
Problème de la commercialisation 
du bétail en Afrique * 

par M. LACROUTS 

Le commerce du bétail en Afnque a pour oajet, 1 leur vente dans les centres consommateurs. 
comme partout ailleurs, la prospeci~on des zones i mais le coractke partlculler et l’originalité de ces 
de production, l’acheminement des ammaux et ~ opératlons, sur le contfnent africain, sont liés 

ou contexte géographique et human du milieu 
* Cammunication ou le rémno~re ~nfernotional sur dans lequel elles se déroulent. 

I’&,de des zones de pâturages nalureir ,122 avr,, 1967. 
Repris de la publlcolion 524 de 1’ « ITC-UNESCO centre 

Nous décrirons donc rapidement les conditions 
for integraied surveyr b. &If+ Netherlonds. de la production afin d’appréhender et de 
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comprendre mieux les modalités exactes de ce viande les nombreuses populations des pays 
commerce. En effet, à l’occasion des nombreuses côtiers. 
,missions que nous avons effectuées, nous avons Un autre aswct de cet élevaae, influençant 
pu nous rendre compte combien d’idées absolu- 
ment aberrantes étaient propagks, soit par des 
iechniciens ou économistes, connaissant mol ces 
régions, soit même par les autorltés responsables 
de ces puys. Ces confusions sont parfols lourdes 
de conséquences, car elles conduiseni à proposer 
des solutions sans efficaciié, souvent dangereuses 
et toujours mal adaptées aux problèmes 0 résou- 
d re. 

Nous traiterons ICI du commerce du gros 
bétail dans l’Afrique de l’Ouest, entre d’une 
part la zone sohélienne groupant le Nord Séné- 
gal, la Mauritanie, le Mali, la Haute Volta, le 
Niger et le Tchad, et, d’autre part, les pays 
consommateurs comprenoni le Sud Sénégal, le 
Libéria, la Côte-d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria, 
la République Cenirafr!colne. Cette analyse s’ap- 
plique également à la commerclalisatlon entre 
le Nord et le Sud du Cameroun, ainsi qu’à Moda- 
gascor. entre les régions produrtrlces et les 
grandes ~~Iles. 

I< - LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
DE LA PRODUCTION 

Dans les régions de grand élevage, celui-ci 
esf partout de type exlenzifi les animaux sont des 
zébus appartenant à des pasteurs transhumants : 

Maures, Peuhls, et Bororos ou arabes. A Mada- 

dlreciemeni I’&onom~e du syskne, c’est. /a 
petite faille de l’unité de production, controlrement à 
ce que laisse supposer le terme classique d’éle- 
vage extensif, qui lui est appliqué, on rencontre 
fort peu de << grands propriétolres >>. Le Peuhl, le 
Maure, le chef Touareg, aux milliers d’animaux, 
doivent aujourd’hui être classés dans les person- 
nages de légende, même ~‘11s existeni, 11s ne sont 
plus représentatifs. La grande majorité des 
pasteurs ne possède guère plus de 40 à 80 têtes 
de bovins. Comptetenu de l’évolution des besans, 
du renchérissemeni des produits essentiels, ces 
éleveurs sont de plus en plus obligés de vendre 
,euner leurs animnux môies. Appliquée à des 
races fort peu précoces, cetiepolitique aboutit à la 
commercialisation et souvent à I’abaiiage d’ani- 
maux n’ayant pas ottelnt leur plein développe- 
ment. 

Evaluation de la production. 

La production d’un troupeau est fonction de 
l’effectif (le capital) et de sa productivité (taux 
d’exploltotlon), enfin son développement dépen- 
dra de l’évolution respectle de ces deux termes. 

Nous présentons dans le tableau No 1 une 
évaluation de I’lmportance du cheptel bovin en 
1966, dans les différents pays erwsogés. Nous 
distinguons les deux grands types d’animaux : les 
rébus de la zone sahélwnne, et les taurins trypa- 
notolérants des régions soudano-guineennes. 

goscar, quoique les éleveurs soient presque tous i De même, on peut c(assei- les pays en deux 

sédentarisés, les troupeaux sont également groupes avec d’une part les pays excédentaires 
~OU~IS 0 des déplacements d’amplitudes plus en viande bovine (appartenant à la zone sahé- 
faibles. Les transhumances sont une remarquable benne) et d’autre part les puys déficitatres. 
adaptation 0 un mrl~eu difficrie, elles permettent de Au total, I’Afrlque de l’Ouest possède un 
réaliser un équilibre, souvent instable, entre la cheptel bovin de 33 millions de têtes dont la 
sailsfaction de besoins en eau et en pâturages. 
leur mantien est indispensable 0 Jo SUIV~ et ou 

répartition est très inégale. La densité d’ommoux 

développement du froupeau bovrn dans le Sahel. 
par rapport à la population varie de façon 
énorme entre les extrêmes de 6 et de 250 têtes 

Cet élevage est particulièrement Important sur de bovins par cent habitants. Ces inégalités 
le plan humain, puisqu’il est souvent l’unrque explIqueront un volume d’échange de produits 
ressource des populations occupant ces zones les de l’élevage très Important et proportionnelle- 
plus septentrionales de l’Afrique tropicale, Sans ! ment peut-être supérieur à celui observé dans 
cette activité et ce mode de vie imposés par la les LO~~S économiques plus d&eloppées. 
conduite du cheptel, toute cette région serait Les pays excédentaires, exportateurs net, 
désertée par l’homme. Economiquement, l’acil- groupent 17.300.000 têtes pour 15.850.000 habl- 
vité pastorale joue un rôle essentiel puisque sa tonts, soit une densité moyenne de l’ordre de 
production esi vitale pour approvisionner en 1,lO têie par habitant. L’autre groupe de pays 
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TABLEAU NO 1 

Ed,ot,on du Chepte, bovrn (1) dons di~c+enls pop de ~‘Aiwue de l’Oues et 0 Madogarcor 

Pays , Chepk zébus Ctlep,e, Taur,ns; Total Nbred’habltonts ;;;y)$;n,: 

Mouritane*. 2.ooo.mo ; 2.000 000 800.000 210 
Sénegol . ..<..............., 1 100 000 -7w i 2200002 3.300.000 67 
Mali* _. _. _. 3.8OO.MM 5w 4.300.003 4.3oo.oca 100 
Haute volto*. 1.5oo.oM) 5W I 2.ccQ oct 4.510 000 44 
N!ger*....................! 4 000 000 4oooom 3 300.000 121 
Tchad* ! 5 000 cm 5OCOOCC 2.900.000 172 
C*+e d’ivoire _. _. _. 

I I 
310 ccc 35o.occ 4.000.000 9 

Ghana . . ..<<<.<....~ XYJom 5oo.ooo 7.800.000 6 
Togo . . . . . . . . . . . . . . .._._.~ - 180.0X 18OMx) 1 .wo.ooo 12 
Dahomey 4cQwo 4OO.CKQ 2.300.000 17 
N,gér,o 7.000 000 1WOoW 8.WO.ooO 45 000.000 18 
Cameroun 1.800coo 300.003 21cooK 3 700.003 57 
R.C.A. 440.000 10003 

;Ez 
1.4oo.cm 32 

Gambie - 220 ow 35o.oQo 63 
GuInée ..<<<.<... - 15M)cm 1 .xwxQ 3 3oo.cm 36 

Total Afrique Ouest _. 27.040.000 6.16O.ooO ~ 33 2oaooo 88.5OO.MM 37 

Modagascor 10 500.000 -1 10.500.000 - 5.800 000 181 
l 

* Pays eucédentoires, exportateurr net de Ma~i et de vlande. 
(1) Donnéer voiabler pour 1965-1966. 

possède un cheptel respectable de 15.900.000 Bien que cette méthode soit précise dans 50 
têtes, rna~s dont la densité par rapport à “ne conception, les résultats obtenus ne doivent être 
population de 71.200.000 habitants est 5 fois considérés que comme des ordres de grandeur. 
moins importante (22 têtes pour 100 habitants). car les rot-es données stotlstlques disponibles Sont~ 
Enfin. ce sont les pays où le niveau de vie est le souvent sujettes à caution et, par ailleurs, les 
plus élevé qui ont la plus faible densité bovine facteurs essentiels qui réglssent la dynamique du 
(Côte-d’lvore et Ghana). iroupea” sont parfois difficiles à cerner avec 

~ pr&sion et peuvent en outre varier a55ez cons+ 
Détermination des taux de production et d’exploi- ~ dérablemen+ dons le temps. 

totion. Dans le tableau n” 2. nous présentons quelques 
Ce problème est très complexe, cor le manque exemples de tauxde production et d’exploitation 

de données s”ftÏsank S”T la production et extraits a’études récentes. 
I’évolutlon du cheptel, oblige à l’aborder par le Les données obtenues à portlr des effectifs et des 
biais de la structure du troupeau. C’est ce que taux de production sont complétées par les 
nous avons tenté dans différentes études. Grâce à enquêtes menées sur la commercialisation et la 
des compositions de troupeaux observées et à consommot~on. On amve ainsi à donner par 
l’utilisation des divers facteurs essentlels (fécon- zone, pays ou région, des tableaux ressources -~ 
dité. précocité, mortallié naturelle aux dlffé- emplois. dont nous présentons ICI un exemple 
rents âges). fournis par les recherches zootech- relatif à l’ensemble du troupeau malien (tableau 
niques et véritÎés par Interrogatoires, nous essa- NO 3). Ces productions et utlllsatlons sont obte-~ 
yens de construire des structures par âge, vola- nues en nombre d’animaux, on peut facilement. 
bles pour des zones homogènes, et ensuite d’en grâce à I’ut~lmt~on de pads moyen, par catégo- 
déduire des taux plausibles de production. d’ex- rie. obtenir des données en tonnes de viande 
ploitation et d’évolution. carcmse. On peut également convertir I’ensem- 
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Types d’animaux 

Vaches de réfc’rme.. 
Vaches siértles.. 
Mâles adultes ._._ 
TourlIloni 

3 4 4.2 4.5 
z,2 
51 
1.2 

Génisses capitalisées _’ _ - 1 1,8 3 3,7 

Taux de production tofol. 11s i 13.2 15 16,7 

TABLEAU No 3 

Bilan - Ressources - Emplois de Ia production au Mali 

en 1964.1965 

9.1 

1 

10.1 

Mâles adultes _..,. 17OOW 28.000 15.000 2.550 185.000 30.550 
Vaches s+ér,ler 35.000 4.700 - ~ 35.000 4.700 
Vaches hori d’âge. ~ 18L.000 17 700 ~ 182.000 17.700 
Taurillonr 134.000 8 900 10.000 rao 144.000 9.600 

ToiaI des Ressourcer 5*1.000 19 300 25.000 3.250 546.000 62510 

(1) A pariir d’un chepiel total de 3.780 WO Zébur e+ 52O.OOOTaur1m 
l- - 

ble en valeur (niveau producteur, valeur inter- 

médiaire et valeur finale). 

Malgré ses Imprécisions ce tableau permet, 0 

notre aws, de tirer trois conclusions essentielles : 

1) Contrairement à ce que l’on 0 affirmé trop 

longtemps, le cheefel ofrrcain esf expkxié. il l’est 

même souvent de façon exceswe, surtout en ce 

qui concerne les jeunes animaux. Le taux d’ex- 

platation est faible, de l’ordre de 10 à 12 p, 100 

des effectifs et la part commercialisée l’est encore 

plus, car I’outoconsommation et I’approvision- 

nement des petits marchés ne provoquent aucun 

phénomène commercial notable. L’observateur 

non averti, voyant un cheptel numériquement 

important, Ignorant sa faible productivité et ne 

relevant, à première vue. qu’une commerclallsa- 

tien faible. peut conclure hâtivement à lathésau- 

risation ei à la non-exploitation du troupeau. 

Consommation 
intérieure 

Vambre TLX- 
de +ê+es nage 

39.000 6.330 
20.000 2.600 

182 000 17.700 
134 000 8.900 

375 000 35.130 

146.000 24.220 
15000 2100 

10.000 700 

171.000 27.020 
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2) La conversion des données numériques en II. - LES MODALITÉS 
données pondérales permet de constater que la DU COMMERCE DE BÉTAIL 
production de viande est encore plus faible que 
ce que les taux d’exploitation laissaient suppo- 1. Les achats. 
su. Cela tient à la faiblesse des poids moyens Les commerçants travaillant sur les grands 
enregistrés, partIculIèrement pour les jeunes 
animaux et les vaches hors d’âge. Nous estrmons 

cIruts de bétail sont en général de gros mar- 

que /a productivité de l’élevage africain. expumée 
rhands exportateurs, assez peu nombreux, mas 

en poids de wonde c~rcosse produite annuellement 
utlllsant tous plusieurs employés. 

par fête entretenue dans le troupeou esf de l’ordre 
Ce commerce est également exercé par des 

de 15 kg pour l’élevage du zébu et de 10 kg pour 
gens dont l’actlwté se Ilmite à I’approvisionne- 

l’élevage tomn, contre 60 d 80 kg pour les élevages 
ment de centres locaux et d’autres qui se spécla- 

bovms européens ou américains. 
Ilsent dons des circuits limités d’un point de 

Les principaux facteurs responsables de cette 
rassemblement à un marché de consommation. 

Le véritable marchand exportateur se déplace 
faible productlwté sont un médiocre taux de rarement lui-même pour effectuer les achats, il 
fécondité (60 à 66 p, IOO), une mortallié extrême- charge ses employés de le faire en leur fournis- 
ment élevée chez les animaux de moins de un an 
(30 à 40 p. 100 des naissances) et enfin le manque 

sant les fonds nécessaires. Cet acheteur engagera 
le personnel pour grouper et convoyer les ani- 

de précocité des roces locales (II faut cinq ans maux, il sera responsable jusqu’au stade terml- 
pour «finir» un animal de boucherie). nal de la bonne marche des opérations. 

3) Les animaux à vocation bouchère, ISZUS des Les achats peuvent s’effectuer sur des marchés 
élevages africains, servent soit à I’autoconsom- réguliers mais ww. très fréquemment, par une 
mation des populations rurales, soit à I’alimen- longue prospection dans les campements. Les 
tation du circuit intérieur (ravltolllement des éleveurs préfèreni souvent cette s0lut10n, cor Il8 
petits centres et des grandes villes), soit aux se trouvent alors en position de force face à 
exportations, qu’elles se fassent sous forme de l’acheteur. Nous avons pu constater, a” coui-s de 
bétail ou de viande. nos missions, qu’à de rares exceptions près les 

En prenant l’exemple du Mali, on peut Indi- palements aux éleveurs étaient folts ou comptant. 
quer que les ressources totales se partagent de la Compte tenu de la dispersion des élevages 
façon suivante : dans ioutes ces réglons. la durée des achats peut 

- part autoconsommée : être très longue. il faut parfols plus de deux mas 

28.270 tonnes, soit 45 p, 100 de la pro- pour rassembler cinquante têtes de bétail. 

duction 
2. Les transports. 

- part commercialisée sur le marché local : 
7.260 tonnes, soit 12 p. 100 de la produc- L’ochemmement 0 pieds. Une grande partle des 

tion déplacements d’animaux est encore effectuée à 

- part exportée : pwds, parfois sur de très grandes distances. 

27.020 tonnes, soit 43 p. 100 de la produc- Les troupeaux son+ composés de 20 à 100 têtes 

tion. de bov,ns selon les c,rcu,ts étudiés et parcourent 
des étapes ~ournal~+res de l’ordre de 25 à 30 km. 

SI l’autoconsommation est encore Importante. Les itinéraires SUIVIS sont tr&s précis, Immuables 
constatons qu’elle esi déjà Inférieure à la momé et bien connus des convoyeurs. Ils sont cholsls 
du disponible total. en foncrlon des faclhtés d’abreuvement et de 

II y  a seulement vingt ans l’autoconsommation pâturage et évitent dans la mesure du possible 
devait absorber 75 p. 100 de la production. les grandes zones de cultures. Les éléments des 
aujourd’hui le commerce porte sur 55 p. 100 des coûts de ce mode de déplacements comprennent 
animaux utlllsables et cette part augmente les taxes diverses prélevées par les autorités, le 
régulièrement. Nous estimons qu’en 1975 le salaire des bergers (souvent forfaltalre), auquel il 
circuit commercial intéressera 62 p. 100 de la convient d’ajouter une prime pour leur nourri- 
production totale du pays. turc et souvent le prix de leur voyage de retour. 
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Des dépenses supplémentaires peuvent inclure 
des redevances coutumières pour l’abreuvage du 
troupeau, le passage de bacs, le transit par 
certains marchés, ansi que les mdemnisations à 
payer à des ogrlculteurs en cas de dégâts aux 
cultures. 

Ce mode de transport est souvent accusé de 
provoquer des pertes numériques et pondérables 
Importantes, durant le parcours (l), II faut 
d’abord bien préciser que, pour de nombreux 
circuits, ces pertes sont mInimes et souvent 
Inexistantes, parfois même les animaux pren- 
nent du poids durant le trajet (c’est le cas en 
saison favorable, lorsque l’Itinéraire ne sort pas 
de la zone sahélo-soudamenne). Sur les parcours 
dlffciles (manque de pâturages, zones soudano- 
guinéennes, et forêts Infestées de glossines), les 
pertes peuvent être conséquentes, mais sur le 
~Ion économique elles ne doiveni être consrdérées 
que comme un des éléments du coût de ironsport ; 
elles correspondent, en fait, à l’énergie dépensée 
par l’animal pour se rendre d’un bout à l’autre de 
la chaîne de commercialIsailon. On ne peut les 
supprimer partiellement qu’en utilisant (lorsque 
cela est matériellement powble) des moyens de 
transport dont le coût dat être ajouté aux autres 
frais commerciaux. 

Economiquement, l’opération n’est acceptable 
que lorsque cette dépense n’est pas supérieure 
au PTIX des déplacements à pieds comprenant les 
pertes numériques et pondérables. En analysant 
la totalité des charges du circuit traditionnel, il 
est possible de calculer le coût «du transport à 
pieds » rapporté à la tonne de bétail vif-kilo- 
mètre. Selon les axes considérés le montant des 
dépenses monétaires est compris entre 2 et 
6 F. CFA la tonne, bétail wf/km ; si l’on ajoute la 
valeur des pertes on peut, dans certains cas 
défavorables, arriver à des coûts allant jusqu’à 
12 ou 14 F. CFA. Par contre. dans nombre de ca 
I’augmentatlon est limitée ‘à 1 ou 2 F. CFA la 
tonnelkm. 

Ce calcul théorique n’aurait pas grande signi- 
fication s’il ne trouvait confirmation dans les faalts. 
Or, nous cI”O”S pu constater, que partout où cela 
étolt possible, les marchands de bestiauxutihsent 

Ces exemples montrent bien que les marchands 
savent parfaitement utiliser au mieux les moyens 
de transports économiques. 

les transports cor cornions. L’utilIsailon du 
camion pour le transport du bétail est onéreuse. 
En effet, les bowns ne permettent pas d’assurer 

ICI boucherle europeenne, mals Lela perd so”Ye”, toute 
un chargement à pleine capacité des véhicules 

signification lorrqu’onse place dons le cadre de la bouche- classiques. Un camion de cinq tonnes de charge 
rie africaine +radi+ionnelle. utile ne peut guère transporter que huit gros 

les moyens de transports modernes mis à leur 
dIsposition lorsque les conditions du milieu sont 
tellement éprouvantes pour le cheptel que les 
pertes conduisent à estimer le coût du déplace- 
ment à pieds à plus de 12 F. CFA la tonne bétail 
vifikm, ou lorsque le moyen de transport de 
substitution est particulièrement bon marché. 

Enfin, parmi les avantages du convoyoge 0 
pieds, II ne faut pas oublier premièrement qu’il 
s’agit d’un transport « porte à porte », sans frais 
intermédiaires de chargement, déchargements, 
etc..., deuxièmement que c’est bien le seul 
moyen de transport qui «s’équilibre» tout seul 
en ne nécessitant aucun fret de retour. Ces 
éléments sont rarement pris en compte lorsqu’on 
essaye de comparer les qualités et les défauts des 
différents systèmes. 

les ironsports par voie Terrée. En Afrique de 
l’Ouest, les trajets ferrés : Ouagadougou-Bobo- 
dioulasso-Abidjan, Kane-Lagos, Nkongrambo- 
Douala, Yaoundé-Douala, et à Madagascar : 
Tananarive-Tamatave, Antsirabé-Tamatave, F(a- 
narantsoa-Manakara, sont largement utilisés 
pour le transport du bétail. 

Le prix de transport entre la Haute Volta et 
Abidjan est de l’ordre de 7 F. la tonne de bétail 
wfikm et l’on peut constater aujourd’hui que la 
grande majorité des bovins nécessaires à I’appro- 
visionnement de la capitale de la Côte-d’ivoire, 
y  arwe par cette voie, les outres étant acheminés 
par camons. 

A Madagascar, entre Tananarive et Tamotave, 
le prix du chemin de fer a étéaugmenté, portant 
la tonne bétail vif/km à plus de 11 F. CFA ; cela CI 
provoqué une balsse du trafic pour le bétail. On 
constate d’ailleurs sur cet axe que les animaux de 
boucherie, dont la valeur finale déwnd de leur 
embonpoint, sonttouJours achermnés par wagons, 
alors que les taurillons de travail destlnés aux 
paysans, dont le poids importe peu pour fixer 
leur valeur chez le fermier, sont convoyés à 
pieds. 
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bceufs ou dix petits, soit un poids maximum de 17 tonnes. ne correspond qu’à 5,6 F. CFA par 
2.8 tonnes. SI le tarif routier normal est de l’ordre tonneikm roulée, ce qui est très rnférreur ou coût 
par exemple de 10 F. CFA la tonne/km. cela Sel dii :rcnsport. 
correspondrait pour le chargement en bétail 0 Pour améliorer la rentabilité de ce5 transports 
appliquer ou moins 18 F. CFA par tonne bétail II faudra, lorsque les condltlons du milieu I’impo- 
vlf/km. seron:, envtsoger l’emplo de campons spécialisés, 

Même dans le cas de l’emploi d’un matériel adaptés ou transport des ammaux (les bétaillè- 
routier mieux adapté, seml-remorque de vaste res), qui, permettant une utllisatlon à pleine 
surface, camion châssis long avec remorque, le capacité de charge des véhicules, abolssent aussi 
coût reste très élevé, de l’ordre del2 à14 F. CFA sensiblement le coût du fret. 
la tonne, km bétoll vif. Aussi, dons les zone5 
favorables ou bétoll, même 5’11 existe un bon 
réseau routier, est-il at+économlque d’envisager 
la substitutlon du convoyage tradItIonne par le 
camionnage, ce dernier mode de iransport 
ayant un coût moyen ou moins trois fols plus 
élevé que les déplacements à pieds. 

3. La vente de5 animaux dons les centres de 
consommation. 

C’est à ce stade du commerce que se Vou”ent 
les problèmes les plus graves. 

Nous avons partout constaté que les bouchers 
n’achètent Jamais ou comptant les anomaux aux 
marchands de bestiaux et que ceux-ci sont obligés 
d’attendre plweurs semaines, VOIT~ plusieurs 
mas, pour entrer dans leurs fonds. 

Nous ne traiterons pas ICI du problème de la 
boucherie en Afrique, mois nous devons indi- 
quer que le plus grand désordre règne en ce domame. 

dans toutes les grondes villes. 

Cependant, dans certaines circonstances I’utlli- 
sotion des véhicule5 5e révèle possible : entre 
autre lorsque les transporteurs n’ont QUCUII fret de 
refour, sur des axes fréquentés par du bétail et 
traversant des région5 défavorables, on constate I 
que les camionneurs proposent des ew d’oche- 
minement inférieurs uu coût réel du fret. l 

C’est ce qui s’est passé ou Ghana, où les pertes / 
occasionnées par les déplacements sur pieds 
étaient considérables (elles pouvaient atteindre 
le quart du poids vifdu iroupeau), le réseau routier 
étant particulièrement dense, et les flux de trans- 
port déséquilibrés. les carmonneurs recherchaient 
du fief de retour même d bas prix. 

Les bouchers africains travaillent dons les 
cltés modernes, exactement dons les mêmes 
condltlons que dans les petlts villages ou 5~1r les 
marchés de brousse. 

Aujourd’hui on constate que la presque toto- 
lité des animaux destinés aux centres de consom- 
mation du Sud Ghana est achemInée par camion. 

Entre Fort Archambault (Tchad) et BonguI 
(République Centrafricaine) duront lu sason des 
pluies, les conditwx de déplacement 0 pieds sont 
extrêmement difficiles, amenant certains mar- 
chands à utiliser les transports routiers. llschar- 
gent des véhicules de 12 tonnes avec remorques .~ 

L’absence de structures professionnelles, la 
pléthore de commerçants Impécunieux, I’utillsa- 
tien d’équipements modernes ou anciens, avec 
des méthodes tradltionnelles souvent coûteuses, 
l’absence presque totale de moyens de stockage 
sous-froid, et la médiocrité des lieux de vente, 
conduisent à des gaspillages importants. Les 
dettes, les palabres. la lenteur des transactions 
et les pertes qu, découlent partout de cet état de 
folt. sont les travers les plus critlquobles de l’en- 
5emble du circuit commercial du bétail en Afri- 
que. Le coût du crédit consent1 por les marchands 

de 5 tonnes, en y  mettant 30 bceuts pour un prix aux bouchers, le5 dépenses supportées pendant 
global de 60.000 F. CFA. Cette dépense, pour une I’atterte par ces marchands, la lenteur de rota- 
distance de 634 km. correspond à un prix de tlon du capltal. provoquent des charges impor- 
10,5 F. CFA la tonne bétoll vif, transportée sur tontes et stériles. 
un kilomètre. Cette charge est acceptable en II iout ajouter que, le plus souvent, les achats de 
saison des pluies, mais durant la 5o15on sèche bétail sont effectués 5on5 que la qualité des ani- 
elle n’est plus concurrentielle avec le coût du maux Influe considérablement sur le choix des 
voyage à pieds et les marchands ne I’utlllsent bouchers et les prix qu’ils consentent. Fréquem- 
plus. ment même les onimoux sont vendus par lots 

Dons ce cas. le prix consent, por le transpor- ~ disparates. commerçants en bétail et bouchers se 
teur, dont le cormon o une capacité réelle de mettant d’accord sur un prix moyen par tête. 
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Ces habitudes sont directement hées aux 
conditions de ventes à crédit et à /a nécesslté 
pour le vendeur de placer aussi bien les beaux 
animaux que les mauvais. Par la méthode de 
vente par lois, il arrive ainsi à se débarrasser de 
bêtes quf, faute d’un cours différent parfaitement 
défini. netrouveraient pas preneursur le marché. 

Alors que sur des marchés parfaitement orga- 
nisés II n’est pas d’exemple que toutes les caté- 
gories de bétail, à des prix fort différents éwdem- 
ment, ne pulssent se vendre. 

4. Etude économique du commerce de bétail. 

Nous donnerons un exemple de déplacement à 
pieds dc bétail ou Cameroun, dc /a r6g1on d’éle- 
voge de I’Adomaoua vers Yaoundé. La distance 
parcourue est de l’ordre de 550 km, la durée du 
parcours est de l’ordre de 20 ,ouri. mais les 
délais d’attente à un poste de contrôle odminis- 
tratlf et dans la capitale, pour attendre les paie- 
ments, font que I’eFsemble des opérations, 
depuis l’achat jusqu’au retcur dans la zone 

Pour un troupeau 
Par +ê+e RemUq”es 

Por+es de dépenses 
de 40 tètes 

en “de”r p. 100 p 100 de la “o.leur finale 

1) Achat anima1400 kg d(t). _. _. 568 000 14.700 73.5 

Il) Taxer& marché, d’exportation, 
5anita~re et paienie du mar- 
chand ..<.......... 20.000 500 2.5 

III) Frm de Collede et de rassem- 
blemeni <. 4.000 100 0.5 1Zone de prospedion fade. 

IV) Frais d’acheminement : Le co0t du déplacement y 
Salaires de5 bowers 14.000 350 comprli les pertes -25, d’en”. 
Chefcon”oye”r 14.000 350 2900 F/CFA par ,ê+e Pour 
Nourriiure convoyeurs 15.000 375 un bcd omvant de Yaoun- 
Retour des convoyeurs.. 2.500 62 dé ou po,ds de 380 kg el 
Porsage bac, palabrer avecagri- ayant parcouru 550 km, IE 
CVlteLJrs <. <. 10.000 250 mùt du transport est d’en”. 

Atienie ou poste de contrôle.. 6 000 150 13 F/CFA 10 tonne;km. Sani 
~‘--~ compter les perles 10 dépen- 

Total des frais.. 
Perter iaiales 0.3 
Perter poids”115 p. 100.. _. 
Manque 0 gagner par ventes 

d’urgence ._._............_ 

Total des perles.. 

“) Fro,s généraux du marchand. 
“oyoge..................... 
Fra,s de sé,our Yaoundé. _, _, 
Frais flnanmri _. _, 

VI) %néflce du morchond.. _, <. 

VII) Valeur finale sur le morché, 
chffres arrondis 

61.500 
240 

40 000 

10600 

50.040 

4.000 
12.000 
16.000 

32.000 

40.000 

800.000 

1.537 
60 

1.000 

265 

1.325 

100 
300 
400 

*CO 

1.000 

20.000 

7.7 
seestde7F/CFhlatonne/km. 

66 

4 

5 

(1) Les onimoux pèsent400 kg ou départ et 380 kg à I’orriv-Se (hypothèse perte 5 p. 100) 
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d’élevage, demandent de deux 0 trois mois. délais 
qui seralent réduits de moitié SI le palement au 
comptant étalt effectué à Yaoundé. 

Le tableau No 4 donne le détall des dépenses à 
retenir pour le transport, lez hypothèses applt- 
quées pour les pertes sont pesslmlstes. afin de ne 
pas minimiser les charges. 

Pour permettre de comparer deux méthodes 
d’acheminement, nous présentons ou tableau 
No 5 les dépenses représentées par la commercia- 
lisation sur le même axe « Adamooua-Yaoundé » 
d’un troupeau de 10 têtes transporté par 
camions, Nous considérerons que les pertes 
sont nulles et les frais généraux du marchand plus 
faibles que dans le premier exemple. 

Malgré la suppression des pertes de poids et la 
réduction des frais généraux, le prix du bétail 
n’a pos été amélioré dans la zone de ronsom- 
mation. En effet, le prix du kilogramme vif de 
l’animal. transporté par carmon. est de 55.9 F. 

CFA et celui de l’animal venu 0 pied de 52,6 F. 
CFA. 

L’économ[e du système moderne réside dans la 
sauvegarde de 20 kg de poids vif par animal 
transport+ ; cette économie de subsionce noble est 
fort Importante ; elle ne permet cependant pas, 
comme certaux programmes d’amélorotlon le 
proposent, de payer maux le producteur ou d’abolz- 
ser le pr,x de la vlande dons le lieu de consomma- 
tmn. 

III. - LA DEMANDE 

L’autoconsommation rurale et la demande des 
petits centres et des marchés situés dans les zones 
d’élevagesont loin d’être négligeables et s’accrois- 
sent régulièrement. Cependant, nous avons 
constaté que la partie commercialisée devenait de 
plus en plus importante et augmentait plus 
rapidement que la production elle-même. 

Unit4 : F. CFA. 

e 
e 

e 
” 
i- 
it 
n 

- 
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1954.... 3.092 7.192 l 1 538 18.371 - 1955.... 3.915 E I 
1916.... 3.906 

pi; 

l 

::i;; 

19.531 
21 007 1 

1957.... 4.330 - 21,666 - 
195*.... 4 421 9.464 1.824 21 ,134 11 .OÏT 
1959.... 3.926 10,054 2.059 Ii% 23.345 11.892 
1960.... 4.115 9.970 2.490 2.096 

27781 
15,030 

1961.... 4.993 10.443 7 664 2.295 16.434 
1962.... 5 498 11.692 2.582 2 625 20,524 
1963.... 6 525 - 3,047 2,767 31 602 21.710 
1964.... a.095 - 3.263 3,263 35,520 27.197 
1965.... - 3 665 3.264 - - 

b”X an- 
,uel d’ar- 
roisse- 10,1 100 de p. 6.2 100 de p. a.2 100 de p. 11.4 100 de p. 6,s 100 de p. 16 100 de p 
,ent 1914 à 1964 1954 à 1962 1954 0 1965 1919 6 1965 1954 0 1964 

, 
1958 0 1964 

I 

La demande globale. élevé, ainsi qu’en témoigne le tableau sui- 

L~a demande des grandes ville5 et notamment “a”t ’ 
des capitales s’accroît en effet de façon considé- 
rable ainsi d’ailleurs sue la consommation TABLEA” NO 7 

globale des pays In5ufiisamment pourvus en 
bétai 1, 

Le tableau NO 6 donne quelques exemples de 
développement récent de l’approvisionnement 
en vlande (abattue localement ou importée) 
dans différentes capitales africaines et malgaches. 

On constate un développement spectaculaire de 
la consommation globale de ces ~~Iles, à un 

taux annuel moyen dépassant partout 6 p. 100 et 
parfols égal ou supérieur à 10 p. 100. Cette 
évolution très marquante dags les grande5 
capitales, se retrouve également dons lescentres 
de petite et moyenne importance. En Côte- 

d’ivoire, par exemple, les abattages des villes 
autres qu’Abidjan ont augmenté de 130 p. 100 en 

11 ans, soit à un taux moyen annuel proche de 

8 p. 100. 

La consommation individuelle. 

Le niveau de consommation Individuelle 
atteint dans les grandes villes est en général 

Pour toutes ces v,,,e3 ,a 
consommation devian- 
de et d’aba,r est rom- 
p,é+ée par “ne très 
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Contrairement à des opinions fréquentes, nus 
mal fondées, le niveau moyen des consommations 
indlviduelles urbaines. est réellement élevé dons 
la majorité des grandes capItales. Assort! d’une 
croissance démographique accélérée, ce facteur 
provoque la véritable explosion de la demande 
que nous avons constatée précédemment. 

Devant une telle situation, II paraît très impor- 
tant d’évaluer rapidement I’évolutlon prévlsible 
des besoins au cours des dix ou vingt prochaines 
années. C’esf ce que nous avons tenté dans 
dIfférentes études pour un certain nombre de 
pays ou de villes (tableau No 8). 

Sur le plan économique, il est nécessaire 
d’aborder le problème du prix de la viande au 
détail, dans les centres de consommation, et son 
incidence sur les prix payés au producteur. 

II faut swar que le seul prix de détail slgnifi- 
catif est celu de la viande vendue avec os sur les 
marchés africains, cor ou moms 90 p. 100 de la 
distrhilon esf réol& sous ceite forme. 

Les prix actuels au kg de viande avec os sont 
approxlmativement les suwonts pour quelques 
villes : Dakar de 150 à 190 F. CFA (selon la 
saison).Abidjan : 190 F. CFA- Bangui 110 0 
120 F. CFA. Ils sont relativement faibles et souvent 
ils n’ont pas swvi le rythme d’augmentation de 

TABLEAU No 8 nombreux prix de produits vivriers ou de biens 

Hypatherer d’é”o,“tion prévisible des besams de grande consommation. 
de cer,oines vdies ou de ceriarnr pays ofimins A Abidjan, par exemple, II y  CI stabillt& du prix 

Unités : tonner de viande et d’obals. ~ de la wande c,u détall entre 1961 et 1965, à 

Tanonome <. 1962 11.700 Lomé 1963 1.350 125.5001 

Dakar 1962 8.300 14.900 
Bany ._<... 1966 4.700 6.000 

I 

i 5 30( 

e.occ 1oca 

Bangui de 1954 à 1965. On constate d’o~lleurs 
que les hausses de prix suivent en général une 
periode de crise sur le marché du bétail : à un 
moment donné les autorltés qui partout maintien- 
nent des prix taxés assez serrés sont obligées, 
sous les pressions commerciales, de lâcher un 
peu les tarifs en vigueur. Le système n’est pas 
souple. d’abord à cause des perpétuelles discus- 
sions sur le marché du bétail et de l’ignorance de 
nombreux bouchers quant à leur prix de revient 
et à leurs marges. ensuIte parce que les prix 

faxés ne peuvent évoluer que par <<tranches de 
5 francs », du fait des habitudes monétaires et du 
manque de monnaie dlwsionnaire. 

Detelles prévisions sontévidemment hasardeu- Nous pouvons affirmer, pour l’avoir contrôlé 
ses et nous prions le lecteur de les considérer souvent, que les bouchers ne volent pas au poids, 
seulement comme des ordres de grandeur. Nous ce q41 serait une façon d’ajuster leur prix, mais 
n’avons volontairement jamais appliqué dans ces lorsque le marché leur est défavorable ils aug- 
calculs de données trop optimistes. mentent dans leurs ventes le pourcentage d’os. de 

Ces hypothèses, volontairement raisonnables, déchets ou d’abats. 
correspondent cependant à des accroissements de II nous semble, que, dans les années prochaInes 
4 p. 100 et plus. Or, dans les condltlons actuelles, compte tenu de la diversificatlon et du fort 
on ne peut guère envisager un taux d’améllora- accroissement de la demande, ces prix ne pour- 
tion de la production supérieur 0 deux ou iras ront pas rester aux nIveaux actuels. L’exemple 
pour ce”+ par a”, à condltlon d’éviter toute d’Accra est significatif, car pour dlverses difficul- 
exploitation anorchlque, comme nous l’avons tés économiques et monétaires, et du fait de la 
constaté par exemple pendant une certaine YIV~ concurrence de la Côte-d’ivoire. nous avons 
période en Adamaoua (Cameroun) ou à Mada- relevé en 1965 le prix de vente de la wande au 
gascar (en 1930 approximativement). détail le plus élevé : près de 400 F. CFA par kg 

Dons l’état actuel de “os connaissances, on avec os et abats. 
peut donc seulement remarquer qu’à très court Ce prix de la viande a une Incidence directe 
terme l’offre aura beaucoup de mal 0 suivre la sur la valeur offerte à l’éleveur par les mor- 
demande. chands. Notons tout d’abord que certains écono- 
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mistes faisant référence aux conditions euro- 
péennes considèrent que le prix payé aux éle- 
veurs sohéliens est particulièrement faible. 

II faut se garder d’un tel jugement car, 0 
notre avis, ces comparaisons n’ont pas grand 
sens. En effet, à partir de son capital bétail, 
I’actlwté essentielle du pasteur africain, et sur- 
tout malgache, consiste avant tout à prélever le 
disponible annuel «d’une production quasi- 
spontanée » ne faisant pratiquement aucune 
dépense intermédiaire (soins, nourriture, loge- 
ment, etc...). Comme pour tous les produits de 
cueillette, la valeur est avant tout fonction de 
l’offre et de la demande alors que pour un pro- 
duit élaboré le coût des facteurs de production 
et des matières premières en fixera le prix 
plancher. 

tien. 
Contrairement à d’outres produits agricoles 

africains, dont le placement est parfois difficile. 
la production animale est assurée de trouver un 
débouché en Afrique même et à un prix de plus en 
plus rémunérateur. 

Aussi pour le cheptel africain c’est la rIchesse, 
l’éloignement et les quantités nécessaires à 
1’ approvisionnement des marchés à servrr qui 
détermineront le niveau moyen des prix à la pro- 
ducilon. Pour cette raison, certains types d’anl- 
rncux sont nettement mieux payés que d’autres, 
non en fonction de leur qualité intrinsèque, mais 
uniquement en fonction de leur capacité d’attein- 
dre à pied, dans de bonnes condltlons, ceruns 
marchés éloignés. 

Dans les pays guinéens et soudano-guinéens, 
on doit tout mettre en ceuvre pour améliorer les 
élevages sédentaires de bovins irypano~tolé- 
rants et intégrer les animaux aux activités 
terriennes dons le cadre de la modernisation 
des techniques agricoles. Dans ces régions, la 
mise en place d’élevages de porcs, de petits 
ruminants et de VOICIII~S doit être poursuivie 
sans relâche pour accroitre le disponible en 
protéines aussi bien chez les ruraux que dans 
les villes. 

En Afrique de l’ouest. pour ces raisons, on 
relève des disparités considérables : par exem- 
ple, le même type d’animal d’exportation Y? 
paye environ 25 F. CFA le lkg vif dans l’Est du 
Tchad et 50 F. CFA au Sénégal ou u” Mali. 

Le premier sera revendu sur des marchés 
distants de 1.500 à 3.000 km (Bangui ou Lagos), 
alors que le second approvisionnera Dakar ou 
Abidjan, beaucoup moins éloignés et plus fwles 
d’accès 0 partir de la zone de production. 

L’élévation de la productivité du cheptel 
extensif sahéllen pose des problèmes extrême- 
ment complexes à résoudre : pathologie, pro- 
tection des jeunes, hydraulique pastorale et 
surtout évolution des méthodes d’élevage de ces 
populations transhumantes très difficiles 0 abor- 
der. 

Cependant, o,n peut aussi envisager d’amé- 
liorer la quantité de viande produite en essayant 
d’ajouter du poids aux animaux ISSUS de ces 
élevages extensifs par des techniques plus moder- 
nes. 

PERSPECTIVES ET CONCLUSIONS 

«La production doit être développée » 

Parmi les considérations d’ensemble que 
nous venons de présenter sur le commerce du 
bétail en Afrique de l’Ouest et à Madagascar, 
l’une d’entre elles a. croyons-nous, “ne ~mpor- 
tance plus grande ; II s’agit du défut Important 
en viande de boucherie que nous sommes ame- 
nés à prévoir pour les vingt prochaines années. 

L’élevage africain est actuellement largement 
exploité, la commerciallsatlon traditionnelle est 

De l’élevage traditionnel, considéré comme 
« naisseur », les animaux, surtout les taurillons, 
pourralent passer à un stade d’«embouche» 
soit sur herbages naturels : chez des éleveurs 
spécialisés (comme dans le moyen-ouest malga- 
che) ou dans des ranches, soit par des actions 
plus modernes, combinant /a production de 
fourrages à haut rendement et l’utilisation de 
sous-produiis de l’rndustrie alimentaire qourd’hur 
souvent gasprllés (ou ex,xrtés vers des pays 
riches). Ces dernières méthodes demandent 
d’ailleurs de très sérieuses études économiques 
avant d’être proposées et diffusées sur une grande 
échelle. 

de plus en plus active : dans certaines zones des 
formules nouvelles prennent progressivement le 
relas. Si l’on veut éviter que Irès rapldement le 
cheptel soit menacé par une sur-exploitation, II 
faut absolument qve tous les ~“~mmmes de déve- 
loppemeni accordent une plo:e prioritaire (I~X 
actions fendant à augmenter la production de viande 
et à rationaliser sa transformation et su distribu- 
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Les améliorations souhaitables dans le domaine mateurs resteront ce qu’elles sont. tous les échecs 
commercial : que nous avons constatés tiennent à ces condItlons 

commerciales anarchiques. 
Pour que ces efforts de production soient 

encouragés et rentabilisés il est Indispensable 
que les modalités commerciales soient améllo- 
rées. Et controlrement à ce qu’une analyse 
superficielle pouwalt laisser supposer. c’est 
d’abord dons les centres de consommation qu’li fout 
intervenir avec le plus de vigueur. 

II est nécessaire d’abord de mettre en place des 
équipements bien adaptés aux besoins et conve- 
nablement gérés : 

- marchés 0 bétail, simplement mas commo- 
dément aménagés, 

- abattoirs-frigorifiques modernes. permet- 
tant une transformation hygiénique et écono- 
mique de ICI vlande et une récupérailon OUSSI 
complète que possible des sous-produits, 

- marchés de gros de la vlande, indispen- 
sables pour la mise en concurrence des circuits 
vifs et forans, 

- marchés de détail, offrant des bonnes 
conditions de distribution, avec au moins, pour 
les principaux d’entre eux. de modestes posslbi- 
lités de stoclage sous froid pour les Invendus. 

Un équipement satisfaisant, utilisé rationnel- 
lement, est indispensable pour améliorer la 
commerclallsatlon, mois il sera Inopérant si 
conjomtement on ne met pas l’ordre dons les 
professmns intéressées : bouchers grossistes, 
détaillants, courtiers en bétail, etc... II faut, 
par exemple, rendre obligatoire, à plus ou moins 
long terme, les parements ou comptant et 10 déier- 
minatmn de prix éiobiis selon, ou moms, deux 
qualités, si possible après pesée des onrr~w~. 

Les modalités des transactions doivent être 
suivies avec attention par des sewces compé- 
tents, dont les contrôles seronl de trois ordres : 
fiscaux et surveillance des prix, sanitaires et 
statistiques. Cela afin de SUIV~~ I’évolutlon du 
marché et éventuellement d’intervenir en fonc- 
tion de ses fluctuations. 

Telles sont les mesures essentielles qui permet- 
tront ensuite d’améliorer l’ensemble du système 
en remontant la chaîne commerciale jusqu’au 
producteur. La création des coopératives de 
producteurs ou de véritables circuits de vlandes 
foraines ne peut être envisagée tant que les 
structures professionnelles des centres consom- 

Po’~r rendre plus rapide la collecte des ani- 
maux dans les zones de production et apporter 
aux éleveurs les biens de consommation dont ils 
ont besoin, l’ouverture de marchés réguliers est 
souhaitable. Mais la vie d’un marché n’est pas le 
fait d’une simple déclslon administrative, elle 
ne dépend que de sa fréquentailon assidue par 
les marchands (de bétail. de tissus, de produits 
alimentaires, etc...) et par les éleveurs, c’est-à- 
dire, avant tout que des facllltés de communica- 
tion offertes. La création de routes ou de pistes, 
permettant aux «taxis-brousse >> de passer, Q 
souvent provoqué la na!ssance de marchés tk 
actifs, alors que nous connaissons beaucoup de 
folrails, créés uniquement par décision adminis- 
trative sans études préalables. qui sont restés 
sons vie et scms activité. 

A partir des marchés de regroupement, 
I’amélloration des transports et des déplace- 
menis est UUSSI fonction des programmes d’équi- 
pemenis d’infrastructure et de l’abaissement des 
taux de fret routier ou ferrovlare. 

On doit retenir pourtant que l’acheminement 
du bétail de la zone d’élevaqe, écoloqlquement 
favorable. ainsi que dans ses-abords I%&dlats, 
se fera pour longtemps encore par convoyoge 0 
pied. Cela non pas pour des raisons de réslstan- 
ces rétrogrades et coutumières à des Instruments 
de progrès, mais beaucoup plus simplement 
pour des raisons économiques. En conséquence. 
certaines réalisations. ou de simples dispositIons 
légales, doivent permettre de pourwvre et peut- 
être d’améliorer ce transport économiquement 
rof~onnel. On songe tout naturellement au raw 
ta~llement en eau sur certains parcours seml- 
désertiques. mals ce n’est pas le seul problème 
Par exemple, lorsque les grands axes de commer- 
cIalmt1on traversent des réglons à fortes densw 
tés humalnes et agricoles. II faut prévoir I’amé- 
nagement de cheminements pour les convois, en 
réservant légalement des parcours suffisants. 

La construction de parcs. aux étapes ~mpor- 
antes ou obligatoires (passages forcés), peut 
être envisagée afin d’éviter la divagation des 
animaux et les dégâts aux cultures. 

Enfin, SI des modalités de transports améliorés 
peuvent se substituer à I’aven~r aux déplace- 
ments à pied pour les troupeaux destinés aux 
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très grandes villes ; II esi peu probable que cela 
soit possible pour servir I” multitude de centres 
de moyenne importance et les réglons rurales 
des p”ys demandeurs. 

En effet, pour cette demande, très souvent 
saisonnière, correspondant “ux périodes de 
«traite » des grands produits agricoles. seul le 
commerçant, déambulant dans le pays avec son 
troupeau, est en mesure d’en assurer I’oppro- 
visionnement souvent avec des animaux légers. 
assez coûteux, qui conviennent mieux “ux 
bouchers et “ux agriculteurs de ces réglons. 

Or, l’importance relative de ce marché est 
forte : souvent plus de la moitié des importa- 
tions totales de bétail (Côte-d’Ivoire, Ghana, 
République Centrafricaine). 

Les circuits de viande foraine. 

Avant de conclure, ei bien que ce problème 
sorte du cadre strict du commerce de bétail, 
nous examinerons rapidement la création dans 
un passé récent des premiers circuits “fricalns de 
viande foraine et quel peut être leur avenir. 

C’est à Fort Lamy (Tchad) que, dès 1948, des 
expéditions de viandes réfrigérées par avion 
ont été tentées et se sont développées. Depuis, de 
Bamako, de Niamey, de Ouagadougou et Bobo- 
dloulosso, de nouve”ux circuits ont été ouverts, 
les transports étant effeciués soit par avion, soit 
par carmon et wagons frigorifiques. 

Pour donner une idée de l’importance prise par 
ce mode de commercrol~sation, nous prendrons 
l’exemple de Fort Lamy comme centre expédi- 
teur et de la Côte-d’Ivoire, comme lieu de récep- 
tion (tableau N’J 9). 

L - 

ronnage Année Tonnage Pour apprécier les chances de développement 
de ce circuit moderne, il est nécessaire de consi- 

5.056 
5.186 

dérer dans quelles conditions II ” “ttelnt le mveau 

4.115 actuel. 
4.543 
4.433 

ILa carnctéristique essentielle des marchés 

4 456 
ouverts est, qu’au départ, ils n’ont touché qu’une 
clientèle riche. D’nbord parce que les marges - 
commerciales étaient sufiisantes, ensuite parce 

Les marchés serw par Fort Lamy sont actuel- 1 que l’Infrastructure d’accueil existait dans les 

Unités : Tannes 

Pante Noire, Libreville, Port Gentil, Douala, 
Dolisie. Yaoundé. Trlpoll, Kinshasa, etc... Tous 
les transports sont effectués par avion, seule 
solution techniquement utilisable pour l’instant. 

La Côte-d’ivoire “ssure 5”~ “pprovisionne- 
ment depuis plusieurs années en important des 
vlandes foraines en provenance d’Europe ou des 
différais p”ys africains voisins : Mali, Niger, 
Haute-Volia et parfois Sénégal. Le volume de ces 
importations, en accrassemeni régulier de1952à 
1955, “ensuitepe”variéjusqu’pnl960. par contre 
depuis 1961 I’augmentot~on est très importante et 
la proportion des viandes provenant d’Afrique 
atteint un niveau élevé “u détriment des impor- 
tations européennes, ainsi que le montre le 
iableau No 10. 

TABLEAU NO 10 

T Ventilation par origine 

l ’ Viande importée 
l de DWI africain! _- 

:, ’ 

-1 

lement, par ordre d’importance, Brazzaville. 1 grandes villes pour recevoir ces viandes, ou “été 
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La qualité des viandes offertes devait être 
excellente et t’étalent surtout les morceaux de 
choix qui étaient demandés. Compte tenu de la 
rapidité des transports. de la nécessité de serrer 
les prix, mois aussi du goût de la cllentèle, loules 
‘ces expédltmns ont été réolnées sous forme de 
viandes réfrigérées (de 0 à + 2 degrés ~~ISI~S). 

L’expérience acquise aujourd’hui permet d’af- 
firmer que pour réussir, les expéditions dolvent 
&re faites à partir d’abattoirs frlgorlfiques bien 
conys, installés non pas au coeur de la zone 
d’élevage, mais dans une gronde ville située 0 proxi- 
mité de celle-CI. Les raisons de ce choix sont de 
trois ordres : 

- l’abattoir industriel permet de servir 0 la 
fois les besoins de la ville où 11 est Implanté, ce 
qui accroît sensiblement sa rentabilité. Par exem- 
ple, les besoins de Fort Lamy sont de plus de 
3.200 tonnes par an et ceux de Bamako de près 
de 4.000 tonnes, dont les abattages correspon- 
dants assurent à ces établissements une actlwté 
de base essentielle pour leur fonctionnement. 

Une fols encore, la difficulté se trouve dans 
l’anarchie des professIons et I’tmpécuniosité des 
bouchers afrlcalns, ainsi que dans le manque 
d’lnstaliatlons Indispensables. 

SI, à Anldjan, les viandes foraines pénètrent peu 
à peu sur les grands marchés, c’est qu’il existe 
quelques bouchers growstes entreprenants et 
que les nouvelles Installations de ventes sont 
parfaltement conçues, et équlpées de chambres 
froldes permettant la conservotlon des quartiers. 
Une mse en ordre de la structure traditionnelle 
des bouchers, l’aménagement de l’abattoir ei 
d’un marché de gros permettront dans cette 
VIII~ d’accroître encore plus rapidement I’lmpor- 
tance du clrcwt forain. En effet, I’obJectrf ne doit 
pas être de remplacer iatalemenf l’approvisionne- 
ment en bétoll vif par le nouveau système, mois ou 
contraire de le développer hormomeusemeni en 
libre coi~cuirenre. 

Nous sommes donc persuadés que les viandes 
foraines peuvent, à I’aven~r. prendre une place 
Importante sur les marchés de consommation, à 
condition : 

II faut aussi considérer que ces marchés 
locaux ont une ampleur suffisante pour mieux 
valoriser le cinquième quartier et absorber des 
,catégories de viandes qu, ne sont pas exportées 
(pour certains marchés par exemple, on expédie 
les quartiers arrières et l’on vend sur place les 
avants dons de bonnes conditions). 

- La présence dans ces grandes villes d’une 

- de n’envisager que des vrondes réfrrrgérées, 
CCL~ les bouchers africains ne peuvent pas travail- 
ler de viandes congelées et que les coûts de la 
congélation, des transports à -18 OC et de 
stockage à cette température sont beaucoup 
trop élevés pour faire concurrence aux viandes 
abattues sur place. 

- que les pp demandeurs fassent un sérieux 
effort d’orgonlsotion et d’éqwpement. Cet effort, 
bien que cela n’apparaisse peut-être pas claire- 
ment aujourd’hui, sera absolument nécessaire 
pour résoudre leurs problèmes d’approvisionne- 
ment. Il est actuellement navrant de constaier 
l’état des abattoirs et des lieux de vente de la 
viande dons des ~~Iles comme Accra, Lagos ou 
DOUCIC. 

infrastructure commerciale et de services publics 
étoffés est Indispensable à I’abaitolr et aux 
exportateurs de viandes. L’entretien des installa- 
tions est beaucoup plus rasé que dans les zones 
rurales, les fournitures d’énergie, d’eau sont en 
général assurées et le recrutement du personnel 
est facilité. 

- Pour les expéditions. c’est 0 portlr des 
grands centres que l’on trouve les poislbihtés les 
meilleures : routes. aérodromes, voles ferrées et 
services de transports réguliers. 

Pour développer aujourd’hui ces méthodes 
modernes de service sur des marchés africains, 
I’obstacle mo,eur n’est plus d’origine Pcono- 
,mique. En de nombreux cas, en effet, on peut, 
surtout SI l’on dlspose d’un moyen de transport 
économique, proposer des viandes foralnes ne 
coûtant pas plus cher que les carcasses abattues 
sur place. 

- q,J’aucune barrière, de quelque nature que 
ce soit. ne subilste à I’lntroductlon des viandes 
fora ries provenant de pays africains VOISIM La 
Nigerle, par exemple, maIntlent une taxe de 
50 p. 100 ad voiorem sur les viandes qui pour- 
raient IUI être expédIées du Niger et du Tchad. 
Ce pays, ie çluz fort unportateur de toute I’Afrlque de 
l’Ouest, b!oque OI~S~. sax doute pour maintenir 
des pw&ges locaux. tovteam&llorotlon commer- 
ciale 0 long terme. Pourtant ces améliorations 
sont mdlspensables aux pays foutmzseurs pour 
am6liorer leur productlwté et occroitre ainsi 
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une production dont la Nigeria aura inéluctable- 
ment de plus en plus besoin dans les prochaines 
années. 

Avenir du commerce du bétail. 

Le partage de l’Afrique en grandes zones 
climatiques très marquées et le développement 
rapide des grandes villes et des populations 
rurales des pays côtiers les moins bien pourvus 
en bétail, ont provoqué un système original 
d’approvisionnement en animaux. dont I’impor- 
tance économique est beaucoup plus grande 
qu’on ne l’imagine souvent. 

Les tableaux Nl’s 11 et 12 donnent les ordres de 
grandeur du nombre de @tes de bovins faisant 
YobJet de ce commerce. 

Pays Pays 
expor+o+eur mpor+a+eur 

I I 

Mauritanie Sénégal _. 
Mali 

Frontolieri 
viandes fc 
ries 

+u+e Valta Cete d’ivoire. 
GlW”O.. 
Fronloliers e 

3okar 40.100 
4bidpn _. 31.500 
3ouaké 10.500 
Bamoko 35.000 
3”agado”go” 24.700 
M,od,oularsa 15.000 
kcra 27 200 
Uiomey _... 25.000 
=Oïl hny 39.700 
Songui .._. 27.700 

Tchad :Nigério .,,,,, 1 
R. C A. 
Carleroun 
Viandes foro~- 

ne5 .<.<...., 

Total 

I 

On peut donc estimer que les très grands 
circuits portent à eux seuls, aujourd’hui, sur 
sepi cents à huit cent mille Mes de bovins, ce qui 
esi considérable et représente de ceni d ceni 
vingt cinq mille ionnes de viandes en corcasses. 

La voleur de ce cheptel cher le fxaducfeur est 
de l’ordre de neuf 0 onze mrlliards de francs CFA, 
et il faut bien souligner que nous n’avons consi- 
déré ici que les échanges Mer-états. II faudrait 

donc, pour ~VOIT une Idée de l’importance 
du commerce du bétail, ajouter la valeur du 
cheptel faisant l’objet de transactions pour les 
divers besoins intérieurs ; nous l’évaluons très 
approximativement à la matlé de la précédente. 
Le montant annuel des achats de bétail cher les 
producteurs serait donc, dans la zone considérée, 
de l’ordre de quatorze à dix-sept milliards de 
F. CFA. SI l’on considère que, pour obtenir le 
coût du bétail rendu dans les centres consom- 
moteurs, on doit majorer le prix producteur de 
30 p, 100 pour les marchés intérieurs et de 50 p. 
100 pour lescircuits longs, le montant de I’ensem- 
ble des transactions à la vente sur les marchés de 
bétail des villes de consommaiion serait de l’ordre 
de wngt à wngt-quaire milliards de F. CFA. 

A titre d’information, on peut indiquer que la 
valeur finale de la viande et des abats tirés de ce 
bétail, après transformation et vente au détail, se 
trouve majorée d’environ vingt-cinq pour ceni. 
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II nous paraît intéressant de noter qu’un que le volume des transactions devra s’accroître 
commerce d’une telle ampleur, en grande régulIèrement d’au moins quatre pour cent 
majorité de type traditionnel, ait pu, sans apport chaque année. soulignent I’lntérêt du commerce, 
financier. ni aide bancare extérieure, faIre face de bétail en Afrique et les efforts qui méritent 
durant les années passées à la demande et 0 50” d’étre enirepr~s pour que les circuits traditionnels 
impressionnant développement et ce. dans un soient améliorés dès aulourd’hui et que tout 
milieu parhculièrement difficile et malgré les soit mis en ceuvre pour permettre un développe- 
irès mauvaises conditions de paiements sur les ~ ment harmonieux des méthodes modernes du 
marchés de consommation. service au fur et à mesure que l’Infrastructure de 

Ces considérations économiques et la certitude base s’améliorera dans ces états. 
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Las cuadros n’J 4 y 5 indicon 1~ cosias de comercializocih par dos media 

principales detransporte : encaminomienlo a pier y par carmon, entre 10s cuales 

cosi ninguna diferencia existe en cuania CII precio del ganado vendido en 10 

LO~CI de coniumo. 

La venioja del transporte moderna er que el animal no pierde pero duranle el 
dlcho, 10 que er muy importante, pero ero no permrk pogor mejorel producforo 

bojor el precio de la carne para el conrumldor. En el parvenir, SC necer~iatener 

uno priaridod absoluta 10 extensi6n de la produccth de COT~~. Paro eso, hoy 

que resolver importantes problemas, entre 101 waler loi mas ~mporhntes son : 

la técnica de ganaderia, la mejoro de la calidad del ganado y de I~I medlos de 

transporle, la mejoro de 10s modaltdodes comercioles combinada con una 

arganirarth roc1ono1 de la venia de 10 carne, ocamparïada par las foctlidades 

necemrias d2 page del gonoda en 10% mercados de lx cenhr de conrumo. 
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