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LÀ S ITT'ATION ÀCTTIELLE

La product,ion laitière est tributaire du disponible alimenÈaire
pour le béEail selon les saisons (pâturages naËure1s, sous-produits
agricoles et agrro- industriels ) . Pour cetEe raison, Ia production au
Mali a un caractère saisonnier.

Dans les systèmes d'élevage pratiqués dans les centres urbains et
les zones péri-urbaines, les troupeaux sont éloignés des cenÈres de
résidence eÈ des champs de cultures pendant Ia saison des pluies.
Pendant, cette période, Ie surplus de lait, dont la production esE
surtout basée sur Ia végétaÈion naturelle des parcours communs, est
t.rop éloigné des centres urbains où Ie pouvoir d'achat est plus élevé.
Après les réco1tes, beaucoup de troupeaux sonE concenÈrés autour des
centres pour e>çloiter les sous -produits agricoles . IJa disponibilité
en fourrages (pâuurage et paille/tiges) ne suffit pas pour 1'ent,reÈien
à long terme d'une telle accumulation d'animaux. Une grrande parÈie des
besoins d'entretien et Ia totalité des besoins de production pendanË
cette période sonÈ prises en charge par une ration composée de sous-
produiÈs agrro- industriels concentrés et d' aliments imporÈés d' autres
régions .

La faiblesse de Ia capaciÈé producÈive et de 1'aptiÈude à Ia
reproduction de Ia race locale esÈ rnre comme la contrainte principale
à 1'augrment,ation de Ia product,ion locale pour sat,isfaire à Ia demande
croissante de produits lait,iers.
La production laitière actuelle de Ia race locale est faible. Dans Ies
condit,ions présentes d'alimentat,ion et de gestion la producEion pendant
Ia vie productive et par laction ne peut pas êt,re augmentée. En plus
la faible fécondité des animaux appuyée par une mortalité éIevée des
veaux ne favorisent pas 1'accroissemenÈ numérique d'un cheptel des
vaches laitières.

Pour faire face à la demande sans cesse croissanÈe, la plupart des
activités effectivemenÈ enEreprises jusgtr'à maintenanÈ se sont, limitées
à des programmes coût,eux de métissage utilisant f insémination
artificielle avec des semences des races exotiques. Dans le temps
passé, des privés ont aussi importé des taureaux et des génisses de
races laitières à haute performance dans leurs pays d'origine.
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L,amélioraÈion génétique des animaux locaux, basée sur l'inséminaÈion
artificielle se fait dans le cadre d'un appui aux éleveurs péri-
urbains. CeÈte action est fortement, subventionnée.
En 1995, le programme a inséminé i.oOo femelles à chaleur induite. Le

taux de réussite a éUé de 54t après 2,5 inséminations par gesÈation au

coût de 4B.OO0 FCFA dont l'éleveur devait payer 30.000 FCFA, sans

compter 1es dépenses faites pour les 46+ des inséminations qui sont
restées sans résulÈat. Avec un taux de réussite de 54+, Les coûÈs

d.'insémination par veau né sonÈ de 89.000 FCFA au moins -

Le Laux de mortalité des veaux pendant les premiers L2 mois est de 20*.
Le système d, élevage sous des conditions nutritionnelles très variables
ne permet pas Ia mise en place d'un suivi fiable de Ia producÈion et
une sélect,ion dans la progéniture basée sur les données de ce suivi
régul ier f aiÈ déf aut par Ia suit,e .

Même si quelques sujets métis ont montré une production supérieure à

la moyenne du reste du Èroupeau, la question se pose si les résultaÈs
escomptés sont at,t,eint,s car les condit,ions nut,rit,ionnelles et les
auÈres fact,eurs déterminants de Ia gesÈion des vaches laitières comme

la technique d.e la traite et Ia fertilit,é ne sont pas améliorées en

même Èemps.

Les efforts faits par les st,rucÈures Èechniques pour Ia mise en place
d, un système d.'encadrement spécialisé dans les domaines de la
production et de I'organisation des producteurs laiÈiers sont
négligeables.
La f ormat,ion d,es product,eurs eE des agents chargés de 1'encadrement
pour Ia production lait,ière fait défauÈ dans les domaines suivant,s:
- Ies aspects techniques de la production: 1'alimentation , L'éIevage
d.es veaux, 1'améIioration de Ia race, 1â reproductrion régu1ière de Ia
vache laitière;
- les aspects d, hygiène de la production au niveau des troupeaux, des

exploitations eÈ des points de collecte;
- la mise en place des associations/groupements des producÈeurs
laitiers, Ie bon f onct,ionnement et la gest,ion de ces st'rucEures .

11 n, exisÈe pas présentement de mécanismes de subvention à parE

I, insémination artificielle auÈour de Bamako dans Ie cadre d'un projeÈ,
ou de crédit à un Èaux d'inÈérêt atEractif pour encourager Ie
d.éveloppement d'un système durable de Ia production laiÈière:
- investissement dans un meilleur élevage des veaux, (avenir de la
filière) ;
- encouragement de Ia production des cultures f ourragrères,
- amélioration de 1, alimenÈation de toutes les classes d'animaux dans

Ia filière.
- améI ioration de I , habit,at eÈ des inf rastructures permettant de

nourrir les animaux Sans pertes énormes de nourriture.
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Dans cert,aines régions, des organismes se sonÈ investis dans Ia
promot,ion de la commercialisation du lait disponible dans les centres
urbains eE alentours, (CroR: Koutia1a, Niono, San) ' CeÈte activité a

eu l, avanÈage de faire prendre conscience aux éleveurs des revenus
possibles qu, i1s peuvenÈ tirer de Ia vente de leur lait. IJa collecte
eÈ la transformation sonÈ Èoujours subvent,ionnées. La commercialisat,ion
vers les consommateurs se fait principalemenÈ à travers des

revendeuses . Malheureusement, cê sysEème permet que les prix de venÈe

éIevés aux consommaÈeurs, favorisent plus les revendeuses que les
producteurs laitiers eux-mêmes. A tiEre d' exemple, actuellemenÈ Ia
laiterie de Niono achèÈe le laiÈ à 200 FcFA/Itr aux producteurs et cède

ce lait après pasteurisation à 225 FCFA/ILr aux revendeuses qui à leur
tour vendenÈ ce produit en détail au marché local jusqu'à 350

FCFA/Igr.1 Cette marsJe de L25 FCFA représenÈe 62+ du prix reçu par les
producÈeurs . En plus, les conditions hygiéniques dans lesquelles ce

lait pasteurisé est commercialisé dans ce circuit ne sont plus
maîtrisables par la lait,erie.
Dans 1es localités où un sysEème de collecÈe eÈ de distribution a été
mis en pIace, on observe une différence de prix payé aux producteurs
par les cengres et par les consommateurs. IJe prix perçu pour Ie laiÈ
vendu directement sur Ie marché local est, plus éIevé que Ie prix payé

par Ie cenÈre de transformation (laiterie). Les producteurs des centres
urbains profiÈent en général de cetÈe situation, étanE plus proches du

marché pour I'écoulemenÈ de leur produiÈ. En plus, ils sont normalemenE

favorisés pour I, approvisionnement en int,ranEs et I'encadremenÈ par les
services vétérinaires .

euelquefois, Ie marché loca1 des cenÈres secondaires et alentours ne

peut pas absorber tout Ie lait produit localemenÈ. Les producteurs, rê
disposant pas généralement d'outils ou de techniques pour Ia
transformaEion et Ia conservation, d.onnenÈ Ie surplus de leur lait au

centre laitier dont la vocation est ainsi par Ia force des choses

d.evenue, Ia Èransformation et la commercialisaÈion de ce surplus en

plus du lait, produiÈ à une distance plus éloignée du centre urbain-
La laitrerie se spécialise dans la transformation du laiE en produits
moins périssables ayant une valeur ajoutée et pouvant être vendus

localement ou acheminés vers des marchés à grand pouvoir d'achaE.

Dans tous 1es systèmes de producEion laitière prat,iqués dans 1a région,
il exist,e une compéÈiÈion pour Ie laiÈ enÈre les veaux eÈ I'e>çloitanÈ
du Èroupeau. En général, c'est I'homme gui gagne au détriment de la
croissance des veaux.
Après une période de tétée à quantité de lait limitée, les veaux se

nourrissent de rations composées de fourrages de basse qualité et sonÈ

en même temps e>çosés aux infestations parasiÈaires dans cerÈaines
zones. ces situations e>çpliquenÈ le retard dans Ie développement de ces

1 Laiterie Danaya Nono, Niono
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j eunes animaux qui sont 1'avenir de Ia production laitière.
Les animaux atteignent un âge avancé au premier vêlage (54,2 mois en

milieu rrrral; 52 mois à Niono) diminuant, ainsi Ia durée de leur vie
productive eÈ de faiÈ Ie nombre de lactations possibles (f interrralle
entre vêlage est de L9 mois à Niono) .

L,es organismes stimulant la producEion laitière loca1e par Ia mise en

place d,un sysEème de collecÈe, de transformaÈion et d'écoulement des

produits ne se rendent pas assez compte que leurs acÈions ont un impact

négatif sur }e développemenÈ des jeunes animaux, si eIIe ne sont pas

accompagnées des mesures correctives à fin d'éviter Ia pratique d'un
système d'élewage à Ia " minière " -

comme pour certaines autres filières, plusieurs organisations de

producteurs ont été créées sur papier à l'occasion de I'arrivée de

proj ets ayant conditionné leur appui à Ia mise en place de structures
associatives et/ou coopératives .

La plupart des organisations de producteurs laitiers sont peu

opérationnelles . pour 1'approvisionnement en inÈranÈs à des prix
f avorables , les organisations ont j usgtr' auj ourd' hui produit peu de

résultats escompEés . Les membres restenÈ individuellemenÈ dépendants

des marchands pour 1es int,rants indispensables à Ia producEion'

Quelqtref ois , Ie Service de 1'Elevage et Ia Chambre d'Agriculture
disposent d, un quota d, aliment bét,ai1 ou de sous -produits agro-
indusÈriels, Ieque1 est réparti entre aussi bien des associations que

des producteurs non-organisés . Malheureusement, plusieurs organisations
paysannes ne disposenÈ pas de liquidiÈés leur permettant d'enlever les
quanÈités mises à leur disposition par ces sÈructures publiques.

Le fait que les producËeurs organisés ou non-organisés soient de Ia
même manière favorisés par les strructures d'encadrement, n'encourage
pas les producteurs à s'unir dans des organisations professionnelles
f onct,ionnelles af in de lutter conj ointement pour leurs intérêts 91ri

sont:
- I, assurance de I, accès permanent aux inEranÈs permettant une

meilleure répartiEion de la production laitière pendant Èoute 1'année,
avec comme avantrage, un prix de revient réduit, donc une amélioration
de Ia compétitivité des produiÈs sur Ie marché local;
- les négociaEions d'un meilleur prix pour leur lait;
- Ia mise en place et Ia gesEion de cenEres de Èransformation et de

commercialisation du surplus de lait.

r,es plus grands fournisseurs de lait dans les centres villes et les
alentours sont en général des propriétaires de grands troupeaux '

Le prus souvent, Ieur éIevage esÈ plus le résultat d'une Ehésaurisation
dans Ie bétail des surplus d'argent gagnés dans d'autres act'ivitrés, Çfl'lê

d'un investissemenÈ ciblé.
Dans les zones tlzicoles, oD distingue trois types de propriétaire:
- Ies éleveurs t,radiEionnels ,



I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
T

I
I
I
I
I
I
l

- les riziculteurs -éleveurs,
-les fonctionnaires-riziculteurs pour lesquels 1' élevagre représenÈe une

troisième activité.

Le laiÈ est obÈenu par Ie système de cueilleÈÈe chez plusieurs femelles
allaitantes dans le troupeau d'animaux Èout venant sans orienÈation
spécialisée. Dans une telle situation, 1ê prix de revienÈ du lait esÈ
difficile à estimer.
Le revenu issu de Ia vente du lait n'esÈ pas vit,a1 pour ces
" producÈeurs rr qui vivent principalement d'autres sources . De Èels
membres d'organisations ne sonÈ en général pas assez motivés pour
s' investir dans I'évolution de ces groupements en strucEures
opéraÈionnelles .

Des produit,s lait,iers bon marché, spécialemenÈ Ie lait en poudre, sonÈ
import,és des pays où Ia producÈion laitière esÈ subventionnée, enÈrant
ainsi en concurrence avec les produiÈs locaux.
Une quantité de 50 053 OO0 lit,re d'Equivalent-LaiÈ a ét,é importé en
lgg2, donÈ Ie lait en poudre couvre 79 t En 1995, la valeur Èotale
des imporÈations des produits laitiers était de I 845 896 000 FCFA3,

soit 1100 FCFA par habitant.
En plus, des produits laitiers fournis par des programmes de don sont
souvent disponibles sur les marchés locaux. Ces produits sonÈ envoyés
par des organismes de bonne volonté, part,enaires au développement qui
ne se douÈenÈ pas de Ia concurrence déloyale causée par leurs acÈions.

Le gouvernemenE n'a pas encore montré une réeIIe volonté poliÈique pour
favoriser la production laitière locale en modéranÈ f importation des
produits laitiers de 1'extérieur . Probablement, sous prét,exÈe de
libéralisat,ion du commerce, le lait en poudre imporÈé ra'a pas été
soumis à un système de taxe pour décourager f imporÈaÈion eÈ sÈimuler
ainsi Ia consommaÈion des produiÈs locaux. La Èaxe à Ia front,ière sur
Ie lait en poudre à importer est de 6t. Les importaÈions des produits
laitiers en l-995 ont rendu à 1'Etat environ 530 000 000 FCFA en DroiÈs
de Douane.

Le lait, en poudre (Matière Grasse supérieure à 28t) de 1'Europe du Nord
coûtait en 1995 au marché mondial 22OO US $ f.o.b. par tonne, (L230
FCFA/Kg) alors que Ie prix du lait en poudre de moindre qualit,é (MG

26+) au Mali était de 1900 FcFA/Kg.
Les 670 FCFA/Kg, dont, '75 FCFA (6t) pour Ia t,axe, couvrent, les dépenses
de transport,s eÈ Ia marge bênéf iciaire des commerçanÈs .

Un kilogramme de Iait, en poudre reconst,itué donne 7 litres au niveau

Etude FAO Production eÈ Santé Animale , t24. FAO 1995.

GRET 1995; cité par la DNE: rapport annuel L995.
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du ménage et revient à zlo FcFA/ltr tandis çtue Ie Iaitr frais est vendu

par Ie producteur au consommateur à 250 FSFA par litre Ce dernier
marché n, esE pas encore saÈuré dans les grands cenÈres. Malgré Ia
demande existante pour le laiÈ frais à ce prix, les producteurs ne

manifesÈent pas d, inÈent,ions réelles à s'investir dans une augmentaÈion

de leur production. CeÈÈe atÈitude est certainement due au fait que Ia
vie qgoÈidier:ne des propriétaires des troupeaux duquels ce lait est
cueilli ne dépend pas principalement des revenus issus de Ia vente du

lait.

En zone urbaine ra consommation des produits laitiers d'origine loca1e
est de 3 , 5 Kg/habitanÈ / an tandisque Ia consommation des produits
laitiers importés de I'extérieur est presque L2 fois plus ' '

Le fait que 1es consommateurs sonÈ disposés à s'approvisionner en lait
importé à un prix plus élevé que le lait local vendu direcÈement à Ia
clientèle peut être dû certainement à des considérations suivanÈes:
- Ie lait, produit t.rès périssable, présenÈé en poudre se conserve

facilement pour la consommation journalière en petites quantités dans

Ies ménages non équipés en matérie1 de réfrigération,
- Ie prix de Ia plupart des condiÈionnements du lait en poudre est à

1a porÈée de Ia maj oriÈé des consommateurs,
- I, utilisation du lait en poudre est devenue une des habiÈudes de

con.sommateurs en dépiÈ de leur préférence pour Ie laiÈ frais. ce laiE
en poudre de çpalit,é stable est fabriqué dans des condit,ions très
hygiéniques,
- Ies campagnes de promotion du lait en poudre se propagent de plus en

plus à travers des réseaux de publiciÈé utilisanE des techniques
raffinées.

La marge de bénéfice sur Ie lait en poudre au niveau des commerçanÈs,

exprimée par litre de 1ait. reconst,itué est peuÈ-être très compétitive
par rapporg aux revenus nets gagnés dans Ia production locale basée sur
une alimenÈation composée principalement d'élémenÈs acquis hors de

l,exploitation. L,analyse financière d'un cas de producÈion laitière
à Niono en Avril Lgg6 monÈrait que Ie bénéf ice par lit,re était de 85

FCFA pour une productrion de 2 , 5 It'r par j our par vache

n ce prix
l-es producteurs

s Basé sur
FAO 1995.

litre de lait frais correspond praÈiguemenÈ au PrLx PerçuqP
Pays-Bas.

Ies données dans I'EÈude FAO Production et Santé Animale' L24'

t DNE, Mission sur Ie terrain t996

6
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LES DEIIARCEES PROPOSEES

r{EsuREs zoo -TECJINIQUE9 :

Les effort,s consentis dans Ie domaine de I'amélioraÈion génét,ique des
animaux locaux n'ont pas donné les résu1t,aEs escomptés. L'inséminaÈion
artificielle est un outil pour améliorer la capacité de production
génétiquement déterminée. GénéralemenË les meilleurs animaux du
troupeau devraient être choisis pour f inséminaÈion. IJe progrès
d'améliorat,ion ne peut êEre appréciable qu'à partir d'une sélection des
vaches lait,ières et de leurs progénitures. Dans Ia plupart des
e>cploit,ations Ie niveau de 1'alimentaÈion ne permet pas aux animaux
métissés de montrer leur capaciÈé de producÈion d'où les variat,ions
1imit,ées constatées . Lre programme s'esÈ surÈout orienté sur les
nouveaux types d'éIeveurs autour des grands centres qui ont obtenu leur
cheptel à travers une t,hésaurisaEion de leur argenÈ en bétaiI. Au
niveau de ces "exploitatiors", les décisions sur Ia gestion du troupeau
sont souvent prises par les bergers ou les trayeurs. L'élevage n'est
pas une act,ivité priorit,aire des propriét,aires, néanmoins leurs animaux
représentent un capital vivant, considérab1e consommant, avec une
ef f icacit,é douteuse des grandes quantit,és d'aliment dont Ia
disponibilité est limit,ée au Mali.
Pour rendre ce capital fonctionnel et améIiorer 1'utilisation de ces
al imenÈs , Ies tentatives d' inÈensif ication de Ia production lait,ière
chez ces propriétaires d'animaux se jusÈifieront s'iI n'y a pas trop
d' invesEissement initiaux à faire.

Àctivité: Les appuis conseils porteront sur des formaÈions des
propriétaires et des gesÈionnaires des t,roupeaux sur les aspects
techniques de Ia product,ion animale et surtout 1'économie de
1'alimentaÈion du bétail .

Le programme d'insémination arÈificielle (péri-urbain Bamako) en cours
atteint un taux de réussit,e de 54t à un prix de 89.000 FCFA par veau
né. Considérant que dans un programme de métissage pour la product,ion
laitière, Ia naissance des ve1les est Ie plus imporÈant eÈ que les
taurillons ne contribuent pas à la réalisation des objectifs, (le choix
d'un reproducÈeur pour Ie lait ne se fait, pas à parÈir de son phénotype
comme dans Ia production de viande ou un géniteur peuÈ être choisi sur
la base de ses caractérist,iques ext,érieures) iI esÈ clair que le coût
des velIes, à Ia naissance, issues de cette opération d'insémination
devient encore plus éIevé. Pour Ie calcu1 du prix de revienÈ des velles
à I'âge de Lz mois, les coût,s à Ia naissance sont à maj orer avec les
dépenses de leur élevage, (surtout Ie lait consommé), et Ia perte de
2OZ due à Ia mortalit,é. I1 est évidenÈ çJue Ie prix de production d'une
génisse à 1'âgre du 1"' vêlage est très considérab1e. La question se
pose si ces investissements sonË récupérables sur sa propre production
sous des condiEions d'un sysÈème d'élevage Eoujours à caracEère sémi-
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pastoral.
L,améIioration de l,alimentation, des autres aspecÈs Eechniques [Ia
techniqge de la traite, Ia protect,ion des veaux eÈ Ia fertilit'él et des

condiÈions économiques favorables à Ia producEion locale, sonÈ les
bases fond.amentales de succès d'une telle opération.

Croiasanee des vellee: avenir de 7a produeëion

En ce gui concerne I'éIevage des veaux, !'âge au 1" vêlage est un

point de repère pour Ia durée de la vie productive de Ia vache. Cet âge

ainsi que Ia durée entre les mises-bas sont des facteurs déterminants
pour les 1acÈaÈions possibles de Ia vache laiEière . T'' alimentation
pendant Ia périod.e non-productive entre Ia naissance et Ia 1è"" mise-bas
a un impact sur Ia production Eota1e de Ia vache pendant sa période de

vie productive. I1 est connu gu'il y a un rapport inversement
proportionnel ent,re le niveau d'alimenEation du veau et I'âge au

premier vêIage et que Ia production laitière pendant Ia vie productive
est plus faible quand 1'âge à la première mise-bas est ptus avancé -

Dans Ia littérature, iI n,y a pas beaucoup de données concernant les
qgant,ités de lait prises par Ie veau pendanÈ les différentes phases de

sa croissance (avant, et après sevrage). A la staEion de recherche,
sERz/S (Niono) , on a enregisÈré pendant une étude que les veaux
gagnaieng en moyenne 355 gr par jour pendanÈ les 55 premiers jours de

lactagion quand ils pouvaient disposer de 2,2 lt,r après Ia traite - Une

analyse des données de Ia même station enregistrées dans Ia période de

Lg73. 19g7 montre que Ie poids moyen à Ia naissance est de L9,I kg et
Ie GMe pend.ant les premiers g mois est de 27 o gr . La mortalit'é des

veaux pendant ces g mois est de L4 +.7 Une extrapolation de ces

résulÈats pour les troupeaux hors sÈation devrait, se faire avec

réserve.

rJa situation actuelle en milieu rural se laisse estimer comme suit:
- I,âge au 1"'vêlage esE 54 mois (+,5 ans) eÈ les périodes entre les
mises-bas sont de zo mois, 1'âge à Ia première saillie esÈ de 45 mois
(1350j, 3, g ans) ,

- si Ie poids vif à la première saillie est de 60 t du poids au sÈade

adu}te, c.à.d. 0,60 x 350 Kg = zLo Kg et Ie poids moyen à Ia naissance
est de zo K9, le gain du poids entre Ia naissance et Ia saillie est de

190 kg et Ie GMQ est de 140 gr/i, (19oKg/ L3s0j)

une augmentation du niveau de 1'alimentaEion permettanÈ un gain de

poids journalier addiÈionnel de LOO gr pendant Ia période entre la
naissance et Ia saillie, Q4o gr/j versus t+o sr/i) réduira la période
entre Ia naissance et Ia saillie jusqu'à 26 mois et Ia 1ère mise-bas

7 comité Technique Régional de
Résultats et Projets du Programme

la Recherche Agronomigue (4ème Seseion),
Bovin. Ségou 30 Mai 1995
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aura lieu à
1'alimenÈation
Ia vache, même

1, âge de 3 5 mois . une telle amélioration dans

facilitera une lactation en plus pendant la carrière de

s i Ie temps ent,re les vêlages ne changre pas '

ÀGE en mois, (annéeE)

26 35 45 55
(2 ,21 (2 ,9') (3 , I ) (4 ,61

75
(5,3)

95 115
(7,9) (9,5)

SiÈuatsion alimentsaire
période non-productive

Actuelle: Gl,!Q L4O gr/i
s rr*

v 1 2 3 4?

Améliorée: SIQ 2aO gr/j
s .trr

v 1 2 3 4 5?

re €t e = VeIaqe

une meilleure alimentaÈion pendant Ia vie productive augmenÈera Ia
production par lacÈat,ion eÈ diminuera encore Ie temps entre les
sai1lies.
Une inÈensificaÈion de 1'élevage des jeunes femelles à travers une

meilleure alimentation est Ia base fondamenÈa1e pour diminuer 1'âgre au

premier vêIage.

Les dépenses addit,ionnelles des intrants nécessaires ( le lait, les
sous-produiÈs concentrés, Ies cultures fourragères ou Ie foin d'un
fourrage de bonne çJua1itré) pour cette alimentation améliorée peuvent
reÈenir les éIeveurs de ces investissements à moyen eE long terme
surtout çJ1te les résuItaÈs n'éEant perceptibles ç[u'au bout d'un cerÈain
temps, impliqgant touj ours des risques pour les propriétaires engagés -

Des programmes de développement de la filière lait dans d'auÈres pays

ont appliqré différenÈes méthodes pour améliorer 1'éIevage des jeunes

femelles au niveau des éleveurs. L'appui de ces programmes a surtout
été donné aux éleveurs sous forme de subvention' (subvention sur des

services et produits vétérinaires, des aliments et minéraux, des

mat,ériaux de construction pour des parcs / êtabnes/hangars ou des

récompenses pour les meilleurs veaux dans des compéÈit,ions orgranisées
par des associations des éIeveurs) . ces sysEèmes d'appui n'onÈ pas fenu
compte de 1a performance des animaux, malgré Ia subvention reçue. Dans

les cas des concours pour les meilleurs velles ou génisses, L' arbiÈrage
a êtê basé sur des appréciations subj ectives . Disons que tous ces

systèmes d, encouragemenÈ sonÈ généralement coûteux eÈ ne favorisent pas

la prise de conscience par 1'éleveur çJue lui-même a un rôIe imporÈant

à j ouer dans le développemenÈ de ses j eunes animaux '
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Au Sri Lanka dans Ie cadre du programme d'appui technique néerlandais
aux petites e>çloitat,ions laitières, un système a été déweloppé dans

Iequel les éleveurs recevaient un bonus pour leurs velles à des

intervalles de trois mois jusqu'à 1'âge de L8 mois si le développemenE

de ces ve1les, exprimé par Ia circonférence Èhoracique, atteignait Ia
valeur prédéfinie sur Ia courbe de croissance. Ils recevaienÈ aussi un

bonus pour chaque génisse enregistrée par Ie programme gui mettaiÈ bas

avant I'âge de 3 0 mois .

Chaqge éleveur participant dans ce programme était doté d'une ceinture
de mesure lui permetÈant de mesurer Ia performance de ses jeunes

animaux eÈ d,ajusEer au besoin 1'alimentation de ceux-ci dans le but
de recevoir trimest,riellement des bonus . Plusieurs éleveurs ont af f irmé
qg, i1s avaient corrigé Ia croissance journalière de leurs jeunes

animaux femelles en assurant plus de lait à Ia velle ÈètanÈe et à

travers une complémentation des jeunes animaux avec des aliments d'une
meilleure çFalit,é et des concentrés. I1 est à remarquer que le
programme était exécut,é avec 1'appui d'un encadremenÈ spécialisé pour
la formation des part,icipant,s dans le domaine de Ia production laitière
et avec Ia collaboraÈion des comités des producteurs pour 1'élevage des

veaux au niveau des associations.
Les éIeveurs ont appris à travers leur participaEion active au

programme ççue l' investissemenÈ dans 1' élevage de leurs j eunes animaux

femelles a conduit à un développement précoce des velles en bor:nes

génisses, mettant bas bien avanÈ 1'âge habituel au premier vêIage eÈ

que ces catégories de vaches bien élevées donnaient de bonnes
productions pendanÈ leurs premières lacÈaÈions . 

s

Àctiwitsé: Un teI programme pourrait êÈre envisagé d'une part' pour
augmenter Ia producÈion laitière pendant la période productive,
à condition qu,iI soiE adapté à Ia situation locale. D'auEre part,
iI pourrait constituer une phase préIiminaire à Ia sélection des

meilleures vaches laitières.

MESURES ÉCOXOANQUES t

Les prix au producËeur: mobeur du dêveToppæenB

Dans d,auÈres pays, Ia production laitière loca1e a pu être augrmentée

par des actions d, amélioraEion de Ia race et de I'alimentation.
Cependan!, Ie plus grand progrès a Èoujours êEê réalisé 1à où, une

politique favorable aux producteurs en mat,ière de prix de leur produit
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t Dairy sÈock develoPment and
thesis, Wageningen Agricultural
R. de 'JONG (1996) .

milk production wiÈh smallholders' Doctoral
University, The Netherlands.
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et des int,rants a ét,é appliquée, quand existe en plus, une orienÈat'ion
gouvernementale propice à f invesÈissement. rres e>çériences de ces pays

prouvent qq,iI existe un rapport direct entre I'augmentation de Ia
production et les ressources générées par cette producÈion aux

producteurs .

cependant, la prolif ération des rrnouveaux propriéEaires " de bétail
auÈour des grands cenÈres qui ont, une attitude d'indifférence par

rapport à I, inEensification de Ia production et la répartiÈion du

cheptel au Mali, rendent difficile Ia satisfaction de la demande en

Iait frais dans 1es grands cenEres à partir de Ia production locale '

En Ind.e, dans le programme "Opération Flood", les produits laitierS'
basés sur Ia poud.re de lait écrémé eÈ 1'huile de beurre, reçus dans le
cadre des programmes d'aide alimenÈaire de Ia CEE ont' été

commerciarisés et les revenus obtenus ont êtê utrilisés pour le
financemenE d,acEions visanÈ 1'accroissemenÈ de Ia production laitière
locale, spécialement 1'augrmenÈation du prix payé aux producteurs '

Au Mali, des entreprises privés et des personnes prises
individuellement, s€ sont investies dans Ia product,ions eÈ la venÈe des

produits 1aitiers à base du lait, reconsÈiÈué sans liens et e>çériences
préalables dans Ia filière lait,(Ségou-lait, Safi-1ai8...). Des

campagnes subtiles de publicité par les enEreprises fonÈ croire aux

consommateurs que leurs produiÈs sont à base du laiÈ naturel local '

r,eurs réseaux de commercialisation couvrent aussi les régions dans

Iesqgelles, les programmes de développement dans Ie cadre de Ia
coopérat,ion f onE un ef f orÈ pour 1' augrmentaÈion de la producEion et de

la commercialisation du lait local, êt 1'organisation des producteurs
en associat,ions professionnelles. La quantité de lait frais
actuellement collectrée etr 1e système de commercialisation mis en place

dans le cadre de ces proçJrammes (Crpn: LaiÈerie KouÈiala, Niono, San)

sonE des facÈeurs plafonnanÈ Ie prix payé aux producÈeurs à un niveau
insuffisang pour inciter les producEeurs à intensifier leur système

d'éIevage laitier.

Àctivité: r,a producEion eÈ Ia commercialisaÈion des produits laitiers
à base de lait en poud,re importé pourraienE générer pour des laiteries,
des ressources addit,ionnelles importantes capables, dans Ia phase

initiale de leur création, d'augmenter le prix aux éleveurs eÈ

développer ainsi Ia production du laiL Iocal. Pour s'assurer de la
confiance des consomrnaEeurs, il sera indispensable de travailler en

toute transparence eE d, éviEer ÈouÈ mélange de produits basés sur Ie
lait loca1 eE les produits laitiers venus de 1'exEérieur '

Le f ait que les propriét,aires de bétail urbains et péri -urbains
n, exploitent pas suf f isamment ra possibilit,é de faire face à ta demande

en rait f rais au prix actuer (t',tiono : 2 00 FcFA/ltr aux centres de

correcte eÈ 25O FCFA/1Èr à la clientèle direcEe; ségou: 250 FcFA/Itr

1l-
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payé par Ségou-Lait et 3OO FCFA/Itr au consommaÈeur direct) en

augimenÈant leur production peut justifier Ia position du I'ouvernement
de ne pas meÈtre en place un système plus fort de ÈaxaÈion à

I, importation des produiEs IaiÈiers, visant Ia protection de la
producÈion locale. Des mesures politiques tendanÈ à défavoriser
1, imporÈaÈion des produits laitiers qui saÈisfont à diverses nécessités
urgentes de plusieurs consommafeurs -

pourgant, dans d'autres pays, Ies décideurs politiques onÈ coopéré dans

des acÈions visanÈ le développement, de Ia producEion laitière locale
à travers des mesures sÈimulant les transformateurs à se concentrer sur
Ie lait 10ca1 et créant au niveau de ces transformat,eurs des moyens

permettanÈ d, encourager des éleveurs par un meilleur prix pour leur
product,ion.
Au sri Lanka dans les années 19g0, Ia quant,ité de lait local produite
ou transformée par des laiteries, déterminait Ia quantité de lait en

poudre que ces laiteries pouvaienÈ importer à un taux de ÈaxaÈion
réduiË. Cette mesure a permis aux laiteries de mieux rémunérer les
paysans-fournisseurs pour Ie lait collecEé à leur niveau-
Le principe est connu au Mati où dans le temps passé, Ia quantité de

sucre aut,orisée à I, importation étaiu condiEionnée par Ia consommaÈion

locale.
pour ce qui est du lait en poudre au MaIi, une exonération de Ia taxe
à 1, importation çIui est actuellement de 6* n'aura qu'un impacÈ réduit
sur l, augmentation du prix au producteur. CeÈte exonération ne pourra
dégager que l-0 FCFA d'excédenÈ par litre de lait reconstitué Par

exemple, une entreprise ayant un besoin d'importation de 35 Èonnes de

tait en poudre par an pourrait disposer ainsi de 2.583000 FCFA pour
appuyer son prix au producteur du lait local.
Si ce prix au producEeur devaiÈ être majoré d'environ de 50 FCFA par
litre seulement 50 0OO ltr par an pourraient bénéficier de cettre
bonificaÈion, soit, environ 135 litres par jour, qui peuvent être
facilement livrés par une cinquanÈe de producteurs ruraux 10.

Cependant, si en plus, or suprimait Ia TVA, qui esÈ actuellemenÈ de

1Ot, sur ce lait local transformé (36 FCF.A'/ltr à un prix au

consommateur de 400 FCFA/Itr) , des ressources additionnelles pourraient
être générées qui permettraient à I'ent,reprise de mieux payer au moins

un autre 36 OO0 litres de lait aux producEeurs 11.

' pri* dl, lait en poudre au marché mondial eet de L230 FCFA (f .o.b'); Ia
taxe à l,importation est 5t soit 74 FCFA/kg. _ou 10 FCFA par litre de lait
reconetituéi ffg a" lait en poudre = 7 litre de lait reconÉtitué.

10 Z Sg30oO FCFA à utiliser pour 1'augmentation de 50 FcFA/ltr du prix
d,achat du l-ait frais: 2 583ooo/50= 51 660 ltr. La production moyenne Par
producteur est de 2 à 3 Itr Par jour.

11 50 0001tr x 35 FCFA= L Boooo0 FCFA; une augrnentaÈion de 50 FCFA/Itr:
ISOOOOO/SO = 36 OOO Iitre, soit, environ 1OO litre par jour

L2
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Donc dans 1'exemple analysé, la suppression de Ia t,axe à l'importation
du lait en poudre et de Ia TVA sur Ie lait loca1 transformé rendrait
disponible assez des ressources financières permeÈÈant au
transformateur d'augmenÈer de 50 FCFA/ILr le prix d'achat de 87 000
litre de lait IocaI, soit, environ 240 litre par jour. Cette mesure,
visant I'encouragement, du développemenË de Ia filière, coûterait à
1'Etat 4,4 million de FCFA, donE profiteraient une cenEaine de
producteurs de 800 à 900 FCFA par semaine soiÈ environ 4000 FCFA par
mois en plus de ce qu'ils gagnent déjà.
I1 esE claire qu'une volonté politique et une aEt,itude posiÈive des
transformateurs actuels par rapport au développement de la filière sont
indispensables pour une t,elle approche. L'importaÈion des produits
laitiers pendant 1995 a rendu à I'EtaÈ un revenu d'enwiron de 530
millions de FCFA en Èaxe à f imporEation L2.

Les activités visant 1'augmenÈat,ion des revenus aux producteurs du lait
local sont limitées en haut dans la filière par Ie prix aux
consommateurs, leque1 est déterminé par Ie pouvoir d'achaÈ de Ia
clienÈèIe et sa préférence, tandis gu'à Ia base de Ia production, Ie
prix de revient du lait frais dépend du système d'élevage et Ie prix
des inÈranÈs. Le lait obtenu des troupeaux à travers un système de
cueillette aura un prix de revient, bien différent du prix de revienÈ
du lait dont Ia producÈion esÈ Ie résultat d'un élevage intensifié basé
sur une alimentation améliorée. La production lait,ière basée sur la
cueillette atteindra vite sa limite et un changement du système
d' e>cploiÈation deviendra essentiel pour f aire f ace à la demande
croissanÈe en lait frais. Spécialement dans les zones urbaines eÈ péri-
urbaines , les sous -produit,s importés des auÈres zones pour compléÈer
Ies quelques ressources locales représenEenÈ Ia plus grande porÈion de
la ration de base pour la production. En milieu rural, dès que la
commercialisation du lait, commence, 1'alimenÈ bétail (ABH), produit de

$talité médiocre, est imporÈé en grandes quanÈit,és sur de longrues
distances pour couvrir les besoins d'enÈretien eÈ de product,ion,
surtout quand la saison sèche avance. Même en zones céréalières, le
circuit de commercialisation de l'alimenÈ bétail a êtrê bien développé
malgré Ia disponibilité des sous-produits céréaliers locaux. Les
structures d'encadrement se sont bien investies dans ceÈÈe promoÈion
dans le temps passé.

ÀcÈivité: Une meilleure ut,ilisaÈion des sous -produits agricoles et
agro-industriels, dont disposent, les producteurs laitiers, deviendra
inévitable pour mainÈenir Ie coûE de producÈion du laiÈ loca1 à un
niveau bas dans un syst,ème de production inÈensif ié. Un encadrement
spécialisé et une format,ion des producteurs dans Ies dif f érents aspect's

Lz 6t de
(8,845 896

la valeur totale des importations
O0o FCFA) en 1995. GRET 1995, cité

dee produits laitiers,
par DNE, raPP. annuel 1995.
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de I,alimentation du béEail, 1'utilisation efficace des sous-produits
agricoles eË agro-indusÈriels et 1,élevage des animaux laitiers ne doit
pas faire défaut.

L'organisalion d,es produeleurs: Ieur rôIe dane 7a f ilière

L, import,ance du rô}e à jouer par les organisations des producteurs dans

le déveroppement de ra firière raiÈ et surt,ouÈ dans Ia réducEion du

coût de production du laiÈ local, a êyê monÈrée dans d'autres pays

ayant déjà acqgis des elçériences dans ce domaine' Ces e>çériences ont

montré que les organisat,ions des producteurs peuvent être un levier
puissanÈ dans Ie développement de Ia filière lait à travers I'approche
filière (approvisionnement en inÈrants, production, collecEe '

transformaÈion et commercialisation) . cependant, les plus grands

progrès dans l, augmentation de Ia production ont été obtenus 1à où les
producteurs vendent leurs produit,s direct,ement, aux consommaEeurs sans

inÈervention d,un centre de collecte /transformation. r,es revenus issus

de ra vent,e du laiE déÈerminent Ie niveau d'investissemenE auquel Ies

producteurs Pourront' se PrêÈer.

Dans les grands centres, }a demande en lait frais n'egt pas encore

saturée. r,, écoulemenÈ du lait produit actuellement dans les centres

urbains et péri-urbains fera son chemin enEre les producteurs et les
consommateurs sans intervention aucune des intermédiaires (raiterie
collec t irve /transformateur privé) -

Le surplus de lait éventuel des producteurs urbains eÈ péri-urbains et
le lait disponible dans Ia ceinture autour d'une zone péri-urbaine'
trop éloignée des grands centres de consommation pour la ventse sous

forme de lait frais, pourronÈ êÈre écoulés dans ces centres à travers
des raiteries colrectives après avoir été transformés en produiEs moins

périssabres ayanÈ une valeur ajoutée. Pour cette stratégie, iI est
indispensable que Èous les membres fassen! preuve d'engagement pour

fournir du lait en qgantité et de bonne gualité '

Àctivité: La collecÈe de lait vise seulement Ie surplus aux niveaux
urbains et péri-urbains et Ie lait disponible dans la ceintrure rurale
autour des zones urbaines, trop éloignées des grands centres de

consommation pour Ia vente directe.
Les produeteurs et les congommateurg auronÈ besoin d'une solide
formation dans les mesures essenEielles de maîtrise des facÈeurs

saniÈaires eÈ hygiéniques dont dépend Ia gualité du lait de Ia
productrion jusqu' à la consommaÈion'

pour ce gtri sont des t,âches des organisaEions des producEeurs ' il
f audrait que 1, on distingue deux Èy5les de producteurs laiÈiers :

I, éleveur rural et 1'éleveur urbain /pêtL-urbain.
La transformation eÈ ra commercialisation du lait ne renÈrent pas

encore dans res aEÈributions des organisaÈions de producÈeurs urbains
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parce que ces producteurs prennent, en charge individuellement
1'écoulement de leur produit pour gagner le meilleur prix. Par conÈre
1es producÈeurs ruraux ont touÈ int,érêÈ à ce que progressivemenÈ, leurs
organisaÈions s'invesÈissent, davantage dans Ia coordination de Èous les
aspects de Ia filière pour Ia simple raison que leur lait doiÈ êt,re
collecté et t,ransformé avant d'être commercialisé. rls ont plus
d'intérêÈ dans des systèmes collectifs pour ces activités.
Les deux È14>es de producEeurs gèrent des systèmes de product,ion
orient,és vers Ie marché donÈ les revenus sont dépendants du coûÈ de
production de leur produit. IJes prix des intrants dans un sysÈème
raÈionnel de producÈion sonÈ déÈerminants pour Ie prix de revient de
Ieurs produits . Pour I'approvisionnemenÈ en int,rants en grande guantité
et Ia création de stocks, Ia plupart des organisaÈions de producteurs
n'ont pas les moyens financiers suffisants leur permettanE d'entrer en
concurrence avec de puissanÈs marchands disposanÈ de beaucoup de fonds.

L'accès aux lignes de crédit liées à Ia production lait,ière à un Èaux
d'intérêt encourageant pour Ie producEeur est devenu une nécessité pour
l-es associations.
A I ' exemple des as sociat,ions des producteurs laitiers d' autres PaTS ,

ces crédits permettront aux orgranisations des producteurs maliens de
faciliÈer au niveau des points de collecÈe ou des laiteries collecÈives
à leurs membres un approvisionnement, régulier en intranÈs à des prix
inférieurs aux prix au niveau des marchands. Les laiteries eÈ leurs
points de dist,ribution des int,rants appartenant à trous les producteurs
fournissant du lait seront soumises à une gest,ion technique et
commerciale eÈ à une adminisÈration Èransparent,e eÈ disciplinée sous
Ia responsabilit,é d'un bureau dont les membres auront éÈé éIus à
f inÈérieur de 1'orgranisaÈion.

Àctivité:
IJa création des lignes de crédit adapté aux besoin de la f ilière.

11 est clair que Ie développement de ceEte approche d'int,égraÈion
verticale est un processus de longrue haleine donÈ Ia réussiÈe dépendra
de la compét,ence des membres des associaËions. De ce faiÈ, Ie démarrage
immédiat des programmes de formations des producEeurs en matière de
gesÈion de leurs organisaÈions esÈ une nécessiÈé.

15
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AETIONS à E}TTREPRTI{IDRE

Obj eeLife

Le programme vise 1'augmentaÈion de Ia product,ion laitière en la
faisant passer d'un système de cueillette traditionnelle pour
1'autoconsommation et Ie marché local à une système de production
intensifiée eÈ planifiée desÈinée aux besoins locaux et, Ies marchés
" extérieurs tt .

Le lait commercialisé en direction du centre de Niono a été produit
dans la zone urbaine eÈ péri-urbaine et dans une ceinture autour de
Ia zorle péri-urbaine. Les producteurs proches du cenÈre
commercialisent Ia plupart, de leur lait au niveau des consommateurs
locaux jusqu'à Ia satisfaction de Ia demande. IJe surplus du laiÈ et
celui produit dans la ceinture rurale autour de Ia zone péri-urbaine
sont collectés, transformés eÈ commercialisés à travers Ia lait,erie
montée par I' ONG CIDR. IJe prix au producteur pour ce lait, est
inférieur au prix Èouché pour le lait par les producteurs ayanÈ leur
propre clientète.
Dans I'analyse précédente, iI a été montré que Ie niveau des revenus
restant avec les producteurs après Ia commercialisaLion de leur
produiÈ, esÈ un levier puissant pour Ia promot,ion de la production.
Ce niveau est déterminé par le prix de production, le coûÈ
d'écoulement et le prix au producteur.
Les product,eurs en zone rurale viennent, de s'organiser avec 1'appui
technique du CIDR. Ces groupements participent, dans Ia coordination
du transport de leur lait, à Ia laiÈerie en ville et les membres-
producteurs ont profité d'un stock limité d'aliments bétail
indusÈrie1s à un prix bien inférieur au prix du marché locaI. Ce
stock a été mis à leur disposition à travers des intervenÈions de Ia
Direct,ion NaÈionale de I'Elevage eÈ de I'ONG CfDR.
L'association LaiÈ-Viande regroupe Ia pluparÈ des producteurs du
centre. Cett,e organisation n'a pas encore enregistré de résu1EaÈs
dans 1'org'anisaÈion de I'approvisionnement des intranÈs, pour
réduire Ie prix de production de leur laiÈ.

Au niveau des deux types des producÈeurs (urbains et ruraux)
1'absence d'un élewage amélioré des velles et des j eunes animaux
femelles est un facteur limit,anÈ 1'accroissement de Ia producÈion
Iaitière pendant Ia vie producÈive des vaches. Un investissemenÈ à
moyen et long t,erme esÈ une nécessité pour réduire 1'âge au premier
vêlage (prolonger Ia vie productive) et augmenter Ia producLion par
Iactation. Les producÈeurs ne seront prêts à intensifier leur
système de 1 ' élevage qu' après être convaincus que t,oute leur
producEion sera achet,ée à un prix renÈab1e. Pour cetÈe raison, il
est indispensable que les stratégies des deux programmes ( 1'Otttc et
ATN), pour améliorer quantit,aÈivement Ia production eÈ pour Ia
commercialisation (laiterie/Cron) s'accordent bien.
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Ac9ions s

Les acgions proposées visant 1'augmentaLion de Ia producÈion
taitière concernent les deux types de producteurs.

L'analyse eociale eE du genîe dans Ia fiLière IaLE à Niono eE

dans 7a ceinFure turale autour du centte.

Ire but de 1' étude esÈ de bien connaîÈre les paramètres
socio-économiques liés au rôIe des différenÈs effecÈifs dans Ia
filière lait, eÈ d, identrifier leurs activités économiques dans Ia
product,ion 1aiÈière pour mieux cibler les activités à entreprendre
avec Ia participat,ion opÈima1e des personnes impliquées dans Ie
développement de Ia filière.

Le euivi coni-inu de Ia produclion laiLière à lliono eE Ia zone

péri -urbaine.

Des études poncÈue1les sur Ia production laitière et sa potenÈialité
ont, abouÈi à une monographie de Ia siÈuation actuelle dans Ia
production eÈ Ia commercialisation eÈ une description globale des

systèmes de I'éIevage.
Les organisations des producteurs exisÈanÈes à Niono et les
alentours ne sont pas informées globalement sur les différents
paramètres de la prod.uction laitière de leurs membres pendant les
périodes diverses pendant I' année.

pour une bonne planif ication de Ia product,ion et de 1' écoulement au

niveau des exploiÈations et au niveau de Ia zone, les données

suivantes devraienÈ être enregistrées régrulièremenÈ par
exploitation:

* nombre des vaches en Production,
* quantité totale Produite,
* quantité vendue et Prix de vente,
* approvi s ionnemen! en concentrés / sous -produiÈs agrro-

industriel s ,
* rationnement des animaux,
* développemenÈ des veaux et des j eunes animaux,
* âge au Ler vêlage et Èemps entre les mises-bas '

L'avantage d'une telle action:

* Ia création d, un lien de travail avec les producteurs,
permetÈant à ceux-ci de participer dans la collecEe eÈ

1'analyse des données .

t7
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* f interprétation des données servira de

formation des producteurs dans le domaine
la gestion du troupeau l-aiÈier et dans Ie
système de Ia commercialisaÈion organisée
laitiers.

base pour une
de 1'alimenÈation eE

développement d'un
des produits

La forrrra1..ion des ptoducheure dane Lee domaines de
I'alimenhabion eE Ia gestion dee animaux TaiEiets-

pour un rationnement égtrilibré basé, sur une uEilisation des

éIéments nut,ritionnels localement disponibles (pâturage saisonnier,
sous-produits agricoles et agro-industriels), une connaissance de

base du fonctionnement de 1'appareil digestif des ruminants esE

indispensable.
Les int,ranEs al imentaires sonÈ les f act,eurs les plus imporÈants
déterminant Ie prix de revient du lait produit.

La fontalion des producteurs eE des consoaûtabeurs 8uî les
aspecBs d'hygiène du IaiE.

L,hygiène de Ia traite, du transport, et de Ia conservation du lait
sont, des facÈeurs dépendenÈ de Ia Èechnicité des producEeurs.
r,es possibiliÈés techniques pour la transformation du lait dépendent
des conditions hygiéniques lesquelles ont préva1u pendanÈ Ia
producÈion, Ia collecte et le Èransport, ainsi est la qualité du

IaiÈ frais commercialisé par les producteurs aux consommateurs.
Dans Ia prod.uction laitière Ie contact entre 1'homme et 1'animal est
plus intrense que dans la production de viande, Ie sysÈème de

1, élevage à caractère transhumant,. Les risques de zoonose sont à

diminuer.

La fomntion en foncLionnæren? des organisaëione dee
produeBeuîs.

La plupart des organisations sont peu opérationnelle dû à une manque

de participation active des membres. rI esÈ regretÈable de constater
que jusqg, à fà les responsables ou les membres ne prennent pas

conscience des raisons de création, d'enjeux auxquels les
organisaEions f eront f ace . L,es rapports ne sont pas touj ours
démocratiques entre les membres. Une gesÈion transparente esf
indispensable pour les organisations en plus de leur connaissance
technique eE entenEe.

Le rôIe à j ouer par les orgranisations des producEeurs dans la
fitière laiÈ deviendra de plus en plus complexe. Ces organisaÈions
pour s, occuper efficacement de tous les aspecÈs de la filière, entre
Ie producteur et Ie consommaÈeur, Seront à Se développer
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progressivement. IJa réussite et Ia conÈinuité de ce processus
dépendront du progrès d'émancipation des membres.

La radio rurale, avec des éniesiong régrlières et bien ciblées, peut
être un outil fort dang Ia format,ioa deg producteurg eÈ deg
consoûmateurs pour les aspects menÈionés plus haut.

Dans Ie temps passé, au Pays Bas la product,ion laitière existait eE

les producteurs étaient e>çloités par les commerçants de beurre.
Cette situation ensemble avec une certaine degré d'éducaÈion eÈ

d, émancipation des éIeveurs a été favorable à la création des
organisaÈions des producteurs dans le but de maîtriser le commerce

de ce produit. Actuellement au MaIi des organisaÈions du
développemenE (CIDR) appuyent les éleveurs dans le commencement
d,une prod.uction orientée vers Ia commercialisation, pendant qu'il y
a une concurrence forte des produiÈs laitiers importés. La plupart'
des membres des organisaEions des producteurs n'onÈ pas atteint un
taux d' alphabétisation avancé.
II esÈ nécessaire qu'un programme de formation des organisaÈions
prendra ceEte situaÈion en considération et gtr'iI oriente ses
activités dans ce sens, (EducaÈion générale, Alphabét'isation
fonctionnelle) .

Décembre L996

Division Production Animale eÈ aménagement Pastoral
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