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Su.mmary -'tbi: paper analyse: the bed indnrtrf in Brittanl in ligbt of the et,ent:

(/ang terru decline in neaT denand ancl nmal cuL'" diçetlse crisis) aJfecting tbe Dwo-
pean Union (EU) beef :ertnr. After a presenlation of its tuin featnres and its role in
the regiun's ecln0ut)', u'e assesr the sector's ancl Brittanl, agrofood indastry's reqlnrei t0

the changes in neat demand resultingfron tbe 1996 ntnal cuL', di.çease critis. To do

.t0, u,e rse an inpatloutput (I-0) table of Brittary's eclnlnry and of its agro-frtod cont-

Jtlex.'tbis I-0 rable has thefollou,ingfeatnres: i) Brittary agrinlrtue it brohen dou,n

into six ul/tip/e lilt\at reLt0rs defined acnrling to ecanonic size and prodrclion urien-

tation: ii) food-processing indastries are cla.rsified into six actit'itie.r: and iii) tbe rest

of Brittanl,'s ecznuil)' is represented $ eight çeÛorl. A .rtnrhaçtir çinnlatian based on

adjtrstntents of neat dentand in France and other EU nrcntber corntries rur/ting front
tbe 1996 nnud t'au,, disease crisis is rnrlertahen nsing Brittanl'l-0 tahle. Sinutla-
tir.tn resnlts indicate tbat Brittany's beef indutry rednces its protlncrirtn b1' al.toat 12 to
14 7c, u,ben beef næat denmnd in the EU declinu fu 16 7o. Houeuer, tatal otttput in
agrinltrrre and oTher non agra-foad rector.r af Brittan), reart ntarginally to a dec/ine tn
bæf neat dennnd.

Résumé - Cet amicle analyse la filière bovine en Bretagne à la lumière des événe-

ments (baisse à long terme de la demande de viande et crise de la "vache folle,)
affectant ce secteur à travers toute l'Union européenne (UE). Après un examen de

ses principales caractérisciques et de son rôle dans l'économie régionale, nous pro-
cédons à une analyse de l'impact des changemenrs de la demande de viande résul-
tant de la crise de la n vache folle " de 1996 sur Ia filière er I'ensemble du complexe
agro-alimentaire. Pour ce faire, nous utjlisons un tableau enrrées-sorties (TES) de

I'économie bretonne et de son complexe agro-alimentaire, dans lequel I'agriculrure
est désagrégée en six activités multi-produits définies selon I'orientarion de pro-
duction ec la dimension économique des exploitations. Les indusrries agro-alimen-
taires sont représentées par six ativités alors que le resre de l'économie régionale
est regroupé en huit secreurs. Les résultars obrenus à I'aide d'une simulation sro-
chasrique du TES breton monrrenr en parriculier que la filière bovine en Bretagne
réduit sa production d'environ 12 à l4 % Iorsque la demande de viande bovine en

France et dans le reste de I'Union européenne baisse en moyenne de 16 %, à Ia suire
de la crise de la nvache folle". Toutefois, la productron agricole torale et celle des

autres activités économiques réagissenc marginalemenr à une baisse de la demande
de viande bovine.
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T EVOLUTTON du tomporremenr almentarre des consommateurs
L-. eLrropétns, Ies eng.rgements pris paf i'Union européenne dans le

cadre des accords de Marrakech er la mise en.Euvre de la Réforme tlc la
Politique agricole commune (PAC) depuis 1992 exercent une pression à

la baisse sur ie prix de la vianclc bovine rr le revenu des producteLrrs,
alors que dans le même temps la croissance de la consommarion mon-
cLale <lans ce secreur risque de ne pas bénéficier aux ;rroducreurs euro-
péens en raison de coûts cle proclncrion relarivemenc élevés er clu classc-

ment de I'Union dans la uzone non rndemne de fièvre aphteuse,. De
plus, les inquiérudes sérieuses sur la qualité sanitaire de la viande de

bæuf apparues lors de la crise de l'Encéphalopathie spongitbrme bovrne
(ESB) en 1996 et qui n ont pas rrouvé, à ce jour, unc ré1nnse définitrve,
nirnt pas contribué à rafhrmir son marché Nombre de quesrions se po-
sent donc aux opérareurs de la filière bovine en Bretagne, région où cerre
production est importante: elle représente 12 % des livraisons agricoles
régionales et concerne environ 40000 éleveurs. Quelle a pu êrre l'inci-
dence d'une crise commc cclle dc l'ESB cn 1996 sur la filière bovine bre-
tonne et le reste de léconomie de la région. compre renu du conrexte
dans lequel elle foncrionne 1

Pour répondre à cette quesrron, nous nous proposons, dans cet article,
d'analyser les caractérisriques de la filière breronnc de la viande bovine er

de modéliser ses capacités d'adapration, compte tenu des condirions de

marché spécifiques auxquelles doir farre face la production dc viande Lro-

vine en Europe Pour mener à bien ce premier objectifcle I'article, nous

combinons approche descriptive er consrrucrion d'un modèlc régional sc

présenrant sous la forme d'un tableau entrées-sorties (TES). Ce modèle

esr plus parriculièremenr urilisé pour mesurer les effets macro-écono-

miques de ia cnse de l'ESB de 1996 sur la productron de viande bovrne

en Breragne, et, au-delà, sur I'amonr et sur I'aval cle la filière. Cette crisc

se craduit par un choc sur la demancle françarse de protluits carnés.

Cclui-ci esr esrimé à l'aide d un modèle économérriquc dont les résLrltrrrs

sonr inrroduirs clans le TES pour les simulations.

Le deuxième objeccif de l'arricle est plus méthodologique, aborclanr

plusieurs questions relatives à la construction d'un TES régional er à son

utilisation en tanr qu'ouril de simulatron. En effer, le TIS régional est

caractérisé par une composante agricole subdivisée en plusieurs secteurs

d'acrivirés, chacun d'eux étanr doté d'une cechnologie multi-produirs La

mise en æuvte dc ce modèle agricole particuler a nécessité le calcLrl,

pour chaque actrvité agricole, des coefficients recirniques (ou coefficienrs

input/ourpur) à l'aide d une rechnique d'estimation reposant sttr le

concept d'entropie généralisée De plus, l'rnexistence d'une comprabrlité
régionale a nécessicé la mise en placc d'une procédure élaborée pour

construire le TES breron Enfin. nous avons elfecrué des simularions sro-
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chastiques en supposant qLre les chocs exogènes sur la demande française

de prodLrits carnés étaient aléatoires.

L'arûcle(1)est structuré comme suit. Dans les deux premières parties,
nous présentons la filière bovine bretonne et le contexte économique ac-

ruel dans lequel elle s'inscrir. Dans Ia troisième partie sont décrites les

bases du modèle régional entrées-sorties utilisé dans la parrie suivante
pour évaluer les effers des chocs exogènes (crise de I'ESB de 1996) de Ia

demande sur la filière de la viande bovine bretonne er le reste de son

économie. Dans la conclusion, nous tirons quelques enseignements de

l'utilisation de cetre approche er indiquons des développements possrbles

pour mieux apprécier I'impact de chocs comme la crise de l'ESB sur des

économies régionales. Enfin, les annexes de I'article détaillent la spécifi-
cation et I'utilisation des modèles développés dans ce travail.

Déterminants fondamentaux de la filière européenne de
viande bovine

La filière bovine bretonne subit les conséquences d'évolutions fonda-
mentales qu'il convient de rappeler brièvement pour situer le cadre de

référence. Les contraintes principales nous semblenr se siruer à deux nr-
veaux: la consommation et les échanges, qui conditionnent l'équilibre
global de la filière. D'une part, I'évolution de la consommation de

viande bovine est le facteur clé de l'ensemble, d'autre part, les

contrainres nouvelles qui pèsent sur ies exportarions de ce produit à i'ex-
térieur de la Bretagne remettent en question le rôle de certe variable
dans I'ajustemenr offre-demande régional.

La consommation de viande bovine baisse en France comme en Eu-
rope, Cette tendance existe depuis le début des années 19U0 et a été mise
en lumière au moment de la crise de la "vache folle, de 1996, lorsque
la baisse brutale de la demande des ménages a conduit à s'interroger sur

(t) Lt préparation de cer article doir beaucoup aux rravirux menés cn tjcllrilrr
lvcc Elisabeth Slms,,n, (lu( nous rcmtrr ions lorrr sil conrribtrtion .r lrr tonsrrrr, rion
du tlblean entrées-sorties breron Unc première version de cc rexre a été préserrrée
au 56' séminaire de I'Association enropécnne des économistes agricolcs, " L'lvenir
à long tcrme du sectenr de la viancle bovine ", qui s'esr tenu à Perris Ies 26 ct 21 ft
vricr 199u. Les auteurs rcmercient les trois rapporrerlrs ânonymes pour lcurs re-
m:rrqLres pertinentes Enfin, ils riennent à rappeler que les opinions exprimées dans
cet arricle leur sont propres er n'cné{agenr pas les insrirurions pour lesr;ucllcs ils
t ravri I len t.
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l'équilibre de moyen terme de ce marché. De 19f14 à 1994,la consom-
mation de viande bovine des ménages français a diminué de 16,4 %
(CCE, diverses années). Ce déclin se sirue dans Ie conrexre général d'une
saturatioû de la consommarion de viande, consrarée en France depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale (Combns, 1990) er confirmée pour
l'Europe des 12 à partir de 1980. Plusieurs facrer.rrs expliquent ces ren-
dances. En ce qui concerne la consommation des divers types de viande,
une limite physiologique semble ateinte pour nombre de consomma-
teurs, tandis que leurs préférences ont changé. Des raisons hygiéniqucs
et diététiques sont à I'origine de ce nouveau comportement, repérable
dans les classes socioprofessionnelles favorisées, et qur se diffuse dans
I'ensemble de la société (Combris et Grignon, l9c)6).latgmenration du
taux d'acrivité des femmes joue aussi négativement sur la consommarion
du bæuf et du porc (Peeters u al.,I99l). Ainsi, on corstare que la parr
de la viande dans le budget des ménages français passe de 5,5 % en 1989
à 4,5 % en l99J (INSEE, 1991).

Le prix relatif élevé de ia viande de bæuf (et de veau) consommée en
frais par rapport à celui des autres viandes, voire d'autres aliments pou-
vant leur être sLrbstitués, expiique pour une large part le déclin constaté:
au détail, le bceuf à griller ou à rôtir coûte en moyenne deux fois plus
cher que le porc et quatre fois plus que la volailie. Malgré l'attrair rradi-
tionnel de la viande de bceuf pour le consommateur, il y a donc un mou-
vement de subsriturion en faveur des viandes blanches, la viande de vo-
laille en profitanr le plus. Ar-r niveau de I'Europe des 12, de 1960-196t
à 1990-1995, la part du porc dans le marché des viandes s'est accrue de

l0 % (elle est de 47,1 % en 1990-1995), tandis que celle de la volaille
a pratiquement doublé (22,2 c/c à la même date) (CCE, diverses années).

Une aurre dimension de la modification des préférences tient dans le
doute qu'a désormais Ie consommateur sur la quaiité de la viande de

bæuf ou de veau qui lui est proposée, du fait du manque de transparence
des circuits d'approvisionnemenr et, finalement, du caractère indiffércn-
cié du produit. Qualité incertaine, absence de différenciation sont des

facteurs u hors coût, qui pèsent de façon négative dans les décisions

d'achar des consommateurs. Ces difficultés sont largement dues au dé-
faut d'organisation de la filière, accentué par la place prise dans la clis-

triburion par les grandes et moyennes surfaces, qui, pendant longtemps,
ont peu valorisé la qualité de leurs produirs. La crise de I'ESB de 1996 a

encore renforcé cette évolution en confortant le consommateur dans sa

recherche de produits de qua[té. Cette nouvelle donne oblige désormars

les acteurs de la filière à s'organiser pour proposer des produits à la qua-

Iité hygiénique certifiée et à I'origine bien identifiée.

La baisse de la consommarion de viande bovine en Europe abouti r à

un déséquilibre persistant du marché inrérieur, Ies éleveurs n'ayant pas

reçu les incitations leur permeccanr d'adaprer leur production. Le rirux

d'approvisionnement de l'Europe des 12 se maintient ar,r-dessus de
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lO0 % de 1991 à 1994, même si l'équilibre a été pratiquement réalisé

en 1994 (101,7). En 1998, il est de 103,6 pour l'Europe des 1) (CCE,

\9()). Par suite, le marché international est une variable d'ajusrement

indispensable, Ia politique d'intervention ayant monrré ses limites en

raison de son coût élevé pour le contribuable européen. Or, de ce côté

aussi, ies perspectives sont plutôt sombres, à la suite des accords de

I'Uruguay-Round, qui limitent en volume et en valeur le montant des

exportations subvention nées.

Cette situation expiique la révision des modalités de gestion de l'Or-
ganisation commune de marché (OCM) de la viande bovine décidée dans

le cadre de Ia réforme dite de I'Agenda 2000.lobiectif esr de résorber le

déséquilibre structurel décrit ci-dessus par une baisse de 20 % du prix
d'intervention en trois étapes, de 2000 à2002, ce qui devrait favoriser la

relance de la consommation. La compensation est assurée par la revalort-

sation des aides existantes. Il est trop tôt pour dérerminer l'effet réel de

ces mesures, mais d'après certaines analyses, l'équilibre de long terme du
marché européen resrerair difficile à restaurer (OCDE, 2000).

La crise de I'ESB de 1996 et la demande de viande
en France (2)

Dans ce contexte, quelles ont été les conséquences de la crise de I'ESB

de I996i Passé le choc initial, qui a provoqué une baisse immédiate et

brutale de la consommation dans les pays concernés, suivie d'une récu-

pérarion partielle du niveau davant 1996. les questions qui sc posent

encore à propos de l'extension réelle de la maladie de la nvache folle,,
des modes de transmission entre animaux et des risques pour I'homme
maintiennent une incertitude sur les conséquences économiques globales

de cer accident sanitaire. Toutefois, en France, les éléments de synthèse

disponibles fonr état d'un rattrapage quasi-total de la consommatlon
d'avanr la crise. En 1999, ia consommation par habitant reste un peu rn-
férieure à celle des années 1993-1995 Q] kg contre 28), mais Ia
consommation totale atteint le niveau annuel moyen de ces trois années
(Institut de I'élevage, 2000; Prost, 199r. Ce redressement a été obtenu
entre autres grâce à une action très volontariste des acteurs de la filière
(professionnels et gouvernement) pour restaurer la confiance du consom-
mateut: mesutes sanrtaires et réglementaires destinées à maîtriser l'éni-

'tl lJne analyse des mouvements cles prix français de la viirnde bovine au cours
cle la périocle 1996-1999 montre <1ue ceux-ci ont vjvement réagi à la baisse dr.rrant
les premiers mois consécutifs à la crise de I'ESB. Ils se sont rourefois repris durant
I'année 1996, si bien que les tendances à long terme arffichent parardoxalcmcnt unc
hausse modérée durant la période f996-I999
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CRISE DE LA VACHE FOLLE ET FIUERE BOVINE EN BRETAGNE

zootie et à contrôler les flux d'imoortation. mesures commerciales ren-
forçant i'identificarion er la rraçabilité des viandes/i/.

La baisse significative de la demande de viande de bæuf en France (et

dans d'autres pays membres de I'Union européenne) observée à Ia surte
de la crise de I'ESB constitue un n changement structurel " dans les ha-
bitudes et goûts des consommateurs, qui devrait apparaître dans tonte
étude économérrique de la demande de viande. Pour évaluer ce change-
ment, nous avons estimé un modèle de Rotterdam pour les différentes
catégories de viande et de produits carnés, et les produirs de la pêche

considérés comme étant des substirurs. La mise en æuvre de ce modè[e,
exprimé sous forme différentielle et constirué d'un système de huit équa-
tions de demande, ainsi que son estimation à partir de données tempo-
relles annuelles sur la période 1962-1999 soût brièvement présentées

dans l'annexe I de cet article. Des structures séparables sur les préfé-
rences du corsommateur ont éré testées à l'aide de ce modèle. Les diftë-
rents tests sratisriques qui ont été menés nous ont conduits à retenir un
modèle économétrique de demande caractérisé par une structure où les

produits de triperie et de la pêche, ainsi que les viandes blanches et
rouges formenr des groupes distincts et séparables.

Les goûts du consommateur sont pris en comptc dans chaque équation
par un tetme constant (désigné par le paramètre 0,). Limpact de la crise

de I'ESB est supposé déplacer les termes constants par le biais d'une va-

riable muetre (dénommée DESB) qui prend une valeur nulle pour les an-

nées anrérieures à la crise de I'ESB (avant I 996) et Lrnitaire pour cettc année

et les suivantes. Le coefficienr associé à la variable DESB (dénommé 0,)

aura pour effet de déplacer le terme auton fois-ci. et

ce pour chaque équation, la valeur a, + 0, du maxr-

mum de vraisemblance rejette I'hypothèse s les coef-

ficients 0,. Ce résulrat esr également valide pour le modèle général non sé-

parable, montrant ainsi que I'adoption d'une srructure séparable ne change

en rien I'hypothèse d'un n changement structurel ,lié à la crise de I'ESB.

( j'Un nouvel épisode de Ia crise de la "vache folle" s'est produit à I'alttomne
2000 Son ampleur, en particulier géographiclue I'Espagne et l'Allemagne ayiLnt

été rouchées - risque dc remettre en caLrse les efforts cntrepris p()ur rcstaLlrer l2r

confiance des consommateurs et asszrinir le marché.
/i)Comme I'a relevé l'un des rapporteurs, il est nécessaire de caractériser plus

orécisément la nature de l'effet ESB dans le modèle de demande: doit-on consiclé-

ier cer effet comme permanent, affectant à jamais les goûts du consommateur re-

présentatif vis-à-vis de la clemande de viande de b<ruf, olt au contraire s'agit-il
d'r-rn impact transitoire, clui ne durerait cllte tro.is à cluatre ilns comme le laisser.rir
supposer la reprise de la consommation de viande de bæuf enregistrée en 1999 I Il
esr difficile de trancher cette question à I'heure actuelle câr nous ne disposons pas

de tous les éléments d'information nécessaires (c'esr-à-dire, en particulicr, des don-
nées sur les prix et quantités de viande consommées en France pendant Lrne l)11-

riode sulfisamment longue depuis la crise de ['ESB) pour conduire unc analyse.Lp-
propriée. Nous avons donc strpposé que l'impnct de Ia crise cle la " vache folle " cle

1996 se répercurait pleinemenr sur Ia demande de vianc'le en F'rance por-rr la pé-

riode 1996-1999 couverte par nos données
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Tableau I La demande de viande et des produits alimentaires voisins en France
avant et aPrès la crise de I'ESB de 1996

Prod ui ts Avant crise ESB Effet ESB Après crise ESB

Produits de la pêche (l = 1)

Bæuf (i = 2)

Veau (r = l)
Mouton (j = 4)

Cheval (l = i)
Porc (l = 6)

Volailles (i = 7)

Produirs de Ia tripene (r 8)

a,

0,0010.i * *

-0,0016i * *

-0,00177 * *

0,000t t
-0,00076**

0,00070*

0,0021 2 *+

0,000ti

0,

-0,00062

-0,0I 4,i0**

-0,0001 1

0,00 197

0,0021 t ++

0,00140

0,01110**

-0,001l4**

a,+ 0, EC

0,00012 0,0017

-0,0160i** 0,0012

-0,00208 0,00lu

0,002i2* 0,0012

0,001 lu** 0,000u

0,004 1 0* 0,0019

0,01 142** 0.0019

-0,00101 ** 0,001 I

EC

0,0006

0,0006

0,0008

0,000.i

0,0002

0,0004

0,0008

0,001t

EC

0,0011

0,00 j4

0,00.18

0,00 L j
0,0090

0,0022

0,0042

0,(x)l I

Nons EC signifie " écart-typc "
Le rerme constant a- représente la variation aLrtonome de la consommation de la viande ou du produit I alors que

le paramètre 0 mesure I'elfet de la crise de I'ESB sur les goûts du consommateuf pour Ia viande ou le produit L

Pour plus de détails sur le définition de ces paramètres, voir l'annexe l.
Les paramètres statistiquement significatifs avec un risque de premrère espèce de 5 lt (resp. 10 %) sont repérés par
** (resp. *).

Les résultars présenrés dans le rableau 1 monrrenr que seules les de-
mandes de certaines catégories de viandes et de produits connexes ort
été affectées par la crise de I'ESB. Comme il fallait s'y attendre, et
comme le montre la valeur srgnificative et négative du paramètre 0,, la
consommation autonome de bæuf subit une réduction drastiqr,re à la
suite de cet événement. Un phénomène similaire, mais plus important
en terme d'ampleur, caractérise la demande de produits de rriperie. En

revanche, il est intéressant de noter que la consommation de viande de

veau n'est pas affectée par la crise de I'ESB. En fait, [e coefficient estimé
0, qui lui est associé esr négatif, mais n'est pas significativement diffé-
rent de zéro. Les effets de repott pratiqués par les consommateurs fran-

çais à la suite de Ia crise de I'ESB sont significatifs pour un risque de
première espèce de ) % pour les deux catégories de viandes suivantes: la
catégorie . volailles ct gibiers. et la viandc de cheval"'. Dans le pre-
mier cas, cet effet renforce la tendance autonome à la haLrsse de consom-

rt) Ces deux effets de reporr sonr srarrsriquement significatifs, cluellc c1lrc sort
la structure - séparable ou non séparable clu modèle de Rorrerclam Pour ce clur
esr de la viancle cie porc, I'effer ESB semble êrre lié à Ia spéciûcarion adoptée pour
le modèle Ainsi, si nous nous eo renons à la version non séparable, Ia variablc
DESB n'esr aucuncment significativc pour Lrn seuilde 5 ou 10 /r.. Avec Lrn "/, de
Student de 1,45U, le coefficient estimé associé à cette variable clevienr presquc si-
gnificarif dans le cas de la spécification faiblemenr séparable qLre noLrs avons rere-
nue. A la lumière d'r-rn tel résrrltat, nous aurions pu poursuivre I'rnvestigarion éco-
nométrique visant à tester la sensibilité de I'effer ESB sur la clcmande de viande clc
porc en fonction de structures des i>référcnces <lu consommJreur grri seririenr en-
c<-rre plus séparables c1r-re celle qui a éré rerenue. Nous n'avons pas suivi certe op-
tion parce clue I'imposition cle srmctures encore plns séparables limirait forrement
les possibilités de subsrirr.rtion entre les vjandes consommées en France
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mation de viande de volaille. Dans le second cas, on assiste à un retoLlr-

nement de la tendance de long terme qui indiquait une chute lente et

inexorable de la consommation de viande de cheval.

Les consommations de produirs carnés dans Ies autres pays membres de

I'Union européenne ont, bien sûr, subi les effets de ia crise de n vacl-re

folle,. Les érudes économétriques effectuées en Italie (Mazzocchi, 2000),

aux Pays-Bas (Mangen et Burrell, 2001) et au Royaume-Um (Burton et al.,

1999) montrenr que la demande de viande de bæuf a connu un u change-

ment structurel , à la fin de 1995, se traduisant par une baisse significative

pour cette catégorie de viande et pour ses produits dérivés dans ces trois

pays. Pour ce qui est des effets de report vers les autres viandes, on trouve

des résulrats différents selon les trois pays étudiés. Dans le cas de I'Italie,

Mazzochi ne trouve un effet positif signitcatif de la crise de I'ESB que sur

la demande de volaille. Aux Pays-Bas, ies effets de report sont plus variés

puisque la demande de poisson et de ies de viandes

à I'exceotion de la viande de mouton Enfin, dans Ie

cas britannique, c'est surtout la cons Porc, et dans

une moindre mesure, celles d'agneau et de volailles qui connaissent un

n changement structurel , favorable suite à la crise de I'ESB'

LA FILIERE BRETONNE DE LA VIANDE BOVINE

La production agricole bretonne est fortement orientée vers les pro-

duits de l'élevage qui représentent près de !0 pour cent des livraisons

(OCDE, 1998). Outre les productions laitières et de viande bovine, qui

occupent une grande part des exploitations bretonnes, la Bretagne a

aussidéveloppé des productions animales hors sol comme le porc, la vo-

laille et les éufs. En raison de cette orientation spécrfique de l'agricul-

rure bretclnne, les industries d'aval sonr dominées par la transformation

des viandes et par celle du lait.

La production de viande bovine en Bretagne16)

Cette production, la quatrième après le porc, le lait et les produits avi-

coles (viande de volaille et æufs), représente environ 12 a/o des livraisons

agricoles régronales. Son potds dans la production nationale est également

uôisin de li %. EIle concerne les 4t 0tl0 éleveurs de bovins recensés

début 1997 (GIE lait-viande, 1997). Parmi ceux-ci, 5000 seulement pro-

duisent de la viande bovine à titre principal, 19000 élèvent des bovins à

viande en association avec la production lairière, ie reste se limirant à Ia

,," Dirns la suire du rexte, les tonnagrs inditlués sont mcsurés en tonnes équi-

valent-carcasse.
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commercialisation des sous-produits d'un atelier lait, à savoir les veaux de
huit jours er les vaches de réforme .

Les types d'animaux présents sur les exploirarions en I99j précisenr
la physionomie de l'élevage bovin breron, dominé par la production lai-
tière (voir tableau 2).II y a une rendance à I'accroissemenr de la compo-
sante viande du troupeau, révélée par la régression de près de l1 Vo en
5 ans de I'effectif des vaches laitières et l'accroissemenr oarallèle de celui
des allaitantes et des génisses à vrande. La régression du nombre des
bæufs et surtour des raurillons a sans doute un caracrère plus conjoncru-
rel. Cette évolution est marquée aussi par une progression des anlmaux
des races à viande (Limousine, Charolaise, Blonde d'Aquitaine, croisés
pour la viande): + )0 % de femelles de plus de 30 mois de races à

viande entre 1992 et l99l er une diminution des femelles de race lai-
tière (-14 %) pou un effectif global en baisse de 7 %. Ainsj la part des
femelles des races à viande dans l'ensemble des femelles de olus de
30 mois est passé de 10 à IJ % sur la même périoderT).

Tableau 2. Structure de I'offre de viande bovine en Breraqne

Effectifs au l" novembre 1998 Production (moyenne 199611998)
Type d'animal Milliers

de têtes
Type d'animal Milliers

de ronnes

%%

Veaux
Dont veaux de boucherie

bt4
226

28,2

5c)
Veaux de boucherie 28,0/4

Vaches

Vaches laitières

Vaches nourrices

7

811

136

40,9

31,0

i,8

113

82

42,9Femelles

Vaches de réforme

Autres bovins 718

r3
424

/o
205

3 1,0

0,6

18,3

1?

8,8

Mâles 77 292
Mâles castrés (bæu0 13 4,9
Mâles non castrés de moins de 2 ans 60 22,J
Mâles castrés de 2 ans et plus 4 i ,6

Tâureaux et jeunes mâles

Génisses laitières

Génisses nourrices

Autres

espèce bovine 2319 100,0 Ensemble 100,00

.lozrre : SCEES, statistiqae agricole annuelle, Agreste Donn{es chffiies Agrintltare n"()4, 106, lr7

La structure du cheptel explique une caracéristique, originale dans le
contexte français, de la production bretonne de viande bovine: elle est

nue comme sous-produit ou co-produit de l'atelier
viande bovine esr issue à 1 I % du troupeau laitrer ;

de 45 % seulement au niveau narional et de 65 a/o

on des productions de lair et de
te Ia gestion des stocks sur pied
ses de coûts et utre meilleure va-

lorisation des produits.

f7l Sont incluses dans certe
sous signe de qualité prenant la

estimation les amorces de production de viande
Iorme.le labels ou de cerrifiiarion de la oualiré.

60



CRISE DE LA VACHE FOLLE ET FILIERE BOVINE EI'J BRETAGI.{E

labattage et la découpe des gros bovins en Bretagne

Lactivité de I'industrie bretonne d'abattage et de découpe des gros

bovins ne se limite pas à l'absorption de la seule production régionale

(voir figure qui esr d'environ 270 000

tonnes, dép 000 tonnes) en raison de

flux croisés duction régionale (60000

tonnes) sont expédrés pour être abattus en dehors de la Bretagne altlrs

que simultanément une production deux fois plus importante (i20000
tonnes) entre dans les abattoirs bretons depuis les régions voisines (Pays-

de-la-Loire et Basse-Normandie pour l'essentiel). Cet important décalage

Plus des trois quarts des 270000 tonnes de viande bovine traitées par

les entreprises bretonnes en 1996 ont été distribués en France; la part

destinée aux consommateurs de la région n'est pas connue, mais on peut

esrimer les achats des ménages à 6i 000 tonnes. La demande française

aux entrepfises bretonnes émane pour plus des deux tiers des Grandes et

Moyennes Surfaces (143000 tonnes) er porte essentiellement sur les

vaches de réforme.

Figure 1

Flux de viande de gros
bovins dans la filière

bovine bretonne
(en tonnes équivalent-

carcasse)

production régionale
200 000 tonnes

entrées d'animaux vivants
en Bretagne pour abattage

entrées d'animaux abattus

14 000 t

intervention

10 000 r

abattages Pays de Loire
dans la région + Basse Normandie

140 000 t 98 000 t

autres
regrons

18 000 t

marcne trançais
2'10 000 t

' Disoonibilités totales: 270 000 t '

r"r"nea étrangers
50 000 t

Bretîgne autrès régions u.Ê. ls ' pays-tiers

65 000 t 145 oO0 t 20 000 t 30 0oo t

soarte:L'ensemble des données chiffrées de ce graphique provienr de I'enquête de l'ob-
servaroire des Industries agricoles et alimentaires de Bretagne (Feist a al . 1991)

(8) Suirrant la classification EUROP des carcasses, celles-ci vont de E, la

meilleure qualité, à P, la moins bonne. La proportion des animaux de classe P cst

très imporianre dans l'ensemble des vaches de réforme bretonnes qul sont esscn-

tiellemânt d'origine laitière.
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Le secteur est globalemenr peu tributaire des exporrations vers les
pays tiers (hors UE) puisque uû peu plus de l0 % seulemenr de ses dé-
bouchés en dépendent. La réduction des exportations bénéficiant de res-
titutions et la baisse de leur taux (accords du GATT) ne devraient donc
pas trop affecter I'industle bretonne d'abattage de bovins. Mars elle pose
un problème majeur pour quelques entreprises, er [a défaillance de ce
n marché de dégagemenl " pour certaines qualités de viande de réforme
ou de jeunes bovins non absorbés par le marché national sera difficile à

supporter à court terme.

La filière bovine bretonne et la crise de I'ESB de 1996

La production de viande bovine en Bretagne est en légère décrois-
sance au cours des cinq années qui précèdenr la crise : -1,04 oh par an
entre ( 1988, er "1,993, (DRAF, 1999)(e).Les types d'animaux les
plus touchés par le contrecoup de I'ESB sont, en 1996, les jeunes bovrns
et les veaux de boucherie dont la prodLrcrion chute respectivement de
24 % et 28 Vo au cours de certe année. Les vaches de réfôrme, troisième
piher de la production breronne, subissenr également une baisse, en vo-
lume et en prix, qui esr rapidement compensée en 1997. Comme dans
I'ensemble de la France, après un fort recul en 1996,la production re-
part, mais avec des débouchés plus resrreinrs en parriculier à l'exporra-
rion. Dans I'ensemble, I'ESB a, semble-t-il, contribué à affaiblir ioures
les catégories bovines bretonnes, particulièrement les génisses, les veaux
de boucherie et les jeunes bovins (CRAB, 199, On.onsrut. une accé-
lération significative du rythme de contraction de la production au cours
des dernières années: il passe en moyenne de 1,,i0 % par an enrre
,. 1993" et "r99J n, mais il est encore rrop rôt pour dérerminer ce qui,
dans cette inflexion, provient des effets propres de la crise ou relève de la
tendance structurelle à la baisse. Selon toute vraisemblance, la deuxième
crise de I'ESB de l'automne 2000 devrait avoir des conséquences sen-
sibles sur la filière bovine en Breragne, compte tenu des carâctéristiques
de l'élevage régronal (CRAB, 2000).

ANALYSE DE LA FILIÈRE BOVINE DANS LÉCONOMIE
RÉGIoNALE : UNE APPRoCHE ENTRÉES-SoRTIES

Pour analyser le rôle et la place occupée par la filière bovine dans
l'économie régionale, nous choisissons une présentation utilisanr le mo-
dèle de Léontief, qui permet de faire ressôrrir les liens exisranr enrre

r9) Les années " 1988 " et n1991, correspondent respecri'ement à la moyenne
des années 1986 à 1990 er 1991 à 1995. l)e même,.t997, corresnunà à to
moyenne des années 1996 i 1998
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cette activité et les autres secteurs de l'économie bretonne. Ce modèle,
basé sur un tableau entrées-sorties (TES), sera ensuite utilisé pour réali-
ser les simulations de la partie suivante. La méthodologie des tableaux
entrées-sorties est bien connue, et nous ne ia développerons pas ici (Mit-
ler et Blair, 1981), sauf pour présenter les deux caractéristiques du mo-
dèle que nous utilisons. La première consiste dans la construction d'Lrn

modèie régional entrées-sorties comprenant des activités multi-produits,
la seconde a trait à i'utilisation de la méthode du maximum d'enrrooie
généralisé pour calculer les coefficients entrées-sorties des activités .le
I'agriculture. Enfin, nous terminons cerre partie en estimant er en discu-
tant les coefficients multiplicateurs associés à chaque secteur de l'écono-
mie bretonne.

Le tableau entrées-sorties de l'économie bretonne

La construction de TES - ou tableaux d'échanges interindustriels -
régionaux esr peu répandue en France, en partie à cause du faible dévc-
loppement de la comprabilité économique régionale (Ousset, 1991).

Après les travaux pionniers menés par Courbis dans les années 1970

pour construire le modèle inrerrégional Regina (Courbis et Pommrer,
t919) et d'aurres économisres régionaux français, Ies recherches en mo-
délisation régionale ont régressé//0), alors qu'une abondante littérature
internationale esr disponible Çensen u al.,l9l9; Isard er al.,1998). En

Bretagne. les travaux existants sont soit trop anciens (Krier. l9-6), soit
rrop embryonnaires (Guillerm, 1991) pour constituer une base adaptée à

la constructjon d'un rableau entrées-sorties. Nous avons donc opté pollr
l'établissement d'un tableau complet centré sur Ie complexe agro-ali-
mentaire breton. Pour en assurer la compatrbilité avec Ie niveau natio-
nal, nous avons adopté le cadre des comptes narionaux en urilisant Ia

Nomenclature d'activités et de produrrs (NAP) en 40 branches pour [a

partie non agro-alimentaire. Lannée de référence ,t, 1t1c)0(tt) .

Nous avons adopté une approche pragmatique poLrr élaborer le TES

breron. En premier lieu, nous avons tenté de farre le plus grand usage

possibie des données régionales disponibles (données d'enquêtes et cle

sondages auprès des agents régionaux) et de n'avoir recours aux mé-

thodes mécaniques de régionahsation des comptes nationaux qu'en der-

't')) Il f'tttt menrionner les travaux effecrués clurant les années 70 et au clébLrr

dcs années [30 pour consrruire les rirbleanx d'échanges interinclr-rstricls de cerraincs
régions françaises (Aquitaine, Arrvergne, Basse Normanclic) Por.rr pltrs de détails
sur ces dilfèrcnts traviLrx d'économic régionale, voir Glrral.é (199i) er Demartrs

'l916)
t"'N,r.,s avons a1;régé cn l-ruit lctivités les branchcs n'aPPartcnùnt Pas iltl

complexe agro-alimentaire: l'énergic, la chimic clc base, l.r parachrmic, Ies biens
inrermécliaires, les bicns cl'équipement, Ies biens cle consommzrtion, [e bârimenr-

i;:ffi:r];: 
agricole et les services tJne version compli'tc clu TES csr drsponiblc
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nière insrance. Ensuite, nous avons procédé en deux étapes. Tout
d'abord, une version du TES breton similaire dans son formar à son ho-

mologue national a été mise en place en supposant que I'agriculture bre-
tonne ne formait qu'une seule branche. Dans un deuxième temps, nous

avons élaboré une version finale du TES breton qur distinguait le

contenu en importations des consommations intermédiaires et finales.

C'est à ce stade que nous avons désagrégé I'agriculture bretonne, don-
nant au TES breron une structure rectangulaire (voir ci-après).

Lagriculcure breronne proprement dite est désagrégée en six activités
définies par I'orientation de production et la d.imension économique des

exploirations. Ces six activités sont les suivantes(i l/: polyculture, cultures
spéciales, bovins-lait 1, bovins-lair 2, porcs-volailles 1, porcs-volailles 2.

Chacune d'elles est muiti-produits;les huit produics retenus sont les sui-
vants: céréales, légumes, autres produits végétaux, bovins, lait, porcs, vo-
lailles et æufs, et autres produits animaux. Ainsi, en adoptant une telle
structure pour I'agriculture bretonne, nous distinguons en particulier les

productions animales régronales nextensives, ou diversifiées et les pio-
ductions plus intensives, caractérisées par une structure hors sol. Compte
tenu des spécificités de la filière agro-alimentaire bretonne, tournée vers Ia
transformation des productions animales, les indusrries agro-alimentarres
sont représentées par six activités: viande bovine et conserves de viande
bovine, autres viandes et conserves de viande, produrts laitiers, conserves,
alimentation an i male, autres industries agro-almentarres.

De même que les comptes nationaux reposent en partie sur l'utilisa-
tion de données d'entreprises (Augeraud et Chapron, 1991), nous avons

mobilisé ce type d'information pour générer les comptes de productron
de chaque activité (productron et consommarions intermédiaires) et in-
directement les coefficients input-output du TES breton//3/. Cette dé-

f/?) Cette désagrégation de I'agriculrure bretonne en six activités résulre d'r-rn
travarl statistique préliminaire visant à établir une typologie des exploitarions agri-
coles. Ce rravail a permis un regroupemenr des exploirations agricoles en quarre
pôles définis comme suit: l) le premier pôle à dominante de producions végérales
(hors producrions légumières ou Frurtières) est qualifié is "polyculture er grancies
culrures " ; 2) le second pôle correspond aux culrures spéciales de légumes er acces-
soirement de fruits. Il regroupe des unités de production dc légumes de plein champ
ou en maraîchage; l) le troisième pôle concerne les exploirations pour lesquelles
l'élevage des herbivores (essentiellement des bovins) esr prépondéranr; et /+) le qua-
rrième pôle correspond anx unités à dominanre de producrions intensives de porcs
et/ou de volailles. Pour Ies deux derniers oôles. r.rne cliscriminarion selon la dinreu-
sion économiqte a éré laite au seuil de 4d UDE (unités de climension économi<1ue)
de marge brute standard (MBS), qui correspond, d'après les enqr,rêres sur les struc-
tures des exploirarions agricoles menées par le SCEES, au seuil de pérennité des ex-
ploitations observé à Ia fin des années 80. En urilisant ce dcrnier critère, les denx ac-
rivités bovins-lait sont disringuées par la dimension économique des exploitatrons
<.;ui les composent. Les exploirations d'élevage qui alfichent des résultars supérieurs à
40 UDE sonr classées clans l'activité bovins-l:irr 2. Ce seuil esr également utilisé
pour disrioguer les deux activités hors sol (porcs-volailles L er 2).

r/j/ Tor-,t., les in[ormations quanricarives nécessaires pour construire le TES
breron se rapportent à I'année 1990
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marche a été utilisée pour les activités agricoles (données du Réseau d'in-
formation comptable agricole (RICA)) et industrielles (enquêtes an-
nuelles d'entreprises régionalisées par I'INSEE).Les agrégats obtenus ont
ensuite été calés sur les valeurs ajoutées régronales publiées par I'INSEE
et le SCEES. Pour les services, nous avons régionalisé les données natio-
nales. Cette étape de la confection du TES breton a permis dans un pre-
mier temps d'évaluer l'ensemble des consommarions intermédiaires sans

distinction d'origine (importée ou proprement régionale). Cette dernière
exigence a ensuite été prise en compte dans la phase finale d'élaboratron
du TES en déterminant le contenu en imoortations des consommations
inrermédiarres et fi nales.

Les composantes de la demande finale ont été estimées à partir de
plusieurs sources. Le détail de la consommation des ménages a été ob-
i.nu .n combinant les estimations régionales de la consommation au

sens de la comotabilité nationale et une évaluation des coefficients bud-
1gétaires bretons tirés de l'enquête budget des ménages réalisée par

I'INSEE en 1989. Pour la consommation des administrations, Ia forma-
tion brute de capital fixe et les variations de stock, nous avons procédé à

une régionalisation des données nationales. Les échanges de la Bretagne
avec l'étranger sont tirés du fichier des douanes, alors que les échanges

interrégionaux sont estimés à partir du fichier SITRAM du ministère des

Transports.

Le TES breton a été établi en choisissant une évaluation de ses com-
posantes au prix de marché (prix d'acquisition) afin qu'il soit compatible
avec son homologue national. En revanche, le manque d'informations
pertinentes nous a empêchés de répartir la valeur ajoutée de chaque

branche entre ses différents éléments, constitués par les rémunérations de

facteurs primaires (capital, travail et terre) et Ia fiscalité indirecte (les

taxes d'exploitation et les subventions). Enfin, le problème majeur dans

la confection d'un TES régional concerne la mesure du contenu en im-
portations des consommations intermédiaires et finales régionales. Pour

ie faire, nous avons fait usage de la technique des coefficients de locali-
sation pour estimer les consommations (intermédialtes et finales) impor-
tées et d'origine bretonne (Flegg et rVeber, 1998)(11).

(11) La détermination du contenu en importation des consommations intermé-
diaires et finales des activités économiques bretonnes a exigé la mise en place
d'une procédure complexe qui, tout en urilisant la technique des coefficients de lo-
calisat.ion, a reposé sur les étapes inrermédiaires suivanres:

i) adapter à nos besoins Ie TES français en distioguanc les consommations in-
termédiaires et finales d'origines imporrée ec nationaie,

ii) appliquer la procédure des coefficients de localisation aux consommarrons
intermédiaires françaises d'origine nationale et dérerminer les différentes consom-
m.icions intermédiaires des activicés bretonnes d'origines régionale et importée,

iii) connaissant pour chaque branche bretonne les importations totales en Pro-
venance du reste du rnonde et les approvisionnements toraux en provenance du
resre de la France, déterminer de manière résiduelle les consommations finales

d'origine imporrée.
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Encadré l. Genèse du TES breton

Une présentarion schématique du TES breton est lournie par la figure 2. Ce diagramme est constitué
de quatre macrices et de deux veceurs-colonne. La matrice U (appelée aussi oz.çe narrix,) regroupe

toutes les consommations intermédiaires des zl biens par les z secceurs en vue de générer les produccions

des z acrivirés (vecteur-colonne g) et des zz biens (vecteur-colonne q), La matrice F englobe toutes les

composantes de la demande finale propre à chaque bien. Le vecteur-colonne e représente les sommes en

ligne de la matrice F. La matrice V est composée d'élémencs représentant les différences productions de

biens par actjvité. Cette matrice (appelée égalemenc omake matrix,) possède z lignes et rir colonnes. La

matrice lZ recense les consommations de facteurs primaires er les importations pour chaque activité.
Dans norre cas, comme nous ne disposons que des consommacions agrégées des facreurs primaires, lZ se

ramène à une marrice à deux lignes et z colonnes, la prem.ière ligne éranr constituée des z valeurs ajou-
rées de chaque acrivité (évaluées au prix de marché), alors que Ia deuxième récapicule les importations de

chaque activité. Il est importanr de signaler que nous ne faisons pas figurer dans ce rableau les importa-
tions de biens finals qui devraient apparaître à l'intersection de la ligne des importations et des colonnes
représentant les composanres de la demande finale. Ces données ne sont pas prises en compte car elles

n'interviennenr pas dans les relarions définissanr le modèle entrée-sorties breton.

Le TES breton repose sur cinq relations dont trois consc.icuenr des identités et les der-rx restantes ré-
sument les hypothèses concernant les relacions techniques propres au modèle de Léontiei. Ces relations
sonc représentées algébriquement comme suit :

Q=Ui*e (1)

où i est un vecteur-colonne comoosé d'éléments unitaires er Ui un veceur-colonne constitué des sommes

en ligne des éléments de la matrice U

or) V' esr la transposée de la matrice V

4 =V'i

s=Vi
u=Bî (4)

oùr B est la matrice des coefficienrs techniques (inpuc/ourput) obrenue en divisant tous les élémenrs de
chaque colonne (activité) de la matrice U par la production correspondante de l'activicé concernée et i est
une matrice diagonale formée des élémencs de g,

v=DA (t)

où D est une matrice de z lignes er rz colonnes de coefficients de producrion obrenus en divisant tous les

éléments d'une même colonne (bien) par la production correspondante du bien er A esr une matrice dia-
gonale consticuée d'éléments du vecteur 4,

Enfin, !i er Qi sont respectivement égatx à g er q.

Léquation (1) montre que I'offre (régionale) de chaque bien est employée, soit comme consommation
intermédiaire, soit comme élémenr de la demande finale. Lidentité lianr l'offre de chaque bien aux ni-
veaux produits par les différenres activités esr établie à l'aide de l'équation (2). Léquaiion (J) esr une
identité <1ui répartit la production rotale d'une activité entre les divers biens produics par certe acriviré.
Les relarions techniques définissant le modèle recangulaire de Léontief sont représentées par les équa-
tions (4) et ()); la première d'entre elles établit que les utilisations inrermédiaires de biens par une acci-
vité donnée sonc effectuées dans des proporcions flxes de la producion totale de cette acivité, alors que
l'équation (1) exprime le fait que la production d'un bien est obtenue à parrir de plusieLrrs activirés dans
des proportions fixes.

(2)

(3)

oo
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Figure 2.

Représentation
schématique du TES

breton

Produits Activités Demande finale

T
o
t
a
I

Produits

Activités

Facteurs
primaires
et
importations

Total

Pour boucler le TES et le rendre opérationnel, nous avons mis en
æuvre des proc 99ï ou d'ajustement
de tableaux par que RAS (Cambridge
University, 1!6 agrégée du TES bre-
ton est présentée dans I'annexe 3.

Fonctionnement et structure du modèle entrées-sorties
de la Bretagne

pression (1), on établit une relarion liant le vecreur des producrions de
biens 4 et le vecteur de la demande finale e(lt):

q=BDQi+e (6a)

/i J) Pour aboutir à I'expression (6a), notre démarche a été la suivanre:
en premier lieu, nous remplaçons U par (4) dans (l) pour obrenir:

S - B&i + e, ou q = BC + e carli = g
puis, en remplaçant g pâr (l) er V par (5), on obrient:

q=BDQi+e
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ou en remplaça[ Ai par q

q=BDq+e (6b)

Par ailleurs, si nous pré-multipLons tous les termes de l'expression
(6b) par la matrice D, et si ensuite nous substituons successivement Qi à

q etV à DQ, nous exprimons alors une relation liant Ia production des z

activités et le vecteur de la demande finale e:

Vi=DBVi+De

et en remplaçant Vi par (3)

(l a)

(7b)g=DBg+De

tion auxquelles on s'intéresse (Roberts, I99l):

q=(l-BD)-te
et

8 = (1- DB)-r De 0)

Lexpression (8) donne les effets directs nde

finale des produits sur la production des res-

sion (9) exprime les effets du vecteur e sur des

activités.

Estimation des coefficients input-output et des

consommations intermédiaires de I'agriculture bretonne

Lestimation des coefficients techniques (ou input-output) d'une acti-

vité des coefficients et hétéroscédasticité (Dixon et Hornbaker, 1992).

comparées aux méthodes utilisées de façon classique (moindres carrés

simples contraints ou non contraints, estimation bayesienne, program-

-ution linéaire, estimation de systèmes d'équations), la méthode du

maximum d'entropie généralisé (MEG) permet de surmonter ces

contraintes et d'estimer des coefficients tout aussi fiables et cohérents.

(8)
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Elle présente aussi un grand intérêt lié à sa flexibifité, sa transparence et

à une utilisation relativement simple (Léon et al., 199ï.

Dans sa formulation traditionnelle, l'estimation des coefficients tech-
niques à partir des données de comptabilité relatives à T exploitations
agricoles produisant K produits repose sur un système d'équations li-
néaires représentant la demande dérivée de N intrants:

1,2,.,,,N ett = 1,2.....7 (10)

où les valeurs monétaires des produits et des intrants correspondent res-

pectivement aux variables dépendantes et indépendantes et où un terme

aIéatoire u,'rend compte de la spécifrcité de chaque intrant et de chaque

exploitation l. En supposant que la fonction de production est la même

pour toutes les exploitations, on estime un coefficient moyen a,u don-

nant la dépense en produit I pour une unité de produit É en valeur. Les

coefficients a,u doivent être positifs et inférieurs à I'unité.

La notion d'entropie qui s'assimile aussi au montant d'incertitude lié
à un phénomène physique a été formalisée par Shannon (1948). Ce der-

nier âéfinit la mesure d'entropie pour K points (données) en termes de

probabilités inconnues P = [!t, P2,.....,161'comme suit:

K
r\rt/x. = ) a,Lyt +u. Dour/ =

(11)

où pulnpu = 0 pour Pe = 0.H (!) est maximal lorsque les probabil.ités de

réaiiiatiôn sont identiques (ou encore lorsque Pt = Pz -...,Px = lln.E!1
maximisant ainsi la mesure d'entropie, on choiiit le vecteur de probabi-

lité p Ie plus proche de la distribution uniforme, et qui serait le plus

conforme à l'information disponible et aux contraintes connues.

En introduisant le critère d'entropie, I'estimation de l'équation (10)

ci-dessus revient à trouver I'espérance de la distribution de probabilité

associée à un ensemble de valeurs discrètes, appelées uvaleurs supporr)'
se situant dans un intervalle déterminé (Golan u al', 1996)' Pour chaque

couple intrant-produit et pour chaque couple intrant-exploitation, on

obtient ainsi un vecteur support dont les éléments sont centrés autour

des valeurs probables des paramètres et résidus aléatoires recherchés.

Ainsi, si I'on choistt des uvaleurs suPport) communes pour I'ensemble

des coefficients techniques et pour les erreurs aléatoires, on peut définir

les expressions suivantes :

pourl = I,2,...,1 etÉ = 1,2,...,K (r2)

K

H( 
^\ - -T rr /r/ rr. \'-\f) /Jrk"" \rk/

R=I

.tl

- _\--n+Dt-n 
^"'*- /2\ -(ik -\ fil.'

et
N

u', :lu'wi,: u').1,,,, pour I = 1,2,...,1 et Ë = I ,2,'..,7
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où z,u - , = lr' , z2,. . ...zNl pour rout l, É

et
ri, = | = far, u2,....,r/v] pour tout l, /

Un examen de ces deux expressions montre que les coefficients incon-
trûs a.iket les erreurs aléatoires u,t sont bien équivalenrs aux espérances des

valeurs support fixées au départ. La question primordrale dans Ia méthode
d'estimation par la méthode du maximum d'entropie généralisé esr de
trouver les jeux de probabilités inconnues p et u'rour en sachant que ces

dernières maximisenr un crirère d'entropie, H (p, n) = - Jr'\n! - u"lnu, et
satisfont plusieurs contraintes de normalisarion (telles que la somme des
probabilrtés inconnues soit égale à un) ou des contraintes sur les données
représentées par l'expression (10). Lestimarion des coefficienr d,É peur êrre
réalisée séparément pour chaque intrant I ou simulranément pour l'en-
semble de intrants. Dans ce dernier cas, il faut rajouter une contrainte spé-
cifianr que la somme des coefficienrs pour un produit donné doit être
égale à 1.

La méthode MEG est appliquée à chacune des six activités agricoles du
tableau breton par le biais de six échanrillons d'exploitations agricoles re-
présentatives obtenues à partir du réseau RICA(/6,. Les données utilisées
concernent 24 intrants, y compris ia valeur ajourée er quarre produirs
agricoles (qui difièrent dans leur définition selon I'activité agricole concer-
née). La valeur ajoutée, que nous considérons ici comme le 24. intrant, esr
déduite par différence. Les dépenses en intrants et la valeur des produits
sont exprimées en francs. Nous choisissons onze valeurs pour le vecreur
supporr commun des coefficients techniques (pour tout i ei Ë) et trois va-
leurs pour le vecteur support commun des erreurs aléaroires (pour tout z et
t). Les valeurs discrères choisies pour ie vecreur supporr des coefflcrents
sont déduites de I'rnformatton a priori dont nous disposons sur ia valeur
des coefficrents, et les valeurs du vecteur supporr des erreurs aléatoires
sont distribuées symécriquemenr aurour de zéro( I7) 

.

(t-)L'expérieoce 
monrre que pour l'ensemble des intrants (y compris la vale'r

ajoucée), lcs coefficicnts a;pprcnnent des valeurs positives er pius prôch"s de zéro
que de un. une relle connaissance a ltriori nous pousse à ad-ertie des .va]eurs
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Un exemple des résultats obtenus est présenté dans I'annexe 2 pour
l'activité bovins-lait 2, correspondant aux exploitations agricoles de

grande taille produisant du lait et de la viande de bceuf. Ils paraissent sa-

tisfaisants comparés à ceux obtenus avec les méthodes d'estimations clas-

siques, qui peuvent produire des coefficienrs négatifs (moindres carrés

ordinaires), des solutions de coin ou des valeurs nulles inacceptables
(programmation linéaire) ou une somme en colonne des coefficients dif-
férente de un lorsque Ia contrainte unitaire n'esr pas posée. Enfin, une

analyse de sensibilité présentée dans I'article cité montre que les estima-

tions obtenues dépendent dans une certaine mesure des valeurs suPPort

choisies. Une grande attention doit donc être portée à leur choix''"'

Dans une deuxième étape, les coefficienrs techniques obtenus par Ia

méthode MEG sont uti[sés pour calculer Ia va]eur des intrants mobili-
sés pour la production des produits de chaque activité' Les résultats ob-

renus sont, dans un premier temps, confrontés aux informations globaies

sur les prodr-rits et consommations intermédtatres de I'agriculture bre-

tonne tirées du compte régional de l'agriculture, puis calés sur ce

compte par la méthode RAS.

Effets multiplicateurs

Pour avoir une première évaluation des impacrs de la crise de I'ESB

sur l'économie bretànne, nous déterminons les effets multiplicat..tr, 1/9)

d'une variation de la demande finale sur la production régionale (par ac-

tivrtés) à I'aide de la matrice carrée (l-DB)-r apparaissant dans l'expres-

sion (9). Les résultats sont présentés dans le tableau 3 pour I'ensemble

des secteurs de I'économie bretonne et, à titre de comparaison, pour Ie

Pays de Galles dont le secteur agroalimentaire présente des proximités

avec celui de la Bretacne. Une lecture de ce tableau conduit aux re-

marques sulvantes :

- Tout d'abord, nous notons des effets mulriplicareurs contrastés

pour les diverses composantes du complexe agroalimentaires breton. Les

r..t.,-rtr de transformation de la production animale (viande er produirs

laitiers) ont les multiplcateurs les plus élevés, supérieurs à 2. Lrndusrrie

des conserves et les autfes industries agroalimentaires, avec des multipli-
cateurs respectifs de I,63 et I,65, semblent jouer un rôle moins impor-

tant. Par ailleurs, la branche des aliments composés est caractérisée par

un multiplicateur plus faible. Ce résultat s'explique par le rôle majeur

(/3) pou, routes les questions d'ordre technique sur cette méthode ainsi quc sa

.supériorité, par rappo;t à d'aurres procédures, nous renvoyons les lecteurs à I'ar-

ticle de Léon et al. (199r.
( t9) Les muhiplicateurs que nous générons sont de type I correspondant_arr leit

que le TES br.tori.epose sui un modèle de Léonrief ouverr où les revenus des mé-

nages brecons sont exogènes.
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Tableau 3. Effets multiplicateurs sur la production: Bretagne (1990) et Pays de Galles (1985)

Bretagne Pays de Galles

Secteurs Secteurs

Polyculture

Cultures spéciales

Bovins-lait I
Bovins-lair 2

Porc-volailles I
Porc-volailles 2

1,60

1,15

r,11

r,16
r,82
1,8i

Céréales 1,06

Cultures fourragères et permanenres 1,41

Aurres cultures végétales 7,04

Lait 1,19

Viande bovine 1,52

Moutons 2,01

Porc 2,63

Autres productions animales 1,34

Pêche ec sylviculture 141 Pêche er sylviculture 1 ,52

Viaode bovine et conserves de viande

bovine

Autres viandes et autres conserves de viande

Produits laitiers

Conserves

Alimentation animale

Aurres industries agro-alimentaires

2 lc)

2,02

2,24

t,63
t46
1,61

Viandes

Produits laitiers

Alimentation animale

2lR
1,74

r,9t

Energie

Chimie de base

Parachimie

Biens intermédiaires

Biens d'équipement

Biens de consommation

Bâtiment-génie civil
Services

2,08

1,64

2,02

t,6t
1,83

1,82

r,4r
1,40

Engrais

Industries du bois

1,82

r,19

Sources: Bretagne (nos propres calculs), Pays de Galles (Bateman u al.,1993)

joué par les approvisionnemenrs de cette branche qui proviennenr de
l'extérieur de la région(20).

- Les différenres acivités agricoles se caracrérisent par des multipli-
cateurs dont les valeurs prennenr des valeurs voisines gravitant auroui de

\,75. On notera cependanr que ces multiplicareurs sonr légèrement plus
faibles pour les activités végétales (cultures spéciales et polyculture) que
ceux obtenus pour les activirés animales.

- Les autres secteurs de l'économie bretonne onr des multiolicateurs
très voisins de ceux obtenus pour les composanres du complexe agro-aIi-

(20) En utili ns que la parr
des importation çe d-o r.rtè d.
la Fraoce et du
est le plus élevé 

e Poulcentage
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LA RÉACTION DE LA FILIÈRE BOVINE BRETONNE
À re cRrsn DE LESB DE 1996

mentaire régional: le plus faible d'entre eux caractérise la branche des

services avec une valeur de 1,4, alors que les secteuts de l'énergie et de

la parachimie ont des effets multiplicateurs légèrement supérieurs à 2.

Une comparaison de ces multiplicateurs régionaux avec ceux obtenus

pour la France la même année révèle qu'ils sont tous inférieurs à leurs ho-

mologues nationaux. Ce résultat n'est pas surprenant et s'explique par Ie
degré d'ouverture élevé de l'économie bretonne. Les nombreux échanges

liant la Bretagne avec le reste de la France et l'étranger ne bénéficient pas

intégralement au développement interne de Ia région et induisent des

fuites importantes hors de son économie (Mahé et aL.,2001). De même, si

nous comparons les multiplicateurs du complexe agro-alimentaire régio-
nal avec ceux calculés dans une étude menée par Bateman u al. (1993) sur

l'économie rurale du Pays de Galles, nous constatons que ces derniers

prennent des valeurs semblables à leurs homologues bretons.

Comme cela a été observé antérieurement, la crise de l'élevage bovrn
dans I'Union européenne résulte principalement du déclin de long terme
de la demande de viande de bceuf. exacerbé par les crises successives de
la vache folle. Dans ce contexte, nous avons ànalysé les effets de la crise
ESB de 1996 sur le secteur breton en supposant que la demande fran-

çaise de viande et d'autres produits alimentaires subit des ajustements
structurels au cours de la période 1996-1999. Lanalyse de la demande,
conduite précédemment, a montré que la crise de I'ESB induisait, d'une
part, une baisse significative de la demande de viande bovine et de ses

sous-produits (produits de Ia triperie), et d'autre part, un effet de report
à la hausse de la consommation des catégories n volailles et gibiers , et
nviande de chevalo. Nous avons retenu les deux premiers effets qui nous
paraissaient les plus significatifs. Dans cette perspective, il a fallu les

adapter au cadre du TES où les demandes finales concernées sont expri-
mées en valeur, mais aussi représentées par deux catégories plus agrégées

que celles adoptées pour l'analyse économétrique.

Mesure des effets de la crise de I'ESB sur la demande
de viande

La procédure développée pour estimer les chocs sur Ia demande de

viande résultant de la crise de I'ESB, ainsi que I'aménasement du TES
breton pour la conduite des simulations, sonie*pliquées-en annexe 4. Le

tableau 4 présente les impacts sur les taux de variation auconomes des
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quantités demandées pour la période 1996-1999 résultant de la crise de

1'p53(:r). Une lecture de ce tableau révèle l'existence d'effets srgnificatifs
pour quatre produits seulement, la demande de viandes bovine et de che-
val, les produits de triperie et la catégorie nvolailles-gibierso. Ainsi, les

demandes autonomes de viande bovine et des produits de la rriperie
connaissent respectivement une chute en volume de 18 % et de 42 %,
alors que les quantités demandées de "volailles et gibiers>, et de viande
dc cheval croissent respectivement de 21 % et 132 % dtrant la même pé-
flooe.

Les effets de la crise de I'ESB affectant les demandes de viande bovine
et des produits de triperie sont donc agrégés pour former un choc moyen
affectant la demande en valeur de viande bovine ésale à - 16 %, avec un
écart type de 3,1. Pour ce qui est des effets de ,eport, nous avons effectué
des simulations de Monte Carlo en supposant que la crise de I'ESB a un
impact positif sur les viandes de volailles et de cheval. Il en résulte que
les chocs de I'ESB affectant la demande de produrts carnés en France sui-
vent une loi normale tri-variée. Nous n'avons retenu, dans les simulations
de scénario de I'ESB, qu'un seul effet de report, qui se traduit par une

augmeotation moyenne de la demande de volailles de 21 % pour lapé-
riode 1996-1999. En conséquence, ûous avons désagrégé la branche
( autres viandes n du TES breton en deux sous-branches, la première (ap-

pelée nvolarlles,) représentant les activités d'abattages de volailles et la
seconde regroupant toutes les transformations d'autres viandes (porc, che-

val et mouton).

Mise en æuvre des simulations et discussion
des résultats

La mise en æuvre de ces simulations à l'aide du TES breton s'est ef-

fectuée en répercutant les chocs exogènes sur les composantes pertinentes
de la demande finale de viande. Pour cela, nous avons tenu compte des

diffërents débouchés de chaque catégorie de viande. Par suite, les résul-
tats des simulations et leur discussion seront présentés en dtstinguant les

effets affectant la demande française de ceux concernant I'exportation
vers les autres pays de l'Union. La première variante (A) traduit la situa-
tion résultanr d'une baisse de la demande intérieure française (demande

bretonne et exportations de viande et d'animaux vivants vers les autres

régions françaises); elle répercute donc les effets d'une drminution de la
demande du reste de la France sur la filière bretonne. Dans la variante B,

r2rl Nous avons eu à faire face à un dilemme dans le choix de la période du-
rant laquelle I'effet ESB se répercutait sr.rr la filière bovine en France. Fallair-il
prendre rrois ou quatre ans / Nous avons opré pour la deuxième solution clur re-
présente Ia durée maximale de l'effet ESB. En conséquencc, on peut interpréter les
résultats de nos simulations comme étant des bornes supérieures de I'effct de la

ïfi.1. 
la.vache folleo de 1996 sur la fitière bovine er [e reste de l'économie bre-
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Ie même pourcentage de baisse s'applique à lademande intérieure et ilux

exportations vers les autres pays de I'Union("'.

Tableau 4. Effets de la crise de I'ESB sur la demande de viande et de ses produits voisins en France

Produits Termes autonomes
(taux de variation annuel moyen

des demandes en volume)

Effet de la crise ESB

pour la période
r996-1999

Avant
crise ESB

(1)

Effet ESB

(2)

Après
crise ESB

6)

Tâux de variacion
en volume

(4)

0,0061.
(0,0019)

-0,00i8..
(0,0020)

-0,0200**
(0,0094)

0,0068
(0,0050)

-0,0834.-
(0,0106)

0,00i8..
(0,003 t )
0,0101"-

(o,o0l4)
0,0126

(0,01 1 1)

0

U",

-0,0039
(0,0239)

-0,0i00--
(0,013 I )

-0,0034
(0,0394)

0,0242
(0,0 i 61)

0,234r--
(0,0222)
0,0282

(0,0186)

0,049t''*
(0,0182)
-0,r2181--
(0,0421)

â,+0,
L' ,,

0,0027
(0,0232)

-0,01i8.-
(0,0 r 26)

0,0234
(0,0t8 r)
0,03 l0*

(0,0160)

0,1t07
(0,093 r)
0,0341.

(0,017 6)
0,0i86-"

(0,017 l)
-0,1161""
(0,0424)

-0,01 i i
(0,0946)

-0,1 817..
(0,o4ro)
-0,01 3g
(0,1 t61)
0, l 00i

(0,0692)

1, j 194..
(0,12tt)
0,1 r7880

(0,0810)
0,2096**

(0,0841)
-0,4218""
(0,1 129)

G
___-.!_

u,. [r .
âlt j
u-. )

Produits de la pêche (l = -,

Bæuf (l = 2)

Veau (l = 3)

Mouton (l = 4)

Cheval (l = 1)

Porc (l - 6)

Volailles (l = 7)

Produits de la criperie (l - tl)

No/ai: Ies paramètres esrimés â, ec g, sont repris du tableau I alors que 4, correspond à la moyenne du coefflcienr btrd-

gétaire du produit I estimé pour la période \996-1999.
Les nombres entre parenthèses sont les écart types des taux de variation estimés

Les effets nu tuu* â. variation sraristiquement significatifs avec un risque de première espèce de t % Gesp. l0 %) sont

indiqués par ** (resp *).

Limpact des différents chocs exogènes sur le complexe agroalimenraire

et les autres secteurs de l'économie bretonne est mesuré par les multiplica-
reurs obtenus en utilisant les expressions (B) et (9)' De plus, une simula-

tion stochastique est effectuée en supposant que les deux chocs exogènes

affectant les demandes de viande suivenr une loi normale avec des espé-

fances et des variances-covafiances connues (voir tableau 4). Une simula-

tion de Monte carlo porranr sur mille réplications nous a ainsi permis de

déterminer non seulement les impacts moyens mais aussi des intervalles

de confiance permettant de tester la robustesse de ces derniers effets. Nous

analysons en détail les résulrats du scénario Présenté au tableau 1 en exa-

(ill Les staristiques récenres du commerce extérieur agricole breton montrcnt
que les exportarioÀs de viande bovine er de volailles à destinar.ion des pays

Â.-br", dà I'Union européenne représenrent entre 60 et 70 %, des exporrattons

bretonnes des produits concernés.
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minant leurs effets sur les branches de l'économie bretonne. Du fait du ca-
ractère multi-produits des activités agricoles, nous fournissons également
les résultats des simulations pour les huit produits agricoles.

La discussion des simulations prend en compre les effets de report de
la diminution de la demande de viande bovine vers les consommations
de volailles, c'est-à-dire le rôle joué par I'expansion de la producrion des

viandes concurrentes (volailles) dans la compensarion de Ia baisse de la
production de viande bovine. La varianre B iend à amplifier les effets de
la variante A. Nous entreprenons notre discussion en suivant, de la trans-

fornution aers la producTion, I'impacr des chocs simulés (tableau )).
Le premier secteur concerné par ce choc est celui des activités d'abat-

tage et de transformation de viande bovine, dont le niveau de producrion
chure de lécèiemenr rn-
férieure à vrié d'abarrage
et de tran ris enrre 3,5 et
4,5 Vo; il la demande de
volailles, car cette activrté est complexe (elle inclur les prépararions de
plats cuisinés) et son niveau de producrion dépend pour une parr des ex-
portations. Enfin I'activité de fabrication des aliments du bétail enregistre
un effet légèremenr négatif (de - 0,5 % environ), qui résulre à'une
moindre utilisation de ses produits pour la production bovine (veaux er
jeunes bovins) et d'un accroissemenr des achars des acrivités volailles pour
lesquelles le raux de pénétrarion des alimenrs industriels esr très élevé. En
raison de ces deux effets opposés du choc sur les industries, ce secteur dans
son ensemble ne connaît pas de changement significatif puisque sa valeur
ajoutée n'est pas significativement différente de zéro.

tivités porc-volailles augmenrati 0,4 et 1,9 %
selon les variantes, c I'essor de la produit prin-
cipal mais atténuée de leur pro ioduction se-
condaire de certains es). Enfin, I I ,3 % du ni-
veau de production de l'activité o polyculture, est principalement la
conséquence d'une réduction de la producrion bovine (baisse d'environ
1,6 % environ) et des intra-consommarions de céréales qur lui sont liées.
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Lexplication de certains de ces consrars peur être trouvée dans le ta-
bleau 6 qui résume I'impact du choc sur les produits de I'agriculture.
La baisse de la demande de viande bovine se répercure à peu près inté-
gralement sur la valeur de la production des bovins (de 12 % à 14 %
selon les variantes), le secteur de la transformation rransmerranr complè-
tement, semble-t-il, à la production agricole la baisse de la demande à

laquelle rI far. face. Parallèlemenr, le report de demande sur les viandes
de volailles entraîne une augmenrarion àe sa production mesurée (entre
4,3 et 5,3 %).Enfin,la production de céréales connaît une perte nette de
I,2 %o résukant d'un effet de baisse (d'environ - 2 %) dità la chure de
la production bovine, arténuée par une augmentation (+ 0,8 %) issue de
I'expansion de la production de volailles.

PIus globalemenr, la crise de I'ESB entraînerair une perte totale de
travail agricole se situant aurour de 2000 emplois à remps plein (voir ta-
bleau 5). Toutefois, cette estimarion doit être davantage interprétée en
termes de variations de chaige de travail qu en termes à'emplois, car en
agriculture, en particulier, le rravail est un facteur quasi-fixe et les ajus-
tements ne sont Pas automattques.

Pour ce qui est des impacts de la crise de I'ESB sur Ie resre de l'éco-
nomie bretonne, les résulrats des simulations monrrenr une influence in-
signifiante, que ce soit au niveau de la production régionale ou de I'em-
ploi. Ainsi, et hormis les industries de la chimie de base et de la
parachimie qui sont des fournisseurs importants de I'agriculture régro-
nale, tous les autres secteurs industriels et de services sont caractérisés
par des variations dans leur production ou valeur ajoutée qui sont infé-
rieures à0,1 %. De même, les pertes d'emplois dans ces secreurs sont né-
gligeables. Labsence de répercussions significatives de I'ESB de 1996 sur

nne première vue
gne çaise produc-
réali replacé dans
t en caraftère di_

versifié de I'agriculrure bretonne, mais aussi le rôle moins important de
ce dernier secteur dans l'économie de la région qu'il ne l'éraiiil y a une
vingtaine 4' unn6rt( 24) 

.

Le fait d'avoir envisagé des simularions stochastiques permer de tes-
ter la robustesse des effers de la crise de I'ESB sur l'économie breronne er
de ne retenir que ceux qui sont définitivement différents de zéro. pour
ce faire, nous procédons à un examen détaillé des intervalles de confiance
des changements de la valeur ajoutée et de l'emploi total de chaque sec-
teur de l'économie bretonne à la suite des chocs de la crise de I'ESB.

()1) Poui un exemple de région européenne où la crise de Ia " vache folle, a eu
des effets plus sévères, voir l'étude de caskie et al. (1998) sur l'Irlande cl'Nord.
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Ainsi, sur les six sous-branches agricoles, nous constatons que les ac-
tivités de polyculture-élevage et de bovins-lait sont les seules qui sont
caractérisées par une baisse de la richesse nette (et de l'emploi) avec des
intervalles de confiance ne conrenanr pas la valeur nulle. Par ailleurs, re
développement de la producrion de volaille des acrivirés de producrion
animale intensives (activités porcs-volailles) n'a pas d'incidence significa-
tive sur leur valeur ajoutée. La variation de cet agrégat (et celui de I'em-
ploi) n'est pas significativemenr différente de zéro. De tels résultats ne
sont pas surprenanrs ; ils sont le reflet du caraccère multi-produits de
I'agriculture bretonne qui permet ainsi d'atténuer I'effet de la crise de la
vache folle sur la richesse nerre de I'agriculture bretonne.

Pour les industries agroalimentaires, seuls les secteurs de transforma-
tion de la viande enregisrrent des variations de valeur ajoutée (emploi)
significativement différentes de zéro. Dans les aurres secteurs de l'écono-
mie bretonne, les valeurs ajoutées baissent très faibleme nt; toutefois, les
variations observées peuvent être significativement différentes de zéro.
Enfin, il faut remarquer que l'évaluarion de l'impacr global de la crise de
I'ESB sur l'économie bretonne n'esr pas aussi robuste qu'on pourrait le
supposer. En effet, en observant l'effet de cette crise sur I'emploi, on
constate une baisse moyenne de 2$6 emplois avec un inrervalle de
confiance très large aurour de ce nombre.

CONCTUS/ON

Les résultats présentés dans cet arricle montrent le parti que I'on peut
tirer, d'un point de vue méthodologique, de l'applicarion de la méthode
lnput-output à une économie régionale à activités agricoles multipro-
duits. La combinaison d'un tableau acrivirés-produits et de la méthode
du maximum d'entropie généralisé permer de proposer une représenta-
tion détaillée et réaliste de I'agriculture régionale. Elle permet aussi d'es-
timer les coefficients techniques de producnon en respectant les
contraintes statistiques imposées par les données disponibles.

Les simulations e breton montrenr que la fi-
lière régionale de la manière significative à des
chocs exogènes sur I France er dans le reste de
I'union européenne. En revanche, les effets indirects sur le reste du com-
plexe agroalimentaire sonr modestes, tandis que ceux affectant le reste de
l'économie régionale sont marginaux. Ce dernier résultat est même
confirmé et renforcé si l'on se place dans un environnement incertain où
les chocs de Ia crise de I'ESB sur la demande de viande sont aléatoires.

ces résultats doivent cependant être interprétés avec une certaine
prudence. En effer, dans ce travar,l, nous n'avons pas complètement pris
en compte les relations existant entre la filière bovine bretonne ei le
reste de la France. Or, une grande partie de la production bretonne de
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viande et d'autres produits agricoles est expédiée en dehors de la région
et cette dépendance, qui n'est pas endogénéisée dans le TES, joue certai-
nement un rôle non négligeable sur le fonctionnemenr de la filière.

Ensuite, les caractéristiques de I'outil utilisé et les hypothèses sous-
jacentes (absence de substituabrIté entre facreurs et absence d'effets-prix,
imoossibilité de transférer des ressources tares vers des acrivités alterna-
rivès) restreignent la portée des résultars et conclusions tirés des simula-
tions. En fait, le modèle entrées-sorties, par consttuction, ne prend pas

en compte les effets de substitution pouvant se produire à la suite d'un
choc exogène sur les prix. On peut donc penser que l'estimation obrenue

pour les multiplicateurs esr vraisemblable, mais un peu élevée, ce qui
entraîne une réaction de la fi[ère bovine er du reste du complexe agro-

alimentaire également surestimée, en I'absence de possibilités d'ajuste-
ments (Midmore et Harrison-Mayfield, 1996). Dans cette persPective, ce

travail pourrait être prolongé par la construction d'un modèle d'équi-
libre général calculable de l'économie bretonne et de son complexe

agroalimenta ire(2 )) .

Enfin, depuis 1996, la prise de conscience généralisée des répercus-

sions sanitaires de I'ESB et le renforcement de mesures de précaution ont

engendré une plus grande incertitude concernant I'avenir de la filière bo-

vine en France et dans le reste de l'Union européenne. Cerre incertitude
se répercute évidemment sur la fiiière de la viande bovine en Bretagne.

Pour cette raison, il serait donc judicieux de prolonger ce travail par de

nouvelles études quantitatives qui examineraienr les effets des récenres

manifestations de I'ESB. Dans ce cas, toutefois, ii faudrait envisager un

cadre de travail analytique plus large permettant de rendre compte de

cet environnement catactérisé par des chocs aléatoires extrêmes affectant

I'ensemble des marchés des viandes en Europe.
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ANNEXE 1

Système de demande complet des produirs carnés,
de la triperie et des produits de la pêche enFrance(26)

Les variables inrervenant dans le modèle de demande estimé sont les ouantités
de chaque produit demandées par habiranc, exprimées sous forme diffûcnrielle
(Dq,,) en période l. Ces dernières dépendent de la variation en volume des dépenses
totales (DQr) consacrées à l'achar des produirs alimenraires écudiés et des variations
de prix (Dp,,) De plus, il est nécessaire d'inrroduire des éléments supplémentarres
pour expliquer, d'une parc, les habitudes du consommateur pour les produits car-
nés, de la pêche er de la triperie, et d'autre parr, I'impac de la crise de I'ESB sur
la consommation de ces produrcs.

Dans les systèmes complets de demande, les habitudes du consommareur sonr
généralement représentées par tn Trend linéaire du temps. Nous avons adopré certe
spécilication qui se traduic dans le modèle de Rotterdam par l'incorporarion d'un
paramècre autonome er consranr. La crise de I ESB change les habitudes du
consommateur relar.ives à la demande de viande. Ce phénomène se mesure par l'in-
troduction d'Lrne variable muerre (dénotée DESB) qui prend la valeur 0 pour les

années antérieures à 1996 er 1 après. On suppose que la variable DI.IB influence
les termes autonomes (consrants) du moclèle de Rotterdam en diminuanr ceux re-
latils à la viancle de bceuf et des produirs de la rriperie er en augmenrant ccux qul
sont associés à toutes les autres viandes ec produits de la pêche

Le système compler de demande prend la forme suivanre:

ù,.Dq, =a, +0;.DI:,\'B+ b,.Dp, +1r,,.DP,, * u,, (4.1.1)

où rz,,: (u.,,,+u',, ,)12 et u.t est la part des dépenses consacrées à l'achat du
produit l;

Dq,, - ln (q,,) - ln (q,, ,), DP,, = ln (1,,,) - ln (p,,_) er De, :2u Or,,

//,r est un terme aléatoire er addirif supposé muni cles propriétés habituelles (ciistrr-
bution normale mulrivariée, espérance nulle, et variances/covariances constanres
mais inconnues).

Les indices I et 7 prennenr les valeurs suivantes; I = produits de la pêche,
2 = viande de bæuf, ,l - viande de veau,4 - viande de mouton, 1 - viande de che-
val,6 - viande de porc, 7 = viande de volailles et gibier et [l = produits de rriperie.
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Le modèle forme un sysrème de huit équations auquel on impose les conditrons
de régularité (homogénéité, additivité et symétrie) par le biais des coefficients /;. et

rr. De plus, les termes autonomes doivent respecter les contraintes suivantes:

86
I.r =o ". I0 =0/r--1 -"L/|
t=l

Pour surmonrer le problème de singularité lié à I'estimation clu modèle de Rot-
terdam, sept des huit équations onr été estimées par la méthode irérée de Zellner.
Les conditions de symétrie, additivité et homogénéité ainsi que celles relatives tux
termes constants ont été imposées aux coefficients du modèle de Rotterdam. En re-

vanche, La contrainte de négarivité n'a pas été imposée.

Etant donné le large éventail de catégories de viandes consommées en France,

on est amené à tester l'exisrence d'habitudes spécifiques concetnant la consomma-

cion de ces produits et de leurs substituts. Ainsi, on teste la clistinction, par les

consommateurs français, entre viandes rouges et blanches mais ar-rssi entre ces caté-

gories de viande er les prodLrits de la pêche et ceux de la rriperie. Ces différentes
hypothèses de séparabilité ont été testées en imposant aux coefficientt_t,j ?.r.b,.lrt
conrrarntes de séparabiliré laible appropriées (Moschini er d/., l()94). Lùtilisâtron
du test dr,r rapport du maximum de vraisemblance nous conduit à accepter une

structure des prélérences du consommateur caractérisée par une séparabilité faible
entre trois groupes de produits, à savoir un premier groupe constitué des produits
de ia triperie et de la pêche, un deuxième groupe incluant toutes les viandes

blanches et un dernier comprenant les viandes rouges.

Le manque de place, er le fair que cet article n'a pas pour finalité principale de

s'intéresser à I'analyse économétrique de la demande de viandes en France, nous In-
citenc à donner seulement des résultats économétriques d'ensemble de la version du
modèle rerenu (voir rableau 4.1)(2tr. Les Rl individuels calculés pour cl.raque

équation prennent des valeurs comprises entre 0,18 et 0,83. Toutefois, on notera
que cinq des R1 individuels prennent des valeurs supérieures à 0,40. Les staris-
tiques cle Wald et de Breusch-Pagan indiquent que les résidus estimés ont dans

I'ensemble les propriétés requises d'homoscédasricité et d'absence d'auro-corréla-
tion. Por.rr ce qui est des coefficienrs estimés, on remarquera que plus de la moitié
d'entre eux (20 sur 39) sont significativement diFférents de zéro dans les deux ver-

sions du modèle, pour un risque de première espèce de 5 a/o, alors que cinq para-

mètres supplémentaires sont significatils pour un seuil àe I0 t/o. Lhypothèse de
(changement srructurel" résultanr de la crise de I'ESB n'est pas du tout rejctée
pour un seLril de ) %: la variable muecte DESB a un elfet significatif dans quatre
équations sur buit (équarions reLatives à la viande bovine, aux viandes de cheval et

de volaiLles et aux produits de la triperie).

Bien que la condition de négarivité n'ait pas été imposée lors de l'estimation
du modèle, celle-ci est en partie respectée si tous les élémenrs diagonaux de la ma-

trice de Slutsky (coefficents ç) sonr négatifs. Un examen des résultacs économé-

triques montre que ces derniers sonr sraristicluement différents de zéro pour sept

des huit produits étudiés. SeuL le coefficient de Slursky associé aux produits de rri-
perie, ca5, bien que négatif, n'est pas différent de zéro d'un point de vue statis-
t1que.

rrTr L'ensemble des résultats est dispooible auprès des auteurs de cet arriclc.

(4.r 2)
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Pour ce qui est des autres résultats économétriques, on fetiendra que les élasti-
cicés-dépense conditionnelles sont significatives pour tous les produits alimentaires
étudiés. Celles-ci sont supérieures à l'unité pour les viandes de bceuf, veau er che-
val, et les produirs de criperie. Lexamen des élasticités-prix marshalliennes montre
que: i) les demandes des produits écudiés sont inélastiques par rapport à leur
propre prix dans sept cas sur huit (l'exception est la viande de cheval); ii) les élas-

ticirés-prrx directes (err) sonr toures staristiquement significarives au point moyen;
iii) les effets revenu sont imporrants pour cerrains produits, conduisanr à un re-
tournement des effets croisés enrre paires de produics étudiés. Ainsi, I'exemple des

produits de la pêche est bien représentatifde ce phénomène, puisque ce produrt a

des substituts nets et des compléments bruts.

Tableau A.1. Résultats économétriques d'ensemble

BPwK-

Equation 1 (produics de la pêche)

Equation 2 (viande de boeufl

Equation 3 (viande de veau)

Equation 4 (viande de mouton)

Equation I (viande de cheval)

Equation 6 (viande de porc)

Equation 7 (viande de volaille)

Log L

Log LR

Starisrique du maximum de vraisemblance

Nombre de coefficients

Nombre de coeffi cients significatifs

0, 18

0,83

0,49

0,t9
0,43

0,tl
0,31

r)r8,28
| )05,32
)5 c))

39

seuil de ) %:20

-r,33
_0,33

0,43

|,36
1,11

-0,69

0,6r

0,60

1,00

0,t9
0,i 1

0,41

0,41

0,99

seuil de I0 %:1

Nltr,siLog L: Logarithme de la fonction vraisemblance
LogLR:Logarithmedelafonctiondevraisemblancerestreinteavectouslescoefficients 0,égarxàzéro.^
Dans le cas des tesrs de changement strucurel, le nombre de restrictions est égal à 7 et la valeur du X' cri-
tique esr de 14,01 pour un risque de première espèce de ) % et de 12,02 pour un risque de l0 Vo.

\Z: stacistioue de tù/ald

R2: coefficiànt de dérermination
BP: staristique de Breusch-Pagan
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ANATEXE 2

Coefficients techniques des produits agricoles obtenus par la méthode du
Maximum d'entropie généralisé (MGE): cas de I'activité bovins-lait 2

Céréales et
autres produits

végéraux

Viande bovine et
autres produits

an,maux

Lait Porc et
volailles

1. Céréales, oléagineux et
protéagineux

2. Légumes et pommes de terre

3. Aurres productions végéra\es

4. Laic

5. Travaux à façon

6. Produits pétroliers

7. Eaq gaz et électricicé

8. Marériaux de construction

9. Emballage et verre

10. Produirs chimiques er engrais

11. Produits vérérinaires er

phytosanitaires

12. Produits acier

13. Equipement et machines

14. Produirs rexriles

15. Menuiserie et meubles

16. Produits plasriques et
caoutchouc

17. Bâriment er réparatioo

18. Matériel de transport

19. Services marchands

20. Consultations vétérinaires

21. Assurances

22. Services financiers

23. Aliments composés

24. Yalerr ajoutée

0,1 0i0
0,0220

0,0090

0,0000

0,0ti0
0,0490

0,0300

0,0290

0,0040

0,1 080

0,10t0

0,0140

0,0430

0,0170

0,0080

0, I 390

0,0490

0,0020

0,03i0

0,0000

0,0320

0,0700

0,0000

0,07 i0

0,0t20

0,0010

0,0004

0,0370

0,0210

0,0300

0,0180

0,0070

0,0000

0, 0i40

0,0410

0,0170

0,0370

0,0000

0,0000

0,0040

0,0090

0,0100

0,0240

0,0030

0,0130

0,0660

0,4486

0,0990

0,0310

0,0010

0,0020

0,0 r 60

0,0610

0,0210

0,0180

0,0110

0,0010

0,01t0

0,0210

0,0040

0,0210

0,00i0

0,0030

0,0i 10

0,0230

0,0020

0,0210

0,0090

0,0120

0,0400

0,0810

0,4180

0,0280

0,0040

0,0000

0,0130

0,0110

0,0280

0,0070

0,0007

0,0010

0,0290

0,0)20

0,0020

0,0200

0,0000

0,0000

0,0020

0,0020

0,0010

0,0090

0,0002

0,0030

0,0400

0,3210

0,4)8r

Total colonne 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Source: Léon u al. (1999)
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ANI{EXE J

Tableau entrée-sorties de l'économie bretonne et de son complexe
agro-alimentaire, année 1990 (Millions de francs)
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A
C

T

T
E
s

A-POLYCULTURE t93 979 3E 40 t87 t1 59

I-CULT. SPECIALES 4 2383 83 J zt t6

A.BOVLAITI t035 t66 40 1171 '347 2t7 ,25 t37

^-BOVL\,IT2
t94 31 52 ,46 | 580 t76

r-PoRcvoLl )/ 130 76 48 16 979 1787 t63

^-PORCVOU
6t3 025 166 t96 ,08 9615 t938 10
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4,-VIANDE BOVINE 1857

4-AUTRES VIANDES U8E6

4-PROD, L/IIT / )JJ

E.CONSERVES t018
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TOTAL t316 tE16 |554 t365 t0338 IOI9E i996 t69 i379 6857 IlEE6 7537 t018 | 5408 t2309 13t065 t37554
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AI{AIEXE 4

Estimation des chocs exogènes sur la demande française
de produits carnés associés à la crise de I'ESB de 1996

et aménagemenr du TES de la Bretagne

Les effets de la crise de I'ESB estimés à parcir du modèle de Rorrerdam ne peuvent
pas être urtlisés strita sensnàdes fins de simulation dans le TES de la Bretagne. En
effet, deux ajusrements sonr nécessaires pour obtenir des mesures appropiiées de
I'effer ESB sur les quancirés demandées de produits carnés en France. Tourd'abord,
les paramètres représentant ce phénomène font parrie d'un modèle qui détermine des
taux de variation annuels ponderés des quanticés demandées des produics érudiés. En
deuxième lieu, I'effet ESB est supposé affecter la demande de viande en France sur
une période de quatre ans (1996 à 1999), ce qui nécessire d'obtenir des raux de varia-
rion composés à estimer pour cerre période. En conséquence, il faut donc adapter ces

mesures de I'effer ESB seion une procédure dont les différenres érapes consistent à:

l) Estiner les tailx de aariation (annae/s) molens des demandes pdr tête de cbaque ca-
tégorie de uiande er det produit: aaisins qai slnî attribrabler à la crise de I'ESB de 1996.
Ces caux de variarion pour les demandes de chaque produir étudié sonr donnés par
0i luiroù u.,esrla moyenne du coefficient budgécaire du produit I escimé poui Iu
période 1996-1999.

2) Comme les effers de la crise de I'ESB se sonr faic pleinemeor senrir sur la pé-
rlode 1996-1999. ajrtster lu taux de aariation annuels estimis en 1) à t'ai& cle l'expru-
sion suiuante'.

(A.4.r)
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)) Calculer les uriances et ca-uariances des chc,cs estimir en 4l et 5) et procéder à une

sima/ation de Monte Carlo sachant qae ces chact sont d'es uariables aléatoires qui sait'enT

ane /oi narmale ntaltiuariée.

La mise en æuvre de cette procédure est effectuée à I'aide du logiciel économé-

trique TSP (Hall et Cummins, 1993). Comme les chocs estimés sont des fonctions

non linéaires des raux des paramètres estimés Ai et 0i, leurs variances et covariances

onr éré obtenues à I'aide de la méthode delta (Green, 1993).
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