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Srmmary - The 199ù hat uitnesed a teuiual of anti-patetty prcjeor 0n the Part 0I
aid zgenciet Thete haw taken the font of vrt,Et and dtueloping af irdicatort, at tuell

4r operatilnal projecx ditti/tg al itt\rtuing the liuing conditiou of tbe poore , Bated on

exanplet drau,n fron tbe characteristiu af Sub-Sabaran Afncan uononiet, thh article
atteTtlptJ l0 lhou tbal there prlje.B nitunderstand cntain ùechdtifit+ tubi.b.an brng
about d rtatu of poær4, and, conteqnnt$, nitndtntand tbe really uulnerable grorpt
In palticulal, the andoling canceptiou of aid projeat are reJtricted Io a franeuorh
ubere incone ù expresed anll in ttatit uonetary ternu. Thel take little accotnt of the

enuira mmts af inttdbiliry ùat are qecrfic ta there eco ,rùiet Moreatet, therc aid pro-

jec\ do nal tdhe int| accaanl lbe iflltil,tti\/t ruhich energe frott therc enaironDurltJ dnd
uhirh utablrh canplex iflîertet Plrdl inlarante nethaninu; thete nechanittu ue rn-
diuiduaL at asex, bû theJe a$etr are ri*1 in thewe/uet. Tbe literanre hat already
atallsed these rctbdflintlt it the frattnuork af *angiu of diuentfrcatian uithin tbe

fanily or bowehold. Tbit artitle adds the nalti1le nenuorfu that indiuidaah acqxirc
i/t older t0 cotet lherDteluet fran rift, eæt thrngh thete nehuarhs getuate cath. Situa-
trcu af patutl renlt fron the failure o/ thae prarcset, conpar*l wûh ather rtrutural
itzatiou furiuinglrot the inabilitj ta ulrh, drle to the lîexpeîted euntt that can af-
leo inditiduk, or the dtnogruphic cotfigtratian of thir Anthip.
In tbe fint part of tbe article, the lanûer in tubich cunent\ exitting nruy of po-

um1 are catied lt/t dre criticall) analyted, at uell at lhe context of existng
contwints tuitbin ard agenciet Tbe æcand part lay 0 t d c\nceptiorl of puible ex-
planatory prlcette! of poterty, bated on tbe notian af claitu in the fiiture on indiui-
dualt, at these cldi t reprerent today\ uealth. The incorparatian af rhit .ziceptill
inlo lhe connnonly ased inttrnnen af neasurenent could inproue the latter\ effitienry,
althoagb the palitical econony of aid, in addition ta tbat of ftcipieflt $atet .urrentllt
in crisit, it flat fatorable t0 d cbange in carceptr or plans of actian.

Aide et pauvreré:
remarques sur les
analyses de niveaux
de vie en Afrique

Mots-clés:
pauvreté, aide, Afrique
subsaharienne

Résumé - La décennie des années !0 a connu un renouveau des protets de lucre
concre la pauvreré de la parr des agences d aide A parrir d exemples rirés des é(ono-
mies d'Afiique sub-saharienne, on monrre que ces projets méconnaissenr cerrains
mécanismes qui peuvenc faire basculer dans l érat de pauvreré, er par conséquenr les
catégories réellement vulnérables En parriculier, les conceprions sous-jacenres aux
actions d arde demeurent dans un contexte de traducrion monérarre er srarioue du
revenu Elles prennenr peu en compre les environnemenrr instables spicillques à

ces économies. Cet arricle examine les muhiples réseaux qu acquièrenr les rndrvi-
dus pour se couvnr, eu égard à ce que ceux-ci génèrenr des coûci. Les situacions de
pauvreré son! issr-res de l'échec de ces processus, à côré d,aurres srluarions strr.tcru_
relles dérivanr de I'incapaciré d accéder au rravarl en raison d'aléas affectanc les rn_
dividus ou la configuraoon démographique de la parenré.

* CNRS, CERED (Unnelitl de PatirX-Nantere), 64, bd. Arago, 7 j013 pans.
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J A notion de "pauvreté" et celle de la "lutte" contre celle-ci ont été
l-t remises en avant au débur des années 90 par les insritutions

d'aide(1). La conceptualisarion er la mise en place des ajustements struc-
rurels, en parriculier, avaient occupé le champ de l'économie du dévelop-
pemenr durant la décennie 80. La Banque Mondiale tend à se poser rcr

comme chef de 6le, de par sa prééminence finanrière er polirique, et de

par sa visibiliré'1r. Les autres bailleurs de fonds{r/ participent à ce regain

d'intérêt à un degré variable, parfois critique:ainsi les travaux sous-ja-

cents à l'élaboration de l'indice de développement humain du PNUD
0DH; t"r.

On commencera par aborder la notion de pauvreté, la nature des mé-

canismes qui génèrent celle-ci et de_ceux qui sonr supposés Iatténuer. A
partir de références ouest-africaines r", on analysera une série de mécon-

naissances affectant la problématique des institutions d'aide, tant dans

hendent difficilement la pauvleté comme processus: ses dimensions

complexes font l'objet de Ia seconde partie, en particulier la capacité à

aa,ir..n ceuvre des stratégies d'assurance utilisant les créances sur les

individus, dans des envirônnements caractérisés par I'instabilité des

droits de propriété et celle des conditions d'accès aux ressoutces

Den Raffl-
s qu on an-

d en égale'

POUr e r€ste

certes seule respoosable des lacunes qui Pourraienr subsrster'
(?) Nocamme.rr en cermcs de rolume de pu r le déve-

loppement dans le monde de la Banque Mondr pauvreté'

,rr'iii d'on" abondante littéracure sur ce thème, de réduc-

rion de la pauvreré (1991), constituenr un des de ce re-

nouveau d'artention
rJ) Par e*.mple lc PNUD ou la Communauré européenne'
(l) Ou ceux de cermrnes agences brlarérales, en parcrculier scandinaves 

-Voir
p". .".Àpl. Gibbon (1993), jul-I-arsen (n d ), Engberg-Pedersen et zl (1996\'

Baulch (1996)
(J) La,tteu. n effectrré des séjours régulrers de plusreurs.années dans la sous-ré'

gron. ù partrr de lq'8, norâmmenr en Côte d lvoire idn( dâns une Persf'ecrrvc de

recherche que poLlr des atÊnces d dlcle.
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L'aide au développemen! e! la pauvre!é: quelques repères historiques

Loin d'êrre inédirs dans la lirrérature du développement, la pauvreté et I inégaliré éraienr des thèmes majeurs à la fin des

années 60, Dotammenr à travers les projets de développcmenr ruraux "inrégrés 
, er, en milieu urbain, les projets centrés sur

Iemploi et sur Iamélroration des condrrions de vie des urlnins les plus pauvresir)r. Les années 80, avec la crise de la detre er

les ajustements structurels, le rôle grandissant des instirutions de Brenon !7oods er une "disqualification" progressive, poli-
tjque er économique, des Etats en déueloppement, en pa(jcuUer africains, introduisirent un changemenr de paradigme
fondé sur I universalicé du modèle du marché Une émçrc oarquante dans l analyse des lacunes des programmes d a,ùsrement
er de la redéfinirion de la notron de pauvreté esr celLe de Iouvrage sur I'ajusremenr à "visage humain' (UNICEF, l!87)
Celui-ci préconisait des poliriques macroéconomiques renanr compte des grouprs pauvres, accompagné d'une réacrivÂrion
du concepr de "besoirx essenriels (la producrion alimentaire et les rofræructures sociales) Les effe(s conrracrionnisres de

ces poli(iques ont conduit les agences daide à élaborer la notioo de ciblaEe (targctind àes actiois orienrés sur la pauvrcré,
ainsi que celle de 'groupes mlnérablei. Les agences recommandenr des dépenses pr.rbliques pour les secteurs sociaux et des
"filers de sécurité" temporaires, des poltiques de transferrs er de subvenrions, exécurées via les donareurs cr les Erars(7), €n
conrrære avec les grands paradigmes des décennies précédenres'3)-

La nécessrté de disposer d insnuments dt mesr.rre adéguats s est progressrvemenr imposée, eu égard à la dégradation des
adminisrratioos statistigues pos ccoloni ales 

(91 
er au caractère épats cr hérérogène des données diponibles (receÀsements, en-

quêtes budgecconsommaaon, enquêres secrorielles, erc ). Cest dans ce contexre que, en I!80, la Banque Mondrale met en
cenvre I exercice LSMS (Lieing Stzndzù Maureaerl Szrry), dispositrf d enquêtes lourdes multisectorielles, puis, à la fin de
l!87, le projet DSA (dimensions sociales de Iajustemend, axé sur IAfrique Ensuire, la Banque a réacrivé le concepr de
l évaluarion de la pauvr é t ponr,, atlut !nù,componant un voler rpglé profilde pauvrerd;. ainsi que des analysis des
dépcnses publiques er des Politiques macræconomiques er sectorrellesrir'). Parrir intigrante de la srrarégie de "rédr.rction
des ennées 90, ces exercjces dénotenl une validârion implicrte de léchec des 'dimensions sociales de I'aiusr€m€nt . On Darle
moins de développement que de pauvteré, après que la prééminence accordée aux rééquilibrages macroéconomiques arr placé
celle-ci à I arrière-plan au débur de la décennie 80, et devant le consrar que la prise en comDre de la "dimension sociali de
I ajustement n a pu arrinuer les effers du dëcln des économies afrrcarner. in rerÀes de dégraàarron de nrveau de v,err /,

Parallèlement à la mise en place de dispositifs de mesure, dans la seconde moroé des années 80. la Banque Mondiale. sui-
vie plus tard par d'autres bailleurs multi- ou brlatéraux, a abordé la quesrion de la F,auvreté par le biais d àctrons d arrénua-
rion et de_transfer$ derevenus drrrgis sur les "groupcs-cibles" ou vulnérables En Afrique un point de déparr a éré le pro-
gramme PAMSCADT''' au Ghana en 1987-88, qui fut cependant confronté à des pressions poliriques jans le choix'des
groupes Mnéficiaires. D autres projcts d "acrions sociales ont cenré de conrourncr cei conrraintes ressorrisanr à l'économie
politique, par des micro-crédirs ou par des programmes nr pouwnr arrirer par définrson qu€ l€s plus démunrs, en reprenanr
par exemple I idée ancienne, lancée notammenr par le BIT, de rravaux d inrérêt public dcstinés a'i plus pauvres.

Les agences d'aide onr également consrruir d'autes types d'insrrumens, en particulier des indicareurs sociaux (éduca-
tion, santé, inftas(ructureO Ceux-ci se focalisent à la fors sur les dÉpcnscs publquis qui sonr allectées aux infrasrructures so,
(iales et sur leur acc€ssibiliré d'un poinr de vue microeconomique; ils complèrenr les donnécs des enquêres rrJl Lr pNUD a
élaboré en 1990 un rndice de développement humarn (lDH) synrhérrsanr rrois drmensions, la longéviré, l'éducation et
l Âcces âux .essouices, er permetranr des compararsons jnr€rnational€s,,4,, s intprrant des rravaux d,A. scn, I'lDH met en
âvant des conceptions plus compréhensives dcs standards de vie, du bien-être et de la pauvreré, er ré(rlçe l é(roiresse de (ri-
tères du revenu ou des besoins essenriels

en (n.d ) pou.l hrsrorique des conceprs: schémariquemenr, drns
e, pu,s cell€ de ta déFndance, puis celle d€s 

,besoin, 
essenrjels

de ciblage, de rransfeas et de subvenrions, voir par exemple Van'ells posenr en rermcs d éconornje polirique
u. une arSumenraûon sur un e.hanrillon d€ dix pays africa,ns
9), ccrj,s ( 1994)

Ie dévetoppemenr de l99n
nru une c.oi"an.e an.,Flle moyenne dr 2,6% sur la periode
à l% (Banque Mondiate, .apporr annuel l99l). rin D96, lâ
t90 milliont vivair en-d€ssous du seuil de paurreré

8râmme ayanr connu une con€eprior €r une visibiljré anatogues a

r/') si 16 déptnses publigu.s ræll€s à <do.rère s(iat se snr mainrcnu6 en Âfriqu€ rub,s.nâ.,enne dars Ia déc€nn,e 80, tes dé-penses socrales pac rêre onr subi ùn déclin margué, excepré au Ghana er en oug-a"iv.al s*r, Dl:,, talre, a a, s;çiu]*tsui Sahn, 1992).

'r4) Voir par exemple Desai 0991) pour te dérail d€ son étabor.rion, Dumonr (1994) pour 
""c cnaque
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tA coNcrprroN DES pRoIETS RELATTFS À re, peuvnnrÉ

Devant les résultars décevanrs des réformes mises en place au débur
des années 80, les programmes de lutte contre la pauvreté ont suivi la ré-
flexion sur les économies africaines er sont devenus plus pragmatiques.
Ils ont comporté cependant une série de lacunes técuttentes"'' - bien
que les différentes agences d'aide aient des conceptions diverses de la
pauvreté, elles demeurent généralement de facto à I'intérieur du cadre

conceptuel des institutions de Bretron \?oods (Nelson, 1989). On
aborde ces lacunes avec les exemples de Ia conception des projets orien-
tés sur la pauvreté et de leurs outils de mesure, enquêtes et indicateurs,

cenmés sur le revenu et la consommation. Même pour I'IDH, où les an-

ticioations individuelles sur I'existence et leur contexte social sont mieux
prises en compte, Ie concept de pauvreté s'appuie sur l'idée d'un manque

d'accessibilité à cerrains brens: dimension incomplète, à I'instar de la

conception en tetmes . Entn, on examine les

problèmes de cohérenc sur les politiques d'atté-
nuation er leur définit , et donc les limites po-

sées par les contextes locaux et l'économie politique de I'aide

La conception des enquêtes

Avant d'en analyser les limrtes, on présente les principaux traits du

dispositif des enquêtes LSMS. Ce sont des enquêres lourdes appuyées sur

dei quesrionnaires détarllés au niveau des ménages. Ceux-ci sonr destinés

à mesurer la consommation, les revenus et les aurres asPects sectorlels

comme la santé, l'éducarion ou la migration (avec des enquêtes sur les

posible).

Les premières enquêres ont concerné la Côte d'lvoire (1985) et le

Pérou (i98t-86). Elles s'étendent désormais à tous les continents En

Iabsence de données cohérenres sur les ménages, leurs résultacs sont in-

(IJ) Celles-ci dorvent routefois être mises en persPccrive er relarivi\(es
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tensivement utilisés par les chercheurs et les décideurs 
(16). Leur concep-

tion a évolué dans le remps, en fonction des siruarions er demandes des

pays concernés (Grosh er Glewwe, 1995).

Le projer "Dimensions sociales de I'ajustement" (DSA) comportair
égalemen_t des enquêtes lourdes, de type LSMS (dires "enquêtes inré-
grées )" ". De fait, devanc les difficulrés de mise en æuvrc cr les coûrs
élevés, on a le plus souvenr choisi de réaliser des enquêtes plus légères
(dites "enquêtes sur les priorités"), Ces dernières étaienr supposées four-
nir des données en quelques mois. Elles visaient la mesure des revenus et
des dépenses rorales des ménages, à l'aide de quesrionnaires censés durer
moins d'une heure sur un échanrillon imporrant de ménages (au-delà de
6000 ménages en moyenne). Entérinanr par là les insuccès des pro-
grammes d'ajustement, er le constat, assez opaque pour les seuls sratrsri-
ciens-économistes, du piètre érat des enrirés administrarives chargées
d'exécuter et de fournir les résultats attendus, le projet avair aussr une

tage les rapporrs de force ambigus, fairs de méconnaissance et d'inlooc-
tions (corr,me la "conditionnalité" dans des domaines de plus en plus
poin:us du foncrionnemenr inrerne des organisarrons), entre bailleuis er
adminisrrations statrstico-financières narionales, à la fois dévalorisées et
atrirées par le "consensus de Washington" (Sindzrngre, 1994). Elaboré
sous l'égide de plusieurs institutions multilatérales (/9), 

dans une rren-
taine de pays africains, le projer DSA a réurilisé l'échanrillon de pays
africains de l'enquêre LSMS. Il a cependant connu de sérieuses urcrssi-
tudes au sein des insrirurions d'aide, renanr à la minceur des résulrars,
les réalités du "terrain" ayanr résisté à la mise en place du projet. A ce
jour, concrairemenr à leur objecrif, peu d'enquêres prioritaires onr pu

-.,--r"" Ën 199J, des.enquites de rype I-SMS a ns 18 pays Les
premrcrs-pays aux r6ulrars publiés onr éré: ,e, Gh";a, Ju_maigue, Mauriranre, Pakisran er pérce (pore ) 1991, Grosn er
Glewwe 1995).

. _ 
i/7/ Le projer DSÂ a assumé la responsabiliré des enquêres ljMS en Côre

d'lvoire, au Ghana er en Mauriranie. Dei enquêtes ,incégréËs on, éÉ ;;;;.. 
"nOuganda, en Mauriranie, à Madrgascar, o" Sf"agat ei en G";nUe (C.os-h .,

Glewwe I995).
I /3/ De typc rsr

tcrne. ec sur cel
ruel esr synrhérr :; ::"ffiPo-

f79) Banq,r" 
^
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fournir des informations rapides sur les effets de I'ajustement et sur les

mveaux oe vle_

Cerres, les "profils de pauvreté" qui ont suivi ont pris acte de ces la-
cunes. Il ne s'agit plus rcr de farre des enquêtes lourdes sur les revenus,
puisque les administrations restent désespétément inefficaces et I'objet
(les niveaux de vie) long et difficrle à quantifier, à discriminer, à rradurre
en données discrètes. Il s'agit de collecter, dans un pays sélectionné,
roures les enquêtes disponibles (budget-consommâtion, enquêtes agri-
coles, indices des prix, etc )pour tracer la ou les "lignes de pauvreté" dé-
partageant différentes catégories de pauvres et définissant leurs caracté-
risriques (région, occuparion, revenu, consommation, type de ménage,
etc r'"'. Visant davantaee à rassembler toures les données secondaires dis-
ponrbles (qui ne sonr paradoxalement pas toujours traitées sur place par
les services locaux), I'objectif se situe ici en rerrait des visées anrérieures :

celles-ci tenraienr de construire une image transversale exhaustive de la
distribution des tevenus..t d. pro-ouuoir, via la réalisation d un projer
par les capacités locales, I'appropriarion ec Iapprenrissage par les admi-
nistrations starisriques narionales''". Plus pragmarique, sans doure en
raison des difûculcés d'exécution des projets antérieurs, I'approche "pau-

vreté" tente de synthétiser des données de consommation ou de revenu et
de déterminer des lignes de pauvreré absolues ou relarives, axées sur le

calcul d'un panier de besoins essentiels (Dayton zl al.,l9%), difficile à

détnir selon les concepteurs mêmes du projet.

Une première observatron critique tient à la concepcion problématique
des enquêres Les services statistiques locaux n'onr que peu de prise sur
l'élaboration des questionnaires, souvent effectuée par les services des

bailleurs et leurs économisres. Ceci obère la qualité des données produices
en aval, qui pourtant servent de base aux analyses et politiques écono-

r:'r) On déûnit souvenr deux lignes de pauvrecé qui dans lcs enquêrcs LSMS
sonr fondées sur des décrles er correspoodenr approximarivement asx )OVo er I0Vo
les plus pauvres Ces deroiers sonr sous la ligne dice d "extrême pauvreré , en des-
sous de laquelle le mainrren de I rncégrrré physrque esr aléacorre. Pour la Côre
d lvoirc par excmple, Kakwanr (1990) la dérermine à 91 J9,1 Fcfa annuels; les rn-
divid.rs sirués au dessous onr une consommarion inférieure à 20% de celle de
I lvoirien moyen On peur aussi retenir la ligne des deux tiers du revenu annuel
moyen par rêrc (Vorld Bank I99)a) Ces lignes resreoc cependanr locales er ne
pcuvent scrvir à des comparaisons globales Une remarquable synrhèse des drffé-
renrs concepts er définirioos est présenrée dans Ravallion (1992a).

(27) Sur la période 1989-1994, une quaranraine dc profils de paLrvreté" (don(
1.1 pour IAfrique subsaharienne) avarenr écé réalisés, à parrir des divers marériaux
exiscanrs: enquêtes budger-consommarion, enquêres-ménages, r€censements, en-
quêres agricoles, prrx, sources inscicucionnelles, ecc., er également, enquêtcs ISMS
et DSA L enquête LSMS sur le Ghana a ainsi été commuée en DSA-Profil de pau-
vrecé (Boareng et el.,1990). Le nombre àe "pùl,ërry a e$nent!" esc desriné à s'ac-
croîrre: 10.1 pays érajent prévus au roral pour la fin de Iannée fiscale 1996, er un
roral de 117 sont programmés pour la fin 1998 (rVorld Bank 1995b)
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miques. Outre une longueur peu réaliste des questionnaires 
(22), 

certaines
questions, en particulier les questions directes, ne peuvent répondre sé-

rieusement à une appréhension de niveaux de vie réels, de même qu'eltes
présupposent une représentation uniforme de la pauvreté dans des pays

très divers. Par exemple, elles dénotent une méconnaissance des

contraintes pesant sur la mémorisation et des catégories cognirives, pour-
tant connues de la psychologie de la cognition "située". La mémoire n'est
pæ abstraite mais.déterminée par des images menrales er des valeurs (Co-

nein et al.,1993)'t".ll en est ainsi des quesrions sur les 'tevenus de Ian
passé", irréalistes même en Europe, ou bien sur les revenus de chaque "en-

treprise non agricole" des membres du ménage sur douze mois, la superfi-
cie totale de l'exploitation, la distance au Iieu de travail, etc.

A des quesrions portant sur les staruts et identirés individuels, er sup-
posant l'existence d'un "ménage" ou de liens de parenté et de modèles fa-

miliaux de type européen, il est patfois impossible à l'enquêté de

répondre; elles ne sont pas compréhensibles, ou bien elles ont un catactète

sensible ou secret, ou bien encore elles ne sont pas pertinentes (24). Depuis
H. Simon et son concept de "rationalité limitée" et de routine cognitive,
de nombreux rravaux concernanr la notion de rationalité, aux conûns de la
psychologie et de l'économie, ont montré que raisonnements et réponses

dépendent toujours de trois niveaux de contexte: l'énonciation, la com-
préhension, la situation IIs ont également démontré l'existence de brars

induits par la présenration des questions qualitatives (tenant par exemple
aux mots utilisés, à l'ordre des questions, Kahneman et al. l982tt''.De
même, les réponses aux questions quantitatives ou temporelles sont tou-
jours contraintes par les unités locales de mesure er 1es systèmes de comp-
rage (Jistances. temporalité souvent cyclique, etc.)''"'.

{22) Par exemple, quelques deux cenr quaranre quesrions dans l'enquéte priorr-
raire DSA (Grooraert e. al. 1992\

(2J) A commencer par la siruarron même de Iadminisrrarion dun quesrroo-
naire dans uoe sociéré paysanne africaine, souvent associée au pouvoir de coercirron
du polirrque (impôr dc caprracion colonial, recruremeot miliraire, erc ) et source de
téslstancc

r24l Perrinence au sens de Sperber cr Vilson (1986), information conrexruell€
permerranr d'inrerprérer ur énoncé Ce(te norion peut ôrre liée à des conrcxces de
pouvoir (par exemple, un enquêré ne peur répondre, car il esr plus approprlé qu un
aîné réponde à sa place, erc ) Cerraines informarions peuvenr être secrèrcs, arnsr
concernânr des parcies de parrimoine affecrées à des desrinations ricuelles, concer
nanr des lignages d'anciens caprifs, concernânr des sicuarions polygamiqucs
conflictuelles, erc.

(2i) Dâns de nombreux travaux, ceux-ci montr€nr commenr les quesrrons
créenc leurs propres réponses, cr les chèmes leurs propres conrexres IÆs individus,
ayant construir leurs pcopres modèles du monde, ne peuvent se penser eux-mêmes
en termes srârisriques. Lcs réponses n'ont pâs oécessairemenr de consisrance lo-
gique, car elles sonr d'abord contexruelles.

(26) Les difficultés posées par les unités de pesée locales sonr un exempLe bieo
conou
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La pluralité d'unités de référence pour un même individu, et donc de

transferts de richesse possibles, est également souvent imparfaitement
prise en compte(27): ceux, par exemple, qui sont effectués entre époux er

épouse. Pouvant produire et disposer de leur production de façon indé-
pendante, ceux-ci ne consrituent pas nécessairement en Afrique un "mé-
' - t)Ri t>.tt t'î ge"tzé) l norion délicate(-"'. Le mot peut créer la chose, à I'instar d'une
norion comme celle d"'entreprises non agricoles" (i,e. la traduction de râ-
lirés de "terrain" telles que: faire de la vannerie une fois les activités agri-
coles achevées), celle de "chômage" (10) (dont la réalité dépend étroite-
ment de la densité et du rype d'activité de I'entourage social), de même

que toure une série de concepts, tels que pauvreté, patrimoine, actifs du
ménage, etc.

De surcroîr, la nature déclarative des réponses permet difficilement
d'appréhender I'ensemble des activirés et flux non enregistrés pourtant si-
gnificatifs, on le sait, dans les économies africaines. Ceux-ci tendent à être

cachés (comme dans les pays développes, par ailleurs) et seules d'aucres

techniques permetcent de les satsir a minima: recoupements issus de don-
nées de comptabilité nationale, phoros aériennes, enquêtes spécifiques,

matrices de comptabilité sociale, indicateurs relatifs à la consommation
(par exemple Duruflé, 1992, Cour, 1994). Lauroconsommation ne pou-
vant, compre tenu de la mérhodologie, être rigoureusement calculée, on
arrive à des résuhats où les niveaux de vie sont très bas:comme par
exemple le Sénégal avec 90 500 Fcfa de rcvenu annuel per captta et 1991,-

1992 (Enquête sur les Priorirés), ou le Ghana avec 49472 cedis annuels
per capita en 1987-1988(r'l (Boaceng ei al. 1990), ou encore la Côte
d'lvoire avec 202 800 Fcfa annuels (Kanbur, 1990). Concernant la diffi-
culté à sarsir les variarions de prix relatifs en période d'ajustement et à dis-
poser de comptes nationaux fiables ec de données exactes sur les revenus

du secteur informel, Azam (1994) fair ainsi I'hypothèse de sous-estima-

rions fréquentes du PIB, et montre qu'on ne peut alors déduire quelque

effet négatif des réformes sur les plus pauvres. Le découpage des enquétes

pose aussi problème. II est Ie plus souvent régional ("centre", "est", etc. )

ou correspondanr à des zones écologiques ("savane", "zone aride", etc. ), ce

qui cependant peut recouvrir des types d'acrivités économiques er d'orga-

(27) Même une enquêre irussi sérieuse que I enquêre SDDES menée par L RoLrs-

sel au débur des années 70 sur le nord de la Côte-d'Ivoire avait amalgamé uniré de

producrion, de consommation et de résidence, localemenr discrnctes, rendanr rn-

urilisables les résulrars
(28/ L exercice IJMS comporte cependanr des efforts réels visant à renir compte

des difficulcés relarives au conccpt de "ménage , aiosi chez Rosenhouse (1989)
r29) Comme l ont monrré les travaux du réseau 

^MIRA 
dès les années 70

(Âméliorarion des méthodes d investrgation et de recherche appliquées au déve_

loppemenr, INSEE-ORSTOÀ{)
(Jo) Ainsi Ienquêre de profil de pauvreré du Mali crouve r-elle 0,8Vo de rz'-tx

dc chômage comre 24/. dans I enquôce DSÀ du Sénégal lMeyer 1993).
(r/) Avec t$ = 202 cedis à lépoque de I'enquêre (1987-88)
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nisations sociales très hétérogènes: présence par exemple dans un même
Iieu d'agriculteurs vivriers, de pasteurs, d'individus travaillant pour des
produits d'exporration, etc., donnanr lieu à des résultats comporrant des
"anomalies" ou rrop agrégés pour fonder des politiques "ciblées".

Enfin, cerrains comportements varient selon Ies sociérés et sonr quasi-
ment impossibles à connaître pour des raisons tenant au contexte de re-
cueil des données ou âux normes locales impliquées. Certains types d'in-
formations ne peuvent être appréhendés qu'après de longues périodes
d'observation et de mise en confiance: par exemple le patrimoine capirali-
sé en têtes de bétail, ou bien le nombre de membres d'une maisonnée,
dont I'oubli ou la remémoracion devant un enquêreur érranger peuvenr
correspondre à des négociarions sociales actives ("oubli" circonsranciel de
parents allochtones, émigrés ou décédés, d'actifs d'un patrimoine donr
I'ostentation, génératrice de jalousie, esr socialemenr risquée, etc.), ou les

biens donnant lieu à conflir. en Dafiiculier la rerre{r'l. Lensemble des

srratégies interindividuelles antérieures à et vis-à-vis de I'enquête esr rcr

oblitéré. Les notions de patrimoine et de richesse sonr égalemenr culturel-
lement codées, et peuvent ne pas correspondre aux catégories prévues dans

un questionnaire. Il atrive que certains biens (relevant notamment de la
sphère riruelle) appartiennenr à des circuits d'échange distincts et souvent
étanches, aux durées de stockage différentes; cette variation des rythmes
de circularion des biens modifie le profil d'un parrimoine (Guyer, 1995).
A l'inverse, comme l'avair déjà noté Gibbon, des questions importantes
sont omises ou seulement traitées sur Ie mode oui/non, ainsi I'existence
d ouvriers agricoles (leur nombre et leurs salaires n'étant même pas de-
mandés), alors qu'ils constituent certainement I'une des catégories sociales
parmi les plus "pauvres" et vulnérables. En fin de compte, I'accumulation
de lacunes de ce type peut aboutir, lors de l'exploitation des données, à des
profils de niveaux de vie passablement élorgnés de la réalité.

Les définitions de la pauvreté sous-jacentes
aux enquêtes

Tout au long de ces enquêtes, de même que dans la pluparr des in<lr-
cateufs sociaux usuels, la définirion même de la pauvreté reste conçue en
termes d"'avoir", d'accès et de manques: accès à la santé, à l'éducation,
au logemenr, à I'eau potable, à l'électricité, etc., i.e. aux "besoins essen-
tiels". Ceux-ci sonr considérés comme des indicateurs de besoins univer-

sur l'exemple du Rwanda I imoor-
ar arlle,rn la di"ergence de leur- re.
e, avec cerxK dune enquêce tapide,
: on ne parle pas volonriers de ques-
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sels, implicitement hiérarchrsés selon des normes de pays développés ec

érablis hors de leur contexte hisrorique et économique. Par exemple, le
"besorn" d'une éducation qui aboutirait à des emplois de fonctionnaire
ou de col blanc a cerrainement varié durant la décennie de crise et de gel
des recrutements mæsifs dans la foncrion publique anrérieurs aux années

80, entraînant une modification des anticipations concernant Ia renrabi-
lité de I'invesrissement éducatif sur la progéniture par le biais de la sco-

larité. D'une part, des travaux classiques sur la pauvreté, tels que ceux

d'4. Sen (1981, 1987), sont farblement intégrés, alors qu'ils ont profon-
dément renouvelé la oroblématioue avec les notions de dotations er

d"'entirlemenrs" , relations sociales cànférées par I'aptitude à la production
ou à l'échange, dont la carence prive d'accès à certaines ressources, en

premier lieu la nourriture: Ia pauvreté se définit ici comme le manclue
de cerraines captctrés (" capaùilitie:" ), relle que la possibrliré de participer
aux activités sociales avec dignité.

D'autre parr, le registre choisi accorde la prééminence à l'interpréra-
tion statistique{rrl, de la façon certes la plus rigoureuse à I'intérieur de ce

paradigme de mesure. On cherche à produire des indicateurs pertinents
tels que les lignes de pauvreré, à partir notamment de la ration alimentai-
re minimum, er trois rypes de mesures usuelles: pourcentage de la popu-
lation à la consommation (revenu) par tête en dessous de la ligne de pau-
vreré (badtomt ndcx), " profoodev" de la pauvreté définie comme la

différence enrre la ligne de pauvreré et le revenu moyen des pauvres (pouer-

ty gap index), "sévérité" de la pauvreté (mesure de la distribution des reve-
nus parmi les individus sicués en dessous d une ligne de pauvreré, ou me-
sure de I'inégalité parmi les pauvres)r'al. Témoigne aussi de la

prédominance du cadre starstique I'exploitation ad infinitan er raremenr

(lrl Ainsi les criciques adressées aux travaux d Â. Sen (Ravallion 1992b) ou les
analyscs rhéoriques de la pauvreté fondées surrouc sur Iaffinemenr de la formaLsa'
rion marhémarique, les différenrs modes de calcul de la ou dcs lignes de pauvrcrc
(Râvâllion 1992a); êgalemem le Pouety Redution Hanlbaoh ec le symposium édiré
par L. Squire (1991) qu; monrrenr le haur nivecu de rechniciré qui sous-rend lcs
enquêres

(J4) Vot: p , exemple pour une présenrarion d'ensemble Lrpron er RavalLon
(1995) cr Ravallion (1996). Les mesures de la pauvreté lcs plus souvcnr utilisées
apparciennenr à la classe des indices de foster, Greer er Thorbcckc (FGT). Ils
consriruenr un élargissemenr d un rndice relarif à I'individu pâuvre moyen, pro-
durr du racio de pauvreré, q/n (âve. q individus pauvres er n individus au toral) cc

du rario d écarr de revenu, utrlisé par A Scn, z-y,,/z (mesure de lécarr proporcion-
nel de I'individu pauvrc moycn par rapporr à li ligne de pauvreré z, avec y" le

revenu moyen des pauvrcs), sorr q/n.z-y,,/2. Iæs rndices FGT renrent de dépasser

lindividu pauvre moyen er de mesu.ei les pauvre-s parmi les pauvres avec un

paramèrre x d "aversion pour la pauvreré", soir 1/n J(z-yrlz)'(cf. Kanbur, [990).

Les lignes ou seuils de pauvrecé permettent de calculer le ou les écarts de pau-
vreté, définis comme le monranr de ressources nécessaires, eo pourcentage du cotal
de la dépense, pour atceindre le seuil de pauvreté poLu ceux situés en dessous (Roe

er Schneider. 1992)
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synthérique sur un coocepr de bien-être global, de chaque volet possible
(éducation, nutrition, erc.), qui n'intègre pæ l'historique er les conrexres
socio-économiques de recueil, ou, par exemple, la disponibilité ou le goût
pour les biens et services choisis dans le questionnaire. Les diverses causa-
lités er dynamiques possibles de la pauvrcté sonr dimcilemenr appréhen-
dables ici, surtout si les enquêtes n'ont éré effectuées qu'une seule fois.

Situés à I'intérieur d'une conception "modernisatrice" du bien-être,
celle du paradigme de I"'instirurion du projet de développemenr" (Fer-

guson, 1!!0), de tels exercices amènent nécessairement à des résultars où
les pauvres sont en milieu ruraL et les riches en milieu urbain. C'est le
cas de toutes les enquêtes, par exemple celle qu'a érudiée Kan-
bur (1990) pour la Côre d'Ivoire oir 60% de la pauvreté se rerrouve en
zone de "savane" (de revenu moyen de 100800 Fcfa annuels de 1985),
ou celle du Ghana où la capitale Accra ne comporte gue 1,8% àe la ca-
régorie des "très pauvres" (Roe er Schneider 1992, Boateng et al. 1990).
C'est aussi le cas de l"'enquête sur les Priorirés" du Senégal, qui montre
que le revenu monéraire moyen rural est le quart de celui qui est ob-
servé en ville. Lélaboration méthodologique laisse ici pressentir une cer-
raine circularité du raisonnement concernant les catégories de région et
de revenu. En effet, plusieurs concepts y sonr assimilés: faible monétari-
sation, faibles revenus, faibles consommations de biens et services pu-
blics et privés. Cette circularité est présente dès qu'il faut comprendre
les mécanismes à l'origine des disparités de revenu (ainsi, au Sénégal, la
région du Fleuve a-t-elle des tenenus plus élevés que la moyenne parce
qu'elle présente un degré plus élevé de diversification, ou I'inverse ?). Les

causalités sous- jacentes resrent inexpliquées.

Ces lacunes sont également dues aux difficultés à saisir les phéno-
mènes d'autoconsommation er les transferts de revenu. et à Denser la
pauvreté aucrement que sous sa version stricrement monétaire. Pourrant
la sensation d'être pauvre, par exemple d'un paysan, est un fart multidi-
mensionnel, aux origines et expressions complexes. Si celle-ci apparaît
dans I'exploitarion des questio-nnaires, c'esr daos le cadre et Ie langage de
I'inserrion Jans le marche"''. En ourre. I'analyse en termes tl'avoirs,
de monétarisarion. d'accès à. ou d'insertion dans les différenrs mar-
chés permet une quantification sans doure nécessaire de lignes de pau-
vreté. Il est du même coup difficile de raisonner en termes de pau-
vfeté relarive à des environnemenrs donnés, qui permerrrair de dépàsser

(JJ) C esr par exempl. la rhèse d lliffe (1987) analysanr I hiscoire de la pauvreré
en Afrrque comme érroirement liée à l'économie coloniale. Ia nature ec les causes
de la pauvrecé onc changé duranc le XX' siècle. Dans un con(exre d abondance de
Ia rerre, les formes ancéleures, "strucrurclles , ne définissaienc pas des classes de
pauvres, mais des individus en siluarion de pauvrece parce qui drvers alias les
avaienr empêchés de disposer de force de rravail, la leur propre ou celle d aurres
individus. Excepri dans cerrarnes zoner, l, rareri de la rerie esr un farteur qur n a
émergé que lenrement en Afrique.
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le clivage rural-urbain et l'hypothèse a priori d'une Pauvreté avant tout
rurale. Celle-ci bloque la compréhension d'une pauvreté urbaine crois-

sante, pourtanr apparemment mieux dotée en termes monétaires et

d'accès à des services publics: ces derniers sont ceftes coûteux une fois

valorisés par une lecture mactoéconomique des budgets publics (tou-
jours sous-jacente à des enquêtes en pr.incipe microéconomiques); I'ap-
proche en termes d'accès quantitatif omet toutefois la fréquenre dégra-
dation (ou les "surcoûts informels") de ces services sociaux urbains (donc

moins disponibles en réalité, Hutchful 1994 pour le Ghana). Cette per-
spective a ainsi des difllcultés à rendre compte de certains "profils de

pauvreré", comme au Sénégal, où des régions nettement plus pauvres

que la moyenne nationale, consacrent un budget supérieur à cette
même moyenne aux dépenses d'éducation (cas de la Casamance christia-
n 5'.(16);.'a., résulrati sont arypiques seulement sous I'hypothèse gue

le niveau de revenu détermine les choix de consommation.

Lidentification des groupes pauvres

Parallèles aux enquêtes, les politiques de transferts appuyées sur les

norions de ciblage et de groupes vulnérables restent le plus souvent dans

un schéma " tlp-drut" (des agences d'aide vers les plus démunis), non
sans une connotation d'assistance ("protéger les plus pauvres"). En outre,
ces politiques ont progressivement délaissé les objecrifs de génération de
la croissance pour ceux de réducrion de la pauvreré, celle-ci pouvant être,
de façon ambiguë, assimilée à la protection des groupes sociaux ("vulné-
rables") affectés par les réformes économiques (libéralisations, contrac-
rion des dépenses publiques, Jul-Larsen n.d.).

Les projets de transferts publics "ciblés" posent la question de l'efiica-
cité du crblage et des "ûlets de sécurité" ainsi fournis (Van de Vate,
1995), mais aussi, ce qui n'esr pas équivalent, de I'identification des

groupes et des mécanismes qui les rendent vulnérables, tâche délicate, car
ces groupes, er donc ces mécanismes, sont hé_térogènes, et ne sont pas né-

cessairement assimilables aux plus pauvres(r ". Lexemple du PAMSCAD
ghanéen en a éclairé les difficultés. Celui-ci, dont le succès ne semble pas

avoir éré à la haureur des attentes, représentait, à I'instar des enquêres, un
apport d'argent frais pour l'Etat récipiendaire. Il a consisté en une mo-

sar ue de groupes-cibles (petits agriculteurs, ménages pauvres, jeunes ur-

(J6) Voir l'"Enquêre sur les priorrrés' du Sénégal.
(J7l Sur I exemple des projers visânt à atcéouer la pauvreré centrés sur Ia di-

mension frnancière, Hulme er Mosley (1996) analysenr leur propension à ne pas

préfér s rendaor drfficile l'adminis-
rrario le Problème que les grouPes

ciblés à d'aurres groupes selon les

lois d des Paysans riches). Ils se ré-
fèrenr aux problèmes de ciblage analysés par Cornia er Scewart (1993).
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bains sans emploi, ménages ruraux du nord) er de projets dont le caractère
anti-pauvreté n'apparaît pas à première vue - centrés suf de perirs rravaux
publics locaux, la résorption de I'habitat spontané('d', le sourien des

écoles secondaires publiques rarement fréquenrées par les plus démunis, et
Iaide aux agents du sec-teur public licenciés en raison des mesures du pro-
gramme d'ajustemen!{t''. Cerre dernière "cible" sera ultérieuremenr une
composante essentielle des "groupes vulnérables" (avec celle des "diplômes

sans emplois"), pour les nombreux pfogrammes analogues financés par
I'ensemble des donateurs. Ce type de prcgrammes n'est pas relié à une
analyse systématique du poids et des revenus de ces groupes au sein de

l'économie. On a pu lui reprocher de donner une prééminence aux crirères
sélectionnant les groupes sociaux ayanr la capacité de se faire entendre
("t'oicing") sur ceux qui se fondenr sur Iidentificarion des groupes rëelle-

menr les plus pauvres, ou d'operer un ciblage hétérogène(40r. Pour des

raisons certes différentes, ces éléments ont pu éroder la crédibi té locale

de ces programmes, tant auprès des gouvernements que des bénéficiaires.
De fait, I'acceptabilité politique aisée par les gouvernements locaux de ces

programmes compensatoires, fondés sur le soulagement temporaire, a éré

un crjtère de choix et de réplication implicitement reconnu par les dona-

teurs (Nelson, 1992). Certains projers sociaux ont tenté de contourner
cette approprianon des bénéfices par l'économie politique locale zz des

types de travaux ne pouvant intéresser les plus nantis (par exemple assar-

nissement). Ils se sonr néanmoins heurtés à des problèmes identiques de

cohérence entre concepts et action.

En ourre, de nombreux projets sont handicapes par une dispersion
croissante, car la méthodologie qui s'appuie sur les groupes-cibles tend à
multiplier ceux-ci. [r projet DSA a eu pour ambition de rassembler des

élémenrs multioles. ainsi les actions adressées à la "société civile" et la
mise en place dbnquêtes dans les services statistiques administratifs. Il n'a
pu les articuler de façon cohérente: d'une part, en raison de I'inconciliabi-
lité, à laquelle sont confrontés tous les bailleurs, à satisfaire à la fois les ob-
jectifs politiques à court terme des élires administrarives et urbaines, dont
ces mêmes bailleurs sont les interlocuteurs statutairement obligés, et les

objectrfs d'une "société civile" souvent réduite à l'impuissance ou à la
désarticulation de par ces mêmes élites; d'autre part, en raison des

rythmes hétérogènes propres aux deux registres de projets, ceux qui doi-
vent être "opérationnels" et "visibles" rapidement et ceux qui visent à la
connaissance d'un objet ou processus donné. Ainsi les longs délais de toute

(J3) L.rpéri..rc. d aurres projers de réhabilirarion urbaine avair déjà monrré
que le renchérissemenc des rerrains qui en découle rend à profirer davanrage aux
classes moyennes qu'aux individus les plus pauvres.

t'ot Eraza.,c Ræm1 Ptagran (ERP\.
('o) Voir Hurchful (1994) pour une cricrque du programme ghanéen, renanr

aux délais excessifs, au grand nombre de projers ec de donateurs impliqués, à soo
aspecc de courr terme, er à sa focalisacion sur des 'nouveaux pauvres , 'polirique-
ment volariles'. Vorr aussi Gibbon (1992).
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activiré de collecte de données statistiques sont faiblement compâtibles
avec la rapidité de résultars requise par des "programmes d'urgence d'atté-
nuarion de coûrs sociaux", Dans leur prémisses "antipolitiques" (selon

I'expression de Ferguson au sens du déni des contextes politiques de

I'aide), ces contradictions ont éré difficiles à analyser et à maîtriser. finré-
rêr récent pour la "faisabilité politique des réformes traduir précisément

une perception croissanre de ces difficultés'"/.

Un autre exemple de ces problèmes de cohérence touchant l'ensemble
des agences d'aide (si toutes veulent lutter contre Ia pauvreté, chacune a

ses propres conceptions des moyens, aboutissant souvent à des séries d'ac-
rtons ad bot) esr la notion de "filet de sécurité" (vfety na), dimension fré-
quente des projers d'arténuation. Les groupes-cibles sont de deux ordres:
les groupes "vulnérables" comme les diplômés et chômeurs urbains, et les
"pauvres chronigues", pourtant manifestement distincts sociologique-
ment. Egalement ancienne et remise au premier plan, certe idée consiste
en rransferts de revenu ou en fournitures de biens et services subvenriclr-
nés et ciblés permettant aux plus pauvres d'accéder à un panier de biens
minimum, et elle fonde les programmes opérâtionnels de nombreuses ins-
titutions donatrices (I7orld Bank, 1995a). Elle peut être entendue comme
une orise au sérieux - et une confirmation - des transmissions er de I'ex-
tension de mécanismes d'appauvrissement durant les réformes, et de
l'émergence d'une logique d'æsistanat, pour des groupes sociaux pfécis,
prenant le pas sur une logique de croissance. Cerre idée s'inscrit dans le
paradigme de la sarisfaction des besoins essentiels, mais, comme le sou-
ligne P Srreeten, un programme de besoins essentiels, s'il n'est pas repris
par d-es reiais locaux, ressemble rapidemenr à un "programme de chari-
té" re-l. 

Quelques mesures typiques des a;ustements, comme la suppres-
sion des subventions étariques aux intrants agricoles, ont précisément pu
conrribuer à l'aggravation de la pauvreté de certaines catégories sociales
(Stein er Nafziger, 1991). Les "filers sociaux" et subventions marquent
ainsi un retrait par rapport à I'orthodoxie qui a sous-tendu les politiques
de stabilisation, et une reconnaissance, à la marge, de la fin des discours
parfois exagérément oprimistes prévoyanc la croissance si les politiques
appropriées sont mises en ceuvre(4Jl, Ils marquent aussi, paradoxalement,
le risque de nouvelles primes à la rente corruptive, pourtanr continûment
attaquée par les institutions d'aide, et de distorsions pénalisant les écono-
mies locales, agriculture er petite manufacture, lorsqu'elles produisenr des

biens de première nécessiré faisant I'objet de subventions.

(4rl Par exemple Haggard er Kaufman (19)2), or Haggarà, Lafay er Morrisson
(1995), parmi de nombreux travaux

(??) Cité par Jul-Larsen (n.d.). Celui-ci observe que les accions de soulagement
ciblées courenr le risque d'êrre au mieux de la charité, au pire peuvenr créer des

déséquilibres (mainrien de groupes pauvres ne pouvant plus subsister saos aide de-
venanr concurrents d aucres groupes non aidés),

(4, Poliriques qui relevarenr souvent du "uitbful tbinhing", àésir plus que réa-

licé
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La disionction vis-à-vis des autres dimensions
des projets de lutte contre la pauvreté

Cet ensemble d'élémenrs a conduit ainsi les institutions donatrices,
dans le même mouvement des "actions sociales" ciblées sur la pauvreté
parallèles aux enquêtes, à favoriser la montée en puissance des ONG
dans le dispositif d'aide. Ces dernières furenr progressivement chargées

d'une fonction de résorption de la pauvreté dutant la décennie 80 (Lan-
dell-Mills, 199)). Ce choix entérine le registre de l'assistanar philan-
thfopique dans un horizon où l'on ne parle de croissance que pouf ne pas
"désespérer". En demeurant dans le registre "anti-po[tique", il efface les

contextes analysables en termes d'économie politique: les ONG locales

relèvenr aussi de stratégies entrepreneuriales ou de survie, ou de groupes

d'inrérêts. Dépendantes des donateurs qui sont leur seule sancrion, arnsr

que leur seul marché, elles sont par définition contraintes à épouser da-
vantage les demandes anticiÉes de leurs bailleurs que les besoins réels

constatés sur le terrain.

Par ailleurs. la montée en ouissance des ONG et de la notion de "com-

munâuté" chez les agences(44 dénote une confiance non justifiée dans la
pertinence sociologique de I'entité dite "communauté", dans une "société

civile" aux verrus associatives spontanées, enfin non bridées par l'Etat, et
palliant les dysfonctionnements publics. Certe "sociéré civrle", hypothèse

a priori ou projection, ne correspond à aucune râlité historique relative
aux procédures d'administration des Etats post-coloniaux, ni à quelque
râlité de rerrain, et se rrouve confrontée à des sociérés africaines segmen-
taires, oùr la décentralisarion politique n'a jamais signifié démocratie. La

récente mise en avant du "non gouvernemenral", de l"'associatif", qui, eu

égard à I'économie politique des sociétés africaines, correspond souvent à

des émanations de panis politiques ou de corporatismes, ou bien au grou-
pement de quelques individus ayant compris les nouvelles règles d'attri-
bution des fonds internationaux, dénote une vision valorisant illusoire-
meot les pfocessus décisionnels de typ "bottun-up", émanant d'un "niveau

communautaire". Ne sont pæ pris en compte les critères de structuration
de ce dernier, pourtant souvent poliriques et donc aux multiples rensions;
ces sructurations locales seraient de légitimité superieure dès lors qu'elles
émaneraient de la société, s'opposant ici à I'Etat. Une relle vision est liet à

une conception typiquement nord-américaine de I'Etat-Leviathan (4J), 
des

"cammanitia" qui seraient des centres de décision auronomes (et légirimes
puisqu'exprimant au plus près les desiderara des "popularions") et des as-

sociations coostituant Ies derniers remDarts conue un Etat concu commc

fl4) Par exemole Ie "Po*rty Redzction Handboo|".
(4J) Pourtanc d'origine française, puisque La Boérie fuc I'un des premiers phi-

losophes de la "so{iété concre I'Etar" Pour une cnrrque des illusions des donaceurs
sur Ihomologie enrre "sociéré civile et ONG au sein des nouvelles 'condrrronatr-
tés démocratigues , er de la capaciré de celles-ci à lurcer conrre la pauvreté, vorr
Chazan (1992).
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le vecteur des abus contre la liberté indrviduelle. Elle fournit également

I'arrière-plan aux références actuelles de la science politique portant sur le
déveloooemenr le"'.

De la même manière, Ia dimension instirutionnelle des projets anti-
pauvfeté se rrouve prise dans des contraintes structurelles. Outre l'écart
entre les enquêtes et les actions sociales entreprises avant les résultats, les

rnstirutions d'aide continuent à exclure les aspecrs politiques de ce type
de projets(47) et simultanérnent en resrenr dépendantes. La "dimensron

sociale" de I'ajusremenr a conçu des programmes ciblés variant en fonc-
tion de contraintes poliriques locales: loncrionnaires et chômeurs ur-
bains, puis "ruraux pauvres" (groupe-cible manifeste d autant que les en-
quêres monrrent aisément leur niveau de vie inférieur'ad'). [æs conceprs

de meilleure "gouvernance" er les objecrifs de "renforcement" de I'admr-
nistration, parallèles aux enquêces lourdes et souvent partie du même
programme, se heurtent ici aussi à un paradoxe: les fonctionnaires en

question se rrouvent ici désrgnés par des statisriques "irréfutables 
,

comme les plus nantis du pays. Or, les grandes enquêtes sont censées

aider au foncrionnement ou à la création d'adminisrarions qui se sentent

stigmatisées par les donateurs, ce qui ajoute au caractère éminemment
sensible et contradictoire de ces cxetcices starisriques'" ".

En effet, d'une part, la lourdeur des enquêres rend difficile leur répé-

rition, ainsi qu'une production d'informations régulières sur les évolu-
tions, et surtout sur les dynamiques et les processus de causaliré à

l'æuvre délà absenrs des questionnaires. La Côte d'Ivoire est ici une im-
portante exception (avec le Ghana): les enquêtes-ménages LSMS, ayant

pu êrre répetées après la période 1985-88, en 1992-91, montrent une in-
cidence de la pauvreté passant de i0% àe la population en 1985 à 46%
en 1988 er 60% en 1992, ce qui n'est pas sans suscirer des inrerroga-
tions sur la pert;nence des politiques adoptées localement (la disponibi-
lité de données longitudinales indique un plus grand accroissement rela-

tif de la pauvreté urbaine, Demery, 1994| D'at:rre parr, liée à des

objectifs de niveau très différent (efficaciré des quesrionnaires et tenfor-
cement des capacités administratives), cette lourdeur a indurt des délais

de résukat - parfois de plusieurs années - accentuant la déconnexron des

résultats des enquêtes d'avec les "actions sociales" et la programmation

rar'l Ainsi la littéracurc néo-insriturionnalisce relative à la "gouvernance et à la

gesrion des ressources communes ("connani'), par exempLe Ostrom (1990)
r47) Ce refo,rlement rouche égaLemenc l'écooomie poLicrque de la pauvceté, er

noramm€nr la responsabiliré des dirigeants ec groupes d inrérêr policiques dans les

siruârions de oauvrecé africaines;voir Baulch (1996) conrrasranr ceci avec la ré-
duction de la pauvreré en Asie du Sud-Esr, où les résistances des élires rradirion-
nelles onr éré sérieusemeor bartues en brèche.

(48) Commc par exemple au Sénégal, où les revenus des foncrionnaires soot 1,4
fois supérieufs à ceux des ruraux Voir les résukars de I'Enquête Prroritaire (1991).

(49) Sur les projets de reoforcemenr des capacirés adminisrrarives, votr par

exemple Li"dauer et Nunberg (1994).
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de I'aide aux décisions politiques et économiques des Etars concernés. De
fait, les politiques sociales, comme celles qui accompagnent une déva-
luation, devant l'absence récurrente de données sur les revenus ou la
consommation, se rettouvent souvent principalement fondées sur des rn-
dicateurs seulement macroéonom iqueir to'.

Le caractère extérieur des projets est intensifié - c'est déjà perceprible
dans I'organisation même de ces enquêtes - au sein d'administrations
médiocrement çrrformantes en raison de la contraction progressive des

budgets publics consacrés à leur fonctionnement. En ourre, ces projets
absorbent durant le temps du programme une grande part des ressources

humaines des services publics. Erant desrinataires de ces projets, ils en
sont par ailleurs t-rès dépendants dans leur fonctionnement quotidien le
plus élémentaire{"'. Les administrations, déjà désorganisées par la dé-
cennie de politiques d'ajustement réel et de surveillance des masses sala-

riales, notammenr celles de planiûcarion discréditées par rapport aux im-
pératifs de production d'informations de court terme Çacquemot 1!!1),
ne rencontrent pas ici les meilleurs moyens de "renforcement de leurs ca-
pacités", objectif cependanr oficiel de ces exercices. Les organisations
d'aide butent sur la diftculté à penser l'économie politique interne des

fonctions publiques et des institutions locales: les "justifications" de
I'accès aux postes adminisrratifs, souvent non fondées sur la compétence,
peuvent êrre renforcées par Ia nécessité de maintenir leur présence du
côté des agences d'aide (au sens de Bokanski er Thévenot, 1987). Abou-
tissant à une faible efficacité, un conseosus peut s'effectuer sut la contr-
nuation des projets, ou bien sur le rationnement de l'information statis-
rique qui constitue un imporranr ressorr du pouvoir des deux panies,
même si les motivations respectives sonr évidemment différentes. Ainsi,
en contraste avec les objecrifs de renforcemenr des capacirés staristiques
visés, les données, brutes ou traitées, ont pu rester dans certains pays

plus ou moins secrètes, confidentielles car concernanc "l'état de la na-

tion", sur I'iniriacive de l'Erar ou du donateur. En effet, moins qu'une
connaissance de la situation du pays, les enjeux réels sont parfois ceux de
la légitrmité et du maintien des positions administratives dans leur dia-
logue réperitif avec les agences externes 

(J2), entraînant des conflits po-
centiels sur la propriéré des données: les informarions stacistiques sur les
niveaux de vie sont en effet partout de nature "sensible".

Ôol Par exemple de rype prix relarifs des biens échangeables ec non échan-
geables (caux de change réel)

(J1) Un projet signifie la dorarion de micro-ordinareurs, véhicules, enqLrêreurs,
séminaires à rùTashington, erc., disposirif d incitarions non néglgable dans l'étar
du foncrronnemcnr hors aide des adminisrrarioos. Plus encore si le prolet esr loLrrd,
ces inciGrions corduisenr souveni à délaisser Iexécurion des râches ordinaires q un
service adminisrrarif

(52) "Poliics of nan ælorm" selon la jusre expression de Van de Walle (l!8!.
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LES DIMENSIONS COMPLEXES DE LA PAUVRTTÉ

Enfin dans la plupart de ces projets, les informations ou acrions rela-
tives aux pauvres, malgré les tentatives récentes d'uriliser des associa-
tions décentralisées, achoppenr sur une contrainte générale du disposirif
d'aide; ce dernier doit transirer er êrre avalisé par l'Etat, qui peur em-
prunter pour ces programmes. Ce drspositif doit donc maintenir celur-cr
comme passage obligé des progfammes d'amélioration du bien-êrre de
"pauvres" demeurant, comme aupafavant, silencieux rJ 7). Les institutions
d'aide extétieures sont ici dans une aporie: rraiter et avec les Etats et di-
rectement avec ces "pâuyres". Elles ne peuvent alors que s'adresser aux
organisations "représentatives de la sociéré civile" aux garanries cepen-
dant aléaroires (\?oods, 1991). Ce sont les limites d'une connaissance er
d'une action sans intermédiarion dont ces institurions ont une
conscience coissanre, malgré Ia littérature se développant autour du
thème, difficile à concrétiser, de donner la priorité aux pïpularrons (i1).

Dans cette seconde partie, on ébauche un cadre d'analyse des phéno-
mènes de pauvreté, prenanr en compte Ies sysrèmes de régularion des so-
ciétés africaines et leurs dynamiques causales. On tente d'y inrégrer la di-
mension temporelle, les spécificrtés des actifs et des srrarégres de
couverture du risque, avec notâmment la notion de réseau.

Intégter ce cadre dans les concep,rions er programmes évoqués ci-des-
sus ne présente pas de difficulté(JJ). Il s'agrt en effet davanrage d'en
complexifier les arguments que Ia forme, de relier un type d'environne-
ment, ici marqué pat I'insrabilité, à des calculs individuels specrfiques,
traitant l'acquisition de réseaux comme un mode de capitalisation et de
diversification qui, à une période donnée, peur appauvrir. en remps er en
argenr, si l'on demeure dans un cadre seulement monétaire. Les données
quantiratives issues d'enquêtes, décrivant un étar à un instant donné er
àécidant ex ante àes catégories de patrimoine perrinenres, restenr alors
faiblement informatives quant aux individus pauvres ou risquanr de
l'être, quant aux dynamiques de vulnérabrliré. On rappelle d'abord la
circularité des raisonnements reperable au sein des agences d'aide dès
que la richesse ou la pauvreté individuelles sonr référencées sur des uni-

-- t"' Conr-. I'a souligné l'évaluation cririque effecruée par le PNUD (1990);
voir âussi Gibbon (1992).

(t4) "Putting peaple fiur", selon I'expression habituelle. Voir Clemenrs (1991),
proposanr une réadapreoon des agences d aide les obligeant à "faire du terrain"

('J) Ia di-e.rsion des réseaux, par exemple, a ainsi été incluse dans des ques-
tionnaires sur les firmes ghanéennes afin de monrcer que celle-ci consriruair un dé-
cerminant imporranr des capacirés de croissance des entrepnses privées afrrcaines
(Barr. 1995).
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rés d'enquêre collecrives, les ménages, agrégés ensuite en groupes, et
sont convertres en revenus er accès à des ressources monétarisés. On oré-
sente enfin les éléments d'une conceprron plus adaptée i I'environne-
ment local de la pauvreré comme processus, dans des contextes écono-
miques ec policiques, i.e. Ia valeur des parrimoines et les droits de
propriéré, instables, issus de capacrtés à capitaLser et espéfer des rende-

ments via des droits sur les individus. Ces drorts et patrimoines restent
rributaires d'aléas indivrduels non totalement maîrrisables (âge, maladie,
parenté réduite, statuts de naissance). Ils ne constituent pas des garanries

permanentes car ils reposent sur un investissement sur d'autres indivrdus
égalemenr aléatoire, et sont chèrement acquis, en termes de privation de

ressources actuelles (temps, revenus, produirs agricoles, dépendants,

etc.).

Raisonnements circulaires et classements linéaires

Les résukars d'enquêtes ou de "profils de pauvreté" disponib)es en

Afrrque présenrent le plus souvent une série de régularités et de conclu-
sions communes. Les pauvres sont dans les zones rurales - ou, autrement
dit, les ruraux sont pauvtes. Dans le cas de la Côte d'lvoire, par exemple,
la "savane" regroupe plus de 60% de la pauvreté, en dessous d'une ligne
basse dite d"'exrrême pauvreté", et la capitale comporte le morns de pau-

vreté. Les producteurs vivriers sont les plus pauvres, puis viennent les

agriculreurs produisant pour l'exporration, ensuite les ménages du sec-

teur rraditionnel et les ménages du secteur privé moderne avant de cul-
miner avec ceux du secteur public, les plus riches, qui représenrent

moins de 1 lo àe la pawreté (Kanbur, 1990 sur I'enquête effectuée en

1985) La pauvreté esr icr analysée en termes de revenu (dépenses) et
d'accès à des besoins essentiels définis par des indicateurs quantifiant la

consommatron d'enseignement, de santé, de logement. Chacun des deux
critères donne le plus souvent le même classement. On trouve des résul-
tars analogues dans I'ensemble des pays africains.

Sans contesrer la véracité de certe hiérarchie. celle-ci oose toutefois
des problèmes d'idenrification des carégories: ainsi, les 'planreuts' de

cacao de Côte d'lvoire, souvenr analysés soit comrne unc_ bourgeoisie"
mythique, soir un pilier du capitalisme à I'ivoirienne('"', sont-ils ur-
bains ou ruraux, pauvres ou privilégiés ? On peut également en observer
le caracrère tautologique. Celui-ci esr issu de la définition quantitarive
retenue (panier de consommation des biens et services et satisfaction des

besoils essentiels), ainsi que d'un lissage de la norion de pauvreré qui
tend à lui faire perdre beaucoup de sa signification (les indicateurs étanr
construits essentiellement à partir de moyennes telles que les indices de

rt6) Voi. par exemple Gastellu er Affou Yapi (1982)
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pauvreté, même si les concepts de "sévérité" et "profondeur" visenr à dé-
passer ces moyennes). Cela s'exprime dans la définition fréquente, résu-

mée par Ravallion (1994\, de la pauvreté comme "manque de maîtrise
(cannand) sur les besoins de consommation de base," et de la ligne de

pauvrecé comme "le coût de ces besoins". Seule Ia consommation permet
de fournir une mesure qur puisse fonder des comparaisons entre diffé-
rents groupes er aider à constltuer un "profil de pauvreté", consomma-
tion de biens pnvés, mais aussi publics (éducation et santé primaires).
On peut y ajouter I'omission fréquenre de la qualiré des biens et services

du panier de consommation, noramment celle des soins et de l'éduca-
tion. Celle-ci est notoirement déficiente en Afrique, mars pourrant dé-

terminante si I'on veut procéder à des comparaisons entre gfoupes so-
ciaux, notammenr ruraux vs urbains ou raisonner sut les standards de vie
futurs lJ7). Cetre piètre qualité (qui équivaut souvent à une inaccessrbr-
liré de fait) n'est que peu prise en compre, au seul profit d'indicateurs
quanritacifs de présence ou d'urilisacion d'infrastructures

Cetre réduction de la pauvreté peur avoir des conséquences sérieuses.

Les statistiques et indicateurs centrés sur le revenu er la consommation
issus des enquêtes constrtuent la base des politrques publiques recom-
mandées: celles s'appuyanr sur des marrices de comptabiliré socrale et
leurs simuiations, ou bien Ies programmes de noyau de dépenses pu-
bliques{'d/. Ceux-ci sonr des allocations budgéraires aux secteurs sociaux
incompressibles. Ils font parrie inrégrance, avec les "filets de sécurité",
des programmes des agences d'aide, déterminant les types de rransfercs

ou subventions, ciblés ou universels, qui peuvenr farre passer une popu-
lacion au dessus de la ligne de paurrreté (Squire, l99l). Le soulagement
de la pauvreté, par le truchemenr de différenrs indices, peut aussi êrre
intégré aux modèles de programmation linancière (Chand et Shome,
1995)

Dans ce cadre, la dynamique des causalirés sous-jacentes reste cepen-
danr difficile à comprendre. Par exemple, on découvre le plus souvenr
que les ménages avec niveau d'insrruction élevé du chef de ménage sont
moins pauvres, ou bien clue les ménages qur diversitenr leurs activités
(comme au Sénégal) sonc plus riches Le sens des relarions causales est ici
circulaire, eu égard à la consrrucrion des catégories; avoir eu accès â
l'insrruction ou à d'aurres activités signifie qu'on a disposé de moyens
supérieurs en rermes de consommarion de biens, donc que I'on est moins
pauvre Les mécanismes sous-jacenrs ne sont pas explicités - les moins
pauvres tendent-ils à investir dans l'éducation ou sonc-ils moins pauvres
grâce à celle-ci ? En ourre, le concept de ménage reste malaisé à utiliser,
car il masque I'hérérogénéité des unirés qui le composent et la possessron

par ses membres de pacrimoines disrincrs en son sein: ceux-ci peuvenr

'J7) Er si l'on veuc érâyer des rhéorres de rype croissance endogène
(t8) 

Care Pabln Expcndtrura Prograttt..
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être redistribués ou non, en foncrion de règles précises er variables selon
les sociétés. Par exemple, à côté de revenus agricoles collecrlfs, ceux tirés
d'activités individuelles (artisanat, commerce, parcelle personnelle) peu-
vent être conservés pour soi(J9). Des terrain
comme particulièrement vulnérables ne conceDt

de biais urbain, stigmatisant les citadin sion(dl)
oblitère la compréhension, par ces enquêtes, de la pauvreté urbaine. De
toutes façons, celle-ci est le plus souvent "ciblée" a priori par les agences

zia des programmes spéLifiqucs. ne compoltânt pas d enquête prda-

lable"'''. Selon les mêmes raisonnements trrculaires, et par définition
(monétarisacion de la consommacion et accès à des infrastructures er ser-
yices coûteux et plus densément distribués), les urbains ont nécessaire-

ment des oiveaux de vie plus élevés. Un autre exemple est celui du sec-

teur informel, créateur d'emplois en temps de crise, donc dynamique; il
ne peut en être autrement puisque par définirion, en dehors du formel et
de l'informel, le marché du travail oe comporte pas d'autres secteurs.

Cerrarnes enquêres urilisanr des cadres conceptuels moins tautologiques
monrrenr pourtant un appauvrissement manifeste du secteur rnformel,
même téàteur d'emoloi. durant la dernière décennie(r'3l. Ell.t sourr-

gnenr surtout la précarisation des emplors créés dans ce secteur, ainsi que
sa probable saturation (DIAL, 1995).

La pauvreté comme processus : mécanismes d'assurance et

calculs intergénérationnels

Tenter d'analyser des évolutions est difficile en l'âbsence d'autres

sourc., 
(64), les lnformarions instantanées étant limitées par le fait

qu'elles ne fournissent pas les critères d'appauvrissemenr ou d'enrichisse-
menr et ne décrivent pas les diverses stratégies mises en æuvre en pé-

riode de récession. Les analyses anthropologiques ou hrstoriques ne servi-

(t') Ce fatc,largemenr actesré par la iirrératLrre anrbropologrque, esr rappelÉ
par Mahieu (1990) Il csr de plus eLr plus pris en compte, comme le monrrc lc
débar sur les modèles unjraires vs coLleccifs du ménage (volr par exemplc Aldcr-
man u al. I99))

(6t') L'enquêre pau,rreré au MaLi (Meyer l99l) souligne cependent I imporrance
de ces groupes ùoù postulés a prlarr, arnsr les ouvrrers agricoles-

(6/) lnaugu.é e.r particulier par Bares (1981) er Lipcon (l!77 er 1988), ec une
abondanre littérarure sur la pauvreré des ménages agricoles Le stéréorype du'brars
urbain', souvcnt inadéquar, a déjà éré conrcsré, par exemplc par Jamal er \ù?ecks

(1991) ou Vârshncy (1991).
(621 D€ rype travaux communauraires ou d'intérêr public pour les plus pauvres;

rr'rr Âinsi, sur le cas du Cameroun, les enquêres de DIAL (Cogneav et dl. 199/t).
ir'al Qui seraient fondées par exemple sur des matrices de comptabiliré sociales,

rarement disponibles en Afrrque, er qui de roures façons requièrenr des enquêtes
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raient qu'à dé6nir de possibles "participations communautaires", sans

oroblémariser le conceot éminemment relatif de communauté. Elles sonr

égalemenr confinées à l'élaborarion d"'évaluations des bénéficiaires" ("le-
neficiaries assessments"), autremenr dir à un sondage des opinions des "po-

pulations", zia les associations supposées les représenter (Salmen, 1987)
ou à la conduire d"'enquêtes communautaires" réduites à une sectonsa-
tion des aspecrs "sociaux" (l'éducation, la santé, la nuttition).

Or, en dehors de causes conjoncturelles très diverses, la pauvreté
"structurelle" selon I'expression d'lliffe (1987), antérieure en Afrique à

celle découlant de I'urbanisation et du salariat, est liée à deux grands
tvoes de rareré en facreurs: rravail dans un contexte d'abondance de

,àir., t.rr. dans un contexte de pression démographique (6Jl. Le travail
fait ici référence soit à la capaciré indivrduelle (dont sont privés les très
jeunes, les vieux, les malades), soit à la capacité de bénéficier du travail
des autres, zra des systèmes de règles courumières ou des conrrats (mé-
rayage, salariat). La pauvreté est également liée à l'existence de systèmes

de protection sociale, soit fournis par I'Erat, soir par les instirutions so-
ciales. r.,ia les liens de oarenté ou d'autres réseaux. Les faibles niveaux de
richesse des Etats limiient fortemenr leur caoaciré de orotecrion(66). Les

strarégics de sécurisarion rendenr à faire émirger d.s iéseau" de parenré
écendus gérant la producrion agricole, permetranr ainsi des économies
d'échelle et de coûts de rransaction, er le regroupement du travail et du
risque. Le caracrère souple et collectifdes droits de propriété leur permet
de s'adapter aux aléas culturaux et démographiques. Dans un environne-
ment à rafeté de terte, ces srracégies consisrent davantage en diversifrca-
rion des actrvités (von Braun, I99\).La protection offerte pat les réseaux
de parenté ou autres aux pauvres "strucrurels" n'est cepenclant pas uni-
formémenr efficace, puisqu'elle est par définition réservée à cerrains in-
dividus en foncrion de règles d'apparrenance et des droits et obligarions
qui s'y arrachenr Ceux qui ne sont pas membres ne peuvent bénéficier
de protection er de rransferts (en nourriture. en arE_(nt). Ils onr donc la
plus grande prr-rbabiliré d être Ies pauvres absolus"' '.

Dans les projets et enquêces évoqués ci-dessus, on nore I'absence du
nivsxu s1 de l'évolutron des revenus des différenres carégories sociales,

qur sont un élément des capacités de redistribution, ainsi que des méca-
nismes qui fondent I'apritude indivrduelle à effectuer et à être le desti-
naraire de cetre redisrriburion: en parriculier les srarurs sociaux, qui ne

{6Jl Pl.,s spécifique à I'Afrique des Grands Lacs.
(66) En 198t,lcs dépcnses publiques consacrées à la prorecrion sociale en

Afrique sub-saharienne, un peu inférieures à la moyenne des pays à bas revenus, se

siruaienr à 10,7% des budgers (von Braun, 1991)- Cer auteur rappelle la corréla-
rion enrre le revenu par rêre er les dépenses publiques affecrées à la sécurité sociale

(671 Sous un autre aogle, Plarreau (1991) analyse en profondeur le débac encre
I approcl)e dcs sociérés villa6eorses rradirionnelles en rermes 'd économie morale"
(prorection par l:r communauré) vs 'd'économie polirique (calculs indrvidualistes).
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sont pas des contrats. Les sociétés africaines peuvent être très hiérarchi-
sées, voire "câstées", outre l'importance attachée au statut d'aînesse (en

terme d'âge ou d'ancienneté des droits fonciers d'un lignage par rapport
aux immigrants ultérieurs, par exemple). Ces statuts ouvrent des droits
sur le travail de dépendants, sut la fécondité des femmes, donc sur la
main-d'ceuvre future, et sur des transferts de biens et de services (nour-

riture, "tributs" en argent ou nature), dont la contrepartie peut être
nulle ou différée. Liés à des devoirs, ces statuts présentent une protection
plus flexible contre I'incertitude et les aléas imprévisibles que les

contrats. Ces devoirs ne s'appliquent cependant pas uniformément et

discriminent les individus. Les statuts génèrent également des inégalités
invisibles dans les seuls termes de revenus monétaites actuels et si I'en-
quête se cantonne à une seule période: les uns bénéficient d'un "à va-

loir", les autres voient leurs ressources appafentes diminuer (en travail,
revenus, etc.).

Un autre mécanisme essentiel de basculement dans la pauvreté tient
aux aléas démographiques et à ceux du cycle de vie: selon les sociétés,

stérilité, maladie, situarion d'orphelin, décès ou émigration de la des-

cendance. Les indrvidus affectés par ces aléas sont situés hors des réseaux,

qui ne fonctionnent de façon altruiste que pour leurs membres, et sont
exclus des transferts. De même, à I'intérieur même d'une unité de pto-
duction (ou de consommation ou de résidence, i.e. "ménage", maisonnée,

lignage), ces mécanismes ne s'appliquent pas également, car le contrôle
des ressources et la redistribution incluent ou excluent certains membres
(les cadets, les descendants de co-épouses, Ies adoptés, les veufs, les des-

cendants de captiFs, etc.). La récession des années 80 a pu accentuer ces

processus. Au Sénégal par exemple, cerraines données sociales("o'suggè-
rent un accroissement de la pauvreté et des écarts de revenus en milieu
urbain et donc I'apparition de blocages dans les circuits de transferts,
airrsi que les multiples dimensions du niveau de vie et des choix de

consommatio n(69) .'
Les notions d'arde et de pauvreté telle que présentées dans la pre-

mière partie prennent également peu en compte d'autres mécanismes,
ceux qui régissent I'insertion ou les barrières à l'entrée dans les différents
marchés, de même que les conditions nécessaires pour se maintenir dans

ceux-ci, y compris dans le secteur dit "informel". La pauvreté est liée aux
activités à faible droit d'entrée, à force concurrence. Les activités à droits
élevés (capital, qualification) et à meilleur rendement, donc la diversifi-
cation comme assufance contre le risque, ne sont pas accessibles à tous.

(r'8) Calculées par le PNUD, par I'Enquêre sur les Priorirés de 1991-92, s'a,ou-
tant à la chute de la consommation de cerraios biens usuels monrrée par Duruflé
(1992).

(69l E*"mp1., parmi d'autres, à côté d'un revenu moyen très faible, la majorité
(64%) des ménages sénégalais sont propriétaires de leurs logements; les achars de
rhé représencenr presque le quarr des achats de riz.
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Dercou et Krishnan (1995) relèvent à juste titre que ces barrières sont
difficiles à capter dans les questionnaires. Même dans le secteut infotmel
censé être dépourvu de barrières à l'enrtée, les activirés des agents sont
souvent conditionnées par des dotations ou handicaps immatériels liés à

l'éducation ou à la disponibilité en temps. Elles le sont aussi par des mé-

canismes de couverture contfe les aléas et la variabilité du revenu, par

exemple I'existence d'une activité sûre, de type fonction publique, d;un
membre du ménage (Sindzingre, 1995, pour le cas du Bénin - cette an-

ticipation sur la sécurité a été déstabilisée, avec des conséquences en

chaîne, par les licenciements liés aux réformes dans la fonction pu-
blique). Lappréhension de la pauvreté découlant de multiples processus

échappe aux dispositifs seulement descriptifs et statiques évoqués plus
haut. La caoacité d'accès à des rentes ou à des biens facilitant les revenus
futurs, que peut conférer par exemple le travail salarié, public mais aussi

privé, notamment la capaciré à dégager du temps libre (la possibilité de
pluriactivités), et la possibilité de rentrer dans les réseaux conrrôlant cer-
taines activités (commerce, transformarion arcisanale) sont cependant des

critères déterminants pour apprécier la vulnérabilité.

Les .enquêtes visent à déterminer avec précision les seuils de pau-
vteré( "t' , essentiels pour analyser les effets de discontinuité et de bascu-
lement, Ies siruations au-dessus er en-dessous des lignes, et donc les po-
litiques publiques appropriées. Cependant, la quantité de données
chiffrées discriminant les différenrs profils de pauvreté ne permet pas de
comprendre les types de chocs et les mécanismes de transmission qui
font passer d'un niveau à un autre, en dehors des chocs externes (sur les
marchés). Il s'agir en particulier des disposirifs d'assurance er de prorec-
tion sociale, essentiels dans les sociétés africaines, qui, en I'absence de
protection sociale étatique et dans le contexte d'un marché de I'assurance
imparfait, maintiennent le revenu par le biais de transferts(71). Ces dis-
positifs considèrent les individus comme des biens, des actifs (assets), au-
ûement dit un patrimoine. La littérature est surtour centrée sur la fa-
mrlle et la parenté. On insisre ici, ce qui esr moins fréquemmenr abordé,

(7')/ Fou.ois par les différenrs indices FGT. Voir par exemple Atkinson (1975),
Hagenaars (1986), Bourguignon er Fields (1994). Voir Hulme et Mosley (1996,
chap. 5) sur le débar enrre approches réducrionnistes et holisriques de la pauvreté,
er les enjeux srracégiques de définirion: les premrères privilégienc des politiques
publiques de "promotion" (faire passer les pauvres au-dessus de la ligne), les se-

:::l::..tt* 
de "procecion" contre les aléas issus de perres de revenus ou d'aurres

(7 I) La lrtrérzture est rrès vasre sur le rrairemenr du risque er les comporre-
menrs d'épargne dans le cadre de marchés imparfaits de l'assurance et du crédic
dans les pays en développemenc, notamment dans les sociécés rurales. Voir par
exemple Rosenzweig (1988), Bardhan (1989), Udry (1994), Plarceau (1991), Bes-
Iey (1995). Les remarques synrhétiques notées ici valenr certes pour ces sociétés ru-
rales, aux modes d'organisation lignagers complexes er variables, impossibles à dé-
tailler dans cet article, mais, comme le montrent de multiples monographies
sociologigues ou anthropologigues, ces modes n'ont pas disparu en milieu urbain.

r69



A. SINDZINGRE

sur les aurres ensembles de droits ouverts par des appartenances à de
mulriples réseaux(72). En Afrique, I'existence de ces diJposirifs a des ra-
cines historiques profondes, liées à I'ancienneré de I'insrabilrté moné-
taire, dès la période précoloniale, er à la difficulté de sécuriser les patri-
moines. Guyer (1995) a montré que les monnaies ont conservé un statut
colonial, n'étanr pas dorées d'une foncrion de signe d'équivalence géné-
ral: en situation d'instabilité, les actifs sécurisés prennenr des formes vr-
sant à minimiser I'incerritude sur les types de biens pouvanr encore avoir
de la valeur à long terme. La descendance en esr un exemple connu, sa

valeur n'étanr pas triburaire des fluctuations des monnaies.

Une première spécificité est le risque intrinsèque à ce type d"'actifs",
qur induit des srrarégies de diversification er des horizons remporels
courts qui peuvent produire des effets inverses des garanties recherchées,

peu propices à la mise en place de ressources productives sta6les. " Aucane

candition n'ut pmwnente" , selorl la juste expression de Berry (1993) à pto-
pos des dynamiques du changement des sociérés agraires de l'Afrique suo-

saharienne à l'époque colonjale et post-coloniale. Elle rappelle que, sur la

durée, I'accès aux facteurs, terre, cravail, capital, a dépendu de règles et de

transactions au caractère ambigu et négociable; il est alors rationnel d€ re-

chercher d'abord la capaciré à négocrer, à laisser les options ouvertes et à

établir des connexions sociales qui ne soient pas nécessairement immédia-
temenr profitables. Deux points sont ici à souligner. Tour d'abord, histori-
quement, I'adhésion à des réseaux d'appanenances multiples et diversifiés,
liés à la parenré, mais aussi aux occupations, aux rerritoires, etc., a tou-

;ours fonctionné comme couvenure du risque, dans des contextes marqués

non seulement par I'absence de protection sociale étatique, mais aussr par

l'instabiliré polirique et économigue er par la multipliciré de droirs de

propriété superposés (Berry, 1995) Cetre multipliciré a pu représenter un

dispositif flexible d'accès aux ressources, mais des chocs comme l'appro-
priar;on privée ou étatique, et les conflits fonciers qur en ont découlé, ont
contribué dans la période post-coloniale à accentuet I'instabiliré (Shipton

et Goheen, 1992).

Ensurte, même si on considère classiquement l'accumulation de ré-

seaux comme une capitalisation pour la retraire et les générarions fu-
rures, une diversificarion de portefeuille, I'insrabilité des environnemenrs
ne garanrir même pas que ces réseaux aient un rendement. Ils peuvenc

devenir inefficaces car trop démunis ou susceptibles de rupture du cir-
cuit des droirs "à valoir" (du fair de passagers clandestins, de migrations,
ou du chômage - effets de chocs comme les réformes de politiques pu-
bliques, la saturation de certains marchés, etc.). Les anticipations sur les

r72l La pauvreré a été analysée en rermes de doracion er de conrrôle insuffisanr
des acrifs producrifs (de Janvry et Sadoulet, 1995), mais ceux-ci sont conçus rcr
comme acrifs agricoies, relatifs à la force de travaiL et migraroires: les srracégies in-
rercemporelles d assurance er de diversificacion ne se limitenr cependanr pas à cecre
d€rn!ère câcéuorie.
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rendemenrs des dons passés (en temps, en travail, en argent liquide, par
exemple) peuvent être désrabilisées et les sacrifices aotéfieurs inutiles.
S'instaure un régime de perpétuelle négociarion des règles, un rétfécisse-
ment de I'horizon sur le courr terme, oùr demeurent les deux stratégies
complémentaires, celle des liqurdirés de court tetme, migration, actrvr-
rés non agricoles, au détriment de I'investissement, er celle de la mulri-
plication des descendants, dont la valeur est moins sujette à I'aléa. Ega-
Iemenr, l'insrabilité tend à faire adhérer à des réseaux de plus en plus
muhiples ou purement situarionnels, de moins en moins institu tionnali-
sés (cérémonies, sectes religieuses r7J), associations sportives, d'origr-
naires, etc.), orientés au jour le lour et dont les coûts vont croissant.

Comme le rappelle Berry (19%)04) , ces processus génèrent une mobi-
lité accrue des individus et des ressources, ayant permis de s'adapter à

des chocs ma;eurs, mais ils diminuent les capacirés d'action collective ou
de consolidation du capital et des connaissances. Tant du point de vue
individuel qu'agrégé, ces processus créent des situations d'insécurité, et
dénotent des mécanismes de protection ou de basculemenr vers la pau-
vreté aux dimensions plus vastes,

Une seconde spécificité est que ces dispositifs d'assurance peuvenr dr-
minuer le revenu ou la consommation d'un individu à une période don-
née, car ils ont un coût significatif en terme de rransferts d'actifs, même
s'ils représentent des revenus ou de moindres coûts futurs (lissage du re-
venu). Ces dispositifs prennent diverses formes: dons de nourriture, d'ar-
gent, de travail, de temps, participarion à des cérémonies, paiements ré-

guliers aux associations, formes de crédit utilisant les indivrdus,
adoprion,_prise en charge de parents, de membres de réseaux, contrats
évolurifs{"/, erc. Ces ct,ùts ne sonr pas capturés par les indicateurs so-

ciaux, ni par les enquêtes évoquées plus haut. Celles-ci verroot là des iD-

divrdus plus pauvres, sans pouvoir connaître leur éventuelle possession

de meilleures assurances sociales, leur achar de droirs, leur patrimoine en

débireurs: acquisition volontaire de dépendants, diversiûcation des al-
Liances matrimoniales, adhésion à des réseaux et appartenances de routes
sorres, rous générareurs de coûts de transaction élevés. Le niveau contem-

çnrain de revenu appréhendé par les enquêres reflète un momeot pafti-

rtJ) L'adhésion, pa.fois simulcanée, à dcs rcligions écanr un insrrumenr ryprguc
de prorccrion conrre I'incerrirude celles-ci prolilèrenc cn Àfriquc sub-saharrcnne
sur I effritemenr des apparrenances .urales rradirionnelles En parriculier, la
conversion aux grandes religions, ainsi I idam, représente Ienrrée dans des réseaux
économrgues, commerçanrs, plus efficaces car plus "mondialisés .

i7il Norummenr ie chapirre 8, 'Time is o[ the essence
(7Jl Hisroriquemcnr, comme I'onr analysé Lovejoy ec Falola (1994), le prêr sur

gages dc dépendants, forme de cransferr d individus différente de I adopcron ou de

I'esclavage, car racherables, ne représentait pas seulemeot de l'échange de rravail
vs. des liquidités, mais ar.rssi une oprion pour une merlleure éducarion de I indi-
vidu 'prêré", la possibilité de lever rapidemenr de Iargent, ec de cimencer une re_

larion avec des tignages de statut supétieur. Sur la possibiliré de contracs agricoles
évolLrtifs, voir lâ rel'ue criiique de Lamberc er Sindzingre (1991)

t71



A, SINDZINGRE

culier d'un cycle de dettes et de cféances, elles-mêmes risquées. Dans le
cas des groupes de parenré, Collier et Garg (1995), par exemple, ont
montré I'efficacicé de ce type d'organisarion dans les sociétés oùr les actifs
commercialisables sonr peu nombreux, où prédominent les services, er
oir l'assurance ne peur être achetée sur un marché. En I'absence de pro-
tection sociale publique, I'insertion dans de mulriples réseaux, rout
comme la nombreuse progéniture, forment un patrimoine virtuel et ac-
tivable en cas d'aléa. chaque individu arbitrant évidemmenc sur le coût
de I'entretien de ces liens, en foncrion des problèmes qu'il anticipe et de
ce qu'il espère recevoir de ces " investissements".

En effet, s'ils sont corrélatifs de dettes et d'obligarions, ces liens ou-
vrent des droits et créances futurs, c;ui sont I'obler pour chaque ageor de
complexes calculs inrergénérarionnels ; les mécanismes d'assurance sous-
jacents à cette "acquisitron d'obligations", s'accompagnant de transferrs de

temps et de revenus, re concernent pas seulemenr un seul individu, mais
sont transmissibles ou sonr héritables par des ayant-droirs des générarions
suivantes. La possession de créances-detces permer I'insertron dans des cir-
cuits plus larges (de créances-dettes) qui sont un patrimoine acrivable
pour les générations futures. Conrrairement à des présupposés répandus
sur les économres africaines, I'altruisme n'est en rien "cclmmunautaire", er

demeure étroicement encadré par ce dispositif de calculs précis sur les

créances ouvertes. Ainsi, les niveaux de revenus réels ou anticipés ne peu-
vent être entièrement saisis par des enqucrrs limrrees à une pénode don-
née, même répérées sur quelques annécsr /"/ Laccès aux ressources dépend
de I'influence dans les négociations sur les droirs de propriété ou la pro-
duction, er cetre infl_u_encc dépend de la capacité à mobiliser d'autres indi-
vidus {Brrry, 1993\' '. Selon un adrgc ivoiricn, récurrenr cn Afriquc sub-
saharienne, "la solirudersr lauraicpruureri' d'

(761 La difficuké à cscimcr lcs évolurions de la pauvrcré à parcir d'une infor-
mation sur lcs rcvenus sur une année ou courte pérrode esr soulignéc par Bourgui
gnon er Morrisson (1992), à propos dc la Côre cllvoire, qui font Ihyporhèse d un
appauvrissemenr urbain, accenruÉ par lcs hausscs de prrx cnrraîrrécs par les pro
grammes de srabilisarion Elle esr égalcmcnr soulignée par Applcron (1996);
cclui-ci rappellc un problèmc supplémenrairc: môme si I on drsposc d'elquêres se
parées de plusieurs années, elles peuvenr ne pJ\ \urvre les mémer mirlrodilogrcs ct
suggérer des évolurions crronées.

(771 Bcrry explique ainsr que, dans cc contexre, par exemplc, il pcur alors érrc
rarionnel de ne pas lrccncicr des employés en surnombrc, de travailler grarurte-
menr, dc nc pas faire valolr scs droirs foncrers, erc.

(73r Dans le nord rural dc l:r Côre d lvorre, le mor ucilsé pour désiqner l indr
viduricheesc celui quidisposedebeau.oupdegens.Lesrnjrvrdusayanrdrsdrf-
ficukés à maincenir un niveau de consommarion de survie étaient les individus rso-
Lés, en rarson de conflirs, d aléas démographrques rels que 1es déci's ou la mrgratron
de leurs pârenrs, erc Lcs unirés d apparrenance donc ils ne sonc pas mcmbrcs,
aurres L8nages ou réseaux, ne sonr pas rcnus à des rransferrs de solidaricé à lcur
égard. Un rndividu malade peur êrrc laissé sans soin si, par exemplc, il s esr exclu
de lui-même dc sa classe d'âge cn ne s'acquirtanr pas des cotisaoons prescrrres rouc
au long du cycle de vie. Voir Sindzingre (19{J5).
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Ces divers réseaux et appattenances plus ou moins volontaires s'addi-

tionnenr aux relations issues des droits (entitlenents) sur les ressources dé-

coulant de la production, de la force de travail et du commerce, définis
par A Sen. Ce dernier concept est cependant davantage axé sur une tfan-
saction donnée que sur une perspecrive intertemporelle de cycles de

créances et de dettes. Dans leur ensemble, toutes ces relations font des

revenus actuels ou même de l'état nutritionnel à un instant donné des

indicareurs insuffisanrs de pauvreté et de vulnérabilité(79). Les poli-
riques publiques appuyées seulement sur ces critères risquenr de man-

quer d aurres catégories de pauvres.

Enfin, la perception par les intéressés eux-mêmes d'êcre ou non

pauvres, est loin de toujours recouper J'échelle construite par les données

statisriques: les 'pauvres' isolés par les statrstiques constituent tarement
une uniré sociologique(d"'. Richesse er pauvreté oe sont pas des "ral-
slaxces mesrrablet, dant la possesion pourrdit être indexée sur une écbelle li-
néaire" (Ferguson, 1!!2 sur I'exemple du Lesotho), mais des conceprs

compliqués par le fait que les échanges entre différentes carégories de

biens sonr culturellement er "moralement" déterminés, rendant délicates

les comparaisons entre patrimoines

REMARQUES CONCLUSIVES

Ces réflexions n'onr pas seulement eu pour obyectif de souligner les

défauts des drspositifs de mesure, difficilement évitables. Elles ont exa-

miné les contrainres tenant à la logique inrerne des agences d'aide et à la

mise en ceuvre de projers de lurre contre la pauvreré. Elles onr tenté de

monrrer que les siruations de pauvreté sont les conséquences de proces-

sus particuliers aux environnements a[ricains, analysés par des disciplines
connexes, histoire, anrhropologie, science politique, que l économie peut

prendre en considération; les dynamiques décrites ci-dessus peuvent
s'intégrer dans les enquêres, dont les questions ne reflètent iamais que la
représentation préalable d'un problème. Moins qu'à des difficultés rech-
niques ou à un cadre d'analyse microéconomique inédit (ce qui n'est pré-

cisément pas le cas des phénomènes de risque et d'assurance), leur omis-

sion tient davanrage à l'économie politique des insriturions en présence

(Etats et agences d'aide), et à la stabilisation d'une prééminence concep-

tuelle d'une économie quantitatiye dubitative à l'égard de phénomènes

qualiratifs fluccuants er pluridimensionnels. Celle-ci facilite une lecture

(7'l Voir S"n (1987), ou d un potnc de vue macroéconomique, les thèses ndo-

strucruralistes. Tavlor ( 1991)
(3o) 

Jul-I-arsen (n d.). Voir par exemple Ogien (1983) sur la pauvreté en IsraëI,

.O*"lri::". 
le lien entre Iexiscence d enquêtes sur les pauvres et le concePt d as-
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rapportant à des caractéristiques stylisées des marchés des multiplicrtés
de comportements, noramment ceux se référanr aux règles de I'action
collective. Ces limites, qui relèvent d'une épisrémologie des conceprs de
l'économie, bien au-delà du champ de cet article, ne sonr pas propres aux
thèmes traités par l'économie du développement. Du poinr de vue des
politiques à mettre en æuvre, si l'accumularion de réseaux et prises en
charge solidaires privées répond à des environnemenrs - valeurs er droits
* perçus comme instables, à des institurions érariques non crédibles, ou
à I'absence de marchés du crédit et de I'assurance, les agences d'aide peu-
vent cenrrer leurs actions sur leur édiflcation et celle de droits qui ren-
draient les marchés informels non nécessaires. Ces agences n'y parvien-
nent que difficrlement, captées dans leur logique institutionnelle
interne, dans leur dialogue avec des régimes policiques donr I'illégiti-
mité incite les administrés à l'informalisation, et parce que la créarion de
marchés et des institutions qui les régulent ne peut être qu'endogène,
donc une tâche qui échappe au mandat er à la position d'extérioriré de
ces agences. Ceci n'obère pas ce qui pourrait êrre un programme pos-
sible, une fois résolus les phénomènes de contraction er de "farigue de

I'aide" actuels, et la guerre froide désormais finie. Les enjeux précédents
avaient mis à I'arriète-plan ces dimensions du développement.

Ces remarques suggèrent également un cadre d'interprération plus
général; à I'instar des origines des instirurions de comptage des sujets ou
des administrés dans les pays industrialisés après le XVIII' siècle, les

modalités de questionnement dérerminent les réponses audibles. Liden-
tificarion statistique des pauvres suit une histoire étroitemenr assocrée

aux stfatégies et "gouvernementalirés", selon le terme de M. Foucault,
des Erats, et dans les pays en développement, des agences d'aide. En
Afrique, celles-ci ont été conduites à jouer de plus en plus le rôle des
Etats Cette identificarion est Dartour liée à une insrrumentalsation des
carégories de mesure, définies à des fins de cadrâge de politiques écono-
miques, par_exemple I'ajustemenr pour les pays africains; mesurer pour
pouverner (dt /.

II existe cependant une norable différence avec les Etars européens:
ces institutions donarrices qui mertent en ceuvre le processus stâtisrique
restent extérieufes aux Etats et, faute de réfléchir sérieusemenr à l'écono-
mie po[tique, affrontent de réelles difficultés à respecter leurs objectifs
officiels, à être " internalisées ", à ne pas demeurer à Ia fois les seuls com-
mandiraires er usagers de leurs projets (Collier, 1991). Par ailleurs, I'ac-
cent mis par les agences d'aide sur les subvenrions et les "filets de sécu-

(41/ Comme I'oot analysé, après M. Foucauk, Procacci (1993), Donzeroc
(1984). Les différences et analogres enrre les deux processus, en Europe er en
Âfrique, relèvenr une écude approfondie qui resre à faire, er qui serair riche d en-

;:?î.-.". 
B I-aurier esc ici remercié d'avorr sisnalé les recherches de G Pro-
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tité" destinés aux plus pautnres 
(82) signale implicitement une décon-

nexion du registre opérationnel d'avec le registre théorique libéral qui en

constirue le cadre. Cecre déconnexion pafticipe peut-être des mêmes

processus de lutte contre la paupérisation ayant accompagné le dévelop-
pement du marché: les institutions donatrices, vis-à-vis des pays en dé-
veloppemenr, se retrouvent conrraintes aux mêmes actions philanthro-
prques quJ furent_ ressenries comme nécessaires par les Etats européens
du XIX'siècle(d'/. En Afrique. cet accent dénote aussi un constat réa-

liste sur les priorités postériÉures à une période de chocs plus ou moins
pris au sérieux par les responsables politiques locaux et d'ajustements
plus ou moins ajournésida), ainsi qu'une visibiliré accrue de la pauvreré.
Les donareurs sonr dans la ligne de mire, non pour de vaines critiques a

priori, mais patce que, comme le souligne Azam (1994), Ia faible in-
fluence polirique des pauvres dans les pays en développement conduir à

ce qu'il ne reste plus que les agences externes pour agir en vue d'amé-
liorer leur existence.
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