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1. INTRODUCTION
 

Les performances du secteur de l'dlevage en 
Afrique subsaharienne ont W particuli rement 
m6diocres au cours des 20 derni~res anndes. Si 
l'on en croit Addis Anteneh (1984), la croissance 
du secteur pendant la pdriode considdrde a dtd 
tellement faible que le niveau de la consom-
mation n'a pas pu s'emp6cher de flchir. De l'avis 
de nombreux analystes des politiques d'd1evage, 
ceti. situation est essentiellment imputable A 
l'inrddquation des politiques pratiqudes dans la 
rdgion (voir par exemple Schultz, 1976; Bale et 
Lutz, 1979; Peterson, 1979; USDA, 1980; 13ates, 
1983a). Cet avis est partag6 par Bates (1983b) qui 
soutient que tr~s souvent, loin de promrouvoir le 
d6veloppement de 1'61evage, ces politiques consti-
tuent des obstacles au ddveloppement du secteur 
(Banque mondiale, 1981). 

Le ddveloppement de 1'd1evage et plus parti-
culirement du sous secteur des prodtits laitiers 
passe toutefois par la rdsolution d'un certain 
nombre de probl~mes techniques. Par exemple, 
de vastes r6gions de la zone humide infestdes par 
la mouche tsd-tsd sont impropres Al'dlevage, cc 
qui fait de la plus grande partie de IAfrique sub-
saharienne une zone maginale de production 
laiti~re. Dans la zone ande et dans certaines 
parties de la zone semi-aride oix le lait est tradi-
tionnellement autoconsommd, il est difficile de 
mettre en place des syst~mes de production et de 
commercialisation approprids pour faire face A 
une demande urbaine sans cesse croissante. Qui 
plus est, les gouvernements africains pr6fxrent 
souvent d6fendre les int6rxts des populations 
urbaines plut6t que d'encourager les producteurs 
par des prix plus rdmundrateurs. 

Une 6tude de I'effet inhibiteur des politiques 
des prix au producteur sur la production laitixre a 
W effectude dans le cadre de ces travaux, mais 
faute de donndes, il n'a pas W possible de pro-
c6der Atine analyse tr~s approfondie de ce ph6no-
mne. Aussi a-t-on surtout cherchd Asavoir dans 

quelle mesure ces politiquis ont contribud A 
accroitre )es importations commeeciales au-delA 
des niveaux normalement induits par la croissance 
d6mographique et i'accroissement du revenu par 
habitant. 

II ressort des calculs prdliminaires prdsent~s au 
chapitre 6 que ces deux param~tres ne sont m~me 
pas responsables des deux tiers de l'augmentation 
des importations commerciales de lait. Il est donc 
dvident que d'autres facteurs, et notamment les 
prix A l'importation et les politiques gouverne
mentales, interviennent dans ce phdnonine. 

L'Europe et les Etats-Unis disposent d'impor
tants excddents laitiers qu'ils sont pr~ts Abrader A 
tris bas prix ou Aexporter sous forme: de dons. 
Exception faite des pays ox 'aide alimentaire est 
utilisde pour financer des projets de production 
laiti~re, cette politique contribue Aparalyser la 
production nationale de lait tout en stimulant la 
consemmation int6rieure de produits laitiers. 

En outre, la politique de surdvaluation mond
taire pratiqude par plusieurs pays africains se 
traduit par une r6duction artificielle du prix in
tdrieur du lait importd, par une d6pression de la 
production et par une stimulation de la consom
mation. Certes, bon nombre de pays africains ont 
mis en place des politiques conques pour prot6ger 
leurs industries laitiires et donc pour promouvoir 
]a production intdrieure, mais celles-ci demeurent 
gdndralement inoporantes Acause de ia surdva
luation de leurs monnaies nationales. 

Notre voeu le plus cher est qu'en refermant 
cette 6tude le lecteur soit plus averti des effets des 
politiques d'dlevage mises cn place par les pays 
africains, et qu'en consdquence, des stratdgies 
plus judicieuses de production et d'importation 
laiti~res soient mises au point. Les tendar.ces 
gdndrales de la production et de la consommation 
des produits laitiers en Afrique subsaharienne 
sont examindes au chapitre 2, de m6me que le r6le 
des importations laitixres dans des pays et r6gions 
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tributaires A divers degrds de l'importation de 
certains produits alimentaires. Le chapitre 3 prd-
sente lesobjectifs ct les instruments des politiques 
d'importation laitire des pays d'Afriquc sub-
saharienne, et le r6le potentiel de I'aide en produit-
laitiers dans le ddveloppement de la production 
est examind au chapitre 4, A la lumi~re des rd-
sultats du projet Operation Flood en Inde et de 
programmes analogues moins rdussis, exdcutds 
en Afrique. 

Le chapitre 5est consacrd Aune analyse thdo-
rique des consdquences tconomiques de diffdrentms 
politiques d'importation. L'dtude empirique des 

importations laitibres de l'Afrique subsaharienne 
ne commence qu'au chapitre 6, avec I'examen des 
facteurs A l'origine de I'augmentation de ces 
importations, encore que le chapitre 2 prdsente 
des informations de base sur cette question. Cette 
analyse est approfondie au chapitre 7 dans le 
cadre d'une description d6taillde des politiques 
d'imnortation du Nigdria et du Mali. On trouvera 
enfin au chapitre 8, une prdsentation sommaire 
des conclusions de 1'Ntude et, A I'intention des 
ddcideurs et des analystes des politiques d'dlevage, 
un certain nombre d'observations sur les consd
quences de la mdthodologie utilisde. 
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2. LES IMPORTATIONS LAITIERES DE L'AFRIQUE
 
SUBSAHARIENNE: FAITS ET CHIFFRES
 

Nous nous propcsons ici de comparer les 
donndes disponibles sur les importations laiti res 
aux chiffres de la production de chaque pays 
d'Afrique subsahai enne afin de determiner la 
part des importations dans la consommation 
intdrieure. Cette dtude est suivie d'une analyse 
quantitative des importations laitiires des pays et 
des diverses rdgions de I'Afrique subsaharienne 
et d'une comparaison pays par pays de ceitains 
des paramtres dconomiques et sociaux qui influent 
sur ces importations. 

Avant d'aller plus loin, prdcisons que les r6-
sultats prdsentds ici doivent 8tre interprdt6s Ala 
lumi re des donndes disponibles, lesquelles 
peuvent diffdrer en qualitd d'un pays 7i l'autre 
et sont, dans le meilleur des cas, sujettes Ad'im-
portantes erreurs. Cela dit, malgrd les rdserves 
que 'on peut emettre sur la fiabilitd des chiffres 
disponibles sur la population et la productioi 
laitiire, il ne fait aucun doute qu'au cours de la 
pdriode de 10 ans allant de 1972 A1982, un nombre 
croissant de pays d'Afrique subsaharienne sont 
devenus de plus en plus tributaires des impor-
tatio ns laitii~res. 

TENDANCES DES IMPORTATIONS, DE LA 
PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION 
DE PRODUITS LAITIERS 

Notre analyse couvre 45 pays dont 16 d'Afrique 
occidentale, 9 d'Afrique de I'Est, 10 d'Afrique 
centrale et autant d'Afrique australe (figure 1). 

L'expression "produits laitiers" fait rdf6rence 
au lait frais, au lait en poudre dcrdmd ou entier, au 
lait dvapord ou condensd sucr6 ou non, au fromage 
et au lait caill6, au beurre, i rhuile de beurre et A 
tout autre prodait provenant de la transformation 
du lait. On trouvera au tableau 1 les dquivalents
lait entier des divers produits laitiers. 

Les produits laitiers imp Jrt~s au titre de l'aide 
dtrangire sont gratuitement donnds aux pays 

b6ndficiaires et ne font donc pas partie des impor
tations commerciales classiques, mme si les pays 
b6ndficiaires sont parfois terus de supporter les 
frais de transport et/ou de distribution associds A 
de tels dons. L'aide alimentaire est g6ndialement 
accordu e dans le cadre d'accords bilatdraux ou 
dans des situations d'urgence. En cc qui concerne 
les produits laitiers, ils se pr6sentent essentiel
lement sous forme de lait en poudre dcrdmd et de 
beurre liquide, utilisds pour reconstituer le lait. 

Tableau 1. Facteurs de conversion expriings en kg 
d'gquivalent-lait entier (EL) par kg de 
produitlaiier. 

Facteur de 
Produit conversion 
(I kg) (kg d'dquivalent-lait) 

Laitfrais 1,0 
Laitenpoudre crdmdou 

dvapord 7,6 
Laitconcentrdou vapord 2,0 
Fromageetlaitcailld 4,4 
B u rBeurre 6,6, 

Huile de beurre 8,0 
Autres produits laitiers 2,0 

Source: FAO (1978a). 

Importations commerciales de produits iaitiers 
Les importations commerciales de produits 

laitierst de I'Afrique subsaharienne augmentent 
r6guli;rement depuis 1960. Si l'on en croit les don
ndes publides dans Annuaire FAO du commerce 
(diverses anndes), leurvalcur nominale est passde 

Sauf indication contraire, on supposera que les importa
tions brutes sont dquivalentes aux importations ncites, 
c'est-.t-dire que les exportations sont ndgligeables. 
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Figure 1. Pays gtudisdans 'analysedes importationslaitiresde IAfriquesubsaharienne. 
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de 43 millions de dollars E.-U. en 1960 113 mi-Lib~r~ aa 4 
lions de dollars cn 1970, puis , 680 millions en 

1980. Ajustees d'apr .s l'indice dluprix b.Ia 
consommation des pays industriali s (1980 = 100), 
ces valeurs correspondaient respectivement ;i136 
millions en 1960, .h258 millions en 1970 et 643 
millior,sen 1981. 

On trouvera ?k Ia figure 2, Ics valcurs des 
importaions de produits laitiers de i'Afrique sub-
saharienne pour la periode 1972-1982 
(1972 = 100). Au plan nominal, lavaleur des 
importations commerciales a connu un pic en 
1981, t un peu plus du 700 milliens de dollars 
E.-U. avant de diminuer par Iasuite, ?iI'instar du 
volume des importations (figures 2 et 3). Dc 
m~mu, la valeur totale ajustee des importations 
commerciales et des produits laitiers octroyes au 
titre de l'aide etrangdre avait atteint son sommet 
au cours deea mme anne 

e 
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Er- 1980, l'Afrique subsaharienne a consacr 
aux importations laitieres environ 5% de ses 

recettes d'exportation de produits agricoles, 
forestiers et halicutiques. Alors qu'en 1960 Ic lait 
en poudre et lclait condense representaient en 
valeur deux tiers de ces importations, des 1970, 
ces deux produits constituaicnt en moycnnc pros 
de 90% du total des importations laiti~res. Autre
ment dit, les importations de produits laitiers des 
pays concernes etaient surtout constituees de 
produits essentiels et non de produits de luxe tels 
que le yaourt, Ic fromage et Ic lait frais. 

La situation n'dtait gu~re differente en cc qui 
concerne Ic volume des importations (figure 3). 
Ainsi, seuls 20% de l'accroissement total de Ia 
valeur nominale des importations effectuees pen
dant ia periode 1970-1980 peuvent tre attribu6s 
aux variations de Ia valeur moycnne par unitd 
d'equivalent-lait, ,13% de cet accroissmcnt tant 
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Figure 2. 	Valeurs nomindes et valeurs exprimes en prix constants' des importationslaitiresde IAfrique subs :harienne; 
1972-1982. 

Valeur
 
(en millions de dollars)
 

1000' 

Importations commerciales / 
800 + produits laitiers octroy6s / 

au titre de I'aide6trangbre / 
(valeur nominale) /

// / 

600 	 - 
/
 

/ Importations commerciales 
/ 	 + prodults laitlers octroy6s

au titre de I'alde 6trangbre 

(on prix constants)400-	 Importations commercales 
(valeur nominale)..... 
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200, (en prix constant3) 
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Valeurs ajustdes (1972 = 100). 

Sources: Annuaire FAO du commerce, et FMI (1983). 

dus AI'augmentation du volume des importations 
et les 37% restants AI'effet conjugud de I'accrois-
sement unitaire des valeurs et du volume des 
importations2 . 

dl'interactionL'effet du prix se calcule par Iaformule suivante 

qu(p, - Po) 
p, q, - Po qo 

q cst le volume, e 
p, la valeur unitaire, et oi 

les indices 0 et I correspondent respectivcment au 
debut et Ala fin de la pdriode considdrde. En ce qui 
concerne I'effet du volume et celui de l'interaction 
prix-volume, on a respectivement comme numdra
teurs Po (q, - q0) ct (P,- Po) x (q, - qo). En addition-
nant ces trois paramres, on obtient 100%. 

1978 1980 1982 ' 

Ann6e 

En termes 	 nnstants, -7,6% de I'augmen
tation de la valeur totale enregistrde entre 1970 et 
1980 daient 	imputables aux variations de prix 
contre 193,6% pour ia portion imputable aux 
fluctuations 	volumiques et -86% Acellos dues A 

entre la baisse des valeurs unitairesrdelles et I'augmentation du volume des impor

tations. IIapparait en outre que les importations 
laitiires ont atteint un pic (2,25 millions de tonnes 

d'dquivalents-lait) et. 1981 (von Massow, 1984a, 
App.3). 

Laide 6trangkre en produits laitiers 
On ne dispose de statistiques d6tailldes sur 

les produits laitiers importds au titre de l'aide ali
mentaire que pour la pdriode 1977-1982 (FAO, 
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Figure 3. ImportationslaitieresdeI'Afrique subsaharienne,1972-1982. 
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Sources: Calculs effectuds par lauteur Apartir de donndes publides dans Annuaire FAO du commerce (diverses
anndes) et par la FAO (1984a). 

1984a). Au cours de ce quinquennat, le volume de 
ces importations (en dquivalents-lait) a plus 
que doubl6 (+ 103%) alors que les importations 
commerciales ne connaissaient qu'une augmenta-
tion de 35% (figure 3). L'aide alimentaire en 
produits laitiers accordde A I'Afrique sub-
saharienne en 1981 s'dlevait au total A88 000 t de 
lait dcrdmd en poudre, A9000 t d'huile de beurre 
et A9000 t d'autres ddrivs du lait (FAO, 1984a), 
ce qui dquivaut presque A760 000 t de lait liquide. 

On peut calculer la valeur de cette aide A 
partir des prix courants des importations commer-
ciales. La valeur de l'huile de beurre, produit 
rarement commercialisd, est par exemple estimde 
au prix Al'importation du beurre, majord de 20% 
et celle des autres produits laitiers au prix du lait 
condensd3. Sur cette base, la valeur de 'aide ali-

3 IIy a une diffdrence de 20% entre Ic prix piancher du 
beurre et celui de i'huile de beurre (GAT', 1983). On 
a pris la moyenne rdgionale ponddrde des prix pour les 
produits et les pays dont on ne connaissait pas le cofit 
des imporlations commerciales. 

mentaire en produits laitiers octroyde aux pays de 
I'Afrique subsaharienne en 1981 s'dlevait Apros de 
140 millions de dollars E.-U., ce qui portait le total 
des importations laiti6res (dons + importations 
commerciales) Aenviron 850 millions de dollars 
E.-U. 

L'aide alimentaire en produits laitiers est 
passde de 17% des importations laitires totales 
de 'Afrique subsaharienne en 1977 A25% de ce 
volume en 1981, avant de tomber A23% en 1982. 
L'analyse de l'effet des importations sur les prix, 
la production et ia consommation intdrieurs doit 
tenir compte aussi bien des importations commer
ciales que des produits laitiers importds au titre de 
l'aide alimentaire. Parfois assortie de conditions 
Epdciales, l'aide alimentaire peut aussi directe
ment contribuer A accroitre le niveau de l'offre 
intdrieure. I convient, par consdquent, de procd
der Aune analyse minutieuse des effets 6ventuels 
de chaque type d'aide pour chaque pays. 

Caracteristiques r~gionales 

La r6partition par region des importations 
commerciales de produits laitiers de I'Afrique 
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subsaharienne pour la p,riode 1972-1982 est faible en 1982 (1 kg par habitant) et, Apartir de 
prdsentdc " la figure 4. Celle-ci montre que 1977, letaux d'accroissement le plus faible. 
'Afrique de 'Oue, 6sorbe plus de la moitid (55 

A 60%) du volume total, les 40% restants 6tant 

grosso modo galement r~partis entre les autres 
rdgions, encore que la part de l'Afrique de I'Est 
soit passde de 5 h20% entre 1972 et 1982. 

La situation est diff6rente en ce qui concerne 
I'aide alimentaire en produits laiticrs dans la 
mesure o6 pros de lIamoitid du volume total des 
importations effectu6es ,tce titre allaient 't 
I'Afrique de rEst (figure 5) contre 25 A33% pour 
'Afrique de 'Ouest. 

La comparaison des importations laitircs 
par habitant permet de se faire une meilleure idde 
de liasituation. II ressort du tableau 2 qu'en ce qui 
concerne 'Afrique australe, I,.volume des impor-
tations commerciales par habitant i6tait i peu pros 
stable de 1972 Ai1982 alors que pour 'Afrique de 
'Est, on enregistrait une forte haussc des quanti-
tds importdes qui, de 0,62 kg par habitant en 1972, 
passaient At3,87 kg en 1982. 

De 1977 A 1982, les importations laitires 
totales par habitant de r'Afrique subsaharienne 
ont plus que doubl6 (+ 104%). En termes absolus, 
'augmentation la plus forte en ce qui concerne 
'aide alimeitaire a 6ttenregistrde en Afrique 

australe (de 0,82 A2,36 kg d'dquivalents-lait par 
habitant) et 'Afrique de 'Ouest, qui venait en 
tate pour les importations totales avec 8,77 kg par 
habitant, a enregistrd le volume d'aide le plus 

Consommation 

En 1982, I'aide alimentaire en produits laitiers 
et les importations commerciales de lait de 
I'Afrique subsaharienne ont engendrd un accrois
sement global de laconsommation totale de 
produits laitiers de 8 kg d'EL par personne 
(tableau 2). Ce chiffre reprdsente presque 33% 
de la part estimde des importations dans la 
consommation totale (pinduction intdrieure 
totale de lait majorde du total des importations de 
produits laitiers). Vu le caractre peu fiable des 
donndes sur laproduction laiti~re en Afrique 
subsaharienne, les fluctuations du rapport des 
importations Ala consommation peuvent 6tre uti
lisdes, en lieu et place de cette somme, Acondition 
de les interprdtcr avec prudence. Le tableau 3 
donne les rapports moyens enregistrds pour les 
pdriodes 1971-1973 et 1981-1983. 

L'Afrique de 'Ouest et I'Afrique centrale 
sont fortement tributaires des importations pour 
couvrir leurs besoins en produits laitiers. De fait, 
en 1982, les importations constituai,'nt 50% de la 
consommation totale de produits laitiers de ces 
deux sous-rdgions. En Afrique de 'Est, les pro
duits laitiers consommds sont essentiellement 
fournis par les producteurs locaux. Toutefois, 
cette sot,s-rdgion est beaucoup plus tributaire de 
'aide alimentaire que 'Afrique du Centre et 

Figure 4. 	Inportationscommercialesde pro Juits laitiers des differentes regions de I'Afrique subsaharienne; 1972
1982. 
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Source: Calculs effcctuds par l'auteur Apartir de donnes publides dans Annuaire FA 0 du commerce (diverses anndes). 
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Figure 5. Importationslaitires effectudes au titre de I'aide alimentairepar les difffrentes regions de I'Afrique
subsaharienne;1972-1982. 
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Source: Calculs effectuds par I'auteur Apartir de donndes publides par laFAO (1984a). 

Tableau 2. Importations laitieres nettes par habitant des diverses rdgions de I'Afrique subsaharienne; 1972, 1977 
et 1982. 

Type 
Annde d'importations 

laiti~res 

Commerciales 

1972 Aide alimentaire 

Total 

Commerciales 

1977 Aide alimentaire 

Total 

Commerciales 

1982 Aide alimentaire 

Total 

n.c.= non connu. 

Importations laitires nettes (kg d'EL par habitant) 

Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique 
de l'Ouest centrale de l'Est australe subsaharienne 

4,12 2,71 0,62 5,25 3,00 

n.c.1 n.c. n.c. n.c. n.c. 

n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

7,59 3,18 1,70 5,91 4,91 

0,71 0,81 1,60 0,82 1,00 

8,30 3,99 3,30 6,73 5,91 

7,78 4,29 3,87 5,52 5,78 

0,99 1,36 2,86 2,36 1,77 

8,77 5,65 6,73 7,88 7,55 

Source: Calculs effectuds par I'auteur Apartir de donndes publides dans Annuaire FAO du commerce (diverses
anndes) et par laFAO (1984a) et laBanque mondiale (1984). 
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Tableau 3. Parts respectives des importations commerciales, non commerciales et totales de produits laitiers dans la 
consommation' de produits laitiers de rAfrique subsaharienne, 1971-1973 et 1981-1983. 

P~riode 
Type 
d'importation 

Importations 

commerciales 

1971/73 Aide alimentaire 

Importations totales 

Importations 
commerciales 

1981/83 Aide alimentaire 

Importations totales 

Importations laiti~res exprimdes en pourcentage de la consommation
 

Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique
 
de I'Ouest centrale de lEst Pustrale subsaharienne
 

26 33 1 23 11
 
2 n.c. n.c. n.c. nc. n.c. 

n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

41 39 7 25 21 

05 13 6 10 6 

46 52 13 35 27 

La consommation correspond Alla somme de la productiou intdrieure totalc de lair et des importations totales de produits laitiers (en 
EL). Tousles chiffres reprdsentent des moyennes obtenues sur les deux pdriodes triennales. 
2 n.c. = non connu. 

Source: 	 Calculd par l'auteur Apartir des donndes publides dans Annuaire FAQ de in production (diverses anndes),
Annuaire FAO du commerce (diverses anndes), FAO (1978a) et FAO (1984a). 

de 'Ouest. Par exemple, en 1982, l'aide alimen-
taire constituait 40% ou plus du total des impor-
tations laiti~res de la majeure partie des pays de 
I'Afrique de I'Est (six sur neuf), la moyenne 
r6gionale dtant de 46%. Dans les autres r6gions, 
moins des deux tiers des pays concernds se re-
trouvent dans la indme situation encore qu'il y ait 
cinq pays (le Tchad, le Rwanda, les Comores, la 
Tanzanic et le Lesotho) ot I'aide alimentaire 
reprdsente plus de 50% des importations totales 
de produits laitiers. 4 

Pour combler leur d6ficit en produits laitiers, 
les pays de l'Afrique subsaharienne sont tous 
obliges de recourir aux importations commer-
ciales. En termes de volume global (importations 
commerciales et aide alimentaire), les principaux 
pays importateurs de produits laitiers sont par 
ordre d'importance le Nigeria, la Somalie, l'An-
gola, le Sdndgal, la C6!- d'Ivoire, l'Ethiopie et la 
Tanzanic. A eux sculs, cinq des 45 pays de la 
region totalisent plus de 50% des importations 
laiti~res de l'Afrique subsaharienne. En 1982, le 
Nigria tenait ]a tate du peloton des pays impor-
tateurs de la rdgion avec 31% du volume total des 
importations (EL), et i'Angola, la C6te d'Ivoire, 
Ia Somalie, et le Sdndgal se partageaient 22% des 
importations totales de produits laitiers de 
I'Afrique subsaharienne. 

Les produits laitiers importds au titre de I'aide 
alimentaire sont beaucoup plus dquitablement 

4 	 Pour une information plus complete pays par pays 
voir von Massow (1984a, App. 4). 

distribu6s. Toutefois, la Somalie reqoit t elle 
seule quelque 20% de cette Aide alimentaire, ce 
qui la place au deuxi~me rang des pays impor
tateurs, juste derriere le Nig6ria. Les autres pays 
bdn6ficiaires de cette forme d'aide alimentaire 
sont principalement la Tanzanie (9%), I'Ethiopie 
(7%), et l'Angola (6%). Signalons toutefois 
qu'en 1982, cinq des pays de la region n'avaient 
b6ndfici6 d'aucune aide en produils laitiers. Il 
s'agit du Galon, de la C6te d'Ivoire, du Nigdria, 
de la Rdunion et du Swaziland. 

Encore une fois, signalons que le volume 
total des importations peut 8tre influencd par 
la consommation intdrieure totale de lait et de 
produits laitiers (von Massow, 1984a, App.4). 
Les importations constituent 50% ou plus de la 
consommation laitire int6rieure de 24 des 
45 pays de l'Afrique subsaharienne. Ii s'agit 
notamment des pays c6tiers de l'Afriqtte de 
I'Ouest et du Centre qui, en raison de leur situa
tion gdographique, des caractdristiques de leur 
environnement (presence de ts6-ts6) et de leur 
climat, ne sont pas particuli~rement prddispos6s t 
faire de la production animale. 

Mais la r6partition de ces importations par 
t6te d'habitant rvle une situation tout Afait dif
fdrente. En effet, 12 de ces 24 pays importent plus 
de 20 kg d'EL par personne et, Ade rares excep
tions pros, leur consommation totale de produits 
laitiers par tate d'habitant est extr6mement dlevde. 
La moyenne non ponddr6e de la consommation 
est de 33 kg d'EL pour l'ensemble de ces pays. 
Chose surprenante, des Etats comme la Somalie, 
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la Mauritanie, le Botswana et le Burkina Faso qui 
disposent d'effecifs bovins relativement impor-
tants par rapport A leurs populations humaines 
figurent parmi les 12 plus grands importateurs de 
produits laitiers par tate d'habitant. 

ETUDE PAYS PAR PAYS DES 

PARAMETRES RELATIFS AUX 

IMPORTATIONS DE PRODUITS LAITIERS 

Pour un pays, le fait d'dtre tributaire des im-
portations de produits laitiers pour satisfaire la 
demande intdrieure ne constitue pas en soi un 
problme. Toutefoic en -as de deficit de la pro-
duction alimentaii, totale par rapport A la 
con~ommation, on aura tout lieu de s'inquidter 
lorsque le volume des importations constitue une 
portion importante du disponible alimentaire, et 
qu'il favorise de cc fait une ponction substantielle 
sur les avoirs en devises du pays concerns (von 
Massow, 1985b, p. 1.). 

A cet dgard, la position d'un paysdonn6 peut 
8tre dvalude en determinant: 
* 	 la quantit6 totale de ses ressources alimen-

taires, exprimde par le rapport de l'approvi-
sionnement en calories d'une personne et de 
ses besoins thdoriques en calories (Banque 
mondiale, 1984); 

a 	 sa situation dconomique mesur6e en termes 
de PNB par habitant; et 

* 	 la part des produits laitiers dans sa balance 
du commerce extdrieur. Celle-ci se mesure 
par la valeur des importations commerciales 
de produits laitiers comparfe aux montants 
totaux consacrds A I'ensemble des impor-
tations alimentaires et agricoles. 
Au Bdnin, au Congo, au Ghana, en C6te 

d'Ivoire, au Lib6ria, au Nigdria, en Sierra Leone, 
au Togo, et au Zaire, la consommation totale de 
lait par habitant est inf6rieure A20 kg. 60% des 
produits laitiers consommds dans ces pays pro-
viennent des importations 5. Ces pays sont certes 

fortement tributaires de leurs importations de 
produits laitiers mais, exception faite pour le 
Ghana et la Sierra Leone, ilsarrivent tous Acouvrir, 
au moins A90%, les besoins totaux de leurs popu-
lations en calories. ce qui signifie que les impor-
tations de produits laitiers ne jouent pas un r6le 
crucial dans la nutrition globale de leurs popula-
tions humaines. Quant au Ghana et A la Sierra 
Leone, ils accusent non seulement des niveaux 
nutritionnels plus faibles que les autres pays, mais 

5 Pour une analyse ddtaillde de cette question voir von 
Massow (1984a, pages 12 A15 et Annexes 5 A10). 

reqoivent en plus 30% de leurs importations de 
produits laitiers au titre de I'aide alimentaire. 

La proportion de I'aide alimentaire dans les 
importations totales de produits laitiers tend 
g6ndralement Adiminuer avec I'accroissement de 
ia part des importations dans la consommation 
totale, encore qu'il y ait un certain nombre d'ex

ceptions A cette r?:gle. On retrouve en outre une 

forte composante aide alimentaire dans les 
importations totales de lait de pays comme le 
Bdnin, la Rdpublique centrafricaine, le Lesotho 
et la Somalie, de mdme qu'une forte proportion 
d'importations dans leur consommation totale de 
produits laitiers. 

Des pays tels que le Congo, la C6te d'Ivo. e, 
le Libdria et Ic Nig6ria sont de grands impor
tateurs de produits laitiers malgr6 un niveau de 
consommation relativement faible et un revenu 
moyen assez d1evd (PNB par habitant sup6rieur 
A 400 dollars des Etats-Unis). Ces importations 
sont en majeure partie d'origine marchande, 
la composante aide alimentaire de leurs ap
provisionnements deneurant relativement 
modeste. 

A I'opposd de ces pays, on retrouve le 
Burkina Faso, le Burundi, I'Ethiopie, le Malawi, 
le Mali, I'Ouganda, la Rdpublique centrafricaine, 
la Somalie, la Tanzanie et le Tchad qui ont des 
PNB par habitant de moins de 3tW) dollars E.-U. 
et dont I'aide alimentaire constitue plus de 30% 
des importations totales de produits laitiers. On 
note paradoxalement que dans tous ces pays. 
exception faite pour la Somalie, plus de 80% de la 

population vit dans les zones rurales. II apparait 
ainsi que le volume total des importations lai
ti~res de ces pays et la forte composante aide 
alimentaire de leurs importations laitiires ne sont 
pas 6troitement corrd1ds avec l'intensification de 
l'urbanisation. Toutefois, les donndes actuelle
ment disponibles ne permettent pas de confirmer 
cette thdorie. 

La part 6conomique des importations lai
tires dans la balance du commerce extdrieur (qui 
est d6ficitaire dans la plupart des pays africains) 
peut tre d6terminde en comparant I valeur des 
importations d'origine marchande A celle des 
importations totales de produits agricoles. I! ap
parait ainsi qu'A l'exception du Mali, une bonne 
partie des pays affichant un PNB de moins de 
350 dollars par habitant en 1981, consacraient 
plus de 10% de la facture des importations agricoles 
A I'achat de produits laitiers. Ces chiffres ne 
laissent pas d'6tonner puisque les produits laitiers 
ne sont pas gdn6ralement considdr6s comme des 

denrdes de premirre ndcessit6, comme c'est le cas 
par exemple pour les cdrdales. 
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Par ailleurs, pour la plupart des pays pauvres, 
les prix des produits laitiers importds avaient W 
relativement abordables en 1982; its dtaient en 
moyenne infdrieurs A0,25 dollar/kg d'EL, contre 
une moyenne de 0,31 dollar/kg d'EL pour l'en-
semble de I'Afiique subsaharienne. Le caractbre 
relativement abordable des prix des produits 
laitiers sur le marchd mondial pourrait par consd-
quent expliquer que les pays en d6veloppement 
aient choisi de jouer la carte de l'importation. 

En rsumd, les importations de produits 
laitiers ont connu un accroissement substantiel au 
cours des anndes 70, encore que leur distribution 
soit restde indgale. A I'heure actuelle, 'Afrique 
de I'Ouest et I'Afrique centrale couvrent pris de 
la moitid de leurs besoins en produits laitiers par 

les importations alors que pour I'Afrique de 'Est, 
le chiffre correspondant est infdrieur A20%. Pour 
couvrir leurs besoins, certains pays de la r6gion 
sont fortement tributaires de leurs importations 
de produits laitiers, y compris une composante 
aide alimentaire non ndgligeable. 11apparait en 
outre qu'aucun des pays de l'Afrique subsaha
rienne n'a t6 Am6me de maintenir, encore moins 
d'accroitre, le niveau de sa consommation de pro
duits laitiers par habitant au cours des 10 der
nitres anndes, sans une progression notable de ses 
importations. Retenons enfin que dans 'ensemble, 
ce sont des produits de consommation essentiels 
tels que le lait en poudre ou le lait condens6 qui 
ont t6 importds par les pays de I'Afrique sub
saharienne, et non des produits de luxe. 
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3. LES POLITIQUES D'IMPORTATION DE PRODUITS LAITIERS 
DEFINITION DU TERME "POLITIQUE" certaines politiques visent express~ment les im-

Les politiques nationales jouent un r61e cld portations de produits laitiers ou le secteur plus 
dans le ddveloppement de I'd1evage (Banque vaste de la production laitire, alors que d'autres, 
mondiale. 1981, p. 57). Elles influent non seule- telles que la fixation des taux de change, n'influent 
ment sur l'environnement dconomique global de qu'indirectement sur ces domaines. Cette situation 
la production agricole, mais dgalement sur la pro- peut dunner lieu Aun certain nombre de contra
duction, la commercialisation et la consommation dictions puisque les d6cisions prises par le gouver
des produits animaux ainsi que sur leurs dchanges nement dans un secteur donnd entrent parfois en 
sur les marchds extdrieurs. Thomson et Rayner conflit avec celles adoptdes dans un autre secteur. 
(1984, p. 162) d6finissent les politiques nationales 
comme "des moyens d'action (imp6ts, subventions, OBJECTIFS DES POLTQUE3 
quotas, r6glementations, recherche-ddveloppement D'IMPORTATION DE PROIJUITS LAMERS 
financde par l'Etat, discours...) mis en place par Les importations de produits laitiers influent 
un gouvernememt et coordonnds par des respon- sur le disponible alimentaire d'un pays, sur le 
sables politiques et des fonctionnaires, en vue de volume total de ses importations et sur le ddvelop
la rdsolution de probl~mes clairement perqus." pement de sa production intdrieure de lait. Bates 

Sandford (1985, p. 5) souligae qu'"adopter (1983b, p. 297) soutient que la politique alimen
ou mettre au point une politique" implique un taire de I'Afrique subsaharienne "ressemble dans 
choix entro! diffdrentes options possibles. Toute une certaine mesure A un accord politique qui 
d6finition du term', "politique" doit par consd- serait conqu pour instaurer un climat de paix entre 
quent faire une place aux objectifs du gouverne- les gouvemements et leurs populations urbaines". 
ment et aux moyens d'action dont il se dote pour D'autres auteurs (par exemple Christensen et 
les mettre en oeuvre. Le terme "politique" fait Witucki, 1982, p. 890) aboutissent Ala maine 
donc rdfdrence A"un train de mesures visant la conclusion, t savoir que dans leurs politiques 
r6alisation d'un objectif Along terme ou la rdsolu- agricoles et alimentaires, les gouvernements des 
tion d'un probI~me particulier" (Sandford, 1985, pays africains donnent la prioritd absolue au bien
p. 4). Aux fins de la prdsente 6tude, le terme 8tre de leurs citadins. Leuis politiques gdndrales
"politique" est ddfini comme s'appliquant A en matinre d'importation visent d'habitude Apro
l'ensemble des d6cisions qui influent sur le secteur curer des recettes au trdsor public et Acontr6ler 
laitier, et en particu;ier sur les importations de les rtserves nationales en devises alors que leurs 
produits laitiers. politiques sectorielles cherchent le plus souvent A 

La d6finition des objectifs et des instruments ddvelopper la production intdrieure et rdaliser 
des politiques d'importation de produits laitiers et l'objectif de l'autosuffisance alimentaire. 
leur analyse subs6quente ne couvrent pas I'en- Dans le choix de leurs options politiques, la 
semble des effets possibles de celles-ci sur les plupart des gouvernements des pays africains sont 
importations de produits laitiers. Ure distinction guidds par une ou plusieurs des considdrations 
doit ainsi Etre faite entre les politiques clairement suivantcs: 
ddfinies, pour lesquelles le gouvernement met au i) fournir au consommateur urbain des produits 
point des instruments qu'il considre efficaces, et laitiers Aun prix jug6 abordable; 
les exp6dients qu'il utilise ouvertement tout en ii) procurer des recettes au tr6sor public Apartir 
sachant qu'ils sont vouds A I'dchec. En outre, des importations laitires; 
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iii) contr6ler et si possible r~duire le montant des 
devises consacr6es aux importations de pro- 
duits laitiers; et 

iv) stimuler le ddveloppement de la production 
laiti~re, et partant gdn6rer des revenus pour 
les producteurs, et promouvoir en m~me 
temps I'autosuffisance nationale en matire 
de produits laitiers. 
Les gouvernements des pays africains pour-

suivent souvent simultan6ment des objectifs 
multiples et parfois contradictoires. II est par 
exemple difficile de maintenir Ies prix des impor-
tations de produits laitiers Aun niveau abordable 
pour le consommateur et de grever en mme 
temps ces importations d'imp6ts suffisamment 
lourds pour renflouer lcs caisses de I'Etat. 
Toutefois, on peut, dans ces conditions, arriver Ai 
une situation d'dquilibre en classant par ordre de 
prioritd les objectifs qui entrent en conflit. 
Comme le dit Sandford (1985, p. 6): "Les gouver-
nements ne sont pas tenus d'opter exclusivement 
pour un seul objectif, mais il importe qu'ils consi-
d ent lesquels de leurs objectifs sont les plus 
importants et qu'ils ddterminent ceu:x d'entre 
eux qu'ils sont prdts Aisacrifier pour la rdalisation 
des autres." 

Nuus allons maintenant proc6der A une 
brave analyse des objectifs poursuivis dans le 
cadre des politiques d'importation de produits 
laitiers. Le choix des instruments Ics plus aptes Ai 
assurer leur rdalisation (deuxi~me d6cision que 
les pouvoirs publics sont chronologiquement ap-
pelts Aiprendre) era ensuite considdrd. 

Un gouvernement peut d6cider d'oeuvrer 
dans le sens des int&6rts des consommateurs (ob-
jectif i) pour des raisons purement politiciennes 
(se maintenir au pouvoir, par exemple). Son at-
titude peut dgalement 6tre dictde par le souci que 

lui cause le niveau de la consommation globale ou 
de la nutrition gdndrale des populations de 
ccrtaines rdgions ou de certains groupes humains 
tels que les enfants ou les m res allaitantes. L'ob-
jectif doit tre quantifi, puisqu'il ne sert A rien 
d'essayer de I'atteindre avec des instruments 
inadaptds. Par exemple, avant de subventionner 
l'importation du lait pour nourrissons, les prix et 
les quantitds souhaitablcs doivent tre d6tcr-
minds, de mmc que lcs groupes cibles auxquels 
le produit doit profiter. 

Les principaux objectifs d'une politique 
gcdn6rale d'importation-gdndrer des revenus et 
dconomiser les recettes en devises (objectifs ii et 
iii) - ne posent guire de problmes en cc qui 
concerne le sous-secteur de la production laitiire. 
En effet, la composante aide alimentaire des im-
portations de produits laitiers n'implique aucune 

ddpense en devises, mais il n'est pas non plus 
politiquement concevable de grever de tels pro
duits de droits de douane. Ces deux objectifs, qui 
en d'autres circonstances auraient tout A5fait dtd 
compatibles, entrent clairement en conflit dans le 
cas d'esp&ce. 

Contrairement aux c6rdales, les impor
tations de produits laitiers ont la caractdristique 
de se prdsenter sous plusieurs formes diff6rentes, 
t savoir beurre, lait en poudre, lait concentrd et 
mdme yaourt aromatisd. Diftrents droits de 
douane peuvent 6tre impos6s sur ces produits 
pour procurer des recetttes au trdsor public, mais 
ces mesures ne doivent 8tre prises que compte 
dfiment tenu des intdr~ts bien compris du 
consommateur. 

Les dispositifs mis en place pour dconomiser 
les rdserves en devises et taxer les importations 
contribuent tous Aaccroitre les prix intdrieurs. De 
telles mesures se traduisent par la protection des 
producteurs locaux et par I'augmentation de leur 
part du marchd intdrieur du lait, quoique ces 
effets puissent diverger des objectifs d6clar~s des 
pouvoirs publics. De fait, bon nombre de gouver
nements considrent I'autosuffisance en produits 
alimentaires (objectif iv) de base comme leur 
principal objectif, cc qui implique trois types de 
problmes. 

a) L'accroissement substantiel de la pro
duction agricole, en particulier celle du lait, est 
une oeuvre de longue haleine qui implique de la 
constance et de [a rigueur dans les choix poli
tiques, toutes choses qui font cruellement d~faut 
aux pays de I'Afrique subsaharienne. 

b) Le terme "autosuffisance" mdrite d'8tre 
explicit6. Par d6finition, un pays devient autosuf
fisant lorsqu'il arrive Acouvrir sa consommation 
int6rieure par sa production intdrieure, malgr6 la 

fermeture de ses fronti~res, cc qui soulve la 
question de savoir Aquelle hauteur de la consom
mation par tate d'habitant Iautosuffisance ali
mentaire se rdalise-t-elle? L'iddal serait que les 
ddclarations publiques relatives AI'autosuffisance 
soient dtaydes par des chiffres sur les objectifs 
poursuivis en mati~re de consommation et de 
production par habitant. Cela permettrait d'ap
pr6cier le taux de r6alisation des objectifs de 
production, ou I'efficacitd des mesures directes 
adoptdes pour stimuler la production laitiire. 

c) La poursuite du bien-tre global des habi
tants d'un pays fait intervenir un certain nombre 
de paramtres. Van Dijk et al. (1983) remettent 
en cause la validitd de I'argument selon lequel ie 
niveau de vie d'un pays en dveloppement serait 
maximisd par le libre-dchange des produits laitiers. 
A I'appui de leur these, ils citent des facteurs tels 
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que le systime dce I'attribution des devises, les 
politiques de distribution du revenu ou des res-
sources alimentaires, et les effets directs 6ventuels 
de la production laitire sur le ddveloppement 
agricole. II convient toutefois de reconnaitre que 
si ces facteurs permettent de battre en br&he I'ar-
gument du libre-dcliange, ils n'arrivent pas pour 
autant A I'invalider totalement (von Massow, 
1985b, p. 1). Un gouvernement soucieux de maxi-
miser le bien-6tre de sa population doit tre A 
mnme de justifier ses objectifs de production 
lorsque ceux-ci tombent en deqA des niveaux 
normalement accessibles dans le cadre du libre-
dchange. 

LES MOYENS D'ACHON DES POLITIQUES 
D'IMPORTATION DE PRODUITS LAITIERS 

Apris avoir analys6 les motifs qui sous-
tendent les interventions des pouvoirs publics 
dans le domaine des importations de produits 
laitiers, i savoir les objectifs des politiques d'im-
portation de produits laitiers, nous allons main-
tenant nous pencher bri~vement sur les mdthodes 
qu'ils utilisent pour intervenir dans ce secteur, 
c'est-a-dire sur les moyens d'action employds 
pour la mise en oeuvre des politiques d'importa-
tion de produits laitiers. Aux fins de la prdsente 
dtude, ces instruments ont 6td classds dans les 
quatre groupes d'objectifs analysds ci-dessus. 
Leurs caractdristiques g6ndrales ont dgalement 
6td d6crites et leur adaptabilitd N5la rdalisation 
d'un ou de plusieurs de ces objectifs 6valude. 

Pour rdaliser un objectif gdndral de consom-
mation et/ou d6terminer un prix g~ndral A la 
consommation du lait et des produits laitiers (ob-
jectif i), les pouvoirs publics peuvent opter pour 
diffdrents moyens d'action Asavoir, diminuer les 
droits de douane, subventionner les importations, 
ou utiliser I'aide alimentaire. La surdvaluation des 
taux de change contribue dgalement Astimuler les 
importations. Toutefois, pour satisfaire les besoins 
en lait de groupes socio-dconomiques particuliers, 
des moyens d'action plus spdcifiques s'avrent n6-
cessaires. Dans de tels cas, on pourra par exemple 
recourir aux bons ('assistance alimentaire, ou aux 
magasins spdciaux d'approvisionnement. 

L'utilisation de moyens d'action qui pio-
fitent 5 l'ensemble des consommateurs de lait 
(par exemple, les subventions aux importations 
ou I'aide alimentaire non ciblde) dquivaut I en-
richir les individus suffisamment nantis pour 
acheter des produits alimentaires non subven-
tionnds. Elle tend iiddprimer les prix intdricurs, 
et partant Li ddcourager les producteurs ocaux. 
En revanche, I'attribu:ion de subventions A5des 

groupes sociaux bien dMfinis peut se traduire par 
la cr,3ation d'une demande dce produits laitiers qui 
n'aurait pas autrement exist6. 

Le ciblage des importations permet d'dviter 
ou tout au moins de rdduire les effets dissuasifs de 
I'aide alimentaire sur la production, mais cette 
politique est difficile Amettre en oeuvre. I!est par 
exemple possible d'imposer les importations de 
produits laitiers Aides taux prdfdrentiels ou de 
subventionner l'importation des produits 
consommds par les groupes Afaibles revenus. De 
telles m6thodes ne constituent toutefois pas le 
meilleur moyen de protdger les groupes ciblds 
puisqu'elles contribuent essentiellement / ac
croitre le niveau gdndral de la consommation 
moyenne de lait et de produits laitiers. 

Frapper les importations de produits laitiers 
de droits de douane permet certes de procurer des 
reverus au trdsor public (objectif ii), mais contri
bue 6galement i r6duire le volume global des 
importations. Le montant des droits de douanc 
peut se prdsenter sous la forme d'une somme fixe, 
d'un taux ad valorem, ou d'un taux progressif, ce 
qui n'est pas sans consdquences sur les recettes du 
Trdsor. II influe ainsi sur les quantitds importdes 
et partant, sur les prix, la production et la 
consommation intdrieurs. 

Les consommateurs de produits laitiers im
port6scorrespondent gdndralementaux membres 
les plus aisds de leurs socidt6s. Ils sont par cons6
quent mieux armds pour supporter le poids de 
I'imp6t. II va sans dire que frapper les produits 
laitiers de droits de douane est tout Afait contraire 
aux intdr~ts du consommateur. Par consdquent, 
les pouvoirs publics qui souhaitent donner aux 
couches Ics plus ddshdrit6es ou les plus vulnd
rabies de Icurs populations acc6s A des produits 
laitiers bon marchd, doivent les exempter du paie
ment des droits de douane, ce qui pose de sdrieux 
probl~mes administratifs. Les importations de 
produits laitiers peuvent dgalement 8tre assu
jetties au paiement d'un imp6t progressif et les 
recettes ainsi obtenues utilisdes pour subven
tionner la consommation laitiire de groupes 
socio-dconomiques spdcifiquement ddsignds. 
Toutefois, bien qu'il soit possible d'attdnuer les 
effets ndfastcs des taxes A I'importation sur le 
bicn-6tre de certains groupes de consommateurs, 
ces instruments ne peuvent manquer d'avoir une 
influence ndgative sur le niveau de vie du pays 
parce qu'en principe ils vont I'encontre des 
intfrtts du consommateur. 

Les taxes a'I'importation affectent dgalement 
la production locale et influent sur le niveau des 
rdserves en devises du pays. L'augmentation de 
ces droits est dictde par la volontd d'dconomiser 
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les avoirs en devises du pays concernd et de rda-
liser son autosuffisance en matinre de production 
laiti.re, deux objectifs qui sous-tendent gdndrale-
ment les politiques d'importation de produits 
laitiers. La diminution des importations de pro-
duits laitiers contribue A rdduire les sorties de 
devises et Aprotdger la production intdrieure du 
secteur en augmentant le prix des produits laitiers. 
Le taux d'autosuffisance progresse automatique-
ment lorsque les importations diminuent, mais ie 
plus souvent, I'accroissement ainsi enregistrd est 
tout Afait factice puisqu'il ne reflte gure I'effi-
cacitd de la politique d'importation poursuivie. 

Dans la quasi-totalitd des pays d'Afrique, !es 
taux de change sont directement influencds par 
les politiques gouvernementales. Lorsqu'ils sont 
surdvaluds, comme c'est souvent le cas, les prix A 
l'importation tombent souvent Aun niveau relati-
vement bas apr s Icur conversion en monnaie 
locale. C'est ainsi qu'au milieu des anndes 80, les 
prix des importations de produits laitiers ont pu 
,tre infdrieurs aux coots de production enre-
gistrds dans plusieurs pays exportateurs, et qu'en 
toute vraisemblance ils vont le demeurer, du 
moins dans un avenir prdvisible (FAO, 1985). Par 
ailleurs, la faiblesse des prix A l'importation 
contribue i5r6duire significativement le montant 
des paiements exigibles en devises. 

Les gouvernements peuvent ddcider d'alour-
dir les droits de douanc frappant les importations 
de produits laitiers pour rcnflouer les caisses de 
I'Etat, sans pour autant que le prix des impor- 
tations de produits laitiers (exprimd en monnaie 
locale, y compris la composante droits de douane) 
ne ddpasse le coot de la production intdrieure de 

lait. Une telle politique tend Aattdnuer les conflits 
potentiels qui existent entre les deux impdratifs 
que sont la g6ndration de revenus pour I'Etat et ia 
sauvegarde des intdr~ts du consommateur. Elle 
permet en outre au gouvernement de s'en tirer t 
bon compte, en termes d'dconomie de devises, 
encore que la facture doive 8tre supportde par un 
autre secteur de I'conomie. 

Les rdserves en devises peuvent tre ,dcono
misdes (objectif iii) par une tarification telle t 
dcourager les importations, et par I'exercice 
d'un contr6le direct sur I'attribution des devises 
(syst me d'octroi de licences d'importation). 
L'attribution de Oevises pour I'importaticn de 
produits laitiers agit de la mdme mani&: qu'un 
quota variable d'importation dont le volume 
maximum augmenterait avec le repli des cours 
mondiaux. 

Comme tousles autres antistimuiants desim
portations laiti~res, I'attribution de devises aux 
importateurs de produits laitiers va I l'encontre 
des intdr~ts des consommateurs. Elle permet 
toutefois d'dconomiser les rdserves en devises et 
de stimuler la production intdrieure de lait, contri
buant ainsi t ]a rdalisation de l'objectif d'autosuf
fisance alimentaire (objectif iv). 

Le ddveloppement de la production laiti/re 
peut dgalement 6tre assure par le biais d'un ac
croissement orientd des importations de produits 
laitiers. Plusicurs types d'instruments entrent en 
jeu ici, y compris le recours massif A la compo
sante aide alimentaire. La complexitd d'une telle 
politique et son importance potentielle pour le 
ddveloppement gdndral de I'dlevage en Afrique 
sont examindes en dMtail au chapitre 4. 
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4. ROLE PARTICULIER DE LA COMPOSANTE AIDE ALIMENTAIRE
 
DES IMPORTATIONS DE PRODUITS LAITIERS
 

La composante aide alimentaire des impor-
tations de produits laitiers se distingue de sa 
composante commerciale de trois manibres dif-
fdrentes. Tout d'abord, I'aide alimentaire est 
gratuite et n'exerce Ace titre aucune ponction sur 
les rdserves en devises du pays b6n6ficiaire. 
Ensuite, l'offre et la demande d'aide alimentaire 
sont la rdsultante d'une d6cision politique, et non 
des seuls prix du march6 et du jeu de l'offre et de 
la demande en produits laitiers. La disponibilitd 
d'une aide alimentaire peut toutefois influer sur 
les prix du marchd et sur la demande en importa-
tions de produits marchands. Enfin, la composante 
aide alimentaire des importations de produits 
laitiers peut contribuer au ddveloppement de la 
production laiti re. 

La Communautd 6conomique europdenne 
(CEE) est le principal donateur de produits laitiers 
de l'Afrique. Depuis 1979, elle fournit chaque 
annde 150 000 t de lait dcr6m6 en poudre et 
45 000 t d'huile de beurre Adivers pays en ddve-
loppement et organismes d'assistance, ainsi qu'au 
Programme alimentaire mondial (Commission de 
la Communautd europdenne, Bruxelles, commu-
nication personnelle). La politique d'aide alimen-
taire de la CEE s'explique essentiellement par la 
taille des excddents enregistrds par ses pays 
membres: vers le mois de juin 1982, les stocks de 
lait en poudre dcrdmd d6passaient de 1,6 fois le 
volume des importations totales de produits 
laitiers de I'Afrique subsaharienne pour I'ann6e 
considdrde (les valeurs mentionnes sont toutes 
deux exprimdes en EL), et en d6pit des quotas de 
production laiti&re, on voit mal comment ces 
excddents pourraient connaitre une diminution 
notable dans un proche avenir (FAO, 1984b). 
C'est le lieu de signaler que les Etats-Unis et les 
autres grands producteurs du monde d6veloppd 
disposent dgalement d'importants excddents 

laitiers qu'ils octroient souvent aux pays d~ficitaires 
en produits laitiers. 

Le lobby agricole op6rant au sein de la CEE 
oeuvre constamment dans le sens d'un accroisse
ment de I'aide alimcntaire, ce Aquoi s'opposent 
les responsables des questions de ddveloppcment 
de ces pays. De fait, certaines de ces autoritds se 
prononcent m6me en faveur d'une r6duction de 
I'aide alimentaire de la CEE, arguant du fait que 
son utilisation ne peut 6tre efficacement contr6
16e (Commission de la Communaut6 europ6enne, 
Bruxelles, communication personnelle; The Eco
nomist, 1984). 

Mais le principal grief fait jusqu'ici Ala poli
tique d'ackzroissement de I'aide alimentaire a trait 
Ason effet d6pressif sur les prix, et sur la pro
duction locale de lait, en particulier lorsqu'elle 
n'est pas cibl6e sur des groupes socio-dconomiques 
bien d6finis. Cette politique tend 6galement A 
d6courager le ramassage du lait liquide par les in
dustries locales de transformation, la vente de 
produits reconstituds Apartir du lait en poudre 
dcrdmd et de l'huile de beurre importds dtant plus 
rentable et plus commode6. L'impossibilitd 
d'exercer un contr6le efficace sur la distribution 
de I'aide alimentaire est dgalement dvoqude par 
les d6tracteurs de cette politique. De fait, les pro
duits importds dans cc cadre profitent souvent 
aux couches les plus aisdes de la population. 

En vdrit6, les nombreuses "tares" de 'aide 
alimentaire ne sont tant d6crides qu'A cause de 
son potentiel pour le ddveloppement de la pro
duction laitiire des pays b6ndficiaires. L'aide 
alimentaire octroy6e pour promouvoir la pro
duction laitibre se distingue de l'aide d'ur

6 Voir Ministry of Agriculture, Tanzania (1977) et 
I'exemple malien du chapitre 7 sur les risques inh6
rents AI'aide alimentaire en produits laitiers. 
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gence et des autres types d'assistance tels que les 
programmes "Food for Work" en cela qu'elle 
profite Ala fois aux consommateurs et aux pro-
ducteurs. Cette strat6gie d'aide au d6veloppe-
ment a dtd mise en oeuvre avec bonheur et A 
grande dchelle en Inde 7, dans le cadre de 
l"'Operation Flood". 

Le concept en est tr~s simple: la poudre de 
lait dcrdmd et I'huile de beurre fournies dans le 
cadre de 'aide alimentaire sont reconstitudes pour 
donner du lait ou transform6es en d'autres pro-
duits laitiers qui sont vendus Ades prix commer-
cialement d~terminds (le revenu net est 6gal Ala 
valeur marchande des produits vendus, diminude 
des coots de production et de distribution: il n'y a 
pas deduction de la valeur du produit puisque la 
matibre premiere est gratuitement fournie). Les 
bdndfices rdalisds sur la vente du lait reconstitud 
sont ensuite utilisds pour appuyer les projets de 
ddveloppement de la production laitire, et A 
terme, la production locale de produits laitiers 
finit par se substituer A l'aide alimentaire en 
produits laitiers. L'aide alirnentaire octroy6e 
pour la promotion de la production laitire prd-
sente un avantage particulier. En effet, contraire-
ment AI'assistance financire directe, elle permet 
de r6soudre le problkme de la sous-utilisation des 
capacitds de transformation d'ur oays, tant quc la 
production intdrieure de celui-ci demeure en dezA 
de son potentiel. 

La fixation du prix de vente du lait reconsti-
tud reprdsente un aspect important de cette stra-
tdgie. Elle s'obtient gdndralement en multipliant 
les proportions respectives de la poudre de lait 
6crdmd (grossi~remcnt 0,10 kg) et de I'huile de 
beurre (0,035 kg) contenues dans I litre de lait 
reconstitud par 1'dquivalent-prix frontibre des 
importations commerciales de produits laitiers. 
En ajoutant A ce chiffre les coots du transport 
entre la frontire et la zone de consomm.tion 
et les coots de transformation de ces produits, 
on obtient 1'Nquivalent-prix fronti&e au ddtail. 
Th6oriquement, cette st.atcgie prdsente un avan-
tage conparatif certain lorsque les coots intd-
rieurs de production, nets de toutes subventions 
et de tous imp6ts, sont dgaux ou inf6rieurs au prix 
calculd pour les importations, 

Au lait reconstitu6, le consommateur malien 
prdfrc le lait frais localement produit qui peut 
par consdquent se vendre nettement plus cher. Le 
prix du lait reconstitud doit ainsi dtre ajustd pour 
refldter la pr6dilection du consommateur pour le 

7 Pour une information plus d6taillde sur le ddveloppe
ment de laproduction laitire en Inde, voir Mogens
(1977) et Patel (1979). 
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lait frais. Par exemple, si I'dquivalent-prix fron
tire de 1 litre de lait liquide est de 0,20 dollar des 
Etats-Unis et si les coots du transport et de la 
transformation du produit s'&1 vent A0,15 dollar 
le litre, 1'Nquivalent-prix fronti~re au d6tail (net 
des cotts de distribution) du lait reconstitud sera 
de 0,35 dollar le litre. En fixant le prix du lait frais 
50% plus cher que celui du lait reconstitud, le 
Mali peut investir de mani&e rentable dans le 
d6veloppement de son secteur laitier Acondition 
toutefois que le coot intdrieur de production du 
lait ne ddpasse pas 0,53 dollar le litre [(0,35 dollar 
x(l + 0,50)18. Dans ces conditions, le prix Ala 
consommation du lait reconstitu6 s'dtablit au 
niveau des cours mondiaux; les prix des produits 
laitiers ne souffrent d'aucune distorsion; et ie 
gouvernement peut consacrer le b~ndfice de 
0,20 dollar rdalisd sur chaque litre de lait reconsti
tud au d6veloppement de la production laiti.re. 

Dans le cadre de la mise en oeuvre d'une 
politique de ddveloppement de la production 
laitirc basde sur l'a:'e alimentaire, trois rbgles 
doivent impdrieusement 8tre observ6es. 

Pour commencer, le gouvernement doit rd
sister Ala tentation de donner dans la d6magogie 
en fixant Ic prix du lait reconstitu6 Atin niveau 
artificiellement bas, puisqu'une telle d6marche 
contribuerait Addprimer la production intdrieure 
et Ardduire les fonds injectables dans le d6velop
pement de la production laitire. En deuxibme 
lieu, les recettes engendrdes par ces ventes de lait 
reconstitud doivent 6tre totalement affectdes au 
ddveloppement de la production laiti.re, mdme si 
les autres secteurs de 1'6conomie sont confrots 
Ades "problkmes urgents". Enfin, le gouverne
ment doit rdsister aux diverses pressions que les 
unit6s industrielles de transformation des pro
duits laitiers, soucieuses de maximiser leurs 
b6ndfices, pourraient exeicer sur lui en vue d'un 
accroissement constant du volume de I'aide ali
mentaire. Encore une fois, une dose considdrable 
de volontd politique sera n6cessaire pour mettre 
en oeuvre ces recommandations, puisqu'il est 
beaucoup plus facile de transformer la matinre 
premire importde que de se lancer dans I'organi
sation d'un circuit efficace de ramassage du lait au 
niveau local. 

La disponibilit6 de m6canismes institution
nels addquats permet dans une certaine mesure 
de r6soudre les problkmes dvoquds ci-dessus. Par 
exemple, l'unitd industrielle de transformation 
des produits laitiers n'aura aucune difficultd A 
mener Abien les activitds de ramassage requises 

B L'opdration est donnde de mani~re plus dtailldedans 
von Massow (1985a) 

http:laiti.re
http:laiti.re


s'il s'agit rdellement d'une association de paysans. 
Les recettes issues de la vente du lait import6 au 
titre de 'aide alimentairt; seront mieux em-
ploydes si elles sont versdes Aune structure autre 
que le tr6sor public et g6rdes par celle-ci. La mise 
en place d'un organisme de contr6le regroupant 
des repr6sentants du gouvernement et des pro-
ducteurs et investi par exemple du pouvoir d'inter-
rompre les livraisons effectu~es an titre de I'aide 
alimentaire permettrait de rationaliser l'exdcu-
tion des programmes d'assistance. 

Quoique n6cessaires, ces mesures ne garan
tissent pas pour autant le succ~s des politiques 
de promotion du secteur laitier impulsdes par 
l'aide alimentaire. En revanche, c'est leur non
application qui rend gdn~ralement compte du 
sous-d6veloppement du secteur laitier. Ce thme 
sera analys6 de mani~re plus d6taillde au cha
pitre 7 qui pr6sente un cas pratique d'assistance 
alimentaire octroy6e pour la promotion de la pro
duction laiti6re. 
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5. CONSEQUENCES ECONOMIQUES DES POLITIQUES
 
DIMPORTATION: QUELQUES EXEMPLES
 

Avant de se lancer dans une dtude empirique 
des causes et des consdquences des importations 
laiti res de I'Afrique subsaharienne et des poli-
tiques qui les sous-tendent, ilconvient d'en dd-
finir le cadre thdorique. Pour cc faire, nous nous 
proposons, dans le prdsent chapitre, d'examiner 
les politiques poursuivies par les Etats en mati&e 
de quotas, de tarification douani&e, de subven-
tions aux importations, de taux dc change, d'attri-
bution de devises et de distribution ciblde et non 
cible de I'aide alimentaire, et les consdquences 
de telles politiques sur le plan dconomique. 

IMPORTATIONS ET TAXES 
A L'IMPORTATION 

En dconomie, la subvention des impor-
tations se traduit par un effet inverse de celui des 
taxes A I'importation. On trouvera Atla figure 6 
une reprdsentation graphique des consdquences 
de chacun de ces paramtres sur le volume des 
importations. 

Dans le cadre du libre-dchange, les cours du 
marchd intdrieur(Pi) sont dgaux Atceux du marchd 
mondial (Pm9) et l'cart entre l'offre intrrieure 
00 et la demande intdrieure DD au prix Pm est 
combl6 par I'importation d'une quantit6 M. de 
produits. Si le gouvernement accorde une sub-
vention (s) aux importations (par exemple Aun 
montant fixe par tonne de produit dans le cas qui 
nous concerne), le prix intrieur tombera A 
Pi = Pm - s et les importations augmenteront de 
M0 A"M'. 

9 On suppose qu'il s'agit d'un petit pays qui n'a aucune 
influence sur les cours mondiaux, que roffre est infini
ment dlastique sur le marchd mondial et que les frais 
de transport sont ndgligeables entre ce pays et lereste 
du monde. Toutes les variables sont t6tudides en sup-
posant tous les autres param tres constants, 

Les consommateurs gagnent 10 a + b + c + d 
+ e tandis que les producteurs perdent 1'quivalent 
de a + b. Les subventions accorddes par le 
gouvernement (c'est-A-dire les pertes qu'il subit) 
s'616vent i b + c + d + e + f (importations Mx 
subvention s), ce qui reprdsente la diffdrence 
entre le coot des importations et leur valeur au 
prix du march6 intdrieur Pi = P. Sur le plan 
social, le brndfice ou le prdjudice nets se calculent 
en soustrayant les pertes des bdnrfices, ce qui se 
lit ainsi: b6nrfices des consommateurs-pertes des 
producteurs-frais engagds par le gouvernement 
soit 
a - b + c+ d +e-a-b-b-c-d-e-f = --b-f 
Sur le plan social, les subventions se traduisent 

done par une perte substantielle (aires hachurdes 
bet f) que Just etal. (1982) appellent "perte d'effi
cacitd" dans 1'Nconomie du bien- tre. 

En somme, la subvention des importations 
encourage la consommation des produits importds 
dans la mesure ot ceux-ci sont meilleur marchd 
que les produits locaux, cc qui contribue dd
primer laproduction intdrieure ou 5tla paralyser. 
Certes, les ddpenses publiques sont financdes sur 
le budget national, mai, par le biais de la fisca
litd, consommateur _ producteurs supportent 
ensemble le fardeau des subventions et partant, 
subissent tous les effets de laperte d'efficacitd. 

Instaurdes pour renflouer les caisses de 
I'Etat, les taxes I I'importation sont beaucoup 

plus frdquentes que les subventions aux impor
tations. Supposons dans la figure 6, que P, est dgal 
au cours mondial Pi et que test la taxe AI'importa
tion (un montant fixe par tonne de produit), on 
a une augmentation du prix intdrieur qui passe 

10 Pour une dtude de lanotion de bien-8tre dcono
mique, voir Corden (1974), Meade (1966) et Samuel
son (1972, p. 480 et pages suiv.). 
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Figure 6. Consequences 9conomiquesde la subvention des importations et des taxes d l'importation. 
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de Pi= P. + t et diminution des taxes PPs A P, = une 'importation et des tlasticits-prix de Ia 
importations qui tombent de M,AM0 . demande et de l'offre int~rieures. 

Les consommateurs perdent I'Nquivalent des 
gains rdalisds dans le cas de la subvention, soit LA SUREVALUATION DES MONNAIES 
a + b + c + d + e et les producteurs gagnent NATIONALES 
I'dquivalent des aires a + b. Quant au gouverne- Les consdquences dconomiques de la surdva
ment, ses recettes fiscales sont dgales A luation des monnaies nationales se d6duisent des 
b + c + d + e + f (importations M, xt ), donndes de la figure 6. Prenons une fois encore le 
reprdsentant Ic montant par lequel la valcur des cas d'une dconomie de marchd et supposons que 
importations au prix du marchd intdricur ddpasse le prix intdrieur Pi soit dgal au prix du marchd 
le cofit global des importations. Par consequent, mondial Pm. Si Pn, = 250 dollars et Pi = 1000 unitds 
la taxe a I'exportation a exactement l'effet de la monnaie locale (au taux de change approprid 
contraire de celui de la subvention, sauf que IA de 1 dollar = 4 unitds de la monnaie locale), en 
encore, la perte d'efficacitd est 6gale A b + f. fixant par exemple la valcur du dollar A3unit6s de 

En rdsumd, lorsque I'Etat introduit des taxes ia monnaie locale, le gouvernement rdduit le prix 
A l'importation, les consommateurs ach~tent des importations de 1000 A750 unitds de la monnaie 
moins de produits importds dans la mesure o6 locale. 
ceux-ci deviennent plus chers et les producteurs La surdvaluation des monnaies locales a 
d6veloppent leur production en raison de I'ac- donc le mdme effet que la subvention des impor
croissement des prix intdrieurs. Le gouvernement tations Asavoir, une augmentation des impor
pergoit des imp6ts qui, bien utilis6s, pourraient tations, un accroissement des gains des consom
profiter la socidtd mais ilcrde, dans cc processus, mateurs (a + b + c + d + e) et un prdjudice 
des conditions favorables A une perte gdn6rale 6gal Aa + b pour les producteurs. La sur6vallia
d'efficacitd. Le volume de ces recettes, le degrd tion des monnaies locales n'a aucune incidence 
d'amdlioration des conditions de vie des consom- directe sur le budget national mais semble donner 
mateurs et des producteurs et les pertes totales lieu A un gain social net estimd Ac + d + e, 
subies par la socidtd sont fonction du niveau des encore que l'analyse effectude ici soit incomplte. 
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Certes, le gouvernement parvient A rdduire ses 
ddpenses par cc biais (b + c + d + e + f dans la 
figure 6) mais cette baisse se rdpercute sur 
d'autres secteurs de 1'conomie dont les ddpenses 
connaissent une augmentation. C'est ainsi que les 
consommateurs se d6tournent des produits Iocaux 
au profit des biens importds, ou qu'on assiste Aune 
baisse de ia production locale. Par ailleurs, les 
exportations diminuent, ce qui se traduit par une 
diminutionl du revenu et un recul de I'emploi dans 
tous les secteurs Avocation exportatrice. 

LE REGIME D'ATI'RIBUTION 
DE DEVISES 

Les ddpenses en devises peuvent 6tre li-
mitdes par l'adoption d'un rdgime d'octroi de 
licence. Dans le cadre du librc-dchange, le prix du 
marchd intdrieur correspond au cours mondial Pm 
(figure 7) et l'offre intdrieure (O.), et les impor-
tations (Mo) permettent de satisfaire la demande 
totale de produits laitiers a cL prix. L'attribution 
d'un montant fixe de devises P x M* se traduit 
par une r6duction des importations A la hauteur 
de M* et par une augmentation du prix intdrieur 
au niveau de Pi, avec comme consdquence une 
hausse de la production intdrieureci la hauteur de 0*. 

Comme dans le cas des taxes AI'importation 
(figure 6), la consommation baisse et les consom-

mateurs subissent une perte dgale Aa + b + c + d 
+ e, tandis que les producteurs enregistrent des 
gains dquivalant Aa + b. Quant au pays, il rdalise 
des dconomies de devises estimdes APm X M. -
Pi x M* (c'est-A-dire l'aire g + h + i - d - h dans 
la figure 7). II apparait ainsi, que la politique 
d'attribution de devises a sur les producteurs et 
les consommateurs le m6me effet que les taxes A 
l'importation, mais qu'elle se traduit pour i'Etat 
par une baisse de ses recettes fiscales. 

Dans la figure 7, la surface d qui est 6gale A 
(Pi - Pm) X M* correspond aux recettes gdn6rdes 
par la politique d'attribution de devises du fait de 
l'imposition d'une redevance aux quotataires. 

Son existence confirme que ce type de mesure a 
exactement le mcme effet que les autres formes 
de limitations frappant les importations. Ces 
redevances sont gdndralement support6es par les 
importateurs mais le gouvernement peut toujours 
imposer une taxe douani6re dgale Aleur montant 
ou procdder Aia vente aux enchres de licences 
d'achat de devises,1 . 

lVoir Rom (1979) pour un examen plus approfondi 
des diffdrentes formes des restrictions aux impor
tations. En ce qui concerne les bdn6ficiaires probabies de ce type de politique, voir Rom (1979, page 
143 et pages suiv.) et Tollison (1982). 

Figure 7. Constquences conomiquesdes restrictionsen matidrede devises. 
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DISTRIBUTION DE L'AIDE 
ALIMENTAIRE EN PRODUITS LAITIERS 

L'aide alimentaire se distribue de plusieurs 
manires diff6rentes mais nous n'en examinerons 
que deux ici, A savoir l'aide non sd1ective qui 
s'ajoute ou se substitue aux importations et 
I'aide alimentaire sdlective destinde Ades r6gions 
ou Ades groupes de consommateurs bien d6finis. 

Dans ia figure 8, on a affaire Aun systbme de 
libre-dchange dans lequel la production intd-
rieure 0,, et les importations commerciales Mo 
permettent d'obtenir I'dquilibre du marchd au 
cours mondial Pro. Avec un volume d'aide MA, 
la courbe de l'offre intdrieure passe de 00 A0101 
(production intdrieure + aide alimentaire) et les 
importtions commerciales diminuent de M. A 
M, dans ia mesure ot elles sont en partie rem-
placdes par les produits de I'aide. 

Lorsque I'aide alimentaire est distribute au 
prix du march6 mondial, elle n'exerce aucun effet 
direct sur la production ou sur la consommation. 
Elle a en revanche un effet indirect sur ces deux 

facteurs dans la mesure o6i le pays dans son 
ensemble profite de sa valeur, qui est 6gale A 
pm X MI A ou A I'aire hachurde de la figure 8. 
Toutefois, cet effet ne se ressentira qu'en cas de 
parfaite d1asticitd de l'offre d'importations commer
ciales dvalu6e au prix du march6 mondial Pro. 

Toujours en situation de libre-dchange, sup
posons que le volume de I'aide alimentaire M2A 

soit sup6rieur A celui des importations commer
ciales M.. Dans cc cas, la courbe de l'offre (pro
duction intdrieure + aide alimentaire) se ddplace 
de Oo A 0202, I'dquilibre du march6 dtant d6ter
mind par le prix intdrieur Pi, infdrieur au cours 
mondial Pro. 

Lorsque le volume de i'aide alimentaire est 
supdrieur Acelui des importations commerciales, 
les producteurs lecaux se voient obligds de 
r6duire leur production de Oo 02, accusant ainsi 
une perte de revenu 6gale A la surface a de la fi
gure 8. Par consdquent, Iorsque les importations 
de produits laitiers effectudes au titre de 'aide 
publique ddpassent les importations commerciales, 

Figure 8. Consequences economiques d'une distributionnon selective de raidealimentaire. 
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la production locale connait une ddpression. Par 
ailleurs, on assiste a un accroissement de la 
consommation totale qui passe de O,, + M. A 02 

+ M2A, et Aune baisse des ddpenses de consom-
mation 6quivalente Aa + b + c + d + e. Enfin, le 
pays dans son ensemble enregistre des gains 
dgaux aIla valeur de Iaide alimentaire importde 
(surface avec pointillds dans la figure 8). 

lci encore, on suppose que l'offre d'impor-
tations commerciales est parfaitement d1astique 
et que tous ceux qui b6ndficient de I'aide alimen-
taire sont des consommateurs confirm6s de 
produits laitiers, c'est-A-dire que lacourbe de la 
demande (DD) ne change pas. Cette dernire 
supposition ne s'applique pas aux cas de distri-
bution slective de I'aide dans la mesure oi celle-
ci profite exclusivement A des groupes jusque-IA 
exclus da march6, I cause de la faiblesse de leur 
pouvoir d'achat ou de leur d1oignement par rap-
port aux marchds existant,. 

On trouvera a la figure 9 une interprdtation 
graphique de ]a distribution s61ective de I'aide ali-
mentairc. La distribution d'un volume MIA de 
produits laitiers aux habitants de taudis urbains 
qui n'en consommaient pas jusque-A se traduit par 
une translation de lacourbe de lademande de DD 
a DID, (c'est-A-dire que lIademande augmente), 

010 repr6sentant l'offre totale de produits 
laitiers (production intdrieure + importations 
commerciales + aide alimentaire). 

L'aide distribu6e de mani~re sdlective n'a 
aucun effet sur le prix intdrieur des produits 
laitiers ou sur le niveau de vie des consommateurs 
des importations commerciales de lait et des pro
ducteurs. Seul le groupe-cible en profite, les gains 
r6alisds dtant dgaux la valeur du produit (surface 
hachurde sur la figure 9) augmentde de 'amdlio
ration du bien-etre des personnes concerndes 
(zone en pointills). 

Dans la pratique, ilsuffirait que certaines des 
hypotheses de travail . sdes ici soient fausses 
pour que les consdquences des diverses politiques 
examindes scient diffdrentes. De plus, les proc6
dures administratives en vigueur dansk le pays 
jouent un r6le crucial dans ce processus. On 
pourra faire A I'analyse ci-dessus le reproche 
d'dtre par trop g6ndrale. On reconnaitra toutefois 
qu'elle met en 6vidence l'incidence rdelle des 
diffdrents moyens d'action employds par I'Etat et 
qu'elle montre par exemple si leurs effets sont 
compldmentaires ou antagonistes, et si leurs 
retombdes sociales sont globalement positives ou 
ndgatives. 

Figure 9. Consequences econotniques de ladistribution sdlective de I'aidealimentaire en produits laitiers. 
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6. ETUDE COMPARATIVE DES CAUSES DE L'AUGMENTATION
 
DES IMPORTATIONS LAITIERES DES PAYS AFRICAINS
 

L'augmentation des importations laitires 
dtant une caractrristique commune Ade nombreux 
pays africains, on peut supposer qu'elle est impu-
table Aun certain nombre de causes communes, 
Le prdsent chapitre expose les raisons de cc phd-
nom~ne, Ala lumi~re des donnres rassembldes sur 
certains pays de la rdgion. Quant au chapitre 7, il 
ddcrit en drtail la situation particuli~re du 
Nigdria et du Mali. 

La croissance des importations laiti res de 
I'Afrique subsaharienne se prate mal Aune dtude 
vraiment exhaustive pour deux raisons. Premi& 
rement, les donndes relatives A la production 
laiti re, A1'Htat nutritionnel des populations et 
au revenu des mrnages sont inadrquates et ne 
permettent done pas d'apprdhender les effets 
normalement induits par I'augmentation des 
importations laitires. En outre, il faut uncertain 
temps avant que les niveaux de production ne 
s'ajustent aux modifications des prix induites par 
les importations. Deuxi mement, l'influence des 
politiques d'importation sur les producteurs et sur 
les consommateurs ddpend d'un certain nombre de 
facteurs qui sortent du cadre de la prdsente 6tude. 

VARIATIONS DE L'OFFRE ET DE 
LA DEMANDE 

D'apr s la thorie de base de 'dquilibre du 
march6, la consommation au cours d'une pdriode 
de temps donnde est dgale A Ia production intd-
ricure majorde des importations nettes (et des 
variations nettes de stocks, qui ne seront pas 
prises en compte ici). Dans la prrsente section, 
on suppose que: 
* 	 la consommation est rigoureusement 6gale A 

la demande (c'est-A-dire qu'on fait abstrac-
tion des services non marchands tels que la 
distribution gratuite de lait dans les dcoles 
et les autres programmes sociaux); et que 

* 	 la demande du march6 et l'offre intdrieure ne 
sont pas influencdes par le niveau des impor-

tations, celles-ci dtant destinres Acombler 
l'dcart entre l'offre et la demande. 
I ressort des chapitres 3et 5 que ]a deuxi~me 

supposition n'est pas tout Afait exacte. De fait, les 
gouvernements peuvent influer directement ou 
indirectement sur les importations, cc qui signifie 
que leurs niveaux d6pendent de facteurs qui 
6chappent Ala loi de I'offre et de la demande, 
facteurs qu'il convient de quantifier et d'expli
citer. Pour cc faire, on a compard les quantitds ef
fectivement importdes en Afrique subsaharienne 
aux quantitds nrcessaires pour combler le deficit 
entre l'offre et la demande intdrieures. Puis, pour 
chaque pays, la croissance effective des impor
tations laitires induite par la politique du gou
vernement a dtd compare 5 celle d'un module 
thdorique dans lequel on suppose que les impor
tations de produits laitiers ne varient qu'en fonc
tion des fluctuations de la demande et de l'offre 
intdrieures. 

Bien que la croissance drmographique et 
l'accroissement du revenu rdel soient gtndralement 
considdrs comme les principaux catalyseurs de la 
demande, il convient de souligner que les varia
tions des prix rdels Ala consommation et le phdno
mne de l'urbanisation influent dgalement sur ce 
paramdtre. Entre 1970 ct 1980, la population de 
'Afrique subsaharienne a augmentd en moyenne 

de 2,9% par an (Banque mondiale, 1981). En 
supposant que tous les autres facteurs demeurent 
constants et que les variations de la repartition 
par Age sont sans effet sur la consommation, la 
demande de lait devrait augmenter dans Ics 
mAmes proportions que la population 2 . 

12 	 Une modification de la rdpartition par Age de la 
population aurait pu influencer la demande de lait si 
par exemple ily avait eu augmentation de la propor
tion d'enfants et si ceux-ci consommaient plus de lait 
que les adultes. Mais, faute de donndes empiriques,
on supposera que I'diasticitd de ]a demande de I'en
semble de la population est dgale A I. 
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Au cours de ia m~me p6riode, le revenu 
(mesur6 par le PNB par habitant) a enregistrd en 
moyenne une progression de 0,8% par an dans 
cette rdgion (Banque mondiale, 1981). En toute 
vraisemblance, cet accroissement du revenu a dtd 
en partie consacrd l'achat de produits laitiers. 
L'augmentation de la demande imputable Al'ac-
croissement du revenu peut tre calcule Apartir 
de I'dlasticitd-revenu de cette demande, laquelle 
dtait de 0,68 au milieu des anndes 70 (FAO, 
1978b). 

Sur la base de cette dlasticit6, le taux d'ac-
croissement de la demande devrait 8tre de 0,54% 
(0,8 x 0,68) par an. Tout n'est cependant pas 
si simple dtant donnd que les prdfdrences des 
consommateurs dvoluent au fil du temps et 
qu'ils se comportent diffdremment selon qu'ils 
vivent en ville ou dans les campagnes. Par ail-
leurs, 1'd1asticitd-revenu des produits laitiers 
varie d'un produit AI'autre. Par cons6quent, le 
chiffre de 0,68 donn6 pour 1'6lasticit6 permet 
uniquement de se faire une id~e de la relation qui 
existe entre le revenu et la demande de produits 
laitiers. 

Les donndcs disponibles ne permettent pas 
de .alculer les dlasticitds-revenu de la demande 
de chaque produit laitier pour chacun des pays de 
I'Afriquc subsaharienne. Cependant, compte 
tenu de la croissance ddmographique (2,9% par 
an) et de I'accroissement du revenu par habitant 
(0,54%) enregistrds au cours des anndes 70, on 
peut conclure que la demande de produits laitiers 
aurait di augmenter d'environ 3,4% en moyenne 
par an pendant cette pdriode. 

L'effet des variations des prix de d6tail sur la 
consommation des produits laitiers est relative-
ment bien cernd par la thdoriedconomique: lorsque 
la courbe de la demande est normale, un renchd-
rissement des prix du lait se traduit par une baisse 
de la consommation et inversement. L'amplitude 
de la variation est d6termine par I'dlasticitd-prix 
de la demande. En thdoric, ks 6lasticitds-prix 
croisdes permettert d'dvaluer l'effet, sur la 
consommation, des variations de prix des 
aliments compidmentaires du lait ou substituables 
,Ace produit. Mais dans la pratique, il se pose de 
nombreux problimes dont les principaux sont 
dvoquds ci-dessous. 

Premirement, le lait prdsente d'importantes 
variations qualitatives au plan de la tencur en 
matire grasse, de la puretd, de la fraicheur et 
du gotat, et ces disparitds peuvent se traduire 
par d'importantes diffdrences de prix. A titre 
d'exemple, signalons que le lait frais est souvent 
plus cher quc le lait reconstitu6 considdrd comme 
qualitativement infdrieur. Deuxiimement, I'effet 

du prix sur la consommation est dgalement fonction 
du systme de distribution. Dans la plupart 
des pays de I'Afrique subsaharienne, les petits 
commergants et les coop6ratives/laiteries semi
publiques se battent tous pour la conqu~te du 
marchd du lait; chacun d'eux essaic done de 
fournir un certain nor.bre de services au consom
mateur ce qui, ajoutd aux diffdrences dc qualitd 
du produit, peut avoir d'importantes consdquences 
sur I'diasticitd-prix de la demande. 

Enfin, il y a le probl.me du manque d'infor
mation sur les niveaux et les variations des prix 
de d6tail. Dans la plupart des pays africains, il est 
impossible de fixer un prix unique en raison de la 
diversit6 des circuits de distribution. A titre indi
catif, on a procdd6 plus loin au calcul de certains 
taux de change et des rapports entre les pnix mais 
ces donn6es ne permettent pas de se faire une idde 
prdcise de 'effet des changements des prix A 
la consommation sur la demande de produits 
laitiers. On trouvera ci-dessous une analyse de 
l'effet des variations des taux de change et des 
prix Al'importation des produits laitiers. 

L'exode rural est souvent consid6rd comme 
un important catalyseur de la demande de 
produits alimentaires. L'urbanisation rapide des 
populations rurales ne se traduit pas seulement 
par ]a modification de leurs habitudes de consom
mation; elle favorise aussi un accroissement de la 
demande de produits alimentaires import., dO au 
passage obligd de ces populations de l'6conomie 
de subsistance Aune situation de march6. Qui 
plus est, l'dtat des infrastructures et des circuits 
de commercialisation de la majorit6 des pays de 
l'Afrique subsaharienne est tel qu'iI est plus facile 
de couvrir leurs besoins en produits laitiers 
par des importations que par la production in
tdrieure. 

D'apr s ia Banque mondiale (1981), entre 
1970 et 1980, la population urbaine des pays 
d'Afrique subsaharienne a augmentd en moyenne 
de 6 %paranetde8,5%pour35grandescapitales 
de la rdgion. Malheureusement, les donn6es dis
ponibles ne permettent d'6tablir aucun rapport 
entre ces taux de croissance d6mographique et la 
progression de la demande de produits laitiers 
et notamment, le volume des importations lai
tires. 

L'offre intdrieure d6pend d'un certain 
nombredefacteursdontaucunn'aencorepu tre 
quantifi6. Les variations de 'offre totale de 
produitslaitiers Aun moment donn6sont fonction 
de la technologie utilisde, descots de production 
(tant en termes absolus qu'en termes relatifs), du 
rapport entre les prix A la production du lait et 
ceux des autres produits agricoles, des conditions 
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climatiques et d'autres facteurs impr visibles. 
Les difficult~s rencontrdes pour quantifier ces 
facteurs sont d'ordre mdthodologique (comment 
mesurer par exemple les changements technolo-
giques?) et empirique (par exemple, comment 
d6terminer des prix au producteur statistique-
ment reprdsentatifs?). 

Ce problme est rendu plus complexe par le 
fait que les differents systemes de production rda-
gissent diff6rcmment aux modifications des para-
m~tres citds ci-dessus. Cela est particulirement 
vrai du prix au producteur du lait. Rodriguez 
(1986) a calcul6 que I'6lasticit6-prix de l'offre de 
la production commerciale de lait au Zimbabwe 
dtait de + 0,63 mais Wa pu quantifier la rdaction 
des eleveurs communaux. 

En Afrique, lelait est essentiellement produit 
et consomme sur place par des producteurs/ 
consommateurs ruraux comme les agriculteurs du 
syst~me communal du Zimbabwe. II s'agit d'un 
systeme caractdrisd par un trs fort niveau d'auto-
consommation et dont les rdactions aux variations 
des prix i liaproduction sont donc difficiles A 
d6terminer. Comme solution, on pourrait envi-
sager d'utiliser les rapports entre les prix du lait et 
ceux des c6rdales, mais malheureusement, on n'a 
pour ainsi dire aucune ide ni des valeurs ni mme 
des signes (positif ou ndgatif) des 6lasticit6s 
croisdes de lademande ou de I'offre p tr rapport 
aux prix. 

Compte tcnu des nombreux problmes pra-
tiques Ar6soudre pour quantifier les facteurs dont 
d6pend l'offre intdrieure de produits laitiers des 
pays d'Afrique subsaharienne et des difficultds 
rencontrdes pour couvrir ne scrait-ce qu'un seul 
pays de faqon satisfaisante, ]a production de lait a 
dt6 traitde comme une variable exog~ne dans 
1'6tude comparative effe.tu6e ici. Etant donn6 
que la production int6rieure de lait de vache de 
l'ensemble de la rdgion n'a augment+ que de 
1,3% par an entre 1970 et 1980 (Addis Anteneh, 
1984, p. 9) alors que la demande progressait 
de 3,4%, il fallait importer pour combler ledd-
ficit. L isupposde 

Les importations commerciales de produits 
laitiers effectuies par I'Afriquc subsaharienne 
ont augment6 d'environ 10% par an au cours de la 
m~me pdriode. Etant donnd que la croissance 
d6mographique et I'augmentation du revenu ne 
suffisent pas pour expliquer cette forte progres-
sion, d'autres facteurs doivent tre tenus en ligne 
de compte, notamment Ics politiques d'importa-
tion de produits laitiers et les fluctuations des prix 
r6els des importations. Afin de quantifier ces 
param~Lres In certain noitbic do calculs ap.prochcs ont 06teffectuds pays par pays. 
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EFFETDESVARIATIONSDESPOLITIQUES 
DU GOUVERNEMENT ET DES AUTRES 
FACTEURS SUR LES IMPORTATIONS 

Soit MN, + Ot + St-i = C, + St, (1) 

lNquation g6ndrale de labalance-lait d'un pays 
donn6 of6 MN, est 6gal aux importations laiti~res 
nettes 13 du pays au cours d'une pdriode de temps 
donn6e, 0, i sa production intdrieure pour ]a 
rn~me pdriode, St, Iaux stocks de fin d'exercice 
rcport6s sur l'excrcice en cours, C, A sa consom
mation totale de lait et St, aux stocks de fin d'exer
cice i reporter sur l'exercice suivant. 

En supposart que le lait et les produits laitiers 
ont une durde de vie tellement br ve (par exemple, 
lelait entier) que les quantitds stockdes sont 
insignifiantes ou que les stocks maintenus sont 
constants au fil des anndes, on peut, Apartir de 
I'dquation (1), obtenir '6quation (2) qui d6crit les 
variations des diverses variables' 4 . On aura done: 

M dM dC dQ (2) 
C M C C Q 

En d'autres termes, la variation relative des 
importations est 6gale Acelle de ]a consommation 
totde diminude de la variation relative de la 
production. Bien entendu, toutes ces variations 
doivent Wtre pond6rdes en fonction de leurs parts 
respectives dans la consommation totale au cours 
de la p6riode de base. 

La consommation totale (C) est cens6e Wtre 
essentiellement ddtermin6e par la population (N) 
et par le revenu par habitant (Y). Sa variation a 
done dtd remplac6e par les variations de ces deux 
param~tres auxquelles on a ajoutd un facteur r6
siduel (e*) englobant les modifications relatives A 
tous les autres facteurs qui ddterminent la 
consommation. 
L'6quation 2 devient donc: 
dM C dN dY 0 dQ 
dM_+=C-+(_ -- X - ) 

M M N Y C Q ) 
of6 "i" est I'diasticit6-revenu de la demande de 
lait, l'elasticitd-population de la demande etant 

dgale 5 1. 
En calculant (e*) et en exprimant lipart de la 

production intdricure dans la consommation 
totale sous la forme d'un taux d'autosuffisance 
(TAS), on aura: 

13 Importations commerciales uniquement car on ne 
dispose pas de donndes sur I'aide en produits laitiers 
pour une pdriode de temps suffisamment tongue. 

14 Pour faciliter lalecture de I'quation, tous les indices 
et tous lesexposants ont dtd dlimin6s. Les impor
tations sont ici des importations nettes et les calculseffectudsse rapportent aux changementssurvenusaucours d'une seule et m~me p~riode de tcmps. 



dM dN dY dQ
e* = (I - TAS) x-- - -w - q -- + TAS x - (4) 

Le r6sidu (e*) couvre tous les facteurs de 
variation de la consommation laiti crautres que 
lapopulationetlerevenu, ycomprislespolitiques 
adoptees par le gouvernement. 

A prdsent nous pouvons ddfinir une nouvelle 
variable, e, c'est-A-dire la variation rdsiduelle 
proportionne des importations laitidres qui ne 
peut s'expliquer par les modifications de la popu-
lation, du revenu ou de la production intdricure. 
11apparait, i partir des ,quations 3et 4, que: 

1 (5) 

oc: e = 1-TAS (e*) 

I -TAS reprdsente la part des importations dans 
la consommation. 

On trouvera au tableau 4 les valeurs du taux 
rdsiduel d'accroissement des importations (e) et 
des autres variables t partir desquelles celui-ci a 
,tdcalculd pour32paysd'Afriquesubsaharienne. 
Tous les chiffres d6notant une variation (d) sont 
donnds comme des moyennes annuelles relatives 
aux priodes 1972-1974 et 1980-1982. 

Le rdsidu et la variation annuellc des impor-
tations de lait sont de mdme signe pour 22 des 32 
pays considrds, c'est-i-dire que les rdsultats re
latifs Cxpresque trois quarts des pays pour lesquelson dispose de donn~es confirment l'hypoth, se 
sondiapoelde doutre I cronfisnce d'hymogrese lo n laq u ellc o utrc la cro issa n ce d6 mog ra-
phique, l'accroisscment du revenu par habitant et 
le d6ficit de la production laitirc intdrieure, 
d'autres facteurs intcrvenaient 6galcment dans 
l'augmentation des importations laitires au 
cours des anndes 70. Reste maintenant A 
connaitre Ic poids rcl des politiques d'importation 
dans cc phdnomne. 

Prenons iXprsent IcNigdria comme exemple 
pour illustrer I*intcrprtation du tableau 4. Les 
importations conmmerciales dc cc pays ont aug-
ment6 cn moycnnc de 15,4% par an de 1972-1974 
Ax1980-1982. p6riodc au cours de laquellc le 
Nigdria n'a pas import6 de produits laitiers au 
titre de I'aide alimentaire. Le r6sidu 6tant dgal a 
+10,4, cela signific que l'effet conjugud de la 
croissance ddmographiquc, de I'accroissemcnt du 
revenu et de l'augmentation de la production 
intdrieure n'expliquc qu',! 5,0% (c'est-ii-dire 
15,4%-10,4%) l'accroissement annuel des impor-
tations de produits laitiers, Ic reste (10,4%) dtant 
imputable axd'autres facteurs, dont les politiques 
d'importation pratiquscs par les gouvernements. 

VARIATIONS DES PRIX A L'IMPORTATION 
ET DES TAUX DE CHANGE 

En I'absence de toute intervention de I'Etat, le 
volume des importations d'un pays est fonction 

du rapport entre les cours internationaux et les
cofts de la production intrieure. Dans un march6 

,quilibr,, le prix intdricur est ,gal au cours inter
national, mais une intervention directe ou indirecte 
du gouvernement sur le coat des importations 
entraine une diffdrenciation de ces deux prix et 
une modification du niveau des importations 
(voir figures 6 et 7 au chapitre 5). De mme, les 
variations des cours internationaux influencent 
les niveaux des importations Iorsqde celles-ci ne 
souffrent d'aucune restriction quantitative. 

Vers la fin des anndes 70, les cours mondiaux 

des produits laitiers ont 6 fortement influencds 

par les mesures protectionnistes adoptdes par les 
Etats-Unis et la CEE, c'est--dire les principaux
producteurs de ces denrdes (Tangermann et 
Krostitz, 1982). Les prix rdels commencerent A 
baisser sur le march6 mondial en 1975-1976 et, en 
trois ans (de 1980/81 Ala mi-84), les cours du lait 
dcrdmd et du lait entier dtaient tombds au niveau 
des prix planchers A l'exportation fixds par le 
GATT (FAO, 1985). 

Les stocks de lait dcrdmd en poudre dMtenus 
par la CEE et les Etats-Unis Ala fin du troisime 

trimestre 1983 s'dtablissaient presque au double
du volume annuel des 6changes internationaux de 

cc produit (FAO, 1983). Pour I'heure, on ne voitpas comment cette situation pourrait .,'am61iorer 
de mani~re significative (FAO, 1985; van Dijke l , 1 8 ) p i q e l s q o a ~ e m n n 

t., 198 puisqe le qua s et 
troduils par Ia CEE n'ont servi qu',x stabiliser, et 
non Axr6duire, les excddents de produits laitiers de 
la Communaut6. Thdoriquement, toute baisse 
descoursmondiauxdesproduitslaitierssetraduit 
par un accroissement des importations desdits 
produits et partant, par une baisse des prix intd
rieurs dans les pays d'Afrique subsaharienne 
(voir 6galement les explications relatives Axla 
figure 6, au chapitre 5). 

Cependant, les quelques donndes dispo
nibles sur ces pays ne permettent de tirer aucune 
conclusion de cc genre. Aussi a-t-on utilisd ici le 
rapport des indices des cours mondiaux Aceux des 
prix intdrieurs (tableau 5) of le num6rateur 
correspond au prix AI'importation en vigueur au 
cours d'une pdriode r6cente, divis6 par le prix A 
I'importation en vigueur pendant la pdriode de 
base, et le d6nominateur au prix intdrieur en 
vigueur au cours d'unc p6riode r6cente, divis6 par 
le prix intdrieur en vigueur pendant la pdriode de 
base. 

Lorsque ce rapport est infdricur A 1, on a un 
accroissement des prix intdrieurs par rapport aux 
cours mondiaux, cc qui stimule les importations. 

Notons toutefois que cc rapport ne donne aucune 
ide de la relation absolue qui existe entre ces 
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Tableau 4. Effet des politiques du gouvernement etd'autres variables sur les importations laitires des pays d"Ifrique 
subsaharienne. 

Variation : Taux rdsidLel 

Pays 
Taux (%) 
d'auto-

Des impor-
tations De lapopu- Du De la 

d'accrois
sement des 

suffisance" 
(TAS) 

commerciales 
(dM/M) 

lation 
(dN/N) 

revenu 
(q x dYIY) 

production 
(dQIQ) 

importations 
(e) 

Pourcentage par annde 
Afrique de I'Ouest 
Bdnin 0,79 12,2 2,9 0,3 1,1 1,1 
Burkina Faso 0,88 36,2 2,5 0,7 -1,0 25,1 
C6te dIvoire 0,07 14,4 5,0 0,8 12,1 9,1 
Gambie 0,71 19,9 3,0 0,0 2,3 15,2 
Ghana 0,13 -2,9 3,1 -2,2 0,0 -3,9 
Guinde 0,91 3,2 2,9 0,1 0,0 -30,1d 

Libdria 0,05 6,5 3,5 -0,1 9,1d 3,4 
Malt,, 0,78 3,3e 2,6 1,3 4,7 2,2 
Mauritanie 0,65 5,5 2,7 -0,7 3,7 6,7 
Niger 0,79 3,9c 3,3 -0,1 8,0" 18,8 
Nigdria 0.57 15,4 3,2 0,9 3,4 10,4 
Sdndgal 0,58 5,7 2,9 -0,6 -0,7 -0,7 
Sierra Leone 0,50 10,2 2,6 -0,5 14,0a 20,0 
Togo 0,50 12,9 3,0 0,1 2,5 9,2 

Afrique centrale 
Burundi 0,98 35,0 d 2,3 0,6 2,7 22,3' 
Cameroun 0,74 8,5 2,3 2,7 -2,4 -17,6 
Congo 0,03d 8,9 2,9 1,5 40,3d 5,6" 

Rdpublique centrafricaine 0,60 3,0 2,3 -0,5 3,7 4,1 
Rwanda 0,96 -3,2 3,4 1,2 0,4 -108,6" 

Zaire 0,87 -4,2 3,0 -2,1 -16,7 d -122,9 d 

Afrique de IEst 
Ethiopie 0,97 21,3 2,5 -0,2 1,5 -6,9 d 

Kenya 1,12 s.o.f 4,0 1,2 2,3 s.o. 
Ouganda 0,89 -1,6 3,1 -3,1 2,7 20,3d 

Somalie 0,99 80,5 d 2,8 0,7 9,2" 641,3 d 

Soudan 0,99 18,8 3,1 0,7 6,1d 249,6" 

Tanzanie 0,92 0,4 3,4 1,1 -6,5 d -130,6 d 

Afrique australe 
Lesotho 0,61 10,1 2,4 4,0 2,1 -3,0 
Madagascar 0,65 -5,6 2,6 -1,5 -1,9 -12,3 
Malawi 0,68 1,5 3,2 1,6 8,7 5,0 
Swaziland 0,88 9,0 2,6 0,3 2,7 4,6' 
Zambie 0,53 -15,0" 3,1 -1,8 -3,2 -21,4 
Zimbabwe 0,99 47,2d 3,3 -1,0 -3,3 -509,5d 

Calcul pour lapdriode de base 1972-1974 (moy.). 
b Variations moyennes annueles entre 1972-1974 et 1980-1982. 

La forme ddveloppde de I'quation 5est[a suivante: 

d.M I /dN dY s~TAS dO 
e- x + 11X - + x -
M (1-TAS) Y ) (1-TAS) Q 

dChiffres improbables ou trop dlevds en raison de lafaible part des importations dans laconsommation. 
Importations corrigdes des effets de lasecheresse de 1972-1974. 

s.o.= sans objet. Le Kenya dtait exportateuk net jusqu'en 1979. 
Source: Calculs effectuds par 'auteur Apartir des donnes de Annuaire FAO de laproduction(plusieurs anndes) de 

laFAO (1978a), de laBanque mondiale (1981), et de laBanque mondiale (1984). 
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Tableau 5. Variations moyennes annuelles du taux d'autosuffisance et des importations et de la production int'rieure 
deproduitslaitiers,et rapportentre les indices des cours mondiauxet des prixintgrieurs. 

Variations (en % par an) Rapport entre 
Des importations De la production Du taux d'auto- les indices' des

Pays commerciales intdricure 
de lait de lait 

Bdnin 12,2 1,1 
Burkina Faso 36,2 -1,0 
Burundi 35,0 2,7 
Cameroun 8,5 -2,4 
Kenya s.o. 2 2,3 
Lesotho 10,1 2,1 
Madagascar -5,6 -1,9 
Malawi 1,5 8,7 
Mauritanie 5,5 3,7 
Niger 3 3,9 8,0 
Ouganda -1,6 2,7 
Rwanda -3,2 0,4 
Sdndgal 5,7 -0,7 
Somalie 80,5 9,2 
Soudan 18,8 --4,5 
Swaziland 9,0 2,7 
Tanzanie 0,4 -6,1 
Zaire -4,2 -16,7 
Zambie -15,0 -3,2 
Zimbabwe 47,2 -3,3 

suffisance cours mondiaux et 
en produits laitiers des prix intdrieurs 

-3,4 0,75 
-10,6 0,38 
-2,4 0,87 
-3,9 0,20-0,23 
-2,4 1,70 
-3,7 0,99 

1,1 0,57 
1,9 1,09-0,99 

-0,6 1,01-0,67 
0,6 0,66-0,90 
0,4 0,08 
0,0 0,78 

-3,1 0,47 
-6,9 0,50 
-0,5 0,63 
0,9 1,45 

-0,7 0,92-0,94 

-22,8 1,04-1,07 
4,6 0,72-1,09 

-0,6 0,39 

1 L'indice au numratcurestle rapport entre lesprix actuelshl'impartationc&t lsprixcorrespondantsdelap riodedebase. QuantAlindice au ddnominateur, ils'agit du rapport enti les prix intiiieurs actuels et les prix intdrieurs de la pdnode de base. 
2 s.o. = sans objet. 
3 Importations corrigtes des effets de la stcheresse de 1972-1974. 
Source: Calculs effectuds par I'auteur Apartir de donndes publides dans Annuaire FAO du commerce et Annuaire 

FA 0 de laproduction. 

deux paramtres au cours de la p6riode de base, 
et il faudrait se garder de considdrer qu'il s'agit 
d'une relation de parit6. En revanche, un rapport 
6gal A 1, signifie que la relation qui existait 
entre prix int6rieurs et cours mondiaux pendant la 
pdriode de base se maintient au m,-me niveau au 
cours de la pt.riode actuelle. 

I! ressort de 'analyse de ces rapports que 
pour 20 pays d'Afrique subsaharienne, les varia-
tions volumiques des importations commerciales 
de produits laitiers, de la production de lait, ou du 
taux d'autosuffisance (calculdes uniquement pour 
les importations commerciales) ne d6pendent pas 
du rapport entre les indices des cours mondiaux et 
ceux des prix intdrieurs courants des produits 
laitiers (exprim6s en monnaie locale et au taux de 
change officiel). L'indice des prix A l'importation 
de 20 des 27 produits laitiers importds dans ces 
20 pays a connu une baisse plus forte ou une 
augmentation moins importante que l'indice des 
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prix intdrieurs. Quoique ce ph6nom~ne ait dfi 
influencer les nivcaux des importations, on ne dis
pose d'aucune preuve statistique pour faire une 
telle affirmation. Reste cependant que les diffi
cultds rencontr6cs pour rnettre en 6vidence des 
corrdlations significatives entre ces divers para
metres et les rapports d'indicc, sont peut-8tre 
imputables Al'effet ds politiques tarifaircs. 

Ce probleme est rendu plus complexe par ie 
fait que les prix Al'importation varient consid6ra
blement d'un pays a l'autre, y compris pour le 
m~me produit. C'est ainsi qu'en 1982, le cocf
ficient de variation des prix du lait en poudre 
import6 dans 42 pays d'Afrique subsaharienne 
6tait de 0,35. Ccchiffrea tcalcul surlabasede 
la moyenne non ponddrde des prix de ce produit, 
laquelle dtait pour la p riode de 0,20 dollar E.-U.I 
kg d'dquivalent-lait, avec un intervalle de varia
tion de 0,37 A0,07 dollar E.-U./kg d'dquivalent
lait. 



On trouvera Ala figure 10 les prix du lait en 
poudre l5 ajustds d'aprbs l'indice des prix A' 
la consommation pour le Gabon, le Nigdria, le 
Sdndgal et la Somalie. Le Gabon a dt6 retenu en 
raison du coot relativement d1evd de ses impor-
tations et le Nigdria parce qu'il est le plus gros 
importateur de ce produit (au plan du volume), 
Le Sdn6gal et la Somalie font partie des cinq plus 
grands importateurs de la r6gion (au plan du vo-
lume), encore que la Somalie importe Ades prix 

15 Prix, coot, assurance, fret ajustds d'apr~s l'indice des 
prix de consommation pour les pays industrialisds; 
1980 = 100. 

relativement bas. Compte tenu des grandes dispa
rit6s qui existent entre les prix Al'exportation, y 
compris pour les m6me produits, iin'est pascxclu 
que la CEE et les autres exportateurs disposant 
de grands exc6dents laitiers pratiquent des poli
tiques discriminatoires et diffdrentes formes de 
dumping en Afrique subsaharienne. 

Le taux de change, qui permet de convertir 
les cours mondiaux en prix intdrieurs, influe dga
lement sur le mdcanisme des prix des produits 
dchangds. Bien que les politiques pratiqu6es dans 
cc domaine ne visent pas spdcifiquement les im

portations laiti&res, il est possible qu'elles aient 

contribu6 A les accroitre de mani re notable au 
cours des annees 70. 

Figure 10. 	 Prix' des importations laitidresde quatre pays d'Afrique subsaharienneajustesd'aprs 'indicedesprix b la 
consommation, 1972-1984. 

Prix ajust6

(dollar E.-U./litre d'EL)
 

1.0

0.8 

GabonA 

0.6-

Nigbria / 

\' ""' Sd6gal I I\ 
' 	 \ 

0.2\ 	 Somalle.....--- . 
// 

0.0 1970 . . . . 1975 1980 19'85 

Ann6e
 

Prix, coit, assurance,fretajustisd'aprs'indicedesprix deconsommation calculepourlespaysindustrialishs; 1980 = 100. 

Source: Bandes de donndes du commerce de la FAO (1986). 
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SUREVALUATION DES MOI'NAIES pdiode de base). Lorsque le FDTC est dgal A1, il 
NATIONALES n'y a eu aucun changement dans le niveau de 

On reproche g~ncralement aux gouverne- l'OIvaluation de la monnaie nationale par rapport A 

ments africains de fixer leurs taux de change Ades la pdriode de base. 
niveaux supdrieurs Aceux auxquels ilsdevraient II n'est pas possible de comparer les facteurs 
normalement s'dtablir, et d'encourager ainsi les de distorsion des taux de change des diffdrents 
importations. Le taux de change nominal ou officiel pays dans la mesure oi, pour I'annde de base, ces 
dtant TCOff , c'est-A-dire la contre-valeur unitaire param~tres varient d'un pays Ail'autre quand ils 
d'une devise forte exprimde en unitds mon6taires, ne sont pas tout simplement inconnus. Toutefois, 
le facteur de distorsion du taux de change (FDTC) lorsque le FDTC est supcrieur A l'unitd, les 
se d6finit comme le rapport du taux de change importations ont tendance Aaugmenter.dinicometc 

mme pariode (TCt auf): change n'aient pas W r6guliirement ajustds pour
 

as A rappor)et u taux delhae II est 	 possible que le fait que les taux de 

tenir compte des effets du diffdrentiel d'inflation 
FDTC, = (6) entre les monnaies nationales et les devises fortes 

ait contribud l'augmentation des importations 
Le taux de change ajustd est le taux officiel A laitres. Pour tester cette hypothse, on a utilisdun module tablissant une relation entre lel'annde de base, ajustd par le rapport des taux vole d taisaitinrea prcio

d'inflation national et international: volume des importations laiti .rs, la productionint&ieure de lait par habitant, les prix r6els des 

TCed= TCOf X e1 (7) importations laiti&es et le facteur de distorsion 
eft (7 des taux de change. On a ainsi:
 

ou: 
 M = Qedt est l'indice du cofit de la vie Al'intdrieur i" a + bN 

du pays au cours de la priode t; et 
eft, l'indice du cofit de la vie sur le plan inter- olu 

national au cours de la m~me p6riode. M/N est Ievolume des importations laitirespar habitant, 
Aux fins du calcul du taux de change ajustd, les Q/N, la production intdrieure de lait par
indices du cofit de la vie ont 6t6 r6indexds sur habitant, et 
I'annde de base (indice 1,0 At = 0, c'est-A-dire P*m, le prix rdel des importations en dollars 
1972 ici). Le taux ajustd correspond au taux r6el E.-U. par kg d'dquivalent-lait ajustd A 
Iorsque le taux officiel de la p6riode de base ne 'ann6e de base 1980, d'apr s l'indice 
souffre d'aucune distorsion. En d'autres termes: des prix A la consommation publidsa r ''f '
 TCti= TCtd l siTC.o = TCor (8) 	 pour les pays industrialis6s par le FMI 

(1983). 

La plupart des pays d'Afrique subsaharienne Certes, ce mod le ne se fonde sur aucune 
ont tendance i surdvaluer leurs monnaies. I thdorie dconomique dtablie, mais les relations 
convient toutefois de signaler qu'un nombre li- mises en dvidence entre les importations laitiires 
mit 6 d'entre eux pratiquent le systme des tauxde et iefacteur de distorsion du taux de change
change flottants, encore que le ph6nom~ne de la indiquent que la tendance des taux de change
sous-6valuation des monnaies demeure inconnu influence le volume des importations. 11 ressort 
dans cette r6gion. A noter qu'en toute vraisem- des calculs de r6gression effectu6s sur 24 pays
blance, la plupart des monnaics considdrdes d'Afrique subsaharienne, que pour la plupart
aujourd'hui comme surdvaludes r'Ntaient ddjA en d'entre eux, les coefficients de rdgression des prix
1972, l'annde de base des calculs effectuds ici. r6els i l'importation des produits laitiers 6taient,

En supposant que la monn-,ie considdrde comme il fallait s'y attendre, n6gatifs pour la 
6tait ddjA surdvalude au ddpart, on peut dter- p6riode 1972-1982. Toutefois, pour ncuf de ces 
miner la tcndance de cette surdvaluation avec le pays (Ghana, Madagascar, Rwanda, Sierra 
facteur de distorsion du taux de change (FDTC). Leone, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Togo, et 
Un facteur de distorsion supdrieur 'tI indique un Zambie), ces coefficients n'dtaient pas signifi
accroissement de la surdvaluation de Ia monnate catifs, les valeurs de R2 dtant toutes inf6rieures 
consid6r6e, alors qu'un FDTC infdrieur A I re- A0,60. 
fl te ne actioi correctrice visant i r~duire le L'analyse de l'd1asticit6 des importations
niveau de la surdvaluation de lamonnaie concerne (mesurde t la moyenne) par rapport aux varia
(si tant est qu'il y a eu surdvaluation pendant la tions des prix rdels des importations et au facteur 

31
 



de distorsion des taux de change a rdvdld que ce 
parambtre s'dtablissait Aune moyennc non pon- 
ddrde de -0,89 pour les 21 pays et portait comme 
prdvu un signe ndgatif. En revanche, pour le 
Kenya et le Zimbabwe, qui sont passds d'une si-
tuation d'exportateurs nets Acelle d'importateurs 
nets de produits laitiers au milieu des anndes 70, 
de mme que pour Madagascar oi les impor-
tations commerciales ne reprdsentaient en 1982 
que 5% du volume total des importations, l'dlasti-
citd-prix des importations portait un signe positif. 

En ce qui concerne le facteur de distorsion 
des taux de change, I'dlasticitd attendue 6tait de 
signe positf, c" qui signifie que plus la monnaic 
nationale est surdvalude, plus le volume d'impor-
tation par habitant est dlevd. D'une valeur 
moyenne de 0,42 pour les 21 pays affichant une 
dlasticitd-prix des importations ndgative, I'6lasti-
citd du FDTC s'dtablissait Ai1,37 pour les 14 pays 
(exception faite du Zimbabwe) prdsentant des 
coefficients du FDTC positifs. Lorsqu'on se 
rdfre Ala moyenne des valeurs enregistrdes pour 
les pays dont I'dlasticitd du FDTC dtait, comme 
jrdvu, de signe ndgatif, cela signifie que chaque 
fois que les prix rdels en dollars des importations 
diminuaient de 1%, les importations augmen-
taient d'envirort 0,89% et que chaque fois que 
l'on surdvaluait le taux de 1%, les importations 
augmentaient d'environ 1,37%. 

Contre toute attente, plusieurs des coef-
ficien,s de regression ddfinissant la relation des 
importations laiti0res par habitant et la pro-
ductioi intdrieure par habitant dtaient positifs, cc 
qui signifie que 'augmentation de la production 
intdrie,';e stimule les importations. Si pour 
certains pays, cette situation est imputable au 
manque de donndes, pour le Ghana, Madagascar, 
le Zaire et la Zambie, elle s'explique en revanche 
par la baisse conjugudede la production nationale 
et des importations de produits laitiers par habitant 
entre 1972 et 1982. En cc qui concerne leKenya, 
enfin, le fait que le coefficient relatif aux prix rdels 
A l'importation soit positif reflte aussi bien l'ac-
croissement de laproduction nationale que celle 
des importations par habitant au cours de [a pd-
node 1972-1982. 

Dans des pays comme la Somalie, le Burkina 
Faso ou le Nig6ria (chapitre 7), il est difficile 
d'dtablir une relation quelconque entre la pro-
duction intdrieurc et les importations de produits 
laitiers en raison de l'inaddquation de l'infra-
structure routire. Etant donnd que les centres 
urbains sont les principales rdgions de consom-
matiun de ces pays, les importations de produits 
laitiers, qui n'alimentent que la capitale et 
quelques grandes villes, peuvent paradoxalement 

augmenter au moment mme oC la production 
intdrieure connait un accroissement substantiel, 
sans pouvoir 8tre dcoulde sur les marchds urbains 
faute de moyens de transport addquats. 

L'effet des divers facteurs qui influencent les 
importations laitires a dtd dvalud comme suit. 
Tout d'abord, les fluctuations annuelles 
moyennes enregistrdes entre 1972 et 1974 
(moyenne) et 1980 et 1982 (moyenne) ont dtd 
considdrdes comme le rdsultat de I'effet conjugud 
de l'Nvolution ddmographique et des variations 
du revenu par habitant, de la production natio
nale de lait et d'un taux "rdsiduel" d'accroisse
ment des importations ddtermind par les poli
tiques d'importation laiti&e et par d'autres 
facteurs non identifids (vir tableau 4). Puis une 
rdgression ddterminant les relations entre les 
importation; commerciales de produits laitiers et 
les prix des importations et le facteur de distor
sion du taux de change a W calculde pour la 
mdme pdriode (dquation 9 et tableau 6). Reste A, 
savoir maintenant si le rdsidu d6termind pour 
chaque pays (tableau 4) s'ajuste bien Al'effet des 
deux variables examindes en ddtail ici, Asavoir les 
prix des importations et le facteur de distorsion 
des taux de change. 

Pour cc faire, on peut, soit examiner le signe 
(+)du rdsidu, soit effectuer un calcul de rdgres
sion multiple. II y a ajustement lorsque le signe 
du rdsidu est le mfme que celui de la variation 
attendue des importations, sous 1'effet conjugud 
des fluctuations du FDTC et des prix A 'importa
tion. Dans I'analyse de regression pays par pays, 
la variable rdsiduelle (variable ddpendante) est 
exprimee en fonction de deux variables inddpen
dantes A savoir, le facteur de distorsion des taux 
de change et les prix AXl'importation, et la valeur 
du coefficient de d6termination (R 2 ) donne la 
proportion des fluctuations de la pdriode 1972
1982 de cause initialement inconnue, qui est 
effectivement imputable aux dites variables. 

On examinera tout d'abord lesigne du facteur 
rdsiduel dans le tableau 7 pour savoir si les varia
tions rdsiduelles des importations (colonne C) 
sont compatibles (colonnes H et I) a o. , les 
valcurs et les signes des facteurs correspondants, 
les dlasticitds du facteur de distorsion (colonnes D 
et E) et les prix A I'importation des produits 
laitiers (colonnes F et G). II y a "compatibilit" ici 
Iorsque I; chiffres des colonnes D, E, F et G 
expliquent dans une certaine niesure la valeur et 
le signe de la variable rdsiduelle. 

Sur les 22 pays de I'Afrique subsaharienne 
pour lesquels on disposait de donndes, le rcsidu 
des importations dtait positif pour 12 (c'est-A-dire 
que leurs importations augmentaient trop vite 
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Tableau 6. Eiasticitis de la reponse aux variations des facteurs qui influent sur les importations laitiresdes pays 

d'Afrique subsaharienne, 1972-1982. 

Pays 

Burkina Faso 
Cameroun 

C6te d'Ivoire 

Ethiopie 

Gambie 

Ghana 

Kenya 
Madagascar 

Malawi 

Maurice 

Niger 

Nigeria 

Rdpublique centrafricaine 
Rwanda 

Sdndgal 

Sierra Leone 

Somalic 
Soudan 

Swaziland 

Tanzanie 

Togo 

Zaire 

Zambie 

Zimbabwe 

Elasticitdsa de la r~ponse aux variations: 

2 De la production Des prix Du facteurdeR nationale rdels A distorsion des 

par habitant 'importation taux de change 

0,871 +0,04 -1,40"* +0,44 
0,865 + -0,39 -0,66* +0,92 
0,929 +0,01 -1,41"** +1,06*** 
0,795 -1,73 -1,12"* +3,05"* 
0,792 -4,17 -0,01 -0,72 
0,562+ +1,21 -0,23 -0,04 
0,636 +6,06 +7,82"* -3,71 
0,238 +0,58 +0,53 -0,14 
0,679 -0,08 -0,91004 +0,76 
0,566 +1,36 -1,14" +1,34 
0,765 -2,17" -1,03"* +2,020 
0,917 +0,73 -0,78" +1,36'* 
0,676 -1,78* 0,96* +1,33 
0,350 +5,43 -0,01 +4,39 
0,622 +0,95 -0,76" -0,89 
0,589 +0,18 -0,78 +0,12 
0,569 +2,25 -0,21 +1,340 
0,419 -1,74 -1,93 -3,04 
0,251 +4,94 -0,82 +0,44 
0,529 + +0,13 -0,36 -0,61 
0,438+ -2,26 -0,91 -1,72 
0,753 +0,64** -1,05** +0,66"* 
0,101 +0,43 -1,15 -3,34 
0,671 -17,90"* +0,15 +35,20 

* Calcul6es Apartir de I'dquation 9avec comme variable dependante Icvolume des importations commerciales exprim6 en kg d'6qui
valent-lait par habitant. Les elasticitds ont td mesurdes Ala moyenne. 

+= le d6terminant de ]a matrice est infdrieur A0,20, ce qui signifie qu'il yamulticolindarit. 
* 	 = statistiquement significatif au niveau de 10%. 

= statistiquement significatif au niveau de 5% 
= statistiquement significatif au niveau de 1%. 

Source: Calculs basds sur des donn~es publides par le FMI (1983) et dans Annuaire FAO de la production ou 
Annuaire FA 0 d commerce (diverses anndes). 

pour que le ph6nom~ne puisse s'expliquer 
uniquement par I'effet conjugui de 'dvolution 
ddmographique et de 'accroissement du revenu 
et de la production intdrieure) dont, exception 
faite de quatre (Soudan, Togo, Gambie et Malawi), 
les facteurs de distorsion des taux de change et les 
dlasticitds dtaient compatibles avec les rdsidus. 
En ce qui concerne les 10 autres, les rdsidus 
dtaient ndgatifs et, A I'excepiion de quatre pays 
(Ethiopie, Rwanda, Cameroun et Zaire), compa-
tibles avec le facteur de distorsion du taux de 
change. Au toval donc, les rdsidus enregistrds 
pour 14 pays sur 22 dtaient compatibles avec cc 
dernier param~tre. 

En ce qui concerne les prix Arimportation, 
neuf pays sur les 12 affichant des r.s.dus positifs 
avaient des facteurs de distorsion des prix et des 
dlasticitds compatibles avec le signe des r6sidus, 
les trois autres dtant le Togo, le Nig6ria ct le 
Swaziland. Pour cc qui est des pays ayant des taux 
ndgatifs, ceux-ci n'dtaient compatibles avec 'dvo
lutiondesprix Al'importationquepourMadagascar 
et le Zimbabwe. 

Par consdquent, on peut dire qu'A chaque 
fois que les importations ont augment, plus vite 
que ne 'aurait permis la croissance ddmogra
phique et I'accroissernent du revenu et de la pro
duction nationale, la croissance ainsi eiregistrde 
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6tait la cons6quence de li surdvaluation des 
monnaics nationales et de la faiblesse des prix A 
l'Importation (due probablement aux subventions 
des produits ddcr6t6es par les pays exportateurs). 
En revanche, les causes des importations anorma-
lement faibles de produits laitiers doivent dtrc 
rechcrch6es ailleurs que dans les prix Al'importa-
tion qui ne semblent jouer aucun r6le ici, notam-
ment lorsqu'ils sont relativement 6lev6s. 

Revenons A prdsent A la possibilitd ddjA 
6voqude d'expliquer la valeur et le signe du rdsidu 
(c'est-A,-dire les variations jusqu'ici inexpliqudes 
des volumes des importations commerciales aucours de hi priode 1972-1982) grace I'analyse 

de r6gression. A toutes fins utiles, rappelons que
dans I'analyse pays par pays que nous avons ef-
fectude (n = 22), le rsidu correspond 'i la variablec 
dpendante tandis que les variations du facteur dedistorsion des taux de change (FDTC) et des prix
dl'importation (en dollars E.-U. de 1980) mul-

snteldesparibles61ids spentes rier 
sentent les variables ind~pendantes. Le dernier 
terme symbolise l'interaction entre les taux de 
changrandsLes analyses ont t effcctues avec uri 

Les, analysesont prixeftues avec,ne(FDTC), deux (FDTC et prix) et trois (FDTC, 
prix et leur interaction) variables indc~pendantes,
prix caleur iera 
les valeurs de R correspondantes 6tant respecti-
vement de 0,26, 0,28 et 0,47. Le coefficient relatif 
au taux de change portait le signe attendu (+) et 
tait statistiquement significatif (P<0,02) pour 
toutes les trois s6ries d'analyses. Sa valeur n'a pas 
chang6 avec l'introduction de lIa variable prix, 
encore qu'elle ait pratiquement doubld avec 
la prise en compte de I'effet de l'interaction. Le 
coefficient relatif au prix (positif) n'dtait pas du 
signe pr6visible et n'avait pas de signification 
statistiquc pour les deux sirics d'analyses. En 
revanche, Iccoefficient relatif 'i l'effet de I'inter-
action 6tait n6gatif et statistiquement significatif 
(P = 0,03). A noter au passage qu'en valeur ab-
solue, ces coefficients Wont aucun sens particulier. 

En ce qui concerne les valeurs de R 2, elles 
constituent une donn6e trs importante ct montrent 

quc pour les 22 pays sur lesquels on disposait 
d'informations, entre 25 et 50% (selon le type 
d'6quation choisi) des variations du taux d'ac-
croissement des exportations jusque-li inexpli-

Sdquation de regression se prdsente comnme suit:Y = Constante + BINX) "+ B2(X2) +-.AAA3
 

oLA partir du tableau 7, on at 

Y = Colonne C 

X= (Colonne D - 1)(Colonne E) 

X2 (Colonne F- 1)(Colonne G) 

X1 (XI) (X 2) 


itil'imprtarion e dllas rU eespectivesEn revanche, le niveau et les fluctuations 

qudes peuvent tre imputdes aux modifications 
du facteur de distorsion des taux de change et aux 
fluctuations des prix ', l'exportation. Les pays 
dont les r6sidus ont W les moins bien expliqu6s 
par la rdgression sont le Rwanda et la Somalic, cc 
qui rdvtle l'intervention d'autres facteurs dans le 
processus. 

Lorsque li regression t trois variables a 
6W repasse stir l'ordinateur (hiI'exclusion des cas 
du Rwanda et de la Somalie), les signes des coef
ficients 6taient demeur6s les mernles et leurs valeurs 
n'avaient pratiquement pas chang6. Le coefficient 
relatif Ala variable prix n'6tait toujours pas signi
ficatif mais R 2 avait connu un certain accroissenientet s'dtablissait ddsormais A0,88. Quant aux coef

ficients relatifs " ladistorsion des taux de change 
t (ie t, s de s 

tifs(P <0,01).De toute 6vidence, Ie facteur de distorsion 
des taux de change est une "variable politique". 

des 
importations semblent moins influencds parles politiques du gouvernement, encore que les 

. . . p
diffrencs enregistrees cntre les prixpayes au meme moment et pour le mteme produit 

par diff6rents pays africains montrent bien queceux-ci ne selaissent pas toujours imposer les prix
cu-in elisn a ojusipsrlspi
de leurs importations. A noter que la prise en 
compte du rapport entre les cours internationaux 
et les prix int6rieurs - lesquels d6pendent des 
politiques nationales - n'a pas permis d'obtenir 
des rdsultats statistiquement significatifs (voir 
tableau 5). 

En rdsumd, il ressort des rdsultats de ces ana
lyses, qu'en plus des param tres gdnralement prd
sentds comme Ics facteurs ies plus d6terminants de 
I'augmentation des importations laitires de 
I'Afrique subsaharienne (croissance ddmogra
phique et accroissement du revenu), les gouverne
ments de la rdgion influent significativement sur 
ce paramntre par le biais des politiques qu'ils 
adoptent et notamment par leurs interventions en 
matibre de taux de change. Malheurcusement, les 
idtudes comparativestellesquecclle-cine pcrmettent 
pas de ddcrire en ddtail l'ensemble des politiques 
officiellcs - dont certaines visent directement le 
secteur des importations - qui sont susceptibles 
de jouer un r61e dans les importations de produits 
laitiers et dont les effets sont conditionnds par les 
moyens d'action utilis6s et 'efficacitd de leur mise 
en oeuvre'7 . On trouvera dans le chapitre suivant, 
des exemples types d'importations et de politiques 
d'importations de produits laitiers relatifs 
certains pays d'Afriquc subsaharienne. 

17 
_ 
Voir chapitre 5 ci-dessus, et von Massow (1984b) et 
Mbogoh (1984) pour les grandes lignes de certaines 
politiques nationales. 
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Tableau 7. Compatibilitg de !'effet calcuO de la distorsion des taux de change et des variations desprix 4 l'importationavec les augmentations inexpliqu~es des importations laiti~res de IAfrique subsaharienne, entre les
periodes 1972-1974 (inoy.) et 1980-1982 (moy). 

Pays 

Taux 
initial de 

d~pendance 
vis-A-vis 
des impor-

tations 

Taux 
rdsiduel 

d'accroisse-
ment des 

impor-
tations 

Distorsion 
destaux 

de change 

Facteur Elasticitd 

Prix A 
I'importation 

Facteur Elasticitd 

Compatibilitd du 
tau i rdsiduel des 
importationsavec 

La distorsion Les variations 
des taux de des prix A 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 
change 

(H) 
l'importation 

(1) 

Burkina Faso 0,12 25,1 1,07 0,44 0,30 -1,40 0 0 
Cameroun 0,26 -17,6 1,14 0,92 0,68 -0,66 N N 
C6te d'Ivoire 0,93 9,1 1,44 1,06 0,37 -1,41 0 0 
Ethiopie 0,03 -6,9 1,35 3,05 0,79 -1,12 N N 
Gambie 0,29 15,2 1,15 -0,72 0,67 -0,01 N 0 
Ghana 0,87 -3,9 9,75 -0,04 0,58 -0,23 0 N 
Madagascar 0,35 -12,3 1,17 -0,14 0,65 0,53 0 0 
Malawi 0,32 5,0 0,93 0,76 0,83 -0,91 N 0 
Niger 0,21 18,8 1,25 2,02 0,72 -1,03 0 0 
Nigdria 0,43 10,4 1,92 1,36 1,05 -0,78 0 N 
Rdpublique
centrafricaine 0,40 4,1 1,12 1,33 0,68 -0,96 0 0 

Rwanda 0,04 -108,6 1,51 4,39 0,33 -0,01 N N 
Sdndgal 0,42 -0,7 1,10 -0,89 0,69 -0,76 0 N 
Sierra Leone 0,50 20,0 1,05 0,12 0,50 -0,78 0 0 
Somalie 0,01 641,3 2,14 1,34 0,24 -0,21 0 0 
Soudan 0,01 249,6 1,29 -3,04 0,95 -1,93 N 0 
Swaziland 0,12 4,6 1,27 0,44 1,05 -0,82 0 N 
Tanzanie 0,08 -130,6 1,53 -0,61 0,62 -0,36 0 N 
Togo 0,50 9,2 1,12 -1,72 1,34 -0,91 N N 
Zaire 0,13 -122,9 1,86 0,66 0,80 -1,05 N N 
Zambie 0,47 -21,4 1,07 -3,34 0,87 -1,15 0 N 
Zimbabwe 0,01 -509,5 0,91 35,20 0,22 0,15 0 0 

Notes: Les chiffres dc la colonne B ont dt calculds comme suit: B = I -TAS (voir tableau 4pour les valeurs du TAS); les chiffres dela colonne C proviennent de la demire colonne du tableau 4; le facteur de distorsion du taux de change (colonne D) a dt,d6fini dans I'dquation 6; les chiffres de [a colonne E proviennent du tableau 6; les chiffres de la colonne F sont des prix AI'importation c.a.f. de 1980-1982 calculds en tant que proportion de ceux de 1972-1974; les chiffres de ]a colonne G proviennentdu tableau 6. Pour dtterminer la compatibilit6 entre le taux rdsiduel des importations et les variations de la distorsion des tauxde change ou des prix Al'importation, on aprocddd Or :a mani~re suivante: 
0 En cc qui concerne le facteur de distorsion des taux de change, il y acompatibilit , (marquEe 0 dans la colonne H) si 

d'une part 
- colonne D (FDTC) >1 et colonne E>0 
- ou si colonne D< I et chiffre colonne E<O 
- et taux rdsiduel (colonne C) >0 

ou si d'autre part: 

- colonne D< I et colonne E>0
 
- colonne D> I et colonne E<0
 
- et taux rdsiducl (colonne C) <0.
 
L'incompatibilitd est symbolisde par N dans [a colonne H.
 

* 	En cc qui conceme les prix Al'importation, il yacompatibilitd (marqude 0 dans la colonne 1)si: 
- colonne F (facteur prix Al'importation) >1 ct colonne G>0 
- ou si colonne F< I et colonne G <0 
- et taux rdsiduel (colonne C) >0 

ou 

- soit chiffre colonne F>I et chiffre colonne G<0 
- soit chiffre colonne F<I et chiffre colonne G>0 
- et taux rdsiduel (colonne C) <0. 
L'incompatibilitd est marqude N dans la colonne 1. 
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7. LES POLITIQUES DIMPORTATIONS LAITIERES ET
 
LEURS CONSEQUENCES: 

Dans le chapitre ci-dessous, les politiques 
d'imporations laiti~res du Nigdria et du Mali sont 
examindes de mani6re plus d6taillde. S'agissant 
du Nigdria, l'intervention de I'Etat dans les im-
portations laiti~res se limitait autrefois Al'imposi-
tion de droits de douane sur les produits importds. 
A cet instrument clissique de politique commer-
ciale sont r6cemment venus s'ajouter trois autres 
mesures d'intervention. La description et l'ana-
lyse ci-dessous de la politique actuelle du Nig6ria 
en matire d'importation laitire s'appuient sur 
les travaux de Nwoko (1986). 

La politique d'importation laitire du Mali 
est un exemple typique de politique Acibles mul- 
tiples mende avec divers moyens d'action. Une 
analyse relativement ddtaillde des princires de 
base et des effets de ce type de politique a dtd 
effectude par von Massow (1985a). Les prin-
cipaux thames traitds dans cet ouvrage sont repris 
dans la deuxi~me partie de ce chapitre, qui exa-
mine aussi le r6le particulier de l'aide alimentaire 
dans le ddveloppement du secteur laitier du Mali. 
Cette derni~re section prdsente certains rdsultats 
d'une enqu~te menie aupr~s des producteurs de 
lait de la pdriph6rie de Bpn.ako pour dtudier l'in-
cidence des importations laiti~res sur la pro-
duction locale de lait et pour 6valuer le r6le 
potentiel de I'aide alimentaire dans la promotion 
du secteur (voir Kond et von Massow, 1986). 

NIGERIA: UTILISATION DES 
INSTRUMENTS CLASSIQUES 
DE CONTROLE DES ECHANGES 
COMMERCIAUX 

Le Nigdria est le premier importateur de 
produits laitiers d'Afrique de l'Ouest. Dans le 
sud, la zone c6tire humide est dens6ment 
peuplde alors que la densitd d6mographique 
est faible dans les r6gions relativement arides de 
la zone septentrionale. A cause de l'infestation 

DEUX CAS SPECIFIQUES 

glossinaire, la distribution des bovins suit un 
schdma inverse a la r6partition de la population 
humaine (Jahnke, 1984, p. 124). 

Essentiellement commerciales, les impor
tations laiti6rcs du Nigdria augmentent r6gulire
ment depuis les ann6es 40. Elles attcignaient A 
peu pr s 800 000 t d'EL en 1983. Le lait concentrd 
et la poudre de lait reprdsentaient respectivement 
environ 50% du volume total (exprimd en EL) de 
ces importations. Entre 1972--1974 (moy.) et 
1980-1982 (moy.), les importations de produits 
laitiers ont augment6 en moyenne de 15,4% par 
an en volume (voir tableau 4, chapitre 6), encore 
que leur importance dconomique soit demeurde 
marginale. En effet, elles ne constituaient que 2% 
de la valeur des exportations globales du Nigdria 
en 1980-1982 (moy.) (von Massow, 1984a, App. 
4). Lors de la m~me ptriode, le degr6 d'autosuffi
sance du pays correspondait en gros Aun tiers de 
la consommation totale de produits laitiers esti
mde A12 kg d'EL par personne. 

Approximativement, les deux tiers de la pro
duction locale de lait sont fournis par des produc
teurs traditionnels, le troisibme tiers provenant 
des grandes laiteries modernes. Les animaux de 
race locale reprdsentent 97% des effectifs bovins 
de race locale (Nwoko, 1986, p. 14). 

Le Nig6ria utilise trois circuits pour la 
commercialisation et la transformation de ses 
produits laitiers: 
* le circuit traditionnel de commercialisation 

du lait et des produits transformds au niveau 
de l'exploitation; 

0 le circuit de ramassage et de transformation 
du lait cru au niveau des laiteries modernes; 

Q le circuit de distribution des produits laitiers 
importds. 
Un rdgime de concurrence relativement libre 

caractdrise ces trois syst~mes, encore que I'inter
vention des pouvoirs publics au niveau de certaines 
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grandes laiteries modernes ne soit pas impossible. 
Du reste, c'est au niveau de leur distribution 
r~gionale et des consommateurs qu'ils desservent 
que se situe la vdritable distinction entre les sys-
t?.mes concern6s. En effet, iesystdme traditionnel 
s'adresse surtout aux consommateurs ruraux A 
faible revenu rdsidant dans lenord du pays, alors 
que les produits laitiers importds sont essentiel-
lement vendus aux consommateurs urbains du 
sud, qui disposent de revenus plus dlevds que ceux 
du nord. 

Thdoriquement, lcs grandes laiteries 
modernes du Nig6ria devaient constituer le 
maillon central d'une chaine reliant les produc-
teurs de lait des zones rurales aux consommateurs 
urbains et assurer ainsi le transfert d'une partie du 
pouvoir d'achat des villes au secteur rural, mais 
l'insuffisance numdrique de ces structures et les 
tares lides A leur fonctionnement ont jusqu'ici 
empch6 la r~alisation de cet objectif (Nwoko, 
1986, p. 136; Mbogoh, 1984). 

Les efforts fournis pour amdliorer la 
commercialisation et engendrer une augmenta-
tion substantielle de la production nationale de 
lait n'ont pas encore donn6 de rdsultats concrets. 
Scion Nwoko (1986, p. 40), "les programmes de 
d6veloppement visant i mobiliser les ressources 
locales en vue d'une augmentation de la pro-
duction laitire se sont soldds par des dchecs 
retentissants. L'incapacit6 de transformer le lait 
au niveau local s'explique par l'insuffisance 

num6rique des centres de ramassage et par la 

prdfdrence manifestde par les spdcialistes de la 

transformation des produits laitiers pour les 

mati res premires importdes...". 

La politique d'importation Iaitifre du Nigeria 
On dispose depuis l'inddpendance (1960) de 

donn6es de base sur la politique d'importation lai-
tire du Nig6ria, encore que les objectifs de cette 
politique n'aient jamais dtd clairement d6finis. 
Consid6rds comme un simple 61lment de la fac-
ture totale des importations, les produits laitiers 
sont mis Acontribution dans la rdalisation des 
objectifs gdn6raux du gouvernement. Ceux-ci 
consistentiAassurerl'dpargnedesdevises,Amobi-
liser des recettes budgdtaires, et Aprotdger les 
industries naissantes, encore que les rangs de 
prioritd assignds "Aces objectifs fassent l'objet 
de variations p6riodiques (Nwoko, 1986, p. 56). 

Pour atteindre les objectifs vis6s, quatre 
mesurcs d'intervention diffdrentes ont 6td ap-
pliqudes aux importations laitires au fil du 
temps: I'octroi de licences d'importation; I'inter-
diction des importations; I'imposition de taxes 
AiI'importation; et le contr6le des changes. Les 
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effets de la premiere, de la troisi~me et de la qua. 
tri~me de ces mesures sont compatibles avec les 
objectifs vis6s. Par contre, l'interdiction d'importer 
exclut par ddfinition la crdation de recettes A 
partir de taxes Al'importation. 

Avant 1984, les licences d'importation 
6taient sujettes ou non Ades restrictions. Les 
licences A vue permettaient l'importation de 
quantites non spdcifides de marchandises Apartir 
d'un certain nombre de pays. Les licences sur 
contingentement ddterminaient aussi les quan
tit6s de marchandises Aimporter. L'importation 
des produits laitiers dtait soumise au rdgime des 
licences A vue, plus avantageux que celui des 
licences sur contingentement; exception faite 
pour le lait frais qui est le seul produit laitier dont 
l'importation fait l'objet d'une interdiction depuis 
1976.
 

Les droits de douane frappant les produits 
laitiersn'ontpastoujours t6envigueurauNig.ria, 
pas plus qu'ils ne s'appliquaient Al'ensemble de 
cr s produits, mis Apart le beurre et le fromage qui 
ont toujours t6 assujettis au paiement d'une taxe 
Al'importation. Les taux impo ds n'ont jamais 
ddpass6 40% de la valeur du produit importE, les 
plus bas dtant ceux appliquds au lait conceitrd 
depuis 1970. Les recettes douanires interve
naientpourmoinsde0,1%dansletotaldesrecettes 
du Tr6sor et au mieux pour 1,3% dansles revenus 
gdndr6s par les droits de douane et les imp6ts in
directs en 1987, et dtaient Aice titre insignifiantes. 
La r6glementation applicable en matinre de 
contr6le des changes pr6voit l'inspection gdn6rale 
des factures d'importation ds lors que leur 
montant est supdrieur A20 000 naira; le verse
ment anticip6 d'un ddp6t (jusqu'en 1984); et 
l'attribution de devises par groupes de produits. 

Dans l'ensemble, les mesures d'intervention 
adopt6es par les pouvoirs publics nig6rians dans 
le cadre de leurs politiques d'importation sont 
de natuie Arestreindre de mani re draconienne 
les importations de produits iaitiers, voire Ales 
interdire purement et simplement. Toutefois, 
compte tenu de leur nature et des modalitds de 
leur mise en oeuvre, ces mesures peuvent dgale
ment contribuer A une libdration complete des 
importations de produits laitiers. 

Les effets de la politique d'importation 
laitiere du Nig~r.a 

Le rdsidu calculdi pour le Nig6ria (tableau 4) 
r6v le que diff6rents facteurs ont contribud Ala 
croissance des importations de produits laitiers 
entre 1972-1974 (moy.) et 1980-1982 (moy.). 
De fait, le rythme de croissance annuel moyen 
enregistrd pour la p6riode ddpassait de 10,4% 



le taux de croissance normalement induit par 
I'augmentation de la population, I'am6lioration 
des revenus ct I'accroissement de la production 
nationale (tableau 7). Ce rdsultat apparait 
coltraire aux effets attendus des mesures 
adoptdes, Asavoir une limitation des importations 
induite par les taxes Al'importation (figure 6) et le 
contr6le des changes (figure 7). 

Jusqu'en 1984 ct tant que les produits concur-
rents dtaient soumis A un r6gime de licences sur 
contingentement, il se peut que le rdgime des li-
cences Avue auquel tlles dtaient sujettes ait agi A 
la faqon d'un stimulant sur les importations lai-
tires. Cela suppose toutefois que le consommateur 
ait choisi de remplacer d'autres denres par des 
produits laitiers, cc qui parait peu probable. Pour 
que le calcul du rdsidu soit valable, on est obligd 
d'accepter I'existence d'autres types de stimulants 
dont I'action a contribud Acontrecarrer l'impact 
restrictif des mesures appliqudes. Nous allons 
essayer d'analyser cc phdnomine. 

Nwoko (1986) a recouru A deux m6thodes 
diffdrentes pour 6tudier les effets du dispositif de 
contr6le mis en place par Ic Nigdria en matibre 
d'importations laiti es. Apr~s avoir examind 
l'augmentation des importations de divers 
produits laitiers A la lumi&e des mesures ap-
pliqu6es, il est arrivd Ala conclusion que celles-ci 
navaient qu'un effet limit6, et tout au plus provi-
soire, sur le niveau des importations laitires. Les 
abaissements tarifaires semblen, avoir eu un effet 
plus profond que les augmentations des droits de 
douane, encore qu'aucune preuve statistique ne 
permette de soutenir cette assertion. 

La seconde mdthode faisait appel AI'utilisa-
tion de r6gressions logarithmiques lin6aires dans 
lesquelles la quantitd des importations par produits 
et la quantit6 des importations globales de produits 
laitiers constituaient les variables ddpendantcs, et 
ofi les prix r6els AI'importation (prix du produit et 
prix comparatifs des produits de substitution), les 
taux tarifaires, Ia production nationale de lait, le 
montant rdel des rdserves de devises, le revenu 
rdel par habitant, une tendance dans le temps et 
une variable binaire symbolisant la guerre civile 
du Nig6ria, constituaient Ics variables ind6pen-
dantes. Les rdserves ext6rieures ont dtd intdgr6es 
dans les 6quations afin de ddtcrminer la capacitd 
du pays Afinancer ses importations au cours d'une 
ann6e quelconquc. La variable correspondante 
au niveau micro-dconomique dtait le revenu r6el 
(PIB) par habitant, utilis6 ici en lieu et place des 
d6penses des mnages. 

Placd dans l'impossibilit6 d'expliquer 1'Nvo-
lution de la production laitire, Nwoko a consi-
drd ce param~tre comme une variable exogne. 

Scion lui, I'absence de corrd1ations statisti
quement significatives entre la production natio
nale et le volume ou le prix des importations 
laitircs est imputable au phdnom~ne de cloison
nement des marchds. II convient de rappeler que 
les donndcs sur la production laiti~r ,ai Nig6ria 
comportent de graves lacunes chronologiques 
(Nwoko, 1986, p. 18), cc qui les rend peu fiables. 

Les rdsultats des rdgressions effectu6es par 
Nwoko (1986, p. 35) corroborent l'observation 
prdcddente scion laquelle Ics droits de douane ne 
seraient pas un moyen efficace de rdduire les im
portations, m~me si du restc elles permettent A 
I'Etat de renflouer ses caisses. Par ailleurs, le 
niveau des rdserves extdrieures n'a eu qu'une tris 
1dgre influence sur les importations de produits 
laitiers; lorsque les r6serves extdricures dtaient 
ddcaldes d'un an, 1'N1asticit6 estimAe des impor
tations globales s'6tablissait 5 + 0,15. 

La production nationale de lait aeu les effets 
ndgatifs escomptds sur la plupart des importations 
laitiires, encore que l'61asticitd des importations 
globales de produits laitiers par rapport Ala pro
duction locale de lait ait dt6 faible (-0,27) et non 
significative. En cc qui concerne les importations 
totales de produits laitiers, elles affichaient une 
dlasticitd-prix significative de -1,08, ce qui td
moigne d'une forte r6action aux variations des 
prix rdels A I'importation (indice ponddrd de tous 
les produits laitiers). 

Une corrdlation significative a6galement dtd 
d6cel6e entre les importations totales de produits 
laitiers et la variable temps (61asticitd de + 0,67). 
Si elle rend fid 1ement compte de ]a croissance 
ddmographique. cette corrd1ation eut 6galement 
s'expliquer par la pr~fdrence des consommateurs 
ou des sp6cialistes de la transformation du lait 
pour les produits import6s, ou par I'urbanisation 
qui favorise la consommation des produits im
portds au d6triment de la production locale. 
L'analyse entreprise par Nwoko r6vIle que la 
politique d'importation laitiire mise en oeuvre 
par ic Nig6ria n'est pas en cause dans l'augmenta
tion substantielle enregistrdc par les importations 
de ce pays; cette politique n'a certes pas emp~ch6 
l'accroissement des importations, mais elle ne les 
apas non plus positivement stimuldes. 

Une autre dquation de r6gression utilisant le 
volume des importations laiti&es par personne 
comme variable ddpendantc et les prix AI'impor
tation, le facteur de distorsion du taux de change 
et la production nationale de 1,.:t comme variables 
inddpendantes, a dtd calculde pour Lxpliquer la 
croissance des importations de produits laitiers au 
Nigdria. Cette equation (R2 = 0,917) rdv~le que 
les deux principaux facteurs ayant donnd lieu 
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la croissance d6mesur6e des importations 
laiti~res au Nigdria sont les prix rdels fi l'importa-
tion (comme l'indique Nwoko, 1986) et l'dcart 
observ6 entre les taux de change officiel et rdel. 

L'accroissement du volume global (exprimd en 
EL) des importations laiti&cs par personne enre-
gistr6 entre 1972 et 1982 s'explique essentiellement 
par la baisse des prix rdels Al'importation et par la 
surdvaluation de la monnaie nationale nigdriane, 
Ces deux variables ont contribu6 i compenser le 
faible effet (statistiquement non significatif) de la 
chute de la production nationale par habitant, 

L'61asticitd de la r6ponse des variables 
(moyenne) 6tait de -0,78 pour les prix rdcls ai 
l'importation (valeur unitaire moyenne en dollars 
E.-U. par kg d'EL) et de 1,36 pour Ic facteur de 
distorsion du taux de change donn6 dans l'qua-
tion 6. L'61asticit6-prix de -0,78 n'est pas signifi-
cativement diffdrente dc celle de -1,1 rapportde 
par Nwoko (1986), m me si les prix i l'importa-
tion n'ont pas dtd ddtermin6s de la m~me mani~re 
et que les pdriodcs couvertes different dgalement. 

On peut donc dire que I'augmentation des 
importations laitires du Nigdria est dans une 
large mestire imputable A la politique 6cono-
mique suivie par le pays, mais non Aune politique 
prdcise d'importation laiti~re. Les mesures d'in-
tervention adoptdes concordent avec les objectifs 
ddclards du pays (elles tendent toutes Alimiter les 
importations) et sont compatibles les unes avec 
les autres. Leurs effets ont toutefois dtd contre-
carrds par le fldchissement des prix rdels des 
produits laitiers sur le marchd mondial et par la 
sur6valuation de la monnaie locale, consdquence 
directe de la politique du gouvernement, et non 
d'une politique laiti re prdcise. 

En ddpit des mesures restrictives adoptdes 
par le Nig6ria (mesures dont les producteurs 
laitiers locaux auraient dtd les principaux bdn6fi-
ciaires si elles avaient portd leurs fruits), les im-
portations laitires du Nigdria ont dtd stimul6es 
par la politique des changes du gouvernement qui 
favorise en gdndral les consommateurs, et en par-
ticulier ceux des zones urbaines du sud du pays. 
Une analyse plus fine s'av&e n6cessaire pour 
dtudier le lien qui existe entre les importations 
laiti res et la production locale de lait et pour 
vdrifier I'hypothse du cloisonnement des 
march6s, mais l'inadquation des donn6es dispo-
nibles n'a pas permis de se livrer Aune telle entre
prise dans le cadre de ia prdsente dtude. 

MALI: POURSUITE D'OBJECTIFS 
MULTIPLES 

Le Mali est un pays enclavd. Sa population,
trds clairsemde, tourne autour de 7 millions 
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d'habitants,dont 10t 15% viventdanslacapitale, 
Bamako. Le cheptel bovin national est estim6 i 
environ 5 millions de totes. Scion le Minist~re 
chargd du ddveloppement rural (1982), 41% de 
ces animaux vivent dans le sud du pays et dans la 
ceinture soudanienne, 35% sdjournent dans ie 
delta intdrieur du Niger et les 24% restants sont 
gdrds dans d'autres syst~mes pastoraux ou agro
pastoraux (von Massow, 1985a, p. 2et suiv.). 

Les circuits interrdgionaux de commerciali
sation du lait et des produits laitiers du pays sont 
encore plus ddfectueux que ceux du Nigdria. II 
n'existe par exemple, aucun syst~me de commer
cialisation du lait autour de Bamako (von Massow, 
1985a, p. 3; Kon6 et von Massow, 1986), alors que 
les effectifs bovins de la rdgion totalisent pros de 
140 000 totes. En gdn6ral, la production locale de 
lait est faible et seuie la pdriph6rie de Bamako 
commence As'orienter vers la spdcialisation. 

II ressort des estimations de la consom
mation par habitant que les r6gions pastorales 
disposent d'excddents !aitiers, encore que ces 
ressources ne soient pas commercialisdes. Les 
rdgions les plus d6ficitaires en lait sont la capitale, 
o6 la consommation de lait par habitant oscille 
entre 27 et 29 kg par an (von Massow, 1985a, 
p.8), certaines autres grandes agglomdrations, et 
la zone situde Al'extr~me sud du pays. Les impor
tations laitidres profitent essentiellement aux 
consommateurs de Bamako et des autres grandes 
villes du Mali. Au cours de la s6cheresse des 
anndes 1972-1974, des produits alimentaires 
d'urgence avaient dtd distribuds dans plusieurs 
rdgions du pays, y compris une assistance en 
produits laitiers fournie dans le cadre du projet 
"Food for Work". 

Les importations commerciales de produits 
laitiers sont passdes de moins de 1000 tonnes 
d'EL en 1968 A15 000-21 000 t d'EL, apr savoir 
atteint une pointe de 34 000 t d'EL en 1975 (von 
Massow, 1985a, App. 4). S'agissant de l'aide en 
produits laitiers, elle a atteint un sommet en 1974 
avec pros de 23 000 t d'EL, soit 43% des 
importations laitidres totales pour cette annde. 
Toutefois, depuis 1979, elle oscille entre 6000 et 
11 000 t d'EL' 8. Entre 1980 et 1982, le dcegr6 
d'autosuffisance en produits laitiers (moy.) du 
Mali correspondait A 0,85, et ,A0,79 si l'aide 
alimentaire est prise en consid6ration. Les impor

" Les deux valeurs extremes correspondent A deux 
anndes consdcutives et pourraient s'%-xpliquer par un 
retard d'exp6dition. En moyenne, le volume de
I'aide alimentaire s'inscrit dans une fourchette 
comprise entre 7500et 9200 td'EL. 



tations commerciales de produits laitiers reprd-
sentaient 3% de la valeur totale des exportations 
et fournissaient en moyenne 3,8 kg d'EL par per-
sonne aux consommateurs maliens (von Massow, 
1984a, App. 4). 

La politique d'importation laitiere du Mali 

Bien que les objectifs de la politique d'im-
portation laiti~re T) ne soient pas expressdmentporttionesojntlati~ as xprss~ent 
6noncds dans le Plan quinquennal dlabord par le 

Gouvernement malien pourlapiode 1981-1985 
(Gouvernement de Ia R~publique du Mali, 1981), 

les moyens d'action utilisds portent A croire que 
les pouvoirs publics ont le souci de sauvegarder 

leurs ressources en devises, de procurer au Trdsor 

des recettes ad6quates, et de contribuer, dans une 
certaine mesure au bien-&tre des consommateurs 
et des producteurs. Tout comme les autres produits 
importds au Mali, les importations laitires sont
mourtiseAau Malieesmportations latresson 
soumises aun regime ee licence et d'attribution 
de devises ainsi qute uneA 
(TVA), qui dtait de 11,11% en 1984 (Commerce 
int6rieur et prix, Bamako, communication per-
sonnelle). Paralllement i ces mesures, I'aide enproduits laitiers est utilis~e pour Ia reconstitution 
du laitns esrande late
ourreonestitun 

du lait dans les grandes laiteries modernis. 
Tout importateur agrisbdroit quotaa i un 

de devises qu'il est libre d'affecter diffgrents 
produits tant que Ia rdglementation en vigueur 
pour chacun de ces produits est strictement res-
pectde. Les produits alimentaires sont tous assu-jettis au paieinent d'une importante taxe it 

l'importation. Les taux appliquds aux produitsont 6t6 fixes en 1967 ,t15% de leur valeur it rim-
ont fids e e ler vlcurA lim-197 A 5% 

portation (c.a.f.) pour le beurre, i 25% pour lefrotag, e
0% ourtoulesautes rodits 

frotage, et A 10% pour tous les autres produits 
laitiers. En 1983/84, les droits de douane sur les 
importations dtaient de 40% sur le beurre et le 
fromage, de 10% sur le yaourt et de 5% sur le laitde consommation. 

La taxationd r s i a pL a ta xa tion d e s p ro du its AiIim porta tion peu t v~ser imobiliser des fonds, ou i pargner les res-
visr Amoblisrds fnds ou darger es es-

sources en devises du pays en limitant la demandede produits d'importation; elle peot dgalement 
ceviserosiniutan aent leuxobjctifs; et ne 

viser simultandment ces dux objectifs; et ellerecettes, 
peut enfin viser it protger I'industrie laiti~e 
nationale. Or, l'unique grande laiterie moderne 
du pays, I'Union laitiere de Bamako (ULB), ne 
vend pratiquement aucun produit d6rivd du lait, 
ses livraisons se limitant au lait de consommation 
et au lait cailld essentiellement reconstitus A 

Pour unc description plus complte de lapolitique 

d'importation laitire du Mali, voir von Massow 
(1985a, p. 13). 

partir de matires premirs importdes au titre de 
'aide alimentaire. 

Le lait en poudre et le lait concentrd ne sont 
pas commercialisds par le secteur priv6 puisqu'ils 
sont rdgis par un monopole d'importation 20 

accordd A une entreprise parapublique, la So
cidtd malienne d'importation et d'exportation 

(SOMIEX). Principal importateur malien de 
produits alimentaires qu'elle revend au d6taildans ses propres magasins, laSOMIEX a pour 

mission d'assurer en permanence I'approvision
nemenL de ses clients en biens de consommation debase a des prix raisonnahles (SOMIEX, Bamako, 

communication personnelle). Soumis B'appro

bation du gouvernement, ces prix sont uniformes 

sur toute Ntenduc du territoire national, quelles 
que soient du reste les diffdrences observ6es entre 
les cofits de transport et de distribution. 

Les deux produits laitiers commercialis6s par
la SOMIEX dans le cadre du monopole d'impor
tation qui lui a d accordd sont eux aussi soumis 

l'importation et de Ia 
TVA, mais Ades taux2 (55 F CFA par kg de 

poudre de lait et 44 F CFA par kg de lait concentrd) 
poudre delait e enparkgde la ncdutrepr6f~rentiels. II semble en outre qu'au plan du re
venu, les clients de la SOMIEX soient moins bien
lotis que les consommateurs de produits laitiers 
"de luxe" assujettis Aune taxation plus lourde 
(SOMIEX, Bamako, communication personnelle). 
Les objectifs poursuivis par la SOMIEX s'avrent 
donc queique peu ambivalents, puisqu'ils consistent 
d'une part Acontribuer au bien-dtre des consomd'npat onrbeauin-trdscnom
 
mateurs Afaible revenu par des subventions aux
importations et d'autre part i procurer des resiprain tdatepr rcrrdsrs
 
sources au Trdsor par le biais de taxes Al'importa
sourcnsaisoruale deaxesifWsttion. En raison du man que de donndes, il n'est 
malheureusement pas possible de calculer la 
contribution nette (ndgative ou positive) de ce 

monopole au budget national.Le tableau 8 prdsente les mesures appliqudes 
aux divers types de produits laitiers et les diffdrentesq a i d m o t c . I p a a t c a r m n uquantitds imiportdes. II apparait clairement que
les mesures d'intervention adoptdes par le Mali 
lesmesure dervention p aidans le cadre de sa politique d'importation lai
ti&e d6bouchent sur des contradictions. On ne 

contr6ler les importations et assurer le bien-tre 
du consommateur et du producteur (voir chpitre 
5, figures 5 et 6), puisque ces objectifs sont par 

21 Ccmonopole donncgalementilaSOMEXledroit 

d'autoriser des nr gociants privds Aimporter du lait en poudre et du lait concentr&. 

1 Taux de 1984; cette annde-l5, le taux de change dtait 
de IW00 F CFA pour 2,296 dollars E.-U. 
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Tableau 8. Produits laitiers imports par le Mali et mesures d'intervention dont ilsfont l'objet,1982. 

Type de produit Quantitds importdes
laitier 

(t d'EL) 

Lait en poudre 17 960 
et laitconcentrd 

Produits de luxe 2 2 872 

Lait en poudre 5 855 
dcrdmd et huile 
de beurre 

(aide alimentaire) 

Projet aide 2 889 
alimentaire 

Toutesimportations 29576 

confondues 

(%) 
Mesures d'intervention 

60,7 Monopole d'importation octroyd 
AIaSOMIEX 

Droits d'importation respectifs de 
55etde44FCFA/kg 

Fixation du prix de ddtail 

9,7 

19,8 

Droits d'importation 
(5-40% de la valeur c.a.f.) 

"Imp6t sur les ventes" 
Projets de ddveloppement de 
laproduction laiti re 

Fixation du prix de ddtail 

9,8 Distribution ciblde 

100,0 Taxesurlavaleurajoutde 

Rdgime des licences d'importation 
Attribution de devises 

Objectift 

Contrle des importations 

Contr~le des importations 

Ddfense des intdrts 
du consommateur 

Crdation de recettes fiscales 

Crdation de recettes fiscales 
Ddfenses des intdrdts du 
producteur et du 
consommateur 

Ddfense des intdrdts "u 
consommateur 

Ddfense des intdrdts du 
consommateur 

Crdationderecettesfiscales 

Contr6le des importations 
Contr~le des importations 

Ces objectifs correspondent Aceux qui dtcoulent logiquement des effets attendus des mesures adopties. 

2 Y compris le lait frais, lebeurre, le fromage etle yaourt. 

Sources: Elabord par I'auteur sur labase des donn~es fournies par Annuaires FAO de la production (diverses 
anndes), FAO (1984a), laSOMIEX (communication personnelle) et diverses autres sources ABamako. 

nature incompatibles les uns avec les autres et que 
la r6alisation de l'un implique le renoncement A 
l'autre. 

On assiste A une situation conflictuelle 
lorsque le prix de vente au d6tail d'un produit 
faisant l'objet d'un monopole Al'importation est 
fixd par I'Etat: la limitation des quantitds im-
portdes propulse les prix Ala consommation Aun 
niveau supgrieur aux cours du marchd (A moins 
d'appliquer ia restriction de manire non restric-
tive, auquel cas elle devient superflue par ddfini-
tion) alors que la fixation des prix de d6tail A 
un niveau inf~rieur aux cours du march6 profite 
aux consommateurs. Ce paradoxe manifeste 
s'explique en partie par l'uniformitd des prix 
d6crdtde par le gouvernement pour 'ensemble du 
pays, malgrd les dcarts substantiels qui s'observent 
au niveau des frais de transport. Cela signifie que 
les consommateurs des r6gions facilement acces-
sibles subventionnent ceux des zones les plus re-
culdes du pays. Mme dans ces conditions, le 
monopole ne devrait s'appliquer qu'aux zones oit 
les cofits d'exp~dition des produits sont infdrieurs 

aux frais d'acheminement des produits sur 
Bamako, puisque les prix de detail pratiquds 
par la SOMIEX sont fixds A un niveau supposd 
couvrir les frais de transport des produits rendus 
Bamako. 

Effets de la politique d'importation 
laitire du Mali 

von Massow (1985a) a 6tudid de mani~re 
d6taille les effets de la politique du Gouverne
ment malien en matibre d'importations laitires; 
les principaux r6sultats de ses travaux mdritent 
toutefois d'dtre reconsiddrds. En premier lieu, le 
calcul du rdsidu (chapitre 6) ne d6montre gu6re 
l'incidence des politiques appliqudes et des autres 
facteurs pertinents sur les importations laiti6res. 
Avec un taux de croissance annuel de 0,3% seule
ment entre 1972 et 1982, I'augmentation des im
portations commerciales a W lgrement en deqA 
des 1% qui devraient normalement 8tre induits 
par 'accroissement de la population et du revenu 
et par la chute de la production int6rieure par 
habitant. Mdme ajustde pour tenir compte des 
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effets de lischeresse ayant scvi au Sahel (li 
valcur 1972-1974 a did remplacde par une valeur 
tendancielle pour la periode 1968-1982), lavaria-
tion non cxpliqudc des importations laitires ne 
s'6lve qu'i + 2,2 par an (voir tableau 4). 

Une analyse plus fine produit par produit 
r vle qu'au Mali, Ic prix de vente des produits 
laitiers import6s i0tait g6ndralement infcrieur 
aux prix du march3 int~ricur (en F CFA par kg 
d'EL), cc qui fail qu'en intervenant dans lifixa-
tion des prix de detail, I'Etat malien accordait une 
subvention de fait aux consommateurs. Les prix 
de detail du lait conccntrt ct du lait reconstitud 
(en F CFA par kg d'EL) sont galement inf6rieurs 
aux prix c.a.f. i l'importation, mmc non dimi-
nuis des frais ietransport. Lorsque ces frais sont 
pris en consideration, li1gdre taxation frappant 
les consomniateUrs ielait en pudre se trans-
forme en u1rc subvention de fait (von Massow, 
1985a, p. 27). 

On ne dispose d'aucune donn6e sur limani&e 
dont liSOMIEX exerce Ic monopole dont elle 
jouit en maticre d'importations de produits 
laitiers. II apparait toutefois que lIaconsom-

diffdrentes qiant i I'Nlasticitd-prix des produits ct 
A1'6lasticit&prix croisde de la demande. Ce calcul 
du -bien- tre" du consommateur i permis de 
conclure que l'amlioration globale de lirente du 
consommateur induite par lipolitique d'importa
tion laitirc du gouvernement est relativement 
faible. IIapparait done quce si Ics pouvoirs publics 
avaient eu pour objectif de contribuer au bien
tre du consommateur de produits laitiers im

portds, ils ont &chou dans li mission qu'ils 
s't ie:it assign&c. 

Cette assertion perd de sa validitd lorsqu'on 
examine les effets de liapolitique d'importation 
laitibrc du Mali sur lidistribution des produits 
laitier.s. Puisque l'uniformisation des prix ne 
tient aucun compte des diffdrences qui existent au 
nivcau des frais de transport et iedistribution, 
l'importance des subvcntions dont b~n6ficient les 
produits laiticrs importds vendus par liSOMIEX 
augmcnte avec l'loignement des rdgions par 
rapport itl Bamako dans le sens nord-est. von 
Massow (1985a, p. 7) a estim6 qu'environ 60% 
des produits laitiers importds par la SOMIEX 
dtaient consommes itBamako. Pour ce qui est des 

mation ties produits laitiers imports par lit 40% restants, lipolitique suivie par les pouvoirs 
SOMIEX sitbit l'influence conjug'ide de deux 
facteurs agissant en sens inverse. II s'agit, d'une 
part. du regime de l'attribution de devises (fi-
gure 7) qui, appliqud de mani re restrictive, 
contribue L la r6duction des importations et 
partant '5un recul du niveau de vie des consom-
mateurs; ct d'autre part, de lisubvention des prix 
de ddtail qui se traduit par une stimulation des im-
portations et par tine amclioration de liqualitd de 
livie des consommatcurs (figure 6). 

Certains indices portent icroire que les prix 
de ddtail pratiquds par laSOMIEX ont rdellc-
ment contribud i stimuler lhtdemande, mais que 
les quantitds import~cs dans le cadre du mono-
pole dont jouit cette entreprise narrivent pas A 
couvrir les bcsoins du pays. Cc ddficit de l'offre 
par rapport itlhidemande a favorisd l'mergence 
de circuits clandestins d'importation de lait en 
poudre et de lait concentrd, circuits dont le dyna-
misme pourrait 6galement s'expliquer par les dis-
parit s regionales relatives aux coots du transport. 
En effet, ccux-ci sont si faibles dans les r6gionis 
mdridionale et occidentale du pays qu'il cst diffi-
cile aix opfrateurs de resister A latentation de 
briser le monopole de lhtSOMIEX et le syst~me 
d'uniformitd des prix qui luifait pendant. 

L.VOltution de larente do consommateur a 
dtd estiminc par von Massow (1985a, p. 34 ct 
suiv.), qui a adoptd l'approche thdorique illustrde 
Ahla figure 6 (subvention aux importations/droits 
de douane) tout en s'appuyant sur des hypothises 

publics se traduit donc dans les faits par Lin 
accroissement substantiel des subventions ac
corddes aux consommateurs des rdgions du nord 
et de l'est les plus dloignides de Bamako, Aicause 
des coits dlevds do transport. 

Par ailleurs, malgr6 leur haute valeur nutri
tive, le lait et ses ddrivds sont rarement considdrds 
comme des denr~es de premiere ndcessit6 au 
Mali. L'alimentation de base des couches sociales 
les plus d6favorisdes est gd6nralement constitu6e 
de c6rdales (y compris le riz), et non de produits 
laitiers, en particulier dans les zones urbaines et 
dans les r6gions mdridionales et occidentales du 
pays oi lhist.bsistance repose sur l'agriculture 
plut6t que sur WI61evage. Cela signifie que la poli
tique d'importation laiticre mise en oeuvre par le 
gouvernement est sans effct sur les couches les 
plus pauvres de lipopulation. 

II apparait ainsi que lacrainte exprimde par 
de nombrcux gouvernements africains que 
l'augmentation du prix des produits alimentaires 
aurait des cons6quences dramatiques sur le 
niveau de vie des couches les plus ddfavorisdes 
de leurs socidt6s doit faire l'objet d'un examen 
approfondi, ds lors qu'il s'agit du lait et de ses 
d~rivds. De fait, I'Etat malien ne semble gure 
pr6occup6 par cette question, puisqu'il continue 
d'imposerdesdroitsdedouanesurtouslesproduits 
laitiers importds, pour renflouer ses caisses. 

Outre le bien-dtre du consommateur, la poli
tique d'importation laitiire adoptde par ieMali 

42 



poursuit dgalement deux objectifs implicites, h 
savoir la mobilisation de recettes fiscales et la 
limitation des importations. Cependant, malgrd 
la politique restrictive mise en oeuvre par le gou-
vernemcnt, le lait en poudre et le lait concentr6 
continuent a entrer ill6galement dans le pays et il 
y a tout lieu de croire que cette politique ne cadre 
pas avec les objectifs poursuivis. 

Ainsi, alors que le Nigdria offre I'exemple 
d'une politique d'importation laitiire cohdrente 
mais rendue inopdrante par les interventions de 
I'Etat dans d'autres domaines (taux de change, 
par exemple), le cas malien se caractdrise quant A 
lui par l'incompatibilitd interne des objectifs 
poursuivis en matire d'importations laiti&es. De 
fait, ces contradictions internes sont tellement 
aiguds qu'elles dquivalent au fond Ane pas avoir 
de politiques du tout. 

Utilisation de 'aide en produits laitiers au Mali 

Mise en place en 1967 grfice AtI'aide 6trangire, 
I'Union laitire de Bamako (ULB) constitue le 
principal organisme de ddveloppement de I'in-
dustrie laitire au Mali. Elle ne posside qu'une 
seule grande laiterie moderne dont la capacitd 
journalibre de transformation est de 10 000 litres. 
Situde A Bamako meme, cette unitd de pro-
duction est entrde en fonctionnement en 1969. 
L'ULB a la double mission de contribuer au ddve-
loppement de la production laitire des syst~mes 
pastoral et agropastoral, et d'assurer aux consom-
mateurs urbains un approvisionnement quantitati-
vement addquat en lait et en produits laitiers et A 
tr~s bon marchd (voir Kon6, 1983). 

Entre 1969 et 1974, la mati~re premiere uti-

lisde pour la reconstitution du lait dtait fournie 

par le Programme alimentaire mondial, et les re-

cettes r6alisder devaient essentiellement servir 

A promouvoir le ddveloppement de l'industrie 

laiti~re, par le biais de crddits allouds au Centre 

de recherche zootechnique de Sotuba 22 (FAO, 
1978c, p. 18). 

Depuis 1984, la CEE fournit chaque ann6e 
au Gouvernement malien 600 t de lait en poudre 
6crdmd et 200 t d'huile de beurre, au titre de l'aide 
alimentaire. Ces produits sont revendus AI'ULB 
au prix de 95 F CFA le kg de lait en poudre 
dcrdmd et de 235 F CFA le kg d'huile de beurre. 
Les recettes provenant des ventes (104 millions de 
F CFA par an) sont vcrsdes A la Commission 
nationale d'aide aux victimes de la sdcheresse qui 

22 Le programme de croisement de races mis en oeuvre 
t la Station est centrd sur la production d'une nou-

velle race bovine issue t50% de la Montb6liarde, Ap25% du Zdbu Maure et A25% du N'Dama, aux fins 
de diffusion (INRZFH, communication personnelle). 

fonctionne au scin du Minist~re de l'intdrieur, 
mais I'affectation de cc soi-disant 'fonds de 
compensation" Acette structure a t6 soumise A 
une rendgociation en 1986. Au cours de cette 
m~me annde, un imp6t sp6cial de 33,39%applicable 
aux jeunes industries dtait venu grever les bdnd
fices de I'ULB. On pr6voit qu'A long terme cet 
imp6t finira par fral ?cr 50% des b6nLdfices des 
industries naissantes. 60% des b6ndfices nets 
d'imp6ts rdalis6s par I'ULB sont affectds A la 
Station de recherche de Sotuba, 35% au fonds 
d'investissement de I'ULB et les 5% restants Aun 
fonds de sdcuritd sociale (ULB, Bamako, commu
nication personnelle). 

Fixds en 1982 par une directive gouverne
mentale, les prix officiels du lait vendu par I'ULB 
sont de 110 F CFA le litre (prix de gros sortie usine) 
et d A- F CFA le litre (prix de d6tail). Si l'on 
compare ces prix A l'Nquivalent du prix francofrontibre du lait reconstitu6, on s'aperqoit que ie 
prix de gros du lait reconstitud reprdsentait res
pectivement 76% et 73% de i'6quivalent estimd 
du prix franco fronti&e pour les anndes 1982 et 
1983 (von Massow, 1985a, p. 27). II apparait done 
clairement, que m~me si l'on fait abstraction des 
frais affdrents A leur transport, les prix Atla 
consommation des produits vendus par I'ULB 
b6ndficient d'une subvention de l'Etat. 

Le prix de vente du lait reconstitud permet 
dgalement de d6terminer la comp6titivitd de 
I'aide alimentaire par rapport Atla production 
nationale. Les ventes de I'ULB sont circonscrites A 
la zone situde aux alentours immddiats de Bamako. 
Selon la saison, les d6taillants de Bamako vendent 
le lait frais t 200-225 F CFA le litre, soit pros de 
deux fois le prix de ddtail pratiqu6 par I'ULB (von 
Massow, 1985a). Cet dcart s'explique par la qua
litd m6diocre du lait reconstitu6, encore que le 
Gouvernement malien n'ait jamais fixd un prix 
addquat pour la vente de d6tail des produits de 
l'aide alimentaire. Cette situation profite certes 
au consommateur mais elle est sans effet immddiat 
sur ]a production locale, puisque le lait frais et le 
lait reconstitud par I'ULB sont vendus Ades clien
tles diffdrentes, c'est-A-dire que le marchd est 
fragmentd entre deux groupes de consommateurs 
(voir aussi Kond et von Massow, 1986). 

Les efforts fournis par l'ULB pour stimuler 
la production locale de lait n'ont pas encore port6 
leurs fruits. Ses deux centres de ramassage ADia
lakoroba et ABankoLriana (situds Aune soixan
taine de km de Bamako) fonctionnent nettement 
en dessous de leur capacitd et cela, uniquement 
pendant ia saison des pluics. Dans les deux zones, 

les prix i Ia production sont i es plus bas de ceux 
pratiquds dai.s la region et les producteurs se 
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plaignent de l'irrdgularitd des services fournis 
(Kond et von Massow, 1986). De ce fait, le lait 
localement produit ne repr(sente qu'une partie 
n(gligeable des livraisons totales de I'ULB (von 
Massow, 1985a, App. 8). Depuis quelque temps, 
cette structure a entrepris de s'approvisionner 
directement aupr~s de la nouvelle coopdrative 
laitire d. Bamako (COLAIBA), ob le prix au 
producteur (225 F CFA le litre) est significative-
ment plus dlevd que celui payd dans les centres de 
ramas~age, encore qu'il se fonde sur l'offre d'une 
quantitd minimale de lait. 

L'acc~s i des produits laitiers fournis au titre 
de l'aide alimentaire a incit6 I'ULB A mettre en 
veilleuse ses activit(s locales de ramassage du lait. 
L'ULB en est m~me arrivde au point de recourir 
6 des importations commerciales de lait en 
poudre et d'huile de beurre, sous prdtexte que les 
producteurs locaux n'arrivaient pas 6 faire face 6 
ses besoins, encore que cet argument ne rdsiste 
pas 6 l'analyse. En effet, les livraisons croissantes 
fournies 6 la COLAIBA de mnic que les ridsultats 
de I'enqute men&e par Kond et von Massow 
(1986) prouvent irrdfutablement que lia zone dis-
pose d'un important potentiel de production lai-
titre et qu'il suffit de le stimuler et de lui trouver 
des ddbouch~s appropries pour qu'il se r6alise. 

Les fonds provenant des ventes cffectudes par 
I'ULB ont dgalement eu trcs peu d'effet stir lc di:ve-
loppement de la production laitire, vu que les 
travaux de croisement men6s par la Station de 
Sotuba n'ont pas encore produit de r(sultats. Les 
montants affectds au ddveloppenient de la pro-
duction laititre ne repr6sentent qu'une portion 
infime des bdn(fices rdalis(s sur lhtcominercialisa-
tion de I'aide en produits laitiers, la majeure partie 
de ces gains dtant utilisde 6 d'autres fins. Stir 
chaque litre de lait reconstitu i partirde produits 
importds au titre de I'aide alimentaire et vendu en 
gros 6 110 F CFA, 49 F CFA (44,5%) sont utilisds 
pour couvrir les coots de transformation, et 21 F 
CFA (18,2%) pour l'acquisition de matires pre-
mi(res (ces 20 F sont verses au fonds dit de "compen-
sation"), 20,5 F CFA (18,6%) vont au fisc (en 
supposant un taux d'imposition de 501%), et 12,3 F 
CFA seulement revientnt A lIt Station dc re-
cherche de Sotuba pour financer Icddveloppement 
de la production laitirc. Ce dernier montant ne 
reprdsente que II'Y/ du prix de gros du lait ou 
30% du bndfice rtialisd avant prdlcvement de 
l'imp6t. M(me en admettant que lIt totalitd des 
investissements tie I'ULB (les 7,2 FCFA restants) 
profitent 6ilong termc aux producteurs, les mon
tants consacrds lIa promotion de lht production 
laitire restcraient infdrieurs 6 la moiti6 iles 
bdn6fices rdaliyds avant prlvenment de I'imp6t. 

Les effets de I'aide alimentaire et 
lesperspectivesd'avenirdusecteurlaitierauMali 

Le recours A l'aide alimentaire pour pro
mouvoir le ddveloppernent de l'industrie laiti re 
au Mali n'a donnd que des rdsultats mitigds. Bien 
que I'ULB ait pu dans le temps assurer aux popu
lations urbaines un approvisionnement suffisant 
en lait et en produits laitiers et Ades prix artificiel
lement bas, on peut Abon droit se demander si sa 
production actuelle, qui fournit 10 kg d'EL par 
personne et par an aux habitants de Bamako, 
peut 6tre considdrde comme "suffisante". En 
outre, dtant donnd la technologic actuelle de 
production employde par I'ULB, le prix de gros 
rdel du litre de lait revient 15 F moins cher que 
le coAt du lait en poudre et de l'huile de beurre 
commercialement importds, abstraction faite de 
toute marge bdndficiaire (von Massow, 1984a, 
p. 48). Avec une consommation annuelle de 
10 kg de lait ULB, la population urbaine de 
Bamako bdndficie en moyenne d'une subvention 
de 150 F CFA par an et par personne grfce AI'aide 
6trang~re en produits laitiers. 

Par contre, l'aide alimentaire ne semble pas 
avoir profit( aux producteurs de lait des environs 
de '3amako, encore que le cloisonnement des 
marches les ait mis 6 I'abri d'une d(pression de la 
production induite par li chute des prix A Ia 
consommation. Toutefois, le refus catdgorique de 
I'ULB d'amiliorer ses circuits de ramassage du 
lait local contribue indirectement 6 d6courager 
les producteurs. En outre, l'appui financier 
accordd 6 it Sotuba tarde i se concrdtiser par 
I'am6lioration g~n(tique des troupeaux puisque 
lIt diffusion de varidt~s crois:es prdvue dans le 
cadre de ses activit(s cst jusqu'ici dcmcurde lettre 
morte (Kon6 et von Massow, 1986). 

Dans le passd, Ic Gouvernement malien avait 
ddcidd de ne pas trop se rn(ler des activitds de 
I'ULB, tout en pr(:levant une partie substantielle 
des bdndfices rdalisds au titre de li commerciali
sation de I'aide alimentaire, et en affectant celle
ci Ad'autres secteurs. 11semblerait toutefois cue 
les choses aient changd depuis 1986. En fixant des 
quantitds minimales 6 l'achat et en payant des prix 
r~mun6rateurs aux producteursafin de les encou
rager 6 livrer leur lait directement Asa laiterie, 
I'ULB a fait un pas dans une nouvelle direction. 
Lc gouvernement devrait t:galement revoir sa 
politique tendant 6 exercer des ponctions sur les 
recettes 23 de cctte entreprise afin de contribuer 
au d~veloppenicnt de l'industrie laiti~re. 

.
23 L'utilisation des fonds g~ndrds par I'aide en produits 

laitiers est exaniinde dans Kond et von Massow (1986). 
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8. RESUME ET CONCLUSIONS
 
LES PROBLEMES 

Lorsqu'on les interroge sur les importations 
laitires de leur pays, les autoritds africaines se 
ddclarent souvent prdoccupdes par la degradation 
de leur autosuffisance en produits laitiers et se 
disent prdtes Atout mettre en oeuvre pour inverser 
cette tendance. Les 6changes de vues ainsi amorcds 
d~bouchent presque toujours sur le problme des 
interventions de l'Etat et sur la question de I'effi-
cacitd des politiques laiti res mises en oeuvre par 
les pays africains. IIapparait en effet qu'avec les 
donnes actuellement disponibles et les m~thodes 
gdndralement appliqudes, il n'y a pratiquement 
aucune chance que ces pays puissent dlaborer des 
politiques susceptibles de mener au succ~s. Ces 
contraintes sont examinees dans le present rap-
port et nous espdrons que l'analyse pays par pays 
et les dtudes de cas effectudes ici permettront de 
jeter la lurni~re sur le probkme des importations 
laiti& es de I'Affique subsaharienne et les questions 
connexes. 

Les importations de produits laitiers constituent 

pros de la moitid de la consommation totale de lait 

de I'Afrique de I'Ouest et de l'Afrique centrale, et 

environ 30% de celle de I'ensemble de i'Afrique

subsaharienne. L'aide dtrangre en produits 

laitiers reprdsente i peu pros la moitid des impor-

tations laitires de I'Afrique de I'Est, et un peu 

moins d'un quart de celles de I'Afrique sub-

saharienne. Toutefois, le volume des impor-

tations laitires (commerciales ou non) varie 

considdrablemcnt d'un pays AI'autre. Les contextes 
dconomiques dans lesquels s'effectuent ces 
importations prdsentent dgalement d'importantes 
disparitds. 

Dans la plupart des Etatsc6tiers de 'Afrique 
de l'Ouest et de I'Afrique centrale colonis6s par [a
tsd-tsd, la consommation de lait par personne est 
faible et est en majeure partie assurde par les 
importations laiti~res. Ces pays sont relativement 
riches et parviennent Acouvrir au moins A90% 
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les besoins thdoriqpes de leurs populations en 
calories. Plusieurs autres pays demeurent cepen
dant tributaires des importations laiti res, et plus
particuli~rement de l'aide en produits laitiers, 
pour couvrir leurs besoins en lait et bon nombre 
d'entre eux connaissent dans i'ensemble des pro
blme dconomiques relativement s~rieux. La 
plupart des Etats de ces deux groupes ont vu leurs 
importations laitires augmenter pendant les 
anndes 70 et au debut des anndes 80, et souvent A 
un rythme annuel dgal ou supdrieur A10%. 

L'essentiel des produits import~s dtant 
constitu6 de poudre de lait et/ou de lait concentrd, 
les importations laiti6res de l'Afrique sub
saharienne devraient 8tre classdes dans la catd
gorie des produits de premiere ndcessitd plut6t 
que dans celle des produits de luxe. Outre ia part
croissante des produits de base importds dans la 
consommation laitire totale, c'est ce facteur qui 
justifie les inquidtudes des gouvernements devant 
la ddgradation grandissante du degrd d'autosuffi
sance en produits laitiers de leurs pays respectifs. 

L'objectif d'autosuffisance en produits laitiers 
de base peut tr~s bien se justifier d'un point de 
vue politique, sans pour autant constituer un ob
jectif dconomique rationnel. Sapoursuite peuten
 
effet ddboucher sur des pertes dconomiques im
portantes et sur le gaspillage des maigres res
sources disponibles,Amoinsquelepaysconcernd
 
ne b6ndficie d'un avantage comparatif certain en
 
matibre de production laiti.re.
 

Cet avantage comparatif peut se mesurer au 
rapport entre le cofit de la production intdrieure 
et le prix franco fronti~re dquivalent. La m~thode 
et les donndes requises pour effectuer ce calcul 
sont Ala porte de tout gouvernement africain 
souhaitant les utiliser dans l'diaboration de sa 
politique laiti~re 24 . Les exemples du Mali et du 
24 Voir 

24Vir'explication thdorique de ce calcul Ala page 17du chapitre 4 et I'exemple pratique aux pages 43 et 44 
du chapitre 7. 
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core lam meailleur marlitd eremettntdeenpouvoirs publics. II apparait galcment que 

Nigdria rdv~Ient toutefois qu'on ne peut se 
contenter d'une seule mesure globale ici. En 

effet, les diffdrences qui existent entre les 
systimes de production, les frais de ,,,2.4rt, 
et les revenus et les gofits des consommateurs 

contribuent souvent i cloisonner les marclis 

intdrieurs, ct le calcul de I'avantage comparatif 
doit tre ajustd en consdquencc. 

Le cloisonnement des marchids peut dd-
boucher sur une situation obi les importations lai-

ti~res n'entrent pas en compdtition directe avec la 

production nationale de lait, comme c'est le cas 

au Mali, ou ne concurrencent celle-ci que dans 

certaines rdgions seulement (cas du sud du Ni-

gdria). LA encore, la politique ai suivre devrait 
s'appuycr sor one estimation approprie dep 

l'avantage comparatif. II faudra toutefois dans c 
processus vciller i faire Ia distinction entre. par 

exemple, les rdgions c6ti&res, oi les importations 
relativement meilleur marchd permettent de 

Bien que nous n'ayons pas pu analyser en 
ddtail les causes profondes du recul de I'autosuffi
sance en produits laitiers des pays autres que le 

Mali et le Nigeria, une description pays par pays 
des divers facteurs responsables de l'accroisse

ment des importations laitiires entre 1972-1974 
(moy.) et 1980-1982 (moy.) a ndanmoins dtd 

effectude dans Ic present ouvrage. L'augmenta

tion rdelle des importations laitircs commerciales 

durant la pdriode consid r6e a d'abord dtd 

comparde Aun chiffi c th6orique calcul6 en fonction 

des modifications de la population et de l'6volu

tion des revenus et de la production nationale de 

lait, et tout rdsidu entre la croissance rdelle et la 

croissance calcul6e a dtd attribud A l'influence 
d'autres facteurs. ¢'ette approche a permis d'dtablir 

que sur un total de 32 pays d'Afrique sub
saharienne,importations19 ont connu unimputableaccroissementaux deleurs laiti~res prix 
intrieurs et i Ia politique adopte par les 
itrer tAl oiiu dpd a e 

couvrir la quasi-totalit de Ia dcmande en 
produits laitiers, et lesautres rgions du pays 
dotves d'un bon potentiel de production qu'il 
convient de stimuler par un programme regional 
de dveloppement laitier. Mmc s'il existe un 
hiatus entre les ambitions d~clar~es des pouvoirs 
publics et le taux d'autosuffisance globale du 
pays, ces derniers pourront toujours se targuer 
d'a.'oir rdussi Afournir aux consommateurs le lait 
le moins cher possible, tout en sauvegardant les 
intdrdts des producteurs. 

L'analyse thdorique et 1'tude de l'exp6-
rience du Mali ont I'une et l'autre rdv61d que l'uti- 
lisation de I'aide alimentaire peut soulever un 
certain nombre de problmes. Premirement, si 
I'aide en produits laitiers vise exclusivement les 
consommateurs Ics plus d6favorisds de la soci6td, 

il convient de la cibler sur ces catdgories de 
consommateurs ou sur certaines rdgions bien dd-
finies, afin d'vit,:r les effets antistimulants 
qu'elle pourrait aoir sur la production locale de 
lait. Si malgrd tout I'aide en produits laitiers entre 
en concurrence avec la production locale, son prix 
de vente au ddtail doit tre fixd de sorte Acorres-
pondre au prix franco frontiie dquivalent ou au 
prix A l'importation libre de toute distorsion. 

Deuxi~mcmcnt, si I'aide en produits laiticrs est 
utilisde pour stimuler Ie ddveloppement de I'in-
dustrie laitire nationale, son prix de vente doit 
6tre fixe de sorte "icorrespondre au prix de ddtail 
(libre de toute distorsion) des importations 
commerciales ou au prix franco frontire dqui-
valent de ces produits, afin de rdaliser des recettes 
qui seront investies dans les projets d'expansion 
de la production laiti~re. 
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pendant toute une ddcennie, I'accroissement 
annuel des importations laitieres dtait supdrieurA 
10% dans pr.; d'un tiers des 32 pays considdrds. 

Nous avons dgalement tentd d'expliquer 
I'augmentation des importations laitires et la 
fluctuation du degr6 d'autosuffisance en termes 
de variation du rapport entre les cours interna
tionaux et les prix intdricurs. Mais bien que les 
prix internationaux aient davantage ilchi ou 
moins augment6 que leg prix intdrieurs, aucune 
relation statistiquement significative n'a pu tre 
mise en dvidence pour la plupart des produits ou 
des pa, s pour lesquels on disposait de donndes. 

LES POLITIQUES 
D'IMPORTATION LAITIERE 

Les politiques d'importation laiti re font 

appel A diffdrents moyens d'action que nous 
avons ddcrits de manire assez d6taillde, en m~me 
temps que les objectifs qui les sous-tendent. Deux 
grandes conclusions se d6gagent de cc chapitre. 
Les objcctifs poursuivis par I'Etat peuvent 6tre 
aussi incompatibles les uns avec les autres que les 
moyens d'action utilisds pour les mettre en 
oeuvre. Les gouvernements devraient done s'ef
forcer d'identifier les avantages relatifs de ceux de 

leurs objectifs qui entrent en conflit. Deuxi~me
ment, I'incidence de la politique laitiire est li.e A 
la mise en oeuvre de diverses mesures d'interven
tion, y compris ccllcs qui sans pour autant viser le 
secteur laitic,, exercent n, anmoins une influence 
indirecte sur'elui-ci. Une analyse politique qui se 
veut exhaustive devra par consdquent ddpasser 
le champ limitd des mesures d'intervention en 
cause. 



Etant donnd l'hdtdrog6nditd des politiques 
laitires des diffdrcnts pays couverts, I'analyse 
effectude ici n'a portd que sur les effets de me-
sures sp6cifiques d'intervcntion, dans Ic cadre de 
1'Ntude pays par pays. Toutefois, une analyse 
exhaustive des effets des trains de mesures poli-
tiques a pu 6tre mende i I'occasion des deux 
dtudes de cas. Par ailleurs, dtant donnd I'in-
fluence quc lIt patite des mcnnaies est cens6e 
avoir slir les importations laitiircs de nombreux 
pays du sous-continent, les dcarts entre les taux 
de change officiel et rdel enregistrds entre 1972 
et 1982 ont dtd intigrds dans la rdgression du 
volume des importations laitires par personne 
stir la production nationale de lait par personne 
et Ics prix rdels Li l'importation des produits 
hiitiers. 

Les rsultats obtenus (voir tableau 6) corroborent l'hypothc~se scion laquelle hi de:prcssion
borct Pypoh~scseln ddresionlquele l 

des prix internationaux des produits laitiers t la 
survaluation des monnaies ont eu, sur l'augmen-
tatiotk des importations dc produits laitiers, une 
plus forte influence que Ics diverses politiques 
(d'importation) laitires adoptes par les gou
vernements. Cette conclusion s'applique particu-

lirement au Nigria et i un certain nombre 

d'autres pays d'Afriquc subsaharienne, ycompris 

quelques-uns des plus grands importateurs de 

produits laiticrs du continent. 


Considdrd sous I'angle de la mise en oeuvre 

d'une politique d'importation laitire, l'exemple 

du Nigdria est dgalement digne d'intdr6t. Bien 

que les objectifs d6clarcs decc pays soient compa-

tibles avcc les mesures d'intervention adoptdes, 

aucun effet significatif ne se d(gage de cc rapport 

d'harmonie. Cette situation ddcoule d'un dds6-

quilibre entre les poids relatifs des divers moyens 

d'action utilisds, dtant entendu qu'une taxe Ll'im-
portation de prcs de 40% ne peut en aucune faqon 
compenser les effets du bas niveau des cours 
mondiaux et dc i surdvaluation des monnaies. 

II ne nous a pas dtd possible de determiner 
l'impact de li politique laitire du Nigdria sur sa 
production intdrieure de lait dans le cadre de la 
prdsente idtude. II semble ndanmoins certain que 
la proportion d1evdc des importations laiti~res 
(prs de 50%) dans la consommation ait eu un 
effet ddpressif sur le ddvcloppement de la pro-
duction nationale de lait. L'absence de preuves 
empiriques pour idtayer cette these pourrait 
tdmoigner de la m(diocritd des donndes sur la 
production laitit-re au Nigeria et d'un certain 
cloisonnement des marchds imputable aux gotts 
des consommateurs et aux problmes de transport, 
mais cette question mdrite de faire l'objet d'd-
tudes plus approfondies. 
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La politiquc Wimportation laitikre du Mali se 
distingue de celle du Nig(:ria par la complexit6 de 
ses objectifs et des mesures d'intervcntion utili
sdes pour sa mise en oeuvre. Alors que le Nigdria 
applique une politique cohrente - bien qu'ineffi
cace - en mati~re de contr6le des 6changes et de 
mobilisation de recettes, lc Mali, pour sa part, 
poursuit des objectifs incompatibles les uns avc,. 
lesautres, confus pour la plupart, mais qui trouvent 
leur expression dans Ics politiqucs mists en oeuvre 
par les pouvoirs publics. Cette attitude se traduit 
dans I'ensemble par une strat6gie assimilable au 
non-interventionnisme intdgral, Licela pris que 
les cofits administratifs et sociaux d'une telle 
politiquc d6passent probablement les avantages 
qui en ddcoulent. Nous n'avons certes pas rdussi A 

quantifier de rnanire prdcise les cofits et les avan
tages globaux de Iat politique Iaiti~re du Mali; 
touwcfois, malgr6: Ics d~clarations du gouverne
t efois, acgrdles d 6lrtondii gorement tcndant Liaccr(:diter Iat thisc contraire, force 
nous est de reconnaitre que cette politique nia pas 

t ulMt pro ucon matesAu Mali, Iat production laiti~rc est assur(:e 

par le systme pastoral nomade du nord, oduIa 
subsistance se fonde sur le bmtail et les produits 
animaux, et par le systme mixte agriculture
6levage qui pr(domine dans le sud du pays. 11 
semble Lpeu pros certain que l production de lait 
issue du syst~me pastoral n'a pas dtd affecte par 
les importations laiti&es et que les effets sur les 
producteurs du sud du pays ont 6t6 insignifiants 
ou indirects. Ce cloisonnement strict (du moms 
en apparence) des marchds s'explique par l'ina
ddquation de I'infrastructure disponible et des 
syst~mes de distribution utilisds et par la prdfd
rence des consommateurs pour le lait frais par 
rapport au lait reconstitud, prcdfidrence dont t6
moigne la diffdrence des prix de ces deux produits 
i Bamako. 

Le Mali avoulu se servir de I'aide alimentaire 
pourddveloppersaproductionlocaledelait,mais 
les objectifs dt; jiogramme, pourtant technique
ment rationnels, n'ont pas pu se rdaliser pour trois 
raisons fondamentales. Premitrement, au lieu de 
vendre les produits laitiers fournis au titre de 
I'aide alimentaire Ai1'Nquivalent de leur prix de 
ddtail franco frontire afin de stimuler hi pro
duction locale de lait, Ic Gouvernement malien 
s'est lanc6 dans un programme de subvention des 
prix Lla consommation. M~me si I'effet inhibiteur 
de la d(prcssion des prix LIa consommation sur la 
production dtait insignifiant itcause du cloisonne
ment des marclids, les rcccttes i investir au profit 
des producteurs nen ont pas moins connu une 
certaine baisse. 



Deuxidmement, au lieu d'dtre investics dans 
I'acquisition des moyens propres i assurer le dd-
veloppement de l'industrie laiti&c, les recettes 
issues de la transfjrmation ct de la vente de I'aide 
alimentaire sont dans une trs large mcsure uti-
lisdes d'autres fins, ou affect6es A des secteurs 
improductifs. Troisi~mement, bien que I'objectif 
de d6veloppement de l'industrie laitiire par le 
biais de l'aide en produits laitiers ait pour but 
ultime de substituer la production locale aux 
produits de l'assistance publique, ce n'est que 
depuis peu que I'ULB acommencd Aiitfldchir ses 
prix et ses politiques de ramassage dans le sens de 
cet objectif. 

PERSPECTIVES D'AVENIR 

Dans les chapitres pr6cddenrs, les politiques 
et les problmes communs A plusieurs pays 
d'Afrique subsaharienne ont dtd identifies ana-
lysds. S'il n'existt, pas de solutico.s toutes laites 
transposables fAI'enserable des pays Unncernds, il 
ressort tout de m me de l'analyse longitudinale 
que nous avons effectude qu'une mgme iniithodo-
logie peut dtre appliqu6e Aplusieurs pays, ev que 
les politiques mises en place par I'Etat et leurs 
divers effets nc doivent pas n6cessairement faire 
figure de "boite noire" pour les responsables 
nationaux et les analystes des politiques d'impor-
tation laiti re. En effet, malgr6 leurs lacunes, les 
donndes disponibles peuvent dtre exploit6es pour 
effectuer certaines analyses qui font appel A.des 
modiies 6conomdtriques relativement simples, et 
qui donnent quand mme des informations dignes 
d'intdrgt sur les importations des pays 6tudids. 

Les cinq constats ci-apr~s s'appliquent fAbon 
nombre de pays d'Afrique subsaharienne: 
* La politique gdndrale adoptde en matiire de 

taux de change peut rdduire An6ant les effets 
des politiques mises en place par I'Etat. 

" Ndes de l'incompatibilitd des politiques 
commerciale, alimentaire et agricole adop-
tdes par l'Etat, les contradictions qui s'ob-
servent entre les mesures d'incitation destindes 
aux consommateurs et aux producteurs font 
souvent obstacle aux politiques sectorielles 
poursuivies par le gouvernement. 

" Une augmentation des importations laiti~res 
n'entrave pas ndcessairement la production 
intdrieure de lait, les marchds des produits 
importds n'dtant souvent pas les m6mes que 
ceux des produits locaux. 

* L'utilisation de I'aide alimentaire en vue du 
ddveloppement de I'industrie laiti re doit 6tre 
non seulement conque de maniire rationnelle, 
mais 6galement rigoureusement misc en oeuvre 
car Ics risques de ddrapage sont nombreux. 
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* Le ddveloppcment de l'industrie laitir ou 
l'autosuffisance en produits laitiers ne 
doivent jamais constituer l'uniquc objectif 
poursuivi, car ilexiste toujours un scuil au
delA duquel continuer A stimuler Ia pro
duction intdrieure reviendrait trop cher. En 
ddpit de leur faible degrd d'autosuffisance en 
produits laitiers, bon nombre de pays africains 
pourraient 6tre plus prs de ce seuil que les 
discours officiels ne le laissent entendre. 
Dans le cadre de la prdsente dtude, nous 

avons identifi6 un certain nombre de themes qui 
mdritent de faire l'objet de recherches plus pous
sdes. 11nous a sembld que I'amlioration de la 
qualitd et de la quantitd des donndes disponibles 
dtait le plus important de ces themes. A cet dgard, 
la priort6 la plus absolue devrait revenir aux 
donndes sur la production laitirc, afin de mobili
ser l'information requise sur la localisation des di
vers syst~mes de production, sur les principales 
diffdrences qui existent entre eux et sur les di
verses contraintes et insuffisances qui les affectent 
et sur la nature (technique ou dconomique) de ces 
contraintes et insuffisances. Ce travail d'dvaluation 
devrait notamment porter sur la dMtermination de 
a structure des cofits inhdrents Atchaque systime 

de production, puisque les variations des prix des 
principaux d1dments de coits peuvent elles
m~mes constituer un critre de distinction entre 
les syst~mes et inciter de la sorte le chercheur A 
entreprendre une estimation des contraintes dcono
miques qui les affectent. 

Comme le montre une dtude sur I'6conomie 
de l'approvisionnement en lait frais de la ville de 
Bamako, rdalisde avec deux mois-homme de 
travail sur le terrain et deux autres mois-homme 
d'analyse et d'interprdtation de donndes, la 
mobilisation de telles donndes n'est pas trop 
cofiteuse. L'int6rt potentiel d'une telle infor
mation est considdrable pour les dirigeants, dans 
la mesure ot elle leur permet de formuler des po
litiques 6conomiques rationnelles et de cibler leurs 
activitds en consdquence, en vue de minimiser le 
gaspillage des maigres ressources disponibles. 

Le cloisonnement des marchds constitue dga
lement un th6me digne d'intdr~t pour les 
chercheurs, notamment pour ce qui est de 
I'Afrique de I'Ouest et de l'Afrique centrale oft 
les importations laitiircs constituent une part im
portante de la consommation totale de lait. Dans 
ce contexte, il faudra particulirement s'attacher 
aux pr~fdrences que manifestent les diffdrents 
groupes de consommateurs pour certains produits 
et services, et AI'influence du pouvoir d'achat sur 
celles-ci; A la localisation de ces groupes dans 
I'espace et aux divers syst mes de distribution qui 



les desservent; et AkI'utilisation qui est faite des 
divers produits laitiers (emploi A des fins culi-
naires ou consommation directe par les enfants ou 
les adultes pqr exemple). 

Ce type d'information peut se ddduire des 
donndes sur la consommation de produits laitiers 
dont la sdlection ne devrait pas poser trop de 
problmes. Son analyse devrait d6boucher sur 
une tructure diff6rencide des goits des 
consommateurs, structure d6terminde Apartir des 
prix applicables aux divers produits laitiers. Sur la 
base de ces donndes, il sera loisible aux gouverne-
ments concern6s d'dlaborer une politique de pro-
duction et d'importation laitire susceptible de 
satisfaire une demande diffdrencide. 

Les systtmcs de commercialisation et de dis-
tribution des produits laitiers constituent un troi-
sibme domaine obi la collectc et Ianalyse d'un 
certain nombre dc donndcs permettraient aux 
responsables nationaux d'asseoir leurs decisions 
sur une base plus solide. Comme dans le cas prd-
cddent, les ressources requises sont relativement 
modestes, mais permettent quand m~me de 
couvrir un certain nombre de domaines d'dtude, A 
savoir: 
* les prix franco frontire des divers produits 

laitiers, exprimds en termes nominal et rdel, 
et leur dvolution au fil du temps; 

0 les circuits actuels de distribution des produits 
locaux et des produits import6s; 

a 	 les coots et dventuellement la rentabilit6 de 
ces circuits de distribution, de m~me qu'une 
comparaison des structures des coots; 

0 	 les obstacles qui s'opposent au ramassage du 
lait produit localement, et i la distribution et 
A [a commercialisation des produits laitiers 
importds et du lait frais. 
Ces informations de base sont indispensables 

Atout gouvernement souhaitant mettre en oeuvre 
une politique de production et d'importation lai
tire susceptible de porter ses fruits. Les coots 
aff6rcnts Aleur collecte sont relativement bas et 
amplement justifids, puisqu'ils permettent aux 
responsablesnationauxdes'attaquerdirectement 
aux probl.mes qui se posent, au lieu de gaspiller 
leurs ressources sur des mdthodes empiriques. 
Les institutions nationales, et en particulier les 
gouvernements des pays concerds doivent relever 
cc ddfi, car c'est le prix Apayer pour que leurs 
politiques de production et d'importation laitidres 
donnent des rdsultats plus probants, dans I'intdrt 
bien compris de 'ensembe de leurs populations. 
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ABREVIATIONS
 

USDA United States Department of CEE Cor.-r~unautd dconomique 
Agriculture eu'op6enne 

EL dquivalent-lait FDTC Facteur de distorsion du taux 
FAO Organisation des Nations Unies de change 

pour ralimentation et I'agricultureualien o a(E.-U.)
(Italie) 

FMI 
c.a.f 

Fonds mondtaire international 
Coilt, assurance, fret 

GATT' Accord g6n6ral sur les tarifs 
dounirst e ommrc (Sise)

douaniers et Ie commerce (Suisse) 

TVA 
TVA 
SOMIEX 

Taxe avaleret 
Taxe Ala valeur ajoutde 
Socidtd malienne d'importation 

INRZFH Institut national de la recherche et d'exportation 
zootechnique, forestiire et ULB Union laitire de Bamako 
hydrobiologique (Mali) COLAIBA Coop6rative laitiire 

PNB Produit national brut de Bamako 

52
 



LE GROUPE CONSULTATIF POUR LA RECHERCHE
 
AGRICOLE INTERNATIONALE
 

Le Centre international pour I'dlevage en Afrique (CPEA) est l'un des 13 centres internationaux de 
recherche agricole financds par Ie Groupe consultatif pour Ia recherche agricole internationale 
(GCRAI). Presque tous localisds dans la zone intertropicalc, ces treize centres crdds au cours de la der
niire ddcennie ont requ pour mandat d'appuyer les programmes de ddveloppement agricole Along terme 
des pays du tiers monde. On trouvera ci-degsous, le nom, l'emplacement et le domaine d'activitds de 
chacune de ces institutions: 

IMi 

,-N -ISNAR(Poys-Ba) 
frRPG
t.4AD 

CIMMYT(Mq - .u. 
-

f 

CIPEA(Ethopia)@ 

ICRIS~r 
(Ido P IRRI 

'4(ph~ppines)V 

) *CIA" (CAted'Ivoire) TA
I (C~l~mbi")- (Nigiiia ILRAD(Keniya)(/ " =. '-" 

Association pour le 
ddveloppement de Iariziculture 
en Afrique de l'Ouest (ADRAO), 
C6te d'lvoire: Riz. 

Conseil international des 
ressources phytogdndtiques 
(CIRPG), Itaie. 
International Centre for 

Institut international 
d'agriculture tropicale (IITA), 
Nigeria: systtmes agraires,
mais, riz, plantes Aracines ct 

Centro internacional 
de Agricultura Tropical (CIAT), 
Colombit: manioc, fdverole, 
riz et ptsturages tropicaux. 

Agricultural Research in the 
Dry Areas (ICARDA), Syrie: 
lgumineuses vivribres (fverole, 
lentille, pois chiche) et 

tubercules (patate douce, manioc, 
igname), et ldgumineuses A 
graines (nitb6, haricot de Lima, 
soja). 

Centro intemacional 
de Mejoramento de Maiz y Trigo 
(CIMMYT), Mexique: mais, 
ble et triticale. 
Centro intemacional de la Papa 
(CIP), Pdrou: pommu de terre 
et patate douce. 

cultures fourrag~res.
Institut international de 
recherche sur les cultures des 
zones tropicaes sem-andes 
(ICRISAT), Inde: pois chiche, 
pois cajan, petit mil, sorgho,
arachide et systmes agraires. 

International Laboratory for 
Research on Animal Diseases 
(ILRAD), Kenya: trypano
somiase et theildriose chez 
les bovins. 
International Rice Research 
Institute (IRRI), Philippines: 

Centre international pour International Food Policy riz. 
I'tlevage en Afrique (CIPEA),
Ethiopie: production animale 
en Afique. 

Research Institute (IFPRI),
E.-U.: problimes alimentairc,
dans le monde. 

Service international de la 
recherche agricole internationale 
(ISNAR), Pays-Bas. 


