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Summary A cttnsiderable amlttnî of migrations appeafi to be economically motiua-

ted. Tbe bebauior of indiuidaals at rbe miro leuel is not oni an expression of preferences

but reflect: their situations ttis-a-uis the labor market. In particular, tbe ptoblem of cor-

re/ation between anemplryment and nigration is always raised bat it is often ertactated

hy lack of suitable data.
'Vh present here a straigbtforward sbtistical nethod, relied on ma/tiuariate c0ilnting

prlcesses tbeory, uhicb a/lout to studl tbe interdependence hetueen Tu'o coaples of states:

to be or not to be anemployed, to reside in an urban or a rural area, Vle ttse an adap-

ted test procedare ubicb compares tuo "parallel" transitions intensities t0 Pzint 0ut si-

gnificatiue differencet betueen the couples of transitions and tben to detect the interaûiln

l)etueen pdrticipation and migration Prlcerrer. In an application ta data ftan the

/NSEE '[raining-Professionnal Qual{icatiln saruel af 1985, u,e find that the urban

or raral localization affects heat,ily tbe probahility of falling anemployed u'ith a signi-

ficantly bigher "risk" in town. On tbe opposite, the exit front tnemploynent does not de-

pend on the loca/ization. 
.\Ve 

intproue the accuracl ttf ttar results b1 splitting oar sarnple

into respectiuefi men 0r u)lnrcn and yung or older people, as rhe t'ariozs transitions are

uerl ineqaal/y distribned amlng ages and sexes.

Migrations ville-
campagne et chômage:
un test
d'interdépendance

Mots-clés:
mobilité, marché du
travail, chômage,
interdépendance, urbain-
rural, processus ponctuels

Résumé - Nous présenrons une méthode simple, adaprée de la théorie des processus

ponctuels multivariés, qui permet I'analyse de I'interdépendance de deux couples

d'états: d'une part les situations de chômage ou d'emploi, d'autre part le lieu de rési-

dence, urbain ou rural. Les données sont issues de l'enquêre Formation-Qualificarion
professionnelle 1981 de l'lNSEE. On constate en particulier que I'influence de la

zone de résidence sur la perte d'emploi est très affirmée, avec un risque de chômage
significarivement supérieur en ville. En revanche, la sortie du chômage ne dépend
pas du lieu de résidence. On affine les résultars en distinguant les individus selon

leur sexe ou leur âge.

'r' CNRS et Station d'dconomie et sociologie rurales de /'1NRA - Aaznille, BP 27,
3 1 3 26 Castanet To/osan.
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A modélisatron économique des mouvemenrs migratoires s'esr
toulours attachée à les relier aux opporrunirés d'emploi. l.a va-

riable u statur sur le marché du travail o semble imoorranre mais I'im-
pacr spécifique du chômage.r éré peu erudre pour linstanr.

Lunicité du marché du travarl esr battue en brèche par la mise en
évidence de marchés du travail spécifiques er localisés. La première dif-
férenciation renvoie au thème de la sesmenration. Nous nous intéressons
ici à la seconde qui concerne les arp.irs spariaux du foncrronnemenr du
marché du rravail.

La rhéorie des processus poncruels mulrivariés fournrr aujourd'hur un
cadre général er rigoureux pour I'analyse des inrerdépendances dyna-
miclues entre événements du marché du rravail sur la base de données in-
cLviduelles (ci Aalen, 1978, er Kalbflersch & Prentice, 1980, ainsi que
Fougère & Tahar, 1987, dont on reprend ici la formalrsarion).

Nous utilisons rcr une mérhode srmple adaptée à Ienguête Forma-
rion-Qualificarion Professionnelle 1985 de I'INSEE qui donne les sirua-
trons individuelles vis-à-vis de l'emploi et de la mobilrré à la date cle

l'enquêre er cinq ans auparavant_er qui fournit en ourre des informations
issues du recensemenr de l9ll2rr /. On s'intéresse exclusivemenr à la mo-
brlité résidentielle car l'on ne peut connaître via les données du recense-
menr que le lieu de résidence et non le lieu de rravarl. Dans le souci de
caracrériser les marchés du rravail ruraux plutôt que régionaux, on ana-
lyse directemenr les migrarions ville-campagne er non la mobilité entre
régions plus ou moins urbanisées (comme Jayet, l!85).

Après une brève revue de la lirrérature, on s'arrachera à juscifier
l'angle d'érude choisi ici avanr de I'appliquer aux données FQP 1985 et
monrrer comment rl permet de comprendre cerrains aspecrs du fonction-
nement du marché du rravail rural

MOBILITE, MIGRATION: DE QUOI PARIE-T-ON ET COMMENT?

Commençons par la question délicate du vocabulaire: il n'est pas

unifié mâis on parle plurôr de migrarron pour les changements de lieu
de résidence er plutôr de mobilté pour les changemenrs d'emploi, qu'ils
s'accompagnent ou non d'un changement de lieu de travail. A côté de la

//r Cer arricle a bénéficié d unc écroite collaborarion avec Mrclrel Blanc avec

qui je pârrage les données urilisées ici ainsr qu un Proltramme de recherche sur le

marché du travail rural mais pas les erreurs et maladresses clui peuvent sèrre
glissées dans le présenr rravaillJe remercie également les deux rapporteurs ano-
nymes de la revue pour leurs suggescions.
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mobiliré (professionnelle,, on trouve néammoins la mobilité n résiden-

tielle, ! On parle de migration lorsque la distance parcourue est relati-

vement élevée et la plupart des migrations s'accompagnent de ce fait
d'une mobilité professionnelle. Un terme spécifique, les migrations al-

ternantes, correspond à des mouvemenrs quotidiens entre un lieu de ré-

sidence et un lieu de travail distincts.

létat des connaissances

On laisse volontairement de côté Ies travaux concernant les pays en

développement, difficilement transposables aux pays développés. Ils trai-
tent bien des mtgrations ville-campagne mais l'économie des pays

concernés est ni complètement marchande (existence d'un secteur infor-

mel important en ville), ni complètement salariale (pas ou très peu de

salariés à la campagne). Larticle séminal reste en la matière celui de Har-

ris & Todaro (1970).

La littérarure empirique sur les migrations est très vaste (cf. Green-

wood, 1971a) et les géographes, ce qui est normal, y sont très présents'

Les économistes ajoutent éventuellement des tests économétriques aux

statistiques descriptives en s'intéressant d'ailleurs plutôt aux détermi-
nants qu'aux conséquences de ces migrations.

Pour l'économie standard, le raisonnement se fait en terme d'avan-

tage net à la Hicks: le différentiel de salaire entre deux lieux iustifie une

migration vers la situation Ia plus favorable. Le chômeur dépourvu de re-

venu du travail devrait migrer vers un lieu où un emploi, donc un re-

venu, est disponible. Le phénomène de migration s'analyse également en

terme de surplus de main-d'æuvre, I'individu quittant une région où

I'offre de travail est supérieure à la demande (Schlottman & Herzog,

l98l). Les lieux où le chômage est important sont de la sorte sensés

subir plus d'émigration (on parle de chômage en tant que pusb factor) er

moins d'immigration, les lieux où le volume d'emploi est élevé voyant

morns d'émigration et plus d'immigration (emploi comme pull faau).
Un problème de causalité apparaît que I'on tetrouvera plus loin quand

on examinera les données disponibles: en effet, une région à fort avan-

tage attire Ia main-d'æuvre et peut voir s'accroîtte son taux de chômage.

Il y a là une question de balance entre deux effets contradictoires et, qui
plus est, décalés dans le temps.

Recherche de I'emploi et du revenu associé constituent ainsi une

double raison pour étudier I'influence du chômage sur les mouvements
de population dans une économie où les niveaux de salaire sont très ins-
titutionnalisés, tout au moins pour les migrations inrernes à la France, à

une époque où la mobilité résidentielle est plus forte que par Ie passé et

dans une conjoncture où les passages par le chômage se font de plus en

plus nombreux.
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Les modélisations structurelles sont rares er concernenr souvent les

migrations répétées (migrations successives du rural vers I'urbain purs
retour dans le rural: cf. Jayet 1989,1994; Schlottman & Herzog, 1981;
Da Vanzo, 1983). Schlottman er Herzog les repèrent si le lieu de rési-
dence observé au moment de I'enquête esr différent du lieu de naissance
(il s'agit donc en fait de I'existence d'une migration anrérieure et pas for-
cément d'une migration de retour donr on détermine plus facilement ies

motivations): à partir d'un échantillon de 30000 individus dont le tiers
ne réside pas dans son lieu de naissance et comportant 800 chômeurs, ces

derniers ont une probabilité de 0,17 contre 0,06 d'effectuer une migra-
tion primaire et une probabilité de 0,25 contre 0,13 d'effectuer une mi-
gration répétée.

Les chiffres qui précèdent sonr comparables à ceux du Bureau of
Labor Statistics aux Etats-Unis entre 1962 et 1963 (cités par Green-
wood, 1975 a) selon lequel les chômeurs migrent deux fois plus que les
actifs occupés (10,97o contre 1,7), même s'il existe une difficulté pour
comparer données en coupe instantanée er série chronologique. En effer,
I'effet du chômage, mesuré en fin de période car le statut de chômeur
n'est généralement connu qu'à ce momenr-là/2), esr brarsé s'il a causé la
migrarion et se trouve en diminution par rapporr au débur de la période.

Les migrations ville-campagne s'inscrivenr comme cas parriculier du
phénomène général. Le rural est non conforme à l'idée que I'on s'en fait de
zone de déclin démographique:sapopulation croît plus vire que celle de
I'espace urbain: les recensements successifs y enregistrent en effet + 6,2%
de variation de population entre l9l1 er 1982 (pour un rural défini
comme I'ensemble des communes rurales) contre + 3,3% s'agissanr de
I'ensemble de la France métropolitaine (Bodiguel, 1986, p. 1521r tt .

Parmi les mocivations présidant à la migration, on oppose habituel-
lement celles économiques et celles liées à la qualité de la vie mais une
majorité de migrations (selon Williams & Jobes, 1990) semblent moti-
vées économiquement. On a pu montrer (Blanc & Tâhar, 1995) que les

migrations résidentielles sont un phénomène relevant de la sphère fami-
liale mais que la mobilité professionnelle influence la mobilité résiden-
tielle (mais pas l'inverse) et que donc les variables caractéristiques du
marché du travail agissent indirectement via cette mobilité profession-
nelle. La variable majeure semble bien être l'âge (Serow, l99l) et l'es-
sentiel est Ie phénomène de cycle de vie:les actifs plutôt jeunes migrant
pour des raisons professionnelles et les personnes plus âgées migrant
pour la qualité de la vie.

(2) Sauf dans le cas d'enquêres longirudinales rétrospectives ou de suivi d'un
panel bien sûr.

{l) 11 .r, à noter que cet écart se réduic entre 1982 et 1990 mais reste non né-
gligeable: + 1,9Vo pour les communes rurales contre + 4,27o pour I'ensemble
(Hilal et alii, 1995).
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Il y us ou moins

formés cause Plutôt
I'émigr (Greenwood,

1975a; 81), si la di-
chotomie chômage-non chômage est prise en compte, I'impact de l'âge

s'en trouve minoré et I'impact formation maioré.

II était intéressant de tester ces conclusions de type macroécono-

mique (où Ie chômage est évidemment endogène, cf Greenwood, 1975b)

ou à caractère statique sur des données individuelles Iongitudinales ou

en coupes instantanées répétées, les panels.

Limites techniques des méthodes courantes

Beaucoup de modèles de flux migratoires ont été testés sur données

agrégées avec une spécification semi-logarithmique des régressions dont
Ies variables sont exprimées en taux de croissance ou en pourcentage.

Congdon (I99, note à ce sujet des problèmes d'estimation avec les ré-

gressions log-normales coutamment utilisées du fait de la non-normalité
constatées des flux bilatéraux. Greenwood (197tb) a travaillé sur des

équations simultanées pour bâtir un modèle d'équilibre souffrant des

corrélations existant entre les proportions de migrations selon les di-
verses destinations en ptovenance d'une même origine (on a souvent

convenu d'une dichotomie des choix, entre autres pour éviter ce genre de

difficulté). A ce type de corrélation se superpose de plus une corrélation

sérielle entre les différentes périodes successives examinées.

La relation entre chômage et migration est touiours évoquée mais sou-

vent évacuée faute de données adéquates. Létude de Schlottman et Herzog

0984) sur le lien entre les carrières professionnelles et les migrations ex-

clut tout simplement les chômeurs. Létude de Greenwood (1975b)utilise
des informations concernant 6) grandes zones mérropolitaines mais

souffre du fait que Ies propensions à migrer des chômeurs ne sont pas me-

surées directement avec ces données agrégées et les données individuelles
sont donc sur ce point plus intéressantes. Les coupes instantanées sont évi-
demment contingentes aux événements associés (Clark, 1992) qui sont

plus faciles à séparer en cas de données longitudinales, lesquelles s'avèrent

ainsi préférables sur bien des points. Elles permettent d'estimer des mo-
dèles de choix discret à équations simultanées (Schlottman & Herzog,
1984; Blanc uTahar,l995) ou non (Da Vanzo,1983).

Le modèle courant en économie spatiale est le modèle de gravité (ap-

pelé ainsi parce que le niveau atteint par Ia mobilité enrre deux zones y

est fonction inverse du carré de leur distance et proportionnel à leur po-
pulation) mais son ajustement est rendu difficile par I'hétérogénéité in-
dividuelle qui subsiste malgré un certain contrôle par des variables ex-
plicatives structurelles (Frees, t993). En effet, le problème n'est pas
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TEST DU LIEN ENTRI PRISE OU PERTE D'EMPLOI
ET cHANGEMENT DE zoNE DE nÉsronxcr

uniquement la prise en compte de la distance car il s'agit également de

prendre en compte I'attractivité relative des zones. On aborde là le do-
maine de I'autocorrélation spatiale qui est une source de surdispersion
(parfois dénommée extra-variation) s'ajoutant à l'hétérogénéité indivi-
duelle dans les modèles de comptage ajustés selon une distribution de

Poisson ou même une loi binomiale négative (Congdon, 1993).

Il faut donc rechercher des techniques plus sophistiquées et contrôler
leur robustesse. Les modèles markoviens estiment des probabilités de

transition entre un état et un autte vis-à-vis du marché du travail et/ou
un lieu de départ et de destination différents. Ils prennent en compte en

même temps les différentes transitions connues sur plusieurs périodes.

Comme les déterminants de ces transitions sont difficiles à séparer (par

exemple: caractéristiques individuelles limitant I'employabiiité ou pro-
pension à migrer supérieure pour un jeune ?) à cause des colinéarités ob-
servées entre variables explicatives et de leur variation dans le temps,
une méthode non paramérrique est intéressante, associée à d'éventuelles
partitions de la population étudiée

Les différentes situarions vécues dans le temps par un individu peu-
vent être modélisées selon un processus ponctuel multivarié décrivant les

probabilités d'occurrence des différentes transitions entre états possibles

àr.,x dates successives constdérées. Dans notre cas, seules deux dates / de

transition seront retenues, 1982 et 1985, correspondant à deux périodes

successives d'observation (a/.

On dispose en effet de deux dates d'observation rétrospecttve des dif-
férentes situations individuelles à partir de l'échantillon de l'enquête

FQP 1985/J). Les changements d'état entre respectivement 80 et 82 et

82 et 81 seront considérés comme des transitions ex aequo ayant eu lieu
respectivement en 80 et 82. La théorie statistique des processus ponc-

tuels multivariés ne permet pas de prendre en compte en toute rigueur
les situations d'ex aequo pour les temps de transition observés (les ex

aequo surviennent en principe avec la probabilité zéro dans les processus

ponctuels et seules des données groupées les font apparaître en pratique).

(4)Le dérat| de la mérhode est donné en annexe Dans le cas d'une seule pé-

riode d'observarion, elle dégénère normalemenr en [a méchode élémentaire d'un
test du 162 so. .rn tableau de contingence croisaot états en début et en fin de pé-

riode.
(r/ L'enquête contient en effer des questions sur les siruations en 1980 et le fi-

chier de données se voir adioindre les informations.issues du questionnement des

mêmes individus lors du recensement de 1982.
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Nous traitons ici le problème de manière heuristique, en utilisant la
forme de la statistique de Savage en présence d'ex aequo (cf. Kalbfleisch
& Prentice, 1980, pp. 16-20; et Fougère &Tahar,1981).La probabilité
Ir,tt) d'uruoissemenr d'une unité de la composante l{r, à I'instant t de-
viénr le nombre (entier) de transitions observées à la ddte t.

Deux transitions dites parallèles de probabilités respectives a,hi et
a.b,i, sorrt associées à deux variables dichotomiques x er x'. En ce''qui
noûs concerne, x représentera par exemple le fait d'être ou non au chô-
mage et x' le fait de résider ou non à la campagn e. létat b et I'état j cor-
respondent aux deux modalités 0 et 1 de x lorsque x'vaùt 0, Ies états /'
.t j'.ott.rpondant également aux deux modalitér d. , mais lorsque x'
vaut 1. Le schéma I visualise les deux passages.

Schéma 1.

Transitions parallèles lorsque x'= 0

lorsque x' = I

b(x=O) - j(x=I)
ar,

lt'(x=o) - j'(x=t)
4,,.,DJ

*Si par exemple x - 0 représente une situation d'emploi 1,, x = | une situatron
de chômage C, x' = 0 une résidence urbaine \J et x'= I une résidence rurale R, on
vo.it que les rransitions parallèles représenrées sur le schéma correspondent aux pas-
sages EU-+CU (avec une probabilicé a) et ER-+CR (avec une probabiliré a't Les
rransitions parallèles inverses (à savoir CU+EU et CR-+ER) font l'obiet d'un trai-
tement séparé afin de diagnosti<;uer une interdépendance simple ou double.

Nous allons appliquer la technique de tesr mise au point tout
d'abord à l'analyse de I'interdépendance de deux couples d'états, en I'oc-
currence les situations d'emploi ou de chômage et le lieu de résidence(6).
En étudiant les transitions entre emploi et chômage d'une part et entre
résidence en zone urbaine et résidence en zone rurale d'autre part, on
tentera de déceler si une transition entre les deux états d'un couDle ( dé-
pend, de l'autre couple d'états ou non et ceci dans un sens erTou dans
I'autre.

Pour ce faire, nous allons distinguer quarre états notés EU, ER, CU
et CR selon que l'indrvidu occupe un emploi (E) ou se rrouve au chô-
mage (C) et qu'il réside en zone urbaine (U) ou en zone rurale (R). Pour
nous, la zone urbaine comprend toutes les unités urbaines apparrenant à

des ZPIU (dans leur définition de 1982) de plus de 5000 habitants(7).

(") La cechnique urilisée ne permet pas malheureusement de prendre en compre
plus de deux zones, alors que de nombreuses érudes (c[. par exemple, Blanc & Tahar,
1991) concluenr à I'intérêt de distinguer le rural " profond , du rural périurbain.

(7)Une uniré urbaine esr une commune isolée ou une (agglomérarion multi-
communale,' de plus de 2000 habiranrs. On définic par opposirion les communes
rurales. Une ZPIU (zone de peuplement indusrriel er urbain) rassemble des unirés
urbaines, des communes rurales industrielles (comptant un érablissement de 20 sa-
Iariés au moins) er des ..communes dortoirs" (définies en foncrion de l'intensiré
des migrations quotidiennes domicile-travail).
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Cette option, différente de la définition habituelle opposant les com-
munes rurales aux unités urbaines, élargit la définition de la zone rurale
dans un sens plus conforme à la réalité sociologique (Kayser, 1990). Il
est amusant de noter qu'ainsi constituée, notre zone rurale comprend
26,6% des individus de notre échantillon d'actifs (8 202130 787 , cf . ta-
bleau 1), ce qui correspond exactement au chiffre issu du recensement de

1982 concernant, lui, la population totale des communes rurales (Bodi-
guel, 1986, p. 152)! C'est Ia sur-représentarion des personnes âgées en

zone rurale.qui conduit à ce que les actifs y soient proportionnellemenr
molns nomDreux.

Notre échantillon se limite à 28 898 individus en 1980 et 30787 en

1982. Nous en avons exclu aux deux dates considérées les chômeurs
n'ayant jamais travaillé, les étudiants et les élèves, les militaires du contin-
gent, les retraités ou retirés des affaires ainsi que les autres inactifs (8).

Le tableau 1 recense le nombre absolu (afin de se rendre compte des

ordres de grandeur) des différentes transitions observées pour I'ensemble
de l'échantillon pour les périodes 80/82 et 82185. On consrate que la
proportion d'individus mobiles s'accroît quelque peu en seconde période
(10,6 contre 8%). Oî observe dans ce tableau I les proportions, très
contrastées, des hommes et des jeunes dans l'ensemble des mobiles: on
constate conformément à l'attente que les jeunes sont fortement sur-re-
présentés chez les mobiles (40,2% contre 16) mais on note également
une présence de femmes mobrles également supérieure à la moyenne de

l'échantillon (42,5 contre 31 .t %).

(8) Il faut noter que l'échanrillon n'est représentatif que pour 1981: il est
biaisé en 1982 er 1980 puisque I'on y retrouve les mêmes individus avec une re-
présentarivité qui n'a aucune raison d'avoir été maintenue. L'exclusion des chô-
meurs n'ayant jamais travaillé entraîne un biais supplémentaire, vers le bas, des

taux de chômage
Par rapporc aux effecrifs de 1985, l'échantillon comprend 29,2% d'individæ

ayant fait route leur carrière dans la même entreprise,2O,6% d'individus tra-
vaillant dans le secceur public et 2,8% d'individus sous contrat à durée dérermi-
née, pour la répartition socio-professionnelle suivante :

- 1,27o de travailleurs indépendants (agriculreurs, artisans, commerçants et
professions libérales) ;

- lt,2% de cadres supérieurs (chefs d'entreprises de plus de 10 salariés, cadres

supérieurs du public ou du privé, professions intellectuelles);

- 8,2% de professions intermédiaires de la fonction publique;

- 6,8% de professions intermédiaires des enrreprises;

- 5,6%o de techniciens;

- 4,6% de contremaîtres et agents de maîtrise;

- 11 ,5% d'employés de la fonction publique ou administrarifs d'entreprise;

- 4,7 7o d'employés de commerce ou personnel de services aux particuliers;

- 22,1%o d'ouvriers qualifiés;

- 8,7 % d'ouvriers non qualifiés ou agricoles.

L'échantillon comprend 76% de feunes (définis par un âge de moins de l0 ans

pour rassembler une population suffisante) et 37,17a de femmes.
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Tableau 1.

Types de transitions
ec répartition des

individus mobiles (en

moyenne sur les deux
périodes)

Transitions Effectifs concernés

entre 1980

et 1982

Effectifs concernés

emre 7982
et 1981

Proportions
d'hommes

chez les

mobiles
(en %)

Proportions
de jeunes

(-30 ans) chez

les mobiles
(en Vo)

Ensemble 28 898 ) 2 311 30181 ) 3 2t6 t7 ,5 40)

EU _J CU

CU __r EU

EUJER
ER -+ EU

CU -+ CR

CR -+ CU

ER+CR
CR -+ ER

EU -+ CR

CR -+ EU

CU -+ ER

ER -+ CU

20143 --> 646

]n ) 1r4
2014) ) 68r

I 242 ) 32t
113)8
200)6

1 242 ) 141

200 -+ 86

20143 ) t0
200 -+ 18

lr3 ) rt
1242)21

2t ]2 ) 842

r4r3 ) 649

)'l 11) -) 1)c)

7 830 -+ i03
r4r3)2)
312)B

7 830 ) 206

312 ) r49

2r Il2 ) 46

| 413 -+ 3r

7 830 -+ l8

54,9

46,6

6t,5

66,9

4)4
J>,4

61,1

41,)
t5 2

44,8

4r,r
44,6

36,4

43,0

3t,5

43,2

4c) )

10,9

)9,6

41 ,r

51,9

65,l

31,4

63,4

Schéma 2.
Probabilités

moyennes associées
aux transitions pour

I'ensemble de
l'échantillon

(mentionnées au

dépan des flèches)

Le tableau se lir comme suic en prenaot l'exemple de la transirion EU-+CU: l'état
EU comprend 20743 individus en 1980, dont 646 passenr à l'état CU entre 1980

et 1982; en 1982, ils sont au nombre de 21 112 à l'état EU dont 842 deviennent

CU entre 1982 et 1981. Parmi les individus passant de EU à CU, il y a en

moyenne sur les deux périodes 54,9% er 36,4% de leunes.

Le schéma 2 ci-dessous visualise les différentes transitions observées

en mentionnant les probabilités de passage au départ des flèches, chaque

parre de transitions parallèles étant susceptible d'être testée.

0,0136

0,410

36
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Le tableau 2 rassemble pour sa part deux types de résultats: tout
d'abord les rapports o/o'moyens (obtenus en calculant d'abord les pro-
babilités moyennes o et o'entre les périodes 80/82 et 82185).ntrè les

probabilités parallèles de passage (plus ce rapport s'éloigne de I'uniré et
plus I'interdépendance est probable); ensuite les statistiques du test éta-
bli plus haut. On affine les résultats en distinguant les individus selon
Ieur sexe ou leur âge (plus ou moins de 30 ans en 1985), déterminants
majeurs des comportements avec la formation initiale, malheureusement
difficile à dichotomiser (pour une analyse économétrique de I'enquête
FQP 8i, cf. par exemple: Plassard & Tahar, i990). Les proportions de
jeunes et de femmes (cf. note 8) s'avèrent sensiblement maintenues dans
le découpage vrlle-campagne.

Par rapport au modèle théorique, on a essayé de prendre en compre
Ies transitions croisées en interprétant la possibilité de passage diagonal
direct comme la résultante de deux transitigns 1en séquençe) passant
toujours par le sommer inférieur (séquences '-, 

t.-, 
---,t, .-' ). Ën effet

on peut Penser que:

- pour aller de EU à CR (resp. de ER à CU), on passe par CU (resp.

CR) car I'on perd son emploi ou I'on démissionne avanr de chan-
ger de résidence;

- pour aller de CR à EU (ou de CU à ER), on passe également par
CU (resp. CR) car l'on commence par migrer (ou tout au morns
on en prend la décision) avant d'accéder à I'emploi.

On effecmera les tests en ne tenanr pas compre de ces transitions dia-
gonales qui s'ajoutent aux transitions simples observées. En effet, les en-
sembles à risque Ynet Yy ne peuvenr êrre correcrement définis dans ce

cas. Lorsque I'on tiendra compte des passages diagonaux, on se bornera à
calculer le nouveau rapport de probabilités o/o'obtenu en additionnant
Ies probabilités calculées sur les deux transitions observées. Comparé à

I'ancien rapport, il donnera une indication sur le renforcement ou I'atté-
nuation de I'interdépendance.

On voit à l'examen du schéma 1 que les transitions les plus probables
sont celles du chômage vers l'emploi, en zone rurale ou urbaine. Ce sont
les seules supérieures à l0%. Vient ensuite Ia transition diagonale du
chômage rural vers l'emploi urbain. Deux transitions ont des probabili-
tés inférieures à I%, ce sont les diagonales de I'emploi vers le chômage.

Lanalyse du tableau 2 nous apprend que:

- la transition emploi â chômage dépend fortement de la zone

mais que la transition inverse chômage)emploi n'en dépend pas;

- les transitions urbain J rural et rural -+ urbain dépendent
toutes deux de la situation vis-à-vis de I'emploi mais la seconde moins
nettement;
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Tableau 2. Analyse des interdépendances*

Types de

trans I uons

parallèles / -+ 7 ENSEMBLE HOMME FEMMES JEUNES . VIEUX "
et b' -) j' (-30ans)

ala' X2 alu"' X2 alu.' N2 ala' X2 ala' X2 (r)
moyen (1) moyen (1) moyen (1) moyen (1) moyen

EU -+ CU 1,t2 52,66k) t,46 21,89@ l,i8 24,04 r,49 20,1J(') r,56 )6,4Tk)
et ER --r CR

avec diagonales

EU-+CR r,J9 r,Y r,44 1,11 r,41

et ER-+CU

cu + EU 1,08 J,22 0,gl 0,2J 1,1t 4,51\") t,t4 1,80 1,08 t,22

et CR --t ER

avec diagonales

CR+EU 1,2) 1,11 1,29 1,j8 1,1t

et CU-+ER

EU -+ ER 2,4) 23,61k) 2,6r Ê,46k) l,li 0,87 ),48 25,42G) 2,49 12,10(')

et CU -+ CR

avec diagonale 2,09 2,18 1,09 2,61 2,24

EU+CR

ER r EU 2,\2 tl,25k) 2,t4 l43grct 1,29 l,0l 2,tl r,1,52,() 1,1t ),6r
et CR -+ CU

avec diagonale 1,84 1,11 l,l9 2,2) 1,09

ER-+CU

(^): significatifau seuil de )% (3,84)
(b): significatifau seuil de l% (6,64)
('): significatif au seuil de 0,1 7o (10,8)

* Le tableau se lir comme suit en prenant I'exemple des transitions parallèles EU -l CU et ER -+ CR: la pro-
babilité û de passage EU à CU est égale à 0,0ltt (c[ schéma 2), la probabilité moyenne u'de passage ER à

CR esc égale à 0,0233; d'oùr le rappom o/û,'moyen égal à 1)2.

- 
au vu des ratios des passages, la prise en compte des transitrons

diagonales semble atténuer ces interdépendances, exception farte du pas-

sage emploi-chômage qui pourrait devenir significatif, pour les jeunes

notammenf ;

- 
le sous-ensemble des hommes, majoritaires dans I'échantillon, dé-

voile un comportement de ceux-ci analogue à celui de I'ensemble;

- 
les femmes ont un comportement spécifique: il n'y a pas interac-

tion double et les passages chômage-emploi dépendent de Ia zone alors
que les changements de zone ne dépendent pas de la situation sur le mar-
ché du travail (il faut évidemment voir là I'influence de la situation du
mari sur les décrsions de migration du couple);
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QUELS ENSF:TGNEMENTS SUR LE FONCTIONNEMENT
DU MARCHE DU TRAVAIL RURAL ?

- ls 56r-ls-snsemble des jeunes révèle un comportement similaire à

celui de I'ensemble mais avec des rapports de probabilité nettement plus
élevés révélant une interdépendance plus forte entre prise ou perte d'em-
ploi et mobilité géographique;

- pour les travailleurs plus âgés, la non-dépendance de la migration
rural -+ urbain vis-à-vis de la situation d'emploi montre que I'interdé-
pendance d'ensemble est due principalement au comportement des

,eunes.

Eu égard à une propension à la mobilité près de quatre fois plus éle-

vée que la moyenne, on n'observe pas de particularités majeures dans

Ieur comportement, si ce n'est la remarque précédente et la mise en évi-
dence d'une diagonale (chômage-rural) -+ (emploi-urbain) à probabilité
forte, conformément aux prédictions théoriques (Jayet, 1989, 1994). On
retrouve la propension forte des jeunes à migrer de la campagne vers la

ville, constamment mentionnée dans la littérature (cf . infra). Ce dernier
point est cohérent avec la logique de notre modèle qui doit supposer que

la migration de la campagne vers la ville précède la prise d'emploi, qui
se fait alors pour les jeunes sans mobilité résidentielle.

Les changements de résidence et les risques de chômage sonc des phé-

nomènes d'ordre drfférent dans les trajectoires rndividuelles. Il étart donc

intéressant de mettre en évidence les formes éventuelles d'interdépendan-

ce qui ressortent à ce sujet entre vie privée et vie professionnelle avant de

construire un quelconque modèle explicatif. Qu'avons-nous appris ?

Marché rutal as marché urbain

Commençons par I'analyse des différents flux de chômage er de prise

d'emploi mis en évidence au tableau 1. Le marché du travail urbain (avec

notre définition restrictive des villes, cf . supra) qui rassemble les trots-

quarts des actifs de notre échantillon peut constituer une référence à la

fois structurelle er conioncturelle.

Le taux de chômage pour les résidents ruraux passe de 2,J %a en 1980

à 4,1 en 1982 alors que dans le même temps il passe de ),3 à 6,)Va pour

les résidents urbains. Le marché du travail rural apparaît ainsi morns

sensible à la détérioration de la conjoncture bien qu'il soit plus ( ouvert >

que le marché urbain, comme nous allons Ie voir à propos des prises

d'emplois.
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On peut examiner les variations entre les périodes 80-82 et 82-B)
des flux d'emplois relarifs (rapport entre les nouï.uu* résidents actifs oc-
cupés et leur stock initial). On s'aperçoit qu'ils passent de 3,2 à 5,6Vo en

ville, soit un quasi doublement, mais seulement de 10,8 à ll,6% àIa
campagne. Plus précisément, si I'on distingue le flux n endogène, (pas-

sage du chômage à l'emploi sans migration) du flux issu de Ia migration
(aussi bien des chômeurs que des actifs occupés issus de l'autre zone), on

obtient les chiffres suivanrs:

. pour les flux endogènes urbains: de I,5 à 3,1 7o

. " " ruraux: de 1.2 à 1,9 %

. " migratoires urbains: de 1,7 à 2,1 7o

. " " turaux: de 9,6 à 9,7 %

Louverture plus grande du marché rural provient de sa taille res-

treinte par rapport à des flux comparables dans chaque sens. On ne peut
pas dire que la croissance du chômage urbain provienne de I'afflux d'ac-
tifs ruraux, l'augmentation est essentiellement endogène et ce résultat
est cohérent avec le fait que le n risque, d'obtenir un emploi est, comme
on l'a calculé sur les transirions (cf. schéma 2), à peu près identique, que
I'on réside en ville (probabilité de 0,450 en moyenne sur les deux pé-
riodes) ou à la campagne (probabilité correspondante de 0,416).

Concernant la mobilité résidentielle

Létude des migrations ville-campagne a toujours été au centre des

analyses de fonctionnement du marché du travail rural. On relie habi-
tuellement cette mobilité au potentiel d'emplois de la région de migra-
tion (cf. supra).louverture du marché du travail rural sur un marché ex-
térieur via la mobilité résidentielle, mise en évidence plus haur, Iui
confère une dimension supplémentaire qui justifie une analyse spéci-
fique. Les résultats concernant les passages urbain-rural sont d'ailleurs
plus riches que ceux concernant les passages emploi-chômage.

Nous avons mis en évidence pour les hommes et les plus de 30 ans une
certaine dissymétrie entre la mobilité du rural vers I'urbain et Ia mobilité
inverse: pour eux, la migration rural -+ urbain ne dépend pas de leur
éventuel chômage alors qu'elle est deux fois et demie plus probable pour
les jeunes ayant un emplor. Les faibles effectifs concernés (6 chômeurs ru-
raux migrent vers la ville sur 200 en 1982,8 sur 378 en 1985) rendenr
néanmoins l'interprétation hasardeuse même si elle est cohérente avec le
constat de C. Dessendre (1994) sur la faible mobilité des jeunes chômeurs
ruraux faisant contraste avec des migrations n positives ,.

Au total, on retiendra le caractère contre-intuitif d'une mobilité rési-
dentielle qui semble concerner davantage les détenteurs d'un emploi que
Ies chômeurs, contrairement à l'idée reçue battue en brèche d'ailleurs par
la plupart des études empiriques.
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Concernant le chômage

C'est l'influence de la zone sur la perte d'emploi qui est Ia plus affir-
mée. Le test est extrêmement significarif, aussi bien sur I'ensemble de

l'échantillon que pour les partitions effectuées, avec un risque de chô-
mage significativement supérieur en ville, surtout pour les plus de

30 ans. On retrouve l'idée qu'il y a moins de mouvements sur le marché

du travail rural qu'en zone urbaine et que le risque de perdre son emploi
y est moins grand.

Laccès à I'emploi est plus probable en ville pour l'ensemble de

l'éclrantillon même s'il I'est moins pour les hommes (- 1%) mais la dé-

pendance n'est significative que pour les femmes (au seuil de ),6%) et

les jeunes (au seuil de ),1%). On retrouve là une différenciation sexuelle

plus marquée en zone rurale. La prise en compte des diagonales, c'est-à-

dire la prise d'emploi avec mobilité résidentielle, semble accentuer la dé-

pendance davantage pour eux que pour les hommes et les plus de J0 ans.

On conforte donc ici la thèse deJayet (1989)qui voit dans la migratton
des jeunes ruraux vers la ville une entrée sur un marché atJ tarnzaer p\)s
élevé et où les possibilités d'embauche sont de ce fait plus étendues.

Prolongements possibles

La piste de réflexion ouverte ici pourrair se prolonger dans deux di-
rectl0ns:

- 
du point de vue méthodologique, l'interdépendance complexe

qui existe entre la mobilité résidentielle et les passages emploi-chômage
devrait permettre de fonder des modèles paramétriques de mouvements

de main-d'æuvre ne se bornant pas à I'estimation de formes réduites. En

effet, lorque les variables endogènes sont corrélées entre elles sans que

I'on puisse distinguer une interaction simple dans un sens, une interac-

tion simple dans I'autre sens et une interaction double, aucune forme

structurelle ne s'impose a prrori. Les données FQP décrivent dans le dé-

tail les emplois occupés et fournissent suffisamment de caractéristiques

rndividuelles pour permettre I'estimation d'un modèle à équations si-

multanées migration-chômage.

- 
du point de vue analytique, la grande absente est évidemment la

mobilité professionnelle mais les données FQP ne sont pas Ies mieux

adaptées pour I ignore leur degré de multiplicité sur

la période de 5 D'autres sources statistiques seraient

à ionsidérer m entre la connaissance fine des Leux

d'emploi successifs (comme dans les enquêtes CEREQ par exemple) et

celle des lieux de résidence .
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ANNEXE

Les processus de Markov multivariés

Le développement dans le temps d'un processus ponctuel multivarié
N(l) est gouverné par le processus d'intensiÉ Àlt) = l1/t),..., hu(t)\,
Àott).dt s'interprétanr comme la probabilité condirionnelle que la com-
posante N4(.) s'accroisse d'une unité au cours de I'intervalle de temps

ft-, t + dt l. Cette définirion en remps continu est immédiatement trans-
posable en temps discret en considérant un intervalle de temps fini Â'r.

Le caractère markovien d'un tel processus implique que sa réalisation à
la date t ne dépend que de sa réalisation à la date précédente (processus

markovien dit d'ordre 1).

Soit donc un processus de Markov à espace d'états discrets f de di-
mension É oour un échanrillon i.i.d. d'individus labellés i = 1..... z dont
on obserueies rransitions entre les états du processus. Le processus ponc-
tuel univarié N hii (t) dénombre les transitions directes de l'état b à I'étar

i f tt, 1 e f, h / j) obsewées pour l'individu I au cours de I'intervalle

Io,r].

SoirYr,(t) la variable aléatoire qui prend Ia valeur I lorsque I'indi-
vidu I est observé êrre dans l'état h iuste avant I'instant r (on dit alors

qu'il est soumis au risque d'une transition de type b-+j),er qui prend la
valeur 0 sinon. Etant donné Ie caractère markovien du processus stochas-

tique, le processus ponctuel Nhii(t) est gouverné par le processus d'in-
tensité a,h,. Yhi(t), oÙ d,o, est le'taux instantané de transition de b ver, ,

(ou encoré l'intensité d'Line transition h-+j).

Nr,(t) = 2l'1r,,{t) représente le nombre toral de transitions b-+j ob-
servéé( au co'u.s-ée I'intervalle [0,1] et Yb(t) = 2Ybi@ est le nombre
total d'individus observés être dans I'élat h à I'instant l-.

Alors, puisque les intensités de transition sont supposées être iden-
tiques pour des individus différents:

Ul{hii(t); b, j e f; h * jl est un processus ponctuel k-varié ayant un pro-
cessûs d'intensité de la forme:

)"r,(t)=ar,(t) .Yr(t) b=1,...,k

oit d,6,(t) est une fonction non négative inconnue et Yu(t) un processus

srocfr/stique observable non négatif. ah,( t) est I'intensité d'une transt-

tion de rype bjau temps t erYn(t)est lê nombre d'individus "à risque"

en /-. Le modèle avec intensité multiplicative pour les processus ponc-

tuels multivanés a été introduit par Aalen (1978).
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Test non paramétrique pour deux composantes

Dans Ie cadre précédent, on peut examiner le problème de test sui-
vant:

Ho: un,(t) = ab,r,(t) ', Hu: aht(t)+ ab,r,(r)

avec un ensemble de temps de transition commun à hj et b'j'.

En notant hj la transition correspondant à I'une des modalités et b'j'
la transition correspondant à la seconde, un tel test peut s'exprimer de la
manière suivante: Ia transition de l'état bàI'érati dépend-elle ou non
d'une seconde variable d'état dichotomique ?

Soit dn,(t) Ie nombre de transitions (degré de multiplicité) de type hj
observé aû temps t. On a de même db,jlt)

Soir Y /t) le nombre d'indivrdus observés dans l'état / immédiate-
ment avant I'instant t. On a de même Yr(t) .

Les données au temps / se présentent sous la forme d'un tableau de

contingence 2 x 2 avec dr,.:, dyi, transitions et respectivement (Y,- d1rr)

et (Yr,- dû) "survivant(".

Une statistique de test pour I'hypothèse nulle définie plus haut est la
statistique généralisée de Savage exprimant la somme cumulée des diffé-
rences entre nombre de transitions observées et nombre de transitions
rhéoriques, ces dernières correspondant aux transitions prévisibles sous

I'hypothèse nulle.

Etant donnée la somme d = dti + d1r,;,, les distributions condition-
nelles (vis-à-vis des ensembles YrêrYr)'de d,er dn,,,suivent une loi
hypergéométrique. Il s'agit en effet d'un tirage équiprôable sans remise
d'un échantillon de d éI(ments dans une population de taille Y = Yt +

Yn,.lélément de type L,jesten proportion P = Yr,l(Y, + Y) et celui de

rype b'j' en proportion P'= Yt,,l(Y, + Yr) de moyeàne V,er tVr,,,et

de variance V o, et V r,r"

Soit X le nombre d'éléments du type étudié présents dans l'échan-
tillon de rarI\e d obtenu. On sait que les momenrs d'une loi hypergéo-
métrique de paramètres Y, d et p sont donnés par:

E(X) -- d.p et V(X) = d.p,(t - il.fY-d)t(Y - I)

Il vient donc pour la transition /7 les momenrs suivanrs au remps /:

Vi
D1

YL, d'

Yi + Yi,

L Yi Yi,(Y'b + Ytr.- dt)

(Yi + Y;,- r) (Yï * Y')2D1
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on a donc ,'ri = Vi'r,
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Si l'on pose Sl, = d'r,i - W j, on obtient:

ç/"bj -
di Yi,- Yl . di..DJ 0 n nl

(Y', + Y'6)
et l'on a donc .11 = - .1','J 'h j'

/ç{\
La statistiqu e Mt, = | _ ?, )est de moyenne nulle

, - t l,
tv', -y1 \

et de varianc" M', | :i, ,,,"1l- rhJ ,hJ,

En sommant sur I'ensemble des remps de rransition, on obrient la
staristique de log-rang R = \M', qui esr le vecreur des transitions obser-
vées dans chaque populatioÂ diminuées des transitions théoriquement
prévues. La matrice de variance-covariance est C = )M', à la condition
que les tableaux de contingence correspondant à chaque remps de rran-
sition I soient indépendants. Un rest d'égaItré des deux intensités de

transition peut être effectué asymprotiquement par rapport à une distrr-
bution du khi-2 à un degré de liberté R'.C-\.R (où R'est la rransposée

de R'et C I la matrice inverse généralisée de C). Le nombre de degré de

liberté est un et non pas deux car la somme des deux éléments de R est

nulle. Plus simplement, le test du khi-2 peut se faire en prenant l'un des

deux éléments de R et l'élémenr corresDondant de C.

R',c)R=sî,lvn,-+y2 lt) avec sn =?si, er ,n-?vLi

Cette technique d'estimation non paramétrique de type Kaplan-
Meier établie pour un seul état de destination se généralse à des situa-
tions de risques concurrents puisque l'on peur considérer alors comme
censurées toutes les transitions possibles autres que bj et h'j'(cf. Kalb-
fleisch et Prenrice, 1980, pp. 168-171), en particulier les diagonales hj'
et h'j.

Norons que I'on retrouve dans notre cas simple le test d'égalité de

deux moyennes ml et m2 ,I'expression (21 - m2)l o devant suivre une loi
normale centrée réduite, à ceci près que nos moyennes et variance dé-

coulent d'une loi hypergéométrique et non directement de distributions
emPlnques.
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