du point d'origine et des éventuels 
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points de destination. De même, ii ne taut pas évaluer les avanfages de Ia migration en corn-
parant leur nouveau revenu au revenu moyen de personnes qui nont pas les mémes caractéristi-
ques (de personnes qui sont peut-être moms dynamiques, par exemple). Procéder de cette façon, 
en eliet, équivaut a surestimer les avantages pécuniaires de Ia migration. Pour bien évaluer 
le role du revenu dans Ia decision de migrer des personnes en question, ii faut comparer 1) 
une estimation de leur revenu reel avant le déménagement (ou du revenu queues auraient gagné 
si elles n'avaient pas démenage), en fonction du niveau de scolarité, des antécédents profes-
sionnels, etc. a 2) une estimation du revenu reel des migrants possédant les mêmes caractéristi-
ques. C'est d'ailleurs cette comparaison que Robinson et Tomes ont faite. En cela, ils ont créé 
un test plus rigoureux de Ia reaction du migrant 'typique' aux écarts de revenu prévus. 

8. Farber (1983) affirme que Ia taille de Ia famille pourrait constituer un bon indice de Ia 'peur 
du risque. 

Comme s'il défendait le principe de l'équilibre fiscal horizontal, Polèse (1981) apporte un argu-
ment de taille a l'appui de Ia these des migrations libres. II affirme que les migrants ne représen-
tent pas uniquement une source de main-d'ceuvre, mais également de croissance, par leur capital 
et leur somme de connaissances, sans parler de leur effet éventuel sur les economies d'échelle. 
II se demande également si ces sources de croissance ne seraient pas proportionnellement plus 
élevées chez les migrants qu'au sein de Ia population des regions d'accueil. Si tel était le cas, 
l'immigration interne contribuerait, au cours d'une période donnée, a hausser le revenu par 
habitant de La region de destination et a creuser par consequent davantage le fossé qui Ia sépare 
de Ia region dorigine (dans Ia mesure oü le revenu par habitant y serait inférieur). Cela étant 
dit, Polèse évoque Ia possibilite que les transferts de l'Etat, en dissuadant certains de démenager, 
exercent peut-ètre sur les disparités regionales un effet moms négatif que ne le soutiennent les 
défenseurs "d'arguments du type Courchene". 

10. Les régles de decision concei-nant Ia signification statistique et leur interpretation dans les etudes 
de migration a données transversales sont énoncées au chapitre 4, note 2. 

11. En affirmant que P 1  peut fausser l'estimation d'autres coefficients (en introduisant un biais a 
Ia baisse, par exemple), je pense a Ia nette correlation entre les taux de rémunération et Ia taille 
d'une ville qui a été observée dans plusieurs pays. On pourrait toutefois prétendre que, en ex-
cluant P1 , les coefficients des rémunérations, par exemple, risqueraient d'être biaisés dans l'autre 
sens et sembleraient plus importants qu'ils ne le sont vraiment. Vanderkamp (1977), par exem-
pIe, soutient que Ia variable P 1  peut servir a representer le concept de Ia rotation de Ia main-
d'ceuvre. Dans une communication personnelle, il a ajouté "P, pourrait expliquer certains corn-
portements; prenez, par exemple, le cas dun habitant de London (Ontario), qui envisage de 
déménager a Windsor ou Toronto, toutes deux situées sensiblement a Ia rnême distance de Lon-
don. Toutes choses étant egales, Ia taille du marché du travail de Toronto n'en ferait-elle pas 
une destination plus intéressante que Windsor? Lea arguments qui militent en faveur de l'inclu-
sion de P, sont vraisemblablement meilleurs dans le cas des migrations intermétropolitaines, 
puisque dans ce cas, Ia variable 'taille' concerne précisément le marché du travail. La seule facon 
d'apprécier l'irnportance de P 1  (voire des biais qu'elIe pourrait entraIner) consiste a l'inclure dans 
un modéle empirique..." J'aurais tendance a me rallier a cette interpretation, mais en l'assor-
tissant d'une mise en garde: si Ia variable P 1  est ajoutée a un rnodèle de migration, ii faudra 
a) en expliquer le role beaucoup plus clairement qua l'ordinaire et b) en éliminer les effets sur 
d'autres variables explicatives a l'aide d'un ensemble d'équations simultanées, 





Chapitre 3 

Théorie, hypotheses et 
variables 

Introduction 

Le comportement des variables économiques dans les etudes des migra-
tions exige que les modèles des migrations intermétropolitaines reposent 
sur de solides bases économiques. Comme nous l'avons signalé dans la 
section "Fondements théoriques" du chapitre 2, nous nous proposons 
d'assimiler le phénomène migratoire a un comportement d'optimisation 
individuel s'inscrivant dans un cadre coQts/avantages général. Le cadre 
que nous utiliserons repose sur les principes suivants. L'être humain est 
ratiorinel; ii s'efforce d'améliorer sa situation financière et son bien-être 
en général; les differences objectives entre divers points dorigine et de 
destination contribuent a éclairer les migrants dans leurs decisions; compte 
tenu des données disponibles, enfin, les éventuels migrants percoivent 
et évaluent l'intérêt offert par telle ou telle destination en fonction de 
ces critères. 

C'est dans les limites de ce cadre 'coüts/avantages' que nous allons 
formuler des hypotheses et proposer des explications relatives a l'influence 
sur les migrations des paramètres suivants: 

1) conditions du marché du travail - rémunérations, emploi, chômage 

2) cycle commercial - construction résidentielle 
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3) variables fiscales - prestations d'assurance-chômage, paiements de péré-
quation, recettes des administrations publiques au titre des ressources 
naturelles 

4) autres considerations d'ordre économique - coüts de logement, pro-
priété, ménages a deux revenus, incidence de l'immigration sur Ia con-
sommation et Ia production 

5) coQts fixes et psychiques du déménagement et de la collecte de 
renseignements - distance, communauté de langue 

6) avantages sociaux - criminalité, climat 

7) sélectivité - age et niveau de scolarité 

Puisque nous avons l'intention d'examiner un grand nombre de 
variables, nous avons cru utile de donner ici quelques renseignernents 
sur notre stratégie de recherche'. Premièrement, nous avons choisi nos 
variables explicatives d'une manière plus éclectique que si flOUS avions 
utilisé un cadre analytique plus serré. C'est pourquoi certaines de nos 
hypotheses sont formulées assez librement, un peu comme on I'a fait dans 
les etudes antérieures des migrations. Grace a cette approche, nous pour-
rons verifier a loisir l'intérêt offert par des variables qui, autrement, 
auraient Pu être exclues du champ d'analyse i) parce qu'elles débordaient 
le cadre d'un modèle trop étroitement défini ou ii) parce qu'elles ne 
s'étaient pas révélées significatives dans d'autres contextes migratoires. 
Ce processus de verification et de contre-vérification est important; cette 
étude est en effet Ia premiere a porter sur les paramètres des migrations 
intermétropolitaines au Canada, et les précédents empiriques n'ont pas 
encore été clairement établis. 

Deuxièmement, au moment de verifier nos hypotheses dans les 
chapitres ultérieurs, nous procéderons par étapes. Après avoir clairement 
ênoncé nos hypotheses, nous ajouterons des variables explicatives au 
modèle économique de base de manière a obtenir des modèles plus com-
plets ou plus complexes. Ce faisant, nous éliminerons certaines variables 
explicatives. Nous n'avons donc pas l'intention de verifier chacune des 
hypotheses formulées ici en n'estimant qu'une seule fonction empirique 
a Ia fois. En procédant autrement, nous risquerions de confondre les ef-
fets de variables éventuellement liées. 
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Troisièmement, nous ne donnerons pas de details sur Ia forme 
fonctionnelle de notre modèle empirique, ni sur Ia nature exacte de notre 
mesure de Ia migration avant d'arriver au chapitre 4 et notamment a 
l'appendice de cc chapitre 4. Il s'agit en effet là de questions d'ordre 
méthodologique qui ne doivent pas être confondues avec Ia description 
sommaire d'un modèle coflts/avantages général. Qu'on nous permette 
simplement d'ajouter que, même si les modèles actuels ressemblent ex-
térieurement a ceux qui s'utilisaient dans le passé, leurs fondements ont 
bien change. Les théoriciens sont devenus plus prudents, voire plus sages. 
C'est pourquoi nous nous efforcons d'expliquer ici en detail le raisonne-
ment sur lequel reposent Ia construction de notre modèle et le choix de 
nos variables. 

Un modèle coüts/avantages general 

Du point de vue de l'éventuel migrant, Ia migration vot!ontaire peut être 
assimilée a un comportement d'optimisation. Le migrant s'efforce 
d'améliorer sa qualité de vie (Q) en fonction des conditions économi-
ques, sociales et politiques qu'iI espére trouver dans son nouveau milieu 
de vie. Si l'on limite l'analyse aux migrations volontaires des civils au 
sein d'un ensemble de destinations librs 'j', ce comportement d'optimisa-
tion peut s'écrire: 

1) 0 < P(M 1 ) :5 1.0, uniquement dans Ia mesure oà 

2) IU(t) - IU(t) > 0, oü 

3) lU j f  Q(t) e rt dt - C, 

4) IU i 	 f
=

Q i (t) e t dt, 

et P(M ij ) t  = probabilité de migrer de 'i' vers 'j' a l'époque 't'; IU, IU 
= situation présumée de l'individu en 'j' et 'i'; Q. Q, = qualite de vie 
en i' ou prévue en 'j';  r = facteur d'actualisation du degré de consom-
mation d'un individu typique (le chef de ménage, par exemple); C = 
coot fixe initial du déménagement. 
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Les equations 1 et 2 nous apprennent que Ia probabilité de migrer 
de 'i' vers 'j est supérieure a '0' uniquement dans Ia mesure oü ii est plus 
intéressant de déménager en 'j' (IU) que de demeurer en 'i' (IU). Les 
equations 3 et 4 fournissent des renseignements généraux sur le mode 
de mesure de IU. L'équation 3 nous apprend que l'intérêt de demeurer 
en 'j' (IU) est fonction d'une mesure composite de Ia 'qualité de vie' (Q) 
en 'j', moms le coflt fixe initial de démenagement (C). L'équation 4 nous 
donne une idée de ce que serait l'intérêt de demeurer en 'i' si I'éventuel 
migrant ne déménageait pas. En déduisant la racine de l'équation 3 - 
qui comprend les coüts de migration - de celle de l'équation 4, on peut 
savoir si le résultat du déménagement de '1' en 'j' est positif. Si c'est le 
cas, on pourra dire des personnes résidant en 'i' qu'elles doivent avoir 
des dispositions favorables a l'égard de la migration. 

On remarquera que les equations 3 et 4 introduisent dans l'analyse 
un facteur temps par lequel Q j  et Q j  sont totalisées pour 'n' années, puis 
actualisées au moyen d'uri taux d'intérêt Y. Le modèle tient donc ex-
plicitement compte du fait que les migrants éventuels étudient les avan-
tages a long terme d'un déménagement 'i' en 'j'. S'ils n'agissaient pas ainsi, 
certains déménageraient peut-être jamais'. 

Les equations 1 a 4 constituent un cadre général de coüts/avan-
tages en ce sens qu'on s'attend a ce que les éventuels migrants évaluent 
les differences de qualité de vie Q j  et Q1 en fonction d'un large éventail 
de facteurs socio-économiques interdépendants. Pour être completes, les 
mesures de Q devraient faire intervenir i) les niveaux de revenu, la 
croissance de l'emploi ou les perspectives de croissance économique 
associées a la mise en valeur des ressources naturelles, aux possibilités 
techniques, etc., ii) les conditions générales de vie (cherté de la vie, climat, 
criminalité) et iii) les facteurs ayant une incidence directe sur les possibilités 
de l'individu (établissements d'enseignement pour les enfants, emplois 
offerts aux femmes, discrimination raciale, etc.). Pour être completes, 
les mesures du facteur coüt (C) devraient faire intervenir le coft monétaire 
du déménagement (tarif aérien et transport du mobilier et des effets per-
sonnels) ainsi que ses coüts psychiques (démenagement proprement dit 
et adaptation a un nouveau milieu). 

Ce cadre ne représente, au mieux, qu'un point de depart. Premiere-
ment, il faut y ajouter les variables qui entrent vraisemblablement dans 
le calcul d'utilité des migrants. Le choix de ces variables devrait être dicté 
par Ia théorie ou par des précédents empiriques comme ceux que nous 
venons de relever dans notre tour d'horizon des travaux antérieurs 
(chapitre 2). 
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Deuxièmement, le cadre décrit ci-dessus ne nous renseigne pas sur 
les variables susceptibles de jouer un role prépondérant dans le calcul 
d'utilité des migrants. Les variables économiques classiques comme le 
salaire et les possibilités d'emploi jouent sans aucun doute un rOle im-
portant. Toutefois, n'assimiler Ia migration qu'à un phénomène pure-
ment économique équivaudrait a méconnaItre les intéressants travaux 
des chercheurs pour qui les migrants sont principalement motives par des 
facteurs non économiques, des variables associées a la qualité de la vie 2 . 

Troisièmement, le modèle ci-dessus ne nous renseigne pas sur les 
caractéristiques des migrants si IU 1U 1 . Dans ce cas, nous savons uni-
quement que leur propension a migrer sera supérieure a 0. En fait, face 
aux rnêmes possibilités, certains seront moms mobiles que d'autres. On 
a par exemple observe que les jeunes et les éléments les plus dynamiques 
de Ia population migraient plus facilement que les autres. L'évolution 
de la structure par age de Ia population joue a cet égard un rOle impor-
tant (cf. migrations de retraités). 

Quatrièmement, le modèle ne tient pas compte de plusieurs micro-
aspects du processus décisionnel. Les possibilités X 1 . . . X sont-elles 
percues et évaluées avec exactitude ou avec retard et de facon biaisée? 
Sont-elles vues d'une manière cumulative comportant par exemple une 
combinaison 'seuil' acceptable qui ferait intervenir le revenu, le logement, 
le milieu, etc. Dans certaines etudes consacrées aux migrations, on a choisi 
de ne pas définir de fonctions décisionnelles explicites; pourtant, on aurait 
certainement intérêt a en évaluer différentes formes. 

Enfin, le modèle décrit ci-dessus ne nous permet pas de tenir comp-
te de l'évolution des goüts (de l'utilité marginale du revenu, par exem-
pIe), ni de l'influence des variables 'non traditionnelles' sur la decision 
de migrer. Si ces influences tirent leur origine d'urie intervention de l'Etat, 
par exemple, elies peuvent faire concurrence, dans le calcul d'utilité des 
migrants, a des variables plus traditionnelles comme les écarts entre les 
taux de rémunération. On se rappellera (cf. chapitre 1) que nous nous 
proposons de verifier l'hypothèse selon laquelle l'influence des variables 
traditionnelles du marché du travail sur les migrations a évolué. D'une 
part, l'accroissement de la productivité, les progrès de la technique et 
l'amélioration du niveau de vie facilitent sans doute l'accès aux loisirs 
a tel point que les écarts de revenu n'interviennent plus autant dans le 
calcul d'utilité des migrants. De plus, la segmentation des marches du 
travail, la spécialisation de la formation, Ia syndicalisation et le développe-
ment du corporatisme atténuent vraisemblablement la sensibilité des 
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éventuels migrants aux écarts de revenu 4 . D'autre part, les programmes 
fiscaux ou sociaux tempèrent probablement les effets du chômage (par 
exemple) sur les gains et abaissent ainsi la nécessité de migrer unique-
ment pour des raisons pécuniaires. Ces changements ne contribuent peut-
être pas uniquement a amoindrir l'influence des variables du marché du 
travail sur les migrations; us réduisent peut-être aussi l'éventail des 
possibilités qui s'offrent aux centres de decision pour orienter les 
mouvements migratoires. 

Ces choses étant dites, commencons par ajouter a notre modèle 
coüts/avantages général une composante 'marché du travail'. 

Representation du marché du travail 

Dans les etudes des migrations axées sur les caractéristiques du marché 
du travail, on limite souvent le modèle aux equations 1 a 4, dans Ia mesure 
oti l'on s'intéresse uniquei'nent aux composantes monétaires de Q. Dans 
sa théorie des investissements en capital humain, par exemple, Sjaastad 
(1962) exprime la valeur actuelle (PV) des avantages nets de la migra-
tion (IU - IU) uriiquement en fonction des écarts de rémunération (W) 
et des frais de deménagement (C). 

n 	 n 
5) PV = 	We - Cij 	

f 
W i  (t)e, -rt 

Laber et Chase (1971) ont utilisé l'équation 5 daris leur étude des migra-
tions interprovinciales: 

6) PV = (W - W1) /r - C, 

oü, dans les tests empiriques, le facteur d'actualisation 'r' tombe générale-
ment (en vertu de l'hypothèse selon laquelle il est plus ou moms cons-
tant dans toutes les regions), et oci C ij  est presque toujours fonction de 
la distance en mules entre i' et 'j'. 

A l'origirie, les modèles du type 5 et 6 ont été formulés sans égard 
aux autres variables du marché du travail (Ia croissance de l'emploi, par 
exemple). Pour ne pas tenir compte de l'emploi ou du chômage, les cher-
cheurs ont souvent pose en hypothése que les marches étaient parfaitement 
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concurrentiels, et les migrants, parfaitement informés. us ont suppose 
que les taux de rémunération s'ajustaient a la hausse s'il y avait pénurie 
de main-d'cuvre ou a Ia baisse dans le cas contraire (chômage 
involontaire). 

Ainsi, on estimait que la mobilité de la population active tenait 
presque uniquement aux écarts entre Ia valeur actualisée des gains a vie 
(PV) dans les divers marches du travail étudiés. 

Nous savons maintenant que les marches du travail ne se corn-
portent pas ainsi. Une foule d'exemples en témoignent: inexactitude ou 
insuffisance des renseignements a la diposition des migrants, uniformisa-
tion des taux de rémunération, existence, dans certains cas, de barrières 
institutionnelles ou professionnelles (corporatisme, appartenance a un 
syndicat), etc. 5 . Bon riombre de ces imperfections ont été corrigées dans 
Ia théorie du marché du travail 'double' ou 'segment6' 6 . Bien que ces 
theories n'aient pas encore été prouvées de facon concluante, elles four-
nissent une description réaliste de nombreux aspects du marché du travail 
et s'écartent des explications simplificatrices de la théorie économique 
classique. En gros, elles supposent I'abandon de l'hypothèse selon laquelle 
le marché du travail ressemble a une bourse, a un lieu oi se réunissertt 
acheteurs et vendeurs pour conclure des affaires et oü les postes vacants 
sont toujours offerts aux mémes conditions a tous les travailleurs (cf. 
chapitre 2, "Fondements theoriques") 7 . 

Ii importe donc de retenir qu'iI peut y avoir simultanément 
chômage, emplois disponibles et taux de rémunération élevés, dans la 
mesure oü ces facteurs exercent un effet distinct sur le calcul d'utilité des 
migrants8 . Ainsi se trouve justifiée une premiere fois notre decision 
d'étudier conjointement les possibilités de revenu et les possibilités 
d'emploi (avec le risque de chômage qu'elles supposent). Nous revien-
drons d'ailleurs sur Ia question au moment d'expliquer en detail nos 
variables 'emploi'. 

Variantes 'possibilités de revenu / rémunération' 

Pour évaluer l'influence du revenu sur les migrations intermétropolitaines, 
nous avons formulé quatre variantes de Ia rémunération (W). Chacune 
diffère par les renseignements qu'eIIe a apporté au modèle d'une manière 
cumulative. Les tests préliminaires terminés (cf. chapitre 4), une seule 
variante sera retenue. 
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Les mesures de Ia rémunération offrent, par comparaison a celles 
du revenu familial median, par exemple, trois avantages. Premièrement, 
les rémunérations sont plus sensibles a la conjoncture économique, car 
elles font intervenir les heures moyennes de travail, mais non le revenu 
extra-salarial. Deuxièmement, comme l'ont montré Grant et Vanderkamp 
(1976), les coefficients du revenu salarial sont habituellement plus élevés 
et plus significatifs que ceux des autres composantes du revenu (le revenu 
tire dun travail autonome, par exemple) (voir le chapitre 2). Troisième-
ment, l'utilisation de données sur le revenu familial median tirées, par 
exemple, du recensement supposerait Ia réalisation d'interpolations sur 
de longues périodes (de 1971 a 1981, par exemple). 

Notre premiere variante du revenu (WI) n'est pas corrigée en fonc-
tion des écarts entre le coiIt de Ia vie au point d'origine et de destination 
ou en fonction de la possibilité d'une période de chomage a l'arrivée dans 
Ia region d'accueil. On suppose plutôt que les écarts entre les niveaux 
moyens de rémunération (W) représentent fidèlement Ia valeur actuelle 
des avantages nets prévisibles de Ia migration. 

7) WI j  = W 1  

Si: W1 1  - 	> W1 1 ........P(M 11 ) > 0. 

Avec notre deuxième variante de la rémunération (W2), nous 
avons suppose que les migrants corrigeaient leur rémunération moyenne 
ou nominale en i' et 'j' en fonction du coüt de Ia vie darts chaque endroit 
(CPI) pour calculer leurs gains nets reels. Reste a savoir si, en fait, les 
migrants font intervenir le revenu reel darts leur decision (Ia question 
a fait l'ob jet de plusieurs etudes aux Etats-Unis) 9 . 

8) W2 1  = W 1 /CPI 

Si: W2 - Cjj  > W2 1 ........P(M 1 ) > 0. 

Dans notre troisième variante de Ia rémunération (W3), nous 
avons modifié W2 de maniêre a tenir compte des risques de chômage 
(U) en 'i' ou a l'arrivée en 'j'.  La rémunération nominale ainsi corrigée 
devient Ia rémunération 'prévue'. 

9) W3 = (1 - U) (W,)/CPI 

Si: W3 1  - Cij  > W3 ........P(M 1 ) > 0. 
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C'est cette version qu'ont utilisée Laber et Chase (1970), Avec C 11 , 

elle a expliqué de 50% a 60% des migrations interrégionales au Canada. 
Elle repose sur les importants travaux de Michael Todaro, dans lesquels 
les rémunérations, après correction des risques de chômage ont donné, 
dans plusieurs pays moms développés, des résultats supérieurs a ceux 
de modèles plus simpleslo. Dans une certaine mesure, on a également 
montré que les variantes de Ia rémunération corrigées des effets du 
chomage donnaient de meilleurs résultats que les modèles plus simples 
dans les pays d6velopp6s 11 . 

Avec notre dernière variante de la rémunération (W4), nous avons 
corrigé W3 en fonction de Ia possibilité i) qu'un migrant en chômage 
touche des prestations d'assurance-chomage (UI) et ii) que les prestations 
d'assurance-chômage varient d'un point a l'autre. Ies prestations 
d'assurance-chômage peuvent modifier les écarts de rémunération dans 
Ia mesure oü le marché 'privé' du travail subit une influence 'publique'. 
Supposons, par exemple, que W 1  = W1 , mais que le taux de chômage 
en 'j' soit de 0%, et de 50% en T. L'équation 9 nous porterait a croire 
que les éventuels migrants seraient fortement attires par 'j' puisque [W 1  
W1  (1 - 0.50)]. Les prestations d'assurance-chômage, toutefois, at-
ténueront considérablement l'impact d'un taux de chômage de 50% sur 
les gains. 

10) W4 1  = [(1 - U) (W T') /CPI J - [U(UI* T") / CPu 1  

Si: W4, - C 1, > W4,........P(M 11 ) > 0 

o6 T' = nombre total moyen de semaines travaillées par an; T" = nombre 
total moyen de semaines pendant lesquelles les prestations d'assurance-
chomage peuvent être touchées; UP = nombre moyen de semaines pen-
dant lesquelles les prestations d'assurance-chômage ont été versées. Ce 
type de variante eSt étudié en long et en large dans l'étude des migra-
tions interprovinciales de Winer et Gauthier (1983); les auteurs ne 
l'évaluent cependant pas dans leurs travaux empiriques 12 . 

Queue variante utiliser, dans ces conditions? Si les éventuels 
migrants sont suffisamment bien informés pour faire des calculs com-
plexes et s'ils le font d'une manière cumulative, on aura intérêt a utiliser 
une variante plus complexe comme W3 ou W4 1 3. Si, par contre, les 
éventuels migrants connaissent peu les écarts de cherté de vie (faute de 
données, par exemple), s'ils sont mal informés sur les risques de chômage 
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dans d'autres marches du travail ou s'ils ne corrigent pas leur revenu 
a la facon des equations 8, 9 et 10, Ia variante WI pourra fort bien suf-
f ire. Nous préférons pour notre part une variante peu complexe du type 
Wi, pour la simple raison que les equations 8 et 10 peuvent comporter 
des hypotheses irréalistes sur l'information des éventuels migrants. 

De là découlent quatre hypotheses vérifiables. 

Hypothèse 1: 
Plus l'écart entre les gains (WAGE 1  > WAGE) en 'j' et 'i' est grand, plus 
Ia probabilité de migrer de i' en 'j' (M 1 ) augmente. 

Hypothèse 2: 
Pour les raisons données dans le chapitre 2, les gains (WAGE) aux points 
d'origine et de destination ont un net effet asymétrique sur M 11 . 

Hypothèse de base 3: 
Les gains (WAGE) exercent sur M 1  un effet moms marqué 'aujourd'hui' 
que dans le passé. 

Hypothèse 4: 
Les variantes les plus simples (WAGEI par comparaison a WAGE4) 
représentent vraisemblablement aussi bien Ia valeur actuelle des gains 
nets escomptés que les variantes multiplicatives plus complexes. 

Dans notre travail empirique, les rémunérations (WAGE) sont 
représentées par le salaire hebdomadaire 'industriel' pratiqué dans les 
regions métropolitaines de recensement au debut de Ia période de migra-
tion a l'étude. La rémunération est calculée en fonction du salaire verse 
par un ensemble d'entreprises employant 20 travailleurs et plus. Le lecteur 
trouvera des details sur la definition de Ia rémunération (WAGE) et des 
variables des equations 8 et 9 dans l'appendice 1 du chapitre 3. L'appen-
dice présente des renseignements sur Ia méthode de rnesure et Ia source 
de toutes les variables empiriques utilisées dans cette étude. 

Possibilités d'emploi 

Si l'hypothèse 4 se vérifiait, cela ne voudrait pas seulement dire que les 
éventuels migrants ne s'inquiètent pas des risques de chômage ou de la 
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possibilité de toucher des prestations d'assurance-chomage, mais égale-
ment qu'ils ne cherchent pas a calculer avec precision, ni pour plusieurs 
années, leurs gains futurs. En ce sens, on pourrait dire des migrants qu'ils 
ont peur du risque et qu'un accroissement des possibilités d'emploi (ou 
une diminution des risques de chômage) pèse davantage a leurs yeux 
qu'une hausse des taux de rémunération. 

A Ia lecture des travaux sur les migrations intermétropolitaines 
aux Etats-Unis, on apprend que, pour certains auteurs, les variables 
associées a l'emploi exercent sur la migration un effet plus marqué que 
les rémunérations ou le revenu 14 . Comme Fields l'explique (1976, p.  413), 

les migrations de Ia population active sont sans doute davantage 
influencées par les possibilités d'emploi que par la rémunération associée 
a ces emplois". Le concept de Ia peur du risque fournit une autre justifica-
tion a l'utilisation simultanée des possibilités d'emploi et des écarts de 
rémunération dans les modèles déterministes de Ia migration. 

A l'inverse, toutefois, de nombreux chercheurs rapportent que les 
mesures du chômage donnent de piètres résultats dans les etudes globales 
des migrations (cf. chapitre 2). Cette observation est particulièrement 
vraie des effets du chômage au point d'origine. Greenwood (1975, p.  411) 
resume bien la question dans une conclusion souvent citée: "L'un des 
problèmes les plus intrigants auxquels fait face le spécialiste des migra-
tions est le faible intérêt qu'offrent les taux de chômage locaux dans I'ex-
plication des mouvements migratoires." 

Comment expliquer cet état de choses? Premièrement, il importe 
de prendre conscience du fait que le taux de chômage moyen représente 
la situation d'un grand nombre d'individus en chômage pour une période 
plus ou moms longue. Ainsi, si le taux de chômage en 'j' est de 10%, 
cela ne signifie pas nécessairement que 10% de Ia population active de 
I'endroit est en chômage chronique. Le groupe des chômeurs se compare 
davantage a un 'pool' qui se renouvelle au fil des ans. Par exemple, alors 
que le taux de chômage moyen au Canada a été de 11 % en 1982, près 
de 30% de la population active a connu une for-me de chômage cette 
année-là. La grande majorité de ces chômeurs a passé moms de trois mois 
en chômage. Une telle situation n'incite sans doute pas directement Ies 
gens a migrer, surtout s'ils appartiennent a une famille a deux revenus. 
Une enquête récente sur le chômage aux Etats-Unis, par exemple, a révélé 
que, dans 48% des ménages oii l'homme était en chômage, ii y avait une 
femme au travail15. Une enquête récente menée au Canada a montré que 
les chefs de famille de sexe masculin ne représentaient que 18% des 
chômeurs, alors que leurs conjointes et leurs enf ants a charge formaient 
respectivement 27% et 36% de Ia population en chômage (Shaw: 1985). 
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Deuxièmement, le taux de chômage moyen est peut-être un in-
dicateur très imparfait de l'état d'autres marches du travail. Les taux de 
chômage locaux, par exemple, ont tendance a fluctuer beaucoup en raison 
des mises a pied temporaires et a sous-estimer le nombre des travailleurs 
a Ia recherche d'un emploi (les 'décourages" dont les taux de chômage 
officiels ne tiennent pas compte). De plus, comme l'affirme Fields (1976), 
les migrants sont vraisemblablement plus intéressés par le renouvelle-
ment du marché du travail, le rythme de creation des emplois. 

Troisièmement, on a dit des chômeurs qu'ils n'envisageaient peut-
être pas la migration comme un veritable choix. Cette description est 
tirée de l'importante enquête de Lansing et Mueller (1967), pour qui le 
faible niveau de scolarité des chômeurs rend peut-être ces personnes moms 
sensibles aux possibilités d'emploi offertes ailleurslo. 

On se rappellera de plus que l'assurance-chômage atténue 
vraisemblablement les effets du chômage sur les gains de l'individu. Corn-
me l'a observe Courchene (1970), on pourrait croire qu'un taux de 
chômage élevé en 'i' inciterait les chômeurs a quitter l'endroit; toutefois, 
l'assurance-chômage produit apparemment l'effet contraire. 

De là découlent les hypotheses suivantes. 

Hypothèse 5: 
Plus l'écart entre la creation de nouveaux emplois (JOBS 1  > JOBSI ) en 
'j' et 'i' est grand, plus la probabilité de migrer de 'i' en 'j' (M 1 ) augmente. 

Hypothèse de base 6: 
Les considerations d'ordre professionnel exercent sur M 11  un effet moms 
marqué 'aujourd'hui' que dans le passé. 

Hypothèse 7: 
L'accroissement du taux de chômage en 'j' a pour effet d'y ralentir l'im-
migration interne; le même phénomène en 1' y stimule l'émigration in-
terne. Les consequences du chomage au point d'origine 'i', toutefois, sont 
vraisemblablement masquées, dans la mesure oü elles agissent moms sur 
M 1  que le chômage au point de destination 'j'. 

Pour représenter les effets des possibilités d'emploi (JOBS) sur les 
migrations, nous aurions aimé utiliser des mesures des nouveaux emplois, 
des mises a pied et des departs volontaires comme l'a fait Gary Fields 
(1979). Toutefois, comme ii n'y a pas au Canada de données comparables 
suffisamment abondantes, nous avons représenté les possibilités d'emploi 
par le rythme de creation de nouveaux emplois. Nos données provien-
nent des mêmes sources que nos mesures des rémunérations. Elles ne 
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comprennent pas les nouveaux emplois créés dans les entreprises 
employant moms de 20 personnes et les emplois dans le secteur de la 
sante, l'agriculture, les pêches ou les institutions religieuses. Notre variable 
JOBS représente Ia croissance de l'emploi dans les établissements 
employant 20 personnes et plus pour 1,000 personnes occupées dans des 
établissements employant 20 personnes et plus en activité dans les RMR. 
La variable JOBS se mesure au debut de la période de migration a l'étude. 
Le lecteur trouvera d'autres renseignements sur nos definitions et nos 
sources dans l'appendice 1 du chapitre 3. 

Le chômage (UNEMP) correspond au nombre d'hommes et de fern-
mes en chômage pour 1,000 personnes occupées dans les RMR. La variable 
UNEMP se mesure au debut de la période de migration a l'étude. Voir 
l'appendice 1 du chapitre 3. 

Cycle commercial 

Dans son evaluation d'un simple modèle rémunération/distance repo-
sant sur des données chronologiques sur les migrations interprovinciales 
au Canada, Vanderkamp (1970) a observe que le modèle donnait de 
meilleurs résultats certaines années. II a attribué le phénomène aux varia-
tions cycliques 17  de l'économie. 

Dans un autre contexte, les variations cycliques de l'économie 
pourraient fort bien être appliquées a Ia composante 'marché du travail' 
de notre modèle. Par exemple, si nous utilisions, comme Variderkamp, 
des series chronologiques, les données sur les cycles commerciaux pour-
raient donner une image des variations des possibilités d'emploi. A 
l'inverse, si nous utilisions des données transversales en l'absence, tou-
jours, de variables de I'emploi, les donriées sur les cycles commerciaux 
pourraient rendre compte des écarts régionaux des variations des 
possibilités d'ernploi. Chang (1976), par exemple, rapporte que les regions 
du Canada ont toutes connu un nombre identique de grands cycles de 
construction de 1951 a 1970, mais que les cycles ne coIncidaient pas dans 
le temps d'une region a l'autre. Enfin, on pourrait soutenir que les cycles 
commerciaux, compte tenu de leur mode d'évaluation, peuvent rendre 
compte des possibilités d'emploi qui ne sont pas 'saisies' par les mesures 
habituelles de la croissance de l'emploi. Comme notre modéle comporte 
a Ia fois une variable rémunération et une variable emploi, c'est ce der-
nier aspect du cycle commercial qui nous intéresse le plus. 
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I..es nouvelles commarides de biens durables, les variations des 
stocks et les mises en chantier comptent parmi les meilleurs indicateurs 
des cycles commerciaux. Intéressons-nous pour le moment aux mises en 
chantier, au cycle de la construction résidentielle. Contrairement au cy-
cle commercial a court terme, le cycle de la construction résidentielle 
vane parfois brusquement; des fluctuations de -9.0% a 21% en trois ans 
ont été observées (Chang, 1976). Les mouvements a court terme de Ia 
construction résidentielle sont principalement fonction du credit disponi-
ble, des bénéfices prévus par les constructeurs et des politiques des 
administrations publiques - la politique monétaire, notamment, et les 
programmes fédéraux en matière de logement comme ceux de Ia SCHL. 
Comme les autorités monétaires adoptent généralement des politiques 
monétaires restrictives en période d'expansion et vice versa, les fluctua-
tions des prêts hypothécaires - et par consequent de la construction 
résidentielle - s'opposent généralement a celles du cycle commercial. 

Majs comment les variations locales du volume de la construc-
tion résidentielle peuvent-elles exercer sur les migrations un effet dont 
les variables utilisées pour mesurer les possibilités d'emploi associées au 
cycle commercial general ne rendent pas compte? Prenons l'exemple des 
travailleurs de la construction. Ils forment de 5% a 10% de la popula-
tion active du Canada. Faute de rapports employeur-employe soutenus 
- si ce n'est chez certains grands employeurs, - les travailleurs de Ia con-
struction n'ont pas Ia chance d'accumuler des années de service ou 
d'obtenir une réelle sécurité d'emploi. Ils doivent supporter a eux seuls 
ou avec leur syndicat local (et l'assurance-chôrnage) les risques d'une perte 
temporaire de revenu (Jenness,  1975). Les travailleurs de la construction 
tombent donc dans ce que nous avons convenu d'appeler le 'marché du 
travail secondaire' (voir Ia note 7 de ce chapitre). En ce sens, us réagis-
sent aux fluctuations de Ia construction résidentielle, ce qui leur donne 
une assez grand mobilité géographique. Jenness (1975) signale que plus 
de la moitié des personnes échantillonnées dans les dossiers de Ia CAC 
avaient change de marché du travail dans leurs trois derniers emplois 
et que 20% a 30% d'entre elles avaient déménagé d'une province a une 
autre. 

On observe de plus que les variations de Ia construction résiden-
tielle stimulent généralement I'emploi dans les sous-secteurs de l'économie 
qui sont souvent excius du calcul des principaux indices de Ia croissance 
de l'emploi. Par exemple, notre mesure de la croissance de l'emploi est 
tirée d'un indice synthétique établi a partir de statistiques sur les entreprises 
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qui emploient 20 personnes et plus. La croissance de la construction 
résidentielle, toutefois, crée des emplois et des possibilités de revenu pour 
de petits entrepreneurs travaillant a leur compte, des agents immobiliers 
indépendants et une foule de petits fournisseurs (couvreurs, plombiers, 
électriciens, etc.). 

Enfin, le regain d'activité de la construction résidentielle en un 
endroit donné peut attirer en soi d'éventuels migrants. I1 suppose en ef-
fet un milieu en développement et une augmentation de la valeur en capital 
du parc immobilier. 

A notre connaissance, nous avons été les premiers a étudier 
systématiquement les effets de l'activité du bâtiment sur les migrations 
a l'époque oà nous travaillions a l'élaboration d'un important modèle 
de simulation des milieux urbains au CanadalS. L'activité du bâtiment 
mesurée en fonction du nombre de mises en chantier de logements pour 
1,000 habitants au debut de la période migratoire a joué un role significatif 
dans l'explication des migrations internes nettes et des migrations nettes 
des étrangers vers les regions métropolitaines de recensement. D'autres 
travaux sur les mouvements migratoires au Canada et dans plusieurs 
autres pays ont par Ia suite confirmé que l'activité du bâtiment (le nom-
bre de mises en chantier) rendait bien compte des fluctuations des migra-
tions ponctuelles 19 . Par ailleurs, ii semble raisonnable de supposer que, 
a court terme, les fluctuations de la construction résidentielle sont peu 
Iiées aux migrations, mais qu'elles tiennent plutOt a des facteurs comme 
les possibilités de credit, les taux d'intérêt, les subventions a I'habitation, 
les logements vacants, les variations de l'activité du bâtiment, les revenus 
et les prix relatifs avant - et non aprés - Ia migration (Evans: 1969, Chang: 
1976, Wilkinson et al.: 1976). Cette hypothèse est appelée a jouer un 
role important dans Ia mesure oü l'on cherche a atténuer les biais d'é-
quations simultanées entre Ia construction résidentielle et M 1  (voir l'ap-
pendice du chapitre 4). 

De là découlent les hypotheses suivantes. 

Hypothèse 8: 
Plus I'écart entre le nombre de mises en chantier de logements (DS 3  > 

DS) en 'j' et 'i' est grand, plus la probabilité de migrer de 'i' en 'j' (M 1 ) 

augmente. 

Hypothèse de base 9: 
Les cycles du bâtiment (DS) exercent sur M ij  un effet moms marqué 'au-
jourd'hui' que dans le passé. 
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Notre mesure de l'activité du bâtiment (DS) équivaut au nombre 
de mises en chantier de logements pour 1,000 habitants de regions 
métropolitaines de recensement au debut de Ia période de migration a 
l'étude. Le lecteur trouvera a l'appendice I du chapitre 3 d'autres 
renseignements sur les definitions et les sources de données utilisées. 

Variables fiscales 

Jusqu'ici, nous avons pose en hypothèse qu'un certain nombre de variables 
'traditionnelles' du marché du travail (les rémunérations et les emplois, 
par exemple) exercaient sur les migrations intermétropolitaines un effet 
moms marqué 'aujourd'hui' que dans le passé. En vérifiant les hypotheses 
relatives a ces variables, on ne confirmerait toutefois pas nécessairement 
l'hypothèse de base générale énoncée dans le chapitre 1. La baisse récente 
de Ia valeur explicative de ces variables traditionnelles tient peut-être uni-
quement a une evolution des goüts. Le revenu, par exemple, compte peut-
être moms de nos jours qu'autrefois en raison de la diminution de l'utilité 
marginale de l'argent ou parce que Ia population préfère maintenant les 
biens publics aux biens privés. De plus, si, après une période de ralen-
tissement économique et de faiblesse du marché du travail, on ne tient 
pas compte de ces aspects du cycle commercial dans Ia construction d'un 
modèle empirique, la diminution de l'irnpact des variables traditionnelles 
de Ia rémunération et de l'emploi risque fort bien de ne constituer qu'un 
phénomène transitoire imputable a la conjoncture économique. 

Ii s'ensuit, dans notre cas, que les hypotheses 3, 6 et 9 doivent 
étre évaluées en même temps que les variables susceptibles de faire l'ob-
jet d'une hypothèse de base plus precise. En effet, nous avons postulé 
l'existence d'une chaIne de causalité dans laquelle a) un certain nombre 
de variables 'non traditionnelles' ont été inspirées par les politiques sociales 
récentes de l'Etat, b) ces variables ont partiellement tempéré l'influerice 
des variables 'classiques' du marché du travail sur les migrations et c) 
les éventuels migrants ortt réagi a ces facteurs en adoptant une nouvelle 
attitude a l'égard des variables traditionnelles. Si les variables 'non tradi-
tionnelles' pouvaient expliquer dans une plus large mesure les regimes 
migratoires récents, et si leur effet croissant s'accompagnait d'une diminu-
tion de l'incidence des variables traditionnelles, on pourrait raisonnable-
ment croire qu'il y a bel et bien un lien de cause a effet en jeu. 

Les variables non traditionnelles auxquelles nous songeons corn-
prennent l'assurance-chômage et les paiements de péréquation du 
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fédéral ainsi que certaines politiques récentes ayant modifié les impôts 
sur le revenu des particuliers et les recettes au titre des ressources 
naturelles. Ce sont ces variables qui forment, en gros, Ia composante 
fiscale de notre modèle. 

Assurance-chômage 

Depuis que la Loi sur l'assurance-chomage a été modifiée en 1971, les 
prestations d'assurance-chômage (UI) versées aux Canadiens varient 
beaucoup d'une province a l'autre (voir figure 3.1). Comme Courchene 
(1970), nous croyons que ces écarts exercent une influence sur Ia réac-
tion du chômeur 'moyen' a l'effet d'attraction et d'éloignement du mar-
ché du travail. Le phénomène vient sans doute en partie de ce que les 
politiques migratoires concues pour réduire le taux de chômage en 'i' en 
améliorant les rémunérations et les possibilités d'emploi en j' sont moms 
efficaces aujourd'hui' que dans le passé. 

La these selon laquelle l'assurance-chômage modifie Ia reaction 
des travailleurs a l'egard du marché du travail tire son origine de la théorie 
du choix entre la consommation de biens et l'inactivité. Si l'assurance-
chômage modifie les possibilités de gain ou les contraintes budgétaires 
d'un travailleur, elle peut également exercer une influence sur La réparti-
tion de son temps d'activité et d'inactivité. Si les prestations d'assurance-
chômage sont suffisamment élevées, elles peuvent même inciter a I'inac-
tivité, accroItre la pénode de chômage en rendant Ia recherche d'un emploi 
moms impérieuse et faire augmenter le salaire limite nécessaire pour at-
tirer de nouveaux les chômeurs sur le marché du travail. (Cette ques-
tion est étudiée en detail dans l'appendice 2 du chapitre 3.) 

Aprês avoir étudié de nombreux travaux, Fortin et Newton (1982) 
arrivent a la conclusion que les modifications apportées en 1971 a Ia Loi 
sur l'assurance-chômage ont fait augmenter le taux de chômage officiel 
de 0.7 a 2.0 points de pourcentage. En revanche, ils rapportent que des 
modifications comparables faites aux Etats-Unis - oü les prestations sont 
sensiblement moms élevées - n'ont pas fait augmenter Ie taux global de 
chômage de plus de 0.25 point de pourcentage. Sur le plan regional, les 
modifications de 1971 n'ont pas eu partout le même effet. Maki (1979), 
par exemple, affirme que le taux de chômage a augmenté de 0.2 point 
de pourcentage en Ontario a 1.6 point dans les provinces de l'Atlanti-
que. En Colombie-Britannique, au Québec et dans les provinces des 
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Figure 3.1: Transferts fédéraux aux residents des provinces sous forme de presta-
tions d'assurance-chômage, pour 1,000 dollars de revenu total gagné 
dans Ia province 
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Prairies, l'augmentation se situerait de 0.8 a 1.1 point de pourcentage. 
Enfin, une étude de Beach et Kaliski (1983) montre que les modifications 
apportées en 1979 au programme canadien d'assurance-chômage ont con-
tribué, en abaissarit légèrement les prestations, a réduire la durée du 
chômage chez les personnes de sexe masculin dans Ia force de l'âge 2O. 

Pour ce qui est des effets de l'assurance-chômage sur Ia mobilité 
de Ia main-d'ceuvre elle-même, notre analyse des travaux cariadiens 
(chapitre 2) montre que la variable UI exerce bel et bieri une influence 
sur les migrations, notamment dans les provinces de l'Atlantique. Aux 
Etats-Unis, par contre, les choses ne semblent pas aussi claires. Fields 
(1979) a été l'un des rares a étudier la question, et ii rapporte qu'une 
variable mesurant le rnontant des prestations d'assurarice-chômage a ex-
ercé, comme prévu, un effet positif statistiquement significatif au lieu 
de destination, mais, paradoxalement, aucun effet négatif au lieu d'origine. 
Une deuxième variable utilisée pour mesurer Ia possibilité de toucher des 
prestations a eu, comme prévu, un effet négatif statistiquement significatif 
au lieu d'origine, mais aussi, contrairement a toute attente, au lieu de 
destination. Fields en conclut que, dans l'un et l'autre cas, la variable 
UI peut exercer un effet sur les migrations, mais que les résultats obtenus 
soulèvent autant de questions qu'ils n'offrent de r6ponses 21 . 

A notre avis, l'effet exercé par l'assurance-chômage sur les migra-
tions est vraisemblablement plus marqué au Canada qu'aux Etats-Unis, 
les prestations canadiennes étant beaucoup plus élevées. Après que la 
Loi canadienrie sur l'assurance-chômage ait été modifiée en 1971, le taux 
de remplacement après impôt du salaire moyen pratiqué dans l'industrie 
est passé d'environ 66% a 90%. Fortin et al. (1982) orit montré que, en 
1981, les taux de remplacement avaient oscillé de 72% a 302%, la 
moyenne s'établissant a 180%. Les proportions correspondantes aux Etats-
Unis, par contre, se situaient entre 42% et 146% - et la médiane a en-
viron 63%, - et ce, en tenant compte des prestatioris prolongées versées 
par l'admirtistration fédérale. 

Ainsi, puisque la variable 'rémunération' W4 (voir l'hypothèse 
5) ne rend peut-être pas parfaitement compte de l'incidence de l'assurance-
chômage (UI) sur les migrations, rious en étudierons les effets en fonc-
tion des hypotheses suivantes. 

Hypothèse 10: 
Plus l'écart entre la possibilité d'obtenir de généreuses prestations 
d'assurance-chômage (UI j  > UI) en 'i' et 'j'  (i/j) est grand, plus la pro-
babilité de migrer de 'i' vers 'j' (M) diminue. 
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Hypothèse 11: 
Les prestations (UI) aux points d'origine et de destination exercent sur 
M 1  un net effet asymétrique si les prestations d'assurance-chômage en 

ou facilitent aussi Ia migration M 1  en assurant le financement du 
déménagement. 

Hypothèse de base 12: 
Suite aux modifications apportées en 1971 a Ia Loi sur l'assurance-
chômage, les prestations (UI) ont contribué a ralentir encore davantage 
les migrations M 1 . 

Pour représenter le montant des prestations d'assurance-chômage 
et Ia possibilité de les toucher, nous avons utilisé deux mesures. Dans 
le premier cas, nous nous sommes servis, comme Fields (1979) ainsi que 
Winer et Gauthier (1983), du ratio prestations hebdomadaires moyen-
nes/rémunération'. La disponibilité de la variable UI, pour sa part, a 
été représentée par Ia probabilité d'un chômeur de toucher des presta-
tionS (UIPROB). Cette mesure s'apparente a celle de Fields (1979). Le 
lecteur trouvera d'autres renseignements sur les definitions et les sources 
de données que nous avons utilisées dans l'appendice 1 du chapitre 3. 

Péréquation et paiements connexes 

Dans le débat équité-efficacite' dont il a été question dans les deux 
premiers chapitres, on insiste beaucoup sur les effets possibles des 
transferts fiscaux sur les migrations. On se rappellera que Courchene 
(1970) et, plus récemment, Winer et Gauthier (1983) ont montré i) que 
les transferts fiscaux retardent l'émigration en provenance des provinces 
de l'Atlantique et ii) qu'ils portent peut-être ainsi prejudice au mécanisme 
de repartition optimale de la main-d'uvre. - 

Plusieurs etudes sur les migrations aux Etats-Unis dans lesquelles 
on a englobé les paiements de péréquation, les transferts connexes et les 
paiements au titre du bien-être ont mené a la conclusion que les paiements 
d'aide sociale exercaient les effets prévus aussi bien sur l'immigration in-
terne que sur l'émigration interne. Evidemment, les raffinements de 
l'analyse ne manquent pas. Cebula (1979) a observe que ces variables 
étaient davantage liées aux migrations des Noirs et des pauvres qu'à celles 
des Blancs ou des personnes relativement 6 l'aise. 
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Au Canada, les paiements de péréquation et les transferts con-
nexes du fédéral s'adressent aux provinces et non, a l'inverse des presta-
tions d'assurance-chômage, aux particuliers (cf. figure 3.2). Ainsi, les 
gouvernements des provinces aux maigres ressources ortt la possibilité 
d'affecter les sommes ainsi transférées a l'amélioration des services publics 
(routes, écoles, etc.), sans avoir a imposer un fardeau fiscal additionnel 
a leur population. L'évaluation de l'incidence des paiements de péréqua-
tion sur les migrations se complique quand on pose en hypothèse l'absence 
de liens entre les transferts et la croissance de l'emploi ou les rémunéra-
tions. Les paiements de péréquation et les transferts connexes, a tout le 
moms, créent des emplois dans l'administration publique et dans le secteur 
tertiaire associé aux services publics. Si ces transferts créent au Canada 
des emplois aussi productifs qu'ailleurs, on aura tort d'affirmer que les 
transferts fédéraux portent prejudice a l'efficierice de I'économie. 

Cela a l'esprit, nous avons formulé nos hypotheses comme suit. 

Hypothèse 13: 
Plus l'écart entre I'accès aux paiements de péréquation et aux transferts 
connexes du fédéral aux provinces (GRANT J  > GRANT) en 1' et j' est 
grand, plus Ia probabililé de migrer de 'i' en 'j' (M 11 ) augmente. 

Hypothèse de base 14: 
La variable GRANT a exercé un effet plus marqué sur M ij  après 1971, 
époque a laquelle les transferts aux provinces de l'Est du Canada ont 
augmenté. 

Les paiements de péréquation et les transferts fédéraux connexes 
aux provinces (GRANT) ont été empiriquement baptisés 'transferts 
généraux' ou 'subventions inconditionrielles' et divisés par la population 
de chaque province au debut de la période de migration a l'étude. Cha-
que yule a recu la valeur GRANT calculée pour la province a laquelle 
elle appartenait. La variable GRANT comprend les subventions 
statutaires, Ia part du fédéral de l'impôt sur le revenu en main des en-
treprises, Ia part du fédéral des impôts sur les biens transmis par décès, 
les paiements de péréquation (qui en formerit l'élément principal), les pro-
grammes établis et les subventions tenant lieu d'impôts. Les sources de 
données utilisées sorit présentées a l'appendice 1 du chapitre 3. Voir egale-
ment Ia section de l'appendice du chapitre 4 intitulée "Données sur les 
variables explicatives"; on y trouvera des renseignements sur l'applica-
tion de mesures empiriques provinciales aux RMR. 
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Figure 3.2: Transferts généraux du fédéral aux provinces, par habitant, dollars 
de 1971 
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Recettes locatives au titre des ressources naturelles 

Comme les ressources fiscales des provinces ne sont pas parfaitement 
équilibrées par le régime fiscal fédéral et la péréquation, les variations 
des recettes locatives au titre des ressources naturelles (NRR) peuvent 
profiter plus a certaines villes qu'â d'autres en favorisant davantage leur 
pouvoir d'attraction fiscale. La question a d'ailleurs été étudiée dans le 
chapitre 2 et par Winer et Gauthier (1983). 

L'aspect de Ia variable NRR qui nous intéresse le plus est évidem- 
ment l'effet de l'augmentation du prix du pétrole en 1973 - et, accessoire- 
ment, de Ia creation de l'Alberta Heritage Savings Trust Fund - sur les 
recettes pétrolières, les ressources fiscales et les politiques de l'Alberta. 
Pour avoir une idée de la situation, examinons Ia figure 3.3, qui présente 
les variations par habitant des recettes au titre des ressources naturelles 
entre 1970 et 1977. Après l'augmentation rapide des prix de l'énergie en 
1973, le gouvernement de l'Alberta a pu hausser le niveau et la qualité 
des services offerts a la population de Ia province en conservant le régime 
d'imposition des entreprises et des particuliers le moms lourd du pays. 
Conscient de ce que des mesures aussi stimulantes risquaient de déclen- 
cher un mouvement d'immigration sans précédent, le gouvernement de 
l'Alberta a décidé de mettre de côté une partie des recettes qu'il tirait 
de ses ressources non renouvelables (pétrole, etc.). Récemment encore, 
la province versait 30% de ses recettes annuelles au titre des ressources 
non renouvelables dans un fonds en fiducie. Le fonds doit servir i) a at- 
ténuer les pressions inflationnistes et les effets trop stimulants de dépenses 
excessives, ii) accumuler des economies pour les générations futures et 
iii) réaliser des placements qui fourniront une source de revenu (voire 
de capital) susceptible d'arrondir un jour les recettes de la province22. 

Dans le cas de l'Alberta, les dépenses et les politiques associées 
aux NRR peuvent avoir infléchi les migrations vers les regions métropoli- 
tames de Ia province de quatre facons. Premièrement, les sommes af- 
fectées au depart 'sans contrôle' a divers services peuvent avoir exercé 
un effet d'attraction direct sur les migrants. Deuxièmement, Ia creation 
du Heritage Fund (concu précisément pour 'contrôler' les dépenses) peut 
avoir donné lieu a des investissements qui exercent encore un effet d'at- 
traction direct sur les migrants. Le fonds, par exemple, a servi a stimuler 
la recherche médicale dans la province. Troisièmement, au fur et a mesure 
que son capital grossit, le fonds devient un reel instrument de stabilisa- 
tion de la croissance économique de l'Alberta, et il peut exercer en ce 
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Figure 3.3: Recettes au titre des ressources naturelles, par habitant, dollars de 
1971 
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en ce sens un effet d'attraction indirect sur les migrants qui en devinent 
déjà les avantages. Quatrièmement, si le fonds exerce une fonction fiscale 
sur le reste de l'économie, les residents des autres provinces se sentiront 
indirectement 'poussés' a déménager en Alberta. 

La variable NRR pourrait faire l'ob jet d'une "hypothèse de base" 
Si les écarts entre les ressources fiscales des provinces portaient prejudice 
au mécanisme de repartition optimale de la main-d'ceuvre par le jeu du 
marché. Toutefois, ii n'y a pas lieu de supposer que les effets des NRR 
ne se feraient pas sentir dans l'ensemble du marché du travail. Comme 
le signale Betcherman (1980), les méga-projets envisages dans l'Ouest du 
Canada devraient entraIner une forte demande dans les professions pour 
lesquelles ii y a déjà pénurie de main-d'ceuvre dans tout le pays. Si c'était 
le cas, on pourrait mettre le phénomène en evidence si, dans une analyse 
simultanée des variables NRR, JOBS et WAGE, le coefficient des deux 
dernières diminuait. Ce point a déjà été soulevé dans notre critique des 
résultats de Winer et Gauthier (1983) (cf. chapitre 2). 

C'est pour toutes ces raisons que nous n'avons pas range NRR 
parmi les variables qui ont fait l'objet d'une hypothèse de base; nous 
avons préféré attribuer aux effets hypothetiques de NRR une valeur nulle. 

Hypothèse 15: 
Plus l'écart eritre les recettes au titre des ressources naturelles de la pro-
vince (NRRJ  > NRR I ) en 'j' et 'i' est grand, plus la probabilité de migrer 
de 'i' en 'j' (M) augmente. La variable NRR n'a été évaluée qu'après 
1971. 

Hypothèse 16: 
La variable NRR n'exerce pas d'effet indépendant sur M 11 ; elle agit dans 
une large mesure par l'intermédiaire de ses effets sur le marché du travail. 
Le phénomène sera mis en evidence si la variable NRR est évaluée en 
même temps que les variables JOBS et WAGE et que le coefficient de 
ces deux dernières diminue. 

Nous avons utilisé et mesuré Ia variable NRR a la manière de 
Winer et Gauthier (1983). Les recettes au titre des ressources naturelles 
correspondent ainsi a la somme, au debut de Ia période de migration 
a l'étude, des impôts indirects percus par les provinces auprès du secteur 
des ressources natureUes et des bénéf ices nets par habitant des sociétés 
d'Etat intéressées. Le lecteur trouvera d'autres renseignements sur nos 
definitions et nos sources de données dans l'appendice 1 du chapitre 3. 
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Autres considerations d'ordre économique 

Examinons maintenant quelques autres facteurs économiques susceptibles 
de rious aider a mieux comprendre les migrations intermétropolitaines 
au Canada. Le choix des variables devient ici beaucoup plus aléatoire. 
Le meilleur argument que nous puissions invoquer a leur appui - outre 
leur intérêt économique - est que Ia plupart d'entre cues n'ont jamais 
été évaluées dans le contexte canadien. Deux de ces variables se prêtent 
a la formulation d'une hypothèse de base. 

Fropriété 

Les propriétaires sont habituellement moms mobiles que les locataires 23 . 

L'achat d'une maison entraIne en effet une perte de mobilité, ne serait-
ce que parce qu'il faut la vendre (ou Ia louer) avant Ia migration. La 
diminution du taux de propriété au Canada jusqu'en 1971 a peut-être 
fait que les Canadiens présentaient alors un plus grand 'risque' de mobilité. 
La propriété d'un logement chez les plus mobiles (les 25-34 ans) est passée 
d'environ 50% en 1961 a 42.8% en 1971. Après 1971, par contre, le taux 
de propriété chez les 25-34 ans a augmenté de près de 10% pour attein-
dre 51.6% en 1976, puis est revenu a 50.4% en 1981. Comment ce revire-
ment peut-il s'expliquer? Queues sont ses consequences sur les migrations? 

II fait peu de doute que l'évolution des taux de propriété est im-
putable a la restructuration, en 1972, du régime fiscal canadien. Avant 
1972, les adoucissements fiscaux, les dispositions de roulement et les abris 
fiscaux favorisaient nettement le logement locatif. Pour Smith (1983), 
cette situation incitait les ménages a privilégier Ia location au detriment 
de Ia propriété. Après 1972, la situation a radicalement change. Premiere-
ment, les gains de capital réalisés lors de la cession de valeurs financières 
ou mobilières sont devenus imposables, sauf dans le cas de la vente d'une 
residence principale. Deuxièmement, les dispositions de roulement ont 
disparu. Troisièmement, le fédéral a supprimé deux abris fiscaux: les 
pertes non matérialisées en matière immobilière et les placements im-
mobiliers. Enfin, les gains sur les biens immobiliers - residence principale 
non comprise - sont devenus imposables. 

Smith (1983) a montré que l'imposition des gains en capital réalisés 
sur la cession d'éléments d'actif - residence principale non comprise - 
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a donné un net avantage fiscal aux propriétaires de maison, puisque la 
propriété est devenue le seul moyen disponible pour réaliser des gains 
en capital non imposables. Ii affirme en outre que les perspectives infla-
tionnistes ont contribué a dormer plus d'intérêt a la propriété en augmen-
tant les avantages de l'exemption d'impots sur les gains en capital et de 
la non-imposition du loyer théorique net. En effet, l'augmentation du 
loyer théorique net attribuable a l'inflation rt'est pas imposée, alors que 
l'augmentation du revenu nécessaire pour absorber la hausse du coüt d'un 
logement equivalent l'est. 

Les effets de ces modifications fiscales sur Ia demande de logements 
sont présentés au tableau 3.1. On remarquera qu'elles ont entraIné une 
hausse du prix des logements en 1973 et 1974 (colonne 1), le parc im-
mobilier étarit soumis a une demande accrue. De plus, alors que les mises 
en chantier &appartements (logements locatifs) représentaient 45.4% de 
I'ensemble des mises en chantier en 1971, cette proportion était tombée 
a 32.7% en 1976 (colonne 2). Enfin, ii convient de signaler que l'écart 
entre le nombre total de mises en chantier et le nombre de mises en chan-
tier d'appartements est passé d'environ 127,000 en 1971 a 162,000 en 1973 
et 183,000 en 1976. Cette augmentation correspond en gros a l'accroisse-
ment de la demande de nouveaux logements. 

Si, après les modifications fiscales de 1972, les locataires avaient 
choisi de devenir propriétaires, ce changement de statut aurait 
vraisemblablement atténué leur propension a migrer. Par ailleurs, si les 
propriétaires actuels ont été incites a conserver leur logement en raison 
des perspectives inflationnistes et de la hausse des prix après 1972, leur 
propension a migrer a peut-être bien diminué. A ma connaissance, les 
effets éventuels de la uiscalité en cette matière sur les migrations n'ont 
pas encore été évalués. Ceci nous amène aux hypotheses suivantes. 

Hypothèse 17: 
Plus le taux de propriété (OWN) chez les jeuries en 'i' est élevé, plus la 
probabilité de migrer de 'i' en j' (M 1 ) diminue. 

Hypothése de base 18: 
La variable OWN a exercé un effet négatif moms marqué sur les migra-
tions après 1971. 

La variable OWN a été calculée pour 1,000 habitants de 25 a 34 
ans. Elle a été représentée par un taux moyen pour la période de 
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TABLEAU 3.1: Evolution du marché du logement, 1970- 1983 

Prix des logements Mises en Ensemble 
individuels non chantier des rnises 

attenants en place d'appartements en chantier 
de logements 

(1) (2) (3) 

tawc de variation 000's 000's 
par rapport a 

I'année précédente 

1970 0.6 91.9 190.5 
1971 6.7 106.2 233.7 
1972 5.5 103.7 249.9 
1973 14.5 106.5 268.5 
1974 35.6 74.0 222.1 
1975 20.1 70.4 231.5 
1976 14.6 89.3 273.2 
1977 6.9 93.3 245,7 
1978 1.5 77.3 227.7 
1979 9.3 58.4 197.0 
1980 -0,9 48.3 158.6 
1981 2.0 61.6 178.0 
1982 3.9 53.2 125.9 
1983 9.8 44.1 162.6 

Source: Société canadienne d'hypothèques et de logement 

migration a l'étude. Le groupe des 25-34 ans a été choisi pour deux raisons. 
D'une part, les personnes qui le composent sont vraisemblablement plus 
sensibles aux conditions financières du marché du logement que les per-
sonnes plus âgées ou mieux établies. D'autre part, la plupart des 25-34 
ans occupent un logement privé distinct de celui de leurs parents. Le 
lecteur trouvera d'autres renseignements sur nos definitions et nos sources 
de données dans l'appendice 1 du chapitre 3. 

Coüt du logement 

En regle générale, les dépenses de logement représentent environ 25% 
du revenu des Nords-Américains moyens et peuvent même atteindre 40% 
du revenu des pauvres. En raison de l'inflation de la fin des années 1970 
et du debut des années 1980, le citoyen moyen consacrerait aujourd'hui 
40% de son revenu au logement24 . L'habitation représente donc un élé-
ment important du budget et de l'avoir des consommateurs. 
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Le marché du logement vane sensiblement d'une region métropoli-
tame de recensement (RMR) a l'autre. Dans certaines RMR, les prix ont 
considérablement vane en peu de temps; a Vancouver, par exemple, une 
maison moyenne de quatre chambres a coucher valant $100,000 en 1978 
se vendait $200,000 en 1981. Comme les migrations touchent le plus sou-
vent des ménages ou des families et comme presque tous souhaitent 
posséder un jour ieur propre maison, ii est raisorinable de supposer que 
les éventuels migrants sont au courant des variations du coüt du loge-
ment d'une RMR a l'autre. De plus, on peut supposer que les fluctua-
tions du prix des iogements locatifs suivent celles des maisons. (Au Canada 
et aux Etats-Unis, le prix des maisons et les loyers n'entrent pas dans 
le caicul de l'indice des prix a la consommation, même s'ils contribuent 
a faire augmenter le coOt de la vie.) 

Les coOts de logement peuvent agir sur les migrations de deux 
facons. D'une part, si ie coOt absolu des iogements en 'j'  est plus élevé 
qu'ailleurs, l'immigration s'en ressentira. Par exemple, nous savons qu'un 
professeur qui gagnait $38,000 par an en 1981 et qui était propniétaire, 
dans l'Est du Canada, d'une maison de quatre chambres a coucher évaiuée 
a $80,000 s'est fait offrir par l'Université de la Coiombie-Britannique un 
poste pour lequel ii toucherait annuellement $45,000. Ii a toutefois décliné 
l'offre quand ii a appris qu'une maison semblable a la sienrie cocitait 
$200,000 a Vancouver. D'autre part, les propriétaires peuvent decider 
de ne pas quitter leur maison s'ils prévoient que la speculation ou la 
demande en feront bientôt accroItre la valeur. Comme nous l'avons dé-
jà vu, les personnes qui possèdent une maison située dans un secteur a 
fort taux de croissance se trouvent a cet égard dans une situation 
favorable, surtout depuis que le fisc a modifié, en 1972, ses normes d'im-
position des gains en capital. 

Les données empiriques sur l'effet des coOts de iogement sur les 
migrations sont fort rares. Dans une étude des migrations interrégionales 
au Royaume-Uni, Gordon (1982) rapporte qu'une augmentation des coOts 
de logement au lieu de destination suff it a dissuader d'éventuels migrants. 
Dans leur étude des migrations interprovinciaies au Canada, Winer et 
Gauthier (1983) ont observe que l'indice du prix des logements en Alberta 
et en Colombie-Britannique avait exercé un effet négatif sur I'immigra-
tion interne de ces provinces. Mills et al. (1983) en sont arrives a une 
conclusion analogue pour l'Alberta et la Saskatchewan (même si leur série 
chronologique sur les revenus et les prix de 1961 a 1978 ne semble pas 
avoir été corrigée des effets de l'inflation). Signalons, enfin, le travail 
souvent cite de Rossi (1980), qui accorde beaucoup d'importance au coOt 
de logements darts les migrations interurbaines et de courte distance. 
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De là découlent les hypotheses suivantes. 

Hypothèse 19: 
Les coits de logement (HOUSE) exercent un net effet asymétrique sur 
les migrations de 'i' vers 'j'. Si Ia valeur de Ia variable HOUSE est plus 
élevée au lieu de destination qu'au point de depart, les éventuels migrants 
seront moms tentés de déménager, et vice versa. 

Hypothèse de base 20: 
La variable HOUSE exerce un effet plus marqué sur les migrations M 1  
depuis que le régime fiscal canadien a été modifié en 1972. 

La variable HOUSE correspond au coüt total estimatif moyen des 
logements neufs (terrain compris) des regions métropolitaines au debut 
de la période migratoire a l'étude. Voir les sources de données dans l'ap-
pendice 1 du chapitre 3. 

Ménages a deux revenus 

La plupart des migrants sont membres d'un ménage ou d'une famille. 
Dans le passé, le mari était le plus souvent le seul soutien de famille. 
Ainsi, les migrations motivées par des facteurs économiques tenaient 
habituellement aux perspectives de travail ou de revenu du 'chef de 
ménage de sexe masculin'. Aujourd'hui, par contre, Ia presence des fern-
mes dans Ia population active est beaucoup plus tangible. De plus, Ia 
production des regions métropolitaines est de plus en plus axée sur les 
services, et non sur les travaux nécessitant une grande dépense physi-
que ou les emplois dans l'industrie. 11 s'ensuit que les endroits qui of-
frent de bonnes possibilités d'emploi pour les hommes ne seront peut-
être pas retenus par les migrants si les femmes ne peuvent y trouver du 
travail elles aussi. 

L'incidence des ménages a deux revenus sur les migrations a été 
mise en evidence par Mincer (1978). Si, par exemple, le marl est en 
chômage, le revenu d'une femme au travail atténuera les pressions qui 
s'exercent sur le mCnage (recherche d'un emploi, désir de migrer). En 
revanche, s'il appert que le mértage a intérêt a migrer, le second revenu 
pourra contribuer a financer le déménagernent. Enf in, Ia possibilité pour 
la femme de trouver du travail après le déménagement atténuera les ris-
ques d'échec si les recherches de son conjoint se révélaient infructueuses. 
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Maiheureusement, les données disponibles ne nous permettent pas 
d'évaluer l'hypothèse du ménage a deux revenus en elle-même. Toutefois, 
dans Ia mesure o6 les considerations d'ordre professionnel jouent un role 
important aux yeux des femmes, on peut s'attendre a ce que les migrants 
- qui appartiennent le plus souvent a une famille - soient attires par des 
endroits oü le taux d'activité des femmes est plus élevé qu'ailleurs. Nous 
avons donc représenté les possibilités de travail des femmes par la pro-
portion des femmes actives de 15 a 64 ans dans chaque RMR. Reste a 
determiner empiriquement dans quelle mesure le taux d'activité des fern-
mes au point d'origine ralentit les migrations par son effet tampon ou 
les facilite en augmentant les moyens de financement du déménagement. 

De là découle I'hypothèse suivarite. 

Hypothèse 21: 
Plus l'écart entre les possibilités d'activité des femmes (FEM 1  > FEM 1 ) 
en j' et 'i' est grand, plus la probabilité de migrer de 'i' en j' (M 11 ) 

augmente. 

Notre mesure de la variable FEM correspond au nombre de fern-
mes actives de 15 ans et plus pour 1,000 femmes du même age, au debut 
de la période de migration a l'étude. Le lecteur trouvera d'autres details 
sur la question dans l'appendice 1 du chapitre 3. 

Immigration 

Chaque lois que le Canada ouvre ses portes a l'immigration - habituelle-
ment quand le taux de chOmage national est peu élevé, - Ia majorité des 
immigrants s'installent dans les grandes regions métropolitaines. Si les 
immigrants disputaient les quelques emplois disponibles dans certaines 
villes plus qu'ailleurs, les migrants internes seraient moms tentés d'y 
deménager. C'est cette interpretation qui a été adoptée, mais non vérifiée, 
par Winer et Gauthier (1983, p.  36). A I'inverse, on peut supposer que 
les immigrants arrivent au pays avec des economies substantielles et un 
esprit entreprenant qui, en fait, amélioreront les possibilités du marché 
du travail de leur nouvelle destination. C'est cette interpretation que nous 
avons choisi de retenir. 

Les effets de I'immigration sur la creation d'emplois peuvent être 
étudiés a trois égards: production, corisommation et economies d'échelle. 
Côté production, Clodman et al. (1982) affirment que les immigrants 
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peuvent combler d'importantes lacunes du marché du travail et stimuler 
ainsi Ia croissance des secteurs auxquels us sassocient. Cette croissance 
peut a son tour être a l'origine de nouveaux emplois. Les immigrants 
peuvent également investir dans des entreprises ou créer les leurs et en-
courager de Ia sorte la creation de nouveaux emplois. Côté consomma-
tion, les regimes de dépense des immigrants peuvent s'écarter de ceux 
des Canadiens d'origine au point de promouvoir la croissance des secteurs 
produisant certains types de biens et de services. On n'a qu'à songer a 
cet égard aux biens et services spécialisés offerts par le quartier chinois 
de Vancouver ou le quartier italien de Toronto. 

Les preuves sans équivoque de l'effet de l'immigration sur le mar-
ché du travail manquent; ii y a cependant lieu de croire que les immigrants 
stimulent l'emploi et qu'ils ne viennent pas simplement combler des postes 
vacants. Polèse (1978), par exemple, affirme que l'arrivée d'un travailleur 
immigrant au Québec crée, la premiere année, une demande addition-
nelle de main-d'uvre équivalant a 0.22 travailleur, par le simple effet 
des dépenses de consommation de la famille immigrante (facteur de 
multiplication de 1.22). Si l'on ajoute a cela l'effet indirect de l'accroisse-
ment des dépenses de l'Etat, du volume de Ia construction résidentielle 
et des investissements privés des immigrants eux-mêmes, le facteur de 
multiplication de l'emploi regional passe a 1.45 par travailleur immigrant. 

Si l'effet de l'immigration sur l'emploi dans les regions métropoli-
tames se limitait aux grands établissements du secteur industriel, par ex-
emple, on pourrait espérer le saisir grace a notre variable de Ia croissance 
de l'emploi dans l'industrie (la variable JOBS des hypotheses 7 et 8). 
Toutefois, les immigrants créent vraisemblablement des emplois 
'marginaux' en travaillant pour leur propre compte. Le ministère cana-
dien de l'emploi et de l'immigration a mené en 1974 une enquête 
longitudinale sur trois cohortes d'immigrants et constaté que le nombre 
des travailleurs autonomes immigrants avait double en trois ans. L'en-
quête a montré que, après trois ans, 94 entrepreneurs immigrants de Ia 
premiere cohorte avaient créé 516 emplois, 101 entrepreneurs de Ia deux-
ième, 190 emplois et 77 de Ia troisième, 146 emplois (en deux ans). Si 
l'on ajoute a cela l'effet multiplicateur signalé ci-dessus, il y aurait tout 
lieu de croire que l'immigration peut accroItre indirectement le pouvoir 
d'attraction des RMR. 

Cela dit, il faut reconnaItre que l'inclusion de la variable immigra-
tion (IMMIG) dans notre modèle peut egalement soulever des problèmes. 
Supposons, par exemple, qu'une RMR attire autant d'immigrants que 
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de migrants internes. On pourrait en conclure que les variations des 
variables IMMIG et M 1  tirent leur origine des mêmes causes. Si c'était 
le cas, les deux variables seraient mutuellement dépendantes, et IMMIG, 
au mieux, varierait en fonction colinéaire des variables indépendantes 
(exogenes) du modèle. De plus, comme certains facteurs non mesurés 
pourraient exercer un effet identique sur IMMIG et M ij , ces effets seraient 
erronément saisis par la variable IMMIG. 

Pour avoir une idée du problème, ii suff it de comparer les taux 
d'immigration et les taux d'immigration interne (de toutes sources vers 
les RMR) de plusieurs périodes. C'est ce que nous avons fait ci-dessous 
pour les cinq principales RMR du Canada. Selon toute apparence, les 
taux ne présentent pas de nette correlation. De plus, le coefficient de cor-
relation 'IMMIG/migrations j' de l'ensemble des RMR pour les quatre 
périodes n'est que de R2 = 0.18 (niveau de signification statistique de 
0.01). 

Compte tenu de ce qui vient d'être dit, nous estimons que Ia 
variable IMMIG mérite toujours d'être évaluée, mais que le lecteur devra 
faire preuve de discernement dans son interpretation des résultats em-
piriques des chapitres 4 et 5. 

Hypothèse 22: 
Plus l'écart entre le taux d'immigration de personnes nées a l'etranger 
(IMMIG 1  > IMMIG 1 ) en 'j' et en 'i' est grand, plus la probabilité de 
migrer de 'i' en 'j'  augmente. 

La variable IMMIG est mesurée pour 1,000 habitants d'une RMR 
au debut de Ia période migratoire a l'étude. Les données sur l'immigra-
tion récente vers les RMR et sur les migrations internes a destination ou 
en provenance des RMR proviennent toutes de la même période de 
recensement du Canada. Le lecteur trouvera dans l'appendice 1 du 
chapitre 3 d'autres renseignements sur nos definitions et nos sources de 
données. 

Information, cocits fixes et coüts psychiques 

On dit des migrations sur de longues distances qu'elles comportent des 
coüts psychiques si les migrants sont séparés de leurs parents et amis 
ou s'ils perderit certains avantages propres a leur region d'origine. Les 
migrations sur de longues distances comportent également des coüts de 
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Immigration interne Immigration de létranger 

RMR 

1959- 1961 	 1976 - 1981 1956 - 1961 	 1976- 1981 

Calgary 23.7 33.7 6.4 	 6.4 

Edmonton 19.0 24.8 5.2 	 5.0 

Montréal 6.6 5.1 4.1 	 2.3 

Toronto 7.0 8.2 8.6 	 5.5 

Vancouver 11.0 12.5 5.0 	 5.2 

transport fixes et des dépenses d'information (temps et argent consacrés 
a Ia collecte de renseignements sur d'éventueiles destinations). Ces trois 
coüts sont habituellement représentés par une seule variable: la distance. 

Même Si flOUS avons utilisé pour cette étude la variable 'distance' 
habituelie, nous ne l'avons pas assimiiée, contrairement a ce qui est fait 
dans Ia plupart des etudes économiques, a un coot fixe. Nous savons 
en effet que, en Amérique du Nord, Ia distance exerce sur les éventuels 
migrants un effet dissuasif beaucoup pius puissant que le seul coOt du 
déménagemertt (voir chapitre 2). 

Bien que nous ayons postulé que la distance exercait bel et bien 
urt effet négatif sur les migrations, nous serions portés a croire que cet 
effet a diminué dans le temps. Au fur et a mesure que les pays s'enrichis-
sent, i) les coOts fixes du déménagement diminuent par rapport aux gains 
et ii) les coOts psychiques de la migration s'amoindrissent également grace 
a l'amélioration des télécommunications, de Ia diffusion des nouvelles 
et des transports. Le phénomène a d'ailleurs été prouvé dans une cer-
tame mesure par les chercheurs qui ont mesuré les effets de la distance 
sur les migrations dans des pays de divers niveaux de développement. 
Dans un pays relativement pauvre comme linde, par exemple, Green-
wood (1971) a attribué a I'effet de la distance sur les migrations entre 
Etats en 1960 une élasticité de -1.97. Dans un pays a revenu moyen comme 
le Venezuela, Schultz (1982) a estimé que Ia distance avaiL une élasticité 
d'environ -1.60 chez les hommes sans formation scolaire, -1.30 chez ceux 
qui avaient fait des etudes primaires, -0.90 chez ceux qui avaient fait 
des etudes secondaires et -0.65 chez ceux qui avaient fait des etudes 
supérieures. Ces élasticités portaient sur les migrations internes de 1961, 
dans un contexte oO I'éducation représentait assez bien le statut socio-
économique. Enfin, dans un pays relativement riche comme les 
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Etats-Unis, l'élasticité de la distance a été estimée par Greenwood (1968) 
a environ -0.90 (migrations entre Etats de 1956 a 1960) et par Fields (1979) 
a -0.80 (migrations intermétropolitaines de 1965 a 1970). 

Nous avons en consequence donné la forme suivante a nos 
hypotheses sur Ia distance. 

Hypothése 23: 
Plus Ia distance (DIST) entre les villes 'i' et 'j'  augmente, plus la pro-
babilité de migration de 'i' a 'j' diminue (M 1 ). 

Hypothèse 24: 
La distance exerce sur M 11  un effet moms marqué aujourd'hui que dans 
le passé. 

On remarquera que nous n'avons pas fait de 1hypoth6se 24 une 
'hypothèse de base'. Cela vient en partie de ce que l'évolution des goOts 
ne peut expliquer a elle seule l'affaiblissement du role de Ia variable DIST 
dans le calcul d'utilité des migrants. Deuxièmement, rien ne prouve que 
les politiques de l'Etat ont modifié le rapport entre DIST et M ij  et, de 
ce fait, notre attitude a l'égard de la variable DIST. En fait, c'est plutOt 
Ia signification de Ia variable qui a change par suite du développement 
des transports et des communications. En effet, si les frais de transport 
et de communication par mule ont fléchi, on pourrait fort bieri observer 
simultanément une diminution du coefficient attribué a DIST IJ  et une 
stabilité des mouvements migratoires. 

II est egaiement important de savoir que, dans les analyses par 
regression, les coefficients attribués a la distance peuvent être sensibles 
a Ia structure spatiale des regions métropolitaines elles-mêmes. Supposons 
par exemple qu'une proportion croissante de migrants déménagent en-
tre des RMR de l'Ouest, et que les migrations entre les RMR de I'Est et 
de l'Ouest diminuent. Supposons également que Ia distance exerce un 
effet dissuasif moms marqué dans le cas des migrations entre RMR de 
I'Ouest, les routes y étant meilleurs, et les communications plus faciles. 
Dans cette situation, la diminution de l'effet global de la variable DIST 
sur M ij  dans I'ensemble du Canada serait probablement imputable a une 
evolution des champs migratoires eux-mêmes. Une premiere analyse des 
champs migratoires semble montrer qu'ils ne jouent pas un rOle impor-
tant dans l'évaluation de l'hypothèse 24. Voir a cet égard la section de 
l'appendice du chapitre 4 intitulée "Structure par age et structure spatiale". 
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DIST 1J  est représentée par Ia distance en mules entre les regions 
métropolitaines de recensement; elle n'a été calculée que pour 1970. 

Pour représenter les coüts psychiques et les difficultés d'iriforma-
tion associées aux migrations au Canada, on peut également analyser 
l'effet des differences linguistiques et cuiturelles. Nous avons vu dans le 
chapitre 2 que les etudes des migrations interprovinciales au Canada mort-
trent qu'il y a une correlation positive trés nette entre les migrations et 
la langue (la culture). A l'inverse, les differences d'ordre linguistique ou 
Ia discrimination ethnique atténuent vraisemblablement les migrations 
en limitant l'accès des migrants au marché du travail ou en augmentant 
les coôts psychiques de la migration. Robinson et Tomes (1982) en sont 
arrives a Ia conclusion que l'origine francaise exercait sur les migrations 
au Canada une influence qui ne pouvait s'expliquer uniquement par des 
considerations d'ordre économique. 

Hypothése 25: 
Plus 'i' et 'j' sont culturellemerit et linguistiquement semblables (LANG 11 ), 
plus Ia probabilité de migrer de 'i' vers 'j' (M 11 ) augmente. 

Hypothèse de base 26: 
Les politiques séparatistes et linguistiques du gouvernement du Québec 
(Ia Loi 101, par exemple) font que la variable LANG J  exerce sur M 1  un 
effet plus marqué aujourdhui que dans le passé. 

L'hypothèse 26 est-elle réaliste? La réponse sera positive s'il est 
raisonnable de supposer que les politiques séparatistes n'ont pas été ef-
ficacement contrebalancées par des politiques intégristes. Les politiques 
'séparatistes' désignent ici les mesures qui ont mené a l'adoption de Ia 
Loi 101 ainsi que les effets ultérieurs de Ia Loi. On sait que la Loi 101 
a renforcé les barrières linguistiques entre le Québec et les provinces 
anglophories, particulièrement de 1976 a 1981 (voir chapitre 2)25. Les 
politiques 'intégristes' désignent de leur côté les politiques concues pour 
promouvoir le bilinguisme au Canada. Leurs progrès ont été lents (même 
si les cours intensifs de francais offerts aux fonctionnaires ont connu un 
certain succès). Par ailleurs, le bulinguisme semble avoir souffert de l'aban-
don, par la plupart des universités canadiennes, de certaines exigences 
linguistiques (Ia nécessité, par exemple, d'avoir suivi des cours de fran-
cais pour entrer a l'université ou obtenir un diplôme). Cette mesure a 
eu pour effet de faire diminuer les inscriptions aux cours de français darts 
les provinces anglophones. 
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L'hypothèse 26 mérite d'être assimilée a une "hypothèse de base", 
car les politiques de type séparatiste - les exigences linguistiques, notam-
ment - ont peut-être influence les attitudes a l'égard des possibilités 
d'emploi au Quebec. De plus, si l'aptitude a communiquer en français 
est devenue une exigence d'emploi au Québec pour des raisons na-
tionalistes et non professionnelles, les mécanismes de marché ne joueront 
plus de façon a assurer une repartition optimale de Ia main-d'cuvre. II 
se peut donc que cette situation ait accéléré Ia migration d'anglophones 
montréalais vers des centres anglophones et, qui plus est, ralenti les migra-
tions en sens inverse. 

La variable LANG I  est représentée dans notre travail empirique 
par une variable auxiliaire qui prend Ia valeur 1 si 50% et plus de Ia 
population des villes 'i' et 'j' de Ia même origirle ethnique, et 0 dans les 
autres cas. Ainsi, LANG, prend Ia valeur 1 dans les migrations entre 
Montréal et Québec, la valeur 0 dans les migrations entre Montréal et 
Vancouver et Ia valeur 1 dans les migrations entre Toronto et Vancouver. 

Avantages sociaux 

Criminalité 

Dans certains pays, le taux de criminalité vane sensiblement d'une yule 
a l'autre, et les media font largement état du phénomène. Au Canada, 
le taux de criminalité peut fort bien varier d'une RMR a l'autre, mais 
on entend rarement dire que Ia yule A est beaucoup moms sure que la 
ville B. L'incidence du tauxde criminalité sur les migrations au Canada 
n'a jamais été prouvée. Aux Etats-Unis, on a constaté dans quelques etudes 
que le taux de criminalité exercait des effets divers ou incertains sur les 
migrations, particulièrement si on l'évaluait en presence de variables 
6conomiques26 . 

Si l'on prend pour acquis que les crimes avec violence pèsent plus 
lourd dans la decision de migrer que, disons, les fraudes ou les infrac-
tions au code de la route, on peut formuler l'hypothèse suivante. 

Hypothèse 27: 
Plus I'écart entre le taux de criminalité avec violence (CRIME) en 'j'  et 
'i' augmente (CRIME 1  > CRIME), plus Ia probabilité de migrer de i' 
en 'j' diminue. 

La variable CRIME est calculée pour 1,000 habitants de chaque 
district de police d'une RMR au debut de Ia période migratoire a l'étude. 
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Elle fail intervenir les meurtres, les homicides, les infractions d'ordre sex-
uel, les voies de fait (sauf les attentats a Ia pudeur) et les vols qualifies. 
On trouvera dans l'appendice 1 du chapitre 3 des renseignements sur les 
sources utilisées. 

Climat/topographie 

Les regions métropolitaines du Canada ne se trouvent pas toutes a proxi-
mite d'une chaIne de montagnes ou d'un ocean. Le problème que soulè-
vent ces considerations dans l'étude des migrations tient au fait qu'il est 
difficile de les quantifier d'une manière significative. Comment quan-
tifier en effet le pouvoir d'attraction de Vancouver - des montagnes et 
un ocean - par comparaison a celui de Calgary - de vastes prairies et 
des montagnes encore plus hautes a l'horizon. Les RMR different égale-
ment par Ia longueur des saisons, la chaleur des étés ou la rigueur des 
hivers. Dans ce cas, par contre, on peut construire des indices des facteurs 
climatiques susceptibles d'intervenir dans le calcul d'utilité des migrants. 

A notre avis, les facteurs climatiques exercent vraisemblablement 
une plus grande influence sur Ia decision de migrer des personnes relative-
ment a l'aise et des personnes âgées. Dans le premier cas, en effet, 'climat' 
et 'poursuite des loisirs' semblent aller de pair. Dans le second, le climat 
peut jouer un role important non seulement a l'égard des loisirs (person-
nes a Ia retraite), mais également pour des raisorts de sante. Les person-
nes âgées sont en effet manifestement plus I ragiles et plus exposées aux 
accidents ou a la maladie dans les climats extrêmement froids. Ainsi, 
ii n'est pas rare qu'on entende parler du décès de personnes âgées pen-
dant les plus durs mois d'hiver dans les provinces des Prairies, alors que 
la chose serait inattendue a Victoria, en Colombie-Britannique. De plus, 
les longues périodes de neige, de rues et de trottoirs glacés réjouissent 
les enf ants, mais constituent vraisemblablement une menace pour les per-
sonnes âgées. 

Jusqu'ici, l'effet de substituts du climat sur les migrations au 
Canada n'a fait l'ob jet que d'une seule étude. Simmons (1980) a constaté 
qu'il y avait un lien positif entre une 'temperature moyenne plus élevée 
en janvier' et le solde migratoire vers les centres urbains, mais que Ia 
correlation n'était pas significative dans le cas de I'immigration ou de 
l'emigration internes. Aux Etats-Unis, par contre, on a analyse dans 



93 

Théorie, hypotheses St variables 

plusieurs etudes des migrations les effets d'indices climatiques comme 
le nombre moyen ou Ia hauteur moyenne des précipitations, le nombre 
de jours de gelée, la durée moyenne d'insolation. Bien que les résultats 
obtenus n'aient pas été concluants, on a pu établir que les facteurs climati-
ques jouaient un role dans les migrations vers certaines regions (la Floride 
ou la Californie, par exemple) ou dans les migrations des personnes âgées 
ou des retrait6s27 . 

Cela a l'esprit, nous avons éliminé plusieurs indices climatiques 
pour ne retenir que les précipitations de neige (SNOW). La variable 
SNOW nous permet en effet de mesurer a la fois les précipitations et 
l'accumulation de neige pendant les mois d'hiver. 

Hypothèse 28: 
Plus l'écart entre la hauteur en centimetres des précipitations annuelles 
de neige (SNOW 1  > SNOW 1 ) en j' et 'i' est grand, plus la probabilité 
de migrer de 'i' en 'j' dimirtue. 

La variable SNOW correspond a Ia hauteur moyenne en cen-
timètres des précipitations de neige aux stations météorologiques des 
regions métropolitaines de recensement ou de leurs abords. La valeur 
utilisée a été Ia moyenne des précipitations des arinées 1965 et 1980; elle 
oscille entre 31 et 296 centimetres. Le lecteur trouvera a l'appendice 1 
du chapitre 3 des renseignements sur les definitions et les sources utilisées. 

Sélectivité 

Tous s'entendent pour dire que la propension a migrer diminue avec l'âge 
et augmente en fonction du niveau de scolarit628. Cette constatation 
s'adapte bien a Ia théorie du capital humain en ce sens que i) les person-
nes âgées disposent de moms de temps pour tirer profit d'une éventuelle 
hausse de revenu attribuable a Ia migration et que ii) les personnes haute-
ment scolarisées ont plus facilement accès aux possibilités d'emploi of-
fertes par des marches éloignés. 11 est par ailleurs evident que l'âge et 
la scolarité exercent des effets indépendants sur les migrations, même 
lorsque les possibilités d'emploi sont maintenues constantes 29 . 

Les démographes assimilent généralement Ia scolarité et l'âge a 
des "variables de sélectivité", en ce sens qu'ils rangent les jeunes et les 
personnes scolarisées parmi les éléments les plus dynamiques d'une 
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population. Si une population d'origine compte une forte proportion de 
jeunes et de personnes scolarisées, on s'attendra a ce qu'un plus grand 
nombre de ses membres Ia quittent. 

Ii est rare qu'on tienne compte de l'âge dans les modèles agrégatifs 
des migrations a moms que i) La repartition par age vane sensiblement 
d'une province, d'un Etat ou d'une yule a i'autre et que ii) la structure 
démographique d'une population ait évolué. Dans le premier cas, une 
analyse préliminaire de Ia repartition par age de la population des RMR 
montre que Ia proportion des jeunes est presque partout identique. II 
n'est donc pas nécessaire de maintenir constante Ia repartition par age 
dans l'anaiyse de nos données transversales. La question de Ia structure 
démographique de Ia population touche de plus près notre 'hypothèse 
de base'. Si une population vieiliit et que le nombre d'inactifs ages 
augmente, Ia proportion des personnes susceptibles de migrer pour des 
raisons professionneiles diminuera. Si cela était vrai du Canada, il faudrait 
maintenir constante la structure par age de Ia population pour determiner 
Si i'incidence des phénomènes professionneis sur les mouvements 
migratoires diminue et pour expliquer le phénomène. 

Ici encore, une premiere analyse de I'évolution de la structure par 
age de la population canadienne semble montrer que ce facteur ne joue 
pas un role important. D'une part, la proportion de Ia population âgée 
de 60 ans et plus est demeurée relativement stable: 11.0% de 1956 a 1961, 
11.3% de 1966 a 1971 et 12.7% de 1976 a 1981. D'autre part, la part 
de Ia population canadienne âgée de 15 a 29 ans est passée d'environ 
23% de 1956 a 1961 a 28% de 1976 a 1981; la majorité de ces personnes 
sont vraisembiablement des actifs. La croissance de cette cohorte pour-
rait agir sur les possibilités d'empioi et les risques de chômage de ses mem-
bres et ralentir ainsi les migrations associées a des raison d'ordre profes-
sionnel. Nous avons cependant tenu compte du phénomène en introdui-
sant dans notre modèle des mesures spécifiques de i'emploi et du chômage. 

Par contraste, le niveau de scolarité est généralement représenté 
dans les modèies agrégatifs, car certains miiieux sont mieux équipés en 
établissements d'enseignement ou comptent une plus forte proportion 
que d'autres de families aux membres éduqués (c'est le cas des villes pros-
pères, par exemple). 

Hypothèse 29: 
Plus Ia proportion des personnes hautement scolarisées (EDUC) dans Ia 
ville 1' augmente, plus Ia probabilite de migrer de 'i' a 'j' augmente. 



95 

Théorie, hypotheses et variables 

La variable EDUC équivaut au nombre de personnes qui ont fait 
des etudes universitaires, qui détiennent un grade universitaire ou qui 
ont fait d'autres etudes, pour 1,000 habitants d'urie RMR, au debut de 
la période de migration a l'étude. Les sources de données utilisées sont 
présentées a l'appendice 1 du chapitre 3. 

Sommaire 

Le cadre general 'cofits/avantages' présenté au debut du chapitre (équa-
tions 1 a 4) comprend donc mainteriant 29 hypotheses qui couvrent elles-
mêmes 21 mesures empiriques. Les concepts, les variables empiriques 
et les hypotheses que nous allons maintenant évaluer sont sommaire-
ment présentés dans le tableau 3.2. Les definitions et les sources de don-
flees utilisées sont fournies en appendice. 

Dans tous les cas, le choix des variables du tableau 3.2 a été dicté 
par des précédents théoriques ou empiriques. Cela signifie que nos 
résultats peuvent en gros être compares a ceux d'études antérieures. Par 
Ia même occasion, toutefois, notre travail off re trois précédents. Premiere-
ment, il s'agit de la premiere étude dans laquelle on évalue les variables 
du tableau 3.2 a l'égard des migrations intermétropolitaines au Canada. 
Deuxièmement, les migrations au Canada y sont analysées en fonction 
de plusieurs nouvelles variables (taux de criminalité, taux de propriété, 
immigration, par exemple). Troisièmement, l'étude offre une premiere 
evaluation de l'évolution de l'impact des variables du marché 'tradition-
nel' et du secteur public 'non traditionnel' sur les migrations dans une 
société en mutation. 

La 'forme fonctionnelle' du modéle statistique utilisé joue égale-
ment un role capital dans la formulation des aspects théoriques de l'étude 
et le choix de ses variables empiriques. Le choix d'une forme fonction-
nelle appropriée suppose plusieurs decisions d'ordre methodologique. 
Malheureusement, ces decisions sont trop souvent laissées pour compte 
dans les etudes des migrations. Ii en résulte inévitablement une perte d'in-
formation ou des erreurs d'estimation. Ces questions sont abordées dans 
l'appendice du chapitre suivant. Nous invitons le lecteur a examiner cet 
important appendice avant d'entreprendre la lecture des résultats 
empiriques. 
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TABLEAU 3.2: Presentation sommaire des variables explicatives et des 
rapports postulés 

Mesure empirique 	Symbole 	 Signe pustule 

Variable 
Desti- 	Origine 
nation 

Macthe du travail 

Possibilités de gain indice WAGE 1 
SynthCtique des 
rCmunérations WAGE 2 

Variantes I a 4 WAGE 3 
WAGE 4 

Possibilités d'emploi Lndice synthétique de Ia 
croissance de I'emploi JOBS 

Chomage Taux de chômage UNEMP 

Cycle commercial Construction 
rCsidentielle DS 

Structure fiscale des transferts de l'Etat 
Assurance-chômage Prestations UIGEN 

Possibihté de toucher 
des prestations UIPROB 

Politique liscale de lEtat Translerts du FédCral 
aux provinces GRANT 

Recettes au titre des ressources Reu?ttes au titre des 
naturelles ressources naturelles NRR 

Autres considerations economiques 

Propriété PropriCtC dune maison 
chez les 25-34 ans OWN 

Coilts de logement Coüt des logements 
neuls HOUSE 

Menages a deux revenus Taux dactivité des 
lemmes FEM 

Immigration Immigration de 
personnes flees a 
let ranger IMMIG 

Information, coils fixes, cofits 
psychiques 

Distance DIST 
Méme langue LANG 

Avantages sociaux 
Criminaiité Crimes avec violence CRIME 

Climat I'récipitation totale 
de neige SNOW 

SelettivitC 
ScolaritC Proportion de 

personnes hautement 
scolurisées EDUC 

Note: n/p Effet non postulé. 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
- 	 + 

+ 

+ 	+ou — U) 

+ 	+ou — D) 

+ 

+ 

n/p 	 - 

+ 

+ 

- 	 + 

- 	 + 

n/p 	 + 
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Notes 

1. Pour rendre les choses plus claires, supposons quon puisse représenter Q j  uniquement par des 
gains annuels moyens de $5,000, le chifire correspondant en 'i' s'établissant a $4,500. Supposons 
par ailleurs que le coüt de La migration se chit Ire, en moyenne, a $1,000. Si Lea éventuels migrants 
n'évaluaient les avantages de La migration qua court terme, Léquation 2 donnerait, pour un 
an: ($5,000 - $4,500) - $1,000 < 0. Dans La mesure oii seul le revenu entrerait en ligne de 
compte, Le message serait simple: 'ne déménagez pas". Par contre, si Ion suppose que Lécart 
de rémunération persiste pendant une dizaine d'annees, on obtient: 10 ($5,000 - $4,500) - $1,000 
> 0, résultat manifestement supérieur au premier. Le facteur d'actualisatiort 'r' de L'equation 
sert a transposer en chilires actuels (c'est-à-dire de manière a tenir compte de l'inflation) Les 
gains prévus de $5,000 par an en 10 ans. 

2. Voir Liu (1975, 1980), Graves (1980), Porell (1982). Martin et Lichter (1983), Roseman (1983) 

3. Voir Greenwood et Sweetland (1972). 

4. Cette question a déjà lait L'objet dune étude de L'OCDE (1982). L'eflet du syndicalisme a cet 
égard n'augmentera vraisemblablement pas, car La proportion des travailleurs syndiqués diminue 
aussi bien au Canada qu'aux Etats-Unis. 

5. Voir Cornwall (1981), OCDE (1982). 

6. Voir Wachter (1974), Piore (1983) 

7. Comme Kerr (1954), nous croyons que le marché du travail s'apparente plus a un marché struc-
Lure qu'a un marché non structure. Dans un marché structure, lea postes vacants sont comblés 
par promotion et mutation des travailleurs qui font déjà partie d'un 'marché du travail interne'. 
Lexistence des marches du travail internes tiendrait a Ia spécificité croissante des emplois, a 
Ia formation sur place qu'ils supposent. Cette formation étant financée par l'employeur, le 
travailleur se trouve Lie a l'entreprise puisquil ne peut offrir les connaissances qu'il a acquises 
sur le marché libre, et dans Ia mesure oü l'employeur veut tirer profit le plus longtemps possi-
ble de ses investissements en capital humain. Le marché structure se trouve ainsi protégé de 
l'influence directe de Ia concurrence qui s'exerce dans le marché du travail (les variations des 
taux de rémunération, par exemple). A l'inverse, les decisions en matiére de prix et d'alfecta-
tion dans les marches externes ou non structures seraient directement associées a des variables 
économiques, Ia rérnunération constituant Le seuL lien entre Le travailleur et l'employeur. (Voir 
Addison et Siebert, 1979.) 

En Amérique du Nord, certains soutiennent qu'il est utile de diviser I'économie en un 
secteur primaire et un secteur secondaire dans lesquels travailleurs et employeurs obéissent a 
des regles de comportement différentes; que les facteurs détablissement des rémunérations dii-
fèrent d'un secteur a Lautre; et que Ia mobilité économique entraine un chomage endémique, 
car, contrairement aux travailleurs qui ont recu une formation specialisée ou qui possèdent 
un capital humain élevé, les travaiLleurs du secondaire ne sont pas 'proteges' pendant lea périodes 
de ralentissement économique. (Voir Cain. 1976 et Piore, 1972.) Le secteur primaire comporterait 
des emplois dans des grandes entreprises ou des professions syndiquées olfrant plusieurs des 
caractéristiques suivantes: rémunération élevée, bonnes conditions de travail, emploi stable, 
possibilités d'avancernent, équité, bonne administration des régles d'ex&ution du travail. Le 
secteur secondaire, par contre, comporterait des emplois nettement moms intéressants aux 
caractéristiques suivantes: saLaire peu élevé, piètres conditions de travail, gestion souvent ar-
bitraire. La mobilité des travailleurs du sedeur secondaire s'accompagne d'un chomage 
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endémique, car, contrairement aux travailkurs qui ont recu une formation spécialisée ou qui 

possèdent un capital humain élevé, les travailleurs du secondaire ne sont pas 'protégés' pen-

dant les périodes de ralentissement économique. Voir Cain (1976) et Piore (1979). 

8. Voir Rogerson et MacKinnon (1981). 

Si les migrants ne tiennent pas compte des écarts de cherté de vie, us risquent d'être victime 

dune illusion pécuniaire'. Rabianski (1971) a dégonflé les gains nominaux en lonction des écarts 

de cherté de vie pour obtenir des gains reels, mais a observe que les gains nominaux et les 

gains reels donnaient daussi buns résultats dans son étude des migrations aux Etats-Unis. Renas 

et Kuman (1978) soutiennent que, même si les migrants tiennent compte de leur revenu monétaire 

et du coat de Ia vie dans le choix de leur lieu de destination, us ne font pas intervenir leur 

revenu reel. Cebula (1980) constate sensiblement Ia même chose. II rapporte que les retraités, 

par exemple, ne soft pas nécessairement intéressks a leurs gains, mais plutôt a lincidence du 

coüt de Ia vie sur leur revenu fixe. II a établi que les écarts de cherté de vie s'ils sont analyses 

independamment du revenu - exercent un effet marqué sur les migrations intermétropolitaines 

nettes aux Etats-Unis. 

10. Voir Todaro (1969, 1976, 1980). Todaro affirme que, en formulant ainsi Ia variable de pro-

babilité (les rémunérations prévues), on Cvite le probleme du 'tout ou rien', qui consiste a sup-

poser que le migrant touche un revenu moyen en ')' ou qu'il ne gagne rien pendant Ia période 

qui suit immédiatement Ia migration en j'. 

11. Voir Fields (1976). 

12. Pour mesurer a laide de l'equation 10 les gains annuels dune personne, supposons que le taux 

de chomage en 'j'  pendant cette année est nul. Dans ce cas, W4 serait êgal a Ia rémunération 

moyenne W 1  multipliée par T' (52 semaines, par exemple). Tout commme dans les variantes 

W2 et W3, ces gains annuels totaux seraient corrigés en fonction des écarts de cherté de vie 

(CPI). Par contraste, si le taux de chômage en i  s'établissait a 100%, on obtiendrait W4 1  en 

multipliant les prestations d'assurance-chômage moyennes par le nombre total moyen de Se-

maines (T') pendant lesquelles le chômeur 'moyen' peut en toucher. Les gains annuels ne seraient 

plus représentés que par des prestations d'assurance-chomage, qui seraient elles aussi corrigées 

en fonction des écarts de cherté de vie (CPI 1 ). 

13. On pourrait méme ralfiner davantage W3 ou W4 de façon a mesurer le 'salaire apporté a Ia 

maison'. Ce faisant, il laudrait tenir compte des variations des taux d'imposition. 

14. Voir Greenwood (1981) et Fields (1976, 1979). Bartel (1979) a également niontré que Ia mobilité 

professionnelle jouait un role prépondérant dans Ia decision de migrer. En revanche. Alperovich 

et al. (1977), dans une analyse de plusieurs etudes, observent que Ia faiblesse relative des variables 

'rémunération' par comparaison aux variables 'emploi' est en partie imputable a un biais d'é-

quations simultanées. 

15. Voir OCDE (1982) 

16. Cette hypothèse a été infirmée par Schlottmann et Herzog (1981). 

17. Pour les économistes, Ia mobilité geographique de Ia population devrait théoriquement suivre 

les cycles économiques et augmenter pendant les périodes de pointe, quand les possibilités 

d'emploi sont nombreuses, ou diminuer pendant les recessions, quand les emplois sont rares. 
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18. Voir Shaw (1974a). 

19. On trouvera un bilan de ces etudes et d'autres données empiriques dans Shaw (1978. 1980 et 

1983. chapitre 2). 

20. Les modifications apportées au programme canadien d'assurance-chomage en 1979 Font été 
en deux étapes. En janvier 1979, le taux d'indemnisation eat passé de 66.6% a 60% des gains 
assurables. Deux autres modifications mineures prévoyaient égaiement que le programme ne 

s'appiiquerait plus aux personnes travaiflant moms de 20 heures par semaine et que lea travailleurs 
revenu élevê devraient rembourser une partie des prestations recues. Le ler  ;uillet 1979, de 

nouvelles exigences ont été imposées. Ainsi, les personnes ayant travaillé moms de 14 semaines 
au cours de l'année précédant Ia période de référence ont êé tenues d'avoir au moms 20 Se-
maines de gains assures avant de pouvoir toucher des prestations, cc délai étant auparavant 
de 10 ou 14 semaines scion que Ia personnes en était ou non i sa premiere période de chomage. 
(Voir Beach et Kaliski, 1953.) 

21. Dans plusieurs autres etudes sur les migrations mntermCtropolitaines aux Etats-Unis, on a évalué 

des variables comme lea prestations de bien-être. Ici encore, les résultats obtenus sont loin d'être 
concluants, même si Cebula (1979) donne l'impression contraire. Schlottmann et Herzog (1982), 
de leur côté, rapportent que les impôts - Ia 'pression fiscale' - exercent, comme prévu, on elfet 

sur les soldes migratoires. 

22. On trouvera dans Collins (1980) une bonne analyse des questions en jeu. 

23. Voir Shaw (1975, chapitre 2). 

24. Voir Ciemhout et Neftci (1981) et Weinstein (1981). 

25. l'arallélement, toutefois, on sait que l'adoption de la Loi 101 a incite, autour de 1977, un grand 
nonibre d'anglophones a quitter Québec ou Montréal pour des villes majoritairement 
anglophones. 

26. Voir Porch (1982). 

27. Voir Kau et Sirmans (1977-78), Cebula (1979), Clark ci Ballard (1980), Schlottmann et 

Herzog (1981). Renas ci Kuman (1983) ont apporté dans un vaste travail d'analyse et d'évalua-
tion lea meilleurs arguments réunis jusqu'ici a l'appui des variables climatiques. 

28. Voir Shaw (1975) et Schwartz (1976). 

29. Voir Morgan (1975-76) ainsi que Schlottmann et Herzog (1981). 





Chapitre 4 

Résultats d'ensemble 

Introduction 

Tout comme Ia théorie des mouvements migratoires repose sur des 
hypotheses qu'il faut verifier, le modèle empirique évalué ici fait appel 
a des hypotheses qui doivent être comprises. Le choix des méthodes 
d'estimation peut agir sur les résultats empiriques. Et les choix a faire 
sont nombreux. De queue facon, par exemple, les taux de migrations 
intermétropolitaines doivent-ils être normalisés? Les variables explicatives 
doivent-elles être évaluées d'une manière linéaire ou logarithmique? 
Faudrait-il utiliser un modèle symétrique ou asymétrique? Comment 
réduire l'importance des biais de simultanéité et d'agregation? Comment 
aborder le problème des migrations 'de retour' ou multiples? Doit-on, 
enfin, maintenir constantes la structure par age et la composition spatiale 
de la population? 

Conscients de ce que ces questions ne doivent pas être traitées 
d'une manière superficielle, nous avons consacré un appendice entier a 
I'examen ce que nous croyons être une forme appropriée de l'estimation 
empirique. Uappendice intitulé 'Spécification du modèle et données" 
présente egalement d'importants renseignements sur les qualités et les 
faiblesses de nos données empiriques. En gros, l'appendice du chapitre 
4 nous renseigne sur quatre aspects du modèle empirique. Premièrement, 
on y évalue les paramètres des migrations de 'i' vers 'j' dans le cadre d'un 
modèle polytomique Iogarithmique oü la migration est représentée par 
le ratio entre Ia probabilité de migration (P 1 ) de 'F vers 'j' et Ia probabilité 
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de non-migration des residents de 'i' (P 1 ). Deuxièmement, en conformité 
avec Ia plupart des applications du modèle polytomique, notre mesure 
de la migration P 11 /Pa  (ci-après M) est décomposée en fonction des 
caractéristiques personnelles des migrants. Cette evaluation est faite dans 
le chapitre 5, oii les mouvements migratoires sont étudiés en fonction 
du niveau de scolarité des migrants (nous y reviendrons). Troisièmement, 
nous avons eu recours a des specifications bi-logarithmiques et des régres-
sions habituelles par Ia méthode des moindres carrés. Quatrièmement, 
enfin, nous avons évalué séparément les variables explicatives de manière 
a tenir compte de I'effet asymétrique éventuel des caractéristiques des 
points d'origine et de destination (InX i  ± InX au lieu de lnX 1 /InX 1 ). 

De plus, nous avons pris diverses mesures de precaution pour tester 
ou minimiser les biais d'agrégation et de simultanéité. Dans le premier 
cas, nous avons groupé les mouvements migratoires par secteurs 
géographiques (l'Est et l'Ouest du Canada), nous les avons décomposés 
en unites géographiques plus petites que celles des etudes antérieures (Ia 
region métropolitaine de recensement et non la province) et nous les avons 
désagrégés en fonction des caractéristiques personnelles des migrants (le 
niveau de scolarité). Les résultats de cet exercice sont présentés dans 
le chapitre 5. Dans le cas du biais de simultanéité, nous avons mesuré 
les variables explicatives au debut de la période de migration de manière 
a atténuer I'effet d'interaction entre les migrations et ses causes possibles. 
Cette technique ne peut pas être appliquée aux données migratoires an-
nuelles tithes de dossiers administratifs ou des fichiers des Allocations 
familiales (ce qui est le cas de Winer et Gauthier, 1983). Enfin, nous avons 
éliminé les variables explicatives vagues susceptibles de presenter des cor-
relations avec des variables explicatives plus précises (Ia taille de la popula-
tion ou l'univers des migrants, par exemple). 

Les modèles empiriques évalués dans les chapitres 4 et 5 suivent 
Ia sequence du tableau 4.1. Le modèle I représente un modèle économi-
que sommaire (a Ia Sjaastad). Le modéle 2 comprend en outre notre 
variable 'emploi', l'hypothèse étant que les rémunérations ne se corrigent 
pas d'elles-mêmes pour équilibrer I'offre et Ia demande de main-d'cuvre. 
Dans le modèle 3, on ajoute les variables 'chômage' et 'scolarité'; cette 
dernière élargit l'aspect 'capital humain' du modéle 2. Le modéle 4 cor-
respond, a nos yeux, a un modèle 'traditionriel' relativement complet. 
II comprend en outre les mises en chantier, l'hypothèse étant que cer-
tains aspects du cycle commercial et du marché de l'habitation échap-
pent vraisemblablement a nos mesures de Ia rémunération et de l'emploi. 
Au modèle 5 nous avorts ajouté une composante 'secteur public' ou 
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'fiscalité': les prestations d'assurance-chômage et les paiements de péré-
quation du fédéral. On se rappellera a cet égard que les differences entre 
les modèles 4 et 5 ont été clairement exprimées sous Ia forrne d'hypotheses 
de base dans le chapitre 3. Les modèles 6 et 7, enfin, comportent diverses 
variables économiques, sociales et climatiques additionnelles. us n'englo-
bent pas toutes les variables du tableau 3.2 (chapitre 3); nous verrons 
pourquoi plus loin 1 . 

En présentant nos résultats empiriques suivant le cadre du tableau 
4.1, nous avons cherché a bénéf icier de trois avantages. Premièrement, 
cette presentation nous permet de comparer la valeur d'explication ou 
de prevision des modèles les plus simples et les plus sophistiqués, et de 
respecter ainsi en gros les arguments théoriques énoncés dans le chapitre 
3. En suivant la presentation du tableau 4.1, deuxièmement, nous avons 
Pu isoler les variables qui perdent leur valeur d'explication au fur et a 
mesure qu'on ajoute d'autres variables a I'équation. Par exemple, si la 
rémunération et l'emploi exercent un effet indépendant sur Ia migration, 
la variable 'rémunération' du modèle 2 aura un ccfficient analogue a 
celui du modèle 1. Essentiellement, cela facilite les verifications de 
multicolinéarité (voir I'appendice du chapitre 4). Troisièmement, en cher-
chant systématiquement a créer une famille de modèles, nous avons voulu 
donner au lecteur la possibilité de choisir le modèle d'explication ou de 
prevision le mieux adapté a ses besoins. 

Au moment d'évaluer notre 'hypothèse de base', nous nous in-
téresserons a I'évolution des coefficients de regression. Nous chercherons 
a savoir si leur instabilité est liée aux variations du poids des variables 
qui interviennent dans le processus migratoire. A cet egard, on pourra 
dire qu'il y a augmentation ou diminution de l'incidence d'une variable 
'de base' sur les mouvements migratoires si i) son coefficient augmente 
(ou diminue) alors que Ia valeur de la variable demeure constante (toutes 
choses étant égales par ailleurs), ii) si SOfl ccefficient demeure constant 
sans que Ia valeur de la variable augmente ou diminue (toutes choses 
étant égales par ailleurs), iii) si 50fl coefficient et sa valeur augmentent 
simultanément (toutes choses étant égales par ailleurs) ou iv) si son coef-
ficient et son niveau demeurent constants alors que l'importance d'autres 
variables du modèle diminue. Bien que nous ayons l'intention d'insister 
sur les variations des coefficients, nous reconnaissons que certains 
éléments de notre 'hypothèse de base' pourront egalement se verifier même 
Si le coefficient d'une variable demeure rigoureusement constant. Par 
exemple, le fléchissement de l'émigration des provinces de l'Atlantique au 
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TABLEAU 4.1: Aperçu des variables utilisées dans les modèles empiriques' 

Variables 

DIST 1  
WAGEI, 
WAGE1, 
LANG jj  
JOBS, 
JOBS, 
UNEMP, 
UNEMP, 
EDUC, 
DS 
DS, 

UIGEN, 
UIGEN J  
UIPROB, 
UIPROB, 
GRANT, 
GRANT, 
NRR 
NRR J  

CRIME, 
CRIME, 
SNOW, 
SNOW 1  
OWN, 

FEM 
FEM, 
IMMIG, 
IMMIG 1  

1 

x 
x 
x 
x 

2 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

3 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

Modèle 

4 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

5 	6 

x 	x 
x 	x 
x 	x 
x 	x 
x 	x 
x 	x 
x 	x 
x 	x 
x 	x 
x 	x 
x 	x 

x 	x 
x 	x 
x 	x 
x 	x 
x 	x 
x 	x 
x 	x 
x 	x 

x 
x 
x 
x 
x 

7 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

Les valeurs moyennes de toutes les variables figurent a l'appendice 5. 

cours des années 1970 pourrait fort bien coIncider avec des coefficients 
de rémunération et d'assurance-chôrnage relativement stables, mais tenir 
a une hausse marquee de Ia valeur des prestations d'assurance-chômage 
pendant Ia même période (cf. hypotheses 10, 11 et 12). 
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Variantes de Ia rémunération 

Nous avons vu, dans le chapitre 3, que notre preoccupation premiere 
consistait a trouver une variante 'rémunération' qui représente bien Ia 
composante 'marché du travail' de notre modèle des migrations. Cela 
nous a amenés a définir quatre variantes: 

- WAGE1 = rémunération de base 
- WAGE2 = WAGE1 + correction 'écart de cherté de vie' 
- WAGE3 = WAGE2 + correction 'possibilité de chomage' 
- WAGE4 = WAGE3 + correction 'possibilité de prestations 

d'assurance-chômage' 

Chacune des variantes a été évaluée en fonction du modèle 1, a 
l'exclusion de la variable 'communauté de langue' (LANG11). Le tableau 
4.2 présente les résultats que nous avons obtenus pour chacune de nos 
quatre périodes de référence (les rémunérations, évidemment, ont été cor-
rigées des effets de l'inflation - voir l'appendice 1 du chapitre 3). Ap-
paremment, les corrections apportées a la variante WAGE1 pour pro-
duire les variantes WAGE2, 3 ou 4 n'améliorent presque pas Ia valeur 
d'explication du modèle 1. Prenons, par exemple, Ia période migratoire 
1956-1961 et les résultats donnés par les variantes WAGE1 (Wi, et W1 1 ) 
et WAGE4 (W4 1  et W4). Dans les deux cas, les modèles (qui, incidem-
ment, englobent la variable DIST 11 ) expliquent environ 21% de la 
variance des migrations intermétropolitaines (R 2 de 0.209 et 0.211). De 
plus, la valeur, le signe et Ia signification statistique des coefficients de 
regression de Wi 1 -W1 1  et W4 1-W4 1  sont trés voisins. La méme situation 
s'observe si l'on compare la variante WAGE1 et la variante WAGE4 pour 
les périodes 1966-1971, 1971-1976 et 1976-1981. Même si Ia valeur d'ex-
plication (R2 ) des modèles diffère dans chaque cas, le comportement des 
coefficients de regression des variantes WAGE a I'intérieur de chaque 
période est trés semblable. La variante WAGE3 semble offrir un léger 
avantage dans trois des quatre périodes migratoires, mais elle ne justifie 
pas les longs calculs qu'elle suppose. De plus, ii est plus intéressant 
d'associer séparément le chomage et les rémunérations que de les com-
biner d'une manière multiplicative (WAGE3); nous y reviendrons. 

L'impression qui se dégage du comportement de WAGE1 demeure 
inchangêe quand les mouvements migratoires sont décomposés par region 
(Est-Ouest) ou en fonction du niveau de scolarité des migrants (résultats 
non présentés ici). De plus, WAGE1 donne des résultats equivalents ou 
supérieurs a ceux de WAGE2, 3 ou 4 si on ajoute des variables explicatives 
a I'équation d'estimation. Nos résultats confirment donc l'hypothèse 4: 
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TABLEAU 4.2: Comportement des variantes 'rémunération' 

Périocle 
de 

Variante 
testée 

Vanable, expliratives 

migration 
Observa- 

DIST1 Wi t  WI, W2 1  W21  W3 1  W3 1  W4 1  W4 1  R2  tions 

1956 - 1061 WAGES - .589 - .920 3.041 .209 272 
(6.5231 (1.228) (3.9641 

WAGE2 - .602 - .868 3.307 .202 272 
(6.747) (.991) (3.771) 

WAGE3 - .578 .795 3.233 .216 272 
(6.400) (1.067) (4.313) 

WAGE4 - .585 - .878 3.147 .211 272 
(6.461) 11.143) (4.062) 

1966 -1971 WAGE! - .497 -1311 3.317 .240 272 
(6.795) (1.898) (4.800) 

WAGE2 - .501 -1.163 3.884 .252 272 
(7.017) (1.615) (5.394) 

WAGE3 - .489 -1.081 3.598 .249 272 
(6.728) (1.578) (5.252) 

WACE4 - .491 -1.121 3.548 .244 272 
(6.736) (1.599) (5.059) 

1971 - 1976 WAGES - .491 .082 .682 .141 272 
(6,206) (.109) (.915) 

WAGE2 - .490 .266 .506 .139 272 
(6.239) (.318) (.605) 

WAGE3 - .483 .122 .824 .142 272 
(6.069) (.163) (1.108) 

WAGE4 - .481 .149 .873 .142 272 
(6.058) (.195) (1.144) 

1976- 1981 WAGE] - .398 -1.122 .694 .087 272 
(4.829) (1,172) (.727) 

WAGE2 - .399 -1.241 .826 .088 272 
(4.838) (1.330) (888) 

WAGES - .391 - .966 1.785 .095 272 
(4.768) (1.013) (1.873) 

WAGE4 -.397 -1.158 .806 .086 272 
(4.820) (1.121) (.781) 

les variantes irémunération  relativement simples (Je salaire de base, par 
exemple) représeritent aussi bien la valeur actuelle des avantages escomp-
tés de la migration que les variantes multiplicatives beaucoup plus 
complexes. 

Modèles classiques 

Passons maintenant a l'évaluation des modèles 1 a 4. Les données sur 
nos variables dépendantes et indépendantes ont été groupées en trois 
grands blocs: un bloc général (1,088 observations de quatre périodes 
migratoires couvrant les années 1956 a 1981), un bloc iavant  1971' (544 
observations sur deux périodes couvrant les années 1956 a 1971) et un 
bloc 'après 1971' (544 observations sur deux périodes couvrant les an-
flees 1971 a 1981). 
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Les valeurs moyennes de toutes les variables et une matrice des 
coefficients de correlation pour I'ensemble des données de 1956-1981 sont 
présentées a l'appendice 5. La creation du bloc de données d'avant 1971 
et du bloc de données postérieures a 1971 nous permettra d'évaluer notre 
hypothèse de base. 

II convient de se rappeler que Ia principale hypothèse qui sous-
tend l'ensemble de cette étude est que l'influence des variables tradition-
nelles du marché du travail sur la migration se modifie. D'une part, les 
ameliorations de Ia productivité et Ia hausse des niveaux de vie 
favoriseront vraisemblablement la poursuite d'activités de loisir au point 
qu'en soi, les differences de gains interviendront moms dans le calcul 
du pour et du contre auquel le migrant en puissance se Iivrera. D'autre 
part, il se peut que les programmes fiscaux et les programmes de sécurité 
sociale atténuent les effets du chômage, par exemple, sur les gains, ce 
qui amoindrira la tendance des individus a migrer uniquement pour des 
raisons de revenu. En organisant nos données intermétropolitaines d'après 
la période aritérieure a 1971 et Ia période postérieure a cette même an-
née, nous pouvons évaluer les effets des événements politiques et économi-
ques qui se sont produits après 1971. Ces événements comprennent (i) 
la revision en 1971 de Ia Loi sur I'assurance-chômage, (ii) la générosité 
accrue des transferts fédéraux aux provinces de l'Atlantique, (iii) les in-
cidences des augmentations post-1971 du prix du pétrole sur la faculté 
contributive des provinces de l'Ouest, y compris la creation du Fonds 
d'épargne du patrimoine de l'Alberta, et (iv) Ia restructuration du régime 
fiscal canadien et ses consequences possibles sur l'accès a la propriété. 

Le groupement des données en un bloc antérieur a 1971 et en un 
bloc postérieur a 1971 permet aussi de determiner si les modèles estimés 
a partir des chiffres de Ia longue période 1956-1981 produiront des coef-
ficients comparables a ceux estimés pour des pEriodes plus courtes ou 
plus récentes (1976-1981). Dans la negative, alors la pertinence des etudes 
précédentes qui regroupaient des données Lransversales et des données 
chronologiques portant sur d'assez longs espaces de temps est peut-être 
douteuse en ce qui concerne Ia politique courante. Par exemple, Winer 
et Gauthier (1983) fondent leurs estimations sur toutes les données de 
Ia période 1951-1978 dans une partie de leur étude, et sur les données 
de 1968-1977 dans une autre. Du fait que Ia présente étude porte sur les 
périodes differentes, on y a rectifie toutes les mesures de revenu pour 
tenir corn pte tie I'inflation. 

A la lecture du tableau 4.3, on constate que les résultats du modèle 
I - qui contient la variante WAGE1 - confirment plusieurs de nos 
hypotheses. D'une part, on observe que la rémunération au point d'origine 
et de destination est très significative avant 1971, mais non après 1971. 
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(Les coefficients sont marques d'un astérisque s'ils portent le signe prévu 
et si leur seuil de signification est d'au moms 0.01.) 2  On observe de plus 
que la valeur explicative du modèle 1 diminue sensiblement après 1971. 
Cela confirmerait l'hypothèse de base 3 selon laquelle les gains exercent 
aujourd'hui une influence moms prononcée sur les migrations que dans 
le passé. 

Deuxièmement, on observe que les rémunérations au point 
d'origine et de depart portent le signe prévu (effet positif au point de 
destination et effet négatif au point d'origine), mais que l'ordre de grandeur 
de leur effet est asymétrique. Le coefficient positif de WAGE1 J  est a Ia 
fois plus élevé et plus significatif que le coefficient négatif de WAGE1 1 . 

La rémunération au point de destination a donc une plus grande valeur 
d'explication que la rémunération au point d'origine. Cette constatation 
s'accorde avec les résultats de la plupart des etudes des migrations et con-
firme l'hypothèse 1 (pIus I'écart entre les gains réalisés dans deux villes 
s'accroIt, plus M 11  augmente) et I'hypothèse 2 (les gains aux points 
d'origine et de destination exercent sur M ij  un ef let asymétrique evident). 

Troisièmement, Ia distance a I'effet négatif prévu. Son coefficient 
et son niveau de signification statistique sont cependant bien inférieurs 
après 1971 (élasticité de -0.455) qu'avant (élasticité de -0.533). Si l'on 
revient au tableau 4.2, on constate que l'élasticité de DIST I)  pour la 
période 1976-1981 est tombée a -0.398. Cette observation confirme 
l'hypothèse 23 (Ia distance exerce un effet négatif sur M 1 ) et l'hypothèse 
24 (I'effet de Ia distance sur les migrations est moms grand aujourd'hui 
qu'il ne Va déjà été). L'hypothèse 23 est confirmée par tous. L'hypothèse 
24, en revanche, n'a pas recu beaucoup d'attention dans les travaux em-
pinques - si l'on excepte ceux de Courchene (1970) et Vanderkamp (1971). 

Le modèle 1 comprend egalement une variable factice destinée a 
saisir les effets de la communauté de langue entre deux RMR. Comme 
prévu, Ia variable exerce un effet positif. L'hypothèse 25 se trouve ainsi 
confirmèe: plus la communauté de langue ou d'ethnie entre deux villes 
est grande, plus Ia probabilité de migrer augmente. Courchene (1970), 
Robinson et Tomes (1982) ainsi que Winer et Gauthier (1983) ont d'ailleurs 
observe le même phénomène. 

On remarque également que la valeur du coefficient attribuée a 
LANG IJ  et sa signification statistique augmentent après 1971. Apparem-
ment, cela confirmerait l'hypothèse de base 26 selon laquelle Ia variable 
LANG J  exerce (compte tenu des politiques séparatistes et linguistiques 
du gouvernement du Québec) un effet plus marqué "aujourd'hui" que 
dans le passé. 

On se rappellera que le modéle 1 (cf. tableau 4.3) s'apparente aux 
premiers modèles de type Sjaastad. Laber et Chase (1971) ont utilisé un 
tel modèle et affirmé qu'il expliquait dans une proportion de 50% a 60% 
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TABLEAU 4.3: Modèles empiriques 1 et 2: résultats d'ensembfe 

Période de référence 

1956 - 1981 	 Avant-1971 	 Après-1 971 

CR. 
Valeur 

't C.R. 
Valeur 

't' C.R. 
Valeur 

Modèle 1 
P. interceptée -2.289 - -6.144 - .481 - 

DIST1 1  - .509 (13.455)' - .553 (10.197)' - .455 (8.562) 
WAGE1 - .939 (3.490)' -1.130 (2.838)' - .392 (.775) 
WAGE1 1  2.004 (7.452)' 3.126 (7.853)' .800 (1.584) 
LANG11 1.161 (11.367)' 1.065 (7.339)' 1.246 (8.746)' 

R2  .263 .308 .222 
Valeur F 96.395 59.933 38.459 
Observations 1,088 544 544 

Modèle 2 

P. interceptée -3.339 - -8.076 - -2.415 - 

DIST1 - .525 (14.255)' - .575 (11.154)' - .459 (8.795)* 

WAGEI -1.217 (4.507)' -1.666 (4.125)' - .266 (.522) 
WAGE1, 2.485 (9.205)' 4.033 (9.994)' 1.250 (2.455)' 
1..ANG L j 1.127 (11 . 350)* 1.092 (7.929)' 1.184 (8.346)' 
JOBS1 - .001 (.069) - .009 (.414) - .013 (.693) 
JOBS J  .117 (8.216)' .170 (7.818)' .088 (4.596)' 

R2  .306 .379 .253 
Valeur F 79.403 54.595 30.232 
Observations 	1,088 544 544 

Note: C.R. coefficient de regression. 
* signe prévu et statistiquement signilicatif a 0.01. 

la variance des migrations interrégionales au Canada. Les résultats que 
nous avons obtenus sont fort diflérents. Dans notre étude, le modèle 1 
prend une valeur d'explication de R2 = 0.308. En fait, quand la période 
a l'étude est décomposée (cf. tableau 4.2), le modéle (avec WAGE1 et 
DISTIJ , mais sans LANG 11 ) donne, au mieux, des valeurs R2 de 0.209 
pour la période 1956-1961, 0.240 pour la période 1966-1971, 0.141 pour 
la période 1971-1976 et 0.087 pour la période 1976-1981. A notre avis, 
l'écart entre la valeur d'explication de notre modèle et celle de Ia version 
utilisée par Laber et Chase tient vraisemblablement a un biais d'agréga-
tion. Comme nous l'expliquons dans Ia section de I'appendice du chapitre 
4 intitulée "Autres renseignements sur les biais d'agrégation", les modèles 
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qui s'appuient sur des données régionales ou provinciales peuvent don-
ner une fausse image des paramètres 'marché du travail' des migrations 
(voir cependant Ia note 11 du chapitre 1). Nous prétendons simplement 
que les estimations des effets de la rémunération et de la distance 
présentées ici sont vraisemblablement beaucoup plus précises et réalistes 
que celles des etudes antérieures des migrations au Canada. 

Le modèle 2 (tableau 4.3) fait intervenir la variable d'emploi JOBS. 
On observe que, par comparaison avec le modèle 1, Ia valeur d'explica-
tion de l'équation augmente, sans que l'élasticité ou le niveau de significa-
tion statistique des autres variables en souffre trop. L'hypothèse 5 se 
trouve ainsi provisoirement vérifiée: plus l'écart entre le rythme de 
croissance des emplois en 'i' et 'j' est grand, plus les migrations Mij 
augmentent. De plus, l'asymétrie des effets de l'emploi au lieu de destina-
tion et au lieu d'origine que nous avions prévue se trouve confirmée. 
D'ailleurs, l'asymétrie des effets des variables des points d'origine et de 
destination est si manifeste a tous égards (comme dans la plupart des 
etudes des migrations) que nous ne reviendrons plus sur la question. (Le 
lecteur trouvera d'autres renseignements au sujet de l'asymétrie dans l'ap-
pendice du chapitre 4.) 

L'hypothèse de base 6 se trouve elle aussi provisoirement con-
firmée: les considerations d'ordre professionnel exercent apparemment 
sur les migrations un effet moms marqué aujourd'hui que dans le passé. 
Le phénomène est evident lorsqu'on compare les résultats d'avant 1971 
et d'après 1971, Ia variable JOBS au lieu de destination ayant un coeffi-
cient positif a Ia lois plus élevé et plus significatif après 1971. On observe 
egalement que l'addition de Ia variable JOBS au modèle 2 accroIt Ia valeur 
d'explication du modèle d'environ 7% avant 1971 et seulement 3% après 
1971. 

Le modèle 3 diffère du modèle 2 simplement en ce qu'on y a ajouté 
des variables chômage (UNEMP) et scolarité (EDUC I ) (cf. tableau 4.4). 
Le chômage au lieu de destination est statistiquement significatif et, corn-
me prévu, négatif, tant avant qu'après 1971. A notre avis, le modèle 3 
confirme provisoirement l'hypothèse 7 (l'augmentation du chômage en 
'j' y ralentit I'immigration interne, alors que l'accroissement du chômage 
en 'i' y stimule l'emigration interne) et étaye l'hypothèse de base 6. Dans 
le premier cas, les effets du chômage au lieu de destination (UNEMP J ) 
portent bien le signe moms prévu tant avant qu'après 1971 et sont statisti-
quement significatifs (même si le coefficient est plus élevé et plus significatif 
après 1971). Par contraste, le coefficient du chômage au lieu d'origine 
(UNEMP 1 ) porte un signe inattendu avant 1971 et change de signe après 
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TABLEAU 4.4: Modèles empiriques 3 et 4: résultats d'ensemble 

Période de référence 

1956 - 1981 Avant-1971 Apr8-1971 

Valeur Valeur Valeur 
C.R. t' C.R. C.R. 

Modèle 3 
P. interceptée -3.626 - -10.285 - -2.570 - 
D1ST1 - .517 (13.696)' - .561 (10.626)' - .452 (8.559)' 
WAGEI 1  - .982 (3.192)' -1.365 (3.041)' - .081 (.157) 
WAGE1, 2.363 (7.431)' 4.206 (9.248)' 1.150 (2.181)' 
LANG1, 1.044 (10.433)' .982 (7.124)' 1.092 (7.650)' 
JOBS1 -.015 (1.014) - .023 (.961) - .031 (1.520) 
JOBS, .102 (7.045)' .157 (6.928)' .075 (3.835)' 
!JNEMP, - .143 (.951) - .456 (2.480) .027 (.099) 
UNEMP J  - .771 (5.046)' - .508 (2.723)' -1.138 (4.158)' 
EDUC1 .721 (4.654)' .832 (3.792) .886 (3.760)' 

R2  .331 .401 .286 
Valeur F 59.136 40.829 23.808 
Observations 1,088 544 544 

Modèle 4 

1'. interceptée - .407 - -9.456 - -5.753 - 
DIST11 - .558 (15.431)' - .596 (13.020)' - .494 (9.202)' 
WAGE1 -1.270 (4.133)' - .959 (2.350)' - .190 (.370) 
WAGE1, 1.299 (4.089)' 2.181 (5.132)' 1.191 (2.289)' 
LANG,1 1.077 (11 . 333)* 1.100 (9.132)' 1.071 (7.602)' 
JOBS 1  - .020 (1.426) - .019 (.915) - .027 (1.358) 
JOBS, .093 (6.758)' .138 (6.983)' .073 (3.802)' 
UNEMP, - .273 (1.796) - .341 (2.019) .060 (.203) 
UNEMP, - .355 (2.352)' - .067 (.397) -.685 (2.342)' 
EDUC1 .814 (5.112)' 1.153 (5.376)' .822 (3.453)' 
DS1 - .315 (2.742)' - .185 (1.231) .067 (.347) 
DS1 1.161 (10.940)' 1.790 (13.384)' .767 (4,043)' 

R2  .401 .558 .308 
Valeur F 65.388 61.141 21.489 
Observations 1,088 544 544 

Note: C.R. = coefficient de regression. 
* 	= signe prévu et statistiquement significatif a 0.01. 
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1971. Son coefficient est presque négligeable (et statistiquement non 
significatif) après 1971. Ses effets sur UNEMP i  peuvent être masques 
pour les raisons invoquées dans la formulation de l'hypothèse 7. Deuxiè-
mement, si la variable UNEMP peut être assimilée a une mesure d'en-
diguement des ralentissements économiques, le fléchissement constant 
des coefficients de Ia variable JOBS J  dans le modèle 2 (sans chômage) 
et dans le modèle 3 (avec chômage) semblerait confirmer davantage 
l'hypothèse de base 6 - dans Ia mesure oü elle s'applique a la variable 
JOBS. Nous avons d'ailleurs attire l'attention du lecteur sur ce point dans 
notre introduction de Ia section du chapitre 3 intitulée "Variables fiscales". 

Le niveau de scolarité au point d'origine (EDUC I ) exerce égale-
ment l'effet positif prévu. L'hypothèse 29 (selon laquelle plus Ia propor-
tion de personnes fortement scolarisées en 'i' est élevée, plus M 11  
augmente) sera provisoirement confirmée: plus Ia proportion des per-
sonnes hautement scolarisées en 'i' est élevée, plus M 1  augmente. Am-
si, l'addition au modèle 3 des variables UNEMP et EDUC lui donne une 
valeur explicative supérieure a celle du modèle 2 d'environ 3%. Comme 
nous l'avons déjà vu, cependant, le chômage exerce un effet plus 
significatif après 1971. I.e phénomène était facile a prévoir, car ce n'est 
qu'en 1974 que le chomage a commence a poser de reels problèmes au 
pays. 

Dans le modèle 4, nous avons ajouté les mises en chantier de 
logements (DS). II semble que cette variable exerce un effet significatif 
indépendant sur Ia valeur explicative de I'équation et ce, sans altérer le 
coefficient de Ia plupart des autres variables explicatives. L'hypothèse 
8 se trouve ainsi provisoirement confirmée: plus l'écart entre le nombre 
des mises en chantier dans deux villes est grand, plus M 11  augmente. 
L'hypothèse de base 9 serait elle aussi confirmée: le cycle commercial 
(DS) exerce sur les migrations un effet moms marqué aujourd'hui que 
dans le pass63 . 

A notre avis, le modéle 4 peut We assimilé a un modèle économi-
que 'classique' des migrations relativement complet. II comporte les 
variables 'rémunération', 'emploi' et 'chômage' habituelles, un facteur 
de correction des coôts monétaires et psychiques de Ia migration (DIST 1 ) 
ou des phénomènes qui y font obstacle (LANG IJ ), une variable de sélec-
tivité (EDUC 1 ), et un indicateur du cycle commercial et de l'activité du 
bâtiment (DS). Nous avions espéré ajouter au modèle 4 une variable grace 
a laquelle nous aurions Pu évaluer le marché de l'habitation (HOUSE). 
Nous avons toutefois constaté que le prix des logements est très intime-
ment lie a la rémunération, aux mises en chantier et au niveau de 
scolarit64 . Ainsi, quand on ajoute la variable HOUSE au modèle 4 (les 
résultats obtenus ne sont pas présentés ici), le coefficient des autres 
variables explicatives change, sans pourtant que la valeur d'explication 
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Figure 4.1: Representation schematique de Ia valeur d'explication des modèles 
1, 2, 3 et 4 

Migrations avant 1971 

odèle 1 

Jele 2 

Modéle 4 

Migrations apres 1971 

el 

1odèIe 2 

'1odéle 3 

viodéle 4 

Modèle 1 - Distance, rémunération, communauté de langue 
Modéle 2 - Modéle 1 + emploi 
Modéle 3 - Modéle 2 chômage et riiveau de scolarité 
Modéle 4 	Modéle 3 + construction résidentielle 



114 

Migrations intermétropolitaines au Canada 

de I'équation n'augmente. L'hypothèse 19 selon laquelle les coüts de loge-
ment exercent un effet indépendant sur M ij  et I'hypothèse de base 20 
selon laquelle les coüts de logement ont exercé sur M 1  un effet plus mar-
qué depuis que le régime fiscal a été modifié en 1972 ne peuvent donc 
pas être évaluées ici de facon satisfaisante. 

Mais il est temps de faire le point. Si l'on groupe l'ensemble des 
données, on observe que notre modèle classique' - le modèle 4 - expli-
que environ 40% des variations de M, (tableau 4.4). Avant 1971, cette 
proportion passe a 56%; après 1971, toutefois, elle tombe a seulement 
31% (cf. figure 4.1). A en juger par ces écarts et par les variations des 
coefficients de certaines importantes variables, on peut conclure avec 
raison que notre hypothèse de base se trouve, a certains egards, assez 
bien confirmée. En d'autres termes, l'influerice des variables de marché 
'traditionnelles' sur les migrations s'est amoindrie. Mais pourquoi? Les 
variables fiscales ont-elles exercé sur les mouvements migratoires un ef-
fet plus prononcé après 1971 qu'avant7 Se peut-il que I'évolution de I'm-
cidence des variables économiques traditionnelles soit simplement un 
phénomène passager lie a Ia conjoncture économique? 

Modèle de marché traditionnel avec composante fiscale 

Nous avons vu dans le chapitre 3 que les variables du secteur public 
utilisées ici comprenaient les paiements de péréquation et les paiements 
connexes du fédéral aux provinces (GRANT), les prestations d'assurance-
chômage (UIGEN, UIPROB) et les recettes des provinces les plus riches 
au titre des ressources naturelles (NRR). En vertu des hypotheses debase 
12 et 14, les variables GRANT, UIGEN et UIPROB devraient exercer 
sur les migrations un effet plus marqué après 1971. La variable NRR, 
par contre, n'a pas fait l'objet d'une hypothèse de base. D'après 
l'hypothèse 16, en effet, les recettes des provinces au titre des ressources 
naturelles n'exercent peut-être pas d'effet indépendant sur Mij , mais agis-
sent peut-être sur les migrations en améliorant les possibilités d'emploi 
et de rémunération. 

Le modèle 5 est en fait le modèle 4 auquel nous avons ajouté les 
quatre variables énumérées ci-dessus. Les résultats obtenus sont présentés 
au tableau 4.5. A premiere vue, les variables de notre composante I iscale 
améliorent d'environ 13% la valeur explicative de l'equation après 1971, 
après que le fédéral ait sensiblement accru ses prestations d'assurance-
chômage et ses paiements de péréquation. 
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TABLEAU 4.5: Modèle empirique 5: résultats d'ensemble 

Période de référence 

1956 - 1981 
	

Avant-1971 
	

Après-1971 

Valeur 
	 Valeur 
	 Valeur 

CR. 	 CR. 	 C.R. 

(16.873)' 
(3.504)' 
(3.505)' 

(13.273)' 
(.546) 

(5.616)' 
(1.746) 
(3.019)' 
(4.199)' 
(.807) 

(13.321)' 

(3.537) .  
(1.241) 
(1.289) 
(5.155) 
(2.178) 
(4.618)' 

Modèle 5 
P. interceptée -3.962 
DIST1 - .590 
WAGE1 1  -3.733 
WAGEI J  3,704 
LANG IJ  1.261 
JOBS1 - .008 
JOBS J  .077 
UNEMP1 - .268 
UNEMP J  - .462 
EDUC1 .729 
DS 1  .097 
DS, 1.481 

UIGEN -3.595 
U1GEN 1.257 
UIPROB 1  - .265 
UIPROB J  - 1.065 
GRANT .064 
GRANT J  .133 

NRR n/u 
NRR1  n/u 

R2  .459 
Valeur F 53.439 
Observations 1,088 

8.371 - 

- .657 (14.355)' 
-6.435 (2.724)' 

1.394 (.588) 
1.343 (10.310)' 

-.009 (.370) 
.164 (7.336)' 

-.283 (1.504) 
-.039 (.210) 

.862 (3.932)' 

.035 (233) 
1.912 (14.652)' 

-6.489 (2.736)' 
-2.336 (.983) 
- .457 (1.054) 

.465 (1.078) 
.135 (3.628) 
.175 (4.842)* 

n/u 
n/u 

.595 
45.470 

544 

6.044 - 

- .529 (10.411)' 
-14.192 (5.667)' 

12.957 (5.311)' 
1.151 (8.022)' 

-.015 (.787) 
.042 (2.280)' 
.222 (.635) 

- .960 (2.755)' 
.984 (3.215)' 
.428 (1.780) 

- .094 (3.90) 

-14.842 (5.832)' 
15.064 (6.260)' 
-.643 (1.772) 
- .179 (.496) 
- .113 (2.281)' 

.113 (2.240)' 

.197 (2.593) 

.018 (.245) 

.440 
21.744 

544 

Note: C.R. = coefficient de regression. 
= signe prévu et statistiquement significatif a 0.01. 

n/u = variable non utilisée dans cette regression. 

Cinq des six coefficients des variables ayant fait l'objet d'une 
hypothèse de base (GRANT, UIGEN, UIPROB) portent le signe prévu, 
quatre d'entre eux sont statistiquement significatifs, et trois portent un 
signe négatif significatif au lieu d'origine (c'est-à-dire a l'endroit oü Ia 
decision de migrer est prise). Par contre, elles n'augmentent Ia valeur 
explicative de l'equation que de 4% pour la période antérieure a 1971. 
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Deux des variables de l'hypothèse de base portent le signe prévu 
a des niveaux significatifs, et seulement une porte le signe negatif prévu 
au lieu d'origine. 

A y regarder de plus près, on constate que l'addition des variables 
fiscales au modèle 5 ne se fait pas sans problème. En effet, les variables 
fiscales agissent sur le coefficient de la rémunération, particulièrement 
après 1971. Il y aurait donc un lien entre les variables fiscales et la variable 
'rémunération'. Les matrices des coefficients de correlation non reproduites 
ici montrent que plus les rémunérations sont élevées, plus le niveau des 
prestations d'assurance-chômage augmente (les travailleurs des regions 
a forte rémunération sont donc mieux protégés). En revanche, plus les 
rémunérations sont élevées, moms les paiements de péréquation du fédéral 
ont de chances de I'être. Les avantages offerts par l'addition des variables 
fiscales au modèle 5 compensent cependant largement ces inconvénients. 
On observe en effet que, après 1971, Ia valeur d'explication de l'équa-
tion augmente et que 11 variables - contrairement a seulement sept dans 
le modèle 4 - portent le signe prévu et sont statistiquement significatives. 

A remarquer que le comportement de Ia variable NRR après 1971 
ne coincide pas avec I'hypothèse 15 (pIus l'écart entre les recettes au titre 
des ressources naturelles de Ia province en 'j' et 'i' est grand, plus M 1  
augmente). En faiL, le coefficient de NRR J  ne porte pas le signe prévu 
et n'est pas significatif. La même observation s'applique au coefficient 
de NRR 1 , bien que, dans ce cas, le coefficient soit statistiquement 
significatif. En retranchant la variable NRR du modèle 5, on observe que 
R2 diminue de seulement 0.006 (les résultats ne sont pas présentés ici). 
De plus, si l'on évalue NRR uniquement en presence des variables de 
marché "traditionnelles" (modèle 4), on observe que le coefficient des 
rémunérations, de I'emploi et de la construction résidentielle tombe sous 
le seuil de signification statistique (résultats non présentés). On peut donc 
en conclure que la variable NRR est liée a Ia rémunération, l'emploi et 
Ia construction résidentielle (cf. hypothèse 16: Ia variable NRR n'a pro-
bablement pas d'effet iridépendant sur M 1 , mais agit surtout par le biais 
de son incidence sur les possibilités d'emploi). 

Le comportement de Ia variable NRR ne change pas si l'on évalue 
la variable après avoir décomposé les mouvements migratoires (tableaux 
4.8 et 5.8) ou en fonction de modèles plus exploratoires (qui ne sont 
d'ailleurs pas présentés ici). Nous en avons conclu que les recettes au 
titre des ressources naturelles ne nous aiderons pas a mieux comprendre 
les migrations intermétropolitaines au Canada. Si elles agissent sur les 
migrations, ce sera davarttage par leur incidence sur le marché du travail 
et du Iogement que par leur effet indépendant sur Ia fiscalité des provinces. 
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Figure 4.2: Representation schématique de Ia valeur d'explication des modèles 
4 et 5 

Migrations avant 1971 

Modele 4 

Migrations aprés 1971 

'dole 4 

ModOle 5 - Modéle 4 + variables fiscales 
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A cet egard, nos résultats vont a l'encontre de ceux de Winer et Gauthier 
(1983). Nous avons donc décidé de ne pas retenir Ia variable NRR dans 
les modèles 6 et 7. 

En résumé, les chifires du tableau 4.5 (modèle 5) confirment pro-
visoirement l'hypothèse 13 (pIus I'écart entre deux villes au titre de l'ac-
ces aux paiements de péréquation du fédéral et des transferts connexes, 
GRANT, augmente, plus Ia possibilité de migrer M 1  s'accroIt)5 . De plus, 
les chiffres confirment de facon temporaire l'hypothèse 10 (plus l'écart 
entre 'i' et 'j' au titre des prestations d'assurance-chômage, UIGEN, ou 
de la possibilité d'en toucher, UIPROB, est grand, plus Ia probabilité 
de migrer diminue). Les résultats du modèle 5 confirment en outre l'idée 
selon laquelle les variables fiscales expliquent au moms en partie pour-
quoi les migrants ne réagissent pas davantage aux variables de marché 
traditionnelles après 1971 (cf. figure 4.2). Cela confirmerait provisoire-
ment l'hypothèse de base 12 (suite aux modifications apportées en 1971 
a Ia Loi sur i'assurance-chômage, les prestations, UI, ont contribué a ralen-
tir encore davantage les migrations M 1 ) et l'hypothèse de base 14 (les 
paiements de péréquation du fédéral ont exercé un effet plus marqué sur 
M11  après 1971, époque a laquelle les trarisferts aux provinces de l'Est 
ont augmenté). 

Un modèle plus complet? 

Plusieurs des variables présentées dans les sections "Autres variables 
économiques" et "Avantages sociaux" du chapitre 3 n'ont pas encore été 
évaluées. Il s'agit de Ia propriété (OWN), des ménages a deux revenus 
(FEM), de l'immigration (IMMIG), de la criminalité (CRIME) et du climat 
(SNOW). 

Ces variables se distinguent principalement de celles que nous 
avons évaluées dans les modèles 1 a 5 en ce qu'elles ont été choisies d'une 
manière plutôt éclectique. Par comparaison avec Ia croissance des 
rémunérations et de l'emploi, par exemple, leur effet hypothétique se 
justifie beaucoup plus difficilement par des arguments theoriques ou en 
fonction de précédents empiriques. Ces variables posent un autre pro-
blème: le fossé entre les concepts théoriques sur lesquels elles reposent 
et Ia plupart de nos mesures empiriques est assez large. Par exemple, 
nous utilisorts le taux d'activité des femmes (FEM) pour représenter les 
ménages a deux revenus, et une mesure de I'accumulation de neige 
(SNOW) pour obtenir une approximation des effets du climat. Par con-
traste, il y a une correspondance beaucoup plus étroite entre la plupart 
de nos concepts théoriques et les variables empiriques des modèles 1 a 5 
(ou, a tout le moms, rious utilisons dans leur cas des substituts généralement 
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TABLEAU 4.6: Modèlc empirique 6: résultats d'ensemble 

Période de référence 

1956 - 1981 Avant-1971 Apr6s-1971 

Valeur Valeur Valeur 
C.R. 't' C.R. 't' C.R. 1 

Modele 6 
P. interceptée 	-1.302 - -27.761 - -11.076 - 
DIST1 - .681 (18.882)* - .793 (17.114) - .545 (10.621) 
WAGb1 -2.346 (2.130)' -8.094 (3.461)' -11.353 (5.826)' 
WAGE1 1  1.576 (1.412)' -1.565 (.673) 8.619 (4.402)' 
LANG I  .991 (9.590)' .949 (6.846)' .957 (6,242)' 
JOBS1 .008 (.530) .020 (.844) - .002 (.137) 
JOBS J  .091 (6.787)' .200 (9.323)' .015 (.799) 
VNEMP - .213 (1.444) -.096 (.536) - .018 (.047) 
LJNEMP 1  - .498 (3.345)' - .199 (1.123) - .282 (.763) 
EDUC1 .884 (4.798)' 1.050 (4.409)' .902 (2.467)' 
DS .047 (.393) - .150 (.974) .684 (3.162) 
DS1  1.363 (12.668)' 1.600 (12.588)' .093 (.428) 

UIGEN1 -2.480 (2.373)' -8.542 (3.639)' -12.527 (6.176)' 
IJIGEN - .079 (.076) -4.284 (1.868) 11.999 (6.045)' 
UIPR061 - .109 (.536) - .748 (1.751) - .669 (2.000)' 
UIPROB J  - .883 (4.332) .258 (.601) - .463 (1.333) 
GRANT .103 (3.509) .180 (4.915) - .056 (1.143) 
GRANT .172 (5.913)' .203 (5.776)' .055 (1.128) 

CRIME, - .045 (.683) - .050 (.612) - .071 (.628) 
CRIMEJ  .379 (5.761) .419 (5.226) .601 (5.276) 
SNOW1 - .129 (1.501) - .175 (1,495) - .282 (2.218) 
SNOW 1  - .600 (7.529)' - .768 (7.591)' - .107 (.858) 
OWN 1  .354 (2.027) .598 (3.021) .281 (.633) 

R2  .505 .656 .472 
Valeur F 49.404 45.143 21.162 
Observations 	1,088 544 544 

Note: C.R. = coefficient de regression. 
* = signe prévu et statistiquement signiuicatif a 0.01. 

reconnus). Troisièmement, certaines de nos variables économiques ad-
ditionnelles présentent peut-être des liens de colinéarité avec d'impor-
tantes variables des modèles 1 a 5. Ce problème a été abordé dans Ia 
section du chapitre 3 consacrée a Ia variable immigration (IMMIG). 

Bref, l'addition de variables au modèle 5 dans le but d'obtenir un 
modèle plus complet ne donne pas nécessairement un meilleur modèle. 
Les modèles 6 et 7 devraient plutôt être assimilés a des exercices 
exploratoires. 
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TABI.EAU 4.7: Modèle empirique 7: résultats d'ensemble 

Période de référence 

1956 - 1981 
	

Avant-1971 
	

Aprés-1971 

Valeur 	 Valeur 
	

Valeur 
C.R. 	 CR. 	 CR. 

Modele 7 

P. interceptée 	-9.898 - 52002 - -45.257 - 
D1ST1 - .648 (20.709)' - .759 (16.869)' -563 (13.885)' 
WAGE1 -1.067 (.972) -12.370 (4.649)' -5.522 (3.232)' 
WAGE1 1  .318 (.289) -4.688 (1.813) 4.337 (2.565)' 
LANG 1 1 .804 (8.701)' .705 (5.106) .944 (7.770)' 
JOBS1 - .015 (1.172) .021 (.772) - .008 (.515) 
JOBS 1  .043 (3.537)' .129 (5.327)' .014 (.958) 
tJNEMP1 - .623 (4.345) .030 (.154) .041 (.129) 
UNEMP1 .407 (2.909) .313 (1.676) 2.056 (6.801) 
EDUC 1  .691 (3.559)' 1.101 (4.024)' .827 (2.595)' 
DS1 - .040 (.375) - .402 (2.183)' .517 (3.129) 
DS1 .543 (5.327)' .816 (4.994)' .210 (1.172) 

UIGEN 1  - .419 (.439) -11.624 (4.685)' -7.306 (4.269)' 
UIGEN J  -1.294 (1.356) -7.284 (3.054) 4.869 (2.916)' 
UIPROB 1  - .021 (.119) - .889 (2.002)' - .172 (.639) 
UIPROB J  - .781 (4.430) - .982 (2.195) .015 (.056) 
GRANT1 .104 (3.565) .135 (3.429) .051 (1.143) 
GRANT 1  .250 (9.161)' .242 (6.535)' .278 (6.597)' 

CRIME .004 (.075) - .102 (1.159) -.102 (1.154) 
CRIME1 .017 (.290) .118 (1.356) .127 (1.380) 
SNOW 1  - .230 (2.626) .002 (.012) - .184 (1.701) 
SNOW - .194 (2.514)' - .050 (4.488)' .250 (2.260) 
OWN1 .369 (2.358) .774 (3.599) .447 (1.304) 

FEM .499 (.859) -1.672 (1.879 1.485 (1.679) 
FEM, 1.365 (2.552' .780 (.974) 3.667 (3.995)' 
1MMIG - .097 (.989) .500 (2.836) - .012 (.092) 
IMMIG J  1.252 (12.899)' .914 (5.297)' 1.527 (12.822)' 

R2  .636 .689 .711 
Valeur F 68.479 43.984 46.905 
Observations 	1,088 544 544 

Note: C.R. = coefficient de regression. 
= signe prévu et statistiquement signilicatif a 0.01. 



121 

Résultats d'ensemble 

Le modèle 6 du tableau 4.6 reprend le modèle 5, mais avec, en 
plus, Ia criminalité (CRIME), le climat (SNOW) et Ia propriété (OWN). 
Nous avons déjà vu que ces trois variables n'étaient pas intimement Iiées 
aux variables 'traditionnelles' ou fiscales. On peut donc supposer qu'elles 
exercent sur les migrations un effet relativement indépendant. En revan-
che, on ne peut en dire autant des variables FEM et IMMIG. Nous re-
viendrons sur Ia question au moment de presenter le modèle 7. 

A Ia lecture du tableau 4.6, on observe que l'addition des variables 
CRIME, SNOW et OWN augmente la valeur d'explication du modèle 
6, mais de peu. La valeur de R 2 augmente de 4.6% dans le cas des don-
flees d'ensemble, de 7.1% avant 1971 et de 3.2% après 1971. La plupart 
des variables ne portent pas le signe qu'on aurait attendu. En effet, le 
taux de criminalité au lieu de destination (CRIME 1 ) exerce un effet positif 
statistiquement signiuicatif. La variable SNOW J  porte Ic signe moms 
prévu et est statistiquement significative au lieu de destination pour 
l'ensemble des données et avant 1971, mais rt'est plus significative après 
1971. Ainsi, aucune de nos hypotheses sur les effets de CRIME (hypothèse 
27), SNOW (hypothèse 28) ou OWN (hypothèse 17 et hypothèse de base 
18) ne se trouve confirmée. 

Si l'on passe au niodèle 7, on observe que l'addition des variables 
'immigration' (IMMIG) et 'possibilités d'activité des femmes' (FEM) 
augmente beaucoup Ia valeur explicative du modèle. Par rapport au 
modèle 6, Ia valeur de R2  augmente de 13% dans le cas des données 
d'ensemble et de 24% après 1971. De plus, les deux variables portent 
Ic signe prévu au lieu de destination, et leur degré de signification statisti-
que est généralement supérieur. Parallèlement, toutefois, le coefficient 
de certaines importantes variables fiscales et traditionnelles change. Cela 
est particulièrement vrai des variables 'assurance-chômage' (UIGEN, 
UIPROB) et 'chômage' (UNEMP) après 1971. En d'autres termes, 
l'amélioration de la valeur explicative du modèle s'accompagne d'une 
perte de rigueur ou de spécificité. On peut donc en conclure que 
l'hypothèse 21 (plus l'écart entre les possibilités d'activité des femmes, 
FEM, entre deux villes est grand, plus Ia probabilité de migrer M 1 , 

augmente) se trouve provisoirernent confirmée, mais qu'elle n'excerce 
pas sur M 1  un effet totalement indépendant. La même remarque s'ap-
plique a l'hypothèse 22 (plus l'écart entre le taux d'immigration de per-
sonnes nées a l'étranger, IMMIG, dans deux villes est grand, plus Ia pro-
babilité de migrer M 11  augmente). 



TABLEAU 4.8: Modèles empiriques 1 a 7: résultats de 1976-1981 

mo'kle I 	 Modèle 2 	 ModEIe 3 	 Modile 4 	 ModEle 5 	 MoIEk b 	 Mo&Ie 7 

Valeur 	 Valeur 	 Valeur 	 Valeur 	 Valeur 	 Valeur 	 Valeur 
CR. 	 C.R. 	 CR ' 	C.R. 	T 	C.R. 	 CR. 	1 	CR. 

P. interreptee 8.724 - 12.981 - 22788 - 15.333 - -124.907 -47.668 - -110.764 - 

1)1ST - .415 (5.330) - 431 (5 999) -.423 (6.407) - .482 (6.84W - .612 l9.288r -.591 (8,599 - 568 (10 2°5 
WAdt(1 - I 550 (1.733) - 1.631 (1.933) - 1.651 (2.017( -1.486 (1.7671 -2.400 (.483) -4.453 (1.415) -3.597 (1.200. 
WAGEI .269 (.298) - .505 (.599) .059 (.076) .633 (.785) 39.438 (8.909)* 23.550 (7.655( 16.758 (5.237' 
LANG 1.237 (5.901) 1.171 (6.035) 1.017 )5.641) .999 (5.579( 1.250 (7.181) 1.265 (5.845) .081 (5.537 
JOBS .020 (.766) .024 (.852) .025 (.886) .009 367) .020 (.652) -.000 
JOBS 1  .177 .011) .126 (5.137)* .126 (S.l70) .117 (5.481) .125 )4.535) .054 (2.070 
UNEMP. - .061 (.165) .088 (.219) .535 ( 710) .425 (.402) 522 (.5)0 
UNEMI' 1  -2.713 )7.346) -2 340 (5.885) -6.308 (8.376)* -5.820 )6.299( -2.398 (2.8)0 
EDUC -.139 (.321) .140 (.323) .442 (.909) .314 (.429) 1.080 (1 305' 
DS .209 (.876) .478 (1.059) .437 (1.463) .602 (2.509 
OS 380 (2.415( - .844 2026) -1.219 (4.150) - .522 (2.020) 
UKEN, -2.520 ( 492) -4.549 (1.304) -6.477 (2.391) 
UIGEN 40.803 19528 26.508 (8.315) 13 484 (4.411( 
UIPROb - 668 I 871) - .738 (.840) - .912 (1,264) 
UIPROB 5084 16 754) 4.628 (5.783) 3.085 (4.690) 
GRANT .168 1.457) .168 (1.489) .209 (2.132) 
GRANT .218 (1.891) .067 (.607) .411 (2.076) 
CRIME, .091 (.365) -.116 (.5941 
CRIME .117 (.477) - .358 (1.844) 
SNOW - .127 (.752) -.237 (1.562) 
SNOW - .303 (1.800) .106 (.567 
OWN -.174 ( 224) .548 (.805 

NRR -.038 (351) 
NRR, - .420 (4.182) 

FEM 3.152 (1.548. 
FEM 5.171 (2.004 
IMN41G - .290 11 	3751 
IMMIG, 1.184 iv 

191 .315 .433 .446 .625 .606 .770 
Valeur F 15 786 20.309 22.187 18.998 22.093 17.416 30.289 
Observations 272 272 272 272 272 272 272 

Note: C.R. 	coefficient de rgression. 
- signe pr6vu Ct statistiquenient significatif a 0.01. 

• 	l'J 
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1956- 1981 

Periode de référence 

Avant 1971 	Après 1971 1976- 1981 

Modèle 5 - Nombre de 
coefficients estimés 17 17 19 19 

Nombre avec signe prévu 13 13 14 13 
Nombre avec signe prévu 
et statistiquement 
signilicatifs 10 8 10 7 

.459 .595 .440 .625 

Modèle 7 - Nombre de 
coefficients estimés 26 26 26 26 

Nombre avec signe prévu 18 15 17 16 
Nombre avec signe prevu 
et statistiquement 
signiuicatifs 9 12 10 11 

R2  .635 .689 .714 .770 

Les migrations de 1976 a 1981 

Afin de pouvoir nous pencher sur les regimes migratoires récerits, nous 
avons également étalonné les modèles 1 a 7 uniquement en fonction des 
données sur la période 1976-1981. Les résultats obtenus sont présentés 
au tableau 4.8. A notre avis, us vont dans le même sens que les chili res 
des tableaux 4.2 a 4.7. Les résultats obtenus a l'aide des modèles 5 et 
7 pour Ia période 1976-1981 sont sommairement compares ci-dessous aux 
données sur d'autres périodes. 

Comme on peut facilement le voir, l'ordre de grandeur des coef-
ficients des variables explicatives vane sensiblement. Les modèles étalon-
nes a l'aide de données 'anciennes' ne peuvent donc vraisemblablement 
pas servir a prévoir avec precision les regimes migratoires actuels. Dans 
une large mesure, cette conclusion s'accorde bien avec notre hypothèse 
de base. 

Résumé 

Les résultats présentés dans les pages qui précédent confirment provisoire-
ment plusieurs de nos hypotheses sur les paramètres des migrations in-
termétropolitaines au Canada. Premièrement, notre hypothèse Ia plus 
audacieuse - I'hypothèse de base décrite dans les chapitres I et 3 - a été 
confirmée de deux facons. D'une part, notre representation du modèle 
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de marché 'traditionnel' explique moms bien les migrations interrnétropoli-
tames récentes au Canada que les mouvements migratoires antérieurs. 
Ce jugement s'appuie sur les résultats du modêle 4 du tableau 4.4. D'autre 
part, les variations des variables fiscales après 1971 expliquent mieux 
les variations récentes. Ce jugement s'appuie sur les résultats du modèle 
5 du tableau 4.5. A nos yeux, les variables fiscales comme l'assurance-
chômage et les paiements de péréquation du fédéral sont en partie respon-
sables de la perte d'influence des variables 'traditionnelles' du marché 
du travail sur les migrations. 

Deuxièmement, en ajoutant des variables explicatives a un modèle 
rudimentaire de type Sjaastad (cf. modèles 1 a 4), nous avons implicite-
ment postulé que l'effet du marché du travail sur les migrations n'était 
pas bien représenté par les taux de rémunération et la distance. Puisque 
les mesures de Ia croissance de l'emploi, du chômage et de Ia construc-
tion résidentielle jouent un role distinct dans l'équation d'estimation, on 
peut en déduire que le marché du travail canadien est de pius en plus 
rigide voire segmenté. 

Troisièmement, notre evaluation de plusieurs variantes de la 
rémunération laisse supposer qu'on a peu intérêt a définir des indicateurs 
complexes du revenu et de l'emploi. En effet, faute de données, les 
migrants eux-mémes ne font sans doute pas de calculs complexes pour 
determiner leurs gains futurs. II se peut également que les migrants aient 
peur du risque et qu'ils n'attribuent pas tous Ia même importance a 
l'emploi et a Ia rémunération. Dans ce cas, une amelioration des 
possibilités d'emploi (ou une diminution des risques de chômage) pour-
rait peser davantage dans la decision de migrer qu'une augmentation 
équivalente des taux de rémunération. En utilisant une variante 
multiplicative comme WAGE4, on ne tient pas compte de cette possibilité. 

Quatrièmement, l'effet des variables mesurées aux points d'origine 
et de destination est manifestement asymétrique. II est plus marqué au 
point de destination qu'au point d'origine dans le cas des rémunérations 
(WAGE1 1 ), de l'emploi (JOBS 1 ), du chOmage (UNEMP), des mises en 
chantier de logements (DS 1 ), de l'immigration (IMMIG 1 ), du taux d'ac-
tivité des femmes (FEM,) et des paiements de péréquation du fédéral 
(GRANT 1 ). Comrne nous l'avons déjà signalé, cette constatation cadre 
bien avec les résultats de nombreuses autres etudes; nous en donnons 
une explication dans l'appendice du chapitre 4. 

Cinquièmement, nos résultats semblent prouver que les variables 
économiques - variables 'traditionnelles' ou variables fiscales - sont celles 
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qui exercent l'influence Ia plus marquee sur les migrations intermétropoli-
tames au Canada. Par comparaison, les mesures non économiques comme 
la criminalité ou le climat ne semblent pas jouer un role important. 

Sixièmement, nos résultats s'écartent de ceux de Winer et Gauthier 
(1983) au chapitre de I'inuluence des recettes au titre des ressources 
naturelles (NRR) sur les migrations vers I'Ouest. Ii se peut fort bien que 
les éventuels migrants soient attires vers l'Ouest par des projets associés 
a Ia variable NRR, mais que ceux qui déménagent vraiment aient davan-
tage été poussés par les revenus et les possibilités d'emploi associés a NRR 
que par les avantages mortétaires ou fiscaux qui en découlent. Par ailleurs, 
nos résultats vont a l'encontre de I'affirmation de Winer et Gauthier (1983) 
selon laquelle l'immigration a vraisemblablement un effet négatif sur les 
migrations internes, les immigrants venant prendre les rares emplois 
disponibles. Nos résultats montrent que I'immigration vers les RMR est 
Iiée d'une manière positive trés nette a M. Bien qu'il puisse y avoir 
problème de multicolinéarité, il semble raisonnable de supposer que J'im-
migration exerce une influence positive sur I'économie des RMR et, de 
ce fait, sur les migrations internes. 

Enfin, nos estimations empiriques offrent deux avantages 
nouveaux. Premièrement, elles reposent sur une unite d'analyse beaucoup 
plus homogène que celles des etudes antérieures sur les migrations du 
Canada: Ia region métropolitaine de recensement. Le lecteur verra dans 
l'appendice du chapitre 4 que Ie modèle de Miller expliquait 88% de Ia 
variance des migrations entre Etats, contre seulement 49.6% des migra-
tions intermétropolitaines. Le modèle de Laber et Chase, par ailleurs, 
expliquait de 50% a 60% de Ia variance des migrations interrégionales 
au Canada, contre seulemerit 30% de la variance des migrations in-
termétropolitaines. A notre avis, Ia plupart des coefficients empiriques 
estimés dans les modèles 1 a 6 devraient donc nous donner une meilleure 
idée de la 'veritable' signification de plusieurs paramètres des migrations 
longue distance au Canada (les rémunérations, Ia croissance de l'emploi, 
le chomage et Ia distance, par exemple). (Voir cependant Ia note 11 du 
chapitre 1.) Deuxièmement, comme nos estimations empiriques ont été 
établies pour quatre périodes de référence différentes, elles donnent une 
meilleure image de l'évolution récente des paramètres socio-économiques. 
Cela est important pour qui veut prévoir les migrations a court terme. 



126 

Migrations intermétropolitaines au Canada 

Notes 

Aim d'éviter toute confusion, nous tenons a préciser que notre approche na rien a voir avec 

Ia technique des regressions par étapes dans laquelle on retient ou non les variables dune liste 
en fonction de leur contribution a R 2 . Cette prétendue contribution de chaque variable ex-

plicative est appelée 'variation de R2 ' et équivaut a l'augmentation de R 2  qu'occasionne l'addi-

tion de chaque facteur de regression. Cette technique soul Ire dun problème de multicolinéarité 

par lequel ii nest pas possible de determiner sans ambiguité Ia contribution propre a chaque 
variable. La regression par étapes ne constitue donc sans doute pas un bon moyen de deter-

miner les variables qui doivent figurer dans un modèle. 

2. Les etudes de migration qui font appel aux techniques de regression jugent habituellement Ia 

signification des variables explicatives 'X' prises comme determinants de là variable dépendante 
'Y' (celle qu'il iaut expliquer) en se fondant sur les tests 't' de Student. Si le coefficient de régres-

sion d'une certaine variable explicative 'X' excéde une valeur critique 't' de Student, on là declare 

'statistiquenient significative". Plus précisément, si le ratio du coefficient de regression pour 

'X' dépasse son erreur ou écart-type (ou Ia variace résiduelle) dun montant déterminé (habituelle-
ment un ratio de deux ou plus), le chercheur conclut que 'X' ne saurait être rejeté comme cor-

relation significative des variations de Y. Dans les etudes dont ce chapitre fait état, ainsi que 
dans notre propre travail empirique, les valeurs 't' de Student ont été calculées au niveau .01 
de signification. Cela veut dire que si le ratio entre le coefficient de regression pour 'X' et son 
écart-type dépassait le niveau 't' de Student correspondant a un niveau de signification .01, les 

risques d'accepter une hypothèse inexacte (voulant que X soit un determinant significatif de Y) 

sont inférieurs a 1 sur 100. Toutefois, le hon emploi du terme "signification statistique" exige 

que les données en question proviennent dun échantillon normalement distribué. Par consé-
querit, si Ion juge que 'X' a une signification statistique au niveau de .10 cela implique aussi 

qu'il y a moms d'une chance sur 100 qu'il constitue un échantillon erroné ou non représentatif 
de Ia population en general. (II s'ensuit qua mesure que là taille de l'échantillon - par ex., un 

échantillon de migrants - approche du chiffre de là population totale - tous les migrants - les 
risques d'avoir allaire a un échantillon erroné ou non représentatif tendent vers zero.> Dans 

les etudes comportant des données transversales ou chronologiques sur Ia migration, les obser-
vations faites en vue dune étude empirique ont souvent tendance a ne pas We un échantillon. 

Au contraire, ii s'agit dans bien des cas de toutes les observations disponibles, ou dun fraction 
d'entre elles, mais non choisie au hasard. Ainsi, les assertions concernant le signification statistique 

au niveau de .01 sont hétCrodoxes. Pour mieux dire, dies supposent que le chercheur a appli-
qué un cntère général, bien connu, pour (i> repeter ou admettre one variable particuliire en raison 

de sa capacité a rendre compte des variations de 'Y', et (ii) pour faire des comparaisons entre 
variables qui expliquent diuféremment mais avec une certaine rigueur les variations de Y. 

3. De plus, si les mises en chantier (DS) peuvent être assimilées a une mesure partielle du ralen-

tissement économique (et, par consequent, des cycles commerciaux), Ia diminution régulière 

des coefficients de WAGE et JOBS dans le modèle 3 (sans DS) et le modèle 4 (avec DS) confirme 
a nouveau lea hypotheses de base 3 (elfets de Ia rémunération) et 6 (elfets de l'emploi). 

4. Le coefficient de correlation entre HOUSE et WAGE est 0.660, entre HOUSE i  et DS, 0.433, 

entre HOUSE i  et EDUC, 0.666, entre HOUSE 1  et NRR, 0.418, entre HOUSE 1  et FEM, 0.656 
et entre HOUSE, et ULGEN, 0.490. 

5. II convient de signaler ici que nous avons decompose Ia variable GRANT en deux groupes: les 

transferts généraux (GPT) et les transferts spéciaux (SPT). Dans l'ensemble, nous avons observe 
un net lien de correlation entre GRANT, GPT et SPT. La decomposition de Ia variable GRANT 
n'offrait donc aucun intérét. 



Chapitre 5 

Résultats détaillés 
Introduction 

Dans queue mesure les résultats présentés dans Ic chapitre 4 s'appliquent-
us aux différentes regions du Canada? Valent-ils pour tous les migrants, 
sans egard a leur niveau d'instruction ou leur revenu, par exemple? Le 
cas échéant, peut-on raisonnablement supposer que des migrants aux 
caractéristiques différentes réagissent de la même manière a un ensem-
ble donné de facteurs socio-économiques? Une telle homogénéité sup-
poserait qu'un modèle théorique/empirique unique s'appliquerait a toutes 
les situations, que les données n'auraient Pu a être décomposées et que 
le comportement de divers groupes cibles pourrait être prévu a l'aide d'un 
modèle empirique hautement agrégatif. 

Pour mesurer l'homogénéité - ou plutôt l'absence d'homogénéité 
- des migrants, nous stratifions notre échantillon de deux facons. D'une 
part, nous avons groupé nos données pour l'ensemble de la période en 
deux blocs: Ia region de l'est et Ia region de l'ouest. Nos données sur l'Est 
reposent sur 320 observations couvrant la période 1956-1981; elles vi-
sent les migrations en provenance de Saint John, St. John's, Halifax, Mon-
tréal et Québec. Les chiffres sur I'Ouest reposent sur un nombre égal 
d'observations sur les RMR de Victoria, Vancouver, Calgary, Edmon-
ton et Winnipeg. Les migrations en provenance des RMR du centre de 
l'Ontario ont été exclues; nous cherchions ainsi a polariser le plus possi-
ble les RMR d'origine. 
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Deuxièmement, nous avons stratifié les migrants en trois categories 
de scolarité: i) les migrants ayant moms d'une douzième, ii) les migrants 
ayant au moms une douzième, mais aucun grade universitaire et iii) les 
migrants ayant un ou plusieurs grades universitaires (baccalauréat, 
maItrise, doctorat, etc.). Cette stratification a été faite a partir de don-
nêes sur Ia période 1976-1981, l'échantillon comprenant 272 observations 
pour chaque sous-groupe. 

II aurait êgalement été possible de stratifier les migrants par niveau 
de revenu (comme l'ont fait, par exemple, Winer et Gauthier: 1983). Corn-
me ii y a une nette correlation entre le revenu et le niveau de scolarité 
dans les regions métropolitaines du Canada, les differences entre les deux 
variables sont vraisemblablement peu importantes, surtout dans le cas 
des salaries. Dans le cas qui nous occupe, Ia scolarité constitue une 
meilleure variable de stratification que le revenu, car elle fait davantage 
ressortir les liens entre le capital humain et l'emploi. Comme nous l'avons 
déjà signalé dans le chapitre 3 en abordant la question de Ia segmenta-
tion du marché du travail, nous cherchons surtout a analyser Ia réac-
tion de travailleurs au capital humain different a l'egard, d'une part, de 
variables 'traditionnelles' et, d'autre part, de variables fiscales. 

Enfin, comme nous nous intéressons aux travailleurs au capital 
humain different, nous avons préféré limiter notre evaluation aux per-
sonnes actives. On se rappellera que les estimations présentées antérieure-
ment portaient sur les migrations de l'ensemble de Ia population (per-
sonnes de sexe masculin et féminin de 5 ans et plus). Nous avons donc 
décomposé les données migratoires de 1976-1981 analysées ici pour ne 
retenir que les chiffres sur les personnes de sexe masculin de 15 ans et 
plus. Les hommes de ce groupe d'âge représentent en effet mieux les con-
cepts classiques de la population active. 

Dans Ia premiere partie du chapitre, nous présentons, par region, 
les résultats des modèles 1 a 7. (Les variables utilisées sont sommaire-
ment présentées dans le tableau 4.1 du chapitre 4.) Les résultats par niveau 
de scolarité sont présentés dans Ia seconde partie du chapitre. Comme 
Ia presentation des résultats s'apparente a celle du chapitre précédent, 
nous nous sommes permis d'être plus concis. 

Résultats par region 

A en Juger par les résultats des tableaux 5.1 et 5.2 (modèles 1 a 4), les 
paramètres des migrations en provenance ou a destination des RMR de 
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TABLEAU 5.1: Modèles empiriques I et 2: résultats par region 

Region 

Ouest (1956-1981) 
	

Est (1956-1981) 

	

Vateur 	 Valeur 
CR. 	 t 	 CR. 

Module 1 
P. interceptée 6.638 - -4.405 - 
DIST,, - 1.185 (11.357)* - .209 (2.296)' 
WAGE1, - .535 (.782) 1.722 (2.891) 
WAGEI J  .976 (1.590) - .643 (1.062) 
LANG, J  .169 (.670) 1.695 (10.629) 

R2  .327 .276 
Valeur F 38.296 30.062 
Observations 320 320 

Modèle 2 

P. interceptée 5.199 - -3.987 - 
DIST 1 , -1.147 (11.266)* - .246 (2.742)' 
WAGEI1 -1.085 (1.592) .873 (1.345) 
WAGE11 1.715 (2.765) .131 (.210) 
LANG1, .118 (.480) 1.625 (10.365)' 
JOBS, .028 (.962) - .048 (1.465) 
1OBS .127 (4.467)' .100 (3 . 893)* 

R2  .369 .313 
Valeur F 30.466 23.752 
Observations 320 320 

Note: R.C. = coefficient de regression. 
= signe prévu et statistiquement significatif a 0.01. 

i'Ouest et de i'Est du Canada varient sensiblement. Premièrement, Ia corn-
munauté de langue (LANG,,) exerce, comme on aurait Pu le prévoir, un 
effet beaucoup plus rnarqué sur les migrations en provenance de I'Est que 
sur les migrations en provenance de i'Ouest (coefficient pius élevé et statisti 
quement plus significatif). Dans les mouvements migratoires en pro-
venance de I'Ouest, la communauté de langue joue un role vraisemblabie-
ment peu important: elie était absente dans seulement 40 des 320 
mouvements migratoires intermétropolitains observes. Par contraste, ii 
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TABLEAU 5.2: Modèles empiriques 3 et 4: résultats par region 

Region 

Quest (1956-1981) Est (1956-1981) 

Valeur Valeur 
CR. t' C.R. 

Modèle 3 

P. interceptée 12.335 - .038 - 
DIST,, -1.179 (11.915)' -.231 (2.633)' 
WAGE1 1  -4.535 (1.955)' - .853 (.845) 
WAGE1 1  1.425 (2.245)' .122 (.195) 
LANG I  - .123 (.507) 1.587 (10.347)' 
JOBS .080 (1.858) - .083 (2.535)' 
JOBS )  .103 (3.624) .095 (3.682)' 
UNEMP, .336 (.567) - .405 (1.265) 
UNEMP, -1.407 (4.549)' .419 (1.499) 
EDUC 1  3.183 (2.944)' 1.613 (3.861)' 

R2  .414 .365 
Valeur F 24.306 19.815 
Observations 320 320 

Modéle 4 

P. interceptéc 14.473 - 3.013 - 
DLST1, - .967 (9.714)' - .356 (3.902)' 
WAGEI, -5.320 (1.974)' -1.535 (1.265) 
WAGE1 .559 (.908) - .212 (.345) 
LANG 1 , .056 (.243) 1.545 (10.327)' 
JOBS 1  .103 (2.371) - .109 (3.347)' 
JOBS, .095 (3.546)' .091 (3.608)' 
UNEMP1 .355 (.537) - .484 (1.459) 
UNEMP - .873 (2.846)' -.049 (.170) 
EDUC, 3.040 (2.780)' 1.562 (3.759)' 
DS1 - .269 (.798) - .137 (.602) 
DS, 1.379 (6.231)' .893 (4.330)' 

R2  .479 .403 
Valeur F 25.785 18.876 
Observations 320 320 

Note: C.R. = coefficient de regression. 
signe prévu et statistiquement signiuicatif a 0.01. 
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n'y avait pas communauté de langue dans 144 des mouvements en pro-
venance de l'Est. Cet écart tient au fait que les migrations entre Mon-
tréal et Québec (LANG 1 , = 1) et entre les RMR anglophones (LANG 1 , 

= 1) sont plus importantes que les mouvements entre RMR francophones 
et anglophones de l'Est (LANG11 = 0). 

Deuxièmement, on observe que Ia distance (DIST 11 ) exerce un ef-
fet négatif plus marqué sur les migrations en provenance de l'Ouest. Winer 
et Gauthier (1983) ont d'ailleurs fait Ia même observation dans leurs 
tableaux 4.2 et 4.5. II est difficile d'expliquer le phénomène. Sans doute 
vient-il de ce que les migrations, au Canada, ont toujours été favorables 
a I'Ouest. Si les personnes qui pensent quitter I'Est ont déjà des amis et 
des parents dans l'Ouest (d'anciens migrants de l'Est), les coüts d'infor-
mation, les coüts psychiques du déménagement et les frais d'établisse-
ment (tous représentés par la variable DIST,1) s'en trouveraient abaissés. 

Troisièmement, les modèles 3 et 4 semblent montrer que les 
rémunérations, le chômage et les mises en chantier expliqueraient davan-
tage les migrations en provenance de l'Ouest qu'à partir de l'Est. Dans 
Ia mesure øü l'on assimile le modèle 4 a un modèle de marché 'tradition-
nel' relativement complet, on peut dire qu'il explique mieux Ia variance 
des migrations en provenance de l'Ouest dans une proportion de près 
de 8%. 

Pourquoi le modèle 4 nous aiderait-il moms a comprendre les 
migrations en provenance des RMR de l'Est du Canada? Pour la simple 
raison que, en nous en tenant toujours a notre hypothèse de base, les 
paramètres fiscaux exercent un effet beaucoup plus marqué sur les migra-
tions en provenance ou a destination de l'Est (voir également les figures 
3.1 et 3.3 du chapitre 3). Examinons les résultats du tableau 5.3. Le modèle 
5 qui y est utilisé correspond a la simple addition au modèle 4 de nos 
mesures de l'assurance-chômage (UIGEN et UIPROB) et de nos mesures 
des paiements fédéraux de péréquation (GRANT). (La variable NRR n'est 
pas évaluée, puisque notre decomposition 'est-ouest' porte sur Ia période 
1956-1981, alors que Ia variable NRR n'est disponible qu'après 1971.) 
Ces variables augmentent d'environ 7% Ia valeur explicative de I'équa-
tion dans l'Est, mais de seulement 3% dans l'Ouest. On observe égale-
ment que trois des coefficients des variables fiscales portent le signe prévu 
et sont statistiquement significatifs dans l'Est, alors qu'aucun ne l'est dans 
l'Ouest (même si cinq coefficients portent le signe prévu). Enfin, une corn-
paraison des coefficients (des élasticités) des variables fiscales significatives 
nous apprend qu'ils sont beaucoup plus élevés dans l'Est que dans I'Ouest. 
Ces résultats confirment les arguments de Courchene (1970) et viennent 
appuyer davantage notre hypothèse de base. 
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TABEEAU 5.3: Modèle empirique 5: résultats par region 

Region 

Ouest (1956-1981) Est (1956-1981) 

Valeur Valeur 
C.R. i CR. 

Modèle 5 

P. interceptée 7.474 - 1.955 - 

DIST 1J  - .867 (8.287) - .520 (5.324) 
WAGE1 -5.733 (1.610) -6.191 (2 . 520)* 

WAGE) 2.677 (1.086) 4.702 (2,020) 
LANG1, .256 (1.007) 1.534 (8 . 050)* 

JOBS 1  .029 (.490) - .101 (2.998)* 

JOBS, .085 (3.074) .073 (2.873) 
UNEMP1 - .108 (.126) - .600 (1.553) 
UNEMP1 - .803 (2.458) - .407 (1.388) 
EDUCI 2.269 (1.568) 1.014 (2.193) 
DS1 .132 (.307) - .003 (.014) 
DSj 1.659 (6 . 927)* 1.279 (6 .044)* 

UIGEN1 -3.032 (1.323) -5.374 (2 . 464)* 
UIGEN, 1.558 (.649) 3.197 (1.463) 
UIPROB, - .567 (1.142) -1.011 (2 .017)* 

UIPROB J  -.849 (1.850) -.806 (2.271) 
GRANT1 - .039 (.375) .300 (1.803) 
GRANT) .060 (.951) .204 (3 .672)* 

NRR n/u fl/u 

NRR) n/u fl/u 

R2  .506 .472 
Valeur F 18.199 15.897 
Observations 320 320 

Note: C.R. = coefficient de regression. 
* 	= signe prévu et statistiquement significatif a 0.01. 
n/u = variable non utilisée dans cette regression 

Les résultats de nos modèles dits 'plus complets' sont présentés 
dans les tableaux 5.4 (modèle 6) et 5.5 (modéle 7). Nous avons vu dans 
le chapitre 4 que le modèle 6 n'ajoutait au modèle 5 que les variables 
relativement indépendantes des variables 'traditionnelles' et fiscales 
(CRIME, SNOW et OWN). Les variables se comportent sensiblement 
de Ia même façon qu'elles l'avaient fait quand nous avons appliqué le 
modèle 6 a nos données agrégatives (cf. chapitre 4). Statistiquement 
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TABLEAU 5.4: Modèle empirique 6: résultats par region 

Region 

Ouest (1956-1981) Est (1956-1981) 

Valeur Vakur 
CR. t CR. 

Modèle 6 

P. interceptée 34.599 - 16.952 - 

DIST 11  - .647 (6.328)' - .750 (6.130)' 
WAGEI 1  -5.023 (.834) -9.268 (3.294) 
WAGEI J  -1.795 (.699) 2.816 (1.184) 
LANG1 J  - .479 (1.919) 1.304 (6.524)' 
JOBS1 .026 (.332) - .132 (3.487)' 
JOBS 1  .103 (3.990) .086 (3.401)' 
UNEMP1 .852 (.808) .119 (.191) 
UNEMP1 -1.010 (3.360)' - .535 (1.845) 
EDUC J  2.931 (1.179) 1.340 (2.571)' 
DS1 .213 (.482) .510 (1.590) 
DS 1  1.533 (6.985)' 1.292 (6.198)' 

UIGEN - .417 (.154) -4.840 (2.208)' 
UIGEN -1.235 (.492) 2.158 (.970) 
UIPRO131 - .946 (1.573) - .830 (1.467) 
UIPROB ;  - .470 (1.010) - .550 (1.543) 
GRANT1 .013 (.111) .838 (1.594) 
GRANT )  .076 (1.269) .218 (3.828)' 

CRIME1 - .082 (.224) 1.082 (1.340) 
CRIME J  .599 (4.779) .374 (3.164) 
SNOW .062 (.178) 7.89 (.742) 
SNOW J  -1.162 (6.560)' - .550 (3.085)' 
OWN1 -3.050 (1.597) - .410 (.365) 

R2  .603 .514 
Valeur F 20.487 14.257 
Observations 320 320 

Note: C.R. = coefficient de regression. 
* 	= signe prévu et statistiquement signilicatif a 0.01. 

significative, la variable CRIME J  ne porte toutefois pas le signe prévu; 
OWN 1 , en revanche, porte le signe prévu, mais n'est pas significative. 
Le rejet de l'hypothèse 27 (plus l'écart entre le taux de criminalité avec 
violence dans deux villes augmente, plus la probabilité de migrer M11 
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TABLEAU 5.5: Modèle empirique 7: résultats par region 

REgion 

Ouest (1956-1981) Est (1956-1981) 

Valeur Valeur 
C.R. C.R. 

ModEle 7 
P. interceptée .851 - -53.263 - 

DIST1, - .600 (7.632)' - .782 (7349)' 
WAGE 1  8.096 (1.125) -1.886 (.552) 
WAGE 1  -3.115 (1.295) -3.248 (1.282) 
LANG 1  - .860 (4.431) 1.181 (6.900)' 
JOBS1 .068 (1.081) - .122 (3.271)' 
JOBS 1  .051 (2.478)' .063 (2.831)' 
UNEMP 1  - .564 (.601) .617 (.946) 
UNEMP, .322 (1.251) .782 (2.802) 
EDUC, -1.680 (.587) -1.569 (1.200) 
DS .419 (1.140) .609 (2.106) 
DS, .547 (3.032) .566 (2 . 947)* 

UIGEN, 1.303 (.583) 1.516 (.680) 
UIGEN J  -3.083 (1.525) -3.482 (1.597) 
UIPROB - .429 (.875) - .059 (.106) 
UIPROB 1  - .238 (.670) -1.065 (3.101) 
GRANT1  .161 (1.712) - .293 (.558) 
GRANT 1  .225 (4.190)' .282 (5.014)' 

CRIME 1  - .391 (.999) .349 (.405) 
CRIME1 .098 (.968) -.019 (.181) 
SNOW .897 (1.390) .186 (.185) 
SNOW 1  - .791 (5.332)' - .127 (.756) 
OWN1  - .431 (.230) .913 (.879) 

FEM, -5.268 (1.750) 12.399 (3.028) 
FEM, 3.391 (3.090)' - .288 (.251) 
IMMIG1 -1.821 (2.903) .399 (1.612) 
IMMIG 1  1.412 (7.897)' 1.495 (7.692)' 

R2  .775 .658 
Valeur F 37.189 20.782 
Observations 320 320 

Note: C.R. = coelficient de regression. 
* 	signe prévu et statistiquement significatil a 0.01. 
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diminue) se trouve donc confirmé. II en va de même de l'hypothèse 17 
et de I'hypothèse de base 18 sur les effets de la propriété sur les migra-
tions. Par contraste, les résultats donnés par notre variable 'climat' 
(SNOW 1 ) semblent montrer que l'hypothèse 28 (plus l'écart entre la 
hauteur en centimetres des précipitations annuelles de neige dans deux 
villes est grand, plus Ia probabilité de migrer M 11  diminue) devrait être 
reconsidérée. On se rappellera que nous l'avions rejetée dans le chapitre 
4, même si SNOW 1  portait le signe prévu et était statistiquement 
significative pour l'ensemble de la période et avant 1971. Compte tenu 
des résultats du tableau 5.4 - variable significative portant le signe negatif 
prévu tant dans 1'Ouest que dans l'Est - on pourrait dire que l'hypothèse 
28 se trouve provisoirement confirmée. 

A l'étude des résultats du modèle 7 (tableau 5.5), on constate que 
les variables 'possibilités d'activité des femmes' (FEM) et 'immigration' 
(IMMIG) donnent davantage les résultats escomptés dans l'Ouest que 
dans I'Est. Dans l'Ouest, elles augmentent d'environ 17% la valeur ex-
plicative du modèle 6. De plus, elles portent toutes deux le signe prévu 
tant au point d'origine qu'au point de destination, deux des coefficients 
sorit significatifs et les deux autres le sont presque. En revanche, les 
variables FEM et IMMIG offrent beaucoup moms d'intérêt dans l'Est. 
Bien qu'elles améliorent d'environ 14% la valeur explicative de l'équa-
tion du modèle 6, seul le coefficient IMMIG J  porte le signe prévu. De 
plus, le signe de plusieurs autres variables de l'équation se trouve inverse 
(par comparaison aux modèles 5 et 6). II est difficile de comprendre pour-
quoi ces variables se component si différemment d'une region a l'autre. 
Nous n'en concluons pas moms que nos hypotheses 21 (plus l'écart en-
tre les possibilités d'activité des femmes, FEM, dans deux villes est grand, 
plus M ij  augmente) et 22 (plus l'écart entre le taux d'immigration de per-
sonnes flees a l'étranger, IMMIG, dans deux villes est grand, plus M 1  
augmente) s'en trouvent toujours confirmées, mais que leur effet 'reel' 
sur la valeur explicative des modèles sera vraisemblablement masque par 
des problèmes de multicolinéarité. 

Résultats par niveau de scolarité 

Les modèles 1 a 7 donnent d'intéressantes ouvertures sur les mouvements 
migratoires au Canada lorsqu'on groupe les migrants par niveau de 
scolarité. On se rappellera que les migrants étudiés dans les regressions 
qui suivent ne comprennent que les personnes de sexe masculin de 15 
ans et plus. Ces personnes sont en effet celles qui correspondent de plus 
prés aux concepts traditionnels de la population active. On se rappellera 
également que ces regressions ne visent que les migrations intermétropoli-
tames de Ia période 1976-1981. 
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TABLEAU 5.6: Modèles empiriques I et 2: personnes de sexe masculin 
de 15 ans et plus, par niveau de scolarité, 1976-1981 

Groupes de scolarité 

Moms dune 12, mais sans Au moms un 
grade universitaire grade universitaire 

Valeur Valeur Valeur 
C.R. t CR. t CR. 

Modèle I 

P. interceptée 9.6451 - 4.675 - 14.625 - 
DIST 1  - .350 (3•747)* - .466 (5.208) - .485 (5.501)' 
WAGEI1 -1.948 (1.789) -1.499 (1.439) -1.797 (1.751) 
WAGE1, .269 (.193) 1.163 (1.117) - .374 (.365) 
LANG1 1  1.346 (5.338) 1.192 (4.937)' 1.183 (4.976)' 

R2  .139 .168 .169 
Valeur F 10.785 13.430 13.530 
Observations 272 272 272 

Modèle 2 

P. interceptée 14.190 - 9.328 - 18.203 - 
DIST1, - .368 (4.207)' - .484 (5,289)' - .498 (6.048)' 
WAGEI -2.017 (1.964)' -1.556 (1.597) -1.703 (1.760) 
WAGE1 1  -.658 (.642) .284 (.292) -1.188 (1.230) 
LANGI 1.274 (5.393)' 1.120 (4.997)' 1.128 (5.069)' 
JOBS .017 (.548) .014 (.482) - .020 (.684) 
JOBS, .198 (6.362)' .201 (6.786)' .186 (6.319)' 

R2  .253 .291 .280 
Valeur F 14.976 18.105 17.199 
Observations 272 272 272 

Note: C.R. = coefficient de regression. 
* 	= signe prévu et statistiquement significatif a 0.01. 

La conclusion Ia plus singulière qui se degage de ces regressions 
est la similitude des résultats d'un sous-groupe a l'autre. Dans le modèle 
1, par exemple, seules les variables DISTij  et LANG, portent le signe 
prévu et sont statistiquement significatives dans les trois cas (tableau 5.6), 
et les valeurs de R2  sont très voisines. Une lecture des tableaux 5.7 a 5.10 
confirme que les variables significatives des modèles 2 a 7 se compor-
tent dans une large mesure de Ia même facon. 



137 

Résultats détaillés 

On constate par ailleurs que notre 'redefinition' du migrant n'a 
qu'un effet minime sur les résultats des modèles 1 a 7. En effet, si les 
modèles 1 a 7 sont étalonnés en fonction des taux de migration de l'ensem-
ble de la population et non uniquement des actifs de sexe masculin, les 
résultats obtenus sont très voisins. On pourra aisément le constater en 
comparant les résultats du modèle 5 sur les migrants en age d'activité 
(tableau 5.7) aux résultats du modèle 5 sur l'ensemble des migrants 
(tableau 4.7); dans les deux cas, Ia période visée couvre les années 1976 
a 1981. Dans les deux tableaux, les variables portent Ic signe prévu et 
sont statistiquement significatives. Les valeurs de R2  sont également 
voisines. On peut en conclure que, pour arriver a comprendre les prin-
cipaux paramètres des migrations au Canada, on pourra aussi bien 
soumettre l'ensemble de Ia population que seules les personnes en age 
d'activité a une analyse structurale. Evidemment, cette observation ne 
vaut que pour les migrations intermétropolitaines de Ia période 1976-1981. 

Cela dit, ii est vrai que certains des coefficients empiriques des 
modèles 1 a 7 varient Iégèrement d'un groupe de scolarité a l'autre. Avant 
de voir si ces differences sont importantes ou non, examinons-en quelques-
unes dans le contexte de la recherche actuelle. Premièrement, on observe 
que, dans les modèles 1 a 4 (tableaux 5.6 et 5.7), le coefficient (l'élasticité) 
de la distance prend une valeur et une signification accrues plus le niveau 
de scolarité augmente. Ces résultats confirment ceux de Mclnnis (1971) 
et vont dans le sens des observations de Winer et Gauthier (1983) selon 
lesquelles le coefficient négatif de Ia distance augmente en fonction du 
revenu. 

Nos observations sur Ia distance, par contre, s'opposent aux con-
clusions de Man et al. (1978). Elks semblent également paradoxales. Nous 
avons vu, dans le chapitre 2, que Marr et al. (1978), a l'image de Schwartz 
(1976), soutiennent que la distance devrait exercer un effet négatif moindre 
chez les personnes scolarisées puisque i) elles sont vraisemblablement 
mieux informées, ii) elles peuvent mieux tirer profit de l'information 
disponible, iii) elles ont sans doute des coüts psychiques moms impor-
tants a supporter et iv) elles ont probablement un emploi qui les attend 
(mutation, etc. )1.  Ii est egalement possible que les personnes hautement 
scolarisées soient moms mobiles dans Ia mesure oü elles possèdent des 
biens immobiliers (maison et terrain) ou un capital fixe (entreprise, bureau 
d'avocat ou de médecin) OU si dIes occupent un poste supérieur auprès 
d'une entreprise ayant son siege social dans une grande RMR du Canada 
(Toronto, par exemple). De plus, si les marches du travail sont bel et 
bien segmentés, les personnes hautement scolarisées peuvent occuper des 



138 

Migrations intermétropolitaines au Canada 

TABLEAU 5.7: Modèles empiriques 3 et 4: personnes de sexe masculin 
de 15 ans et plus, par niveau de scolarité, 1976 - 1981 

Groupes de scolarité 

Moms dune 
12 

Valeur 
CR. 	t 

12, mais sans 
grade universitaire 

Valeur 
CR. 	 t 

Au moms un 
grade universitaire 

Valeur 
CR. 

Modèle 3 
P. interceptée 25.176 - 20.212 - 25.898 - 
DIST1 - .361 (4.625)' - .475 (6.332) - .494 (6.355)' 
WAGEI1 -1.978 (2.145)' -1.459 (1.651) -1.681 (1.835) 
WAGEI J  .080 (.006) .976 (1.107) - .658 (.720) 
LANGI J  1.079 (5.042)' .926 (4.512)' .991 (4.660)' 
JOBS1 .021 (.719)' .012 (.447) - .017 (.582) 
JOBS J  .130 (4463)' .138 (4.950)' .136 (4.738)' 
UNEMP .137 (.312) - .153 (.363) .129 (.295) 
UNEMP -3.631 (8.282)' -3.325 (7.913)' -2.576 (5.913)' 
EDUC 1  n/u n/u n/u 

R2  .409 .427 .366 
Valeur F 22.785 24.521 18.974 
Observations 272 272 272 

Modèle 4 

P. interceptée 	20.011 - 13.747 - 21.174 (2.619) 
DIST IJ  - .403 (4.799)' - .525 (6.531) - .532 (6.372)' 
WAGE1 -1.939 (2013)' -1.297 (1.407) -1.667 (1.741) 
WAGE1 1  .561 (.583) 1.455 (1.578) - .204 (.214) 
LANG J  1.067 (4.986)' .010 (4.442)' .980 (4.606)' 
JOBS1 .022 (.743) .013 (.471) - .016 (.560) 
JOBS 1  .129 (4.461)' .138 (4.958)' .137 (4.734)' 
UNEMP, .196 (.410) - .012 (.027) .169 (.357) 
UNEMP J  -3.327 (7.003)' -3.014 (6.625)' -2.285 (4.837)' 
EDUC 1  n/u n/u n/u 
DS1 .074 (.263) .199 (.731) .048 (.171) 
DS, .473 (1.647) .484 (1.764) .452 (1.588) 

R2  .415 .435 .372 
Valeur F 18.459 20.054 15.462 
Observations 	272 272 272 

Note: C.R. = coefficient de regression. 
* signe prévu et statistiquement significatif a 0.01. 
n/u = variabk non utilisée dans cette regression 
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postes qui supposent une formation en cours d'emploi et qu'on quitte par 
consequent moms facilement (ce qui les rendrait moms mobiles). Ces ques-
tions devraient faire I'objet de recherches. 

Deuxièmement, nous avons observe que la valeur et la signification 
du coefficient LANGIJ  diminuaient en fonction du niveau de scolanté (cf. 
modèles 1, 5 et 7). Cette constatation s'accorde avec les résultats de Man 
et al. (1978); elle peut s'expliquer de plusieurs facons. D'une part, les per-
sonnes hautement scolarisées occupent souvent dans le commerce ou les ser-
vices des postes supérieurs pour lesquels l'anglais constitue une langue ac-
ceptée ou, a tout le moms, fonctionnelle. D'autre part, les anglophones 
scolarisés ont plus de chances d'avoir reçu une certaine formation en fran-
cais que les anglophones moms scolarisés. Enfin, les personnes hautement 
scolarisées voyagent généralement plus que les autres et elles acquièrent ainsi 
tin cosmopolitisme qui les rend moms sensibles aux changements culturels 
ou ethniques. 

Troisièmement, les modèles 3 et 4 semblent montrer que les person-
nes a faible niveau de scolarité sont davantage sensibles a Yeffet des rémunéra-
tions et du chômage. Bien qu'on ne puisse pas dire que la variable WAGE1 J  
donne de très bons résultats dans Fun ou l'autre des trois cas (ni même pour 
lensemble des données de la période après 1971), elle porte le signe prévu 
et est plus significative chez les personnes moms scolarisées. La variable 
UNEMP1 , pour sa part, porte le signe prévu dans tous les cas. Son élasticité 
et sa signification augmentent toutefois chez les personnes moms scolarisées. 
Le phénomène tient vraisemblablement au fait que les travailleurs dont le 
capital humain est moms élevé sont davaritage exposés au chômage et moms 
en mesure d'avoir accumulé les valeurs nécessaires pour en atténuer les effets. 

Quatrièmement, les possibiités d'emploi au lieu de destination GOBS) 
jouent apparemment un role ideritique daris Ia decision de migrer des mem-
bres de chacun des sous-groupes. Cela n'a rien d'étonnant Si l'on songe au 
fait que l'optimisation des gains futurs suppose avant tout J'obtention d'un 
emploi, et Ce, sans égard au niveau de scolanté. 

L'addition des variables fiscales (tableau 5.8) a un effet identique sur 
les trois groupes de scolarité, si ce n'est que le coefficient de la variable 
GRANTJ  semble influencer davantage le comportement des migrants les 
moms scolarisés. Comme ces personnes ont vraisemblablement un revenu 
moyen inférieur, Ia variable GRANT constitue sans doute une bonne mesure 
de l'efficacité de Ia politique fédérale de péréquation. Au chapitre des recet-
tes au titre des ressources naturelles (NRR), on observe que Ia variable est 
statistiquement significative et qu'elle porte un signe négatif inattendu au lieu 
de destination. Cela confirmerait a nouveau le peu d'utilité de Ia variable 
NRR dans l'explication des migrations intermetropolitaines. En supprimant 
la variable NRR du modèle 5 (résultats non présentés ici), la valeur de R2 
dimmnuerait de moms de 2% dans chaque cas. 
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TABLEAU 5.8: Modèle empirique 5: personnes de sexe masculin 
de 15 ans et plus, par niveau de scolarité, 1976 - 1981 

Groupes de scolarité 

Moms dune 	 12, mais sans 	Au moms un 
12 	 grade universitaire 	grade universitaire 

Valeur 	 Valeur 	 Valeur 
C.R. 	 CR. 	It, 	C.R. 

Modèle 5 
P. interceptée -143.778 - -126.542 - -105.507 - 
DISTm - .566 (6.644) * - .652 (8.538) - .613 (7.492) 
WAGEli 3.117 (.537) -3.667 (.705) -2.895 (.519) 
WAGEI 1  39.413 (6.868) 44.407 (8.638) 38.063 (6.905)* 

LANG11  1.352 (5.992)' 1.259 (6.230)' 1.147 (5.290)* 

JOBS 1  .019 (.692) .029 (1.178) - .016 (.603) 
JOBS 1  .121 (4 . 362)* .128 (5.149) .131 (4.913)* 

UNEMP, .336 (.345) - .780 (.894) .379 (.405) 
UNEMP -6.817 (6.981)' -7.254 (8 .293)* -6.847 (7.299)' 
EDUC, n/u fl/u fl/u 

DS, .286 (.769) .211 (.634) .339 (.949) 
DS 1  - .819 (2.191) -1.114 (3.328) -1.163 (3.236) 

UIGEN1 4.334 (.773) -3.148 (.627) -1.581 (.293) 
UIGEN 39.577 (7.126)' 44.738 (8.997)' 41.143 (7.715)' 
UIPROB, - .119 (.122) .756 (.865) - .203 (.216) 
UIPROB1  4.225 (4.328)' 5.329 (6 . 094)* 5.919 (6.312)' 
GRANT 1  .169 (1.127) .029 (.214) - .026 (.182) 
GRANT .463 (3.094)' .339 (2.538)' .029 (.204) 

NRR1 - .155 (1.183) .053 (.456) - .069 (.549) 
NRR J  - .429 (3.296) - .454 (3.895) - .378 (3.023) 

R2  .534 .606 .533 
Valeur F 16.117 21.582 16.030 
Observations 	272 272 272 

Note: C.R. coefficient de regression. 
* - signe prévu et statistiquement significatil a 0.01. 
fl/u = variable non utilisée dans cette regression 

Appliqué aux groupes de scolarité (tableau 5.9), le modèle 6 ne 
nous apprend rien de neuf a l'égard des variables CRIME, SNOW et 
OWN, Si ce n'est que Ia variable CRIME )  porte le signe négatif prévu 
et qu'elle est significative chez les migrants les plus scolarisés 
(vraisemblablement parce qu'ils ont plus de biens a protéger - il ne s'agit 
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TABLEAU 5.9: Modèle empirique 6: personnes de sexe masculin 
de 15 ans et plus, par niveau de scolarité, 1976-1981 

Groupes de scolarité 

Moms d'une 	 12e mais sans 	 Au moms un 
grade universitaire 	grade universitaire 

	

Valeur 	 Valeur 	 Valeur 
C.R. 	 t' 	 CR. 	 t' 	CR. 

Modèle 5 

P. interceptée 	-41.687 - -66.108 - -31.172 - 
DIST11 - .532 (6.085) - .606 (7.688)' - .606 (7.191)' 

WAGEI, -4.815 (1.203) - .891 (.524) -5.923 (1.538) 

WAGEI, 23.352 (6.004)' 28.200 (8.039)' 23.684 (6.323)' 

I.ANG, 1.469 (5.733)' 1.430 (6.187)' 1.050 (4.254)' 

JOBSj 012 (.335) .035 (1.082) - .006 (.165) 

JOBS1 .133 (3.815)' .133 (4 . 219)* .146 (4.318)* 

UNEMP, 1.122 (.895) - .757 (.699) - .012 (.010) 

UNEMP -6.563 (5.566)' -6.704 (6.303)' -6.567 (5.783)' 

EDUC, n/u n/u n/u 

DS, .271 (.715) .404 (1.180) .161 (.441) 

DS1 -1.271 (3.415) -1.547 (4.608) -1.441 (4.019) 

UIGEN -3.236 (.775) -2.765 (.735) 4.020 (1.000) 

UIGEN1 25.032 (6 . 215)* 30.236 (8.322)' 27.792 (7.164)* 

UIPROB 1  - .942 (.865) .499 (.508) .034 (.032) 

UIPROB J  3.919 (3 . 848)* 4.926 (5.364)' 5.516 (5.625)' 

GRANT1 .166 (1.157) - .016 (.121) - .041 (.296) 

GRANT 1  .323 (2.284)' .166 (1.298)' - .127 (.931) 

CRIME1 .072 (.280) - .292 (1.034) .028 (.091) 

CRIME, .072 (.230) .149 (.529) - .039 (.131) 

SNOW - .214 (1.016) .189 (.997) - .245 (1.207) 

SNOW1 - .366 (1.714) - .208 (1.077) - .236 (1.146) 

OWN - .972 (1.504) - .846 (1.451) .566 (.910) 

R2  .526 .593 .522 

Valeur F 13.208 17.354 13.009 

Observations 	 272 272 272 

Note: C.R. = coefficient de regression. 

= signe prévu et statistiquement significatif a 0.01. 

n/u = variable non utilisée dans cette regression 
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TABLEAU 5.10: Modèle empirique 7: personnes de sexe masculin 
de 15 ans et plus, par niveau de scolarité, 1976-1981 

Moms dune 
12e 

Groupes de scolarite 

12e, mais sans 	Au moms un 
grade universitaire 	grade universitaire 

Valeur 	 Valeur 	 Valeur 
CR. 	I t I C.R. 	t' 	C.R. 

Modèle 7 
P. interceptée 	-100.278 - -174.148 - -115.343 - 

DIST1 , - .499 (6.512) - .584 (8.986)' - .576 (7.220)' 
WAGE1 1  -6.800 (1.694) 1.512 (.444) -4.878 (1.329) 
WAGE1, 19.084 (4.850)' 22.180 (6.640)' 17.845 (4.958)' 
LANG1J  1.234 (5.273)' 1.166 (5.868)' .803 (3.751)' 
JOBS1 .012 (.334) .002 (.075) - .022 (.696) 
JOBS .046 (1.337)' .057 (1.934)' .060 (1.887) 
UNEMP1 1.293 (1.074) .390 (.328) .662 (.565) 
UNEMP J  -2.663 (2.239) -3.099 (3.071)' -2.606 (2.396)' 
EDUC n/u n/u n/u 
DS .367 (1.063) .665 (2.272) .335 (1.064) 
DS, - .516 (1.500) - .826 (2.830) - .665 (2.113) 

UIGEN1 -5.540 (1.441) -3.522 (1.079) -5.193 (1.479) 
UIGEN 12.772 (3.350)' 17.375 (5.368)' 14.260 (4.088)' 
UIPROB 1  -1.091 (1.119) .186 (.224) .411 (.461) 
UIPROBJ  2.155 (2.293)' 3.305 (4.143)' 3.752 (4.365)' 
GRANT 1  .135 (.683) .331 (1.962) .124 (.684) 
GRANT, .838 (4.245)' .568 (3.390)' .340 (1.886) 

CRIME - .019 (.069) - .272 (1.137) .016 (.061) 
CRIME - .345 (1.234) - .313 (1.318) - .518 (2.028)' 
SNOW -.171 (.782) - .079 (.428) -.392 (1.958) 
SNOW - .069 (.316) .171 (.911) .157 (.777) 
OWN - .743 (1.210) - .542 (1.039) .767 (1.365) 

FEM1 - .040 (.015) 7.048 (2.851) 3.669 (1.378) 
FEM, 8.379 (2.950)' 6.212 (2.577)' 7.316 (2.816)* 
IMMIG1 .169 (.625) - .536 (2.338)' - .264 (1.069) 
IMMIG, .890 (3.289)' 1.106 (4.819)' 1.131 (4.573)' 

R2  .644 .729 .676 
Valeur F 17.804 26.513 20.544 
Observations 	272 272 272 

Note: C.R. - coefficient de regression. 
* signe prévu et statistiquement signilicatif a 0.01. 
n/u variable utilisée dans cette regression 
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Résultats detaillés 

toutefois que d'une pure speculation). Cette observation nous amène en-
core une fois (cf. chapitre 4) a rejeter les hypotheses relatives a ces 
variables. 

Le modèle 7, enfin, ne nous apprend presque rien de neuf (tableau 
5.10). Ici encore, l'addition des variables FEM et IMMIG augmente con-
sidérablement Ia valeur d'explication des regressions; le coefficient des 
variables fiscales, toutefois, n'est pas aussi biaisé dans ce cas que dans 
celui des données régionales ou des données d'ensemble. 

Conclusion 

Trois grandes conclusions se dégagent des résultats empiriques présentés 
dans ce chapitre. Premièrement, la plupart des variables significatives 
et portant le signe prévu dans le chapitre 4 (résultats d'ensemble) con-
servent leur valeur explicative quand l'échantillon est stratifié en deux 
regions. Ii en va de même quand les données de Ia période 1976-1981 
sont stratifiées par niveau de scolarité. Deuxièmement, Ia décomposi-
tion de l'échantillon par régiort confirme a nouveau notre hypothèse de 
base. Troisièmement, lorsqu'ort stratifie par niveau de scolarité les don-
flees de Ia période 1976-1981 relatives aux personnes de 15 ans et plus, 
les variables fiscales se révèlent fort intéressantes. En fait, elles donrient 
de meilleurs résultats quand les données ne visent que la population en 
age d'activité. Dans le cas de l'assurance-chômage, qui concerne davan-
tage les actifs, cela n'a rien d'étonnant. 

Notre evaluation des modèles 1 a 7 en fonction de dortnées 
désagrégées nous a permis de cerner certaines des limites de l'hypothèse 
d'homogenéite. Ainsi, les principaux paramètres des migrations in-
termétropolitaines au Canada s'appliquent peut-être davantage a certains 
mouvements migratoires qu'à d'autres. Cette question est de la plus haute 
importance pour les organes de decision qui cherchent a influencer le 
comportement de certains groupes, a canaliser les migrations en pro-
venance ou a destination de tel ou tel milieu. 
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Note 

Nous avons vu dans le chapitre 2 quon a reproché a Marr et al. (1978) davoir utilisé Ia récipro- 
que de Ia distance (lID); cette fonction a ultérieurement subi une transformation Iogarithmique. 



Chapitre 6 

Sommaire et analyse des résukats 

Introduction 

Nous avons cherché avant tout dans cette étude a mieux comprendre 
les principaux paramètres des migrations intermétropolitaines au Canada. 
Ce faisant, nous avons évalué plusieurs hypotheses relatives a l'évolu-
tion de la nature des paramètres des migrations dans une société qui, 
elle aussi, se transforme. On se rappellera (cf. chapitre 1) que Ia grande 
hypothèse qui sous-tend ce travail peut se résumer ainsi: I'influence des 
variables "traditionnelles" du marché du travail sur les migrations a subi 
avec le temps une evolution. D'une part, I' amelioration de Ia produc-
tivité, l'automatisation et i'accroissement du niveau de vie ont peut-être 
stimulé la poursuite des loisirs au point que les écarts de gains intervien-
nent moms dans le calcul d'utilité des migrants. De plus, dans les mar-
chés du travail segmentés, la formation en usine, le syndicalisme et le 
corporatisme atténuant vraisemblablement la reaction des migrants a 
d'éventuels écarts de gains. D'autre part, les programmes fiscaux Ct 
sociaux tempèrent peut-être les effets du chômage, par exemple, sur les 
gains et réduisent de ce fait les pressions que le revenu peut exercer sur 
Ia decision des migrants. Cette situation ne contribue pas uniquement 
a affaiblir l'influence des variables associées au marché du travail sur 
les migrations; elle restreint l'éventail des possibilités qu'ont les centres 
de decision pour canaliser les migrations. 

Jusqu'ici, les trois principales conclusions de l'étude ont été 
résumées dans le chapitre 1. Premiêrement, nous avons signalé que notre 
hypothèse de base ne pouvait pas être rejetée. Nos résultats confirment 
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en effet la these selon laquelle i) l'effet des variables de marché 'tradi-
tionnelles' (rémunérations, possibilités d'emploi, activité commerciale) 
sur les migrations intermétropolitaines s'est amenuisé au fil des ans, et 
ii) les variables fiscales (assurance-chômage et palements de péréquation 
du fédéral) ont récemment pris en partie la place des variables tradi-
tionnelles'. Ces observations ne souffriront vraisemblablement pas de 
l'évolution de la structure démographique et spatiale de la population. 
Deuxièmement, nous sommes arrives a Ia conclusion que notre quête 
de paramètres des migrations intermétropolitaines au Canada a été 
couronnée de succès. Nous avons en effet construit un modèle empiri-
que dont les diverses formes expliquent toutes avec beaucoup de coherence 
les mouvements migratoires, que ceux-ci aient été décomposés ou non. 
Nos désagrégations ont ici pris la forme d'une stratification de l'échan-
tillon en deux regions géographiques (l'Est et l'Ouest) ou d'une stratifica-
tion des migrants en trois sous-groupes de scolarité. Troisièmement, nous 
sommes arrives a la conclusion que les estimations empiriques obtenues 
ici fournissent une meilleure indication de la signification 'réelle' de 
plusieurs paramètres des migrations au Canada que les résultats obtenus 
dans le passé. En fait, en disposant de meilleures données empiriques 
sur les variables du marché du travail et en utilisant des unites d'analyse 
mieux adaptées a notre entreprise (la RMR et non la province), nous avons 
Pu soumettre nos hypotheses a un contrôle beaucoup plus rigoureux. 

Dans les pages qui suivent, nous allons résumer point par point 
nos principales observations. On se rappellera que nous avons formulé, 
au total, 29 hypotheses. Les fondements theoriques et l'énoncé de chacune 
sont présentés dans le chapitre 3. Le chapitre 2, pour sa part, présente 
un bilan des résultats empiriques de travaux antérieurs. 

Dans le tableau 6.1, nous avons réuni nos hypotheses et indiqué 
pour chacune si elle a été rejetée ou vérifiée. Les decisions que nous avons 
dü prendre a cet égard reposent dans une large mesure sur le mouve-
rnent des coefficients de regression observe dans plusieurs modéles testes 
aux chapitres 4 et 5. Nous nous sommes demandé si les mouvements 
en question correspondaient aux previsions quand les variables étaient 
évaluées en fonction de mouvements migratoires globaux (chapitre 4) 
ou décomposés (chapitre 5). Nous nous sommes également demandé si 
les variables demeuraient constantes et significatives. Si Ia réponse était 
affirmative, l'hypothèse se trouvait vérifiée hors de tout doute. (La défini-
tion et les sources des variables du tableau 6.1 sont données a l'appen-
dice 1 du chapitre 3.) 
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Outre ce qui vient d'être dit, nos decisions relatives au rejet ou 
a la confirmation des hypotheses ont été inspirées par la 'rigueur théori-
que' des modèles d'êvaluation des variables. On se rappellera que nous 
avons testé nos modèles d'une maniêre cumulative. C'est pourquoi cer-
tains d'entre eux (le modèle 7, par exemple) souffrent davantage que 
d'autres (le modèle 4 par exemple) de problèmes de multicolinéarité. II 
s'ensuit que le comportement 'reel' d'une variable dans un modèle 
'rigoureux' risque d'être biaisé quand la variable est évaluée a l'aide d'un 
modèle 'moms rigoureux'. Ii a donc fallu exercer une part de jugement 
sur la qualité des modèles au moment de decider si une hypothèse devait 
être rejetée ou retenue. 

Cela dit, nous avons évalué chacune des hypotheses en fonction 
de plusieurs modèles empiriques. Dans le tableau 6.1, le modêle 4 peut 
être assimilé a un modèle de marché 'traditionnel' relativement complet. 
Les estimations tirées de ce modèle ne sont vraisemblablement pas en-
tachées d'erreurs de multicolinéarité. Le modèle 5 comporte en outre nos 
variables 'secteur public'. Bien que ces variables modifient le coefficient 
de Ia variable WAGE, celui-ci conserve le signe prévu et demeure statisti-
quement significatif. Le modèle 7, enf in, contient de nouvelles variables 
qui créent manifestement des problèmes de multicolinéarité. 

Le lecteur observera que, dans le tableau 6.1, le degré de confir-
mation oscille d'un riiveau élevé a un point nul et que notre evaluation 
est accompagnée de remarques. Dans la plupart des cas, ces remarques 
portent sur I'effet asymétrique des rémunérations ou des possibilités 
d'emploi, par exemple, au lieu de destination et d'origine. Comme nous 
le signalons dans l'appendice du chapitre 4, l'effet des variables explicatives 
est si manifestement asymétrique que le constructeur de modèles devra 
en tenir compte dans Ia formulation de Ia plupart de ses hypotheses. 

Résultats détaillés 

Le tableau 6.1 appelle les principaux commentaires suivants. 

1) L'utilisation d'un modéle 'coüts/avantages' général semble bien con-
venir a l'analyse des principaux paramètres des migrations intermétropoli-
tames au Canada. Notre version empirique du modèle a été augmentée 
par l'addition de trois composantes. La premiere comprend les variables 
de marché 'traditionnelles', Ia deuxième, les variables fiscales (le secteur 



TABLEAU 6.1: Classement sommaire des hypotheses et de leur niveau de confirmation 

Hypothise 

Nypothise con) irmiee 

Modéle 4 	Modile 5 	Modile 7 

Oui 	Non 	Oui 	Non 	Oui 	Non 

Niveau de 
continnat,on 

Remarques 

Base 	I 	Plus l'écart entre Its gains (WAGE) dans deux RMR esi grand, pius M11 augmente. X X X Elevi WAGE 	soul 

2 Leo gains aux points d'ongine el de destination ont un net eNet asymitrique our M 11 . X X X Elevi 

Base 	3 	Les gains exercent our M,  un diet moms marqui 'aujourd'hui que dans Ic passi. X X X Moyen 

4 	Les variantes des gains les plus simples donnent probablement d'aussi bans risultats 
que Its variantes plus complexes. X n/U n/u Elevi 

5 	PIus l'icant entre Its possibilitis d'emploi (JOBS) dans deun RMR tot grand. 
plus M 11  augmente. X X X Elevi JOBS j  sex) 

Base 	6 Lemploi coerce sur M 11  un elEct moms marqui aupourd'hui' que dans Ic passi. X X X Elevi  

7 L'accroissement du taux de chômage en 'p y ralentit 'immigration internet I. mime 
phinomine en i y stimule l4migration interne. Le phinomEne coerce un net 
elEct asymCtnque. X X X Moyen UNEMP 1  sex) 

8 Plus l'icart entre it nombec de mists en chantier de logenoents )DSI dans deux RMR 
cot grand. plus M 11  augrnerrte. X X X Eleve D51  seul 

Base 	9 Leo cycles du bitiment exercent our M 11  un elEct moms marqui 'aujourd'hui' que 
dans 1e passe. X X X Eleve DS 1  seul 

10 	Plus l'icart cntre 
- Ia générositE des prestations d'assurance-chônoage (UIGEN) et n/u X X Eie ULCER, sex) 
- Ia lacilitC d'obtenir des prestations d'assurance-chómage )UIPROB) 

en 	i et 'p 	Ii'j) cot grand, plus Ia probabilité de migrcr de 	i 	nero 'I' diminue. n/u X N laible UNIPROB, scsi 

11 	Les prestations d'assurance-chômage aux points d'origine et de destination exercent sur Mij 
un net effet asymitrique. n/u X X Eleve  

Base 12 Suite aux modifications apport&s en 1971 A Ia Loi our 'assurance-chémage, leo prestations 
d'assurance-diôrnage ont contribuC A ralentir encore davantage les migrations M 1 . n/u X N ElevC UNIGEN scsi 

Base 13 Plus l'icart entre leo paiements lédiraux de piréquation (GRANT) dans deux RMR cot 
grand, plus la probabiliti de migrer M11 augmente. fl/u X X tlev6 GRANT )  sex) 

Base 14 	Leo palements fédiraux de piriquation exercent un diet plus marqué sur M- depuis 1971, 
ipoqueA laquelle leo transferts aux provinces de lEst du Canada ant augmnti. n/u X N Moyen GRANT 1  seul. 

15 	Plus I'#cart entre Ies recettes ax titre des ressources nature)Ies de la province d'origine 
)NRR) en 	 ' et i cot grand, plus Mm,  augmente. n/u X n/u Nul  

16 La variable NRR nexerce peut-itre pas delict mndipendant sue Mi-;  elk agit dans uric 
large mesure par l'intermEdiarre de ses effets our Ic marchC du trdvail. n/u X n/u Moyen 

17 Plus Ic raux dc proprietC (OWN) chez leo jeunes de deux RMR tot ilevi. plus M ij  dimirrue. n/u n/ri X Nul  
Base 18 	La prc'prter rorrur on lila necatif mo/no marque sur 	es micra tons apres 1071 n 	ii n u X Nul 

a 	jo' 	,'Uts /5 	,'/rntrnt 	'HO) S). 	/55-ru 	,,r 	net el/nt 	a-s nrtrtq;a' 	\1, n t_t n 	retenuc r. 	u n u Non retenue - 

0 

lx 

0 
'0 
0 

ix 

f—I 

0 



TABLEAU 6.1: Classement sommaire des hypotheses et de leur niveau de confirmation - fin 

Hypothèse confirrnée 
	

Niveau de 	Remarque. 
confirmation 

Modèle 4 	Modèle 5 	Modèle 7 

HypothEse 
	

Oul Non Oui 	Non Osti 	Non 

Base 20 Las coCits de logement exercent un diet plus macqué sur M 1 1 depuis que le régime fiscal 
canadien a ete modilté en 1972. non retenue n/u n/u Non retertue 

21 	Plus l'Cicart entre les possibilitEs d'activité des femmen (FEM) dans deun RMR est grand, 
plus Mij  augmente. n/u n/u X Moyen FEM 1  seal. 

22 	Plus lécart entre Ic laus d'immigration de personnes nees a l'étranger )IMMIG) dans deus 
RMR est grand, plus M11 augntente. n/u n/u X Eleve IMMIG 1  seal 

23 Plus Ia distance (D1S 11 ( entre deus RMR augmente. plus M 11  diminue. X X X E.levé  

Base 24 	La distance exerce sue M ij  un duiet moles tnarqué aulourd'hui' que dans Ic passé. X X X Eleve  

25 P1u5 deun RMR sont culturellement et ethniquement semblables (LANG1,). plus 
M 11  augmente. X X X Elevé  

Base 26 Les politiques séparatistes et linguistiques du gouvernement du Québec font que les 
considerations d'ordre linguistique eserce sue M 1 	un effet plus rnarquC aujourdhui' 
que dans Ic passé. X X X Moyen 

27 Plus l'&art entre Ic taux de crimmalitC avec violence (CRiME) dans dens RMR est grand. 
plus M 13  diminue. n/u n/u X Nul  

28 Plus l'Ccart entre Ia hauteur en centimetres des pr&ipitations annuciks di neige (SNOW) 
dans deun RMR est grand, plus M, 1  augmente. n/u n/u X Moyen SNOW sent 

29 	Plus Ia 	 n 	 'I' 

	

proportion des personnes hautement scolasées (EDUC) dans une RMR 	est 
grande, plus M 11  augmente  

Note: n/u = variable non utilisée dans Ia regression. 
non retenue = variable non retenue pour des raisons expliquees dans le corps du texte. 

I- 

'0 
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public) et Ia troisième, un ensemble de variables additionnelles économi-
ques et non pécuniaires. Notre méthode d'analyse a consisté a faire des 
tests cumulatifs. Nous avons au depart étudié l'intérêt des variables de 
marché 'traditionnelles'. Ensuite, nous avons ajouté Ia composante 'secteur 
public'. Enfin, nous avons évalué les trois composantes ensemble. 

Nos variables de marché 'traditionnelles' sont plus completes que 
celles des premiers modèles de type Sjaastad (1960) dans la mesure oü 
nous avons ajouté des indicateurs de l'emploi, du chomage et des cycles 
commerciaux aux deux variables 'traditionnelles': Ia rémunération et Ia 
distance. Cette decision s'appuie sur l'hypothèse selon laquelle la rigidité 
et Ia segmentation des marches du travail rend possible Ia coexistence 
'rémunérations élevées-chômage' ou 'emplois disponibles-chômage'. Nos 
résultats montrent clairement que notre modèle est supérieur a un modèle 
de type Sjaastad plus restrictifi. 

2) Au moment d'évaluer Ia composante de marché 'traditionnelle' de riotre 
modèle 'coüts/avantages', nous avons constaté qu'elle expliquait mieux 
la variance des migrations intermétropolitaines avant 1971 qu'après 1971 
(nous avions d'ailleurs prévu Ia chose dans Ia formulation de notre 
hypothèse de base). Cela ne signifie pas nécessairement que les migra-
tions ne sont plus un phénomène économique. En fait, les variables 
'secteur public' - qui exercent principalement des effets économiques - 
semblent avoir joué un role plus important dans l'évolution des 
mouvements migratoires. C'est ce qui explique que notre modèle donne 
de bien meilleurs résultats quand on ajoute Ia composante 'secteur public' 
a Ia composante de marché 'traditionnelle'. II n'en va cependant pas de 
même quand on ajoute au modèle les variables non pécuniaires 
(criminalité, climat, etc.). Bref, les modèles de marché 'traditionnels' ne 
conviennent vraisemblablement plus a l'explication des mouvements 
migratoires actuels; on peut cependant en améliorer la valeur explicative 
en leur ajoutant une composante 'secteur public'. 

3) Pour ce qui est de chacune des variables de la composante de marché 
'traditionnelle' de notre modèle, nous avons observe que les rémunéra-
tions, les possibilités d'emploi, le chômage, la construction résidentielle, 
etc. exercaient un effet nettement asymétrique aux points d'origine et de 
destination. Généralement, l'effet est plus marqué au point de destina-
tion qu'au point d'origine. Ainsi, un salaire élevé au point de destina-
tion 'j' exerce un effet d'attraction supérieur a l'effet d'éloignement d'un 
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même salaire en T. Cette observation s'accorde avec les résultats des 
travaux sur les migrations interprovinciales au Canada et les migrations 
intermétropolitaines aux Etats-Unis (le phénomène est expliqué dans l'ap-
pendice du chapitre 4). Ce manque de symétrie ne cadre pas avec les 
hypotheses de Ia théorie des macro-équilibres (voir Fondements théori-
ques", chapitre 2). 

4) Au moment de choisir les variables de la composante de marché 'tradi-
tionnelle' de notre modèle, nous avons défini quatre variantes de Ia 
rémunération. Cela nous a permis de constater que i) WAGE1 - qui 
représente la rémunération hebdomadaire moyerrne de base - donne des 
résultats identiques ou supérieurs a ceux de ii) WAGE2, variante dans 
laquelle la rémunération de base est corrigée en fonction des variations 
du coüt de la vie, que iii) WAGE3, variante dans laquelle on tient corn-
pte des effets du chômage au point d'origine ou de destination, ou que 
iv) WAGE4, variante dans laquelle on tient compte de Ia possibilité pour 
un chôrneur de toucher des prestations d'assurance-chômage. 

Les résultats donnés par Ia variante WAGE1 confirment les con-
clusions de Grant et Vanderkamp (1976) sur la supériorité des mesures 
du salaire de base (par comparaison aux écarts de rémunération). Par 
ailleurs, en postulant que les éventuels migrants font des calculs comme 
ceux que suppose la variante WAGE4, on formule sans doute des 
hypotheses irréalistes sur Ia possibilité pour les migrants d'obtenir les 
renseignements voulus. A notre avis, l'augmentation des possibilités 
d'ernploi (ou Ia diminution des risques de chômage) pèse sans doute 
davantage plus dans la decision des migrants qu'une augmentation 
équivalente des taux de rémunération. II est donc préférable d'étudier 
les possibilités d'emploi en fonction des écarts de revenu que d'une manière 
multiplicative (WAGE4). 

5) Nos résultats montrent que les possibilités d'emploi et les risques de 
chômage expliquent aussi bien les migrations que la rémunération. Les 
coexistences du type 'rémunérations élevées-chômage' ne sont donc plus 
impossibles. Cette observation s'accorde avec Ia théorie de Ia segmenta-
tion du marché du travail et les résultats de plusieurs etudes des migra-
tions intermétropolitaines aux Etats-Unis (Fields: 1979, Greenwood: 1981). 

En ce qui concerne le chômage, rious avons observe que le chomage 
au lieu de destination exercait, comme prévu, un effet de dissuasion sur 
les éventuels migrants; les effets du chômage au lieu d'origine, par 
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contre, demeurent incertains. Nos résultats contredisent en cela ceux de 
Grant et Vanderkamp (1976). De plus, en mettant en evidence l'effet 
asymétrique du chômage aux points d'origine et de destination, nous nous 
opposons également a Courchene (1970), Marr et al. (1978), Winer et 
Gauthier (1983). Il faudrait donc rejeter Ia conclusion a laquelle nous 
en sommes arrives a cet égard dans le chapitre 2 (P.  46): ". . . que les 
mesures du chômage au point d'origine sont plus utiles et que celles au 
point de destination devraient être abandonnées". 

6) A notre connaissance, nous sommes les premiers en Amérique du Nord 
a étudier systématiquement les effets de Ia construction résidentielle sur 
les migrations ponctuelles. On se rappellera que nous utilisons Ia cons-
truction résidentielle comme indicateur du cycle commercial de manière 
a obtenir une image des facteurs économiques que les variables économi-
ques traditionnelles ne saisissent vraisemblablement pas. Nous avons 
constaté que Ia construction résidentielle exercait un effet indépendant 
et marqué sur les migrations intermétropolitaines au Canada. Ces résul-
tats confirment d'ailleurs ceux d'autres etudes de I'auteur (cf. chapitre 
3, note 19). 

7) En ce qui concerne Ia composante 'secteur public' de notre modèle, 
nous nous sommes principalement intéressés aux mesures fiscales 
suivantes: l'augmentation des prestations d'assurance-chômage après 
1971, les modifications apportées au régime fédéral de péréquation après 
1971 et les recettes au tit:re des ressources naturelles des provinces de 
l'Ouest (les recettes pétrolières aprês Ia hausse des prix décrétée par I'OPEP 
en 1973, notamment). Nos résultats montrent d'une part que I'effet des 
prestations d'assurance-chômage et des paiements de péréquation du 
fédéral est plus marqué après 1971 qu'avant. L'assurance-chômage est 
représentée par deux variables: le montant des prestations elles-mêmes 
(UIGEN) et Ia probabilité pour un chômeur d'en toucher (UIPROB). Dans 
Ia plupart des cas, Ia premiere se révèle plus intéressante que la seconde. 
Ainsi, la variable UIGEN porte le signe negatif prévu au lieu d'origine 
tant avant 1971 qu'après 1971, et elle porte souvent le signe positif prévu 
au lieu de destination après 1971. Elle explique cependant mieux les migra-
tions en provenance ou a destination des RMR de l'Est du Canada que 
les mouvements associés a l'Ouest. Le phénoméne était prévisible: les 
transferts fédéraux au titre de l'assurance-chômage sont, en moyenne, 
plus élevés dans l'Est que dans l'Ouest. 
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Nos conclusions sur l'assurance-chômage s'appliquent aux 
paiements de péréquation du fédéral, mais dans une moirtdre mesure. 
On observe cependant que l'effet d'attraction des paiements de péréqua-
tion au lieu de destination est plus marqué que leur effet de stabilisation 
au point d'origine. Nos résultats s'écartent en cela de ceux de Courchene 
(1970), pour qui les transferts fédéraux tendent a atténuer l'émigration 
interne. 

En revanche, nous n'avons pas réussi a montrer que les recettes 
au titre des ressources naturelles (NRR) exercaient un effet indépendant 
sur les migrations intermétropolitaines. Ii semblerait davantage que la 
variable NRR agisse sur les migrations vers Calgary ou Edmonton, par 
exemple, par ses effets sur l'augmentation des revenus ou la creation 
d'emplois. En ce sens, nos données contredisent les chiffres de Winer et 
Gauthier (1983) selon lesquels les migrants sont attires dans l'Ouest par 
des avantages fiscaux lies aux recettes au titre des ressources naturelles. 
De plus, nos résultats ne concordent pas avec l'affirmation selon laquelle 
les effets négatifs des paiements de péréquation et des transferts fédéraux 
vers l'Est auraient été surestimés, les programmes actuels contribueraient 
a ralentir les migrations vers l'Ouest et un équilibre fiscal horizontal parfait 
limiterait le nombre des migrations infructueuses. 

8) Au moment d'évaluer la composante de marché 'traditionnelle' de notre 
modèle ou la composante 'marché + secteur public', nous avons 
habituellement utilisé des mesures de Ia distance, de Ia langue ou du 
groupe ethnique et du niveau de scolarité. Bien que la distance exerce 
toujours l'effet négatif prévu, elle ne constitue plus, du point de vue des 
coüts et de l'information, un obstacle aussi important que dans le passé. 
Courchene (1970) a d'ailleurs fait la même observation. Pour nous, le 
phénomène tient au fait que les coôts monétaires des migrations au 
Canada ont diminué par rapport aux gains, et que l'amélioration des 
télécommunications, etc. a abaissé les coôts psychiques de la migration. 

Nous avons par ailleurs observe - a l'image de plusieurs autres 
chercheurs (Courchene: 1970, Robinson et Tomes: 1982, Winer et 
Gauthier: 1983) - que la communauté de larigue/de groupe ethnique ex- 
ercait sur les migrations l'effet positif prévu. Nous avons cependant con- 
state que les variables culturelles avaient un effet plus marqué après 1971 
qu'avant. I.es facteurs culturels sont probablement ceux qui expliquent 
le mieux que les taux de migration en provenance ou a destination de 
Montréal et Québec soient inférieurs a ceux d'autres RMR. De plus, nos 
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résultats corifirment l'hypothèse selon laquelle Ia politique séparatiste du 
gouvernement du Québec et l'adoption de Ia Loi 101 ont donné une im-
portance accrue a cette variable après 1971. Airisi, nos mesures de Ia 
langue et du groupe ethnique ne nous permettent pas uniquement de saisir 
des differences d'ordre culturel ou d'accès a l'information, mais égale-
ment des phénomènes de discrimination professionnelle ou linguistique. 

Comme on aurait Pu le prévoir, le niveau de scolarité exerce un 
effet positif sur les migrations intermétropolitaines au Canada. Ainsi, 
plus la proportion des personnes hautement scolarisées en 'i' est élevée, 
plus l'émigration interne y sera importante. Cette observation s'accorde 
avec Ia théorie du capital humain dans laquelle les migrations sont 
assimilées a un moyen d'accroissement des gains a vie. Son intérêt dans 
l'explication des migrations a étê confirrné dans plusieurs etudes des migra-
tions intermétropolitaines aux Etats-Unis (Morgan: 1975/76; Schlottmann 
et al: 1981). 

9) La troisième composante de notre modèle 'coüts/avantages' 
augmenté comporte plusieurs variables économiques et non pécuniaires 
additionnelles. Deux de ces variables - le taux d'activité des femmes et 
I'immigration en provenance de I'étranger - donnent les résultats prévus 
et coritribuent a expliquer les variations des migrations intermétropoli-
tames. Ce faisant, toutefois, elles biaisent le coefficient d'autres variables 
du modèle (modèle 7), en raison, sans doute, des problèmes de 
multicolinéarité qu'elles soulèvent. Les conclusions relatives a l'intérêt 
de ces variables ont donc un caractère provisoire. Nous avons utilisé le 
taux d'activité des femmes pour obtenir une image des possibilités d'emploi 
des fernmes dans diverses villes du pays compte tenu de l'augmentation, 
au Canada, du nombre des ménages a deux revenus. Nos résultats con-
firment la these selon laquelle les migrants, qui sont la plupart du temps 
membres d'un ménage ou d'une famille, sont attires par des villes dans 
lesquelles le taux d'activité des femmes est élevé. 

Cette étude est par ailleurs la premiere a porter sur I'incidence 
de l'immigration sur les migrations ponctuelles au Canada. L'immigra-
tion est manifestement la variable Ia plus importante de notre troisième 
composante. Les résultats que nous avons obtenus corifirment Ia these 
selon laquelle l'immigratiort a un effet positif sur l'emploi et le revenu 
des RMR de destination, dans la mesure oü ces RMR offrent un intérêt 
accru pour les migrants internes. Nos résultats vont donc a I'encontre 
de l'hypothèse (non vérifiée) de Winer et Gauthier (1983) selon laquelle 
les immigrants ralentissent les mouvements migratoires interries par leur 
entrée sur le marché du travail. 
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10) Cette étude est la premiere a porter sur l'incidence de Ia criminalité 
et l'une des rares a tenir compte du climat sur les migrations au Canada. 
A en juger par nos tests (qui ont porte sur des données désagregees et 
non désagrégées), le taux de criminalité nexerce pas d'influence marquee 
sur les migrations intermétropolitaines. Cette observation confirme les 
résultats de plusieurs etudes des migrations intermétropolitaines aux Etats-
Unis dans lesquelles on a observe que les taux de criminalité avaient des 
effets incertains, particulièrement quand les variables économiques étaient 
maintenues constantes (Porell: 1982). Bien que notre variable 'climat' 
se révèle peu intéressante dans les tests agrégatifs, elle donne les résultats 
escomptés quand les mouvements migratoires sont décomposés par 
region. Plusieurs etudes des migrations ponctuelles aux Etats-Unis con-
firment l'intérêt des facteurs climatiques (cf. Renas et al.: 1983). 

11) Cette étude est également I'une des rares a porter sur les effets des 
coQts de logement et de Ia propriété sur les migrations au Canada. 
Maiheureusement, des problèmes d'intercorrélation entre les coüts 
d'habitation et plusieurs autres variables explicatives (rémunérations, 
mises en chantier) nous ont amenés a ne pas retenir ces variables. La 
propriété, par exemple, n'a pas exercé sur les mouvements migratoires 
l'effet de dissuasion prévu. Le phénomène est étonnant, car les modifica-
tions du régime fiscal canadien après 1971 ont été accompagnées d'une 
augmentation substantielle de Ia propriété chez les plus mobiles (25-35 
ans); il est peut-être imputable a un biais d'agrégation. Dans ce cas, 
l'évaluation des effets de la propriété sur un groupe d'âge donné - les 
25-35 ans, par exemple - pourrait fort bien donner le résultat auquel on 
s'attendrait. La question devra faire l'objet de recherches ultérieures. 

12) En évaluant les composantes de notre modèle a l'aide de données 
régionales, nous avons observe que le coefficient de plusieurs variables 
changeait. Par exemple, les considerations d'ordre culturel (larigue/groupe 
ethnique) jouent un role beaucoup plus important dans les migrations 
en provenance ou a destination de l'Est du Canada. Par contraste, c'est 
dans l'Ouest que la distance exerce sur les éventuels migrants l'effet de 
dissuasion le plus marqué. Winer et Gauthier (1983) ont d'ailleurs fait 
Ia même observation. 

Pour ce qui est des composantes de marché 'traditionnelles' du 
modèle, nous avons egalement constaté que les rémunérations, le chômage 
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et les mises en chantier expliquaient dans une plus large mesure les migra-
tions en provenance ou a destination de l'Ouest. Le phénomène, dans 
l'esprit de notre hypothèse de base, viendrait de ce que les prestations 
d'assurance-chômage et les paiements de péréquation sont plus élevés 
dans l'Est et qu'ils supplantent ainsi en partie les facteurs de marché 'tradi-
tionnels'. Cette interpretation est partiellement confirmée par l'observa-
tion simultanée des variables 'secteur public' et des composantes de marché 
'traditionnelles' de notre modèle. Trois des six coefficients des variables 
'secteur public' portent le signe prévu et sont statistiquement significatives 
dans l'Est du Canada; aucune, en revanche, n'est significative dans 
l'Ouest. 

13) Nous avons également éva!ué le modèle a l'aide de données sur les 
migrants de sexe masculin de 15 ans et plus, en fonction de trois niveaux 
de scolarité. La premiere conclusion qui se dégage de l'exercice est que, 
en 'redéfinissant' le migrant de facon a mieux l'aligner sur le concept de 
la population active, on n'obtient pas de résultats bien différents. On 
peut donc en conclure que l'étude des principaux paramètres des migra-
tions au Canada pourrait aussi bien passer par une analyse structurale 
du comportement migratoire de l'ensemble de Ia population que des per-
sonnes en age d'activité. De plus, les résultats présentent une étonnante 
similitude dans tous les sous-groupes de scolarité. Seul un examen trés 
minutieux fait ressortir de minces differences. 

Cela dit, nous avons observe des variations de certains coefficients. 
Par exemple, Ia distance exerce un effet dissuasif plus marqué chez les 
personnes qui ont un grade universitaire que chez celles qui ont moms 
d'une 12e. Cette coristatation cadre d'ailleurs avec les résultats de McIn-
nis (1971) et de Winer et Gauthier (1983), pour qui I'effet dissuasif de 
Ia distance augmente chez les personnes a revenu élevé (dans Ia mesure 
oCt l'on suppose que les personnes les mieux rémunérées sont également 
les plus scolarisées). 

Nos résultats sur Ia distance vont toutefois a l'encontre deceux 
de Marr et al. (1978) pour le Canada et de Schwartz (1976) pour les Etats-
Unis. Pour ces auteurs, I'effet négatif de la distance devrait être moms 
marqué chez les personnes hautement scolarisées, puisque celles-ci sont 
vraisemblablement mieux informées, davantage en mesure de tirer pro-
fit de l'information, moms sensibles aux coCtts psychiques de la migra-
tion et plus susceptibles d'avoir un emploi qui les attend. Bien que nous 
soyons d'accord avec ce raisonnement, nous croyons que les personnes 
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les plus scolarisées seront vraisemblablement moms portées a faire de 
longs mouvements migratoires dans Ia mesure oü elles possèdent des bieris 
immobiliers (maison et terrain) ou un capital fixe (entreprise, bureau 
d'avocat ou de médecin) ou si elles occupent un poste supérieur auprès 
d'une entreprise ayant son siege social dans une grande RMR du Canada 
(Toronto, par exemple). En d'autres termes, les personnes les moms liées 
et les moms riches (et vraisemblablement les moms scolarisées) seront 
sans doute les plus mobiles. Cette question devrait faire l'objet d'autres 
recherches. 

Nous avons également constaté que Ia langue et Ic groupe ethni-
que exerçaient un effet dissuasif moms marqué chez les plus scolarisés. 
Comme cette variable s'applique surtout aux migrations a destination 
ou en provenance de Montréal et Québec, nous avons postulé que les 
anglophones les plus scolarisés ont vraisemblablement recu une meilleure 
formation en francais que les anglophones moms scolarisés, que les per-
sonnes hautement scolarisées occupent souvent dans le commerce ou les 
services des postes supérieurs pour lesquels l'anglais demeure Ia langue 
de travail, en dépit des politiques linguistiques, et que les personnes haute-
ment scolarisées voyagent généralement plus que les autres et acquièrent 
ainsi un cosmopolitisme qui les rend moms sensibles aux differences 
culturelles ou ethniques. 

Enfin, nos résultats nous amènent a croire - mais non a conclure 
- que les personnes les moms scolarisées sont quelque peu plus sensibles 
aux écarts de rémunération et de chômage. Le phénomène s'explique dans 
la mesure oü cette 'classe' de migrants a sans doute moms de ressources 
a sa disposition (cle richesse accumulée) pour atténuer les effets du 
chômage, par exemple. Dans la perspective de Ia théorie du capital hu-
main, cette observation est importante puisque Ia migration profession-
nelle' représente, au méme titre que l'éducation, un investissement en 
capital humain. Si les mouvements migratoires des moms scolarisés pro-
fitent aux migrants, us contribueront peut-étre ainsi a aplanir les disparités 
entre RMR. 

Du modèle aux programmes 

Les variables fiscales ont leur importance dans l'étude des migrations au 
Canada dans la mesure oü leur influence semble "supplanter" celle des 
variables de marché "traditionnelles". On peut donc supposer que les 
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politiques de main-d'oeuvre visant a modifier les migrations in-
termétropolitaines par des moyens traditionnels, tels Ia creation d'emploi, 
les programmes de formation ou les salaires, sont aujourd'hui moms ef-
ficaces que par le passé. 

Nos résultats viennent également corroborer l'opinion de Cour-
chene et de certains autres qui estiment que les forces du marché, qul 
normalement devraient inciter les gens des regions oü les revenus sont 
bas a migrer vers les regions prospères (ce qui établirait les revenus dans 
tout le pays), sont court-circuitées par une structure fiscale qui subven-
tionne les residents des regions pauvres. Rien ne nous permet de croire 
que Boadway et Flatters ont raison de dire qu'il faut instituer un équilibre 
fiscal horizontal complet sous peine de voir les gens migrer vers l'Ouest 
pour profiter de Ia capacité fiscale excédentaire. 

Toutefois, ii ne faut pas croire que nos résultats prouvent "une 
lois pour toutes" les avantages des migrations totalement libres. Après 
Myrdal (1975), c'est au tour de Polèse (1981) de soutenir que les migrants 
non seulement représentent la main-d'oeuvre mais aussi d'autres facteurs 
de progrès comme le capital, l'éducation et "l'avancement des con-
naissances", sans parler de l'importance qu'ils peuvent avoir pour les 
economies d'échelle. II soupconne également les migrants d'iricarner ces 
facteurs de progrès a un niveau proportionnellement plus élevé que Ia 
population des regions qui les recoivent. Si tel est vraiment le cas, les 
immigrants, au cours d'une période donnée, feraient monter le revenu 
par habitant de Ia region et creuseraient l'écart entre cette dernière et 
leur region d'origine (en supposant que le revenu par habitant soit moms 
élevé dans la region d'origine). Fort de ce raisonnement, ii conclut que 
les transferts de l'Etat, qui peuvent en fait dissuader les gens de migrer, 
ne seraient pas des facteurs de disparité économique régionale aussi im-
portants que le pretend Courchene. 

Ii faut aussi bien prendre conscience des limites des modèles eux-
mêmes avant de tirer des conclusions des résultats sommairement 
présentés dans la présente étude. A tout le moms cela suppose une com-
prehension des avantages et des faiblesses des modèles statistiques 
agrégatifs et des principes de formulation des questions scientifiques. 
Avons-nous par exemple recensé les "vraies" causes des migrations, leurs 
véritables facteurs ou en avons-nous simplement dénombré quelques 
paramètres? Nos observations reposent-elles sur un cadre theorique et 
explicatif raisonnable ou simplement sur des hypotheses? Enfin, toute analyse 
des consequences politiques de nos conclusions ne peut prétendre être réaliste 
si elle ne tient pas compte du cadre administratif existant. Nos 
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résultats cadrent-ils, par exemple, avec les programmes qui orientent ac-
tuellement Ia forme des regions métropolitaines du pays? C'est a ces im-
portantes questions que nous allons brièvement répondre dans les 
paragraphes qui suivent. 

Nous avons vu dans le chapitre 1 que nos résultats ont été obtenus 
a partir de données secondaires (des chiffres du recensement sur les migra-
tions ponctuelles), de mesures générales des differences structurel1es' entre 
les lieux d'origine et de destination (croissance moyenne de l'emploi, 
climat) et de techniques d'analyse statistique a plusieurs variables2 . On 
se rappellera que rious avons postulé que i) les individus sont ration-
nels, ii) qu'ils s'efforcent d'améliorer leur situation financière et leur bien-
être en général, iii) que les differences objectives mesurées entre divers 
points d'origine et de destination contribuent a éclairer les migrants dans 
leurs decisions et que iv) compte tenu des données disponibles, les even-
tuels migrants percoivent et évaluent l'intérêt offert par telle ou telle 
destination en fonction de ces critères. C'est en fonction de ces postulats 
et des differences objectivement mesurées entre les points d'origine et de 
destination que des motifs sub jectifs concernant I'attrait des caractéristi-
ques étudiées ont été imputes aux migrants. 

II serait inexact de dire que cette approche nous permet de mettre 
en evidence les causes 'réelles' des mouvements migratoires ou qu'eIle 
cadre avec une théorie complexe du processus décisionnel. De même, 
ii serait injuste de dire que nous avons simplement répertorié les 
paramètres des migrations en cherchant a verifier un ensemble 
d'hypothèses. En fait, nous avons essayé de dégager dans cette étude des 
facteurs de migration plausibles. En ce sens, nous avons créé un cadre 
d'explication raisonnable du jugement que se font les éventuels migrants 
de l'attrait de divers points de destination. Compte tertu des 
renseignements obtenus ou cherchés par les migrants, plusieurs des 
paramètres évalués dans cette étude agissent directement sur le calcul 
d'utilité des migrants, et d'autres opèrent indirectement. Dans le premier 
cas, les migrants percoivent concrètement les caractéristiques 'structurelles' 
ou objectivement mesurées de Iieux éloignés (coüts de logement, climat, 
etc.) et prennent des decisions en consequence. Les facteurs qui agissent 
indirectement peuvent par exemple prendre Ia forme d'indicateurs 
généraux du potentiel de croissance ou de développement d'une region 
(immobilisations, paiements de péréquation). Enfin, certains paramétres 
peuvent par exemple intervenir directement dans la decision de person-
nes bien informées, et leur choix pourra a son tour exercer une influence 
sur la decision de personnes moms bien informées. 
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A quel moment le lien entre Ia deduction statistique objective et 
Ia decision subjective devient-il ambigu? Nous rCpondrons a la question 
par un exemple. Supposons que nos résultats nous aient amenés a croire 
qu'une augmentation (ou une baisse) de X% du taux de croissance de 
I'emploi en 'j' entraIne un accroissement (ou une diminution) d'environ 
Y% du taux de migration de 'i' vers 'j'. Pour affirmer qu'une decision 
administrative ayant une incidence sur X entraInerait immédiatement 
l'augmentation ou la diminution prévue de Y, ii faudrait que i) l'infor-
mation diffusée renseigne parfaitement les éventuels migrants sur les 
changements survenus, ii) que les éventuels migrants réévaluent correcte-
ment les avantages pécuniaires nets et les autres avantages d'une migra-
tion et iii) qu'ils modifient leurs plans de migration en consequence. 

Les hypotheses énoncées ci-dessus posent trois types de problèmes. 
Premièrement, nous savons que les renseignements disponibles sont 
généralement incomplets. us le sont a tel point que les migrations 'de 
retour' ou 'multiples' imputables a Ia deception ou aux erreurs de calcul 
des migrants font l'ob jet d'un nombre croissant d'études (ci. Grant et 
Vanderkamp: 1982). Par ailleurs, dans la mesure oü certains migrants 
ne sont pas au courant des modifications apportées a la variable X, le 
programme concu pour agir sur Y par le biais de X risque de ne pas avoir 
les effets escomptés. Deuxièmement, nous savons peu de choses de Ia 
facon dont les éventuels migrants traitent les données disponibles. Y a-
t-il, par exemple, un décalage entre le moment oii les renseignements sont 
obtenus et la prise de decision? Qui cherche les renseignements? A quel 
prix? II se peut donc que les efforts déployés pour agir sur les migrations 
par le bials de Ia variable X souffrent de ce décalage temporel ou de la 
facon dont les migrants utilisent les données disponibles. Troisièmement, 
ce n'est que récemment qu'on a commence a utiliser d'une manière 
significative les variables non pécuniaires dans les modèles empiriques. 
Nous avons essayé dans cette étude d'en contrôler certaines, mais ii ne 
fait aucun doute que Ia correspondance entre bon nombre de nos 
arguments théoriques et empiriques laisse a desirer. Pour l'heure, ii est 
donc difficile de dire avec certitude si les modifications apportées aux 
variables X exercent un effet vraiment indépendant sur les mouvements 
migratoires, car les variables non pécuniaires n'ont pas encore eté ef-
ficacement contrôlées. 

En d'autres termes, nos résultats empiriques donnent un aperçu 
sommaire des facteurs qui agissent sur le rythme et Ic serts des migra-
tions intermétropolitaines au Canada. Bien qu'on puisse supposer - 
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comme le veut la théorie - que ces facteurs agissent directement ou in-
directement sur le calcul d'utilité des migrants, ii laut reconnaItre que 
nous commençons a peine a comprendre les éléments les plus subtils du 
processus décisionnel. 

Le dernier lien important entre Ia construction de modèles et Ia 
formation de politiques qu'il nous reste a aborder est le contexte institu-
tionnel dans lequel nos résultats devraient être étudiés. Supposons, par 
exemple, que les programmes actuels ne viseraient a agir sur les migra-
tions que par le biais des rémunérations. Dans ce contexte, ii serait facile 
d'aligner nos résultats sur les programmes en vigueur. Comme nous avons 
montré que les possibilités d'emploi exercaient une influence déterminante 
sur les mouvements migratoires, nous pourrions soutenir que les pro-
grammes dans lesquels cette variable est négligée donneraient de moms 
bons résultats qu'autrement. Par contraste, si l'on suppose que les migra-
tions ne faisaient l'ob jet d'aucune politique veritable, ii serait alors im-
possible d'aligner nos résultats sur une démarche administrative, Nous 
serions obliges d'imaginer des questions en fonction de l'idée que nous 
nous faisons du développement de I'économie canadienne. Quel contexte 
faudrait-il alors retenir? 

Si cette étude avait été réalisée ii y a 10 ans, nous aurions im-
médiatement aligné nos résultats sur les résultats des recherches et les 
preoccupations du ministère d'Etat aux Affaires urbaines (MEAU). Créé 
en 1971, le ministère s'est lance dans un ambitieux programme destine 
a consolider la stratégie nationale de développement urbain. Les migra-
tions et les politiques susceptibles de les orienter se trouvaient au cceur 
des preoccupations du MEAU. Depuis, le MEAU a disparu. Ii a cessé 
toute activité en 1979. Quel est donc l'état des politiques et de Ia planifica-
tion urbaines au Canada? Comme l'affirme Weller (1982, pp. 41-46), 

les regimes et les objectifs de peuplement nationaux n'ont jusqu'ici fait 
l'ob jet d'aucune politique, ni d'aucun énoncé explicites ou implicites, 
tant de Ia part de l'administration fédérale que des corps publics pro-
vinciaux ou locaux; 

aucun ministère ou organisme fédéral n'a Ia mission d'évaluer ou de 
coordonner vigoureusement l'effet des politiques et des programmes 
fédéraux sur les centres urbains, et encore moms sur les systèmes 
régionaux ou nationaux; 

ii n'existe aucun modèle détaillé de portée nationale (ni même régionale 
ou provinciale) par lequel les decisions ayant un impact direct et 
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indirect sur les centres urbains pourraient être évaluées, ni de modèle 
national, regional ou provincial grace auquel les variables du processus 
d'urbanisation pourraient être étudiées dans des contextes macro-
structurels, spatiaux ou fonctionnels; 

ii n'y a a l'heure actuelle aucun lieu ou mécanisme d'échange grace 
auquel les trois paliers de gouvernement peuvent étudier sérieusement 
et régulièrement les circonstances et les situations qui ont une incidence 
sur l'urbanisation et les systèmes urbains, tant a l'échelle nationale qu'au 
niveau provincial. 

Weller (1982, pp.  44-45) s'afflige de cette situation compte tenu, 
notamment, des multiples facteurs qui contribuent actuellement a facon-
ner l'image des milieux urbains au Canada: 

- l'afflux des migrants et des immigrants vers les grandes villes en general 
et l'Ontario en particulier vers la fin des années 1960 et au debut des 
années 1970, puis le déplacement, vers la fin des années 1970 et au 
debut des années 1980, de ces centres et de l'Ontario vers de plus petites 
communautés en général et l'Ouest du Canada en particulier; 

- une diminution marquee de la croissance (mais non du développement) 
des grands centres, a tel point que la plupart de ces centres poursui-
vent actuellement des politiques actives de croissance; 

- l'évolution des banlieues au profit des centre-villes comme poles d'at-
traction des projets d'aménagement commerciaux. 

Cela signifie donc que plusieurs questions associées au bien-
être des regions métropolitaines du Canada sont vues aujourd'hui corn-
me quantité négligeable dans les débats sur les politiques régionales 
(le débat 'équité/efficacité' dont il a été question dans le chapitre 2, 
par exemple). 11 va sans dire que nous ne faisons état ici de ce débat 
que dans Ia mesure oü les perspectives regionales' ont tendance a mas-
quer l'importance de Ia croissance et de l'évolution des regions 
métropolitaines. Comme Bourne (1982, pp.  282-283) l'affirme: "Dans 
Ia plupart des cas, les limites des provinces ne correspondent pas a 
celles des regions économiques fonctionnelles ou a l'organisation in-
termétropolitaine et hiérarchique d'une écortomie urbanisée . . . Au 
Canada, la partie occupée du territoire a été subdivisée en 125 regions 
centrées sur une region métropolitaine ou une plus petite ville, mais 
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toutes liées dans le cadre d'un vaste réseau spatial . . Les centres ur-
bains y jouent le role de points de contrôle de l'économie, de milieux 
d'échange de biens, de capital, de main-d'oeuvre et d'information. Ce 
sont précisément ces facteurs qui expliquent Ia croissance et l'évolution 
des economies modernes . . . Leur unite d'analyse n'est plus Ia region 
d'activité économique et d'utilisation du territoire homogene, mais bien 
la region urbaine. En ce sens, ce sont davantage les centres urbains qui 
modèlent les regions que l'inverse." 

Les points de vue de Bourne et Weller mènent a une conclusion 
ineluctable. Les nombreux facteurs qui déterminent l'évolution des grands 
centres urbains du Canada devraient a tout le moms faire en permanence 
l'objet d'études d'impact3. En ce sens, notre travail pourrait être assimilé 
a une premiere tentative d'évaluation, dans Ia mesure oü nos résultats 
serviront a améliorer Ia planification et les politiques urbaines. Par 
ailleurs, nous aimerions ajouter a l'intention des planificateurs ou des 
centres de decision intéressés a canaliser les migrations intermétropoli-
tames au Canada que nos résultats nous portent a croire que l'évalua-
tion des propositions énoncées ci-dessous mériterait d'être poussée plus 
avant. 

1) Les efforts déployés pour canaliser les migrations intermétropolitaines 
au moyen des politiques de main-d'oeuvre classiques (rémunérations, 
emplois) se révéleront peut-être moms fructueux aujourd'hui que dans 
le passé. 

2) Le taux de chomage et le niveau des revenus en 'i' peuvent inciter cer-
tains a migrer pour trouver du travail ou augmenter leur revenu; la 
possibilité pour les chômeurs de toucher des prestations d'assurance-
chOmage atténuera cependant chez eux le désir de migrer. Cet effet tam-
pon de l'assurance-chOmage est evident depuis 1971, époque a laquelle 
les prestations ont augmenté, particulièrement dans l'Est du Canada. D'un 
point de vue strictement économique, l'assurance-chOmage - qui pro-
cure martifestement des avantages a court terme aux chOmeurs - porte 
peut-être prejudice au mécanisme de repartition optimale de Ia main-
d'oeuvre. 

3) Dans la mesure oü les paiements de péréquation servent en partie a 
attirer des migrants vers les regions défavorisées, us semblent donner 
les résultats escomptés. Cela est particulièrement vrai dans l'Est du 
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Canada, qui recoit des paiements de péréquation substantiellement plus 
élevés depuis 1971. Contrairement aux prestations d'assurance-chômage, 
les paiements de péréquation ne retardent apparemment pas les 
mouvements d'émigration. us stimulent davantage la croissance 
démographique des regions métropolitaines en y suscitant une immigra-
tion interne. 

4) L'augmentation des migrations vers les RMR de lOuest du Canada - 
Calgary et Edmonton, en particulier - ne semble pas tenir aux avantages 
uiscaux associés a Ia hausse spectaculaire des recettes au titre des ressources 
naturelles (les recettes pétrolières, notamment). Ii semble plutôt que les 
migrants aient surtout été sensibles a l'amélioration des possibilités 
d'emploi et de revenu imputable a Ia hausse des recettes au titre des 
ressources l'Ouest ont en partie été contrebalancés par le régime fiscal 
fédéral et les programmes de péréquation qui, a leur tour, auraient con-
tribué a maintenir les taux de migration vers l'Ouest a un niveau inférieur 
a ce qu'ils auraient été. 

5) Les regions métropolitaines qui connaissent un taux élevé d'immigra-
tion de personnes flees a l'étranger peuvent également s'attendre a at-
tirer plus de migrants internes. Cette observation s'applique aux migra-
tions d'avant et d'après 1971, aux RMR de l'Ouest et de l'Est, et aux 
migrants de tout niveau de scolarité. En d'autres lermes, l'immigration 
exerce un effet favorable sur les revenus et l'emploi dans Ia mesure oii 
les politiques destinées a canaliser l'immigration vers telle ou telle RMR 
rendent également les regions en question plus intéressantes pour les 
migrants internes. 

6) Les frais de transport et les coilts psychiques associés aux 
déménagements font vraisemblablement moms obstacle aux migrations 
aujourd'hui que dans le passé. En moyenne, les frais de déménagement 
représentent en effet une moms grande proportion du revenu des ménages; 
de plus, l'amélioration des télécommunications, des transports, etc. a 
vraisemblablement contribué a abaisser les coôts psychiques de la 
migration. 

7) La politique séparatiste du gouvernement du Québec semble avoir con-
tribué a abaisser le taux d'immigration de Montréal et Québec et a en 
augmenter le taux d'émigration. Les migrations des RMR du Canada 
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'anglais' vers celles du Canada 'francais' ont toujours été moms impor-
tantes que les mouvements entre RMR de même affiliation linguistique; 
toutefois, l'adoption de Ia Loi 101 a probablement accentué les écarts 
d'autrefois. Le phénomène limitera vraisemblablement l'impact des 
mesures ayant pour objet de modifier, par une action sur le marché du 
travail, les mouvements migratoires en provenance ou a destination du 
Québec. 

8) Enfin, il y aurait des raisons de croire que les personnes les moms 
scolarisées et qui occupent le bas de l'échelle des revenus sont quelque 
peu plus sensibles aux programmes destinés a canaliser les migrations 
par le biais des variables de marché traditionnelles. En les incitant a migrer 
vers des regions métropolitaines offrant de meilleures possibilités (des 
gains plus élevés, par exemple), on améliorerait le niveau moyen de bien-
ètre de tous les Canadiens et la repartition des revenus entre Ies regions 
métropolitaines. 

Pour conclure, nous aimerions ajouter qu'on aurait tort de vouloir 
réduire l'évolution des paramètres des migrations intermétropolitaines 
au Canada a une courte énumération de certaines politiques publiques. 
Ii faut plutôt assimiler Ia diminution d'importance des variables 'tradi-
tionnelles' au profit des variables du secteur public a une evolution 
générale de Ia structure et des préférences de la société. L'intervention 
croissante de l'Etat - depuis les années Pearson - dans les affaires du 
secteur privé en témoigne bien. L'expérience montre d'ailleurs que 
l'influence des decisions des corps publics sur celles des particuliers agit 
sur les paramètres 'traclitionnels' des migrations - et nos données le con-
firment. Reste a savoir si le phénomène est souhaitable. La réponse a 
Ia question est évidemrnent liée au point de vue de chacun a l'égard de 
l'interventionnisme de l'Etat ou du débat 'equité/efficacité', dans Ia mesure 
oü ils s'appliquent a des phénomènes économiques comme Ia migration. 
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Notes 

1. La valeur des 'résultats" étant ici assimilée, en gros, au nombre de variables significatives por-

tant le signe prévu et a Ia valeur explicative globale de l'équation (R 2 ). 

2. Les données d'enquête sont rares. De plus, les motifs invoqués doivent étre interprétés avec 

prudence. Pour Ralston (1981, p.  58), par exemple, "Accepter Ia version que donnent les migrants 

des motifs de leur decision soulève deux problèmes: établir une distinction entre les motifs 'reels' 

et les motifs 'énoncés' et comprendre les explications du migrant qui sait avoir fait un choix 
mal éclairé". De plus, Ralston pretend que, a expliquer les migrations par deduction de facteurs 

structurels, on risque souvent d'accorder trop d'importance a l'élément rationnel de Ia decision 

de migrer, sans tenir compte de Ia diversité des points de vue des migrants a l'égard de facteurs 

pourtant objectils. Ce débat n'est évidemment pas neuf. On s'y est intéressé aussi bien dans 
des travaux sur l'économie que dans des etudes des migrations (ci. Addison et Siebert: 1979, 
p. 171, Nelson et Winter: 1983). 

3. La question a egalement été étudiée par Clark (1983) a l'égard des migrations interrégionales 

aux Etats-Unis et des consequences dun rapport président el sur La politique urbaine nationale 

intitulé "Urban America in the Eighties". 



Appendices 



168 

Migrations intermétropolitaines au Canada 

Appendice 1 du chapitre 1 

TABLEAU A.1.1 Croissance demographique des regions métropolitaines et 
non métropolitaines du Canada, 1951 - 1981 

	

Regions 	 Regions non 	 Total 

Caracteristiques 	 metropolitaines 	 metropolitatnes 

	

de recensement 	 metropolitaines 

limites au recensement de 1971 

Population 

1951 6397680 7,611.749 14,009,429 
1956 7,747,301 8,333,490 16,080,791 
1961 9,291,305 8,946,942 18,238,247 
1966 10,684,482 9,333,398 20,014,880 
1971 11,874,748 9,693,563 21,568,311 
1976 12,582.574 10,410,030 22,992,604 
1981 13,229,778 11,113,402 24,343,180 

Pourcentage de Ia pour cent 
population du Canada 

1951 45.7 54.3 100.0 
1956 48.2 51.8 100.0 
1961 50.9 49.1 100.0 
1966 53.4 46.6 100.0 
1971 55.1 44.9 100.0 
1976 54.7 45.3 100.0 
1981 54.3 45.6 100.0 

Taux de croissance 
démographique 

1951 - 1956 21.1 9.5 14.8 
1956-1961 19.9 7.4 13.4 
1961 -1966 15.0 4.3 9.7 
1966-1971 11.1 3.9 7.8 
1971 - 1976 6.0 7.4 6.6 
1976-1981 5.1 6.8 5.9 

1951 -1961 45.2 17.5 30.2 
1961 -1971 27.8 8.3 18.3 
1971-1981 11.4 14.6 12.9 

1951 - 1981 106.8 46.0 73.8 

Pourcentage du taux de 
croissance canadien 

1951-1956 65.2 34.0 100.0 
1956- 1961 71.6 28.4 100.0 
1961-1966 78.4 21.6 100.0 
1966- 1971 76.6 23.4 100.0 
1971-1976 49.7 50.3 100.0 
1976-1981 47.9 52.1 100.0 

1951 -1961 68.4 31.6 100.0 
1961 - 1971 77.6 22.4 100.0 
1971-1981 48.8 51.2 100.0 

1951-1981 66.1 33.9 100.0 

Source: Recensements du Canada, Statistique Canada 



TABLEAU A.1.2 Certaines caractéristiques démographiques des regions métropolitaines de recensement, 
1951- 1981 

Population Croissance démographique Intercensutaire Part de Ia 
population 

totale des RMR 

rnropolitaine du Canada 

de recensement 

1951 1961 1971 1981 1  1956- 1966 - 1976 - 1951 - 1981 1981 
1961 1971 1081 1981 1951 

linrites de 1971 ratio 

Calgary 142315 279.062 403319 592,743 38.82 22.01 25.74 316.50 448 201 80 
Chicoutimi 01,161 127.616 133,703 117,036 15.88 0.56 0.82 28.38 088 61.47 
Edmonton 193,622 359,821 495,702 655,125 30.76 16.51 18.09 238.35 4.95 163,34 
Halifax 138,427 193,353 222.637 243,283 13.42 6.07 2.01 75.75 1.84 85 tO 
Hamilton 281.901 401,071 498,523 542,095 1744 8.99 2.40 92.30 410 92.97 
Kitchener 107,474 154,864 226,846 273,994 20.31 17.98 5.45 154.93 2.07 123,21 
London 167,724 226,669 286.011 289.710 15.45 12.74 4.76 72.73 2.19 83,58 
Montréal 1,539,308 2,215,627 2,743,208 2.824,605 21.06 6.70 0.76 83.50 21.35 88.73 
Ottawa-Hull 311.587 457.038 602,510 692,218 24.28 13.94 3.37 122.15 5,23 10730 
Québec 289,294 379,067 480.502 536.065 15,43 9.98 3.88 85.30 4.05 89,r,0 
Regina 72,731 113,749 140.734 164.313 24.70 6.27 9.68 125.92 1.24 108 77 
St. Cathannex - 

Niagara 189.048 257.796 303,429 274,257 10.63 6.30 	 -14.28 45.07 2.07 70.17 
St. John's 79,758 106.666 131.814 150,635 15.23 12.15 6.55 88.87 1.14 91 03 
Saint lohn 80.689 48.083 106,744 114,048 10.99 2.45 0.95 41.34 086 68.25 
Saskatoon 55.679 95,564 126,449 154,210 31.04 9.10 15.26 176,96 1.17 134.48 
Sudbury 80.543 127,446 155.424 150,154 18.13 13.66 -4 61 86.43 113 111.50 
Thunder Bay 73,713 102,085 112.093 117.470 16.50 3.76 1.24 59.36 0.89 7739 
Toronto 1.261.861 1,019,409 2,628.043 3,006.506 22.10 14.77 7,24 138.28 22.73 115 2h 
Vancouver 568,172 826,798 1,082,352 1,268,183 19.06 16.00 8.78 116.35 9.59 104.00 
Victoria 114.820 155.763 195.800 233.481 1442 11.79 8.98 103.32 1.76 9832 
Windsor 182,619 217,215 258,643 258.833 4.20 8.53 -0.17 41.73 1.96 68.77 
Winnipeg 357,229 476.543 540.262 570,814 15.46 6.19 0.71 59.79 4.31 77.24 

Total 6,397,680 0.291.305 11.874.748 13.229.778 19.93 11.14 5.14 106.79 10000 1000 

Ensembk dra 
Canada 14,009,429 18,238,747 21,568,311 24,343,180 13.42 7.76 5.87 73,76 - 

1 Les chiffres de population de 1981 corrigés en lonction des limites de 1971 sonl fondés sur une analyse préliminaire de Statistique Canada. 
Source: Recensements du Canada, Statistique Canada. 
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TABLEAU A.1.3 Proportion de Ia population du Canada dans chacune 
des regions métropolitaines de recensement, 1951 - 1981 

1951 	1956 	1961 	1966 	1971 	1976 	1981 

population des RMR en pourcentage de Ia population du Canada 
(limites au recensenient de 1971) 

Calgary 1.02 1.25 1.53 1.65 1.87 2.05 2.43 

Chicoutimi 0.65 0.69 0.70 0.66 0.62 0.51 0.48 

Edmonton 1.38 1.71 1.97 2.13 2.30 2.41 2.69 

Halifax 0.99 1.06 1.06 1.05 1.03 1.04 1.00 

Hamilton 2.01 2.12 2.20 2.29 2.31 2.30 2.23 

Kitchener 0.77 0.80 0.85 0.96 1.05 1.13 1.13 

London 1.20 1.22 1.24 1.27 1.33 1.20 1,19 

Montréal 10.99 11.38 12.15 12.85 12.72 12.19 11.60 

Ottawa-Hull 2.22 2.29 2.51 2.64 2.79 2.91 2.84 

Québec 2.06 2.04 2.08 2.18 2.23 2.24 2.20 

Regina 0.52 0.57 0.62 0.66 0.65 0.66 0.67 

St. Caharines - 

Niagara 1.35 1.45 1.41 1.43 1.41 1.39 1.13 

St. John's 0.57 0.58 0.58 0.59 0.61 0.61 0.62 

Saint John 0.58 0.55 0.54 0.52 0.49 0.49 0.47 

Saskatoon 0.40 0.45 0.52 0.58 0.59 0.58 0.63 

Sudbury 0.57 0.67 0.70 0.68 0.72 0.68 0.62 

Thunder Bay 0.53 0.54 0.56 0.54 0.52 0.50 0.48 

Toronto 9.01 9.78 10.52 11.44 12.28 12.19 12.35 

Vancouver 4.18 4.32 4.53 4.66 5.02 5.07 5.21 

Victoria 0.82 0.85 0.85 0.88 0.91 0.95 0.96 

Windsor 1.30 1.30 1.19 1.19 1.20 1.13 1.06 

Winnipeg 2.55 2.57 2.61 2.54 2.50 2.47 2.34 

Total 45.67 48.18 50.94 53.38 55.06 54.72 54.35 
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TABLEAU A.1.4 Taux de variation de Ia proportion de Ia population 
canadienne résidant dans chacune des regions 
métropolitaines de recensement, 1951 - 1981 

1951 - 1956 1956 - 1961 1961 - 1966 1966 - 1971 1971 - 1976 1976 - 1981 

population des RMR en pourcentage de Ia population du Canada 
(limites de 1971) 

Calgary 23.06 22.40 7.94 13.22 9.64 18.77 
Chicoutimi 5.43 2.00 -5.06 -6.68 -18.40 -4.96 
Edmonton 23.82 15.29 7.75 8.12 4.98 11.54 
Halifax 7.29 0.00 -1.08 -1.57 0.48 -3.65 
Hamilton 5.54 3.55 3.92 1.14 -0.39 -3.28 
Kitchener 4.34 6.08 13.14 9.48 7.45 -0.40 
London 1.98 1.79 1.99 4.61 -9.30 -1.05 
Montréal 3.58 6.74 5.74 -0.99 -4.14 -4.83 
Ottawa-Hull 2.82 9.58 5.43 5.74 4.26 -2.37 
Québec -1.10 1.77 5.03 2.05 0.74 -1.88 
Regina 9.26 9.95 6.09 -1.39 0.78 2.65 
St. Catharines - 

Niagara 7.39 -2.46 0.90 -1.36 -1.11 -19.02 
St. John's 1.11 1.60 0.41 4.07 0.61 0.63 
Saint John -4.58 -2.14 -3.20 -4.93 -0.72 -4.65 
Saskatoon 14.11 15.53 10.51 1.24 -0.75 8.87 
Sudbury 16.70 4.15 -2.23 5.48 -4.99 -9.91 
Thunder Bay 3.56 2.72 -3.57 -3.72 -2.90 -4.38 
Toronto 3.53 7.66 8.71 6.50 0.07 1.29 
Vancouver 3.21 4.98 2.84 7.64 1.09 2.70 
Victoria 3.28 0.89 2.53 3.67 4.56 1.04 
Windsor -0.56 -8.12 -0.02 0.71 -5.96 -5.71 
Winnipeg 0.66 1.80 -2.72 -1.46 -1.58 -4.88 

Total 5.50 5.74 4.79 3.13 -0.60 -0.69 



TABLEAU A.1.5 Certaines caractéristiques demographiques des dix-sept principales regions métropolitaines 
de recensement, 1951 - 1981 

Taux d'immigration interne pour Taux d'émigration interne pour Taux d'immigration de l'etranger 
Region 100 habitants 100 habitants pour 100 habitants 
niétropolitaine 
de recenseTnent 

1951 - 1966- 1971 - 1976- 1956 - 1966 - 1971 - 1976- 1956- 1966- 1971 - 1976 - 
1956 1971 1976 1981 1961 1971 1976 1981 1961 1971 1976 1981 

Calgary 217 25.6 22.1 33.7 14.4 15.7 17.6 19.7 6.4 7.3 5.7 6.4 
Edmonton 19.0 20.7 18.3 24.8 15.0 15.5 17.5 18.5 5.2 5.2 4.7 5.0 
Halifax 14.1 18.1 15.5 14.9 15.8 17.1 15.9 16.8 2.2 2.9 2.4 1.5 
Hamilton 8.6 11.4 9.3 9.6 7.6 8.5 9.7 10.2 5.3 5.7 3.8 2.1 
Kitchener 14.8 19.8 15.9 13.6 7.8 13.0 13.8 14.0 4.6 7.8 5.9 2.6 
London 16.0 18.5 14.6 16.7 13.2 13.8 16.2 17.0 5.0 5.9 4.9 2.2 
Montréal 6.6 7.7 5.8 5.1 4.5 6.5 6.7 8.9 4.1 4.5 3.2 2.3 
Ottawa-Hull 15.4 18.3 15.6 12.0 9.7 11.0 11.6 12.2 4.3 5.3 4.0 2.5 
Québec 7.3 14.0 11.6 9.0 5.3 7.8 8.8 9.2 .6 1.4 1.0 .7 
St. John's 10.5 15.4 12.1 10.7 7.6 12.5 9.3 12.2 1.3 1.9 1.8 .9 
Saint John 7.8 9.3 11.4 9.7 7.2 8.5 10.6 11.7 .9 .8 1.5 .7 
Sudbury 12.1 18.2 9.4 7.6 13.4 13.9 15.8 15.9 2.9 2.9 1.3 .6 
Toronto 7.0 9.3 6.3 8.2 6.6 9.0 10.7 8.9 8.6 11.4 8.7 5.5 
Vancouver 11.0 16.3 11.1 12.5 8.3 9.1 11.8 10.9 5.0 7.7 6.9 5.2 
Victoria 14.4 22.9 21.9 21.5 11.9 13.1 14.8 16.9 3.7 5.1 4.1 3.2 
Windsor 6.0 8.8 5.6 6.5 8.7 8.4 10.9 10.9 2.8 5.5 2.8 2.4 
Winnipeg 12.0 13.0 10.5 10.5 10.3 13.2 12.4 14.0 4.1 4.7 4.2 3.3 

TOTAL 9.8 12.6 9.9 10.8 7.8 9.6 10.8 11.3 5.0 6.5 5.2 3.6 

Note: 	Le dénominateur de ces taux est Ia population de Ia RMR au debut de Ia periode de recensement (1951, 1966. 1971 ou 1976, par exemple), 
les limites de recensement utilisées étant celles de Ia période visée. 

Source: Calculs fondés sur des résultats des recensements du Canada, Statistique Canada. 



TABLEAU A.1.5 Certaines caractéristiques démographiques des dix-sept principales regions métropolitaines 
de recensement, 1951 - 1981 - fin 

Bilan intérieur Bilan intérieur et 
(taux pour 100 extérieur (taux 

Region habitants) pour 100 habitants) 
métropolitaine  
de recensement 

1951- 1966- 	1971- 1976- 1956- 1966- 1971- 1976- 
1956 1971 	1976 1981 1961 1971 1976 1981 

Calgary 9.3 9.9 	4.5 14.0 15.7 17.2 10.2 20.4 
Edmonton 4.0 5.2 	 .8 6.3 9.2 10.4 3.9 11.3 
Halifax -1.7 1.0 	-.4 -1.9 .5 3.9 1.8 - .4 
Hamilton 1.0 2.9 	- .4 - .6 6.3 8.6 3.4 1.5 
Kitchener 7.0 6.8 	2.1 - .4 11.6 14.6 8.0 2.2 
London 2.8 4.7 	-1.6 -.3 7.8 10.6 2.4 1.9 
Montréal 2.1 1.2 	- .9 -3.7 6.2 5.7 2.3 -1.5 
Ottawa-Hull 5.7 7.3 	4.0 - .2 10.0 12.6 8.0 2.3 
Québec 2.0 6.2 	2.8 - .2 2.6 7.6 3.8 .5 
St. John's 2.9 2.9 	2.8 -1.5 4.2 4.8 4.6 - .6 
Saint John .6 .8 	.8 -2.0 1.5 1.6 2.3 -1.3 
Sudbury -1.3 4.3 	4.3 -8.3 1.6 7.2 5.6 -7.7 
Toronto .4 .3 	.3 - .7 9.0 11.7 9.1 4.5 
Vancouver 2.7 7.2 	7.2 2.5 7.7 14.9 14.2 7.7 
Victoria 2.5 9.8 	9.8 4.6 6.2 14.9 13.9 7.8 
Windsor -2.7 .4 	.4 -4.4 .1 5.9 3.2 -2.0 
Winnipeg 1.7 -.2 	- .2 -3.5 5.8 4.5 4.0 -.2 
TOTAL 2.0 3.0 	- .9 - .5 7.0 9.5 4.3 3.1 

Note: 	Le dénominateur de ces taux est Ia population de Ia RMR au debut de Ia période de recensement (1951, 1966, 1971 ou 1976, par exemple), les 
limites de recensement utilisées étant celles de Ia période visée. 

Source: Calculs fondés sur des résultats des recensements du Canada, Statistique Canada. 

0. 
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Appendice 2 du chapitre 1 

Concepts utilisés dans Ia déuinition du statut migratoire de Ia popula-
tion canadienne 

STATUT MIGRATOIRE 

Population de 5 ans et plus 

Non-migrants 	 Migrants 
(même municipalité de 	 (municipalité 

residence pendant 
	 de residence 

cinq ans) 
	

diUérente) 

F-I  I 
Personnes 	Intra-municipal 	 Au 	 Déména- 

n'ayant pas 	(mais logement 	 Canada 	 gement a 
demenage 	 different) 	 I'etranger 

(méme 
logement) 

Migrants: personnes ayant change de municipalité de residence 
du ier  juin 1976 au ier  juin 1981. 

Non-migrants: personnes n'ayant pas change de municipalité de 
residence au cours de Ia période quinquennale observée. 

Personnes ayant déménagé dans La même municipalité: person-
nes ayant demeuré dans Ia même municipalité, mais change de logement, 
du ier juin 1976 au ier juin 1981. 

II importe de savoir que, contrairement a ce qui a été fait dans 
les bulletins du recensement de 1971 et les monographies du recensement 
de 1961 sur les migrations, la nouvelle definition des migrants englobe 
des personnes qui avaient change de municipalité de résidertce au moms 
une fois du ier  juin 1976 au ier  juin 1981, mais qui résidaient dans la 
même municipalité a l'époque du recensement. Cette difference mise a 
part, les concepts n'ont pas change depuis 1971. 
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Appendice du chapitre 2: 

Rapprochement des differences entre le revenu escompté et le revenu reel 
et des migrations 

Dans cet appendice, nous examinons brièvement sous un autre angle un 
autre aspect économique important du modêle 'coilts/avantages'. On se 
rappellera que, dans leur modèle néo-classique dajustement, les 
économistes supposent que la main-d'ceuvre, de facon générale, migre 
des regions oü les revenus et la demande de main-d'uvre sont relative-
ment faibles vers celles oü les revenus et Ia demande de main-d'uvre 
sont relativement élevés. Dans la mesure oü ii en irait bel et bien ainsi, 
l'offre et la demande de main-d'uvre tendraient vers un équilibre, et 
les taux de rémunération s'égaliseraient. On se rappellera également que 
les aspects économiques des decisions des migrants peuvent logiquement 
être étudiés du point de vue de Ia théorie des investissements en capital 
humain. Dans ce cas, on pose que les individus migrent pour améliorer 
leur situation financière et qu'ils doivent par consequent investir dans 
un déménagement. Si les espoirs des migrants se matérialisent, leur revenu 
doit, après une période d'ajustement, dépasser celui des non-migrants. 
Bref, on s'attend a ce que les individus migrent pour augmenter leur 
revenu. Mais leurs revenus avant et après la migration confirment-ils 
la chose? 

Une étude des travaux consacrés a Ia question ne confirme qu'à 
moitié Ia théorie. Au Canada, les etudes de Courchene (1974) et de Grant 
et Vanderkamp (1976) montrent que les migrations interprovinciales et 
interrégionales donnent lieu en relativement peu de temps a une augmen-
tation du revenu des migrants. Par contre, des travaux comparables faits 
aux Etats-Unis révèlent que, au cours des cinq années qui suivent Ia migra-
tion, les avantages offerts par le déménagement sont insignifiants ou nuls 
(Yezer et Thurston, 1976, Martin et Lichter, 1983). Seules les etudes con-
sacrées aux migrants 'a vie' (personnes résidant ailleurs qu'à leur lieu de 
naissance, sans égard a l'époque de la migration) montrent que les migra-
tions présentent de reels avantages. Pour Grant et Vanderkamp (1980, 
p. 383), toutefois, les avantages de la migration 'a vie' ne confirment 
qu'à moitié la théorie du capital humain, puisqu'on ne peut pas savoir 
avec certitude s'il a été tenu compte d'autres changements (formation, 
scolarité, experience). Ils ajoutent que le biais de sélectivité, qui pose tou-
jours un problème dans les etudes de ce genre, risque d'être d'autant plus 
grand que l'analyse porte sur une experience a vie. 
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Dans une étude plus récente, Grant et Vanderkamp (1980) admet-
tent avoir été intrigues par le fait qu'aucun chercheur n'ait Pu prouver 
que les migrations interrégionales en Amérique du Nord apportaient des 
avantages a court terme. us s'imaginent difficilement qu'une decision 
fondée sur un désir d'optimisation ne produise pas d'effet positif dans 
les cinq années qui suivent le deménagement. Devrait-on croire en effet 
que certaines personnes acceptent de voir leur revenu diminuer et sup-
portent sans compensation des frais de déménagement importants? Pour 
clarifier Ia situation, us ont fait une étude approfondie des migrations 
en s'appuyant sur des micro-données. 

Les 'nouveaux' résultats de Grant et Vanderkamp (1980) dortnent 
ample matière a réflexion. Les auteurs rapportent qu'il est très difficile 
d'établir un lien positif entre Ia migration et le revenu au cours des cinq 
premieres années qui suivent le démenagement. Dans les toutes premieres 
années, le déménagement a un effet negatif marqué sur les gains. De deux 
a cinq ans après Ia migration, les avantages que retirent les migrants 
semblent toujours extrêmement minces. L'observation est d'autant plus 
étonnante qu'eIle s'applique uniquement aux personnes qui n'ont 
déménagé qu'une seule fois (le cas 'problème' des migrations de retour 
n'ayant pas été étudié). Les auteurs admettent eux-mêmes que les résultats 
de leur micro-étude vont a l'encontre de leurs observations antérieures. 

Grant et Vanderkamp rapportent en outre que plus le niveau du 
revenu avant Ia migration augmente, plus les avarttages du déménage-
ment diminuertt. Ce sont donc les personnes a faible revenu initial qui 
profiteraient le plus de Ia migration - ce qui, d'un point de vue social, 
semblerait encourageant. Les auteurs mettent cependant leur propre obser-
vation en doute; us signalent en effet que leur analyse est limitée a l'ex-
périence des non-mobiles et des migrants qui ont fait un seul démenage-
ment et que, dans Ia mesure øü les persorines a faible revenu décues par 
un premier déménagement migrent vraisemblablement a nouveau, elles 
échappent a l'analyse. En d'autres termes, les migrants a faible revenu 
feraient partie de l'échantillon en question pour la simple raison que leur 
migration aurait été financièrement rentable. 

Grant et Vanderkamp en concluent, en gros, que leurs résultats 
empiriques n'appuient, au mieux, que faiblement Ia théorie du capital 
humain. Comment cette importante conclusion peut-elle s'expliquer? On 
pourrait d'une part supposer, dans l'esprit de notre hypothèse de base, 
que les motivations non monétaires des migrations a court terme (moms 
de cinq ans, par exemple) sont beaucoup plus importantes dans les pays 
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relativement riches comme le Canada que les tenants de Ia théorie du 
capital humain ne l'affirment. Ainsi, les residents de pays relativement 
riches feraient davantage de Ia migration un objet de consommation, une 
source d'expérience, et non plus seulement un moyen d'améliorer leur 
situation financière. De plus, si ces personnes viennent de milieux relative-
ment a I'aise ('bonne' famille, bon état de sante, niveau de scolarité élevé), 
leur capital materiel et humain les aidera a mieux supporter les difficultés 
de Ia migration. 

De plus, la 'richesse' de ces personnes leur permet vraisemblable-
ment de prendre de plus grands risques plus souvent, de se tromper plus 
souvent sans pour autant que les consequences de leurs decisions ne soient 
désastreuses. II se peut que ces conditions permettent a un grand nom-
bre de personnes de migrer sans que Ia question du revenu ne les préoc-
cupe sérieusement. Cela ne veut pas dire, toutefois, que ces personnes 
ne choisissent pas des endroits oü le niveau des revenus est relativement 
élevé - comme on le suppose implicitement dans les modèles agrégatifs 
des migrations ponctuelles. II y a peut-être tout simplement un lien en-
tre le niveau des rémunérations et le rythme de croissance des regions 
qui, par les avantages qu'elles offrent et leur dynamisme, attirent les per-
sonnes relativement a l'aise. 

Quant a leur observation de 1980 selon laquelle la migration ex-
erce un effet négatif sur les gains des personnes qui avaient un revenu 
antérieur relativement élevé, Grant et Vanderkamp offrent une explica-
tion a l'avenant. us estiment que les personnes a revenu élevé peuvent 
sacrifier une part de leur revenu a des préférences professionnelles ou 
geographiques. us avancent de plus que, plus une personne a un revenu 
élevé, plus elle a de chances de faire payer son déménagement par son 
employeur (le coüt de la migration diminuant d'autant) ou de faire l'ob-
jet d'une mutation (dans les entreprises a établissements multiples, les 
mutations font souvent partie du processus de formation). II va sans dire 
que ces considerations s'appliquent davantage aux migrations internes 
dans un pays développé comme le Canada que, par exemple, dans un 
pays pauvre du tiers monde. 



Appendice 1 du chapitre 3: Variables, definitions et sources de données 

Variable 	 Definition 

CL 	 Ecarts réionaux du coCit de Ia vie; 

Source de données 

Annuaire du Canada, Statistique Canada et Indice des 
prix a Ia consommation, Statistique Canada, n° 62-010. 

8 regions du Canada; 

4 groupes de produits; 

Environ 75% des regions urbaines; Budget de consom-
mation sans le logement. 

CPI Indice des prix a Ia consommation. 

CRIME Nombre d'actes de violence pour 1,000 habitants de 
RMR; 

Les actes de violence comprennent les homicides, lea in- 
fractions d'ordre sexuel, lea voies de fait (sauf attentats a 
Ia pudeur) et les vols qualifies; 

Lea infractions sont rapportées par lea autorités policiires 
des RMR. 

DIST 11  Distance en milles de route entre lea regions métropoli- 
tames de recensement en 1970. 

DS Nombre de mises en chantier de logements dans lea RMR 
pour 1,000 habitants. 

EDUC 	 Nombre de personnes ayant 'fait des etudes univer- 
sitaires, un grade universitaire, au moms un grade 
universitaire' pour 1,000 habitants de RMR. 

FEM 	 Nombre de femmes actives dans lea regions métropoli- 
tames de recensement pour 1,000 femmes; 

Le taux dactivité des Iemmes eat raffiné' en ce sens que 
Ie numérateur et le dénominateur portent tous deux sur 
lea femmes de 15 ans et plus. 

Série chronologique (1914-1981) fournie par Sandra 
Shadlock, Division des prix, Statistique Canada. 

Statistique de Ia criminalité et application des reglements 
de Ia circulation, Statistique Canada, n" 85-205; données 
non publiées pour lea RMR de St. John's (T.-NJ, Saint 
John (N-B.), Sudbury, Waterloo et Victoria fournies par 
Robert Allen. Division de Ia statistique judiciaire, 
Statistique Canada. 

Dmvision de Ia géographie, Statistique Canada. 

Statistique du logement au Canada. Société canadienne 
d'hypothèques et de logement; données publiées sur une 
base annuelle. 

Recensement de la population, 1961, 1971, 1976, 1981, 
Statistique Canada. 

Pour 1956 et 1961, nous avons utilisé des données du 
Recensement de La population de 1961; comme les don-
flees sur l'année 1951 n'étaient pas disponibles, nous ne 
pouvions pas faire Ia moyenne des résultats de 1951 et 
1961. 



Source de données Variable 	Definition 

FEM 

GRANT Montant des subventions inconditionnelles du lédéral aux 
provinces divisé par Ia population de chaque province; 

Valeurs dégonflées en fonction de l'incide des prix a Ia 
consommation (1971 = 	100); 

HOUSE Coüt total estimatif moyen des nouvelles unites d'habita- 
tion des RMR financées en vertu de Ia Loi nationale sur 
le logement; 

Valeurs degonflees en lonction de l'indice des prix a Ia 
consommation (1971 = 100). 

IMMIG Nombre d'immigrants pour 1,000 habitants de RMR de 
chaque période de migration (1956-1961, 1976-1981, par 
exemple). 

JOBS Croissance de l'emploi pour 1,000 personnes occupées de 
RMR; 

Indice synthétique; 

Pour 1966, nous avons fait Ia moyenne des données des 
Recensements de Ia population de 1961 et 1971. 

Pour 1971 et 1976, nous avons utilisé directement les 
résultats du recensement de Ia population, sans faire de 
moyennes. Données lournies par Pat Grainger, Divisiun 
des caractéristiques économiques, Statistique Canada. 

Comptes économiques provinciaux, 1962-1967 Statistique 
Canada, no 13-213; les données sur les années antérieures 
ont été lournies par Barbara Clift, Division du produit 
national, Statistique Canada. 

Statistique du logement au Canada, Société canadienne 
d'hypothèques et de logement; donnCes publiées sur une 
base annuelle. 

Recensement de Ia population, l%6, 1971, 1976, 1981. 
Statistique Canada. 

-a 

'0 



Variables, definitions et sources de données - suite 

Variable 	 Definition 	 Source de données 

JOBS 	 Données tirées de dossiers niensuels sur l'emploi dans les 

esandes entreprises, Ia péche, le piégeage et l'éducation. 
services de sante et de bien-Etre, les organismes 

religieux, ladministration publique et Ia defense. 

LANG, Communauté de langue par paires de RMR. La valeur I est attrihuée aux deux RMR si 50% et plus 
de leur population apparti ent au méme groupe ethnique 
(francais ou anglais). Par exemple, L 11  = 0 pour Mon-
tréal/Toronto ou Québec/Vancouver; L1 = 1 pour 
Montréal/Québec ou Montréal/Ottawa; L 1, = 1 pour 
Toronto/Vancouver ou Toronto/Ottawa. 

I1 

Le ratio entre Ia probabilite de migration (P) de 'I vers 
et Ia probabilité de non-migration des residents de T. 

(Voir lappendice du chapitre 4, Fonctions linéaires ver-
sus Fonctions logarithmiques pour ce qui concerne Ia for-
mule appropriée.) Dans Ia derivation de 'P 11 /P 11 , les 
migrants sont définis comme des personnes ayant quitté 
Ia yule 'I' pour Ia yule j' dans les cinq années qui 
precédaient le recensement ou residents de 'I  a l'occasion 
dun recensement (t = 1981, par exemple) qui habitaient 
Ia yule 'I' 5 ans plus tot (t - 5 = 1976). 

Recettes par habitant au titre des ressources naturelles: 

Somme des impôts provinciaux indirects percus auprès 
du secteur des ressources naturelles et des bénéfices nets 
des sociétés de Ia Couronne appartenant aux provinces et 
csuvrant dans le secteur des ressources naturelles. 

Valeurs dégonflees en fonction de lindice des prix a Ia 
consommation (1971 = 100). 

Données tirées de matrices des flux migratoires de RMR: 

Matrice de 1956-1961: tableau non publié fourni par 
L.O. Stone, Statistique Canada. 

Matrice de 1966-1971: tableau non publié, Division de Ia 
démographie, Statistique Canada. 

Matrice de 1971-1976 tirée de Ia publication 92-828 de 
Statistique Canada. 

Matrice de 1976-1981 tiree dune totalisation spéciale non 
publiee du recensement de 1981, Statistique Canada. 

Finances publiques consolidées. Statistique Canada, n' 
68-202; Finances des entreprises publiques provinciales, 
Statistique Canada, no 61-204. 

OWN 	 Propriétaires de 25 a 34 ans pour 1,000 habitants de 	 Recensement de Ia population, 1951, 1961, 1966, 1971, 
RMR du même age. 	 1976. 1981. 



Variable 	 Definition 	 Source de donnees 

SNOW 

UI 

Lilh 

Population totale des RMR 
Population de 1956: limites des RMR de 1961. 
Population de 1966: limites des RMR de 1966. 
Population de 1971: lirnites des RMR de 1971. 
Population de 1976: limites des RMR de 1976. 

Accumulation moyenne de neige en centimetres aux sta-
tions météorologiques les plus proches des RMR 
Précipitations moyenries calculées en 1965 et 1980. 

Montant des prestations d'assurance-chômage versées par 
le fédéral aux particuliers de chaque province divisé par 
les rémunérations totales versées dans chaque province: 

Valeurs degonllées en fonction de l'indice des prix a Ia 
consommation (1971 = 100). 

Prestations d'assurance-chomage moyennes par chômeur 
de chaque province: 
Valeurs dégonflées en fonction de l'indice des prix a La 
consommation (1971 = 100). 

Annuaire du Canada. Statistique Canada et Recensement 
de Ia population de 1981, n" 95-901 a 95-903. 

Annuaire do Canada. annuel, Statistique Canada. 

Données de 1956-1961 fournies sous forme de tableaux 
non publiés par Barbara Clift, Division do produit na-
tional brut, Statistique Canada. 

Données de 1962 a 1977 publiées dans Comptes économi-
ques provinciaux, Statistique Canada. n' 13-213, annuel. 
Rémunérations et revenu supplementaire du travail par 
province: Comptes nationaux des revenus et des 
dépenses, Statistique Canada, n° 13-531. 

Valeur obtenue en multipliant (1) X (2) (3); 
(1) Données sur les prestations d'assurance-chômage heb-

domadaires moyennes par province: Rapport statisti-
que sur I'application de Ia Loi sur l'assurance-
chômage, 1977, Statistique Canada, n° 73-001 et 
publication n° 73-201. 

(2) Données sur le nombre total de semaines indemnisées 
par province: publications n° 73-001 et 73-201. 

0 
-a 



UIGEN 

- 

a. 
0 

0 
0 

a. 

'a 

a. 

a. 
a. 
0 a. 

UIPROB 

UNEMP 

Indice de 'générosité' de I'assurance-chömage (ratio) 

Nuniérateur: montant hebdomadaire moyen des presta-
tions U1 dans Ia province T. 

Dénominateur: rémunération hebdomadaire moyenne 
dana chaque RMR de Ia province T. 

Dans le calcul de UIGEN, nos mesures des prestation5 
UI et des rémunérations ne sont pas degonflées en fonc-
tion de l'indice des prix a Ia consommation. 

Probabilité pour un chômeur de toucher des prestations 
d'assurance-chômage (ratio) 

Nuniérateur: nombre total de semaines dindemnisatiori 
dana Ia province T. 

Dénominateur: nombre total de semaines de chômage 
dana Ia province T. 

Le nombre total de semaines de chômage est obtenu en 
multipliant le nombre total de chômeurs dans Ia province 
i par 52 semaines. 

Nombre de chômeurs pour 1,000 actils de RMR 

Nos données sur le chômage pendant lea quatre périodes 
de migration proviennent de quatre sources différentes; 
comme lea estimations different quelque peu dans chaque 
cas, nous ne connaissons pas l'ordre de grandeur des er-
reurs qui sy sont introduites. 

Source de données 

(3) Données sur le nombre moyen de chômeurs: Statisti-
ques chronologiques cur Ia population active, Statisti- 

jue Canada, n° 71-201; voir également lea sources de 
onnées de UIPROB. 

Rapport statistique cur l'application de Ia Loi cur 
l'assurance-chômage, Statistique Canada, n° 73-001. 

Rémunérations: voir WAGE. 

Rapport statistique cur l'application de Ia Loi sur 
l'assurance-chômage, Statistique Canada, n° 73-001. 

Statistiques chronologiques cur Ia population active, n" 
71-201. 

Pour le milieu des années 1950, lea statistiques 
chronologiques sur Ia population active sont publiées 
pour l'Ontario, le Québec, Ia Colombie-Britannique et 
deux regions (La region de lAtlantique et Ia region des 
Prairies). Nos estimations pour ces regions s'appuient sur 
des estimations du recensement du taux de chomage dana 
ces provinces. 

Debut de Ia période (1956, par exemple): données 
obtenues en faisant Ia moyenne des taux de chomage 
dans les RMR bra des Recensements de La population. 
1951 et 1961. 

Milieu de Ia période (1966-1971): données tirées de 
tableaux non publiés fournis par Kay Cockburn, Groupe 
d'enquête sur La population active, Statistique Canada, 

Variables, definitions et sources de données - fin 

Variable 	 Definition 

UI .  



Variable 	 Definition 

LINEMP 

WAGE 	 Rémunérations hebdomadaires moyennes dans les RMR; 
Indice synthétique. 
Valeurs déonflées en fonction de l'indice des prix a Ia 
consommation (1971 = 100). 

Source de données 

Dernière période (1976): données publiees annuellement 
dans Population active, Statistique Canada, n° 71-001. 

Division du travail, Statistique Canada; données publiées 
régulièrernent dans lAnnuaire du Canada. 
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Appendice 2 du chapitre 3 

Assurance-chômage, contraintes budgétaires et offre de main-d'uvre 

Nous nous proposons, dans cet appendice, de chercher a voir de queue 
manière les prestations d'assurance-chômage peu vent agir sur l'offre de 
main-d'ceuvre. Pour mettre en evidence l'effet de la variable UI sur les 
contraintes budgétaires des travailleurs avant et après 1971, nous avons 
utilisé, comme Rea Jr. (1977), un diagramme 'revenu-inactivité' normalisé. 

Pour accentuer le con traste avant et après 1971, flOUS avons com-
pare les paramètres du programme des prestations saisonnières d'avant 
1971 a ceux du programme régulier en vigueur depuis que la Loi sur 
l'assurance-chômage a été modifiée en profondeur en 1971. 

Valeurs génerales 

Paramètres de lassurance-chômage 	
Avant 	 Après 

	

1971 	 1971 

Nombre de semaines demptoi assurant 
ladmissibilité 	 15 

Nombre de semaines d'attente 

Nombre de semaines dindemnisat ion: 
Minimum 	 13 	 26 
Maximum 	 23 	 30 

Proportion des gains hebdomadaires 
versée aux prestataires 	 .50 	 .66 

Les chiffres d'avant 1971 portent sur les travailleurs visés par le 
programme des prestations saisonnières créé en 1955. En vertu du pro-
gramme, les personnes qui avaient travaillé pendant un minimum de 15 
semaines au cours d'une année pouvaient toucher, I'hiver suivant, des 
prestations pendant 13 semaines. Chaque semaine additionnelle d'emploi 
contribuait a augmenter de 5/6 de semaine Ia période des prestations. 
Ainsi, la personne qui avait travaillé pendant 28 semaines pouvait toucher 
des prestations pendant 23 semaines (28 semaines de travail + 23 
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semaines d'indemnisation + 1 semaine d'attente = 1 an). Si ses gains 
hebdomadaires avaient été de $100, elle recevait des prestations 
d'assurance-chômage de $50 par semaine. 

Depuis 1971, en revanche, le régime est presque devenu universel. 
Les personnes qui n'ont travaillé que 8 semaines pendant l'année peu-
vent maintenant toucher des prestations pendant 26 semaines. Les Se-
maines additionnelles de travail ne contribuent pas a prolonger la période 
de prestations tant que le seuil de 15 semaines d'emploi n'a pas été fran-
chi. A ce moment, chaque semaine supplémentaire d'emploi augmente 
La période de prestation d'autant. Ainsi, une personne ayant travaillé 
pendant 20 semaines peut toucher des prestations pendant un maximum 
de 30 semaines (20 semaines d'emploi + 30 semaines d'indemnisation 
+ 2 semaines d'attente = 1 an). Si ses gains hebdomadaires ont été de 
$100, elle recoit des prestations d'assurance-chômage de $66 par semaine. 

Les paramètres donnés ci-dessus au sujet du nouveau régime 
d'assurance-chômage appellent plusieurs remarques. Premièrement, ils 
valent surtout pour la période qui a suivi immédiatement l'entrée en 
vigueur du nouveau régime. En fait, le régime a été modifié presque tous 
les ans depuis, et notamment en 1979. Deuxièmement, les prestations 
sont devenues imposables en 1972. Pour les fins de l'analyse, nous ne tien-
drons pas compte de Ia chose. Troisièmement, nous avons fixé le salaire 
moyen donnant droit aux prestations a $150. Quatrièmement, ii con-
vient de signaler que Ia période minimale de prestation est fonction du 
taux de chômage national et regional. Notre chiffre de 26 semaines a 
été corrigé en fonction d'un taux de chômage national supérieur a 5%. 
Si le taux de chômage tombait sous ce niveau, Ia période minimale 
d'indemnisation passerait a 18 semaines. Ajoutons, enuin, que l'ad-
missibilité aux prestations tient a d'autres facteurs de moindre impor-
tance comme Ia presence d'enfants a charge, etc. Ii n'en sera pas tenu 
compte ici. 

La figure A.3.1 rnontre bien l'effet des prestations d'assurance-
chômage sur les contraintes budgétaires des travailleurs. Avant 1971, 
les contraintes budgétaires des travailleurs (en l'absence de prestations) 
correspondent a la ligne ABEF. Au point A, le travailleur n'a pas été 
employé et n'a rien gagné; au point F, le travailleur a été employé a plein 
temps et a gagné $5,200 (nous avons suppose qu'il recevait $100 par se-
maine). Après addition de la variable UI, les contraintes budgétaires d'un 
travailleur saisonnier typique deviennent ABCDEF. Après seulement 15 
semaines de travail, le travailleur saisonnier a droit a 15 ($100) + 13 
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Figure A.3.1: Contraintes budgetaires avec et sans assurance-chômage 
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(0.50) ($100) = $2,150, au lieu de 15 (1004) = $1,500, en l'absence de 
prestations. Supposons maintenant que le travailleur saisonnnier ait été 
employé pendant 13 semaines de plus. Cela lui donnerait droit a 10 Se-
maines supplémentaires dindemnisation, chaque semaine additionnelle 
d'emploi donnant droit a 5/6 de semaine d'indemnisation. Après 28 Se-
maines d'emploi, l'année du travailleur est potentiellement terminée, puis-
qu'il a droit a 23 semaines d'indemnisation aprés une période d'attente 
de une semaine (segment EF de la figure A.3.1). 

Dans un tel régime, on peut imaginer que l'assurance-chômage 
incitera les travailleurs qui ont été employés pendant moms de 15 se-
maines a augmenter leur période d'emploi, et les personnes inactives, 
a entrer sur le marché du travail pour avoir droit aux prestations 
d'assurance-chômage. En somme, le régime d'assurance-chômage subven-
tionne les personnes qui ont travaillé de 15 a 28 semaines en améliorant 
le rendement marginal du travail. La pente du segment CD des nouvelles 
contraintes budgétaires le confirme. Pour les travailleurs du segment DE, 
en revanche, l'assurance-chômage agit comme un impôt sur le revenu 
négatif, puisque leur taux de rémunératiori marginal diminue - par rap-
port a celui des prestataires qui ont été employés de 15 a 28 semaines. 
Dans la mesure oü Ia recherche de l'inactivité est un phénomène nor-
mal, l'assurance-chômage a pour effet, en abaissant le rendement marginal 
de l'emploi des travailleurs du segment DE et en améliorant leur situa-
tion financière, de réduire l'offre de main-d'uvre. 

Après 1971, on observe que les contraintes budgétaires - en 
presence de prestations - se déplacent vers le haut et vers la droite. Dans 
ce cas, il suffit de 8 semaines d'emploi a un travailleur pour toucher des 
prestations pendant 26 semaines. Au point C' correspond un revenu de 
$2,531, soit $1,731 de plus qu'en l'absence de prestations (C' - D'). Après 
15 semaines d'emploi, le travailleur a droit a 2.154 fois ce qu'il aurait 
touché en l'absence de prestations ($3,231 contre $1,500). Avant 1971, 
en revanche, le même travailleur ayant gagné en moyenne $100 par Se-
maine pendant 15 semaines n'aurait eu droit qu'à 1.43 fois ses gains en 
l'absence d'assurance-chômage ($2,150 contre $1,500). 

Le nouveau régime encourage donc clairement les personnes qui 
ont travaillé pendant moms de 8 semaines a accroItre leur période 
d'emploi. Et, dans la mesure oi Ia recherche de l'inactivité est un 
phénomène normal, on pourrait supposer que certains choisiront de ne 
travailler que pendant 8 semaines. (Le rendement marginal du travail 
n'augmenterait d'ailleurs qu'après 15 semaines d'emploi - segment QD'.) 
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Ici encore, on observe que le rendement marginal du travail est moms 
important pour le segment D'E' que pour le segment QD'. Pour les 
travailleurs de ce segment, J'assurance-chômage agit a nouveau comme 
un impôt sur le revenu négatif. 

Appendice du Chapitre 4 
Specification du modéle et données 

Introduction 

Ia specification des modèles utilisés dans les etudes empiriques des migra-
tions commence a peine a faire l'unanimité. C'est pour cette raison que 
nous avons présenté ici a l'intention du lecteur quelques notes 
méthodologiques sur la specification de notre modèle empirique. Le 
modèle sera décrit en fonction de ses variables dépendantes et indépen-
dantes, les evaluations statistiques étant faites par regressions multiples 
des moindres carrés. Nous attirerons egalement l'attention du lecteur sur 
les qualités et les faiblesses de nos données empiriques. 

Forme fonctionnelle 

Standardisation des migrations 

Les migrations entre 'i' et 'j' doivent-elles être assimilées a des mouvements 
bruts unidirectionnels (M 1 ) ou a des mouvements nets (M ij  moms M)? 
Les recherches ont montré que l'utilisation de mouvements nets tend a 
masquer le fait que l'immigration et l'émigration internes réagissent dif-
féremment aux paramètres socio-économiques. Vanderkamp (1971), par 
exemple, a confirmé le phénomène en décomposant les migrations net-
tes en fonction de trois categories de migrants: les nouveaux migrants, 
les migrants de retour et les migrants autonomes". Ce derriier groupe 
est formé des personnes dont le demenagement n'est pas associé a une 
question de revenu (militaires, étudiants, etc.). Vanderkamp a montré 
que, alors que la distance exercait un effet de dissuasion sur les nouveaux 
migrants, elle n'avait pas un effet aussi marqué sur les migrants de retour. 
En effet, les migrants de retour vont vraisemblablement retrouver un 
'chez-soi' connu, souvent après avoir été décus d'une premiere migration. 



189 

Appendices 

En ce sens, l'étude des migrations bidirectionnelles nettes tend a mas-
quer les effets des paramètres socio-économiques. C'est notamment pour 
cette raison qu'il est préférable d'assimiler les migrations a un flux unidirec-
tionnel brut. C'est ce que nous avons fait ici. 

Reste a choisir la variable démographique qui sera utilisée dans 
la standardisation, la normalisation, de M 11 . Les méthodes de standar-
disation font l'ob jet d'un débat depuis un certain temps déjà (cf. Young: 
1975, Vanderkamp: 1976). Les migrations peuvent en effet être standar-
disées (c'est-à-dire assimilées a un ratio) a l'aide de l'un ou l'autre des 
dénominateurs suivants: i) la population totale ou Ia population active 
du lieu d'origine (ratio brut d'émigration interne), ii) Ia population totale 
ou Ia population active du lieu de destination (ratio brut d'immigration 
interne) ou iii) une combinaison ou un multiple des deux populations 
de base. De nos jours, les chercheurs utilisent de plus en plus Ia standar-
disation M 1 /P 1 , puisqu'elle correspond a la ville ou a Ia province de 
depart dans laquelle Ia decision de migrer a été prise. Et dans Ia mesure 
oü les decisions des migrants ne sont pas Iiées, M/P 1  représente le 
meilleur estimateur de la probabilité qu'un resident de i' migrera vers 
'j'. C'est cette solution que nous avons retenue. 

Fonctions linéaires ou logarithmiques 

Les variables doivent-elles être utilisées sous une forme linéaire ou 
logarithmique dans les modèles de regression par les moindres carrés? 
De nombreux chercheurs affirment que les fonctions Iogarithmiques don-
nent un 'meilleur ajustement'. Les transformations logarithmiques a la 
base 'e' sont également intéressantes en ce qu'elles donnent des coeffi-
cients de regression facilement assimilables a des élasticités. Mais ces 
critères ne suffisent pas a justifier le choix des fonctions logarithmiques. 
La definition de la forme fonctionnelle du modèle doit en effet être dictée 
par Ia théorie. 

Supposons qu'un chercheur s'attende a ce que les migrants réagis-
sent positivement a des niveaux de rémunération relatifs et qu'iI prévoie 
que le lien entre Ia distance et la migration sera négatif, mais non linéaire, 
dans Ia mesure oü les coGts fixes du déménagement diminuent après qu'un 
certain 'seuil de distance' ait été atteint. En l'absence de transformation 
logarithmique, le modèle s'écrirait: 
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1) M 1 /P 1  = aO + 131W1/W1 - 0 2D + u, 

oii ao = partie interceptée, W = niveau des rémunérations, D 1  = 
distance entre 'i' et j',  u = terme d'erreur pour lequel E(u) = 0, E(u) 2  
=02,i=1,2...n. 

En appliquant ensuite les propriétés des logarithmes a la variable 
exprimée ci-dessus sous la forme d'un ratio (aucune confirmation théori-
que requise) et en transformant Ia distance de facon qu'elle corresponde 
a l'hypothèse de non-linéarité (confirmation théorique requise), on 
obtient: 

2) M/P 1  = a'0  + 0'11nW 1  - 3'21nW 1  - '31nD 1  + u. 

L'équation 2 représente ainsi une transformation semi-logarithmique dans 
laquelle seules les variables de droite ont été transformées. 

Supposons maintenant que le chercheur veuille poser en hypothèse 
que les migrants réagissent a des variations des niveaux absolus de 
rémunération (W 3  - W). Dans ce cas, Ia transformation Iogarithmique 
de l'écart absolu entre W j  et W, ne conviendrait pas, a moms que le cher-
cheur ait explicitement postulé que l'utilité marginale du revenu (sa pente) 
diminue (s'amenuise) plus le revenu augmente. 

De nos jours, les chercheurs qui s'intéressent aux migrations utili-
sent de plus en plus les modèles logistiques polytomiques; c'est d'ailleurs 
ce qui a été fait ici. Les avantages offerts par le modèle polytomique de 
l'économiste McFadden (1973) dans I'étude des migrations ont été vantés 
par Grant et Vanderkamp (1976), Gordon et al. (1982), Falaris (1982), 
Schultz (1982) et plusieurs autres. Nous n'ajouterons que trois observa-
tions aux leurs. Premièrement, le modèle polytomique nous donne Ia 
possibilité de tenir compte du fait que Ia decision de migrer comporte 
un choix entre un nombre fini de destinations qui s'excluent mutuelle-
ment. On suppose par consequent que l'intérêt offert par telle ou telle 
destination et la probabilité qu'elle sera choisie varierit non seulement 
en fonction des caractéristiques du lieu de destination, mais également 
de celles des migrants. Deuxièmement, l'estimation des caractéristiques 
des lieux de destination et des migrants s'appuie sur un modèle aux 
paramètres linéaires et aux variables empiriques non linéaires. Troisième-
ment, Ia variable dépendante prend Ia forme d'un ratio entre Ia probabilité 
de migrer (P) entre 'i' et 'j'  et Ia probabilité de rester en i' (P). Dans 
la formulation empirique complete du modèle, on fait subir aux migrations 
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et a leurs paramètres une transformation logarithmique pour obtenir une 
fonction bi-logarithmique. 

La mesure de probabilité P ij /P ii  offre un plus grand intérêt que 
la mesure M 1 /P 1  en ce qu'elIe off re simultanément des renseignements 
sur Ia fréquence des non-migrations et Ia fréquence des migrations. En 
effet, 

J 

3) P/P 11  = (M I) /P I ) / 	1 - 	M,, / P 

j=1 
j #i 

oü M 11  = nombre de migrants de i' vers 'j'  et P, = population de T. 
De plus, comme les ratios de migration sont des proportions dont Ia valeur 
oscille entre 0 et 1, P/P 1  se prête mieux aux analyses par Ia méthode 
de regression que M 1 /P. En effet, la somme des P ij /Pii  doit y être égale 
a 1, alors que Ia somme des M 1 /P 1  peut donner un total migratoire qui 
ne tombe pas dans ces limites. 

Certains chercheurs ont tenté de représenter ln(P 11 /P 11 ) par 
In(M 1 /P), dans Ia mesure oü Ies variations de P ij  sont vraisemblable-
ment bien supérieures a celles de P. La sommatiort de M, du côté droit 
de l'équation 3 n'est pas faite, et les termes de P i  sont réorganisés de 
facon que M 1 /P 1  corresponde a P 1 /P. Toutefois, les coefficients tires 
d'équations dans lesquelles Ia regression des variables socio-économiques 
est faite en fonctiori de ln(P 11 /P) ne peuvent pas être directement corn-
pares aux coefficients obtenus avec ln(M 1 /P 1 ). Grant et Vanderkamp 
(1976) l'ont d'ailleurs prouvé. 

Pour donner au modèle logistique polytomique son plein champ 
d'application, P 1 /P 11  ainsi que les caractéristiques des points d'origine 
et de destination doivent être calculés en fonction de chaque migrant ou 
des sous-groupes de migrants constitués. Ainsi, si I'on decompose les 
migrants en trois groupes de scolarité, le calcul de P ij /Pii  doit se faire 
pour chaque groupe. De plus, les caractéristiques des points dorigine 
et de destination de chaque sous-groupe doivent être clairement mises 
en evidence. L'objetif poursuivi dans ce cas est, évidemment, d'étudier 
(par exemple) le comportement migratoire des personnes hautement ou 
peu scolarisées en fonction, disons, des possibilités d'emploi et de revenu 
associées a chaque niveau de scolarité. 
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Pour l'instant, les applications du modèle polytomique demeurent 
partielles. En effet, nous avons bien a notre disposition les données qui 
nous permettraient de décomposer les migrants par sous-groupes socio-
économiques, rnais non en fonctiort des possibilités offertes dans cha-
que cas par les lieux d'origine et de destination. Tant que nous n'aurons 
pas de micro-données sur des cohortes de migrants ou de chiffres recueillis 
auprès d'êchantillons constants, nous ne pourrons pas donner au modèle 
polytomique son plein champ d'application. 

Modèles symétriques et asymétriques 

Tout comme les taux de migration nets peuvent masquer certains im-
portants paramètres des mouvements migratoires, les modèles symétri-
ques ne nous permettent pas toujours de saisir clairement l'effet des 
caractéristiques des Iieux d'origine et de destination. Supposons, par ex-
emple, qu'on postule que P jj /Pij  augmente plus le ratio des rémunéra-
tions (W) en '1' et 'j'  prend une valeur élevée. Avec un modèle symétri-
que, l'effet des rémunérations prend la forme ln(W 1 /W); avec le modèle 
asymétrique, ii s'écrit (lnW - mW 1 ). Cette seconde forme nous permet 
de tenir compte de la possibilité que l'effet positif prévu de W j  et l'effet 
négatif prévu de W 1  sur P 1 /P j  soient différents. Le modèle symétrique 
ne nous dorine pas cette possibilité. Du point de vue de l'interprétation 
des résultats, les caractéristiques des points d'origine et de destination 
y prennent en effet une importance égale. 

Le modèle symétrique repose sur l'hypothèse selon laquelle les 
migrants sont parfaitement bien informés des possibilités offertes par tous 
les marches du travail, qu'ils sont aussi sensibles a l'évolution des con-
ditions de marches éloignés qu'à la situation de leur propre marché du 
travail. Comme Fields (1952) l'observe, cependant, les éventuels migrants 
connaissent bien mieux les possibilités qu'offre leur propre milieu; on 
peut donc s'attendre a cc qu'une evolution de Ia conjoncture économi-
que au lieu d'origine ait un effet plus marqué sur les migrations qu'une 
evolution comparable au lieu de destination. En cc sens, on pourrait don-
ner au modèle une forme asymétrique dans laquelle les conditions au 
lieu d'origine exerceraient sur les migrations ponctuelles un effet 
prépondérant. 

Bien que des travaux empiriques confirment l'asymétrie des 
caractéristiques des lieux d'origine et de destination, ii est étonnant 
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de constater que la forme de l'asymétrie observée est contraire a celle 
que nous venons de proposer. En effet, Ia conjoncture économique au 
lieu de destination offre toujours plus d'intérêt que la conjoncture au lieu 
d'origine, tant du point de vue de Ia stabilité du signe que de la significa-
tion statistique et de la contribution aux valeurs de R2.  Cette situation 
imprévue a été expliquée de plusieurs facons. Gary Fields (1982, pp. 
541-42) relève trois explications qui méritent d'être reprises ici. 

Premièrement, les imperfections des marches de capital peuvent 
ralentir considérablement les migrations. En vertu de cet argument, 
meilleure est la conjoncture économique au point de depart, plus les even-
tuels migrants pourront financer facilement un déménagement rentable. 
En ce sens, ii y aurait un lien positif et non négatif entre les conditions 
au lieu d'origine et la migration. 

Deuxièmement, la migration constitue peut-être en soi un bien 
de consommation recherché. En cc sens, plus le niveau des revenus au 
lieu d'origine serait élevé, plus Ia consommation - migrations comprises 
- y augmenterait. Ici encore, ii y aurait un lien positif entre l'émigration 
interne et l'existence de conditions économiques relativement favorables 
au lieu d'origine. 

La troisième explication donnée par Fields intéresse Ia question 
du 'biais d'agrégation'. Fields établit une distinction entre les personnes 
occupées et les chômeurs ou les inactifs. Comme les personnes occupées 
touchent un salaire et disposent d'avantages sociaux, etc., elles ont sans 
doute des possibilités professionnelles que les conditions moyennes au 
lieu d'origine ne représentent qu'imparfaitement. Dc plus, comme un 
grand nombre d'éventuels migrants ont déjà un emploi, on peut s'atten-
dre a cc qu'ils ne réagissent que faiblement aux effets des conditions 
'moyennes' au lieu d'origine. Les chômeurs, par contre, sont nécessaire-
ment a Ia recherche d'un emploi; les conditions moyennes du marché 
du travail au lieu d'origine donnent donc sans doute une très bonne ima-
ge de leurs possibilités d'emploi actuelles. En ce sens, ils sont 
vraisemblablement trés sensibles aux effets de la conjoncture au lieu 
d'origine. Ii y a probléme d'agrégation quand les deux groupes sont fu-
sionnes. Le groupe des personnes occupées, plus nombreux, a tendance 
a masquer la reaction des chômeurs - moms nombreux - face a la con-
joncture au lieu d'origine. 

II est possible d'invoquer plusieurs autres arguments spéciaux pour 
expliquer l'asymétrie des caractéristiques des Iieux d'origine et de destina-
tion. Comme Fields l'explique, ces arguments ont un point en commun: 
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l'amélioration des conditions économiques au lieu d'origine peut a la fois 
faciliter le déménagement et inciter d'éventuels migrants a rester. Bien 
qu'il ne soit pas possible de prévoir a priori l'importance relative de ces 
effets, us n'en contribuent pas moms a affaiblir le lien entre la conjonc-
ture économique au lieu d'origine et le taux d'émigration interne. A 
I'inverse, les effets de Ia conjoncture au lieu de destination ne sont 
gériéralement pas masques puisqu'ils n'agissent que sur les facteurs qui 
incitent a Ia migration. 

Autres renseignements sur les biais d'agrégation 

Dans une certaine mesure, les etudes sur les migrations ponctuelles sont 
toutes entachées d'un biais d'agrégation qui ne peut être mis en evidence 
- ii ne faut pas songer a l'éliminer - que dans la mesure oà les données 
disponibles se prêtent a une decomposition des taux de migration, des 
caractéristiques d'origine et de destination ou des unites geographiques 
d'analyse 1 . 

Pour déceler l'existence de biais d'agregation, on peut tout d'abord 
grouper les mouvements migratoires par regions geographiques. En pro-
cédant de la sorte, le chercheur est en mesure de voir si les variables ex-
plicatives s'appliquent davantage aux migrations vers certaines regions 
du pays qu'à l'ensemble des mouvements migratoires. C'est ce que nous 
avons fait dans le chapitre 5 (comme d'ailleurs Winer et Gauthier: 1983) 
af in de voir si le lien entre les transferts de l'Etat et les migrations était 
plus marqué dans l'Est du Canada. 

Dans une seconde approche, on decompose les migrations en fonc-
tion de petites unites géographiques. En analysant des unites homogenes 
de plus petite taille, le chercheur est en mesure d'évaluer plus rigoureuse-
ment Ia reaction des migrants a des facteurs spécifiques (le taux de 
criminalité dune ville et non d'une province, par exemple). La méthode 
a été bien expliquée par Morgan (1975-76), qui a réévalué urt modèle 
économique appliqué par Miller (1973) a des migrations entre Etats. 
Morgan a utilisé le même modèle et les mêmes variables explicatives que 
Miller, mais des données sur des migrations intermétropolitaines. Elle 
affirme que les Etats, contrairement aux regions métropolitaines, ne sont 
pas suffisamment intégrés sur le plan économique pour être assimilés a 
des marches du travail classiques 2 . En d'autres termes, les divers mar-
chés du travail d'un Etat présentent rarement une réelle homogenéité 
économique. 
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Morgan montre que le modèle de Miller, qui expliquerait 88% 
de Ia variance des migrations entre Etats, donne des résultats beaucoup 
moms impressionnants quand on l'applique aux migrations in-
termétropolitaines. En fait, la valeur explicative du modèle tombe a R2 
= 0.496. Ce type de débat s'accorde bien avec notre intention d'utiliser 
comme unite d'analyse la RMR et non plus Ia province. (Voir cepen-
dant la note 11 du chapitre 1.) 

La solution qui consiste a classer les migrants en fonction de leurs 
caractéristiques personnelles (par niveau de scolarité, par exemple) est 
encore plus raffinée. Cette approche - utilisée dans le chapitre 5 - donne 
la possibilité au chercheur de voir si les conditions qui prevalent en 'i' 
et 'j'  exercent le même effet sur les migrants quand les caractéristiques 
de ces derniers sont maintenues constantes. Elle procède de l'hypothèse 
selon laquelle les migrants sont constitués de sous-groupes hétérogènes 
qui n'entrent pas forcément dans le moule du migrant typique. Enfin, 
les désagrégations les plus fines supposent, comme nous l'avons déjà 
signalé, I'utilisation de données recueillies auprès d'échantillons constants, 
dans Ia mesure oü le chercheur desire décomposer simultanément les 
migrants par caractéristiques personnelles (la profession, par exemple) 
et évaluer leur comportemerit en fonction de groupes de possibilités of-
fertes en 'i' ou en j' (les taux de rémunération par profession, par exemple). 

Si le biais d'agrégation ne peut pas être corrigé, les résultats doi-
vent être interprétés avec grande prudence. Nous avons d'ailleurs longue-
ment traité de Ia question dans notre bilan des etudes antérieures des 
migrations intermétropolitaines aux Etats-Unis dans lesquelles on a negligé 
de décomposer les migrants en fonction de la race. Les auteurs en ques-
tion ont suppose que Noirs et Blancs réagissaient de Ia méme facon aux 
caractéristiques de i' et 'j'. Des etudes ultérieures ont toutefois montré 
que cela était faux3 . Ce problème peut être lourd de consequences pour 
le chercheur appelé a faire des recommandations sur la base de ses résultats 
empiriques. Même si les regressions montrent que les rémunérations et 
les possibilités d'emploi ont une incidence sur les migrations, cela ne veut 
pas dire nécessairement qu'une amelioration des salaires et des possibilités 
d'emploi profitera de la même facon a tous les groupes cibles4 . 

Contrairement a ce qui se passe aux Etats-Unis, ii n'est pas 
nécessaire de décomposer les données sur les migrations au Canada par 
race - bien que Ia question de l'appartenance a I'un ou l'autre des deux 
grands groupes culturels doive être prise en consideration. De plus, les 
migrations 'autonomes' font moms problème au Canada qu'aux Etats-UnisS. 
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Dans certains coins des Etats-Unis, par exemple, Ia population migrante 
est presque uniquement composée de militaires mutes. Ajoutées au taux 
de migration global, ces mutations masquent l'incidence des variables 
économiques sur les migrations, disons, de Ia population active. En 
d'autres termes, le taux global de migration ne peut pas être substitué 
au taux de migration de la population active quand il comprend une forte 
proportion de migrations autonomes. 

Migrations de retour 

Plusieurs chercheurs, a l'image de Vanderkamp (1971, 1972), ont mon-
tré que les migrations de retour ou répétées pouvaient représenter de 20% 
a 40% des mouvements migratoiresô. On suppose par ailleurs que les 
migrants de cette catégorie ne réagissent pas de Ia même facon aux 
caractéristiques de 'i' et 'j' que les nouveaux migrants. En groupant in-
différemment tous les migrants, on provoque vraisemblablement une 
autre forme de biais d'agrégation. 

Heureusement, les données migratoires tirées du recensement sont 
beaucoup moms sensibles a ce problème que les données annuelles tirées 
des dossiers administratifs du fisc ou des Allocations familiales (que 
Vanderkamp et d'autres ont utilisées). Cela vient en partie de ce que, 
au recensement, on considère une personne comme migrante uniquement 
dans la mesure oü son domicile habituel a change. Ainsi, le migrant au 
sens du recensement s'apparente davantage a un migrant permanent. Par 
contraste, on ne fait pas cette distinction dans les dossiers administratifs, 
et de nombreux déménagements temporaires sont ainsi saisis. 

En revanche, il arrive souvent que les migrations de retour se fas-
sent dans I'année qui suit le premier déménagement. Généralement, ces 
déménagements ne sont pas saisis par le recensement, mais par les fichiers 
administratifs. Ce problème a été étudié par Henry Puderer (1982), qui 
s'est intéressé a la proportion des migrations de retour et des migrations 
répétées dans les dossiers du recensement et les dossiers administratifs. 
Puderer a constaté que les migrations de retour représentaient environ 
30% des déménagements déclarés pendant une période de cinq ans par 
les contribuables canadiens, mais seulement 5% a 10% des 
démCnagements recensés par Statistique Canada. 

La qualité des analyses qui reposent sur les dossiers des Alloca-
tions familiales et du fisc - celles de Winer et Gauthier (1983), par exemple 
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- en souffre d'autant. A l'inverse, toutefois, le chercheur qui s'intéresse 
davantage a la dynamique du marché du travail dolt tenir compte des 
problèmes poses par les données du recensement. Par exemple, le coat 
total des ressources consacrées a Ia migration est vraisemblablement sous-
estimé par le recensement, pour la simple raison que les migrations 
répétées n'y sont pas saisies. De plus, il est beaucoup plus difficile de 
dater les migrations avec precision en s'appuyant sur les données du 
recensement et, par consequent, d'obtenir des variables temporelles 
précises et des structures de retard propres a expliquer les decisions des 
migrants. 

Biais de simultanéité 

II y a biais de simultanéité quand le modCle est défini de telle facon qu'il 
n'est pas possible de supposer que le rapport entre Ia variable dépen-
dante (la migration) et les variables indépendantes (les rémunérations, 
par exemple) est univoque. La plupart des etudes des migrations ponc-
tuelles souffrent dans une certaine mesure d'un biais de simultanéité; Ic 
problème peut toutefois être atténué. 

Supposons, par exemple, qu'on observe une nette correlation 
positive entre les taux de migration en 'j' a l'époque 't' et les taux de 
rémunération en 'j' a l'époque T. Imaginons par ailleurs qu'on veuille 
postuler que les migrants sont attires par des taux de rémunération élevés; 
11 faudra pour cela poser en hypothèse que le niveau des rémunérations 
n'est pas lie a l'arrivée de migrants a revenu élevé. En d'autres termes, 
a défaut d'hypothèse d'indépendance, les migrations et les rémunérations 
s'influenceront mutuellement, sans qu'un puisse determiner le phénomène 
qui a été le premier a agir. 

Pour atténuer les biais de simultanéité, on peut tout d'abord 
mesurer Ia variable explicative a l'étude au debut de Ia période de migra-
tion. Ainsi, si le taux moyen de migration vise la période 1976-1981, on 
pourra par exemple mesurer l'effet du chômage au lieu de destination 
en calculant le taux de chômage moyen pour les années 1975 a 1977. 
C'est cette solution que nous avons retenue ici. 

Ii est également possible d'atténuer les biais de simultanéité en 
ayant recours a un système d'équations simultanées. Cette solution sup-
pose I'application de regressions par les moindres carrés a deux ou trois 
degrés si Von veut débarrasser les mesures empiriques de leur lien 
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d'interdépendance. Elle suppose doric l'utilisation d'autres données et rend 
l'aspect technique du travail beaucoup plus complexe. C'est notamment 
pour ces raisons qu'on l'évite dans Ia plupart des etudes des migrations 7 . 

Multicolinéarité 

Ii y a multicolinéarité quand les variables empiriques représentant des 
structures explicatives différentes se chevauchent. Par exempie, plusieurs 
auteurs reconnaissant l'importance de l'effet que peut exercer Ia presence 
d'amis et de parents sur l'orientation du mouvement migratoire, ont tenté 
de saisir cet effet par l'intermédiaire d'une mesure de la population 
migrante. La population migrante (PM) est habituellement représentée 
par les personnes flees en 'i', mais qui résidaient en 'j' avant Ia période 
de migration de 'i' vers 'j' a l'étude. Les chercheurs qui ont utilisé Ia variable 
PM dans leurs regressions ont constaté qu'elle exerçait un effet impor-
tant sur R2. 

En dépit de l'importance de l'effet exercé par la presence d'amis 
et de parents, les mesures de Ia population migrante en sol (PM) sont 
vraisemblablement biaisées et difficilement soutenables du point de vue 
théorique. Nous avons affirmé ailleurs que la nette correlation entre Ia 
migration a l'époque 't-n' et M ij  a l'époque 't' ne tient pas taft A Ia 
presence de parents et d'amis qu'au fait que les migrants a I'epoque 't' 
migrent vers 'j' pour les mémes raisons que les personnes qui les ont 
précédés a l'époque 't-n'. L'inclusion de PM dans les analyses par régres-
sion augmente artificiellement la valeur de R2 et masque I'importance 
des facteurs socio-économiques qui agissent réellement sur Ia migration. 
Nous avons d'ailleurs déjà fait Ia même observation a I'egard de Ia popula-
tion au lieu de destination ou d'origine (voir chapitre 2, "Importance 
relative des variables"). 

L'estimation des variables 'secteur public' et 'secteur privé' dans 
le même modèle empirique peut soulever des problèmes de 
multicolinéarité. On se rappellera que nous avons évalué des mesures 
des transferts du fédéral aux provinces et des recettes des provinces au 
titre des ressources naturelles en même temps que des mesures de I'emploi, 
des rémunérations, du taux de criminalité, etc. Dans une certaine mesure, 
ces variables fiscales ou financières peuvent être Iiées aux variables du 
secteur privé. Pour s'en assurer, il suffit d'examiner les coefficients de 
correlation d'ordre zero (voir I'appendice 5). Si le rapport entre deux 
variables explicatives est supérieur, par exemple, a R2 = .40, peut-être 
vaut-il mieux abandonner l'une des variables. Pour déceler les problèmes 
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de multicolinéarité, on peut également étudier le niveau de signification 
des coefficients de regression au fur et a mesure que de nouvelles variables 
possiblement intercorrolées sont ajoutées aux fonctions d'estimatiort. Si 
l'on décèle une multicolinéarité, ii ne faut pas attacher d'importance a 
l'ampleur des coefficients de regression touches. Ce sont les procedures 
que nous avons adoptées aux chapitres 4 et 5. 

Structure par age et structure spatiale 

L'évolution de la structure par age et de Ia structure spatiale de Ia popula-
tion peut soulever des problèmes d'estimation lorsqu'on étudie les 
paramètres des migrations intermétropolitaines sur de longues périodes. 
Si une population vieillit et que par consequent le nombre d'inactifs àgés 
augmente, Ia proportion des personnes susceptibles de migrer pour des 
raisons professionnelles diminuera (et 1€ pourcentage des migrations 
associées a Ia retraite augmentera). Si cette observation se vérifiait au 
Canada, ii faudrait maintenir constante la structure par age de Ia popula-
tion au moment de determiner Si les facteurs professionnels intervien-
nent de moms en moms dans les migrations intermétropolitaines. A 
l'inverse, si la population rajeunit (par suite des effets de l'explosion 
démographique, par exemple), l'accroissement rapide de Ia population 
active risque de modifier les possibilités d'emploi et d'entraIner du 
chômage dans certaines regions métropolitaines (Wilson: 1983). Le 
phénomène pourrait ralentir les migrations associées a des motifs pro-
fessionnels. Dans ce cas, il faudrait prévoir des mesures spécifiques pour 
main tenir l'emploi et le chômage a un niveau constant. Nous avons déjà 
vu dans ces pages qu'il n'est pas nécessaire dappliquer de telles mesures 
a la structure par age de la population (cf. chapitre 3, variables de sélec-
tivité); en revanche, nous avons eu recours a des mesures propres a con-
trôler les conditions du marché du travail. 

Pour illustrer les effets sur les mouvements migratoires de l'évolu-
tion de Ia structure spatiale de la population, nous prendrons I'exemple 
de la distance. Supposons que Ia moitié des migrations au Canada a une 
époque 't' se composent de démenagements entre des points d'accès dif-
ficile (le Grand Nord, par exemple), et que l'autre moitié des 
déménagements visent des points d'accès facile (des villes situées le long 
de la frontière canado-américaine, par exemple). Dans une analyse statisti-
que oti ces mouvements migratoires seraient groupés, le coefficient 
estimatif de Ia distance saisirait les effets de ces deux types de 
déplacements. En revanche, supposons qu'à l'époque 't + 30 ans', 90% 
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des migrations au Canada toucheraient des points d'accês relativement 
facile. Dans cc cas, le fléchissement du coefficient estimatif de Ia distance 
ne tiendrait pas tant a une amelioration des moyens de transport qu'à 
une evolution spatiale des champs de migration. 

Dans notre étude, nous avons constaté qu'une proportion 
croissante des migrants déménageaient vers I'Ouest (émigraient sur de 
longues distances), alors que la part des migrations intermétropolitaines 
observées dans l'Ouest ou dans l'Est n'avait pas beaucoup change. Dans 
le premier cas, le coefficient de Ia distance ne devrait pas s'en ressentir 
a moms, évidemment, que les moyens de communication ne soient pires 
ou meilleurs dans le cas des déplacements vers l'Est ou l'Ouest que dans 
celui des migrations entre des RMR de I'Est ou de l'Ouest. A notre avis, 
rien ne nous permet de croire qu'il en est ainsi. Pour ce qui est de l'évolu-
tion de la proportion des démenagements intermétropolitains représentée 
par les RMR de 1'Ouest et celles de I'Est, on observe que les choses ont 
change, mais pas au point qu'il faille maintenir constante la structure 
spatiale des migrations. De 1956 a 1961, par exemple, environ 24% des 
migrations intermétropolitaines se sont faites entre des RMR de l'Ouest. 
De 1976 a 1981, les mouvements entre les mêmes RMR ne représentaient 
plus qu'environ 20% des migrations intermétropolitaines. Enfin, nous 
avons essayé de tenir compte de l'évolution de la structure spatiale des 
RMR en examinant une même cohorte de RMR au cours de quatre 
périodes (les 17 RMR du recensement de 1961). Comme le champ 
migratoire des RMR de creation plus récente risquait d'être different, les 
RMR en question ont été exclues. 

II faut reconnaItre aussi que peu d'études êconomiques des migra-
tions ont mis en evidence limportance de I'évolution de Ia structure 
spatiale des champs migratoires. L.a question mériterait d'être étudiée plus 
a fond. C'est un peu cc que Simmons a fait (1980, tableau 6) en exami-
nant l'influence des obstacles gCographiques aux migrations entre les 
regions urbaines du Canada. Nous sommes allés dans Ia même direc-
tion en décomposant les mouvements migratoires en fonction de leur 
origine - l'Est et l'Ouest. 

Mises en garde 

Données sur les migrations 

Nos données sur les migrations intermétropolitaines au Canada sont tirées 
des résultats des recensements de 1961, 1971, 1976 et 1981. Les chiffres 
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du recensement off rent l'intérêt d'avoir été soumis a une foule de vérifica-
tions, tant lors du dénombrement proprement dit qu'au moment de l'ex-
ploitation informatique des données. Par exemple, nous savons que le 
taux de non-réponse aux questions sur les migrations a été inférieur a 
1% en 1961. A cette époque, le recensement se faisait par interview per-
sonnelle. En 1971, on a utilisé pour Ia premiere lois une méthode d'auto-
dénombrement, et le taux de non-réponse a Ia question sur les migra-
tions est passé a 5.6%. En 1976, le taux est retombé a 3.7% suite aux 
ameliorations du système de retour par Ia poste. En 1981, enfin, ii se 
situait a environ 5%. Du point de vue de l'erreur d'échantillonnage, ces 
taux sont acceptables. 

Maiheureusement, cela ne suffit pas a nous renseigner correcte-
merit sur Ic taux de non-réponse. On sait en elfet que les non-répondants 
ne sont pas également répartis entre les regions métropolitaines de recense-
ment (RMR) analysées dans cette étude. Ainsi, le taux de non-réponse 
est, en moyenne, une lois et demie plus élevé dans les regions métropoli-
tames de recensement a majoritC francophone que dans les RMR a ma-
jorité anglophone. Ainsi, l'hypothèse classique des analyses par Ia 
méthode de regression selon laquelle les 'perturbations' (les erreurs) s'an-
nulent puisqu'elles sont également réparties ne tient pas. Comme les don-
flees ne peuvent être corrigées, le terme d'erreur de nos estimations n'est 
pas egalement distribué, et nos chiffres sont par consequent entachés d'un 
biais peu important, mais inconnu. 

Passons maintenant aux questions sur les migrations posées au 
recensement. Statistique Canada considère comme migrant in-
termétropolitain toute personne qui résidait, le jour du recensement, dans 
une region métropolitaine différente de celle oü elle résidait cinq ans plus 
tot. On ne demande pas aux répondants de dire s'ils avaient demenagé 
plus d'une fois en cinq ans ou s'il s'agissait d'un premier déménagement, 
d'un nouveau deménagement ou d'une migration de retour. Comme nous 
I'avons déjà vu, l'absence de renseignements de cette nature soulève 
beaucoup moms de problèmes dans le cas des données du recensement 
que dans celui des données tirées des dossiers du fisc ou des Allocations 
familiales. Quoi qu'il en soit, les migrations de retour et les migrations 
répétées - qui représentent de 5% a 10% des mouvements migratoires 
- introduisent dans nos estimations un biais d'agrégation peu important, 
mais inconnu. 

Pour chaque période de migration, nous avons évalué 17 RMR. 
Nous avons donc obtenu dans chaque cas urie matrice comportant 17 
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RMR d'origine et 16 RMR de destination, soit 17 X 16 = 272 flux 
migratoires unidirectionnels. Ainsi, en groupant les données en deux blocs 
(avant 1971 et après 1971), on obtient 2 X 272 = 544 observations, ce 
qui est largement suffisartt pour les analyses statistiques faites ici. De 
plus, les données sur les migrations de Ia période 1976-1981 ont été 
décomposées en fonction de [rois niveaux de scolarité: 12, 12e et plus 
sans grade universitaire et un grade universitaire et plus. 

1.es 17 RMR étudiées sont les mêmes pour chaque période de 
migration (cf. tableau A. 1.5). Ce sont en fait les 17 RMR dont Ia popula-
tion au recensement de 1961 était supérieure a 100,000 habitants. En 1981, 
ce nombre était passé a 24. Nous avons choisi de ne pas inclure les 7 
nouvelles RMR dans notre échantillon pour deux raisons. D'une part, 
les données sur les variables socio-économiques ou explicatives des 
nouvelles RMR n'étaient pas toujours disponibles et nous semblaient par-
fois suspectes en ce sens qu'elles n'avaierit pas été recueillies et publiées 
systématiquement depuis longtemps. D'autre part, l'analyse d'un méme 
groupe de RMR cadre bien avec le principe de l'étude du comportement 
d'une cohorte en mutation. 

Evolution des limites des RMR 

De 1956 a 1981, les limites géographiques des regions métropolitaines 
de recensement ont change. Dans Ia plupart des cas, les RMR ont grossi 
aprés que des banlieues s'y soient greffées. Dans certains cas, toutefois, 
leurs limites ont change a Ia suite d'une decision d'ordre politique de la 
province ou de l'administration locale. II est extrêmement difficile d'ap-
précier l'effet de ces changements sur Ia comparabilité des données dans 
le temps. 

Pour tenir compte du phénomène, on évite genéralement d'utiliser 
des chiffres absolus, et on transforme les données sur les mouvements 
migratoires et les renseignements connexes en taux. Les taux nous renseig-
nent en effet sur Ia fréquence d'un comportement ou d'une caractéristi-
que donnés pour 100 habitants de la populatiou visée. Dans Ia mesure 
o6 les changements de limites des RMR ne modifient pas l'homogeneite 
de Ia population visée, on peut supposer que les taux sont généralement 
comparables d'une période a l'autre. Si, par contre, Ia nature et Ia com-
position de Ia population d'une RMR changent nettement a Ia suite d'urte 
modification de limites (après l'inclusion d'une importante region rurale, 
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par exemple), la 'série chronologique' des données du recensement sera 
entachée d'erreurs d'un ordre de grandeur inconnu. 

La solution que nous avons retenue a consisté a analyser les 
changements de limites de RMR qui auraient pu altérer l'homogénéité 
des populations. A notre avis, les modifications que nous avons observées 
n'étaient pas suffisamment profondes pour qu'il faille corriger certaines 
données ou exclure une RMR. En d'autres termes, nous avons postulé 
que les erreurs imputables aux changements de limites étaient plus ou 
moms également réparties entre les RMR. Dans nos estimations, cues 
sont assimilées a une composante aléatoire du terme d'erreur. 

Données sur les variables explicatives 

La majorité de nos données sur les caractéristiques des RMR sont tirées 
des résultats du recensement ou d'autres sources de Statistique Canada. 
Elles font donc l'objet des mêmes hypotheses que nous venons de voir 
ci-dessus. Certaines données, toutefois, ne représentent pas aussi bien 
les RMR que d'autres. Par exemple, le taux de crimirialité a été calculé 
par district de police, et non pour les RMR elles-mên-ies. De même l'ac-
cumulation de neige a été mesurée dans les stations météorologiques les 
plus proches des RMR; certaines d'entre elles étaient cependant situées 
a l'extérieur des limites des RMR. D'autres données, enfin, s'appliquent 
a Ia region a laquelle la RMR appartient. Ainsi, ii rt'y a pas toujours cor-
respondance parfaite entre les unites géographiques sur lesquelles repo-
sent nos taux de migration et l'unité d'analyse des variables explicatives. 

Les etudes des migrations souffrent toutes dans une certaine mesure 
de ce manque de correspondance geographique entre les variables dépen-
dantes et indépendantes. Dans notre étude, le problème est vraisemblable-
ment plus marqué dans les cas oii nous avons attribué une valeur a une 
RMR en fonction de la province ou de Ia region a laquelle cue appartenait. 
C'est cc que nous avons fait pour met tre en evidence les effets i) des écarts 
régionaux de cherté de vie, ii) des transferts inconditionnels aux provinces, 
iii) des recettes au titre des ressources naturelles et iv) des mesures pro-
vinciales des prestations d'assurance-chômage. Par exemple, l'indice du 
coot de Ia vie a Calgary et Edmonton est celui de l'Alberta. 

Pour ce qui est des transferts fédéraux aux provinces (chapitre 
3, hypotheses 13 et 14), nous aurions préféré disposer de renseignements 
sur la part de ces sommes versée par les provinces a chaque RMR. 
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Maiheureusemerit, ces données ne sont pas disponibles. En fait, si flOUS 

voulions représenter de cette facon I'effet éventuel des transferts aux pro-
vinces sur les migrations, nous ferions face a un problème different. En 
effet, les transferts ont pour but de stimuler l'économie d'une province 
entière. Si une RMR est plus prospère que Ic reste de la province, l'ad-
ministration provinciale choisira peut-être d'affecter Ia totalité ou la ma-
jeure partie des sommes recues au développement des services offerts a 
d'autres regions. Si l'on suppose que les migrants connaissent la situa-
tion de toutes les provinces, Ia probabilité qu'ils quitteront une RMR 
d'une province pour une RMR d'une autre province pourra s'en ressen-
tir. Bref, la solution que nous avons retenue ne peut être écartée du revers 
de Ia main, même si dIe introduit vraisemblablement une erreur d'un 
ordre de grandeur inconnu. 

Conclusion 

Le modèle empirique estimé dans les chapitres 4 et 5 comporte quatre 
principales caractéristiques. Premièrement, les taux de migration y sont 
normalisés - comme dans tout modèle logistique polytomique - en fonc-
tion de Ia population non mobile du lieu d'origine T. Deuxièmement, 
on y decompose la probabilité de migrer en fonction de certaines 
caractéristiques personnelles des migrants (le niveau de scolarité dans 
notre cas). Troisièmement, on y adopte une méthode d'analyse bi-
logarithmique reposant sur des regressions par les moindres carrés. 
Quatrièmement, les variables explicatives y sont évaluées séparément, 
de facon que l'asymétrie des effets des caractéristiques des lieux d'origine 
et de destination soit mise en evidence. 

De plus, nous avons pris diverses mesures de precaution pour faire 
ressortir ou atténuer les biais d'agrégation et de simultanéité. Dans le 
premier cas, nous avons groupé les mouvements migratoires par regions 
géographiques (l'Est et l'Ouest du Canada), nous les avons décomposés 
en petites unites géographiques (Ia RMR et non plus Ia province) et nous 
avons fait intervenir des caractéristiques personnelles des migrants (le 
niveau de scolarité). Pour ce qui est du biais de simultanéité, nous avons 
mesuré les variables explicatives au debut de Ia période de migration aim 
d'atténuer l'effet d'interaction entre les migrations et leurs causes possibles. 
Cela n'aurait pas été possible si nous avions utilisé des données annuelles 
tirées de dossiers administratifs du usc ou des Allocations familiales 
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(comme le font Wirier et Gauthier: 1983). Enfin, nous avons exclu du 
champ d'analyse les variables explicatives "vagues" (Ia taille de la popula-
tion ou l'ensemble des personnes ayant migré, par exemple) qui risquaierit 
de presenter des liens de correlation avec les variables explicatives plus 
précises. 

Nous avons déjà attire l'attention du lecteur sur les faiblesses even-
tuelles de nos données et de nos méthodes de mesures. Nous l'invitons 
egalement a consulter I'appendice du chapitre 3; ii y trouvera d'autres 
renseignements sur les variables indépendantes utilisées dans l'étude. 
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Appendice 5 

TABLEAU A.5.1 Moyennes et écarts-types des variables de l'analyse de 
regression, certaines pCriodes de r6f6rence 1  

Variables Nombre 
d'observations 

(1) 

Moyenne 

(2) 

Ecart- 
type 

(3) 

Minimum 

(4) 

Maximum 

(5) 

Bloc des données de 
1956-1981 
GRANT 1,088 45.26 73.12 .70 314.10 

1,088 3.30 5.41 .01 42.43 
LANG jj  1,088 .79 .40 .00 1.00 
01ST 1.088 1,556.42 1,132.76 36.00 4,787.00 
JOBS 1,088 42.97 62.80 .10 400.90 
UNEMP 1,088 49.81 18.61 17.00 101.00 
DS 1,088 11.36 4.53 3.30 25.70 
HOUSE 1.088 24,635.22 5,363.47 18,014.00 42,497.00 
IMMIG 1.088 39.12 22.52 6.00 114.00 
SNOW 1,088 149.88 70.80 31.00 296.00 
WAGE1 1,088 120.20 26.13 68.60 174.50 
FEM 1,088 403.42 62.29 271.00 520.00 
CRIME 1,088 5.05 2.74 1.10 11.50 
EDUC 1.088 108.91 46.21 34.00 248.00 
UIGEN 1.088 34 .07 .22 .48 
UIPROB 1,088 1.03 .22 .50 1.60 
OWN 1,088 452.96 95.23 164.00 608.00 

Données d'avant 1971 
GRANI 544 22.27 31.90 .80 168.10 
M 1  544 2.98 5.09 .01 33.62 
LANG J  544 .79 .41 .00 1.00 
DIST 1  544 1,563.22 1,157.44 36.00 4,787.00 
JOBS 544 36.21 34.95 .10 153.20 
UNEMP 544 38.03 10.45 17.00 69.00 
DS 544 9.02 3.15 3.30 17.10 
HOUSE 544 21,417.00 1,630.59 18,819.00 26,990.00 
IMMIG 544 39.09 20.02 6.00 87.00 
SNOW 544 151.69 69.95 31.00 296.00 
WAGE1 544 99.68 12.00 68.60 133.70 
FEM 544 361.14 39.00 271.00 444.00 
CRIME 544 4.16 2.27 1.10 9.30 
EDIJC 544 150.17 17.57 34.00 128.00 
UIGEN 544 .30 .04 .22 .44 
UIPROB 544 1.01 .14 .73 1.36 
OWN 544 437.30 110.60 164.00 587.00 

I Ces données n'ont pas été mises sans lorme logarithmique 
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TABLEAU A.5.1 Moyennes et écarts-types des variables de l'analyse de 
regression, certaines périodes de référencel - fin 

Variables 	 Nombre Moyenne 	Ecart- 	Minimum 	Maximum 

	

d'observations 	 type 

	

(1) 	(2) 	(3) 	(4) 	(5) 

Données post-1971 
GRANT 544 68.25 87.89 .70 314.10 
M ii  544 3.63 5.60 .01 42.43 
LANG 1  544 .79 .40 .00 1.00 
DIST, 544 1556.42 1,132.76 36.00 4,787.00 
JOBS 544 49.73 73.39 .10 400.90 
UNEMP 544 61.59 12.27 38.00 101.00 
DS 544 13.69 4.41 7.50 25.70 
HOUSE 544 27,852.84 5,101.75 18,014.00 42,497.00 
IMMIG 544 39.15 21.60 6.00 114.00 
SNOW 544 149.88 70.80 31.00 296.00 
WAGEI 544 142.03 14.97 110.80 174.50 
FEM 544 445.39 43.95 363.00 520.00 
CRIME 544 5.94 2.86 1.40 11.50 
EDUC 544 142.73 29.30 83.00 248.00 
UIGEN 544 .39 .03 .28 .48 
UIPROB 544 1.05 .21 .50 1.60 
OWN 544 469.23 70.91 265.00 608.00 
NRR 544 88.80 151.16 1.00 813.00 

Données de 1976-1981 
GRANT 272 85.70 98.55 18.60 314.10 
M, 272 4.12 6.24 .01 42.43 
LANG, 272 .79 .40 .00 1.00 
DIST 272 1,556.42 1,132.76 36.00 4,787.00 
JOBS 272 32.42 49.08 .10 161.90 
UNEMP 272 69.23 13.57 41.00 101.00 
DS 272 13.34 5.11 6.90 25.70 
HOUSE 272 30,182.88 6,578.50 21,233.00 42,497.00 
IMMIG 272 27.71 17.45 6.00 64.00 
SNOW 272 149.88 70.80 31.00 296.00 
WAGEI 272 147.26 14.12 126.90 174.50 
FEM 272 462.06 43.60 399.00 520.00 
CRIME 272 6.31 2.73 2.50 11.50 
EDUC 272 166.82 33.14 111.00 248.00 
UIGEN 272 .43 .04 .36 .48 
UIPROB 272 .90 .28 .50 1.60 
OWN 272 485.64 68.37 321.00 608.00 
NRR 272 121.18 253.96 1.00 813.00 

I Ces données n'ont pas été mises sous forme Iogarithmique 
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TABLEAU A.5.2 Matrice des coefficients de correlation - Bloc des données 
de 1956-1981' 

GRANT GRANT 1  M 1  LANG J  DIST, 1  JOBS, JOBS 

nombre dobservat ions = 1088 

GRANT 1.000 .084 .008 - .082 .108 - .105 .015 GRANT, .084 1.000 - .164 - .082 .053 .016 -.106 
M .008 -.164 1.000 .188 -.295 .027 .029 
1.ANG, -.082 -.082 .188 1.000 .103 .104 .105 
DIST, .108 .053 --.295 103 1.000 .003 -.011 
JOBS - .106 .016 .027 .104 .003 1.000 - .004 
JOBS 1  .016 -.106 .029 104 - .011 -.004 1.000 
UNEMP, .454 .277 .030 - .089 .083 - .112 .048 
UNEMU 1  .277 .455 - .005 - 089 .057 .048 - .112 
DS - .020 .158 .065 055 .077 .205 .048 
DS .159 - .021 .174 .055 .100 .053 .205 
H(3LJSE, -.121 .272 .072 .194 .027 .004 .053 
HOUSE .272 - .121 .278 .194 .051 .010 .004 IMMIG 1' - .513 -.033 --.016 .104 - .011 .224 .010 
IMMIG - .033 - .513 .425 164 .026 .060 .224 SNOW 1 1 

 .509 - .038 - .064 - 314 - .084 .086 - .008 
SNOW1 - .038 .509 - .180 - .314 - .163 - .008 .087 
wAc;E .020 .325 .061 .038 - .068 .034 .073 
WAGE .325 .020 .153 .038 - .054 .073 .034 FEM .060 .284 .112 .138 -.041 .226 .043 
FEM 284 .060 .275 .138 - .043 .043 .226 
CRI1E -.129 .133 .027 .071 - .014 - .052 .020 
CRIME 1  .133 -.129 .123 .071 .007 .020 -.052 
EDUC .238 .321 .105 .026 .057 .064 .021 
U1GE!'l .429 .247 .068 - .027 .086 .017 - .042 UIGEN .247 .429 - .002 - .027 .083 - .042 .017 
U1['ROI3, .384 - .111 - .055 .074 .038 - .042 .086 
!JIPR()11, - .11-1 .384 - .165 .074 - .005 .086 - .042 
OWN .039 .073 .064 .371 .137 .008 - .010 

UNEM[' 1  UNEMP, I)S j  DS i  HOUSE 1  HOUSE, IMMIG, IMMIG 1  

nombre d'observations = 1088 

GRANT- .455 .277 - .020 .159 - .121 .272 - .513 - .033 
GRANT, .277 .455 .158 - .020 .272 - .121 - .033 - .513 
M- .030 - .005 .065 .174 .072 .278 -.016 .425 
LkNG I  - .089 - .089 .055 .055 .194 .194 .165 .164 
DIST, .083 .057 .078 .100 .027 .051 - .011 .026 
JOBS - .112 .048 .205 .053 .004 .010 .224 .060 
JOBS- .048 -.112 .054 .205 .010 .004 .060 .224 
UNE!4P 1.000 .597 .140 .303 349 .506 - .331 -.092 
UNEMF' .397 1.000 .303 .140 .506 .349 - .093 -.331 
DS .140 .303 1.000 .226 .433 .280 .397 -.003 
DS 
HdII]SE 

.303 .140 .226 1.000 .280 .434 - .002 .397 

.349 .506 .433 .279 1.000 .42n .247 -.132 
HOUSE. .505 .349 .280 .434 .426 1.000 - .133 .247 
IMMIG' - .331 - .093 .397 - .002 .247 - .133 1.000 .074 
IMMIG, - .092 - .331 - .002 .398 .133 .247 .075 1.000 
SNOW, .109 --.022 - .182 .005 --.303 .013 - .487 .031 
SNOW- - .022 .109 .005 - .183 .013 - .364 .031 - .487 
WAGE 1  .653 .654 .396 .381 .660 .540 .104 - .076 
WAGE .654 .654 .380 .396 .540 .660 - .075 .103 

' FEM .342 .591 .526 .314 .656 .471 .350 - .096 
FEM J  .591 .343 .313 .526 .471 .656 - .096 .350 
CRIME .112 .240 .256 .154 .340 .216 .212 -049 
CRIME .240 .112 .155 .259 .216 .346 - .049 .212 
EDUC .599 .657 .452 .340 .66 .563 .053 - .145 
UIGE!'I .458 .456 .336 .326 .490 .521 -'.287 - .156 
UIGEN 
UIPROb 

.456 .458 .327 .334 .522 .490 - .156 - .287 
-.053 - .199 .042 .092 - .323 - .097 - .002 .182 

U11'ROB - .199 - .053 .090 .043 - .097 - .323 .182 - .002 
OWN .141 .133 .184 .074 .289 .128 .153 -.057 

I Les correlations se fondent sur les données réelles, non mises sous lorme logarithmique 
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TABLEAU A.5.2 Matrice des coefficients de correlation - Bloc des données 
de 1956-1981 - I jn 

SNOW 	SNOW 1  WAGE, WAGE1 	FEM 	FEM 1  CRIMEj  CRIME 1  

nombre dobservalions = 1,088 

GRANT .510 - .038 .020 .325 .060 .284 - .129 .133 
GRANT 1  - .038 .509 .325 .020 .284 .060 .133 - .129 
M . - .065 - .180 .061 .153 .112 .275 .027 .123 

-.314 - .314 .039 .038 .139 .139 .071 .071 
DIST, - .084 - 1o3 -.069 - .054 - .041 - .043 - .014 .007 
JOBS1 .087 .008 .035 .073 .226 .043 - .052 .020 
JOBS - .008 .087 .073 .034 .043 .226 .020 - .052 
UNE1I, .109 - .022 .653 .652 .343 .591 .113 .240 
UNEMI', - .022 .109 .654 .653 .591 .343 .240 .112 
DS, - .182 .005 .396 .381 .526 .313 .256 .155 
DS .005 - .183 .381 .397 .314 .526 .154 .258 
Hc3USE, - .364 .013 .660 .540 .656 .471 .346 .216 
HOUSE, .013 - .364 .540 .660 .471 .656 .216 .346 
IMMIG, - .487 .031 .104 - .075 .350 - .096 .211 - .049 
IMMIG, .031 - .487 - .076 .103 - .096 .350 - .049 .212 
SNOW, 1.000 - .062 - .285 .001 - .151 - .004 - .309 .015 
SNOW, - .062 1.000 .002 - .285 - .004 - .151 - .015 - .309 
WAGE - .285 .002 1.000 .713 .573 .640 .438 .260 
WAGE .001 - .285 .714 1.000 .641 .573 .260 .438 
FEM 1 	 ' - .151 - .005 .573 .641 1.000 .528 .339 .229 
FEM - .004 - .151 .640 .573 .528 1.000 .229 .339 
CR1!1E - .309 .015 .438 .260 .339 .229 1.000 .058 
CRIME, .015 - .309 .260 .438 .229 .339 .058 1.000 
EDUC - .113 - .007 .649 .708 .790 .611 .266 .272 
UlGE1'I .215 - .017 .280 .540 .535 .461 .109 .267 
UGEN -.017 .214 .541 .281 .461 .535 .267 .110 
U

I
PROb .120 -.002 -.159 -.094 -.217 - .097 -.161 - .005 

UIFROI3, - .003 .120 - .094 - .159 - .098 - .217 - .005 - .161 
OWN, .399 .022 .265 .138 .167 .127 .236 .055 

EDUC UIGEN 1  UIGEN, U1I'ROB, UIPROB 1  OWN, 

nombre dobservations 1.088 

GRANT, .237 .429 .247 .384 - .111 .039 
GRANT, .321 .247 .429 - .114 .384 .073 
M. .105 .068 - .002 - .055 - .164 .064 
LA'NG 1  .026 - .027 - .027 .074 .074 .371 
DIST ' .057 .086 .083 .038 - .005 .137 
JOBS' .064 .168 - .042 - .042 .086 .008 
JOBS .021 - .042 .017 .086 - .042 - .010 
UNErIP .599 .458 .455 - .053 - .199 .141 
UNEMP .657 .456 .458 - .198 - .053 .131 
US 	

' .452 .336 .327 .042 .090 .184 
DS .340 .326 .334 .092 .043 .074 
1-IdUSE, .666 .490 .522 - 32.3 - .096 .289 
HOUSE .563 .521 .490 -.097 - .322 .128 
IMMIc;,' .053 - .287 - .156 - .002 .182 .152 
IMMIC; 1  - .145 - .156 - .287 .181 - .002 - .056 
SNOW, -.113 .215 .017 .120 -.003 -.399 
SNOW, - .007 - .017 .214 - .003 .120 .022 
WAGE, .649 .280 .541 - 158 - .094 .265 
WAGE .708 .540 .281 - .094 - .15° .140 
FEM 	' .789 .535 .461 -.217 - .097 .167 
FEM .611 .461 .538 - .098 - .217 .127 
CRII.4E, .266 .109 .267 - .161 - .005 .236 
CRIME. .272 .267 .109 - .005 - .161 .055 
EDUC' 1.000 .665 .591 - .256 - .168 .037 
U1GE .665 1.000 .704 - .134 - .069 .056 
UIGEN' .591 .704 1.000 - .070 -.134 .183 
UIPROb, - .256 -.134 - .070 1.000 .280 .124 
UIPROB - .168 - .069 - .134 .280 1.000 - .043 
OWN 	' -.037 .056 .183 .124 -.043 1.000 

Les correlations se mondent sur les données reelles, non mises sous forme Iogarithmique 
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Notes 

Lagrégation réduit les variations dune variable, a moms que lensemble des observations dune 
classe corresponde a là rnoyenne de Ia classe. 

2. Théoriquement, lunité spatiale ideale serait celle quon pourrait assimiler a un marché du travail 
unique. Lunité spatiale que nous avons retenue correspond davantage au concept du marché 
prolessionnel de Kerr, cest-à-dire a un secteur prolessionnel, 6c000mique et geographique dans 
lequel les travailleurs acceptent de passer plus ou moms librement dun emploi a un autre. Volt 
Kerr (1950). 

3. Voir Navratil et al (1976-77). 

4. Voir Greenwood (1975, p.  401). 

5. Schlottmann et al. (19821 oft constaté que les militaires et les étudiants intervenaient pour 39% 
des migrations entre Etats. 

6. Courchene (1974) a montré que les migrations multiples et les migrations de retour s'observaient 

le plus souvent chez de jeunes migrants. Long et al. (1977) ont fait une brillante analyse des 
migrations multiples et des migrations de retour aux Etats-Unis. 

7. Lestimation des equations simultanées souléve cependant trois problèmes: i) le niveau de detail 

des données rend parlois impossible l'estimation dun système d'équations simultanées, Iut-iI 
petit, ii) les systimes déquations simultanées tie comportent souvent pas assez dobservations 
pour donner Ia latitude voulue au chercheur et iii) les systèmes déquations simultanées suppo-
sent là construction de modèles heaucoup plus complexes. 

8. Voir Shaw (1975, p.  83). 
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