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Les comportements politiques et sociaux tels que la participation politique, la confiance

en autrui, l’engagement collectif, la prévention en santé, ou les attitudes vis à vis de la

contraception, peuvent persister pendant de très nombreuses années. Cette persistance

peut être due à des facteurs externes tels que des contraintes géographiques ou les ins-

titutions qui façonnent les choix pendant des générations (??). Elle peut aussi être le

résultat de la transmission intergénérationnelle des goûts et du capital humain (???).

Cette thèse présente des travaux qui explorent et quantifient rigoureusement des

instances de persistance dans ces comportements, en utilisant de nouvelles sources

de données historiques et contemporaines. La première partie de la thèse est une re-

cherche sur les effets de long terme de l’activité missionnaire chrétienne en Afrique

sub-Saharienne du XIXème siècle. Cette partie, qui est le résultat de ma collaboration

avec Julia Cagé, montre que les investissements réalisés par les missionnaires ont du-

rablement modifié les comportements de prévision en santé et de consommation de

média. La deuxième partie étudie les conditions sous lesquelles les différences d’origines

culturelles peuvent agir comme un obstacle à la réussite économique individuelle.

Les travaux présentés dans cette thèse contribuent à la littérature de trois manières

différentes. En premier lieu, ils présentent une nouvelle base de données sur la présence

des missionnaires chrétiens en Afrique et les investissements qu’ils y ont conduit. Cette

base de données est unique en ce qu’elle est entièrement géocodée et présente des

données à un niveau de désagrégation très fin. En deuxième lieu, ces travaux mettent

en avant de manière originale des canaux de persistance dans le développement qui ne

sont pas attribuables aux différences institutionnelles. En troisième lieu, en analysant

la marge intensive de la diversité, ces travaux proposent aussi une nouvelle manière

d’aborder la question de l’endogénéité dans l’étude du rôle économique de la diversité

des origines dans une société.

Il n’y a pas de mesure parfaite du développement. Or les travaux présentés ici

résultent tous d’un effort empirique de quantification. De ce fait, je vais éviter au-

tant que possible d’utiliser le terme “développement”. Cependant, lorsque je présente
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mes conclusions ainsi que leur relation avec la littérature précédente, j’ai fait le rappro-

chement entre mes objets d’étude et le développement. Ces objets d’étude sont divers,

puisque je mesure la consommation de média (journaux, radio et télévision), le capi-

tal social, la participation politique et citoyenne, la prévalence du VIH/SIDA, ainsi

que les revenus. Ces mesures ont été choisies à chaque fois parce qu’elles mesuraient

précisément ce que la question de recherche visait à examiner, sous la contrainte de

disponibilité des données. En m’inspirant de la vision d’Amartya Sen, je considère le

développement comme étant le processus “d’expansion des libertés réelles dont les in-

dividus peuvent profiter” (?, p.3). Les variables utilisées dans mes travaux constituent

donc un sous-ensemble de mesures des moyens qui peuvent servir à cette “expansion

des libertés”.

En effet, à niveau de revenu égal, des individus peuvent bénéficier de différents

degrés de liberté en fonction de leur droits politiques, leur espérance de vie, ou la

distribution initiale des opportunités dans la société. Les individus peuvent exprimer

leurs avis politiques dans les médias sans crainte s’ils font confiance à leur environnement

politique et à leur communauté. De même, les comportements de prévision en santé

témoignent de la capacité des individus à prendre soin de leur vie. Ces variables ne sont

pas une mesure du développement en soi, car ce ne sont que les moyens pour y accéder.

Cependant, en tant que catalyseurs du développement, comprendre leurs déterminants

dans l’Histoire est une question de recherche nécessaire à l’économie du développement.

L’étude de la persistance de l’effet des évènements historiques sur le développement

économique s’est faite en étroite relation avec la littérature institutionnelle du développement

économique. Dans ses notes pour le cours d’Économie Politique au Massachusetts Ins-

titute of Technology, Daron Acemoglu met en avant deux causes de la persistance des

institutions. En premier lieu, les institutions politiques perdurent parce qu’un change-

ment “assez large” dans la distribution du pouvoir est nécessaire pour les modifier. En

second lieu, la richesse d’un groupe en particulier accrôıt de fait son pouvoir politique,

renforçant ainsi son emprise sur les institutions politiques et économiques (?, p.59).

Cette idée est aussi développée dans Why Nations Fail (?, p. 407) :
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“De la même manière que les cercles vertueux peuvent faire perdurer les
institutions inclusives, les cercles vicieux engendrent des forces puissantes
de persistance des institutions extractives. L’Histoire n’est pas le destin,
et les cercles vicieux ne sont pas incassables [. . .] Mais ils sont résistants.
Ils engendrent un processus puissant de réactions négatives, les institutions
politiques extractives mettant en place des institutions économiques ex-
tractives, qui à leur tour créent le socle pour les institutions économiques
extractives.”

Les institutions ont dès lors un effet persistant car elles installent des sociétés sur

des équilibres stables. Cette stabilité résulte des cercles vicieux ou vertueux engendrés

par les institutions politiques et économiques.

Les institutions ne sont pas le seul facteur qui puisse donner lieu à des mécanismes

persistants sur le développement économique. Les investissements historiques ou le

commerce international, par exemple, peuvent avoir des conséquences durables s’ils

changent les préférences ou l’accès au marché et donc la demande pour l’investissement

initial (??). Les migrations peuvent aussi avoir des conséquences notoires, en particulier

lorsqu’elles impliquent des changements importants du niveau initial de capital humain

ou social (?, parmi d’autres).

La recherche empirique sur les déterminants historiques du développement fait face

à la difficulté de prouver ses hypothèses parce que les données historiques sont rares

et varient souvent au niveau des pays. Cette contrainte de données accrôıt d’autant

plus le défi de séparer les causes entre les évènements historiques, et d’autres facteurs

géographiques ou économiques. La littérature plus récente surpasse ces obstacles en

concentrant son attention sur des données historiques originales qui documentent des

sources de variation à un niveau géographique plus local. Ces données permettent de

prouver les effets persistants des institutions sur le développement (?????) ou celui des

investissements historiques (?).

En s’inspirant de cette littérature micro-économétrique, ma recherche s’est concentrée

sur les déterminants de long terme de comportements précis, comme la consommation

de média ou la prévision en santé, ou sur les dynamiques régionales politiques et so-

ciales. Cette thèse se divise ainsi en deux parties. La première partie est une recherche
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sur les effets de long terme de l’activité missionnaire chrétienne dans l’Afrique sub-

Saharienne du XIXème siècle. La deuxième partie étudie les conditions sous lesquelles

les différences d’origines culturelles pourraient ou ne pourraient pas agir comme un

obstacle à la réussite économique individuelle aux États-Unis aujourd’hui.

La première partie de la thèse présente les résultats de ma collaboration avec Julia

Cagé. Nous avons analysé les effets de long terme de l’activité missionnaire chrétienne

en Afrique sub-Saharienne de la fin du XIXème siècle. À cette période, les missionnaires

chrétiens ont fait de nombreux investissements en santé, en éducation, ou culturels en

Afrique subsaharienne. Nous utilisons la variation géographique de ces investissements

pour montrer leurs différents effets sur la santé et les comportements politiques et

civiques aujourd’hui.

Dans la deuxième partie de la thèse, j’exploite aussi des sources de variation au

niveau local. J’analyse les effets de long terme de la diversité des origines individuelles

dans différentes régions des États-Unis. En arrivant à leur destination, les migrants ont

ramené avec eux leurs bagages culturels, leur capital humain, et des formes de capital

social qui sont transmis de génération en génération (??). Pour cette raison, une po-

pulation comme celle des États-Unis, qui est plutôt unifiée sur le plan institutionnel

mais qui est incroyablement diverse du point de vue des origines, est un laboratoire

exceptionnel pour comprendre les effets de la diversité sur la réussite économique indi-

viduelle. En utilisant la variation des origines individuelles déclarées dans le American

Community Survey, je montre que les origines prédisent significativement la réussite

individuelle des migrants de première génération arrivés sur le territoire depuis peu de

temps. En revanche, pour les personnes installées depuis plus d’années ou depuis des

génération, l’effet n’est significatif que dans des régions où le niveau de confiance en

autrui est faible.

Ma recherche met donc en évidence des exemples de persistance de l’effet des in-

vestissements ou des mouvements de population sur le développement, en gardant les

institutions fixes. Mon approche est donc différente de la littérature sur les origines

institutionnelles du développement en ce qu’elle se concentre sur des évènements his-

5



toriques qui varient au sein d’un même cadre institutionnel. Dans ce sens, mes travaux

sont plus proches de la littérature sur les effets durables du capital humain sur le

développement (?, parmi d’autres).

Cependant, je ne considère par que mon approche est la seule (ni la meilleure) ex-

plication des différences durables du développement. Je montre que la culture et les

croyances des individus donnent bien lieu à des différences de développement durable,

mais je ne montre pas que les institutions ne le font pas elles aussi. En outre, la nouvelle

littérature micro-économétrique sur les déterminants historiques du développement a

montré que des variations institutionnelles au niveau local expliquent aussi les différences

d’urbanisation aussi, en particulier lorsque l’État n’est pas assez fort pour appliquer

uniformément la loi sur tout son territoire (?).

Je souhaite montrer que puisque les interactions économiques sont encastrées dans

des relations sociales, tous les évènements historiques qui affectent les contraintes sur les

comportements et l’organisation de la société, comme les préférences, les institutions,

ou la culture, peuvent avoir des effets durables sur le développement.

Je vais maintenant présenter plus exactement le contenu de chaque chapitre de cette

thèse.

L’effet persistant de l’activité missionnaire en Afrique subsaha-

rienne

La première partie de ma thèse est le résultat de ma collaboration avec Julia Cagé,

qui a maintenant commencé il y a déjà cinq ans. Cette recherche se concentre sur

l’étude de l’effet des investissements réalisés par les missionnaires chrétiens en Afrique

subsaharienne à la fin du XIXème siècle et au début du XXème.

Le rôle de la colonisation sur le développement a été très étudié en histoire économique

et en économie du développement. Cependant, les administrations coloniales ne furent

ni les seules à investir, ni les seules à avoir une influence sur l’organisation sociale et

économique au niveau local. En Amérique du Sud, par exemple, les plus anciennes écoles
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ne furent pas construites par la couronne espagnole, mais par des missionnaires jésuites.

Des figures importantes de l’histoire Sud-américaine furent ainsi élevées dans ces écoles,

comme c’est le cas de Antonio Nariño, qui fut formé par les jésuites au “Colegio Mayor

de San Bartolomé de las Casas” de Bogotá, fondée en 1604 et qui existe encore. Nariño

devint ensuite le premier traducteur de la Déclaration des Droits de l’Homme et du

Citoyen vers l’espagnol. Il imprima et distribua lui même sa traduction par la suite,

avant de devenir un des leaders des mouvements indépendantistes de la Nouvelle Gre-

nade. ? a récemment mis en avant la persistance des effets sur le développement des

investissements conduits par les jésuites. En se concentrant sur les missions au croise-

ment de l’Argentine, du Brésil, et du Paraguay, il montre que parmi les populations

Guarańı, celles qui furent touchées par cette présence missionnaire sont aujourd’hui

plus riches et font de meilleures performances à des tests de capacités non-cognitives et

comportements collectifs.

La deuxième vague de colonisation Européenne a engendré des structures similaires.

En effet, l’activité missionnaire a explosé au XIXème siècle en Afrique, en Inde, et

en Asie de l’Est. En 1903, il y avait plus de 4000 missions autour du monde, gérées

par plus de 250 sociétés missionnaires. L’activité des missionnaires a ainsi bénéficié de

l’amélioration des moyens de transport et de communication pour disperser son activité

à travers le monde. L’étendue de la conférence des missionnaires à Édinburgh en 1910

témoigne aussi de la prospérité de l’activité missionnaire. Plus de 1215 représentants des

missions européennes et Nord-américaines s’y sont rencontrés pour discuter des enjeux

de leur activité ainsi que des défis rencontrés. La figure ?? est une photo d’une des

assemblées lors de cette conférence et illustre aussi le grand nombre de personnes qui

étaient impliquées.

La comparaison des régions en fonction de leur contact avec le protestantisme met

en avant le rôle de cette religion dans le développement économique. ? est bien sûr la

première référence en cette matière, mais plus récemment, ?? a aussi mis en avant le rôle

spécifique de l’activité missionnaire dans le développement économique et le processus

de démocratisation.
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Figure 1 – The World Missionary Conference, à Edinburgh, 1910

Note : Cette photo fut prise à Edinburgh en 1910 lors de la conférence mondiale des missionnaires
qui y fut organisée.

La plupart des missions se sont dotées d’écoles, parce que le principe protestant de la

“Sola Scriptura” exige que les croyants lisent la Bible. Cette particularité du protestan-

tisme a été considérée récemment comme un facteur explicatif additionnel du lien entre

protestantisme et développement économique en Allemagne (??), au Guatemala (?),

ou en Chine (?). Ces recherches sont principalement basées sur la comparaison entre

régions réformées et celles qui ne l’étaient pas.

Notre recherche est différente parce qu’elle se concentre uniquement sur des régions

touchées par les missions protestantes, et qu’elle exploite plutôt la variation des in-

vestissements effectués parmi ces régions converties.En fonction de leur spécialisation

professionnelle, les missionnaires se sont concentrés sur différents secteurs d’activité,

notamment la santé, l’imprimerie, ou l’éducation.

Cette partie de la thèse utilise des nouvelles bases de données que nous avons
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construites à partir d’un atlas des missions protestantes publié en 1903 : le Geogra-

phy and Atlas of Protestant missions (?). Cet atlas contient des cartes qui localisent

toutes les missions en activité en 1903. Il répertorie aussi, pour chacune de ces mis-

sions, tous les investissements conduits, le nombre de croyants qui les fréquentaient, les

sociétés auxquelles elles étaient affiliées, ainsi que leur date d’arrivée. Les figures ??

et ?? montrent un exemple de carte et une partie du répertoire que l’on peut trouver

dans le livre.

Figure 2 – Extrait du répertoire des missions dans le Geography Atlas of Protestant
missions, 1903

Le premier chapitre montre les résultats de notre investigation sur les conséquences

durables de l’introduction de l’imprimerie en Afrique subsaharienne sur la participation

politique et citoyenne. L’article de recherche a eté publié en Juillet 2016 (?). En Afrique

subsaharienne, les missionnaires protestants furent les premiers à importer l’imprime-

rie et à diffuser cette technologie sur le continent au XIXème siècle. Ils formalisèrent

les premiers les langues locales de tradition orale afin d’imprimer les Bibles traduites

dans ces langues. En revanche, les missionnaires catholiques, pour qui il n’y avait pas

d’impératif de lecture de la Bible n’ont pas fourni les même efforts dans le secteur de
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l’impression. Dans ce chapitre, nous montrons, en utilisant les données de l’Afrobaro-

meter de 2005 et 2008, que la proximité à une ancienne mission dotée d’une imprimerie

est associée à un niveau plus élevé de lecture de journaux et de confiance en les autres

membres de la communauté. Parmi des régions comparables, cet effet n’est pas observé

pour la proximité à une ancienne mission dotée d’une école ou d’un investissement en

santé. Le tableau ?? montre ces résultats qui sont robustes à plusieurs spécifications

économétriques qui proposent des solutions au risque d’endogénéité.

Le deuxième chapitre étudie l’impact des investissements des missionnaires, en par-

ticulier des investissements en santé sur la prévalence du VIH/Sida aujourd’hui dans

la même région. En Afrique subsaharienne, les missionnaires chrétiens ont été les pre-

miers à exercer la médecine occidentale. Cependant, nous ne devons pas oublier que

le premier objectif de ces missionnaires était d’évangéliser les populations. Les services

de santé faisaient partie d’un projet plus large de conversion parce que la notion de

la guérison est très proche de celle de la conversion dans les religions chrétiennes. La

guérison du corps est conçue comme un processus indissociable de la conversion, qui est

considérée comme étant la guérison de l’esprit. Par exemple, dans le Chapitre 10 :1 de

l’Évangile selon Saint Matthieu, on peut lire : “Puis, ayant appelé ses douze disciples, il

leur donna pouvoir sur les esprits impurs, afin de les chasser et de guérir toute maladie

et toute infirmité.” Cet extrait illustre bien la proximité entre la notion de conversion

et de guérison chez les chrétiens.

Les liens très proches entre les croyances et la moralité d’un côté, et les services

médicaux de l’autre a effectivement posé problème très tôt en ce qui concerne le

traitement des maladies sexuellement transmissibles (MST), sur lesquelles la religion

chrétienne pose un jugement moral. En Ouganda, il y a eu une grande accélération de

l’incidence de syphilis au milieu du XIXème siècle. Cet épisode a donné lieu à la première

campagne de santé publique orchestrée par les administrations coloniales, en collabo-

ration avec les missionnaires en charge de la provision de services de santé et les chefs

locaux (?, p. 99). La campagne s’est concentrée sur la lutte contre ce qu’ils jugeaient

être la nature intrinsèquement pécheresse de la société Africaine (?), afin d’éradiquer
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la endwadde ez’obukaba, la maladie de l’immoralité.

Cet épisode historique est un exemple clé de la tension entre le service médical et

la morale chrétienne dans le traitement des MST. Le deuxième chapitre de cette thèse

étudie donc un épisode plus contemporain d’épidémie de MST en Afrique subsaharienne,

à savoir celle du VIH/SIDA. ? ont montree qu’aujourd’hui la campagne publique de

lutte contre le VIH/SIDA au Kenya (et dans la plupart des autres pays d’Afrique subsa-

harienne) est encore largement orchestrée par des organisations chrétienne qui centrent

l’effort dans la propagation d’un message qui souligne l’importance de l’abstinence et

de la monogamie. En utilisant des données récentes d’estimation de la prévalence du

VIH/SIDA avec des marqueurs biologiques (et non pas avec des déclarations subjec-

tives), nous montrant que la proximité d’une ancienne mission chrétienne est corrélée

positivement avec la prévalence du VIH/SIDA aujourd’hui, conditionnellement aux

déterminants usuels (urbanisation ou densité routière par exemple). Cette corrélation

est le résultat de deux effets opposés. D’une part, la proximité à tout investissement

historique en santé (dispensaires, cliniques, ou médecins) tend à décrôıtre la prévalence

aujourd’hui. D’autre part, la présence des missionnaires est aussi liée à un accroisse-

ment des comportements ou des croyances à risque. En effet, la perception négative de

l’usage du préservatif, de la contraception féminine, ou la stigmatisation des porteurs

du virus du VIH/SIDA expliquent la corrélation positive entre la présence historique

de missions et la prévalence du virus.

Le tableau ?? montre les résultats centraux de cet article. Ils sont robustes à plu-

sieurs spécifications économétriques qui proposent des solutions au risque d’endogénéité

Origines Culturelles et Succès Économique aux États-Unis

Ma recherche sur les conséquences de long-terme de l’imprimerie en Afrique sub-

saharienne m’a fait découvrir les théories de ?, qui affirme que l’imprimerie est un

catalyseur du nationalisme, en tant que moyen technologique qui favorise la consolida-

tion des “communautés imaginaires” que sont les nations ou les ethnies. Quel est le rôle
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Table 2 – Distance aux investissements des missionnaires et prévalence du VIH/SIDA

(1) (2) (3) (4) (5)
b/se b/se b/se b/se b/se

Distance à une mission -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.008∗

(0.003) (0.003) (0.003) (0.002) (0.004)
Distance à une mission catholique -0.007∗∗ -0.007∗∗ -0.007∗ -0.001 -0.011

(0.003) (0.003) (0.004) (0.004) (0.010)
Distance à l’imprimerie -0.009∗∗ -0.008∗ -0.004 -0.003 0.005

(0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.007)
Distance à l’éducation -0.006 -0.006 -0.004 -0.005∗ 0.002

(0.004) (0.004) (0.003) (0.003) (0.006)
Distance à la santé 0.008∗∗ 0.007∗∗ 0.010∗∗∗ 0.011∗∗∗ 0.015∗∗∗

(0.004) (0.004) (0.003) (0.003) (0.005)
Lecture de la presse -0.019 -0.026 -0.026 -0.016

(0.017) (0.021) (0.022) (0.019)
Alphabétisation 0.044∗∗∗ 0.038∗∗∗ 0.037∗∗∗ 0.035

(0.014) (0.013) (0.013) (0.022)
Circoncision masculine -0.019 0.008 -0.026

(0.019) (0.014) (0.020)
Nombre de partenaires 0.019∗ 0.010 0.016

(0.011) (0.010) (0.015)
Différence d’âge dans les couples -0.001 -0.001 -0.001

(0.001) (0.001) (0.001)
Contre la contraception 0.013 0.001

(0.013) (0.015)
Avis négatif sur préservatif 0.022 0.004

(0.019) (0.022)
Chrétien -0.006 0.022

(0.012) (0.030)
Observations 7,482 7,482 4,524 4,172 2,054
Effet fixe pays et année Yes Yes Yes Yes Yes
Contrôles historiques Yes Yes Yes Yes Yes
Clusters 207 207 192 172 88
R2 0.44 0.44 0.47 0.49 0.51

Notes : * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. Le tableau montre les estimations OLS. Le niveau d’observa-
tion est celui du village. Les variables dépendantes sont décrites dans les chapitres et dans l’appendice
en plus de détails. L’échantillon est restreint aux villes situées à maximum 150km d’une ancienne
mission.
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de ces communautés dans le développement ? Est-ce qu’elles l’améliorent, en facilitant

la consolidation de capital social ; ou au contraire, est-ce qu’elles le détériorent en ac-

croissant la polarisation et donc risque de conflit entre ces différentes communautés ?

La quête de réponses à ces questions m’a amené sur une nouvelle voie de recherche sur

le rôle de la diversité dans le succès économique.

En particulier, je m’intéresse au rôle de la diversité des origines migratoires en tant

que déterminant de la réussite économique au niveau individuel. C’est une question qui

revêt une importance particulière maintenant que, d’une part, la diversité ethnique et

d’origines a constamment augmenté depuis le milieu du XXème (?) ; et d’autre part,

les mouvements politiques d’extrême droite ont construit leur discours sur la peur de

cette diversité depuis la même période. Est-il vrai que la diversité ethnique ou culturelle

affecte le développement ? Si l’effet existe, est-il persistant ? L’effet disparait-il lorsque

les individus s’intègrent à de nouvelles communautés ou peut-il perdurer pendant des

siècles comme l’affirment ? ?

Cela fait plusieurs décennies que les économistes s’intéressent aux enjeux de la di-

versité des origines migratoires ou ethnique dans la réussite économique. Ce sont des

problématiques dont l’étude soulève un grand nombre de défis. En premier lieu, il y

a le problème de la causalité. Est-ce que la diversité cause la croissance, ou est-ce la

croissance qui attire des personnes d’origines plus diverses ? Est-ce que la diversité af-

fecte le risque de conflit entre les identités (???) ? En deuxième lieu, il y a le problème

de mesure : comment définir et mesurer la diversité ? Doit-on se concentrer sur les ori-

gines ethniques, migratoires, religieuses, linguistiques, ou sur une combinaison de tous

ces éléments ? La littérature récente a montré que ces ensembles ne se regroupent pas

systématiquement (?).

Compte tenu du grand nombre de défis soulevés par la question de recherche, il m’a

semblé nécessaire de commencer par restreindre le cadre d’analyse à un seul pays afin de

limiter les variations institutionnelles. Le choix des États-Unis a été naturel car c’est un

pays qui s’est peuplé de vagues migratoires rapides. En outre le Bureau du Recensement

Américain (American Census Bureau) a gardé la trace des origines migratoires de la

14



population depuis les années 1850. De ce fait, comme l’ont souligné ?, les États-Unis

constituent un laboratoire naturel dans l’étude de la diversité. Ma recherche étudie le

rôle des origines migratoires dans la réussite économique.

Pour contrecarrer le problème de causalité inverse dans la mesure du rôle de la

diversité sur la réussite économique, je mesure cette diversité avec une mesure qui a

une marge de variation intensive. C’est-à-dire que deux endroits avec le même nombre de

groupes d’origines peuvent avoir une mesure différente en fonction du degré de différence

dans chaque paire d’origines. En m’inspirant de ?, j’utilise les distances génétiques de

population comme mesure de la distance entre deux origines. Notons que ces mesures

sont basées sur des changements neutres au niveau de l’ADN, ce qui implique qu’elles ne

capturent pas directement des différences physiques entre les personnes. En revanche,

elles capturent le degré de proximité généalogique entre des origines migratoires ; c’est-

à-dire la quantité d’échange de populations qu’il y a eu entre deux groupes dans le

passé.

Le chapitre 3 explique plus précisément la construction de ces mesures génétiques

ainsi que leur interprétation possible en tant que mesures de la distance culturelle,

linguistique, ou religieuse entre les groupes.

Le chapitre 4 présente les résultats de ma recherche. Je montre que la distance

de chaque origine migratoire individuelle à la moyenne des populations présentes dans

une localité a un pouvoir explicatif hétérogène sur la réussite économique individuelle.

La corrélation moyenne est presque nulle. Cependant, d’une part, si la plupart des

individus de la localité sont issus de populations connues pour avoir un niveau de

confiance élevé, alors l’effet est poussé vers le haut (la diversité est plutôt bénéfique

à la réussite économique). D’autre part, l’effet est poussé à la baisse si la plupart des

individus de la localité sont issus de populations connues pour avoir un haut degré

de xénophobie, alors l’effet est poussé à la baisse (la diversité devient alors plutôt un

obstacle à la réussite économique). Les relations économiques sont encastrées dans les

relations sociales, et sont ainsi le résultat de processus interactifs. Si la diversité peut

être un avantage économique, ceci n’est possible que dans un environnement ouvert à
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Table 3 – Effet de la distance génétique sur la réussite économique individuelle Effect
of Fst and Ancestry-Inherited Regional Characteristics on Income

(1) (2) (3) (4)
b/se b/se b/se b/se

Distance Génétique 0.096∗∗∗ 0.007 0.112∗∗∗ 0.016
(0.022) (0.015) (0.021) (0.027)
(0.024) (0.026)

Confiance
Confiancce élevée -0.764∗∗∗ -0.708∗∗∗

(0.124) (0.136)
Distance Génétique x Confiance élevée 0.109∗∗∗ 0.101∗∗∗

(0.018) (0.020)
Xénophobie
Xénophobie élevée 0.510∗∗∗ 0.451∗∗∗

(0.136) (0.125)
Distance Génétique x xénophobie élevée -0.081∗∗∗ -0.072∗∗∗

(0.020) (0.019)
Observations 906,729 906,729 906,729 906,729
Effet Fixe Année Yes Yes Yes Yes
Effet Fixe Origine Yes Yes Yes Yes
Clusters 2,069 2,069 2,069 2,069
R2 0.25 0.25 0.25 0.25

Notes : * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. Le tableau montre les estimateurs OLS. Le niveau d’obser-
vation est celui de l’individu.

l’altérité. Le tableau ?? montre ces résultats.

À la différence de ma recherche sur les activités missionnaires en Afrique, cette

partie de la thèse ne se concentre pas sur la persistance d’un évènement historique

en particulier. Au contraire, l’analyse est conduite principalement avec des données

contemporaines. La persistance est portée par les origines migratoires, qui peuvent

dater de plusieurs générations. La question est donc de savoir sous quelles conditions

ces origines sont des variables de prévision pertinentes du succès économique. Je montre

donc qu’une des conditions centrale est l’attitude moyenne des sociétés envers l’altérité.
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