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I RESUME 
Les données de la comptabilité nationale font &at d'une régression continue de Ja consommation par tête 

depuis l'indépendance, qui atteint 45% en 1995. Cependant, ces données prêtent B discussion, compte tenu de la 
piètre fiabilité des données officielles (notamment en ce qui concerne la consommation des ménages qui est 
calculée par solde). L'objet de cette étude est de confronter les données des enquêtes budget-consommation 
disponibles depuis 1960, pour tenter de mettre en évidence la véritable dynamique de la consommation sur longue 
période. Les résultats de 5 enquêtes portant sur la capitale ont pu être mobilisés (1961,1968,1977,1993,1995). 

Les enquêtes confirment la régression de la consommation par tête, qu'aucun des changements de régimes 
(politiques et économiques) n'a réussi B enrayer. La chute a été de 44,5% entre 1961 et 1995, performance peu 
commune pour un pays en temps de paix. Si cette évolution sur l'ensemble de la période correspond B celle 
affichée par les comptes nationaux, les évolutions aux dates intermédiaires sont très sensiblement différentes 
Aucun poste budgétaire n'a été épzrgné, puisque mêine 1'alimer.tation 3 enregistré une baisse de 33% en volume. 

La diète des tananariviens s'est profondément dégradée, aussi bien en quantité qu'en qualilé, avec un repli 
massif sur les produits de première nécessité. U n  important mouvement du substitution s'est operé au détriment 
des viandes, qui sont réduites à la portion congrue, et au profit des céréales et féculents. M ê m e  la consommation 
de riz, produit symbolique, a chuté de 20% en 35 ans. Aujourd'hui, les niveaux de consommation sont tels, qu'une 
grande partie de la population se trouve dans un situation de détresse physiologique. 

Bien que généralisée, la chute de la consommation a affecté différemment les groupes sociaux. Si le sens 
et la nature des recompositions à l'oeuvre caractérisent bien les changements successifs de politique économique, 
sur longue période on obsexve une double régression : chute des niveaux de vie et accroissement des in6galitk. 

Pourtant. les ménages ont niis en oeuvre toutes les stratégies en leur pouvoir pour contrecarrer les 
effets de la crise : mise au travail généralisée de la main-d'oeuvre familiale, et tout spécifiquement des femmes, 
changement dans les comportements de consommation par substitutions de produits et de lieux d'achat. Les 
réponses des ménages n'ont pas été seulement individuelles, mais aussi collectives et politiques. puisque I'échec 
des politiques économiques a été systématiquement sanctionné (1972. 1991). Mais ces efforts ce sont révélb 
infructueux, l'ampleur des chocs niacro-iconomiqiies ne laissant qu'une niirge de nianoeuvre dérisoire aux 
ménages. 

Compte tenu des niveaux de consommation actuels, les tendances passies sont insoutenables. 
Madagascar se trouve donc aujourd'hui à un point de rupture. Seule une riiction urgente et vigoureuse de la 
part des autoritis perniettn d'éviter une période de troiiblrs organisés ou anarchiques (explosions sociales 
ou désagrégation sociale), qui comproniettnit dunblenient les perspectives de diveloppement d u  pays. Ce 
point de retournement est déjà amorcé dans I'éducation, dont il convicnt d'empecher qu'il ne se transforme en un 
point de non retour. Pourtant, un certain nombre dindiccs montrcnt que Madagascar jouit encore d'atouts pour 
réussir il renverser la situation. Encore faut-il acceplcr qu'une stntbgie de croissance tirée par les exportations 
est incompatible avec une rigression sans fin du marchi intirieur. 
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INTRODUCTION 

Madagascar est engagée depuis plusieurs décennies dans un processus économique 
involutif que le discours incantatoire sur l'extraordinaire potentiel du pays n'a jamais réussi à 
enrayer. Cette inexorable régression ne semble pas avoir été affectée par les changements de 
régimes politiques, aux options économiqucs les plus divergentes, qui se sont succédés depuis 
l'indépendance : de la première République aux options néo-coloniales, à la troisième qui 
affiche une tendance libérale prononde, en passant par près de 20 ans de "socialisme" ct 
d'économie dirigée sous la seconde République"'. Ceux qui ont voulu voir dans l'é&cc 
malgache l'empreinte des choix erron& d'une économie administrée se trouvent démentis par 
les performances récentes de Madagascar. Aujourd'hui, la majorité des malgaches n'ont jamais 
connu de période durable de croissance du revenu. Le graphique 1 illustre clairement l'ampleur 
de cette dynamique récessive. Entre 1960 et 1995, le PIB par habitant a chuté de 36,8%, et la 
consommation privée de 46,8% ; soit un taux de croissance moyen de -1,8% par an. Si l'on 
considère la sous-période 1971-1995, 1971 représentant l'année la plus faste, la baisse de la 
consommation privée par tête atteint m ê m e  50,3%. De plus, à de rares exceptions près (1968- 
1971,1979-1980), la chute a été continue. 

Graphique 1 
Evolution du PIB et de la consommation privée par habitant 1960-1995 

(aux prix de 1984 ; base 100 = 1960) 
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Pourtant, les données macro-économiques reflètent mal I'évolution du bien-être réel 
des populations. E n  premier lieu, les chiffres officiels sont largement sujets à caution compte 
tenu de la dégradation constante de l'appareil statistique national. A l'instar de la plupart des 
pays d'Afrique sub-saharienne, la crise économique s'est traduite par une chute prononcée des 
ressources publiques, engendrant la déchéance des instituts de statistiques, qui n'ont jamais été 
considérés c o m m e  prioritaires. En second lieu, un indicateur comme le PIB par tête ne donne 

1 ) ~n fait. Ia rdation entre regime politique et Eysikme tixmomique CSI comp~cxe ci muquic pu des changemento radiaux. n amvieat de 
distinguer dcs s~u-pCriodes dans Ia chronologie de chaque RCpublique. Ainsi pour la ~condc. i la prunitre phru benthwiasme sodrlkfc ' et 
de montte CII puisjuKt du Secleur public qui culmine avrc les anntes " d'invecti.ssunen1 i outrana (1979-1981). a d d t  une noDndc ph= 
de dCseagagemcnt de I'Elat. de dtrtguluion et #ajustement struaurel ment avec l'appui des bailleurs de fonds 
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qu'une approximation très déformée du niveau de vie des menages. E n  effct, certaines 
composantes du PIB ne leur reviennent jamais, et sont absorbées par d'autres agents 
économiques (entreprises, Etat, etc.). Une augmentation du PIB par tête est tout à fait 
compatible avec une baisse du niveau de vie de la population. 

Si la consommation privée par tête, au sens de la comptabilité nationale, est une 
meilleure mesure du niveau de vie, son mode de calcul est entaché d'incertitudes, qui brouille. 
îe diagnostic. E n  effet, la consommation finale des ménages est estimée par solde, une fois 
connues tous les autres composantes de I'équilibre emplois-ressources (offre productive, 
investissement, consommation des administrations, commerce extérieur). C'est donc à ce 
niveau que se cumulent toutes les erreurs commises sur les autres postes. A titre d'exemple, la 
consommation des ménages issue des comptes nationaux se monte1 2 5 806 milliards de Fmg 
(francs malgaches) en 1993, alors que pour la m ê m e  annee l'Enquête Permanente auprès des 
Ménages (EPM) l'estimait à 3 660 milliards ; soit une différence de 37%. 

-i 

Face à un tel flou, les sceptiques concluront, qu'en fait, on ne sait rien sur la véritable 
évolution du niveau de vie des ménages, et pourront m ê m e  éventuellement prétendre, à partir 
d'informations partielles et anecdotiques, que celui-ci a augmenté. Sans aller jusqu'h adopter 
une telle posture, il faut convenir qu'on sait peu de chose dans ce domaine, et que tout reste à 
faire. 

Aussi, cette étude se propose d'analyser l'évolution de la consommation des ménages 
sur longue période, à partir de données d'enquêtes réalisées depuis plus de 30 ans à 
Madagascar. Compte tenu des données disponibles, nous restreindrons le champ de notre 
travail à l'agglomération d'Antananarivo. Ces enquêtes permettent d'aller au delà de la seule 
évolution de la consommation globale, notamment en portant un diagnostic plus fin en 
fonction des postes de dépenses et suivant, le type de ménages considéré. Cinq sources ont pu 
être mobilisées : - l'enquête sur les budgets familiaux (1961/1962) ; 
- l'enquête sur les budgets des ménages malgaches (1968/1969) ; 
- l'enquête sur les budgets des ménages (1977/1978) ; - l'enquête permanente auprès des ménages (1993/1994) ; - la phase 3 de l'enquête 1-2-3, sur la consommation dcs ménages de la capitale (1995). 

Si ces données sont a priori les mieux à m ê m e  de répondre aux questions que nous nous 
posons, puisqu'il s'agit d'enquêtes spécifiquement conçues pour mesurer la consommation des 
ménages, il convient de ne pas minimiser les problèmes que pose leur comparaison. E n  effet, 
aucune des méthodologies retenues pour chaque enquête n'est identique (champ, 
nomenclature, mode d'estimation, etc.). D'autre part, la qualité des données varie d'une enquête 
5 l'autre et peut introduire des biais non négligeables. C'est notamment le cas de l'enquête de 
1977, qui n'a jamais été exploitée intégralement, faute de ressources. 

- - 

Dans la première partie, nous procéderons à un cadrage rapide de la dynamique de la 
population et de la structure des emplois au cours des 35 demières années, pour nous attacher 
dans Ia seconde à l'analyse de I'évolution de la consommation des minages depuis 
l'indépendance. La troisième partie sera consacrde à la question alimentaire, tandis que la 
quatrième cherchera à appréhender le phhomène de la différenciation sociale à partir 
d'indicateurs d'inégalité des niveaux de vie. Enfin, dans la cinquième partie nous chercherons à 
apprécier les stratégies mises en oeuvre par les mdnages, pour s'adapter à un environnement 
durablement récessif. 



I.- DYNAMIOUE DE LA POPULATION DE LA CAPlTALE 

Une croissance dCmograDhiaue relativement lente 

A la différence de la plupart des grands centres urbains d'Afrique sub-saharienne, 
Antananarivo est une ville de peuplement ancien dont la croissance a Cté plus lente que les 
autres migapoles africaines. En 1995, on estimait la population de l'agglomération 950 O00 
personnes. Mais celle-ci atteignait 43 O00 au début du siècle, alors que beaucoup de villes 
"millionnaires" du sous-continent n'étaient encore que de petits bourgades. Sur pris d'un 
siècle, la croissance aura été de 3,3% l'an. 

En fait, il convient de distinguer deux sous-périodes. Jusqu'à l'indépendance, la 
population de la capitale a augmenté de 3% par an en moyenne. E n  1960, Antananarivo 
comptait 248 O00 habitants, et ils étaient 452 O00 en 1975. Donc depuis l'indépendance, le 
taux de croissance de la population tananarivienne s'est accéléré, et s'est stabilisé au niveau de 
4% par an. A titre de comparaison, Yaoundé, capitale du Cameroun, qui ne regroupait que 53 
O00 habitants en 1957 en comptait près de 800 O00 en 1993, ce qui conespond à un taux de 
croissance annuel de 7,9%. 

La croissance démographique de la capitale s'accompagne d'une lente réduction de la 
taille des ménages au cours du temps. Alors que dans les années 60 la taille moyenne des 
ménages était de 5,5 personnes, elle n'est plus que de 4,9 en 1995. D e  plus, le modèle de la 
famille nucléaire, sans constituer encore une véritable norme, est prédominant. 56% des 
ménages sont composés de couples, avec ou sans enfants, contre 25% à Yaoundé. I1 s'agit là 
d'une spécificité malgache, en regard des standards observés en Afrique sub-saharienne. 

Graphique 2 
Dynamique de peuplement de !'agglomération d'Antananarivo 1960-1995 
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Cette atonie, toute relative, s'explique par le contexte économique régressif de 
Madagascar. La baisse continue des niveaux de vie depuis plus de 25 ans (cf. graphique l), 
aussi bien en ville qu'à la campagne, est peu propice au phénomène d'explosion urbaine '). En 
conséquence, Madagascar se caractérise aujourd'hui par une très forte fixation des populations 
dans les campagnes, dominées par des stratégies d'autosubsistance paysanne. Ceci se traduit 
par un faible taux d'urbanisation, et une dynamique migratoire très limitée. 

2 ) Au moins dans un mnlexte de paix civile. 



E n  1995, seulement 27% des habitants de la capitale sont des migrants a). A titre de 
comparaison, plus de la moitié des habitants de Yaoundé étaient des migrants en 1993. D e  
plus, il s'agit d'une migration de proximité, puisque 50% des migrants sont originaires de la 
provincc d'Antananarivo. Il faut voir dans la faible amplitude des mouvements migratoires la 
conséquence du sous-développement des infrastructure routikres, qui limite la circulation des 
hommes sur le territoire et renforce l'enclavcment des régions. 

Milgnche - MC~~IGI - Betsileo 
-Aut= 

Etranger - Fnnpis 

L'absence de brassage des populations confëre 5 Antananarivo une grande 
homogénéité ethnique, contrairement à ce que son statut de capitale nationale aurait pu laisser 
présager. 86% des habitants sont d'origine Merina. Si l'on y ajoutent les 6% de Betsileo vivant 
à Antananarivo, 92% de la population proviennent des Hauts-Plateaux. Encore une fois, à 
Yaoundé, la population d'origine locale (groupe "beti et assimilé") n'excédait pas 40%, et 
croissait à un rythme nettement inférieur aux populations allogènes. 

Population TCAIV (4) Rfprtition (+) 
1960 1995 1960/1995 1960 1995 

226 GO3 945 sx) 4.2% 91.4 99.0 
214 400 s23m 3.9% 865 86.2 
6600 60200 6.5% 27 a 
5600 62 lo0 7.1% 22 6.5 

16 o00 1 OOO' -7.6% 65 0.1 
21 300 10 o00 -21% 5.6 1,o 

I1 est intéressant de noter que la part des populations Merina parmi les habitants de 
la capitale est restée stable depuis l'indépendance, puisqu'elle était déjà de 86% en 1960. 
Mais parmi les non-Merina, une forte recomposition s'est opérée depuis lors, au détriment des 
étrangers, et surtout des français. Ces derniers, qui représentaient encore 15,7% de la 
population en 1958, n'étaient plus que 6,5% en 1960 (premier reflux massif avec 
l'indépendance}, et à peine 0,1% aujourd'hui. Ce sont essentiellement les migrants des autres 
ethnies malgaches non originaires de la région qui ont profité de ce mouvement, puisque de 
5% en 1961, ils regroupent 13% des tananariviens en 1995. 

I - Autm 53001 9OOo( +l>% I 21 I 49 
.- 

Total I247 900 I 955000 1 3.9% 1100 I loo 
moyen. : les donutu de 1995 sous-estiment IC nombre de hanpis. dans Ir m m r e  où Ir qu&i& pasCC dans I'cnqutte porte NI Ir 'commuuauiC 
dhpparlcnmcc'. Donc, tous les fnnçais $origine malgache qui ont dWuC leur ethnic $origine n'ont pas CIC comptabilids anune hçais. 

IÆ vieillissement de la PoDulation et la croissance de la scolarisation. 

E n  35 ans la structure démographique de Ia population s'est..transformée, avec la baisse 
de la fécondité et l'allongement de l'espérance de vie des malgaches. Alors qu'en 1960 plus de 
46% des habitants de la capitale avaient moins de 15 ans, ils ne sont plus que 36% en 1995. C e  
déplacement s'est fait au profit des tranches d'âge actif, ce qui a pour effet d'améliorer le ratio 
personnes à charge sur population en âge de travailler. Les 25-54 ans représentent aujourd'hui 
58% de la population contre 47% en 1960. La part des plus vieux, 55 ans et plus, reste stable 
autour de 6%. 

3 ) DCfinis comme l'ensemble des personnes qui ne .soni pas nCcs dan.. la apitale. 



Mais c'est sur le front de la scolarisation qu'on observe les plus gran& 
changements au cours des 35 dernières années, et ce, tous les niveaux. En 1960, seuls 16% 
des malgaches de plus de 14 ans avaient fréqucnté l'école au delà du primaire. En 1995, cette 
proportion atteint 64%. k graphique 3 montre que, quelle que soit la classe d'âge considérée, 
les progrès accomplis ont été spectaculaires. 

D e  plus, un effort considérable de réduction des écarts entre les sexes a été réalisé. 
Aujourd'hui et à titre d'exemple, près de 75% des hommes et des femmes âg& de 25 34 ans 
ont dépassé le cycle primaire (resp. 76% et 73%). En  1960, ils représentaient moins de 20% 
des hommes et moins de 10% des femmes. Aujourd'hui et pour Ies plus jeunes (moins de 30 
ans), les différences d'accès à l'école entre hommes et femmes ont été presque totalement 
éliminées pour l'enseignement primaire et le secondaire premier cycle. Ce n'est qu'au delà 
(enseignement secondaire, deuxième cycle, enseignement technique, université) que les 
hommes gardent un avantage notable. 

L'accent mis sur la scolarisation par les autorités du pays, et la société dans son 
ensemble, remonte à la première République, et ne semble pas avoir été remis en question par 
les différents régimes qui se sont succédés depuis lors. E n  effet, ce n'est qu'au delà de 45 ans, 
donc pour les générations d'âge scolaire avant l'indépendance, que les niveaux d'éducation 
chutent sensiblement, et que la discrimination à l'encontre des femmes est significative. 

Graphique 3 
La montée des taux de scolarisation 1960-1995 
(% d'une classe d'âge ayant élé au delà de I'école primaire) 
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Souras : Rurnsemcnts urbains, 1959-1960, Enqu~?le 1-2-3. 1995, INSRE, MADIO. nos propres alculs. Ne pone que sur h populrlioa 
Inalgachc. 

Le recul du salariat et I'informalisation d'Antananarivo ... 

Sur l'ensemble de la période, la défomiation des emplois se fait au détriment des 
salariés, au profit des informels. En 1961,70% des chcfs de ménages appartenaient au secteur 
formel, soit c o m m e  salariés, soit en exerçant une profcssion libéralc. 35 ans plus tard, ils ne 
sont plus que 46%. Parallèlement, la part des "informels" a doublé. Elle est passée de 20% à 
41% des chefs de ménages. Le nombre de ménages informels a donc crû deux fois plus vite 
que leurs homologue formels (resp. 6,8% et 3,4% par an). Le recul des taux de salarisation 
profite aussi, mais dans une moindre mesure, aux ménages dont le chef est inactif ou chômeur, 
qui passent de 10% à 13% sur la période. 

Une analyse plus fine montre que parmi les chcfs de ménage salariés, qui représentaient 
63% des chefs de ménages en 1961 et qui ne sont plus que 51% en 1995, la régression a 
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surtout touché les cadres supérieurs (qui passent de 42% à 2,3%) et Ics cmployts (dc 223% B 
13,9%). Cette baisse s'cxpliquc avant tout par la rbduction du poids relatif de l'administration 
dans la structure des emplois. 

Tableau 2 

SPyLEg : Diverses Urqutteg INSRE BDE INSTAT. MADIO. nos propres caka&. 

% I 1960 I 19Y5 
Sederit inditiitionncl 
Adminisintion 
Entrcpriscs publiques 3.4 29 
Sectcur privC 70.3 83.9 

4S.6 44.7 -salar& - non shrifs 223 39.2 

26.3 13.2 

100 100 Total 

... Qui reflète la montée des emplois industriels et la chute des emplois de l'administration. 

I 1960 I 1995 
Branche d'adivitd 

Scacur sccondeire 
Scacur primaim 7.9 &O 

21.0 34.0 

Scctcur tcninirc 71.1 a.0 

Total 100 100 

4m1 krtik mhiuq mir 4.6 16.8 

-Irc-m 16.1 19.3 

Toutes ces transformations apparaissent très clairement lorsqu'on analyse í'évolution de 
la structure de la population active dans son ensemble entre 1960 et 1995. D'une part, la part 
des emplois de l'administration s'effondre de 26,3% à 13,2%, essentielfement au profit des 
emplois non salariés du secteur privé, traduisant le phénomène d'infonnalisation des emplois, 
qui eux passent de 22,3% à 39,2%. 

D'autre part, on observe un transfert massif d'emplois du secteur des services, qui 
représentaient 71% des emplois en 1960 et seulement 60% en 1995, vers l'industrie. Le poids 
du secteur secondaire (y compris BTP) augmente de 21% à 34%, essentiellement du fait de 
l'explosion des activités du textile, de la confection et du cuir (5% des emplois en 1960, 
mais 17% en 1995). Ce bouleversement s'explique avant tout par l'arrivée massive des femmes 
sur le marché du travail. 

Ceci amène à souligner deux résutlats importants. En premier lieu, l'empreinte du 
socialisme, qui aurait dû se traduire par des effectifs publics pléthoriques, a été totalement 
effacé. On ne peut malheureusement pas savoir si le reflux des emplois publics a été amorcé au 
début des années 80, avec la politique de libéralisation, ou s'il s'agit d'un mouvement plus 
structurel beaucoup plus ancien. Toujours est-il que les emplois publics (y compris entreprises 
publiques) ne représentent plus que 16% des emplois, alors que par exemple à Yaoundé ils en 
regroupe 30%. O n  peut même dire que la société malgache est sous-encadrée. E n  second lieu, 
et contrairement à une idée reçue, la crise n'a pas donné lieu à une tertiarisation du marché 
du travail, mais au contraire à son industrialisation, m ê m e  si elle est avant tout informelle. 
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II.- 35 ANS DE REGRESSION DE LA CONSOMMATION DES MENAGES 

Un e  baisse continue de la consommation ... 

E n  volume, la consommation par tête des ménages a chuté de -44,596 entre 1961 et 
1995. Alors qu'en moyenne, chaque tananarivien depense 788 0C)O Fmg pour sa consommation 
en 1995, aux prix de cette m ê m e  année, son budget était de 1 418 O00 Fmg en 1961, soit une 
baisse annuelle de -1,7% en volume. E n  fait, la régression des niveaux de vie n'a pas CU de 
cesse depuis l'indépendance, seule l'intensité de la régression semble changer au cous du 
temps. Bien que les dates d'enquêtes imposent une périodisation qui n'est pas nécessairement 
liée au cycle économique, certaines années semblent avoir été plgs néfastes que d'autres. 

En premier lieu, dès les premières années de la première République, la situation s'est 
dégradée, à un rythme annuel moyen de -l,l%. C e  rythme s'est fortement accéléré avec la 
mise en place de la seconde République, et jusqu'à la période d'investissement à outrance, 
puisqu'en 1977/78 Ia consommation par tête n'&ait déjà plus que de 998 O00 Fmg (aux prix de 
1995), quand elle valait encore 1 299 O00 F m g  huit ans auparavant, soit une baisse de -2,9% 
l'an. 

II est difficile de porter un diagnostic précis sur la dynamique séparant les deux 
enquêtes suivantes (1977/1978 et 1993/1994), dans la mesure oÙ la conjoncture économique a 
connu de profonds bouleversements. S'il n'est pas à écarter la possibilité d'améliorations 
ponctuelles à la fin des années 70 et des années 80, que l'on retrouve dans les données de la 
comptabilité nationale, il n'en reste pas moins qu'en 16 ans, la consommation par tête a recuté 
de -0,4% par an. 

Enfin, la dernière année 1993/1994-19941995 a été particulièrement critique pour les 
ménages, avec un recul de ia consommation par tête de -15,7%. Cette aggravation dramatique 
de la situation s'explique par l'accélération sans précédent du processus inflationniste, sans que 
la grande majorité des revenus soient indexés à l'augmentation des prix à la consommation. 

I1 est intéressant de mettre en regard les évolutions obtenues à partir des enquêtes avec 
celles foumies par la comptabilité nationale. Rappelons que les deux séries n'ont pas le m ê m e  
champ (national pour les comptes nationaux, Antananarivo pour les enquêtes), et surtout 
diffèrent fondamentalement dans leur méthodologie d'élaboration (les enquêtes budget- 
consommation ne sont pas utilisées pour la confection des comptes, où la consommation est 
calculée par solde). 

Dans ces conditions, on peut considérer c o m m e  miraculeux l'adéquation entre les deux 
séries, tout au moins en ce qui conceme la régression de la consommation entre 1961 et 1995. 
En effet, si les enquêtes donnent un chiffre de -44,5%, les comptes nationaux font état 
d'une baisse de -45%. Par contre, les évolutions aux dates intermédiaires sont loin d'être 
compatibles. Ainsi, en 1968/1969 les chiffres officiels affichent une croissance cumulée de 
+2,2% depuis 1961, alors qu'on enregistre un recul de -8,4% dans la capitale. D e  la m ê m e  
façon, en 1977/1978 les données de la comptabilité nationale semblent sous-estimer la baisse 
de la consommation par tête, qui n'est que de -14,8% dcpuis 1961, alors que les enquêtes 
l'estiment à -29,7%. 
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A contrario, on observe le phhomène inverse entre 1977/1978 et 1993/1994, avec - 
34,6% pour la comptabilité nationale et -6,3% pour les enquetes. Enfin, sur la dernière année, 
il semble que les comptes nationaux soient passés à côté du phénomène majeur de 
paupérisation de la population, puisqu'ils affichent le chiffre peu réaliste de -13% quand la 
comparaison des enquêtes conduit au chiffre de -15,7%. S'il est certain que la dynamique de la 
consommation en zone rurale a amorti la baisse enregistrée dans les villes (importance de 
l'autoconsommation, plus inerte par nature, forte augmentation des prix de certaines cultures 
de rente, notamment du café), la structure de la consommation et le poids relatif des zones 
urbaines et rurales n'est pas compatible avec la quasi-stabilisation du niveau de consommation 
au niveau national. 

Tableau 4 
Evolution de ia consommation par tête par poste de dépense entre 1961 et 1995 

Poda budgitnim 1961 1968/1969 197711978 199W99.1 
Alimentation mSg1ns 560929 507 895 460 617 464 434 

Ha bilkment (hums 111385 50 240 50 658 55 170 
(E*.luc*a depub lWl, a %) -9.1% -17.9% -17.2% 

(Emlulba depub lYl, a %) -54.9% -54.5% -so.s% 
(EI.lucbn rcplb lul, œ %) -24.7% -26.9% -63.4% 

Santé, soins personnets -1%) 61241 46 097 44 744 22 411 

Autres CRlmn 682821 652 162 412 948 384 620 

Consommation totalc (hums 1417898 1253940 997 530 934 256 
(Emluc*n rrput lul, a C) 45% -395% -43.7% 

(Emlulh depuis lul, a I) -11.6% -29.7% -34.1% 

( E v d u h  depub lul, en +) +22% -14,8% 44.3% 
Consommation totale (C-pUNac*uu.) (hu 195) 1 726 571 1 765 381 1470570 962 463 

1994/1995 
372472 

-33.6% 
so0650 

32 &o1 

323 938 

787 581 

949 713 

-545%, 

-46.4% 

-526% 

-445% 

45.0% 

En niveau, la comparaison entre comptes nationaux et résultats d'enquêtes est encore 
plus malaisée, dans la mesure où les deux estimations de consommation par tête correspondent 
à deux populations de référence différentes : l'ensemble des habitants du pays pour les 
premiers, et les seuls résidents malgaches de la capitale pour les secondes. E n  toute logique, les 
chiffres avancés par la comptabilité nationale devraient être inférieurs à ceux des enquêtes, car 
depuis toujours, les tananariviens jouissent d'un niveau de consommation supérieur aux autres 
habitants du pays ('). 

Toutes les enquêtes nationales confirment ce résultat. Ainsi d'après l'EPM, en 1993/94, 
la consommation par tête à prix courant dans les grands centres urbains était 2,4 fois supérieure 
à celle des centre urbains secondaires et des zones rurales. 

Paradoxalement, quelle que soit la période considérée, les estimations de Ia 
comptabilité nationale sont systématiquement supérieures à celles fournies par les enquêtes. 
Aux dates extrêmes, le rapport est de 1 à 1,22 en 1961, et de 1 à 1,21 en 1994/1995. Seule 
I'EPM fournie un chiffre semblable à celui de la comptabilité nationale, malgré un écart de près 
de 40% pour la consommation totale au niveau national. Aussi, il faut conclure que soit les 
comptes nationaux surestiment la consommation, soit les enquetes la sous-estiment, sans que 
nous soyons à m ê m e  d'identifier l'origine des sources d'erreur. 

... aui n'bargne aucun Doste budgétaire. 

La baisse de la consommation affecte tous les postcs budgétaires. L'harmonisation des 
nomenclatures des différentes enquetes permet d'isoler quatre postes : l"'uZimcnfution", 

4 ) En fail. les comp~u nationaux comptabilisent auni Ia amsommalion dcs rtsidents non malgacha souvent exclus du enqutlu budge(- 
mnsommation. Mais leur poids dans Ia am..mahn lolale & faible. 
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l'"habillement", la "santé, soins personnels" et les "autres dépenses". Ce sont cts dernières, 
ainsi que l"'habi1lcment" qui enregistrent les plus fortes contractions, sup6rieures à -52% en 35 
ans. Mais m ê m e  les dépenses de consommation de biens de première nécessité sont touchées. 
Ainsi, les dépenses de "santé" chutent de -46,3% en volume et l'"alimentation" de -32,3%. 

L'évolution sur les demières années semble annoncer un phénomène de saturation. 
Alors que l'"alimentation" avait été relativement préservée jusqu'en 1993/1994 (avec une 
réduction de -17% depuis 1961, quand la consommation totale chutait de -34,1%), Ics 
ménages ont été contraints à réduire dramatiquement leur consommation alimentaire en 
1994/1995, à un rythme beaucoup plus rapide que les autres postes. En effet, sur un an la 
consommation alimentaire a reculé de -18,8%, alors que le reste de la consommation n'était 
amputé "que" de -13,3%. Ceci pourrait signifier que la consommation non alimentaire a 
atteint un seuil incompressible, et que les ménages sont acculés porter leur effort sur 
I"'a1imentation". 

La conjonction de la faible élasticité revenu des dépenses alimentaires, et d'une 
évolution défavorable des prix des denrées alimentaires, conduit les ménages à consacrer une 
part de plus en plus importante à l'"alimentation". Si le coefficient budgétaire alimentaire ne 
dépassait pas 38% en 1961, il accapare près de la moitié des dépenses en 1995. 

Tableau 5 
Coefficients budgétaires et indices des prix 5 la consommation entre 1961 et 1995 - 

: Divaxs enquctcs. 

Notons pour conclure sur ce thème, que contrairement au postulat de nombreuses 
analyses économiques, il est très difficile de survivre en ville sans consacrer une certaine part 
de son budget à des postes autres que l'alimentation. Que ce soit dans la situation actuelle, oh 
dans une perspective encore plus dramatique, les ménages consacreraient toujours une part de 
leur budget à des dépenses non alimentaires (habillement, chauffage, santi). C e  n'est qu'A un 
niveau extrème, proche du minimum vital, que les dépenses ne seraient plus consacrées qu'8 
l'alimentation. 

Condition de vie des ménages et habitat. 

A l'instar de la consommation, l'accès aux infrastmctures de base c o m m e  les conditions 
d'habitation sont des facteurs importants du niveau de vie des ménages. Le diagnostic que l'on 
peut porter dans ce domaine est moins négatif que pour la Consommation. Des progrés notables 
ont été accomplis depuis l'indépendance. 

E n  ce qui concerne le mode d'éclairage, le taux de raccordement des ménages au 
système électrique a sensiblement augmenté. 11 passe de 43% en 1961 à 60% aujourd'hui. 
Pour les autres, l'usage de la bougie ou du suif a très fortement régressé au profit du pétrole. D e  
m ê m e  pour l'eau : seulement 20% des ménages qui jouissaient d'un robinet individuel (a 
l'intérieur du logement ou dans la cours), alors qu'ils sont 30% aujourd'hui. 
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Cette diffusion de l'eau courante se fait au détriment des pompes publiques. Mais 
celle-ci représentent encore 50% des modcs d'approvisionnement en eau. Plus grave, la 
proportion de ceux qui utilisent des installations de fortune (puits, sources, cours d'eau), dans 
des conditions d'hygiène douteuses, a crû fortement, puisqu'ils n'&aient que 9% en 1961 et 
qu'ils sont 22% en 1995. Enfin en ce qui concerne le type de combustibles utilisés, le bois et 
le charbon restent toujours tri3 largement preponddrants. Depuis l'indépendance, plus de 90% 
des ménages en ont l'usage. Mais on observe un effet de substitution massif du bois v e s  le 
charbon de bois, dont l'impact sur l'environncment est beaucoup plus nocif. 

70 I 1961 I 1995 
hiode d'Cdaingc 
Ekdricité 427 59.9 
Bougie 41,8 11.0 
Pétrok 11,s 29.0 

S'il convient de souligner la performance des services publics (eau, électriciti) en 
matière d'approvisionnement des ménages, il ne faut oublier que le nombre absolu de ménages 
qui n'y ont pas accès a très fortement augmenté. Ainsi, plus de 380 O00 personnes sont privées 
d'électricité, alors qu'elles étaient moins de 150 O00 à l'indépendance. 

I 1961 1995 
~.- Combustible 

ßois 65.4 143 
Chwbon 153 73.8 
PCtrolc 4.2 3.1 

Un autre indicateur du bien-être des ménages peut être appréhendé h partir des 
caractéristiques du logement. En particulier, nous pouvons calculer un coefficient 
d'entassement, c'est à dire le nombre de personnes moyen vivant dans une pièce. Ce dernier a 
chuté de 3 personnes par pièces en 1960 h 2 personnes en 1995. Bien que l'on ne connaissent 
pas la taille, ni la "qualité" des pièces en question, il semble que la situation se soit améliorée 
sur la période. Par contre, le mode d'occupation du logement est resté étonnement stable sur la 
période, les propriétaires représentant environ 47% des ménages et les locataires 42% aux deux 

70 I 1961 I 1995 
hiode d'Cdaingc 
Ekdricité 427 59.9 
Bougie 41,8 11.0 
Pétrok 11,s 29.0 

I 1961 1995 
~.- Combustible 

ßois 65.4 143 
Chwbon 153 73.8 
PCtrolc 4.2 3.1 

Autres 3.7 0.1 
Total 100 loo 
A& i l'au 
Pompe publique 715 45.0 
Robinet indiYiducl 19,s 29.5 
Puits 6 2  15.3 
Autres 25 6.9 
Total 100 100 

Bois et h r h n  6.3 5.2 
Autres 5,s 7.6 
Totni 100 100 
hlde d'occiipntion 
Propriftnirc 46.5 4S.6 
Lacrtairc 421 41.4 
Autres 11,s 10,o 
Cocltïcicnt d'entnsscmcnt ' 3.02 206 

Autres I 3.7 1 0.1 
Total 100 I loo 
A& i l'au 
Pompe publique 715 45.0 
Robinet indiYiducl 19,s 29.5 

III.- LA OUESTTON ALIMENTATRE 

Bois et h r h n  6.3 5.2 
Autres 5,s 7.6 
Totni 100 100 
hlde d'occiipntion 
Propriftnirc I 46.5 I 4S.6 

Dans ce contexte d'appauvrissemcnt gdnéralisé, la question alimentaire minte une 
attention particulière. En effet, d'une part ICS ménages consacrent h l'alimentation la plus 
grande part de leurs dépenses. D'autre part, Ia ration alimentaire de Ia population conditionne 
fortement I'état de santé des individus, qui lui-menie est un facteur primordial de la croissance 
à long terme du pays. Les travaux économiques rdcents liés à la problématique de la croissance 
endogène ont montré I'importance de la santé sur la productivité du travail. Par ailleurs, 
l'homogénéité et la faible diversification des produits alimentaires au cours du temps limitent 
les problèmes méthodologiques de calcul dcs volumcs consommés. 

Puits 6 2  15.3 
Autres 25 6.9 
Total 100 100 

I l  

Lacrtairc 421 41.4 
Autres 11,s 10,o 
Cocltïcicnt d'entnsscmcnt ' 3.02 206 



Un redi sur les Droduits de Dremière nécessité. 

(Evalurb4qmÙl l%ï- *) 
mryw) 

(E..Mlr~~l%lU+) 
Lcoum 
Fruits 

(E*kPubwl,æ +) 
V i n d a  (hp1-n 

Si globalement, la consommation alimentaire a régressé de -32,4% en volume, on 
observe de gros écarts suivant le type de produits. C o m m e  on pouvait s'y attendre, les ménages 
ont dû sacrifier en priorité les aliments les plus onéreux, et jugés non essentiels, pour se 
rabattre sur les produits de première nécessité. En conséquence, les produits d'"épicerie", Its 
"boissons" et les "viandes, poissons" ont payé le plus lourd tribut à la contraction des revenus 
des ménages. La consommation de "viunda, poissons" et l'achat de "boissons" ont éti divisés 
par deux, tandis que les dépenses des produits d'"épicerie" ne représentent plus qu'un 
cinquième de celles de 1961. Les "jhits", les "légwnes" et les articles de "crémerie" 
enregistrent des baisses de l'ordre de -30% à -40% sur la m ê m e  période. Enfin, les "céréales, 
farineux et légumineuses" sont les produits qui résistent le mieux, malgré une réduction en 
volume d'environ -10% en 35 ans. 

Tableau 7 
Evolution de la consommation alimentaire par tête en 1961 et 1995 

-17.3% -182% -5.1% -10.4% 

-123% -9.0% -19.2% 4 2 %  

-195% -19.9% -27% -32.1% 

59770 52 399 54 410 45 275 35 760 

13407 10 787 10 735 13 GI5 9 101 

183304 173 960 11s 464 93 o45 90 111 

(en francs canstants de 1995) 
J 1961 I 1968/1969 I 197711~8 I 1993/199J I 199411995 

Farineux @meMn I 192847 I 159x4 1 157703 J 183002 JI72734 

(Evalulba Icpui. l%ïæ +) 
Crimerie (R.01999 

(Evoluh Iepub l%l, en +) 
Epiarie "999 

fEnlucioa depl& l%L al Z) 
Boissons (~kgi99n 

(En(urb acplL ml, en %) 
Restaunnt a w n  

m*.lulion depub l96L cn C) 

Total alimentation o h g  IBS) 

-5.1% -35.4% -49.2% -50.8% 

-18.5% -17.5% +123% -27.4% 
41956 34205 34 607 47 113 30 456 

72144 40 156 32 113 30260 15 417 
-64.3% -555% -SS.1% -7~1.6% 

+77.8% +1323% +156.32 -51.2% 

+253,1% +633,5% +3S.2% +119,7% 

7691 13 672 17 866 19 70s 3 755 

6690 24 330 50540 9 522 15 138 

560 929 507 s95 460 617 435 650 3so o23 
-9.1% -17.9% -17.2% -323% I 

La consommation de riz passe de 135 à 107 b en 35 ans. 

Pour affiner le diagnostic, il est possible à partir des enquêtes et pour un certain nombre 
de produits clefs, d'estimer les quantités consommées en kilogrammes (kg). C'est la 
consommation de viande qui est la plus durement touchée, avec des baisses allant de -60% - 
80% suivant le type. Ainsi, chaque tananarivien mangeait en moyenne 19 kg de viande de 
boeuf et 9 kg de viande de porc par an en 1961. E n  1995, ils doivent se contenter de 8 kg de 
boeuf et 2 kg de porc. Pour le sucre, la consommation a été divisée par deux, et pour le pain 
elle n'est plus que de 7 kg en 1995 contre 12 kg en 1961. 

La consommation de riz, produit symbolique s'il en est à Madagascar, et plus encore 
sur les Hauts Plateaux, a elle aussi été affectée, avec un recul de -21%. D e  135 kg en 1961 on 
est passé à 107 kg par personne et par an en 1995. Donc, non seulement la quantité 
consommée a baissé, mais la composition des plats s'est aussi dégradée. Si en 1961, les 
habitants de la capitale disposaient de 370 grammes de riz par jour qu'ils pouvaient 
accompagner de 85 grammes de viandes, en 1995 ils ne mangent plus que 295 grammes de riz 
assortis d'à peine 30 grammes de viandc. 
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Ebkg 
Riz 
Pain 
Vinde de boeuf 
Vinde de poma 
Vinde d'abats 
suve 

Ces quantités consommées peuvent être transformées en calories, afin d'estimer la 
ration énergétique de la diète des tananariviens. Globalement, les six produits identifiés 
précédemment assuraient en 1961 une ration journalière de 1'713 calories par personne. En 
1995, celle-ci n'est plus que de 1 217 calories/jour/personne, soit une baisse de -29%. D e  plus, 
la diète s'est appauvrie, puisque le riz représente aujourd'hui 87% de l'ensemble des calories 
générées par ces six produits de base, contre moins de 78% en 1961. 

1961 wn-ina 1993-1% 1995 Bain 1961-1995 (C) 
135.4 1124 113.4 lort -248% 
11.9 7.7 19.0 6.9 -r22% 
189 13.8 144 ao 474% 
87 582 33 21 -7V% 
33 1$ 26 1.0 4 6 %  
8.6 5.4 61 4.1 -su% 

II ne fait donc aucun doute que le bilan alimentaire s'est profondément dégradé, 
aussi en quantité qu'en qualité, et qu'il a atteint aujourd'hui un niveau critique. L'apport 
calorique moyen @ar jour et par personnes), tous produits confondus, est de 1 661 calories en 
1995, alors qu'il atteignait 1 978 calories un an auparavant. D e  plus, 75% des tananariviens ont 
une consommation énergétique inférieure au seuil de 2 100 calories, établi c o m m e  norme 
intemationale permettant de satisfaire les besoins inergétiques nécessaires une vie "saine". 

Riz 
Pain 
Vinde de boeuf 

Vinde d'abats 
Viande de porcs 

Pour apprécier les carences et la dégradation de la diète des tananariviens, il 
conviendrait d'établir un bilan nutritionnel plus complet, dépassant la seule ration énergétique 
(apports en vitamines, sels minéraux, calcium, répartition entre protides, lipides et glucides, 
etc.). A ce niveau d'analyse, il convient de mentionner la chute dramatique de la 
consommation en protéines d'origine animale. 

1961 1977-1978 1993-1994 19Y5 Varint ion 1961-1 995 
1335.4 1108.6 1 llS5 1058.3 -247% 
m.i 51.7 1275 46.3 -422% 
1128 920 61.8 47.6 -57.8% 
895 53.6 33.0 21.6 -75,8% 
125 7.1 10.2 3.9 -6S.670 _-.- 

1968 ne sont pu disponibles. 

L'analyse des coefficients budgétaires montre un effet de substitution massif entre 
d'une part les "viandes etpoissons", dont la part dans le budget alimentaire passe de 40,1% A 
24,2%, au profit des 'Ifarineux, féculents et tubercules", qui augmentent de 28,4% B 46,4%. 
Ces deux postes représentent à eux seuls environ 70% de l'ensemble des dépenses 
d'alimentation sur toute la période. 

I1 convient de noter que la baisse en voiumc de la consommation des "viandes, 
poissons" a éti atténuée par la relativement bonne tenuc dcs prix, qui augmentent relativement 
moins vite que les autres produits alimcntaircs sur longue périodc. E n  effet, les prix de la 
viande n'a été multiplié "que" par 29,l en 35 ans pour 35,7 i l'ensemble de 1"'alimentation". Un 



rattrapage des prix de la viande sur Ics autrcs produits aurait un effet catastrophique sur la 
consommation de viande. Quant aux "farincrcx, féculents et tuberculcs", ils ont enregistrt une 
augmentation de leur coefficient budgétaire plus rapide en valeur qu'en volume, à cause d'une 
croissance des prix supérieure à la moyenne. Celle-ci pourrait traduire un problème d'offre 
(production et approvisionnement) de ces produits. 

1961 1 Mai1 969 197l11978 19931199.1 199U1995 
Posta budgétaires 'Coef.hd Rix *f.bud. hix Coctbud Prix *f.bud. Ri% Coctbud. Rix . 
Farineux 25,4 loo 324 145.5 30.1 2420 41.3 2621.2 46.4 4333.6 
LégUUICS 92 loo u 1@,S 95 2os.4 9.6 2118.3 94 4071.8 
Fruits 4.1 100 3 1  101.2 35 195.2 3.7 1531.9 24 2W.O 
Vindes 441 loo 37.2 1029 32.3 2325 229 1915.9 24.2 2913.5 
C*rie 8.0 100 6.8 110.6 7.6 216.4 147 2 104.8 8.2 3345.8 
Epíœrie 1.9 100 5.5 133.1 4.0 2115 5.6 2851.6 4.1 smao 

Enfin, les produits d"'épicerie" ont été doublement affectés par la baisse des rtvenus 
(alors qu'ils ont une forte élasticité-revenu) et une croissance rapide de leurs prix. 

Tableau 10 
Coefficients budgétaires et indices des prix 5 la consommation entre 1961 et 1995 

- 
Restaurant I 1.1 I loo I 4,4 I 121.6 I 9.4 1 224.2 I 24 I 2610.4 I 4.1 I 40933 
Commmation totale I 1001 loot 100 I 116.4 I 100 I 227.3 I 1001 2lss5I 1001 35743 
a : Diversa CaquCly INSRE, BDB INSTAT, MADIO, nos propres cala~ls. Y annpns ruloconsommuion el byus hpl& 

IV.- NIVEAU DE VTE ET DTFFERENCTATTONS SOCIALES 

Une double répression : chute des niveaux de vie et accroissement des inCPalités. 

Sur longue période, ce sont les "ménages informels" qui ont payé le plus lourd tribut à 
la dynamique récessive des niveaux de vie. En moyenne, leur consommation a été réduite de 
plus de -45,9%, contre -37,3% pour les "minuges inuctifslch6meurs" et -37,3% pour les 
"ménages formels". E n  fait il convient de distinguer plusieurs sous-périodes, caractéristiques 
des grandes orientations de développement économique : - sous la première République et dans la première phase de la seconde République (avant le 
virage libéral), la situation est plutôt défavorable aux "ménages informels" ; - ensuite, ce sont au contraire les "ménagesformels" qui subissent les plus lourdes pertes. 
L'ajustement se fait au détriment des salariés, qui perdent une partie plus importante de leur 
pouvoir d'achat. 

C e  double tempo est compatible avec les différentes politiques économiques mises en 
oeuvre depuis l'indépendance. Lors de la première République, et dans la lignée de la période 
coloniale, l'élite salariale jouissait d'un statut privilégié qui se justifiait par l'idée en vigueur 2 
l'époque, selon laquelle les secteurs non-salariaux, jugés archaïques, seraient progressivement 
absorbés par le processus de modernisation escompté. C e  biais en faveur de salariés a sans 
doute été encore accentué lors de la mise en place du socialisme malgache de la "première" 
seconde République, avec la phase de nationalisation et mainmise de 1'Etat sur l'économie du 
pays. A l'instar de nombreux pays africains, les salariés, notamment les fonctionnaires et les 
employés des entreprises publiques, perccvaient des rkmunérations (salaires directs et 
avantages divers) largement supérieurs aux prix du marchd. 
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Par contre, la seconde période, qui couvre aussi bicn l'apr5s "investissement à 
outrance" de Ia seconde République quc la troisième République, se caractérise par une 
politique de répression salariale. Asphyxié financitrcmcnt, 1'Etat malgache a cherché à 
résoudre la contrainte budgétaire par lcs moyens qui lui étaient les plus faciles à mettre en 
oeuvre. L'attention a été plus portée sur la compression des depenses (investissements publics, 
dépenses de fonctionnement, puis dépenses de salaires) que sur l'augmentation des recettes. 
Cette stratégie, accompagnée de dévaluation à répétition a conduit à la dépression prolongée 
que l'on connaît. 

Typa de minapes 
Formel (Fmg19951 

(Erdulba dcpub 1961. a C) 

Informel @mglW~) 
(Enlucbodcpub196LenC) 

InadifsldrBmeurs @'w199S 
i€*.lucbo depub 1961 QI C) 

La politique salariale restrictive, qui a touché aussi bien le secteur public que Ie secteur 
privé, à travers la gestion du salaire minimum, a conduit à une désindexation des salaires sur 
les prix, alors que parallèlement les non-salanés conservaient' une certaine marge de 
manoeuvre pour augmenter leurs prix, dans ce contexte de libéralisation. La dynamique 
migratoire modérée, limitant l'accroissement de l'offre de main-d'oeuvre, conjuguée à un 
processus de substitution de la consommation en faveur du secteur informel suite à la 
contraction des revenus des ménages, ont limité la chute des revenus informels. 

1961 1968/1969 197711 91 8 199311994 19941995 
1521 744 1 3 s  991 I 161 S91 1 o77 402 954 312 

1073952 ss1 656 656 932 ?so 271' 5s1 u21 

1369561 1469 995 ss5302 964 944 8M 349 

-8,795 -23.7% -29.2% -37.3% 

-17,995 -3S.S% -27.4% -453% 

+s,s%l -35.4% -295% -37.9% 

Cette interprétation est confortée par l'analyse de la consommation par catégories 
socio-professionnelles (CSP) chez les salariés. N o n  seulement, la première République a 
favorisé les salariés au détriment des non-salaries, mais elle a aussi encouragé un 
élargissement de la hiérarchie salariale. En effet, les cadres ont vu leur consommation 
croître de +30% entre 1961 et 1968, tandis que les salariés moins qualifiés (employés, ouvriers, 
manoeuvres) ont dû se contenter d'une stagnation de leur niveau de consommation. Par contre 
et toujours dans cet environnement "pro-salariés", la "première" seconde République se 
montre plus égalitaire, m ê m e  si les CSP les moins riches sont aussi celles qui subissent la 
plus forte contraction de leur niveau de vie. 

La période d'ajustement, commencée au debut des années 80, s'avère plus progressive, 
et va dans le sens de la réduction des inkgalitis entre les menages. D'une part, nous l'avons vu, 
les salariés qui se trouvent au sommet de la pyramide sociale sont plus touchés que les autres 
dans leur pouvoir d'achat. D'autre part, les disparitds salariales s'atténuent. Ainsi, la chute de la 
consommation par tète diminue progressivement dcs cadrcs supérieurs (-36,3%) aux 
manoeuvres (-9,1%), entre 1978 et 1995. Mais il s'agit en fait d'un nivellcment par le bas. 

Finalement, sur l'ensemble de la période 1961-1995, les écarts entres les "ménages 
formels" et les "ménages informels" se sont crcuds. Les premiers, qui occupaient déjà une 
position privilégiée h l'indépendance, avec une consommation par tête supérieure de 42% à 
celle des seconds, sont encore plus favorisds (en tcrmcs rclatifs, puisque leur consommation a 
chuté fortement) aujourd'hui, puisquc la différcncc est dc +64,20/0 en 1995. Et ce malgré le 



repli enregistré depuis le début des années 80, l'enquête de 197711978 faisant état d'un 
avantage au bénéfice des "ménages formels" de près de 77%. 

- (Educir rrplc. 196Lea 2) 
Cadre moyen mrmn 

(Educir Acpuh 1965 o 5) 

(Enlucir llrplk l%l, CI) +) 
OUVricrr mim 

(Educir rcplim 1%. a C) 

Manoeuvres m i m n  

Employés -Inn 

Donc contrairement à une idée reçue, ce n'est pas la seule classe moyenne qui a Ct& 
laminé depuis l'indépendance, mais l'ensemble des ménages, en commençant par les plus 
pauvres. En fait, ce que traduit ce sentiment de disparition de la classe moyenne, s'explique par 
le fait que d'une part l'écart entre celle-ci et les élites s'est sans doute ac"S', et qu'en niveau 
leur standart de vie s'est éloigné des standarts occidentaux. 

+27.7% -1.0% -36.% 

+27.7% -1.3% -29.7% 

-5.9% -34.9% -Z4% 

+1,0% -30.0% -49.4% 

1438 251 2047670 2 615 561 2 01s 031 

1595595 1504646 1 042 635 760 944 

1139232 1127644 79s OOI 576 673 

825917 776 272 535 o66 489 310 

Tableau 12 
Evolution de la consommation par tête des ménages salariés entre 1961 et 1995 

(en francs constants de 1995) 
Types de ménaga I 1961 1 1968/1969 I 1971/1978 I 1994/1995 
CPdm NïM!neUr (2koim 13 146972 1 4 019 711 13125866 I1942050 I 

I I -6.W I -35.2% I *8% I (Enluc*. depub 1st em 2) 
hlSS : DiVersc~ INSRE BD& IN!TAT, MADIO. nos propres calculs. Y compris autoconsommation et byus imputts. 

D'ailleurs, la dynamique des prix à la consommation sur longue période conforte 
l'évolution régressive de la distribution de la consommation. Les plus pauvres ont été les plus 
affectés par la récession. En effet, depuis l'indépendance, la croissance des prix à la 
consommation des biens de première nécessité, dont le poids dans le panier de consommation 
des plus pauvres est le plus élevé, a été plus rapide que celle de l'indice général. E n  35 ans les 
prix des PPN et I'IPC ont été multipliés respectivement par 51,G et 42,G ; la palme revenant aux 
prix riz, qui ont été multipliés par 60. 

Graphique 4 
Evolution des prix du riz et des produits de première nécessité en 1961 et 1995 

5 ) U faut noter que lu enquttes statistiques. ponant de plus sur des Mantillons ausi faibles (de 400 h 2 500 menasu) ne permettent pu de Iraitu 
de f a p  stisfiisantc des probltmes dinCgPitfs sodales. En effet, Ics queues de diaribution sont mts-rcprCun1tr.s dans les tcbanlilloos. Cal 
vrli en bas de I'tcbcllc, dans la mesure où les populations marginales .sans domicile fixe sont exclues de facto du champ des enquCtu, rmiS aussi ca 
but de I'tcbelk sociale, oÙ la frange Ia plus riche de Ia population est trop peu nmhreusc p u r  Clre bien rcpriscntCe dans lu cnqubu pog 
WI vCritable probltmc, car les signes Is plus visibles de I'intgJitC snciJc qui conditionnent sou~ult les rClaions les plus mrrqucU ks 
populations h w inCgJiiCs sont donnts p u  ces deux couches socialcs (luxe insolent bun c&C et extrime pauvreIC de I'autre ; m d d b  et BMW) 
flambantes neuves. mntre 'quat'mis' ct mendicitt infantile). Du ct116 de 'I'hypcr-Clite", on peut penser que Ics rc...rcw Caonaniquu, socirlu ct 
politiques dont ils disposent leur permltent d'indexer leur standing de rie NI les aandam acu'dentaux. 
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Bien sûr, l'inflation différcncielle n'est qu'un indicateur biaisé dc l'évolution du pouvoir 
d'achat des ménages dans la mesure où il ne tient p3s compte dc la possible évolution 
divergente des revenus nominaux entre catt5gorics de ménages. Elle n'en reste pas moins 
compatible avec les résultats observb pour les consommations cn volume. 

1961 196811 969 199311994 
Quatik 1 np01sn 485321 530 190 387 o45 

(EI.luch dcpuh Wl. en S) +9.2% -20.2% 

(Enlulka dcpuh l961, en %) +IS% - 19.5% 
(Evdutbn dcpub Wl, o C) -20.19 -35.7% 

Quartik 4 " g m n  2444652 2 133 140 1 697 SS5 
(Enluhn dcpuh l96l. c. C) -127% -20,9% 

Evolution intCrqUfl¡k (Qunikcl Qwnik I) 5.0 4.0 4.3 

Quartik 2 mginn 742419 753 441 597 300 

Quartile 3 mg1999 1192055 952 O66 766 459 

Un awarent Daradoxe. 

199u1995 
358 911 

493 663 

686 069 

I 393 591 

-260% 

-335% 

424% 

43.m 
3.9 

L'évolution de la consommation par quartile confirme cette dynamique régressive 
depuis l'indépendance. Les membres du quart le plus pauvre des ménages consomment en 
1995 -26,0% de moins qu'en 1961. Ceux qui appartiennent au deuxième quartile ont dû 
réduire leur consommation d'un tiers, tandis que les plus riches ont enregistré un recul d e  plus 
de -40%. Mais si on observe bien une reduction généralisée de la consommation, le tableau 
11 accuse ue réduction des inégalités, contraircment à ce que les analyses précédentes 
semblaient suggérer. Entre 1961 et 1995, lévolution interquartile, entre les plus riches et les 
plus pauvres est passée de 5 à 3,9. 

Tableau 13 
Evolution de Ia consommation par tête par quartile de consommation entre 1961 et 1995 

L'évolution de la distribution des dépenses de consonimation au cours du temps illustre 
encore plus clairement ce phénomène. S'il n'est pas possible de construire des courbes de 
concentration depuis l'indépendance, faute de données adéquates en 1961, on peut par contre 
mettre en regard la situation en 1968 avec celle de 1995. A niveau de dépenses donné, la 
proportion de ménages qui se situent en d e p  de ce seuil est systématiquement inférieure en 
1995 à celle de 1968. Ainsi, 25% des ménages consommaient moins de 180 O00 Fmg de 1995 
(Fmg95) par mois en 1968. Ils sont aujourd'hui 43%. De la m ê m e  maniire, en 1968, la moitié 
des ménages dépensaient moins de 310 O00 Fmg95. Cette proportion atteint maintenant 75%. 
Enfin, alors que le quart des ménages les plus riches avait une consommation mensuelle 
supérieure à 570 O00 Fmg95, ils ne sont plus que 8% à dépasser ce seuil en 1995. 

Dans ce contexte d'appauvrissement généralisé, les inégalités entre les ménages se sont 
réduites entre 1968 et 1995. Les courbes de Lorenz correspondant aux deux dates montrent 
sans ambiguïté ce phénomène. E n  1968, le quartilc des menages les plus pauvres ne 
représentait que 6,5% de la consommation totale, tandis que le quartile le plus riche en 
accaparait 59%. 27 ans plus tard, ces proprotions étaient dc pres de 10% pour les plus pauvres, 
et "seulement" 50% pour les plus richcs. La reduction dcs inégalites de la consommation des 
ménages peut être quantifite : Ie coefficicnt de Gini qui valait 0,46 en 1968/1969, n'est plus 
que de 0,41 en 1995. 
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Graphique 5 
Changements dans la distribution de la consommation des minages entre 1968 et 1975 

Mais l'apparente réduction des inégalités provient d'une illusion d'optique. Elle 
s'explique par le fait que les classes de ménages qui nous ont servi à construire les quartiles ou 
les courbes Lorenz sont basées sur la consommation totale des ménages, et non la 
consommation par tête, qui est l'indicateur approprié pour mesurer le niveau de vie. Or les 
deux classifications sont loin d'être équivalentes. Les ménages de petite taille peuvent avoir 
une consommation totale relativement faible, mais une consommation par tête élevée. A titre 
d'exemple, en 1995, plus du tiers des ménages appartenant au quartile de consommation le 
plus pauvre, ne fait pas partie du quartile de consommation par tête le plus pauvre. 

I1 est malheureusement pas possible de reconstituer les séries de distribution des 
ménages suivant le niveau de consommation par tête, les données pour les années antérieures à 
1995 n'étant pas disponibles. Par contre, les indicateurs partiels dont nous disposons incitent à 
penser que la chute de la consommation s'est accompagnée d'un accroissement des 
inégalités. L'évolution de la consommation par tête en fonction de l'emploi du chef de 
ménages, et la dynamique des prix, en apportaient une forte présomption. Celle-ci est 
confortée par l'évolution de la consommation par tête suivant la taille du ménage. Les ménages 
les plus nombreux, qui sont aussi les plus pauvres, sont ceux dont la consommation par tête a 
le plus régressée, c o m m e  le montre le graphique ci-dessous. 

Graphique 6 
Evolution de la consommation par tête selon la taille du ménage 1961-1995 

I 
250 I 200 *- 1 

k -- 
XI 
O 

3 1w 

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 1 1  
et 

Tdlh des mcnwJcr pu - 19(1( . . - . .1-5 I 

a : Diverses enqu6lc.s. INSRE BDE. INSTAT. hlADI0. nos propres alals. Y compris nuloconsommation et loyers impulb. 
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V.- LES STRATEGIES D'ADAPTATION DES MENAGES FACE A LA CRISE OU 
COMMENT CHASSER LES DINOSAURES AVEC UN LANCE-PIERRES 

' Tranches bige IY59/1960 1975 1995 1995 
(bu ronp8nlW maux 

15 -U ans 24.3 17.8 39.2 562 
25-54 ans 53.0 67.6 76,l 86.1 
55 ans tt plus 34.1 43.0 45.6 48.6 
Total 41.2 43.5 60.7 63.5 

Fact à une dégradation aussi importantc et surtout aussi continue des conditions de vit, 
on peut s'interroger sur la nature dcs réponses adoptées par les minages pour tenter d'en limiter 
les effets. Potentiellement, les ménages peuvent agir à dcux niveaux : chercher des sources 
complémentaires de revenus (essenticllement à travers une modification de l'offre de travail), 
changer leurs modes de consommation en optimisant leurs dépenses (modification de la 
demande de produits), ce qui peut conduire à une remise en question de leurs systèmes de 
préférences. Les données dont nous disposons montrent que les deux stratégies ont été mises 
en oeuvre. 

La formidable Doussee des taux d'activités. 

E n  période de crise, surtout lorsqu'elle est aussi durable qu'à Madagascar, les ménages 
se voient contraints d'opérer des choix en matière d'offre de travail de leurs membres. Face à la 
contraction des revenus du travail, les minages sont conduits à restructurer leur "combinaison 
productive" pour assurer la reproduction de l'unité domestique. La mobilisation de la main- 
d'oeuvre des ménages peut être approchée par la mesure des taux d'activité. 

En 35 ans, le taux d'activité dans la capitale enregistre un véritable bond en avant. 
11 est passé 41,2% en 1960 à 60,5% en 1995 (6). 11 s'agit d'un phénomène massif et continu, 
qu'on observe pour toutes les tranches d'âge. I1 est d'autant plus remarquable que deux facteurs 
structurels exercent une pression à la baisse sur les taux d'activité : - d'une part, le poids relatif des classes d'âge les plus jeunes (15-24 ans), dont les taux 
d'activité sont plus faibles, augmente légèrement avec la croissance démographique ; 
- d'autre part, l'augmentation des taux de scolarisation et I'allongement de la durée des études 
devrait retarder l'entrée sur le marché du travail. 

E n  fait, une analyse plus detaillée montre que l'insertion croissante sur le marché du 
travail s'explique essentiellement par la mise au travail des femmes. Alors que le taux 
d'activité des hommes est resté constant depuis l'indépendance, avec 68,5% en 1960 à 69,196 
en 1995, celui des femmes passe de 15% à 53,1%. Il atteint m ê m e  65,9% si l'on suit la 

6) En fait, ICS ret~~nmts de 1960 et 1975 suus-esirmenr Ie rCrirrble raux d'aclivirC. dyls Ia "are oi~ ils incluent pumi lu ¡nad& lm 
chheurs et les auifs orm@ non rtmuntrk (aides iuniliaux. etc). mntrurcmcnt aux nonnes inrcmationrJrc auuellemcnt en vigueur. Nous 
avons donc adopIC leur dtfinilion de I'ldtvilC. i dc~ fins de mmpar;uwns (tableau 11. graphique G), mime si lu vtritablu taux d'raivilc soal 
suptricurs, notamment en 1995. 
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définition internationale de l'activité (et 79,6% chez Ics hommes). L.c travail des femmes 
devient la norme, puisqu'aujourd'hui, pr&s dc deux femmes sur trois sont en activitC. 

Si en 1960, la division sexuelle du travail (les femmes dans la sphère non marchande, et 
les hommes dans la sphère marchande) Ctait une réalité, en 1995, l'exercice d'un emploi est 
incontournable pour une majorité de femmes, 5 l'instar de ce qui a toujours éti observé chez les 
hommes. Ceci ne signifie bien sûr pas que les travaux domestiques soient plus équitablement 
répartis, puisque la "double journée" des femmes restent une réalité tangible. Alors que les 
hommes ne consacrent que 6 heures aux travaux domestiques (tâches ménagères, portage 
d'eau, garde-malade, auto-construction, etc.), les femmes y passent plus de 22 heures. M i m e  
lorsqu'elles sont actives, elles sont accaparées par les tâches domestiques, à raison dc 20 heures 
hebdomadaires, sans que leur charge de travail soit tri% inférieure à celle des hommes (resp. 39 
et 44 heures par semaine). 

Le graphique 7 montre que la montée en puissance du travail féminin n'épargne aucune 
classe d'âge, m ê m e  si elle est moins forte chez les plus âgees d'entre elles (au delà de 65 ans). 
Ainsi dans la cohorte de celle qui avait entre 15 et 24 ans en 1960, et qui ont donc aujourd'hui 
entre 50 et 59 ans, elles n'étaient que 10% à être employées en 1960, mais près de 55% 
aujourd'hui. 

Graphique 7 
Taux d'activité par sexe et par âge entre 1960 et 1995 (base comparable) 
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a : Divuses enquClu. INSRE. BDE INSTAT. MADIO, nos propres dculs. 
I1 n'est bien sûr pas possible d'attribuer la croissance des taux d'activité, notamment 

chez les femmes au seul effet de la récession économique. ER effet, l'augmentation des taux 
scolarisation, qui fait de l'insertion sur ie marché du travail une trajectoire de plus en plus 
naturelle, joue aussi en faveur de ce changement culturel. Mais il est clair que dans le cas 
malgache, la mobilisation de la main-d'oeuvre secondaire en temps de crise est le facteur 
prépondérant. 

En dehors du taux d'activité, la pluri-activité est aussi un moyen de pallier la 
faiblesse et la baisse des revenus obtenus dans l'emploi principal. I1 n'est malheureusement 
pas possible de quantifier son évolution au cours du tcmps, faute de données rétrospectives. 
Mais les résultats de 1995 montrent que l'ampleur du phinomEnc est beaucoup plus limité 
qu'on ne l'a longtemps crû. A cette date, moins dc 10% dcs actifs occupés exerçaient 
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simultanément plusieurs emplois, avec un pic à 13% chez les fonctionnaires. E n  fait, les 
opportunités d'emplois secondaires sont faiblcs, et ce d'autant plus, qu'une grande partie de 
ceux qui exercent dans le sccteur informcl sont en situation de sous-emploi invisible, et sont 
obligés d'allonger au maximum leurs horaircs pour accroître leurs revenus. 

La mobilisation des réseaux de solidarité entre ménages pour capter des ressources 
supplémentaires en dehors des revenus du travail, est aussi une stratégie qui peut être mise en 
oeuvre par certains ménages en situation critique. Récemment, certains auteurs ont souligné 
l'importance des transferts inter-ménages comme mode de régulation socio-économique en 
Afrique. En particulier, on a pu avancer que c'est grâce à ce système généralisé de 
redistribution des revenus et des rentes que le continent a réussi à éviter nombre d'explosions 
sociales, qu'aurait dû engendrer des périodes de récession aussi prolongées. 

Compte tenu de la relative nouveauté de ce centre d'intérêt, il n'existe pas de sources 
permettant la comparaison du poids des transferts au cours du temps. Par contre, les données 
collectées par MADIO en 1995 permettent de faire le point sur cette thdmatique. E n  premier 
lieu, plus de la moitié des ménages n'est intdgré dans aucun réseau de redktribution. Cette 
forme "d'individualisme" est une spécificité malgache en regard des standards africains en la 
matière. Ainsi, en 1993, 90% des ménages de Yaoundé étaient donateurs ou récipiendaires de 
transferts monétaires. 

En second Iieu, le montant moyen des transferts nets est extrêmement faible, puisqu'il 
est inférieur à 1% du revenu primaire d'activité, et presque nul pour les plus pauvres. A 
Madagascar, ces transferts ont un pouvoir redistributif régressif, puisqu'ils bénéficient 
d'abord aux plus riches, les seuls capables d'envoyer leurs proches a l'étranger. En 1995, le 
quartile le plus riche des ménages de la capitale a ainsi perçu 1,3 milliards de F m g  de transferts 
nets (essentiellement en provenance de l'extérieur), alors que le montant correspondant 
atteignait h peine 35 millions de F m g  pour le quartile le plus pauvre. 

Enfin, la migration constitue aussi une réponse possible. Mais dans le cas 
malgache, les opportunités sont limitées. D'un chté les migrations de retour vers les zones 
rurales n'ont pas vu le jour car les campagnes ont elles aussi été affectées par la récession, et 
qu'elles restent encore aujourd'hui dans une situation défavorables par rapport aux villes. D e  
l'autre, les migrations internationales sont particulihcmcnt difficiles compte tenu de la 
situation géographique du pays, et de ce fait, est surtout mises en oeuvre par les catégories 
sociales les plus aisées. 

Les modifications des comDortements de consommation. 

A côté de cette stratégie de mise au travail gén&alisée, les ménages ont aussi cherché 3 
modifier leurs comportements de consommation pour atténuer l'impact de la baisse des 
revenus. Mais ici aussi, leur marge de manoeuvre est extrêmement réduite. 

La modification des comportements de demande se caríctérisent par des stratégies de 
substitution : substitution entre les iicux d'achat ct substitution entre les produits. 

Les substitutions de produits 

Les phénomènes de substituions cntre produits sont des processus complexes, qui sont 
régis par des arbitrages purement économiques (prix/quanti tds), mais qui sont aussi largement 



conditionnés par des déterminants historiqucs et culturels (logiques d'imitation, valeur 
symbolique, etc.). Lc riz constitue à Madagascar un cas d'6cole. Nous avons déjà noté qu'un 
transfert massif s'est opéré sur longue période en faveur dcs "céréafcs" au détriment des 
"viandes", malgré la croissance deux fois plus rapide de leurs prix. Cependant, ces produits 
sont loin d'être équivalents, et il est difficile de considérer qu'il s'agit d'une véritable 
substitution. 

La comparaison des consommations de riz et de pain (deux substituts potentiels en 
céréales) est plus pertinentes. Elle montre clairement que leur évolution différencielle ne 
traduit pas seulement les changements de prix relatifs. En effet, la consommation de riz a 
baissé de 21% et celle du pain de 42%, alors que dans le m ê m e  temps les prix du riz ont été 
multipliés par 62 tandis que ceux du pain ne l'ont ét6 que par 59. Deux facteurs peuvent 
expliquer ce résultat paradoxal : - d'une part, les malgaches restent profondémcnt attaché à leurs traditions OÙ le riz joue un rôle 
fondamental ; - d'autre part, malgré la dynamique défavorable des prix du riz, ce dernier représente encore 
aujourd'hui la calorie la moins chère. Ainsi en 1995, un apport de 1 O00 calories en riz 
coûtait 431 Fmg, tandis qu'il fallait dépenser 958 Fmg, pour obtenir la m ê m e  quantité 
énergétique à partir du pain, 805 Fmg avec du sucre et plus de 2 100 Fmg en achetant de la 
viande. 

Dans le cas de l'arbitrage entre viande de boeuf et viande de porc, I'évolution des prix 
relatifs jouent dans le "bon sens". La chute de la consommation a été plus importante pour le 
porc que pour le boeuf (resp. -76% et -58%), conformément à l'augmentation de leurs prix 
respectifs (multipliés par 33 pour le boeuf et par 40 pour le porc), entre 1961 et 1995. Si le 
prix de la calorie en boeuf était supérieure à celle du porc en début de période (resp. 64,s et 
53,2 Fmg pour 1 O00 calories), il est équivalent aujourd'hui (resp. 2 108,3 et 3,104,8 Fmg). 
Mais le kilogramme de boeuf reste moins cher que celui du porc. 

E n  dehors de ces deux types de produits essentiels (le riz et la viande), il convient de 
mentionner le cas intéressant de certains légumes. Ainsi, les haricots secs et les pommes de 
terre voient leur consommation croître depuis 1961 (resp.+6O% et +lo%). Cette augementation 
se fait au détriment des autres légumes (légumes vert notamment) et surtout des viandes, dont 
il constitue un substitut partiel, parce que riche en protéines. E n  effet, si le prix des haricots 
secs a augment6 à peu près aussi vite que la viande de porc, le prix de la calorie qu'ils génèrent 
restent encore très bon marché (693 F m g  pour 1 O00 calories, contre 1 330 F m g  pour les 
pommes de terre, plus de 2 O00 Fmg pour la viande, 4 531 F m g  pour les carottes, et 9 785 F m g  
pour le choux. 

Les substitutions de lieu. d'achat 

La quantification n'est pas possible sur longue période, faute de données. Par contre, les 
travaux de MADI0 donnent quelques déments d'interprdtation dans ce domaine au cours des 
années les plus récentes. En effet, les mdnagcs de la capitale ont été interrogés sur leurs 
principaux modes d'ajustement de la consommation, entre m3i 1994, date de la mise en place 
du flottement du franc malgache et mai 1995, date de l'cnqutte, les ménages se sont montés 
sensibles au niveau des prix. Cette periode se caractdrisc par une accélération historique de 
l'inflation, qui atteint en glissement annuel plus de 60%. 



. 

% du montant d'achat &M k secteur 
info& 

l.-AlimcntPtion 
2.- Hpbilkmcnt 
3.- LopmKnt 
4.- Equipemcat d entdca de mison 
5.- anté, soins pcnonneb 
6.- Tmnqmt, communication 
7.- Education. bisirs 
, TOTAL 

Prb de 15% dcs ménagcs ont change dc lieu d'achat, cn s'adrcss3nt 5 dcs foumisseurs 
meiIIeur marchi. Mais les possibilitCs de substitution sont aujourcf'hui tr2s limites, compte 
tenu du poids du secteur informcl dans la satisfaction dcs b i n s  des minages. C e  demier 
accapare en effet plus dcs trois quarts de la consommation, cette part dkpassant m i m e  95% 
pour I'alimentation. 11 at clair que atte stratégie de rcpli sur le secteur informel atteint 
aujourd'hui ses limites, Ie secteur formel ne jouant plus qu'un rôle marginal, ou très localisé, 
dans la satisfaction des besoins des minages. 

QUARTILES DE CONSOMMATION PAR TETE 
lCf 2hnc &ne &me TOTAL 

OWItIk Qlwrtik Quartile 
99.8 99.4 98.3 9 9  967 
953 w7 827 67.7 765 
86$ 76.0 69.0 59.0 679 
99.9 94.3 79.7 862 867 
49.0 47.1 47.5 33.5 395 
16.3 19.4 24.2 33.4 34s 
49.1 45.4 34.9 264 31.8 
922 86.3 91.3 66.8 76s 

%l 

1.- Achat d'une quantif¿ plus petite da m h a  produits nns A m p e r  de lieu d'achat 
2- Achat de h "c quantité. nub on va aillcum, oÙ c'est moins cher 
3.- On a moins d'invités 3 h mqison 
1.- On repit plus de dons de la famille dans I'agplom6ntion d'Antananarivo 
S.- On vit plus de dons de la famille hom de I'agglotnfntion 
6.- On choisit a m  plus de =ins kr produits qu'on achete 
7.- Aut= 
TOTAL 

"PES DE .MES,\GES 
Public Privi Privi Ch6mcur. TOTAL 

63.4 59.6 61.0 69.0 621 
12.1 16.3 14.7 13.9 14.5 
21 21 47 O 1J 
0.4 1.1 O 20 0.6 
O 0.4 O 3.1 Q5 

182 16.0 19.1 21.2 
6.0 1.4 24 x.7 
1M 100 lai 100 100 

fonnel infonncl Inactif 

lo$ 28 
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CONCLUSION 

A l'heure du bilan, l'image br0ssd.e par l'analyse de l'dvolution de la consommation des 
ménages sur longue piriodc est particulitrcment sombrc. La chute des niveaux de vie de la 
population malgache dont rcndcnt comptc les chiffrcs officicls n'est pas un artefact engcndri 
par la piètre qualite dcs comptes nationaux. L'idée selon laquelle les données macro- 
économiques exagerent l'ampleur de la récession de I'économie réelle, parce qu'elles ne 
prennent en compte que sa partie formcllt, plus sensible à la conjoncture, idée intuitivement 
confortée par l'absence d'explosions sociales que chacun attendrait face h l'ampitur des chocs 
subis, et que seuls l'existence de sources de revenus non enregistrés (dans le secteur infonnel 
notamment) aurait permis d'éviter, est une idée fausse. Les données d'enquêtes confirment 
que depuis l'indépendance, Ia consommation par tête de la population d'Antananarivo a 
chuté de 45%. De pfus, cette baisse s'est accompagnée d'un accroissement des inégalités. 

Cette dynamique récessive, sans précèdent historique à I'échelle d'un pays en temps de 
paix, semble toucher Madagascar c o m m e  une fatalité. En effet, aucun des changements 
radicaux de régime politique (socialisme réel ou démocratie) ou de systèmes économiquts 
(économie administrée ou économie de marché) qui se sont succédés à Madagascar depuis 
1960 n'a pu enrayer ce cycle infemal. I1 reste donc à trouver la raison de ce déclin continu. D e  
deux choses l'une. Ou, aucun des systèmes économiques existant sur la planète n'est applicable 
à Madagascar (puisque tous ont été essayés), qui constituerait une exception irréductible. O u  
bien, les mesures prises récemment en faveur de I'économie de marché n'ont pas été réellement 
mises en oeuvre. 

II convient de souligner que les tendances régressives, aussi bien de court que de long 
teme, sont insoutenables. Encore une fois, l'idée selon laquelle, puisque les malgaches ont 
endure une telle situation jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour que ça ne continue pas, 
doit être fermement dénoncée O). Les niveaux actuels dc consommation alimentaire montrent 
que qu'un seuil a été atteint, et qu'une grande part de la population de la capitale se trouve 
en situation de détresse physiologique. S'il est toujours hasardeux de vaticiner sur t'avenir des 
sociétés, le maintien du trend actuel ne peut conduire qu'à une rupture. 

Face à un environnement durablement défavorable, les ménages ne sont pas restés 
inactifs. Ils ont mobilisé toutes les ressources en leur possession : généralisation de la mise au 
travail de la population en âge de travailler, pluri-activité, modification de leurs 
comportements de consommation en substituant les produits et les lieux d'achat, afin de 
s'approvisionner à meilleur marché. 

Mais l'ingéniosité dont ont su faire preuve les tananariviens , pour tenter de s'adapter 
aux conditions en vigueur, est restée impuissante face h l'ampleur des chocs macro- 
économiques auxquels ils ont été confront&. Dans un tel contexte, compter sur des réponses 
individuelles pour contrecarrer la conjoncture est aussi dérisoire que partir à la chasse aux 
dinosaures amrés de lance-pierres. Les ménages ont donc subi de plein fouet la rtcession, avec 
un stoïcisme remarquable. 

7 ) Pou Csaycr Ia t h h  de la plasticitt dcc hnwniu naiionalcs face i un cnvirmnrmcni Ccnncunique durablunenl dtgradt. on a pl inwqUU 
I'mnJogic avec I'tvolution du c h h a g e  en EUW. I1 ea cltir que Ics taux de ch6mage tccucilcmenc enregistris en Europc Cdent inmccvabk Ju 
&but des anntes 60. Devant une telle hyph¿sc. lous lu observateurs de 1'Cpquc aurahl anticipi du explos¡cms sodale+ qui n'on1 fin~cmcnt 
pas eu lieu. L'argument es( ccpcndant fdlru'eux. L'impact du chbmrgc sur le puvoir bachi des menagcs SI .sans C0"wbc m c w e  CC qu'Cm 
obscrve duu de nombreux pays d'Afrique sub-saharienne. Madogrrur conaituant i un cas extreme. De plu, il cnnvicnl de lenir mmptC Iym 
EdcmcnJ de I'tvolufion mais ausi du niveau alleint. 
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Pourtant, on ne pcut pas dirc quc ics malgachcs se soient contenter de réagir 
individuellement à ce qui peut appanîtrc c o m m e  unc succession de mauvais choix de politique 
économique. Ils ont systématiquement sanctionné leurs dirigeants défaillants, par des 
mouvements politiques de contestation pacifique, quc ce soicnt en 1972 OU plus k a m m e n t  en 
1991. I1 faut din cependant, quc ces sanctions sont arrivées sans doute trop tard, et surement 
au mauvais moment. I1 cst en effet symptomatique que dans ICs deux cas, la chute du 
gouvernement est intervenu justement au momcnt ou Madagascar connaissait ses deux phases 
de croissance (à la fin des années 60 et des annés 80). 

Le risque actuel est de voir se gMraliser dans la population un sentiment 
d'impuissance et de résignation. E n  effet, aprb avoir usé de tous les instruments en leur 
pouvoir, aussi bien politiques qu'individuels, avec l'insuccès que l'On connaît, pour redresser 
leurs conditions de vie, les tananariviens pourraient être a m e n b  considérer la trajectoire de 
l'économie malgache c o m m e  une fatalité. E n  effet aujourd'hui, la grande majorité de la 
population n'a jamais vécu rien d'autre que la récession : comment imaginer une altemative? 

Déjà affaiblis dans leurs capacités de résistance, les minages pourraient être tentés par 
des comportements de repli vers des stratégies d'autosubsistance. C e  processus involutif est 
déjà largement amorcé dans les zones rurales @j. S'il venait à se généraliser en ville, il ne 
pourrait conduire qu'au chaos. On peut d'ailleurs suggérer que si Madagascar a réussi à éviter 
ce phénomène de désagrégation sociale jusqu'à maintenant, c'est sans doute en partie dû au fait 
que la réduction des niveaux de vie a affecté toutes les couches sociales, qui se sont enfoncées 
de concert. 

Madagascar est aujourd'hui à un point de rupture. Les autorités malgaches, c o m m e  la 
communauté internationale, doivent impérativement prendre conscience de l'impérieuse 
nécessité d'un changement dans la conduite des affaires nationales. Compte tenu de la situation 
actuelle du pays, les atermoiements constatées depuis plusieurs années dans les négociations 
avec les institutions de Bretton-Woods relkvent d'une attitude irresponsablc. 

Si une telle prise de conscience et des mesures conséquentes n'étaient pas entreprises ?i 
court terme, Madagascar ne pourrait pas évitcr les effets destructeurs pour la société toute 
entière de la poursuite de la crise présente. U n  tcl basculement, si longtemps différé, alors que 
d'autres pays africains ont déjà sombré, remettrait en question les possibilités de 
développement pour de nombreuses années. Ainsi et à titre d'exemple, la remise en question de 
l'impressionnant effort de scolarisation depuis l'indépendance, que nous avons mis en 
évidence, compromettrait inéluctablemcnt les chances d'une croissance durable. Or des 
symptômes alarmants de crise du système éducatif ont d6jà pu être constatés p). 

Pourtant le pays se trouve encore, miraculeusement, dans des conditions favorables 
pour amorcer un processus de récupération économique. Nous avons déjà mentionné le niveau 
de formation de la main-d'oeuvre, sans commune mesure avec le niveau de développement du 
pays. Mais il faut aussi mentionner le surprenant dynamisme récent de l'offre productive, que 
les travaux de MADIO ont pu mettre en évidence (I"'. Encore convient-il de comprendre 
qu'une stratégie de développement tiré par Ics exportations n'a aucune chance de réussir si elle 
se traduit par une contraction sans fin du march6 intiricur. 


