
A 
56 CTUDES . .  

La survie quotidiennte au Caíre 
DISCOURS ET RkALITkS 

... _ . i  

La reflexion que nous proposons part d'une interrogation : comment 
rendre compte de ce qui semble un miracle, B savoir la survie quoti- 
dienne des populations du Caire, alors que le pays connaït une profonde 
crise Bconomique, qui se traduit par un revenu moyen par tête extrême- 
ment bas (I), un niveau des prix B la consommation qui a et6 multiplie 
par quatre en l'espace de 10 ans, et l e  fait qu'A en croire la Banque 
mondiale plus du quart de la population vivrait en-deç8 du ((seuil de 
pauvreté)) (2). On doit cependant mieux vivre en ville que les seuls 
chiffres ne le laissent entendre, puisque, malgr6 une tres vive hausse des 
salaires agricoles, 120  O00 ruraux continuent d'affluer chaque annee 
dans la capitale, soit deux fois plus qu'il y a une vipgtaine d'ann6es (3). II 
nous semble que quatre series de facteurs doiyent être prises en compte 
pour comprendre comment la population fait faye B l'actuelle crise 
économique. II faut, d'abord, mettre en evidence une notable sous- 
estimation des revenus dans les statistiques offioielleq; ensuite, analyser 
l'impact des evolutions Bconomiques de la dernierg decennie - plus 
précisement de I'Bmigration massive et des politiques ybbrales -, qui ne 
sont peut-être pas aussi desastreuses qu'on I'entgnd dire, puis ne pas 
negliger de prendre en compte IF! rôle de I'((Etat-Pravidencen B travers la 
politique de subventions aux produits de base; enfin, le facteur le plus 
decisif n'est peut-être pas B chercher dans le domaine de 1'6conomique : 
il reside dans la vitalite des reseaux sociaux, dans la #orce des solidarites 
traditionnelles ou plus recentes, qui permettent leg ajustements, 
conjoncturels ou durables, B une situation critique. 
Bien entendu, il ne s'agit pas de donner ici un expose dBt?i116 de tout cet 
ensemble de faits. Nous avons voulu plutôt essayer d'esquisser quelques 
pistes de recherches qui meriteraient d'être approfondies, si l'on veut 
mener plus loin une reflexion sur les capacites de ((r6sistqnce)) des popu- 
lations B la crise: question qui preoccupe en premier lieu les Bcono- 
mistes, mais dont on sait quelle importance elle prend aujourd'hui dans 
les champs de la recherche sociologique ou politologique. 

Des outils statistiques qui apprdhendent mal une 
rdalitd Bconomique complexe 

Aujourd'hui, le salaire minimum fixe par la loi est de 35 livres Bgyp- 
tiennes (LE), alors qu'une paire de chaussures coGte 15 LE, un kilo de 
viande 4 LE, et un ((pas-de-porte)) pour un appartement, plusieurs 
dizaines de milliers de livres. II est donc clair que l'on ne vit pas ay Caire 
seulement avec les ressources officiellement d6clarees. L'Egypte 
dispose, par rapport B d'autres pays en dkveloppement, d'un appareil 
statistique .plutôt impressionnant, e t  donc d'une masse de donnees 
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considerable. Toutefois, le fait que le Centre national de statistiques, le 
CAPMAS, soit l'<(Agence centrale pour la mobilisation publique e t  les 
statistiques)), donc indirectement li6 au ministere de la DBfense, e t  en 
tout cas tres directement li6 au ministere de I'lntkrieur, et la faiblesse des 
modes d'enquêtes statistiques eux-mêmes, expliquent le peu de fiabilite 
des donnees. 
Ainsi, pour l'emploi, les deux principales sources de donnees sont le 
Population Cehsus (PC) et le Labor Force Sample Survey (LFSS). Or, le 
qqestionnaire du P6  est conçu de telle sorte que seul l'emploi du chef de 
f a ~ ~ i l l e  est pris en compte ; quant au LFSS, qui recense les employes sur 
les fieux de travail, il en sous-estime le nombre. Ainsi, 97 % des entre- 
prises privees déclarent entre 1 et 9 employes: c'est que, des que l'on 
franchit le cap des 1 O employ6s, l'enregistrement de l'entreprise devient 
obligataire, et on doit donc y appliquer la legislation du travail. En outre, 
on estim9 que le nombre d'entreprises industrielles existant est superieur 
de deux tiers au nombre officiel. II est donc clair que les statistiques offi- 
cielles laissent dans l'ombre tout un pan du revenu familial : l'emploi des 
autres mempres de la famille, 1'6ventuel deuxieme emploi du chef de 
famille, n'apRaraissent pas dans le PC. Et l e  LFSS laissera de côte tous 
les artisans, c'qmmerçants et producteurs de services independants, s'ils 
n'ont pas kt6 racenses dans le PC. L'on en arrive ainsi 8 quelques aberra- 
tions: une enquête recense dans une entreprise électronique plus de 
femmes employees qu'il n'est cense y en avoir dans toute la branche; il 
n'y aurait eu, en 1976, pour tout le gouvernorat du Caire que 12 O00 
tailleurs et couturf$res, 5 O00 peintres en bBtiments, operant B leur 
propre compte: en tout, il n'y aurait eu que 58 700 artisans indbpen- 
dants pour tout le gquvernorat, c'est-&dire pour 5 millions d'habitants (4). 
Les chiffres officiels occultent donc le ph6nom8ne pourtant de plus en 
plus repandu de la multi-activit6. Cette nouvelle evolution de l'emploi, 
dont on parle beaucoup quand il s'agit de professeurs devenant chauf- 
feurs de taxi I'apres-midi, concerne pourtant un nombre croissant 
d'employks. Notamment, on peut faire I'hypothhse qu'une grande partie 
des deux millions de fonctionnaires, qui reçoivent de faibles salaires (5), 
disposent d'une autre source de revenus. Ainsi une enquête sur I'absen- 
teisme dans le secteur public en 1979 mettait en evidence l'ampleur du 
phfmomhne du double emploi, responsable des trois quarts de I'absen- 
t6isme sur les lieux de travail. Plus rkcemment, le tres serieux Wall Street 
Journal revelait que le temps de travail effectif moyen d'un fonctionnaire 
se situait entre 20 minutes e t  2 heures par jour et que 15 % seulement 
des fonctionnaires respectaient les horaires de travail : ce qui laisse beau- 
coup de temps et d'energie & consacrer B une autre activite (6). 
De même, le revenu des femmes et des enfants est occult6 par les 
chiffres officiels. Les premieres n'auraient qu'un taux d'activitb de 12 B 
14 % au Caire: la loi interdit aux seconds de travailler s'ils n'ont pas 
atteint 1 2  ans, et leur permet d'avoir un emploi au-del8 de cet Bge B la  
condition que cela reste compatible avec un enseignement scolaire, obli- 
gatoire jusqu'B I'Bge de 14 ans. L'emploi des femmes est sous-estime 
pour les raisons deje enoncees, mais aussi paice que, etant donne les 
habitudes mentales des classes populaires, il est encore ((honteux)) que 
l a  femme gagne un revenu: son activite sera m&me parfois tenue 
secrete, en tout cas tenue cachee B ses voisins, parfois m&me B son 
Bpoux, donc a fortiori B un enqueteur. E t  le travail des enfantsastsachb 
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parce qu'interdit par la loi, dans les conditions dans lesquelles il est prati- 
qué: beaucoup d'enfants travaillent avant mgme d'avoir atteint 12 ans, 
et les autres le font souvent B temps plein: c'est que, malgr6 l'obligation 
de scolaritd, un tiers des enfants abandonnent I'kcole avant la fin du 
primaire. L'experience quotidienne demontre l'ampleur du travail feminin 
et enfantin : les jeunes garçons sont massivement employes comme 
((apprentis)) par les petits ateliers de menuiserie, de travail du métal : et 
un travail de plusieurs mois dans un quartier populaire nous a revele la 
quantite importante de travail r6munBre execute B domicile par les 
femmes (travaux traditionnels comme la couture ou la broderie, mais 
aussi, de plus en plus, travaux de sous-traitance pour des entreprises: 
emballage, assemblage de produits...). 
Surtout, si les chiffres occultent une bonne partie du revenu familial, cela 
t ient  également B une conception differente de la notion de travail : telle 
femme qui emballe des jouets pour l'entreprise de son frère, te l  enfant 
apprenti chez son oncle, repondent, s'ils sont interroges, qu'ils ne travail- 
lent pas: (tils aident)) le frère ou l'oncle (alors qu'il s'agit d'un travail 
rémunere). Ce qui pourrait être interprete comme une elegance de 
langage, une délicate attention, provient sans doute, en fait, de ce qu'ils 
ne se considèrent pas eux-mêmes comme ((travaillant)): parce qu'il s'agit 
d'un emploi sporadique, parce que la r6muneration est infime, parce 
qu'ils ne sont pas salaries, etc ... Ou bien parce qu'en effet, ils considèrent 
qu'il ne s'agit pas 18 de travail, mgme s'il est r6muner6, mais d'un ((acte 
de r6ciprocit6)). pour employer le vocabulaire anthropologique. Une illus- 
tration de cette difference de conceptualisation nous est donnee par 
I'expbrience d'une anthropologue, qui voulait Bvaluer le nombre de 
femmes actives dans un quartier de la ville. En reponse B une question 
sur leurs revenus, seulement 6 % se sont declarees travaillant. En realite, 
si 6 %  des femmes Btaient effectivement salariees, les trois quarts 
d'entre elles avaient une source de revenus, sans qu'il s'agisse d'un 
((emploi )) réel (petite production marchande, vente de services domes- 
tiques, etc ...) (7). 
Enfin, les statistiques sur le revenu ne prennent pas en compte les 
ressources autres que le travail. Pourtant, la perception des loyers par 
exemple, n'est pas negligeable (81, encore moins les simples dons en 
nature - repas pris sur le lieu de travail, non comptabilises dans le salaire, 
vêtements et nourriture reçus en aide- et en argent liquide, et nous 
verrons qu'avec l'&migration ils ont pris une importance fondamentale. 
Ainsi, si les chiffres sous-estiment les revenus nets, c'est que les formes 
de travail et de revenu sont extrgmement diversifiees : les outils statis- 
tiques, mis au point pour des Bconomies industrielles, sont donc inadap- 
tés pour traduire une realit6 Bconomique aussi complexe. Ils sont censes 
saisir les niveaux d'emplois et de revenus, mais ces termes mêmes ne 
recouvrent pas partout les mêmes realitbs. 
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L 'évolution du contexte Bconomique 

Pour rendre compte de la situation actuelle des populations urbaines en 
Egypte, deux discours s'affrontent: d'un côte, ceux qui affirment que la 
politique d'((ouverture économique)), (infitâh) depuis une dizaine 
d'années, a aggravé toutes les inegalités sociales, e t  rend la simple survie 
quotidienne de plus en plus ,difficile pour une partie croissante de la 
population. En caricaturant, ces analyses concluent que, si l'on peut voir 
des signes d'enrichissement dans la  ville, cela ne vaut que pour une 
classe privilégiée, de ((parasites)), qui ont su profiter du plus grand libéra- 
lisme pour se constituer des fortunes par des moyens douteux (9). Face -2 
ce discour,s dominant, ¡ l ' y  a ceux qui voient, çB et 18, des signes de 
((mieux-être)) pour une fraction de la population plus large que l a  seule 
classe des ((nouveaux riches)) d6noncBs par la  presse, et la manifestation 
d'un ((quotidien ameliore de façon sensible en de larges zones ou 
secteurs et dans toutes les couches de la population)) (IO). , 

Par ailleurs, si l'on tente de raisonner B partir de la rbalitk concrète, les 
faits observés sont tout aussi contradictoires: d'une part, on assiste B 
une reprise très nette du travail enfantin, A une multiplication des 
deuxièmes et troisièmes emplois, B une degradation physique de la ville, 
qui laissent supposer que la situation a empire; d'autre part, la consom- 
mation privee n'a cesse de croïtre ces dernières annees (1  I ) ,  le taux 
d'kquipement en biens mbnagers augmente, et le boom de la construc-' 
tion dans la ville t h o i g n e ,  B lui seul, de capacites financieres certaines 
parmi i a  population (1  2). 
II est difficile d'kvaluer l'impact reel sur la  population des Bvolutions 
économiques les plus recentes. En effet, si tout le monde s'accorde pour 
souligner qu'il s'est produit une hausse generale des salaires, il ne faut 
pas oublier que l'&migration et la politique de I'infitbh auront eu comme 
conséquence une forte inflation estimee entre 20 e t  40 % aujourd'hui. 
Toutefois, nous pensons pouvoir nuancer les jugements selon lesquels 
les evolutions Bconomiques de ces dernières annees auraient eu des 
consequences catastrophiques pour l'ensemble de la population du 
Caire, en rappelant brievernent l'impact des revenus des travailleurs 
expatries sur les budgets des menages, celui de I'Bmigration sur les 
salaires locaux, e t  enfin celui des politiques de lib6ralisme sur le marche 
de l'emploi. 

Trois millions de travailleurs Bgyptiens vivent B l'&ranger, dans les pays i 
arabes producteurs de petrole. Ils rapatrient annuellement 3 B 4 milliards 
de dollars par les canaux officiels (131, et certains estiment que le 
montant reel est Bgal B plus du double, si l'on tient compte'des rentrbes 
non déclarees. Même si l'on s'en tient au chiffre de 4 milliards de dollars, 
cela représente 1 300 $ par an et par emigre, soit plus de 100 LE par 
mois. Si chaque emigre envoie ses dons A une famille, cela fait donc, en 
tenant compte de la moyenne nationale d'environ 5 personnes par 
famille, environ 12 millions de personnes, soit le quart de la  population . 

Les transferts des tra vailleurs &migr&s 
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ment-  mais un manque de main-d'ceuvre, tant qualifiee que - et ceci 

privees, 7 0  % des patrons interroges deploraient un manque de main- 
peut surprendre - non qualifiee (lors d'une enquête aupres d'entreprises -:s' 

du pays, qui pourrait beneficier de cette minne: Mais il est difficile 
d'evaluer le nombre exact de familles qui profitent, directement ou non, 
de cette emigration; par contre ce que l'on sait, c'est que cette emigra- 
tion concerne de larges couches de la population depuis l'ouvrier du bati- 
ment non qualifie jusqu'au professeur d'universite (1 4). Certes, l'argent 
qui rentre en Egypte ne vient pas directement gonfler le porte-monnaie 
de la famille proche : une partie s'investit dans des entreprises artisanales 
ou de commerce, une autre dans l'immobilier. Toutefois, on peut suppo- 
ser qu'une part importante de ces revenus est destinee 8 la consomma- 
tion. En outre, quand une famille peut se faire construire une maison ou 
profiter de biens menagers durables rapportes en cadeau, même si cela 
ne represente pas un accroissement des liquidites de la famille, il s'agit 
neanmoins d'un ctappofls economique. 
D'une façon generale, M. Abdel-Fadil estime que même s'il est impos- 
sible d'en fournir des preuves concrdtes, (til semble bien que les sommes 
envoyees par les emigres pour l'entretien des familles soient assez subs- 
tantielles ... Ce nouveau pouvoir d'achat sert B satisfaire des besoins de 
base (nourriture, logements, vêtements ... ) aussi bien qu'une demande 
longtemps differee en biens de consommation durables (N, refrigera- 
teurs ... ). I I  serait difficile de nier qu'une bonne part de l'accroissement 
recent et rapide de la demande en biens de consommation durables dans 
la periode posterieure B 1973 est directement ou indirectement attri- 
buable aux remises des &migres)) (1 5). 

. 

La hausse du niveau des salaires 

L'une des consequences les plus nettes de l'&migration est la brusque 
hausse du niveau des salaires, particulidrement dans les branches les 
plus sollicitees par les pays demandeurs. Ainsi, dans la construction, 
certaines annees, c'est jusqu'B 80 % des travailleurs de la branche qui se 
sont expatries (1  6). D'une façon generale, tous les metiers du batiment - maçons, charpentiers, peintres ..., fortement demandes dans les pays 
arabes, ont connu une veritable desertion de leurs effectifs. Or, paraIlde- 
ment, ces metiers font aussi l'objet d'une forte demande locale, du fait du 
boom de la construction dans les zones urbaines. Ces deux tendances 
-rarefaction de l'offre, accroissement de la demande- ont eu pour 
consequence de porter les salaires de certains metiers B des niveaux 
extrêmement eleves, dans le  contexte local (17). Ce qui est sllr en tout 
cas, c'est qu'il y a eu un reldvement du niveau general des salaires, dont 
les prochains recensements ne refldteront peut-&tre pas toute l'ampleur, 
car les hausses les plus spectaculaires concernent des professions ((inde- 
pendantes)), dont l e  revenu ne peut être strictement Bvalue. En effet, 
I'bmigration massive de trois millions de travailleurs -alors que l a  popu- 
lation active est Bvaluee officiellement 8 1 O ou 1 1 millions - a provoque 
des manques de main-d'œuvre dans d'autres branches que les branches 
Mes  B l a  construction (peut-être par transfert des travailleurs vers les 
secteurs où la demande etait la plus forte), et a donc suscite une hausse 
des salaires dans ces secteurs Bgalement. 
Finalement le probleme de l'emploi se pose aujourd'hui en des termes 
tout 8 fait particuliers: grace B l'&migration, le probldme n'est pas tant un 
surplus de main-d'œuvre - comme dans d'autres pays en developpe- 
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Le rrboom Bconomique)) et l'emploi ' 

Avec la liberalisation de l'economie, la possibilite d'effectuer des impoy- 
tations (1 9), tout un nouveau tissu economique s'est mis en place. La 
presse locale denonce r6gulidrement la classe de ((parasites)) qui profite 
honteusement de ces nouvelles libertés pour realiser des operations plus 
ou moins licites ... Bien que nous ne niions pas qu'il y ait eu quelques cas 
((scandaleux)), il nous semble que, de façon indirecte, une assez large 
fraction de la population a profite des orientations plus liberales du 
regime. Ainsi, le ((boom economique)), comme on l'a appel6 (20), conse- 
cutif B la politique d'infitdh pratiquee B partir de 1974, s'est traduit par 
un accroissement de l'investissement interieur brut: alors qu'il augmen- 
tait de 3.1 % par an de 1961 8 1970, ce taux passe B 16,5 % pour la 
dbcennie suivante. Certes, on peut regretter qu'une grande partie des 
capitaux ait et6 investie dans l'immobilier, dans des entreprises commer- 
ciales, et moins dans des unites productives qui auraient cree plus 
d'emplois. Toutefois, on peut noter que: 
- l'investissement dans l'immobilier a eu un effet d'entrainement sur 
l'emploi urbain, par le developpement de tout un petit artisanat lib B la 
construction e t  au logement: charpentiers, forgerons, mais aussi fabri- 
cants de meubles, de biens pour la maison, etc.. . 
- même s'il n'y a pas eu creation de grandes unites de production par 
des ((capitaines d'industrie)), i l  n'y a cependant pas eu seulement inves- 
tissement dans des petits projets d'elevage, ou des commerces oh ((les 
risques sont minimes et les revenus rapides)). 
Ainsi la part du secteur prive dans l a  production industrielle, de 2 5  % offi- 
ciellement, n'a cesse de croitre ces dernieres annees. En outre, si l'on 
tient compte de l a  sous-estimation du nombre d'entreprises, la part du 
secteur prive apparait encore plus importante (21). En effet, grilce aux 
revenus des travailleurs expatries par exemple, e t  B la possibilitØ d'impor- 
ter des machines, on assiste 8 une industrialisation ((diffusen, une multi- 
plication d'ateliers et d'echoppes. On a pu noter ainsi la transformation A 
de certains quartiers: les etages superieurs de certains immeubles du 
centre-ville sont peu B peu envahis par des ateliers textiles et de travail 
du cuir; de mgme, Qulali, qui est depuis les annees 50 un centre de 
travail du metal, se transforme, les ateliers s'hquipant de machines plus 
perfectionnees (22). 
Les transformations de la deuxieme decennie n'ont donc peut4t re pas 
eu les cons6quences tellement catastrophiques que l'on depeint parfois. 
Des analyses plus fines, centrees sur des groupes sociaux particuliers, e t  
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ne se situant plus au niveau de l'ensemble de la population urbaine, 
permettraient sans doute de se faire une image plus précise de l'évolu- 
tion des niveaux de vie. Toutefois, on peut faire quelques remarques: 
- le boom de la construction, qui a pris des dimensions considérables 
ces 1 O dernières années, témoigne de capacites financieres réelles. Ce 
((booms est dG, certes, en partie, au rapatriement de revenus de travail- 
leurs expatriés, il ne s'agit donc pas de dizaines de milliers de personnes 
qui auraient vu leurs revenus grimper (23). Néanmoins, cela signifie un 
ccplus~ considérable pour les familles bénéficiaires. 
- le niveau d'équipement en biens ménagers s'est nettement accru : une 
étude réalisée dans six quartiers populaires du Caire a révélé que 50 % 
des ménages possédaient l a  télévision, et 1 4  % un réfrigérateur (24). 
- si la reprise du travail enfantin est un phBnomene qui s'est particuliè- 
rement accru ces 1 O dernières années et si davantage de femmes cher- 
chent B s'employer, on peut se demander s'il s'agit IA de phénomènes 
traduisant un accroissement de la pauvreté réelle, ou bien s'il ne s'agit 
pas plutôt de ce que certains ont appelé un phénomène de {(pauvreté 
secondaires qui correspond A une incapacité A satisfaire des besoins nhs 
de la diffusion de nouveaux modèles de consommation (25). En ce qui 
concerne plus précisément la reprise du travail enfantin (grace aux efforts 
de scolarisation de Nasser, les taux d'activité des garcons Bgés de 6 A 
15 ans et de 15 B 20 ans avaient chuté de 2 6  % et 7 9  % respectivement 
en 1947 A 9,6 % et 4 9  % en 1973 (26)). ne s'agit-il pas, plutat que d'une 
réponse des familles B une réelle situation de détresse, d'une preuve de 
réalisme et de bon sens: un plombier ou un menuisier gagnant aujour- 
d'hui davantage qu'un médecin ou un professeur, B quoi bon faire suivre 
8 ses enfants la longue filiere scolaire? . 
- si l'on prend pour indice de pauvreté I'Btat general de la ville, son 
((délabrements et son ((chaos)) que dépeignent a l'envi les journalistes, I A  
aussi il faut être prudent: des quartiers d'apparence misérable sont en 
réalité très héterogènes, et, dans le  même immeuble, peuvent cohabiter 
des familles très démunies vivant dans une seule pièce, et des familles 
d'employés vivant dans un trois pièces confortable. 
Encore une fois, nous ne nous faisons pas l'écho d'opinions qui affirment 
que, depuis 1 O ans, les Cairotes ((travaillent moins, gagnent plus 
d'argent, mangent mieux, sont mieux habillés, ont plus de loisirs)) (27). 
Mais nous faisons l'hypothèse qu'un certain ((mieux)) a peut-être gagné 
plus de familles qu'on ne le pense. I I  n'en reste pas moins que la pauvreté 
réelle, elle, existe toujours au Caire, et la fréquentation de certains quar- 
tiers le  prouve B I'évidence : les familles de 8 personnes, vivant dans une 
pièce unique, avec pour tous meubles un lit, une armoire, et une table, ne 
font pas seulement partie du folklore journalistique. On peut donc se 
demander comment ceux-18, ceux qui n'ont pas eu la chance d'émigrer, 
de pouvoir pratiquer un métier dont la demande est forte, bref de se 
ctdkbrouiller)), ceux qui ont subi la multiplication par quatre des prix en 
1 O ans, sans que leur salaire suive nécessairement, comment donc 
réussissent-ils même B survivre? Ici deux éléments nous semblent 
primordiaux: l e  rôle des subventions aux produits de base, et I'impor- 
tance des réseaux sociaux, 
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L 7mportance des subventions (28) 
. .  

I ..) . .  . . . .)_. 
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L'Égypte, comme la plupart des pays du Moyen-Orient est caractéris6e :*c-- .' 
oar un très sensible ((biais urbain)) (29). C'est-A-dire que les populations .'" 

urbaines sont systématiquement favorishes, B travers les politiques 
économiques, par rapport aux populations rurales, selon la logique qui 
veut que la réelle menace pour le régime vienne rarement des 
campagnes. Ainsi, en Egypte, les subventions -elles concernent les 
produits alimentaires de base, mais egalement l'énergie (pétrole, Blectri- 
cité), l'eau, les transports (30) - profitent essentiellement aux citadins, ce 
que le gouvernement reconnaît lui-même et' que la  presse dhonce  
également (31). De fait, alors que la population rurale représente 55 % 
de la population totale, et que le revenu moyen y est inférieur de moitié 
au revenu urbain, les 6 0  % les moins riches des ruraux reçoivent 4 fois 
moins de subventions par tête que les 6 0  % les moins riches de la popu- 
lation urbaine (32). . 
Certes, l'intérieur même de la population urbaine, la distribution est 
inégale aussi, et, en chiffres absolus, les subventions touchent plus les 
classes aisées. Mais c'est qu'elles consomment davantage Bgalement. S i  
l'on raisonne non pas en termes absolus, mais en termes d'impact sur le 
revenu des ménages, alors la situation se renverse: les subventions 
apparaissent ainsi primordiales dans les structures de dépenses des 
ménages (tableau 1 ). 

. . _ *  il I .  TABLEAU 1 . . .. 

Part de l'alimentation . 
dans le budget (%) % cumul6 Revenus annuels des 

(LE) 
menages urbains des menages 

avec les sub- sans sub- 
ventions ventions . 

< 200 
200 - 
350 - 
500 - 
600 - 
800 - 

1000 - 
, 1400 - 

7 
27 
52 
65 
80 
88 
96 

1 O0 

61.7 
54.7 
51,7 
49.0 
47.5 
44,2 
40.6 
33.6 

112.8 
97.6 
80.5 
68.3 
61.9 . 
55.8 .A 
50.6 

. 38.8 

Total 100 . 46.0 62,2 I 

Sourcc : I. SOLIMAN, ((Food Security in Egypt)), Agricultural Development 1 System . 
Project. ARE Ministry of Agriculture - University of California. Economics Working Paper 
no 97 1982 (Andes de r6f6rencc: 1974-75). 
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Une chose apparait clairement: pour le quart le plus defavoris6 de la 
population, si l'on supprime les subventions, le budget alimentation 
double. Or, pour l'ensemble de la population urbaine, si l'on supprime les 
subventions, le budget alimentation n'augmente que d'un peu plus d'un 
tiers. Ce qui signifie que, pour leur alimentation, les populations les plus 
pauvres dependent beaucoup plus des produits subventionn6s que le  
restant de la population. 
Étant donne I'dvolution des prix alimentaires B la consommation, on le 
'comprend aisement. Ainsi, de 197 1 B 198 1, alors que l'indice general 
des prix etait multipli6 par 4 en ville, ii &ait multipli6 par 5 si l'on ne 
considerait que l'indice des prix alimentaires (33). Pendant ce temps, l e  
prix des produits subventionnes restait pratiquement stable (ainsi le kilo 
de sucre 8 30 piastres, celui de riz B 1 5  piastres, de f h e s  B IO, etc...). 
Finalement, on estime que les subventions representent un apport egal 8 
4 1  % du revenu moyen urbain, ce taux s'blevant 8 5 0  % pour la moiti6 la 
plus defavoris6e de la population. Le tr6s bas prix fixe aux produits 
alimentaires de base permet donc aux populations de satisfaire l'un de 
leurs besoins primordiaux: se nourrir. (Une enquête sur la nutrition 
menee en 1978  revelait ainsi que le probldme de la malnutrition ne se 
posait pas en ville, pas même pour les enfants, alors que dans d'autres 
pays, des déficiences B la fois en calories et en proteines sont enregis- 
trees (34). Plus étonnant: la situation nutritionnelle est m h e  meilleure 
en ville qu'A la campagne). 

Le r6le des rdseaux sociaux 

Mais la resistance des populations face B la crise Bconomique ne saurait 
s'analyser uniquement B partir des revenus. Car, I'6conomique &ant 
profondement ((enchfissen dans le social, pour reprendre une expression 
de K. Polanyi, l'adaptation des individus depend essentiellement de leur 
mode d'insertion dans les divers reseaux sociaux. Beaucoup d'analyses 
effectuees sur les pays du Moyen-Orient ont souligne le fait que les 
entreprises y etaient le plus souvent des entreprises familiales, et que les 
filieres d'embauche &aient-des filieres basees sur les rapports de parente 
ou de connaissances. En Egypte cela se verifie jusque dans les entre- 
prises publiques, l'embauche se fait davantage par le ((bouche B oreille)) 
que par les petites annonces ou l'agence pour l'emploi (celle-ci, 
d'ailleurs, cr&e en 1959, et cens6e centraliser A la fois les demandes 
des travailleurs et les offres des entreprises, ne fonctionne plus que 
comme bureau d'enregistrement des dipIi3mes de l'enseignement supe- 
rieur en  attente d'un poste dans le secteur public (35)). 
Au Caire, certaines activitks 6conomiques sont tr6s fortement struc- 
turees. d'apres des appartenances religieuses, villageoises, ou familiales. 
(Ainsi l e  traditionnel commerce en gros des tissus est entierement entre 
les mains d'habitants originaires d'Assiout. II est interessant de noter que 
ce type d'organisation se retrouve même pour les activites les plus 
récentes: ainsi le commerce en gros de l a  ((hi-fi)) est-ilcontra16 par des 
habitants originaires tous du même village de Haute-Egypte). Ceci est . .  
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d'autant plus vrai !que l'on descend plus bas dans 1'6chelle sociale. Et les 
discours sur, le.((secteur informel)) defini comme un secteur fourre-tout, 
où les migrants fraîchement debarques trouveraient Q s'employer sans 
problèmes, sous-estiment l'extrême organisation de bien des activit6s 
((informelles)) : même I'activitb la plus ctinformelle)) apparemment, i le 
ramassage des ordures ob& A une organisation tres rigide. En poussant 
le raisonnement B l'extrême, les activites les plus irr6guli&res, les plus 
cachées, sont, paradoxalement celles qui necessitent la meilleure inser- 
tion dans les réseaux sociaux en ville: si trouver un emploi d'ingenieur 
peut se faire par les petites annonces, l'information doit passer par de 
tout autres canaux pour la grande majorit6 des emplois. C'est I A  qu'inter- 
viennent donc !es filières familiales, village,oises, ,et de voisinage. .'- ..! 
Deje, J. Abu-Lughod avait mis en evidence l'importance du reseau fami- 
lial pour l'intégration des'migrants ruraux B la ville (36). Une etude de 
K. Petersen'le confirme: deux tiers des migrants ont pass6 leur premiere 
nuit en ville chez des parents; 40 % ont trouve un emploi grace 3 l'appui 
de .la famille ; et deux tiers feraient appel B leurs parents en cas d'ennui 
financier (37). Les migrants 6tudiBs etant B la fois de la premiere et de la 
deuxième géneration, on peut deduire que ce type de rapports est predo- 
minant dans l'ensemble des couches defavorisees (les etudes d'anthro- 
pologie urbaine sur le Caire le  demontrent, d'ailleurs, amplement). 
Aujourd'hui, si la croissance urbaine a entrain6 le bouleversement de 
l'organisation spatiale de la ville par villages d'origine, telle qu'on I'obser- 
vait il y a 2 5  ans, les contacts avec les parents se maintiennent 
distance. Le reseau familial joue donc aujourd'hui un rôle Bconomique de 
tout premier plan, B toutes les Btapes de la vie professionnelle ou sociale: 
pour le metier, plusieurs etudes ont mis en 6vidence.le fait que la forma- 
tion reçue par un jeune apprenti, son acquisition de certaines qualifica- 
tions, dependaient du lien qui le lie B celui qui l'emploie: le neveu'oq le 
cousin sera' plus certainement form6 que le fils du voisin:En outre, la 
famille est Bgalement la structure qui sera sollicitee si un besoin en capi- 
tal se fait sentir, pour développer une entre,prise existante ou en creer 
une, selon la même logique qui preside aux redistributions de revenus si 
l'un des membres f a i t  fortune, comme nous l'avons deja note. La famille 
aide aussi, d'une façon plus large, ses membres dans le besoin, en cas 
d'accident, de décès, ou d'incapacite de travailler: ainsi 70 % des veuves 
ne survivent que grace B l'aide de leurs proches. . 
Outre la famille, - entendue au sens large - deux types de reseaux sociaux 
permettent aux individus de trouver un emploi ou un appui Bconomique : 
les réseaux villageois, et le voisinage. Les premiers jouent essentielle- 
ment pour la recherche d'un emploi: nous avons déj8 brievement 
mentionné comment les activites Bconomiques etaient structurees. 
Signalons ici le resultat de l'enquête de K. Petersen: trois quarts des 
personnes interrogees travaillant B leur compte avaient des contacts 
avec d'anciens habitants du même village d'origine; ce taux etait encoIe 
de 5 8  % pour les  cols bleusa, et de 32 % pour les ctcols blancsa (38). Ce 
qui confirme I'apprbciation de J. Abu-Lughod il y a plus de 15 ans, selon 
laquelle ((loin d'isoler [le citadin] de ses compagnons originaires du 
mgme village, son emploi peut en r6alite consolider ses liens villageois)) 
(39). 
Le voisinage, lui, fonctionne comme reseau de solidarite B travers deux 
organisations : les cafes, et les reseaux ferninins de voisinage. Les cafes 
sont les veritables ((agences pour l'emploi)) dans les quartiers populaires, 
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c'est IA que l'information circule, que les contremaîtres viennent chercher 
chaque jour les maçons, peintres, ou charpentiers dont ils ont besoin: 
dans les quartiers populaires, beaucoup d'hommes sont en effet des 
travailleurs 8 la journee (arzoil, le cafe devient donc une veritable 
((bourse du travail)). ((Le cafe est, dans la vie aux multiples facettes du 
peuple, une institution qui joue son rale, ni plus ni ,moins importante 
qu'une autre... II est une des dimensions de la vie des Egyptiens ... C'est IA 
qu'on apprend les nouvelles : mutations, promotions, derniers echos de  
tous les scandales)) ... (40). Le voisinage, pour sa part, joue comme réseau ' 

d'entr'aide essentiellement grace aux femmes, qui sont presentes dans le 
quartier toute la journke, alors que les hommes sont au travail. Lors 
d'une etude sur Boulaq, quartier populaire du centre, une anthropologue 
a mis en evidence les diverses formes d'entr'aide que des voisins mettent 
en ceuvre en cas de besoin. Elle notait: ((lorsqu'une crise financiere 
atteint une cellule familiale, elle n'implique pas que cette seule cellule. 
Elle tend A toucher d'autres membres du groupe, qui vont aussi en 
supporter le poids. Des pressions sociales encouragent ceux qui ont des 
ressources A les partager avec ceux qui, de façon temporaire ou perma- 
nente, en sont d6muniss. Ce que les habitants traduisent par: ((Ici, c'est 
comme au village. Nous connaissons nos voisins et nous nous aidons. A 
Qulali c'est different: les gens sont plus riches et vivent plus replies sur 
eux-mêmes. Ils sont plus forts et n'ont pas besoin de l'aide des autres)). 
Plusieurs exemples de cette ((solidarit6 de voisinage)) etaient ainsi 
donnes: dons en monnaie ou en nature (nourriture, vêtements) A un 
homme en arrêt de travail pour maladie; services demandes 8 une veuve 
sans ressources pour lui permettre de gagner un petit revenu (linge A 
laver, couture,...). 
C'est A partir des reseaux de voisinage Bgalement que les femmes consti- 
tuent ces organisations informelles de crbdit, connues sous le nom de 
((tontines)). Les gamiyyas Bgyptiennes permettent souvent B ces femmes 
d'effectuer de lourds achats (en biens mknagers par exemple) qu'elles 
n'auraient pu realiser autrement. (Notons que les hommes constituent 
aussi des gamiyyas, plus rarement, car pour des sommes superieures. 
Ainsi, le quart des locataires a pu payer le pas-de-porte exigB grace A la 
constitution d'une de ces gamiyyas (41 1). 
II faut cependant preciser quelques points: car il ne s'agit pas de tomber 
dans l'apologie d'une ctconvivialit6)) qui permettrait aux populations les 
plus d6favorisbes de survivre, grace A I'entr'aide fraternelle. Cette solida- 
rite n'est pas l'attribut folklorique de populations vivant encore sur un 
mode ((traditionnel)), mais une necessite en l'absence d'autres institu- 
tions capables de prendre en charge les problèmes d'emploi ou de S ~ C U -  
rite sociale. En outre, il faut souligner que, si le reseau familial est l'une 
des principales filières pour trouver un emploi et l'un des principaux 
appuis financiers, le lien familial peut aussi être utilise comme pretexte 
pour ne verser qu'un salaire symbolique. Toutefois, la structure familiale 
ou paternaliste de l a  plupart des entreprises constitue un minimum de 
protection sociale pour l e  travailleur. Rbvelateurs A cet Bgard sont les 
propos de quelques patrons de petites entreprises, concernant la multi- 
plication de nouveaux ateliers : certes, disent-ils, les nouveaux ateliers 
proposent des salaires superieurs, mais il n'y a aucune securite sociale, 
et aucune garantie de stabilite. U n  autre point A souligner est que, si l'on 
peut observer une tres forte solidarite de voisinage dans les quartiers 
anciens, comme Boulaq, ob les familles se connaissent de longue date, la 
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. .  
croissance urbaine est 'telle aujourd'hui que de nouveaux quahiers se 
constituent très rapidement, regroupant des populations d'origines très 
diversifiées : migrants ruraux recents, populations urbaines anciennes 
chassées du centre, ... Un laps de temps semble necessaire avant que ces 
nouveaux quartiers ne se constituent en veritables espaces sociaux. .i 

. . , : I : !  
. . .  . 
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Quelques perspectives d'dvolution 

II est malaisé de donner un ((diagnostic)) de l a  situation economique des 
populations du Caire aujourd'hui. Plusieurs facteurs semblent toutefois 
expliquer ce gui peut sembler un miracle, B savoir la survie quotidienne 
des populations dans un contexte de crise economique : l'importance de 

' tout un pan d'activites qui n'appaiaissent pas dans les statistiques; 
l'impact des revenus des travailleurs expatries; la vive hausse ,du niveau 
des salaires dans certaines branches et les nouvelles possibilitbs 
d'emploi ; l'aide indirecte que representent les subventions aux produits 
de base ; et enfin, la'vitalite des reseaux familiaux, villageois, et de voisi- 
nage, qui permettent des adaptations structurelles ou conjoncturelles B 
la crise. II est essentiel de prendre en compte ces facteurs -revenus 
reels, poids des subventions dans la consommation des menages, 
réseaux sociaux - A l'heure où leur cpntenu est susceptible de changer. 
Ainsi, nous avons mentionnb l'importance de la redistribution des reve- 
nus des travailleurs expatriés. Or, les pays arabes producteurs de petrole 
envisagent de renvoyer chez eux 1 A 1,5 million de travailleurs arabes, 
par suite d'un ralentissement de leurs activites economiques. Les Egyp- 
tiens representant 43 76 de l'ensemble des travailleurs arabes, ce sont 
peut-être 500 O00 travailleurs qui pourraient rentrer en Egypte en 1986, 
e t  2 millions d'ici cinq ans (42). Outre que ce retour Bventuel des travail- 
leurs representerait une diminution des revenus de toute une partie de la 
population, il viendrait Bgalement contrarier la tendance actuelle 8 la 
hausse des salaires due A un manque global de main-d'œuvre. . 
Pour ce qui est des subventions, il est necessaire d'effectuer des 
analyses plus fines de la consommation, qui mettraient mieux en 
evidence le poids des produits subventionnes dans les budgets des 
ménages. En effet, les subventions representent actuellement 20 % du 

.budget national, e t  l'on ne songe qu'A les rbduire. II est donc primordial 
d'bvaluer B la fois l'impact qu'aurait une diminution de certaines subven- 
tions pour les populations les plus d6munies. mais aussi et surtout de 
mettre clairement en evidence le  fa i t  que l a  repartition de ces subven- 
tions beneficie surtout aux classes moyennes et aisees, même si leur 
poids relatif est superieur pour les classes defavorisees. 
Enfin, si la vitalite des reseaux de solidarite a permis jusqu'8 pr6senJ 
d'amortir les effets de la  crise, A travers une plus large redistribution des 
revenus, ou l'appui dans la recherche d'un emploi, on peut se demander 
quelles seront les consequences d'une croissance urbaine demesuree 
- la ville est passée de 6 a 12  millions d'habitants en moins de 1 O ans 
-sur l e  fonctionnement de ces reseaux. Non pas que nous croyions A 
l'effet de dissolution des rapports sociaux qu'entrainerait l'urbanisation 
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(aprhs tout, au XW siede deja, Ibn KhaldOn notait ameretnent que les 
liens familiaux avaient tendance 8 s'affaiblir en ville.,.), mais les condi- 
tions materielles de fonctionnement de ces reseaux risquent d'être 
alterbes. L'eloignement geographique des membres d'une même famille, 
le caractere heterogbe des nouveaux quartiers spontanes, necessitent 
une reinterpretation de ces rapports. Si, par exemple, le voisinage a des 
chances de prendre plus d'importance (on entend deja dire que, si on 
emprunte de l'argent, on le fait auprhs des voisins plutat qu'aupres de la 
famille, car ((les voisins, on les voit tous les jours))), peut-être plus 
d'attention devrait-elle être portbe B I'ambnagement spatial des quar- 
tiers, afin de favoriser la vie de la ville. 

+ 
+ +  

Finalement, la capacite de aresistance)) des populations A la crise ne 
saurait se limiter uniquement 8 des facteurs Bconomiques (même les 
reseaux sociaux n'ont et6 apprehendbs ici qu'A travers leur fonction 
economique). Et le plus important dans ce qui caracterise les faits 
BnumBrés, ne ressortit-il pas plutat A l'ordre du ((psychologique)) 7 Ainsi, 
l'impact de l'&migration et de la liberalisation de l'economie reside-t-il 
autant dans la hausse absolue des revenus disponibles que dans la 
croyance repandue B des chances de mobilite sociale, qui a pour conse- 
quence de rendre acceptables certaines conditions de vie; et l'on peut 
faire I'hypothhse que les frequentes denonciations d'((abus)) dans la 
presse ont moins pour rale d'informer le public que d'entretenir habile- 
ment un cert,ain climat d'optimisme quant aux possibilites de s'enrichir. 
De même, I'Etat, s'il ne parvient pas A concentrer son aide sur les plus 
defavorises, se doit d'affirmer une volonte de prise en charge des 
probl&mes de survie quotidienne. En ce sens, l'impact des subventions 
reside aussi dans l'effet securisant qu'elles produisent dans une certaine 
mesure. Enfin, la vitalite des solidarites a un rale infiniment plus impor- 
tant que celui de soutien economique : elle permet de rendre compte des 
très faibles taux de delinquance enregistres dans la ville, comme du tres 
faible taux de violence. C'est elle qui explique que, malgr6 les descrip- 
tions apocalyptiques que l'on en fait, Le Caire reste une ville où l'on peut 
vivre, car la convivialite n'a pas disparu : ((l'image du village)) (43) a su se 
perpetuer. 

Nadia KHOURI-DAGHER 

Chercheur associ6 au CIRED (EHESSI 
et B I'ORSTOM 

NOTES 

( 1 )  Le salaire minimum est fixe B 35 livres Qgyptiennes (LE). (La livre vaut offi- 
ciellement 12 francs, mais sa valeur sur le march6 noir est de 5 francs en 
novembre 1985). 
(2) BIRD-ARE, Economic management in a period of  transition. Vol. 1, Final 
Report, p.44. Washington DC, 1978. 
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(3) Pourtant les migrations rurales ne representent plus qu'un tiers de la crois- 
sance dernographique de la ville, contre 50 % il y a 20 ans. Mais Le Caire comp- 
ta i t  3 millions d'habitants en 1960, e t  en compte 12 aujourd'hui. 
(4) Census of Population and Housing, 1976: Detailed results for Cairo 
Governorate, cite par M. ABDEL-FADIL. ((Informal sector employment in 
Egypt)), Technicalpaper no 1 of the ILO/UNDP employment strategy mission to 
Egypt, ILO, Genhe, 1980. 
(5) En 1978,49 % des employes du gouvernement percevaient un salaire infk- 
rieur B 30 LE par mois (G. STARR, ((Wages in the Egyptian formal sector)), 
Technical paper no 5 of the ILO/UNDP employment strategy mission to Egypt, 
ILO, GenBve, 1980). 
(6) Wall Street Journal, 24 mars 1983. D'autre part, on estime qu'au Caire 
seulement il y aurait 240 O00 fonctionnaires qui n'auraient ((rien a faire)) I 
(H. BURTON, ((Egypt's development in the 70's)). in Economic Development and 
Cultural Change, Vol 31, no 4, juillet 1983). 
(7) Cite par B. IBRAHIM, H. PAPANEK, Economic Participation of Egyptian 
Women, USAID, Le Caire, 1982 (non publie), p. 97. 
(8) Un tiers des habitants du Caire sont proprietaires, souvent de plusieurs 
appartements. (Mais la tendance actuelle va vers une diminution des locations, 
et une augmentation des ventes). 
(9) Ce discours est notamment tenu par la presse locale. Un exemple: ((On 
decouvre aujourd'hui les consequences dommageables qu'a entrainees cette 
politique [de I'infitah], notamment en suscitant une classe parasitaire, qui s'enri- 
chit sans travail et provoque -par la  frivolite de son mode de consommation 
- des frustrations psychologiques permanentes dans la classe laborieuse, classe 
B la fois productive et d6shbritbe.n (A/-Ahram al-lqtisadi, 17 octobre 1983). 
Nptons que ce discours n'est pas l'apanage des seuls Egyptiens (voir P. MIREL, 
I'Egypte des ruptures, Sindbad, Paris, 1982). 
(10) M. MARTIN; ((L'tgypte, les modes informels du changement)) in &tudes, 
avril 1980. 
(I 1 )  Son taux de croissance est de 7,9 % par an de 1970 B 1974; ce taux 
passe B 21.6 % par an de 1974 B 1978, e t  A 37,4% entre 1978 e t  1979 
(H. BURTON, op.cit.). 
(1 2) Le nombre de logements construits croit de 5,3 % par an, alors que la 
croissance dernographique de la  ville n'est ue de 3.9 % (DAMES and MOORE, 
lnformal Housing in Egypt. Ministere de I'%quipement, Le Caire 1981. 
(1 3) Le nombre de travailleurs emigres est passe de 1 O0 O00 en 1973, B 3 mil- 
lions, les sommes rapatriees d'environ 180 millions de dollars a 3 milliards de 
dollars (A. GED, ((Migrations e t  transformations 6conomiques e t  sociales en 
Égypten, in Revue Tiers-Monde, T. XXVI, no 103, juil-sept. 1985). Pour situer les 
ordres de grandeur, rappelons que le Produit interieur brut du pays Qta i t  de 
23 milliards de dollars en 1980, et que, pour la  m&me annee. les exportations 
rapportaient 3 milliards de dollars. 
(1 4) La main-d'œuvre Bgyptienne dans les pa s arabes se repartit comme suit: 
professions techniques et scientifiques 58 Y!; fonctionnaires 17 %; ouvriers 
24 % (A. GED, op.cit.). 
(1 5). M..ABDEL-FADIL, ((Les effets de l'immigration de main-d'œuvre dans la  
distribution des revenus e t  les mod&les de consommation dans l'economie 
Qgyptiennes in Revue Tiers Monde T. XXVl no 103 juil-sept. 1985. 
(1 fi) N. CHOUCRI. ((Construction and development: the effects of Labor migra- 
tion)), in Management of the Construction lndustry in Egypt, Cairo University/- 
MIT, Le Caire, 1980. 
(1 7) Quelques exemples de salaires journaliers en 1981 : ouvrier de la construc- 
tion non qualifie 3-4 LE; charpentier 3-7 LE; poseur de briques 5-1 2 LE; Blectri- 
cien 6-10 LE; plombier 10-20 LE (DAMES and MOORE, op.cit.). 
(18) G. STARR, op.cit. 
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* (1 9) La periode nassdrienne dtait celle d'un etatisme rigoureux. Son succes- 
seur, Sadate, inaugurera une politique dite d'<ouverture economique)) marquee 
par un appel aux capita,ux etrangers et plus de liberalisme (((Le secteur prive doit 
$tre encourage par I'Etat Q agir dans n'importe quel domaine)), paroles de 
Sadate le.23 juil. 1976, rapportees par P. MIREL, op.cit.). 
(20) Rappelons briBvement les raisons de ce ((boom)) economique: arrêt des 
hostilites avec Israël; reouverture du Canal de Suez: emigration vers les pays 
arabes voisjns; production de petrole ; reprise du tourisme; aide accrue, notam- 
ment des Etats-Unis. 
(21) L'exemple le plus frappant est peut-être celui de l'industrie de la construc- 
tion, où I'etat est officiellement le premier fournisseur en logements du pays, 
avec plus de 3/4 de la production, alors que si l'on tient compte de la  construc- 
tion ill6gale, les proportions font plus que s'inverser ... 
(22) H. LUBELL e t  M.ABDEL-FADIL, ((Urban growth and the urban labour 
marketa, ILO/UNDP employment strategy mission to Egypt, GenBve, 1980. 
(23) La preuve que ce ((boom)) de la construction est directement li6 Q un afflux 
massif de liquidit6s, plut& qu'a une progression des salaires, est que seulement 
1 3 3 % des menages du Caire sont en train d'eparsner en vue d'acauerir un 
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Mouvements urbains dans le Monde arabe): celui-ci s'est constitue en octobre j ?a., -% 
7984. Il a BtB renouve14 par le Comite scientifique charge de piloter un ,, . $9: 
programme de recherches sur le Monde arabe. Ses objectifs se definissent ainsi: ', . * ,.i$ 
7) diffuser ¡'information scientifique.concernant le champ d'dtude defini par - .W. : 
IÏntitul4 du Reseau. A cette fin, il publie des Bulletins, dont deux numeros sont 
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parus, le troisieme etant prevu pour decembre 1985. Une plaquette presentant 
I'etat des recherches françaises sur la ville est en preparation sous I'Bgide du 
CNRS, en collaboration avec URBAMA [Tours), I'IREMAM (Aix-en-Provence), le 
MULT; 
2) contribuer au developpement des &changes pluridisciplinaires. Ainsi, des , 
journees d'&odes se sont tenues les 3 et 4 mai 1985 sur la notion de crise 
urbaine. Elles ont permis une confrontation des approches des diverses sciences 
sociales (histoire, geographic, sociologie, urbanisme en particulier). Elles ont , .. ,' 
donne la mesure des difficultks comme de la necessite d'un d4cloisonnement de 
champs semantiques multiples. Le RBseau s'attache donc B cerner des phho-  
menes qui constituent none riche totalite de determinations et de rapporls 
multiplesu, B degager des questions communes. L'importance de la ville dans le 
monde arabe et la remontee actuelle du theme urbain dans les problematiques 
des sciences sociales appellent des mises B jour et une rgflexion sur /es relations 
entre espaces, soci&& et politique. 

le reseau scientifique et documentaire nkats,  Villes, Rapports sociaux et 
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