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b) A PROPOS DES 'STRATEGIES BUDGETAIRES' AU QUOTIDIEN, NOTF. . 

mITIQUE PAR O. JOURNET ET M. LECARME 

I. , 

I .  

Nous nous référons i c i  à un matériel composé de  documents t r è s  
d i spe r sés  dans l e  temps (études de budgets fainiliaux, des  années 8 

50 à 80) e t  d 'enquêtes  de t e r r a i n  eri cours menées p a r  des  membres 

du groupe. L'ensemble porte  s u r  un c c r t a i n  nombre de v i l l e s  a f r i -  

ca.ines, dans &es pays su ivants  : Niger, Côte d ' Ivo i r e ,  Sénégal, 

Congo, Zaïre. L' etude t r ansve r sa l e  des  données r e c u e i l l i e s  e t  de 
l e u r  traif:enient pose un c e r t a i n  nombre de  quest ions e t  suggère ' 

de nouvelles approches. 

8 

Si l a  not ion de  ménage pose problkine, c e l l e  de budget, u t i l i s b b  par  
commodité, en pose tou t  au tan t ,  ne sera i t -ce  que par  c e  que ce t te  
notion implique de r a t i o n a l i s a t i o n  a p r i o r i .  

Nous re t iendrons  i c i  les données r e l a t i v e s  à la s t r u c t u r e  des dé- 
penses quotidiennes,  e t  aux d i f f é renc ia t ions  s o c i a l e s  e t  s exue l l e s  

t e l l e s  q u ' e l l e s  se matiifestent a u  t r ave r s  de ces  dépenses quoti-  
diennes : quels  sont  i e s  e f f e t s  des  d i f f é rences  de revenu s u r  l a  

dCpense quotidienne ? qui  dépense pour qu i  ? cornment re t rouver  l e s  

'marqueurs de la c i t a d i n i t é  à travers l ' d tude  des  budgets .!et'de l a  
consommation ? 

1 - St ruc tu re  des  dépenses quotidiennes - . . 

/ 

Si elles para issent  essent ie l lement  consacrdes à l ' a l i m e n t a t i o n  
(dont l e  combustible pour l a  cu i s ine ) ,  les dépenses quotidiennes 

comprennent aussi c e l l e s  qu i  sont f a i t e s  à l ' e x t é r i e u r  d e  l a  maison : 
t ranspor t ,  consommat iotis ali l t ientaires ex tér ieures ,  boissons, tabac,  
l o i s i r s . .  . La p lupar t  de ces  consommations ex té r i eu res  étant l e  , 
f a i t  des homes,  il apparai t  indispensable  de  repenser l a  ndt ion 
de ''budget familial". 

En ce  qu i  concerne l a  consommation a l imenta i re ,  deux cons tan tes  

s e  dégagent des  analyses  d 'un c e r t a i n  nombre d 'au teurs  ( J .  HOUYOUX, 

C1. Vidal e t  H. Lepape, A .  Osmont ...) : I 
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a - I1 est important de t e n i r  compte des  v a r i a t i o n s  sa i sonnières  e t /  - 
ou imprévues du nonibre de "rat ionnaires" .  O r ,  l a  consommation 

al imentaire ,quot idienne e t  domestique ne p a r a i t  pas v a r i e r  en 

proport ion de ce nombre de 9-ationnairesI1( cf Mersadier, Keita,  

Osmont, Vidal, Lepape). 
Ces cons t a t a t ions  posent ques t ion  : l e  r e l e v é  comptable au j o u r  

l e  jou r  de l a  consommation a l imenta i re  n 'occul te - t - i l  pas d ' a u t r e s  
phénomènes ? Des observat ions f a i t e s  Q Dakar pa r  exemple, moncrent 

q u ' i l  e s t  courant de c u i s i n e r  tou jours  pour p lus  de  convives que 

l e  nombre apparemment présent ,  e t  qu'en cas d ' a r r i v é e  imprévue, 
on augmente, ap rès  l a  préparat ion de l a  sauce, l a  r a t i n n  d e  r i z .  
Quels  sont  l e s  aménagements i n t e r n e s  des  menus quot id iens  quand 
l e  nombre de r a t ionna i r e s  v a r i e  ? Ne doit-on pas également prendre 

en compte l a  dynamique des  échanges de r a t i o n s  e t  de "rat ionnai-  
r e s "  à l ' i n t é r i e u r  de réseaux p lus  é l a r g i s  ? ( c f  l es  t ravaux 
du G . R . U . A . ,  Osmont, Lebris,  Marie) 

b - Les d i f f é r e n c i a t i o n s  s o c i a l e s  l i é e s  a u  revenu ne semblent pas 

i s exprimer principalement dans l a  consommation a l imen ta i r e  (non 
comprises l e s  boissons) .  M. Lepape e t  C1. Vidal notent  q u ' i l  
n ' y  a pas d ' interdépendance systématique e n t r e  niveau de  salaire 
e t  niveau de cotisommation a l imenta i re ,  sauf aux extrêmités  de  
l l é c f i e l l e .  Cet te  reinarque laisse t o u t e f o i s  ouverte  l a  quest ion 

des  d i f f é rences  q u a l i t a t i v e s  qu i  jouent comme fac teursde  d i s c r i -  

mination : s i  les al iments  de  base ( r i z ,  m i l ,  manioc.. .) son t  

l a p l u p a r t  du temps les  mêmes dans l e s  d i f f é r e n t e s  ca t égor i e s  

soc ia l e s ,  l a  q u a l i t é  de l a  "sauce" (p lus  ou moins de légumes, 
de  viande, de poisson, d 'hui le . . . ) ,  e t  l ' a d j o n c t i o n  d 'a l iments  

complémentaires sont  des  va r i ab le s  noii négl igeables .  

C'est l e  problème que posent l e s  "coe f f i c i en t s  d 1 é l a s t i c i t 6 1 1  

ca l cu lé s  p a r  J. tlouyoux, sans queJ"on *puisse  cependant en 

mesurer l e s  e f f e t s  s u r  l a  n u t r i t i o n ,  e t  s u r  l e s  d i s t i n c t i o n s  
soc ia l e s .  

Les remarques f a i t e s  par Mersadier il y a 30 ans à propos d e ' l a  
fréquence e t  de  l a  pers i s tance  de d é f i c i t s  budgétaires  ( t o u t e s  
dépenses comprises) semblent avo i r  gardé l e u r  per t inence : il y a 
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l i e u  de penser que dans l e s  ca tégor ies  à bas revenu, ce d é f i c i t  
incompressible est  dû non seulement aux dépenses extra-al imentaires ,  
mais iì l a  consomination a l imenta i re .  elle-même. 
I1 s e r a i t  important de savo i r  s i  l e s  pra t iques  d 'acha t  B c r é d i t  e t  
d'emprunt, courantes en ce qui concerne les dépenses extra-alimen- 
taires, sont  également répandues, e t  sous que l l e s  formes, dans l e  
domaine de l a  consommation a l imenta i re .  Sinon, dans que l l e s  limites 
peut-on observer des  compwtements de  r e s t r i c t i o n  permanents ou 
périodiques ? Quelles a u t r e s  s t r a t é g i e s  déplo ien t  les a c t e u r s  
( e t  l e s  femmes en p a r t i c u l i e r )  pour a s s u r e r  l a  reproduction domes- 
t i que  ? 

. .  

. I  

2 - L'étude de l a  consommation a l imenta i re  pose l e  problème de 
l a  r é p a r t i t i o n  des  dépenses-à  l ' i n t é r i e u r  de l ' u n i t é  des  commensaux . 
Cette unité elle-même, qui demande Zi. ê t re  r econs t ru i t e ,  ne s ' iden-  
t i f i e  pas nécessairement au  réseau de  p r i s e  en charge des  dépenses. 
Une analyse p lus  f i n e  des  apports  f i n a n c i e r s  ou en na tu re  fou rn i s  
par  d ' a u t r e s  membres, parents  ; 
l a  charge représentée  par  1 I e n t r e t i e n  de cominensaux 
sans cont re -par t ie  matérielle, semble B c e t  égard nécessa i re .  

I - - -  

v o i s i n s  ..., tout autarit que de  

Par a i l l e u r s ,  - s e lon  une norme courante dans l e s  r e l a t i o n s  conjugales,  
l 'époux d o i t  f o u r n i r  l a  cé réa l e  ou l e  f écu len t  de  base, plus  une 
somme d 'a rgent  des t inée  à l ' a c h a t  des  ing réd ien t s  supplémentaires.  
Lorsque cet te  norme est respectée,  on observe de.nombreuses va r i an te s  
dans l es  pra t iques  : l ' a c h a t  de cé réa l e s ,  fécu len ts ,  e t  éventuel le-  
ment de l ' h u i l e ,  peut se f a i r e  en début de chaque mois ( c a s  l e  p lus  
f réquent  parmi l es  s a l a r i é s ) ,  ou de  façon f rac t ionnée .  Dans l e  cas 
d 'acha ts  mensuels, une a l l o c a t i o n  en a rgent  peut ê t re  versée par  
l'homme au  commerçant, l eque l  se v o i t  con f i e r  l e  so in  de r e d i s t r i -  
buer l e s  produi t s  h ou aux épouse(s) au jour  l e  j o u r .  L'argent  de 
"la dépense" complémentaire peut ê t r e  remis iì l a  femme globalement 
en début d e  mois, ou jour par  jour : ce t te  sorame est f i x e .  
Dans c e r t a i n s  cas  ( A  Kinshasa par exemple) l e s  femmes peuvent f a i r e  
f r u c t i f i e r  la somme que leur  mari l e u r  a a l louée  mensuellement, jus- 

qu'à  l a  f a i r e  t r i p l e r  (c f  J. Houyoux) : ce sont  a l o r s  l es  femmes ' 

qui  génèrent l e  surp lus  par rapport  au salaire. 

I 
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Se pose de manière généra le  l a  quest ion de l a  co-nst i tut ion des  
revenus féminins (par  l e  commerce essent ie l lement )  e t  de l e u r  
éventue l le  a f f e c t a t i o n  aux dépenses quot idiennes : aucune r è g l e  

n 'ob l ige  l e s  femmes d é t e n t r i c e s  de revenus h cont r ibuer  aux dépen- 

s e s  a l imenta i res  de l a  maisonnée. I1 est t o u t e f o i s  impossible 
de b â t i r  des  géné ra l i s a t ions  au vu de l a  v a r i é t é  des  s i tua t ions , '  

v a r i é t é  qu i  peut ê t re  l i é e  aux aléas des  revenus inasculins, aux 

absences du inari (migrations,  polygamie) , ou B 1 organisa t ion  

de l a  parenté  (au Ghana par  exemple). Ainsi  au  Sénégal, s i  l e  

revenu du mari es t  s u f f i s a n t ,  la p a r t i c i p a t i o n  de l a  femme aux 
dépenses es t  une a f f a i r e  de  décis ion entièrement personnel le  3 

par  contre ,  en cas  d ' i n c u r i e  ou d ' imposs ib i l i t 6  du mari, c 'es t  
e l l e  qu i  t ldébrouille ' t  (par  l e  p e t i t  commerce, 1' emprunt.. . ) . 

' 

Une a t t e n t i o n  p a r t i c u l i è r e  d e v r a i t  ê t r e  accordée aux d i f f é r e n t s  

cas oÙ l e s  femmes ont  l ' e n t i è r e  r e sponsab i l i t é  de l a  reproduct ion 
domestique (mères c é l i b a t a i r e s ,  inaris Bvanescents.. .) . 
La mul t ip l i ca t ion  des  s i t u a t i o n s  urbaines  oÙ les femmes se re t rou-  
vent de  f a i t  "chefs de famille ' '  d o i t  ê t re  analysée sous l ' a n g l e  

des  mutations q u ' e l l e s  indui ront  inévi tablement  dails l e s  s t ruc-  

t u r e s  f ami l i a l e s ,  e t  de l ' écar t  qui  r i sque  

l ' i d é o l o g i e  régnante r e l a t i v e  aux rappor t s  

l é g i s l a t i f ,  e t  l e s  pra t iques  soc ia l e s .  

de s e  creuse entrie 

de sexe, l ' a p p a r e i l  

3 - Dynanuque des  modèles de consommation a l imen ta i r e  en v i l l e  
II 

- Monétarisation / démonétarisation 

Un des  principaux marqueurs de l a  c i t a d i n i t é  dans l e  cas de  

v i l l e s a t e l l e s  qu'Abidjan ou Dakar, e s t  l a  géné ra l i s a t ion  de  l a  
monétarisation des  produi t s  a l imenta i res  quotidiennement consommés. 

Ce phénomène e s t  par  cont re  inf i rmé dans d ' a u t r e s  cas. (Kinshasa, 
Luanda, B i s s a u  ...) où l e  r av i t a i l l emen t  domestique e s t  en grande 

p a r t i e  assuré  s o i t  par l 'autoproduct ion,  s o i t  par  des  échanges en 

na ture  : ces comportements peuvent même ê t re  i n s t i t u t i o n n a l i s é s  

par  T ' E t a t ,  comme c ' e s t  l e  cas B ßissau,  avec l a  r é in t roduc t ion  

o f f i c i e l l e  ( e t  o b l i g a t o i r e )  du t r o c  dans l e s  magasins'ldu Peuple". 
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Cominent pa r l e r ,  au vu de ces processus, d 'une opposi t ion e n t r e  

deux modèles t'purs11 :"économie t r a d i t i o n n e l l e ,  r u r a l e ;  . . ' I  e t  

I1éconornie moderne, urbaine.. .I1? Toutefois,  ces  modèles ?e démoné- 

t a r i s a t i o n  ne sau ra i en t  ê t r e  analysés  comme rémanences ou perma- 
nence d 'une économie r u r a l e  en v i l l e ,  p u i s q u ' i l  s ' a g i t  de compor- 

tements réac t ionnels  en s i t u a t i o n  de pénurie,  ou de  dysfonctiontie- 

ment de  l a  d i s t r i b u t i o n .  

' !  - Transformations d i f f é r e n t i e l l e s  des  modèles a l imen ta i r e s  en . . u i l l e  - 
-.-.- ~ - .-----_I. - . __ _..- 

Ces transformations indu i t e s  par  l a  v i l l e  peuvent se cons t a t e r  
à p lus i eu r s  iiiveavx : on peut no ter  par  exemple l 'abandon de 

c e r t a i n s  p l a t s  t r a d i t i o n n e l s  pour d ive r ses  ra i sons  : coût  en temps 

de t r a v a i l  féminin j adoption, p a r  l e  b i a i s  de l ' a l imen ta t ion ,  

de modèles urbains. . .  Ces anciens p l a t s  sont  par  con t r e  ceux 
auxquels 011 r ev ien t  dans un cadre f e s t i f .  

Ces transformations,  mgnie s i  e l l e s  pénètrent  l e  cadre domestique, 

sont  les plus marquées 

hors de  ce lu i -c i .  E l l e s  s'accompagnent d 'un  phénomène d ' ind iv idua t ior  

de l a  consommation a l imenta i re .  Le p e t i t  déjeuner,  avec l e  modèle 

ca fé - t a r t i nes  en es t  un exemple f l a g r a n t .  De manière g h é r a l e ,  

l a  r e s t a u r a t i o n  en v i l l e  suppose individuat ionde l a  r a t i o n  e t  

du r éc ip i en t .  

i 

I 

dans l e s  consoinmations qui  s ' e f f e c t u e n t  

-_ _- .- - 

' 

Dans ce t te  perspect ive,  il serait i n t é r e s s a n t  de dépasser  l e , c a d r e  

s t r ic t  du produi t  a l inlentaire ,  pour analyse d ' a u t r e s  s ignes  

d 'accès  i l a  consommation ind iv idua l i s ée  comme marque de d i s t i n c -  
t i o n  soc ia l e ,  t e l l e  l ' e x p o s i t i o n  d ' o b j e t s  de v a i s s e l l e  européens 

(ver res ,  t a s s e s )  dans 1 'aménageaient i n t é r i e u r  des  logements. 

Ces d i f f é r e n t s  po in ts  amènent à s ' i n t e r r o g e r  d'une 

p a r t  s u r  l a  per t inence d'une approche f o c a l i s é e  s u r  l e s  dépenses 
quotidiennes,  d ' a u t r e  p a r t  s u r  l e  ca rac t è re  fonc t ionna l i s t e  e t  

étroitenient économiste des  études de budgets familiaux , fréquem- 

ment sous-tendues par  l a  question "comment peut s e  c o n s f i t u e r  
l 'épargne.  ?I1. 

I1 serai t  important que les  approches plus  anthropologiques de l a  
v i l l e  permettetit l ' é l a b o r a t i o n  de g r i l l e s  d 'enquête f a i s a n t  appa- 
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r a i t r e  des  types d e  foiictionnemetit q u i  ne peuvent s e  r édu i r e  à 

des ca tégor ies  comptables. 

Tan t  au niveau de l ' a p p o r t  de revenu qu 'à  c e l u i  des  dépenses etigagées, 

l a  s a i s i e  des  un i t é s  de référeiice d o i t  ê t re  repensée. 
A l ' i n t é r i e u r  de ces un i t é s ,  il a p p a r i i t  de  mGme q u ' i l  f a i l l e  

décons t ru i re  l a  notion d 'uii  budgettVfamilial",  y compris dans le 
domaine a l imenta i re .  
Par a i l l e u r s ,  l 'approche des  budgets au  quot id ien  ne permet guEre 
d 'appréc ie r  l es  phénomènes l i é s  aux achats d i f f é r é s ,  iì l 'emprunt,  

nu c r é d i t ,  ou A la  c a p i t a l i s a t i o n .  

I1 appara i t  e n t r e  a u t r e s  que ce n ' e s t  pas eil fonc t ion  des  d i f f i c u l t é s  

e t  des al&à de  l a  ges t ion  ma té r i e l l e  du quot idien que sont  engagées 
l e s  dépenses importantes l i é e s  à l 'accomplissement r i t u e l  d 'un 

c e r t a i n  nombre d 'ob l iga t ions  cérdinonielles (baptêmes, mariages, 

f u n é r a i l l e s ,  f ê t e s  r e l ig i euses ,  t e l l e  la Tabaski.. .). 

Les dépenses quot idiennes n'en s e r a i e n t  pas l a  l imite  incotnpressible, 

inais p lu tô t  l e  rés idu ,  résidu das ob l iga t ions  l i ées  A l a  cons t i tu -  

t i o n  d'un c a p i t a l  syinbolique 
spécificités citadines. 

dont il conviendrait' d'analyser les 

. : 
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