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      Depuis  p lus ieurs  années ,  vo i re  p lus ieurs  décenn ies ,  l e  déba t  
su r  l a  f i l i è re  l a i t  e s t  pe rmanent  parce  que  l e  Sénégal  n ’a r r ive  pas  à  
rédu i re  l a  fac tu re  l a i t i è re  annue l le  (25  -  30  mi l l i a rds  FCFA en t re  
2000  e t  2002)  [5 ] .  Les  n iveaux  de  p roduc t ion  e t  de  consommat ion  
de  l a i t  au  Sénéga l  demeuren t  encore  é lo ignés  des  ob jec t i f s  f ixés  
pa r  l e s  gouvernements  respec t i f s .   
Pour tan t  au  Sénéga l ,  p lus ieurs  in i t i a t ives  t endan t  à  favor i se r  l e  
déve loppement  de  l a  p roduc t ion  l a i t i è re  on t  é té  p r i ses .  Ces  ac t ions  
son t  t r ès  d ive rses  e t  se  mani fes ten t  sous  l a  fo rme  d 'un  appui  
t echn ique  aux  produc teurs  pour  amél io re r  l a  p roduc t iv i t é  du  sec teur  
t r ad i t ionne l  (cas  des  é tab les  fumières  dans  l a  rég ion  de  Kolda) ,  de  
l ' i n t roduc t ion  de  t echn iques  de  p roduc t ion  in tens ive  (cas  du  p ro je t  
l a i t i e r  dans  l a  zone  pér iu rba ine  des  Niayes )  ,  du  déve loppement  des  
c i rcu i t s  de  co l lec te  e t  de  t rans format ion  (cas  des  p ro je t s  Ucola i t  ou  
Nes t l é  à  Dahra )  ou  de  l 'u t i l i sa t ion  de  l ' i nsémina t ion  a r t i f i c ie l l e  
pour  amél io re r  l e  n iveau  géné t ique  des  an imaux  locaux .  Ce t te  
de rn iè re  appara î t  comme la  b io technolog ie  de  reproduc t ion  la  
mieux  adap tée  pour  l ’ amél io ra t ion  géné t ique  rap ide  e t  sû re  des  
an imaux  domes t iques .  E l l e  con t r ibue  à  l ’ amél io ra t ion  de  l a  
p roduc t ion  de  l a i t  e t  de  v iande  e t  pe rmet  aux  é leveurs  d ’avo i r  un  
revenu  assez  jus te .  Mais ,  malgré  son  succès  g rand issan t  au  
Sénéga l ,  l ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l le  coû te  chère  [2 ]  b ien  que  l es  
coû t s  l i é s  à  l a  p ra t ique  so ien t  jus t i f i é s  pa r  l e s  f ra i s  l i é s  aux  
dép lacements ,  l a  sé lec t ion  e t  l e  déparas i t age  des  an imaux ,  l e s  coû t s  
l i é s  à  l ’ acha t  des  hormones  (PGF2a  e t  PMSG)  e t  de  l a  semence ,  e t  
l ’ insémina t ion  p roprement  d i t e .  
Ains i ,  no t re  modes te  t r ava i l  a  pour  ob jec t i f  généra l  d ’éva luer  
l ’ impac t  po ten t i e l  e t  l ’ accep tabi l i t é  des  s t ra tég ies  d ’ insémina t ion  
a r t i f i c ie l l e  p lus  e f f i c ien tes  basées  su r  l e s  cha leurs  na tu re l l es  d ’une  
par t  e t  d ’au t re  pa r t  su r  l e s  cha leurs  indu i tes  après  synchron isa t ion  
des  vaches  loca les  e t  impl iquan t  davan tage  l es  é leveurs  dans  l a  
rég ion  de  Louga  (zone  d ’ in te rven t ion  du  Pro je t  d ’Appui  à  
l ’E levage  :  PAPEL) .  Pour  y  parven i r ,  l e s  ob jec t i f s  spéc i f iques  
se ron t  de  ca rac té r i se r  l a  demande  de  reproduc t ion  en  mi l i eu  ru ra l  ;  
d ’é tab l i r  l e s  coû t s  indu i t s  pa r  l e s  deux  s t ra tég ies  ;  d ’é tab l i r   l e s  
ga ins  ne t s  indu i t s  éga lement  pa r  l e s  deux  s t ra tég ies  
d ’ insémina t ions .  
Ce  t rava i l  se  p résen te ra  en  deux  par t i es  :  
-Une  première  par t i e  qu i  se ra  une  syn thèse  b ib l iograph ique  
consacrée  aux  po l i t iques  d ’é levage  e t  l ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e  au  
Sénéga l ,  pu i s  à  l a  ca rac té r i sa t ion  mic roéconomique  de  l a  zone  
sy lvo-pas to ra le  e t  l e s  cadres  concep tue l s  de  no t re  é tude .  
-Une  seconde  par t i e  s ’o r ien te ra  ve rs  l ’ é tude  expér imenta le  avec  l a  
p résen ta t ion  du  cadre  d ’é tude  su iv i  de  l a  méthodolog ie ,  l a  
p résen ta t ion  des  résu l t a t s  ob tenus .  Ces  dern ie r s  fe ron t  l ’ob je t  de  
d i scuss ions  e t  de  recommanda t ions  qu i  c lô tu re ron t  ce t t e  pa r t i e .                  
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I -1 .Les  po l i t iques  d’é levage  
Le Sénéga l   a  connu  une  h i s to i re  de  po l i t ique  d ’encadrement  en  
mat iè re  d ’é levage .  
Depuis  l ’ indépendance ,  l ’ in té rê t  v i s -à -v i s  de  l ’ é levage  es t  
mani fes te .  S ix  conse i l s  in te rmin i s té r ie l s  lu i  on t  é té  consacrés  en t re  
1960  e t  1994 .  
I l  y ’a  eu  p lus ieurs  types  de  po l i t iques  d ’é levage  que  LY [25]  
appe l le  des  généra t ions  de  po l i t iques  d ’é levage .  
 
I -1 .1 .  Première  générat ion  
Des  années  1960  jusqu’aux  grandes  sécheresses  des  années  70 ,  l e s  
cho ix  du  déve loppement  agr ico le  qu i  domina ien t ,  met ta ien t  l ’ accen t  
su r  l e s  p roduc t ions  végé ta les .  
Hormis  l a  conso l ida t ion  des  acqu is  en  mat iè re  de  p rophylax ie  
con t re  l e s  g randes  ép izoo t ies  comme la  pes te  bov ine ,  l ’ a t t i tude  de  
l ’admin i s t ra t ion  par t i c ipa i t  p lus  à  l a  cue i l l e t t e  des  p rodu i t s  de  
l ’é levage  au  bénéf ice  des  expor ta t ions  e t  l ’ approv i s ionnement  des  
cen t res  u rba ins ,  que  d ’une  ac t ion  de  déve loppement .  
La  sécheresse  de  1973-1974  a  marqué  un  g rand  tournan t  dans  l a  
cons idéra t ion  donnée  au  sec teur .  
  
I -1 .2 .  Deuxième générat ion  
Cet te  généra t ion  de  pol i t ique  es t  communément  appe lée  l a  po l i t ique  
des  p ro je t s .  En  e f fe t ,  en  réponse  à  l a  c r i se  e t  aux  d i f f i cu l t és  des  
popula t ions  pas to ra les ,  des  p ro je t s  on t  é té  in i t i é s  e t  son t  devenus  
des  p ièces  maî t resses  des  po l i t iques  d ’é levage .  Les  s t ra tég ies  mises  
en  œuvre  é ta ien t  marquées  par  l ’ in te rven t ion  des  s t ruc tu res  de  
l ’E ta t  dans  l es  sphères  de  p roduc t ion  e t  su r  l e s  marchés  na t ionaux .  
D’ impor tan t s  f inancements  on t  é té  consen t i s  avec  l ’a ide  des  
ba i l l eurs  de  fonds .  
 
Tab leau  I  :  Coût  de  que lques  p ro je t s  en  mi l l i e r s  de  f rancs  CFA 
 
In t i tu lé  du  
p ro je t  

Coût  to ta l  F inancement  
loca l  

F inancement  
ex té r ieur  

SODESP 12  625  000  160  000  12  465  000  
PRODELOV 525  000   100  000  425  000  
SODEFITEX -  -  -  
PDESO 37  250  000  -  37  250  000   
SODAGRI  2  496  000  2  400  000  96  000  
 MDRH,  1992   

CHAPITRE I : LES POLITIQUES D’ELEVAGE, L’INSEMINATION 

ARTIFICIELLE  ET LA FILIERE LAITIERE AU SENEGAL            
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En  vér i t é ,  même s i  ces  ch i f f res  para i s sen t  impor tan t s ,  l a  r éa l i t é  es t  
tou te  au t re .  En  e f fe t ,  «  en  20  ans ,  de  1965  à  1985 ,  pour  29  142  
mi l l ions  de  f rancs  CFA d’ inves t i s sement  insc r i t s  aux  p lans  de  
déve loppement  économique  e t  soc ia l ,  60  % on t  é té  réa l i sé s  so i t  859  
mi l l ions  de  f rancs  CFA par  an  pour  un  cap i ta l  e s t imé  à  100  
mi l l i a rds  de  f rancs  CFA,  dégagean t  une  va leur  a jou tée  moyenne  de  
p lus  de   9  mi l l i a rds  de  f rancs  CFA par  an ,  de  1960  à  1979 ,  e t  dans  
l ’o rdre  de  48  mi l l i a rds  pa r  an  de  1980  à  1984  »  (LY,  1989) .  
I l  y ’a  donc  une  te l l e  inadéqua t ion  en t re  l ’ impor tance  de  l ’é levage  
e t  l e s  inves t i s sements  a l loués .  
Se lon  LY,  en  1994 ,  beaucoup  de  ces  p ro je t s  on t  échoué  du  fa i t  
qu’on  a  c ib lé  une  p roduc t ion  e t  non  l e  p roduc teur  e t  du  fa i t  de  l a  
nég l igence  du  rô le  de  l a   f emme dans  l ’ é levage .  
En  résumé,  l a  po l i t ique  des  p ro je t s  a  souven t  échoué  du  fa i t  
d ’e r reurs  dans  l ’ approche  des  c ib les .  
 
I -1 .3 .  Tro is ième générat ion  
A par t i r  des  années  1980 ,  l e s  in te r roga t ions  sur  l e s  résu l ta t s  des  
p ro je t s  e t  su r  l e s  concep t ions  d i r ig i s t es  du  déve loppement  de  
l ’é levage  on t  cor respondu  à  l a  mise  en  œuvre ,  dans  l e  sous -sec teur  
de  l ’ é levage ,  du  p rogramme d’Ajus tement  S t ruc tu re l  (PAS)  e t  l e  
désengagement  de  l ’E ta t .  
La  nouve l le  Po l i t ique  Agr ico le  (NPA)  se ra  l a  concré t i sa t ion  de  l a  
PAS.  En  1990 ,  l a  NPA a  é té  ac tua l i sée  pa r  l a  déc la ra t ion  de  
po l i t ique  de  Déve loppement  Agr ico le  (DPDA) ,  bap t i sée  Po l i t ique  
d ’Ajus tement  S t ruc tu re l  de  l ’Agr icu l tu re  (PASA)  don t  l e  r appor t  a  
é té  déposé  en  1994 .  
La  t ro i s i ème  généra t ion  de  po l i t ique  d ’é levage  s ’es t  t r adu i te  pa r  
une  p r iva t i sa t ion  p rogress ive  e t  une  p r i se  en  charge  par t i e l l e  ou  
complè te  pa r  l e s  p roduc teurs  des  se rv ices  qu i  on t  é té  g ra tu i t s  pour  
des  généra t ions  de  p roducteurs .  
D’au t res  p ro je t s  on t  é té  mis  en  œuvre  pour  sou ten i r  ce t t e  
p r iva t i sa t ion ,  c ’es t  l e  cas  du  Pro je t  d ’Appui  à  l ’E levage  (PAPEL)  
e t  du  Pan  Afr ican  Rinderpes t  Campain  (PARC) .  
 

 Pol i t ique  la i t i ère  dans  l e  p lan  d’act ion  de  
l ’é levage  de  1992  

Un p lan  d ’ac t ion  de  l ’ é levage  a  é té  réa l i sé  en  novembre  à  pa r t i r  des  
d i rec t ives  a r rê tées  lo r s  du  conse i l  in te rmin i s té r i e l  su r  l a  re lance  de  
l ’ é levage  du  06  novembre  1992 .  
Led i t  p lan  compor te  t ro i s  pa r t i e s  :  

-  pro je t s  e t  p rogrammes  
-  mesures  opéra t ionne l les  à  p rendre  
-  programmat ion  des  ac t ions  

La  po l i t ique  l a i t i è re  dans  l e  p lan  d ’ac t ion  env i sage  de  p rendre  des  
mesures  v i san t  à  rédu i re  l ’ impor ta t ion  de  la i t  e t  dé r ivés .  
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Se lon  Fal l  [20] ,  l ’ impor ta t ion  du  l a i t  e t  ses  dé r ivés  en t ra îne  des  
fu i t es  de  dev i ses  e t  péna l i se  l e  déve loppement  e t  l a  modern i sa t ion  
de  l ’é levage  sénéga la i s .  
Pour  a t t e indre  ce t  ob jec t i f ,  i l  e s t  p récon isé  l e s  mesures  su ivan tes  :  
- sou t ien  de  l ’E ta t  aux  p ro je t s  d ’ implan ta t ion  d ’é tab les  e t  de  fe rmes  
l a i t i è res  a ins i  que  l es  indus t r i es  u t i l i san t  l e  l a i t  p rodu i t  loca lement  
-d i f fus ion  des  gènes  amél io ra teurs  à  pa r t i r  des  que lques  races  
exo t iques  p résen tes  dans  l e  pays  
-monopole  de  l ’ impor ta t ion  du  l a i t  en  poudre  accordé  aux  
p roduc teurs  e t  aux  indus t r i e l s  qu i  oeuvren t  pour  l ’ au tosuf f i sance  
du  pays  en  ce  p rodu i t  dans  l e  cadre  d ’un  consor t ium 
-p ré lèvement  d ’une  t axe  de  4  F  CFA /  kg  de  poudre  de  l a i t  en  
faveur  du  fond  pas to ra l  qu i  do i t  œuvrer  pour  une  p romot ion  
in tégra le  d ’hyg iène  dans  l a  t r ans format ion  e t  l a  commerc ia l i sa t ion  
du  l a i t .  
En  ou t re ,  11  f i ches  de  p ro je t  don t  l a  r éa l i sa t ion  es t  p révue  en t re  
1994  e t  1995  accompagnen t  l e  p lan  d ’ac t ion .  
Dans  l e  r appor t  du  Conse i l  in te rmin i s té r ie l  su r  l ’ é levage  de  1992 ,  
l e  Sénéga l  s ’es t  f ixé  des  ob jec t i f s  de  p roduc t ion  l a i t i è re  e t  de  
v iande  comme nous  l e  mont re  l e  t ab leau  su ivan t  :  
 
Tab leau  I I  :  Objec t i f s  de  p roduc t ion  en  l a i t  e t  en  v iande  du  Sénéga l  
 
Année  Popula t ion  Viande  La i t  
1992  7  600  000  Produc t ion  72  700  t  

Consommat ion  per  
cap i ta  
10 ,5  kg  /  hb t /  an  

Produc t ion1  220  000  
h l  
Consommat ion  per  
cap i ta  
16  l /hb t /an  

1995  8  200  000  Produc t ion  85  000  t  
Consommat ion  per  
cap i ta  
10 ,5  kg /hb t / an  

Produc t ion  1  600  000  
h l  
Consommat ion  per  
cap i ta  
40  l /hb t /an  

2000  9  300  000  Produc t ion  106  000  t  
Consommat ion  per  
cap i ta  
11 ,5  kg  /hb t / an  

Produc t ion  3  700  000  
h l  
Consommat ion  per  
cap i ta  
50  l /hb t /an  

2015  15  000000  Produc t ion  195  000   t  
Consommat ion  per  
cap i ta  
13  kg  /hb t / an  

Produc t ion  7  500  000  
h l  
Consommat ion  per  
cap i ta  
50  l  /hb t / an  

 Source  :  SAGNA (1992)  
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JAHNKE (1984)  a f f i rme  que  l es  sys t èmes  d ’é levage  t e l s  qu’ i l s  se  
p résen ten t  son t  à  l a  chambre  d ’a t t en te  du  déve loppement .   
I l  e s t  donc  nécessa i re  de  favor i se r  l eu r  muta t ion ,  l eur  
modern i sa t ion  e t  non  l eur  d i spar i t ion  (DIAGNE,  1993) .  
Se lon  FALL (1994) ,  ce t t e  muta t ion  devra  se  fa i re  de  maniè re  
g radue l l e  e t  su r tou t  devra  t en i r  compte  des  ex igences  du  moment  
que  son t  sécur i t é  a l imenta i re  e t  b ien-ê t re .  Pour  ce  fa i re ,  i l  e s t  
cap i t a le  de  met t re  à  l a  d i spos i t ion  des  agr icu l t eurs  un  an imal  
pe r fo rmant  e t  a r r ive r  de  ce  fa i t  à  l eur  mont re r  que  l eurs  an imaux  
va len t  l e  coup  ;  e t  qu’au  p r ix  d ’un  e f fo r t ,  i l s  pourra ien t  amél io re r  
l ’ appor t  de  l eur  t roupeau  (DENIS,  1973)  .Dans  ce  domaine ,  
l ’u t i l i sa t ion  des  b io technolog ies  peu t  ê t re  d ’un  g rand  secours  
no tamment  l ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e  .E l l e  cons i s te  à  réco l te r  du  
sperme sur  un  reproducteur  pa r  des  t echn iques  adéqua tes  ;pu i s  
, ap rès  examen ,d i lu t ion  e t  cond i t ionnement  de  l ’é jacu la t ,une  par t i e  
de  ce lu i -c i  e s t   déposée  à  l ’ a ide  d ’ ins t ruments  dans  la  pa r t i e  
appropr iée  des  vo ies  gén i t a les  des  femel les  en  pé r iode  de  fécond i té  
en  vue  de  l a  f éconda t ion  [27] .  
 
I -2 .  Le  proje t  d’appui  à  l ’ é levage  (PAPEL)  e t  l ’ inséminat ion  
art i f i c ie l l e  dans  la  zone  sy lvo-pastora le  
Le Pro je t  d ’Appui  à  l ’E levage  (PAPEL)  es t  un  p rogramme mis  en  
œuvre  depu is  1992  sur  f inancement  du  Sénéga l  avec  l ’ appu i  de  l a  
banque  Afr ica ine  de  Déve loppement  (BAD) .  Son  ob jec t i f  e s t  
d ’ in tens i f i e r  l a  p roduc t ion  de  v iande  e t  de  l a i t  dans  l e  bass in  
Arach id ie r  e t  l a  ZSP.  
L’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e  a  é té  in i t i ée  dans  l e  bass in  a rach id ie r ,  
p lus  p réc i sément  dans  l e s  rég ions  de  Kaolack  e t  Fa t i ck  en  1995 .  Ce  
vo le t  insémina t ion  a r t i f i c ie l l e  de  l a  p remière  phase  ava i t  su r tou t  un  
ob jec t i f  expér imenta l  e t  démons t ra t i f .  Dans  l a  deux ième é tape ,  l e  
p ro je t  compta i t  poursu iv re  son  ob jec t i f  de  re lèvement  du  po ten t ie l  
de  p roduc t ion  l a i t i è re  du  chep te l  loca l .  
La  démarche  a  é té  basée  sur  deux  fac teurs  :  l ’ é leveur  e t  l ’ an imal .  
Les  c r i t è res  d ’a f f i l i a t ion  des  é leveurs  au  p rogramme son t  l a  
capac i té  de  l ’é leveur  à  en t re ten i r  l ’ an imal  en  s tabu la t ion , ses  
rése rves  four ragères  d i spon ib les ,  son  in té rê t  pour  l ’ insémina t ion  
a r t i f i c ie l l e  e t  son  engagement  à  respec te r  l e  p ro toco le  é tab l i  ( l e  
ca lendr ie r  de  t r ava i l  e t  ses  con t ra in tes ) .  
La  sé lec t ion  des  vaches  à  inséminer  reposa i t  su r  l ’ âge  (p lus  de  04  
ans ) ,  sa  facu l t é  de  reproduc t ion  (un  vê lage  au  moins  e t  un  min imum 
de  90  jours  pos t -par tum) ,  a ins i  que  son  é ta t  d ’embonpoin t .  Quan t  à  
l a  race  amél io ra t r i ce ,  l e s  types  géné t iques  cho i s i s  é ta ien t  l a  
Montbé l ia rde  e t  l a  Hols te in ,  l e s  types  c lassés  pa rmi  l es  races  «  à  
vê lage  fac i l e  » .  La  semence  u t i l i sée  a  é té  impor tée  de  France  e t  
conservée  avan t  son  u t i l i sa t ion  dans  des  bombonnes  d ’azo te  l iqu ide  
a f in  d ’en  p rése rver  l a  qua l i t é .  
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Les  données  nous  permet tan t  de  fa i re  une  appréc ia t ion  des  résu l t a t s  
des  campagnes  d ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e  du  PAPEL on t  é té  
ob tenues  à  pa r t i r   du  recensement  des  vaches  inséminées  lo r s  des  
campagnes   e t  des  veaux  qu i  on t  é té  mis  bas  pa r  ces  de rn iè res .   
Au  to ta l ,  1081  é leveurs  on t  é té  concernés  pa r  l e s  opéra t ions  
d ’ insémina t ion ,  pour  1373  vaches  e f fec t ivement  inséminées .  Les  
t aux  de  vê lage  on t  é té  l égèrement  c ro i s san t s  au  cours  des  années .  
Cependan t ,  i l s  son t  lo in  des  es t imat ions  données  pa r  l e s  é tudes  de  
d i f fé ren t s  au teurs  [19]  su r  l e  zébu  Gobra .  En  e f fe t ,  l e s  é tudes  au  
n iveau  du  CRZ de  Kolda  e t  de  Dahra  on t  mont ré  que  l e  t aux  de  
synchron isa t ion  pouva i t  ê t re  supér ieur  à  85  % e t  l e  t aux  de  vê lage  
compr i s  en t re  44  e t  85  % chez  le  zébu  Gobra  avec  comme méthode  
de  maî t r i se  de  l a  r eproduct ion  des  t ra i t ements  à  base  d ’ implan t s .  
Le  t aux  moyen  de  vê lage  de  28  % ob tenu  par  l e  PAPEL rend  en  
e f fe t  compte  de  g randes  insuf f i sances  ayan t  about i  au  fa ib le  
nombre  de  p rodu i t s  ob tenus  (380  produ i t s  su r  1373  vaches  
inséminées ) .  Ces  résu l ta t s  pour ra ien t  s ’exp l iquer  en  g rande  par t i e  
pa r  l e  manque  d’expér ience  des  insémina teurs .  En  e f fe t ,  l e  PAPEL 
a  é té  l e  p remier  p ro je t  au  Sénéga l  à  in i t i e r  une  campagne  rég iona le  
de  ce t t e  envergure  en  mi l i eu  rura l ,  e t  cec i  n ’es t  pas  sans  
conséquences  sur  l ’o rgan i sa t ion  des  opéra t ions  e t  des  résu l t a t s  
ob tenus .  Les  d i spos i t ions  qu i  do iven t  ê t re  p r i ses  dans  tou t  
p rogramme d’amél io ra t ion  géné t ique ,  à  savo i r  l e  vo le t  t echn ique ,  l a  
couver tu re  san i ta i re ,  l e s  thèmes  re la t i f s  à  l ’ amél io ra t ion  de  
l ’ a l imenta t ion  e t  qu i  son t  tou tes  auss i  dé te rminan tes  pour  l a  
réuss i t e  des  opéra t ions  d ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e  on t  souven t  fa i t  
dé fau t  [46] .  
Par  a i l l eurs ,  l e s  p rob lèmes  d ’a l imenta t ion  on t  poussé  l a  p lupar t  des  
é leveurs  sé lec t ionnés  lo r s  des  campagnes  à  amener  l e s  vaches  
inséminées  au  pâ tu rage ,  a lo r s  que  l e  p ro toco le  s t ipu la i t  une  
s tabu la t ion  complè te  des  an imaux  jusqu’à  l a  mise  bas .  Concernan t  
l ’ exécu t ion  même des  opéra t ions  d ’ insémina t ion ,  ce  son t  des  
vé té r ina i res  qu i  on t  é té  rec ru tés  pour  l e s  deux  p remières  campagnes  
e t  hu i t  t echn ic iens  supér ieurs  on t  é té  fo rmés  en  que lques  semaines  
pour  se  charger  de  l a  de rn iè re .  Ce  n iveau  de  qua l i f i ca t ion  cons t i tue  
éga lement  un  fac teur  l imi tan t  ca r  l a  maî t r i se  de  l a  t echn ique  peu t  
ê t re  remise  en  ques t ion  du  fa i t  de  l a  non  spéc ia l i sa t ion  de  ces  
de rn ie r s  pour  condui re  l e s  opéra t ions .  No tons  que  dans  l es  pays  où  
l ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e  es t  u t i l i sée  depu is  long temps ,  l a  
t echn ique  d ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e  s ’é r ige  en  mét ie r  p ropre  e t  
nécess i t e  une  fo rmat ion  su r  p lus ieurs  mois  (vo i re  deux  à  t ro i s  ans )  
e t  une  p ra t ique  sou tenue .  
En  ou t re ,  l a  d i spers ion  géograph ique  des  ac t iv i t és  due  à  l a  
d i spers ion  des  an imaux  concernés  dans  l e  bass in  a rach id ie r  fu t  une  
des  causes  d ’échec .  Ce t te  s i tua t ion  a  en t ra îné  non  seu lement  des  
coû t s  é levés  d ’appu i  t echn ique  des  opéra t ions  d ’ insémina t ion  
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a r t i f i c ie l l e ,  mais  auss i ,  a  causé  de  sé r i eux  p rob lèmes  
d ’organ isa t ion  des  opéra t ions  d ’ insémina t ions .  
 
I -3 .Programme nat ional  d’ inséminat ion  art i f i c ie l l e  (PNIA)  
 
Dans  l e  cadre  de  sa  po l i t ique  de  déve loppement  de  l a  p roduc t ion   
l a i t i è re ,  l e  gouvernement  sénéga la i s  a ,  pa r  l e  b ia i s  de  
l ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e ,  mis  en  œuvre  une  campagne  
d ’amél io ra t ion  géné t ique  du  po ten t i e l  l a i t i e r  du  chep te l  loca l  basé  
sur  l e s  c ro i sements  avec  l es  races  t empérées ,  avec  l ’u t i l i sa t ion  de  
l a  semence  de  Montbé l i a rde ,  de  Hols te in  e t  de  Brunes  des  Alpes .  
Deux  campagnes  on t  é té  menées ;  i l  s ’ag i t  de  ce l l es  de  1999/2000  e t  
de  2001  condui tes  pa r  des  cab ine t s  p res t a ta i res  su r  l a  base  d ’un  
p ro toco le  dé f in is san t  l a  s t ra tég ie  à  adop te r  en  ra i son  des  
spéc i f i c i t é s  agro-éco log iques  des  rég ions .  
Dans  l eur  démarche ,  l e s  cab ine t s  p res ta ta i res  cho i s i s  on t  é té  t enus  
de  p rocéder  à  :  

-  L’ informat ion  e t  à  l a  sens ib i l i sa t ion  des  d i f fé ren t s  pa r tena i res  
(é leveurs ,  insémina teurs ,  se rv ices  vé té r ina i res  rég ionaux)  a f in  
de  dé f in i r  l e  rô le  de  chaque  ac teur  e t  d ’é tab l i r  un  p ro je t  de  
ca lendr ie r  d ’ in te rven t ion  ;  

-  L’é labora t ion  d ’un  p lann ing  d ’exécu t ion  des  t âches  duran t  le s  
campagnes .  

Les  données  se  ré fé ran t  aux  t aux  de  ges ta t ion  des  deux  campagnes  
d ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e  que  l e  PNIA a  mené ,  ne  concernen t  que  
l es  p remières  phases ;  l e s  ré - insémina t ions  n ’on t  pas  é té  p r i ses  en  
compte  fau te  d ’ in format ions .  
Le  t aux  de  réuss i t e  moyen  a  évo lué  de  1999  /  2000  à  2001  (31  % 
pour  l a  p remière  campagne  e t  42  % pour  l a  deux ième campagne) .  
Ce t te  même tendance  es t  cons ta tée  à  l ’ éche l l e  rég iona le  sauf  dans  
l a  r ég ion  de  Z igu inchor  (39  % en  1999  /  2000  e t  22  % en  2001) .  Ce  
fa ib le  t aux  à  Z igu inchor  se ra i t  mis  en  rappor t  avec  l es  d i f f i cu l tés  
d ’ in format ion  e t  de  sens ib i l i sa t ion  des  é leveurs  a ins i  que  l es  
p rob lèmes  de  dép lacement  des  an imaux ,  l i ées  à  l a  s i tua t ion  
sécur i t a i re  dans  l a  rég ion  [41] .  Pour  l a  r ég ion  de  Louga ,  i l  n ’y  a  
p resque  pas  de  va r ia t ion  en t re  l e s  deux  campagnes .  
En  1999  /2000 ,  seu le  l a  r ég ion  de  Kolda  a  pu  dépasse r  40  %,  a lo r s  
qu’avec  l a  deux ième expér ience  de  2001 ,  l e  t aux  moyen  à  l a  
p remière  insémina t ion  es t  de  42  %.  D’a i l l eurs ,  su r  tou tes  l e s  deux  
campagnes ,  l e s  mei l l eurs  t aux  on t  é té  observés  à  Kolda ,  ces  
résu l t a t s  é tan t  mis  en  rappor t  avec  l es  condi t ions  na ture l l es  
favorab les  de  l a  zone  [41] .  Au  n iveau  des  rég ions ,  Tambacounda  
(47  %) ,  Th iès  (45  %)  [43]  e t  Fa t i ck  (43  %)  [42]  enreg i s t ren t  l e s  
mei l l eurs  résu l ta t s .  
Ce  b i l an ,  b ien  qu’amél io ré  d ’une  campagne  à  l ’ au t re  renvo ie  aux  
mêmes  observa t ions  s igna lées  dans  l es  p rogrammes  an técéden ts .  Le  
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seu l  fac teur  nouveau  à  in tégre r  pour  ce  cas  –c i  se ra i t  peu t -ê t re  l e  
con tex te  po l i t ique  par t i cu l i e r .  Sur  l e  p lan  t echn ique ,  l e s  
r ense ignements  t i r é s  su r  que lques  é léments  exp l iquan t  l e  
dé rou lement  des  campagnes  sou l ignen t   des  dé fa i l l ances  qu i  on t  
comme pr inc ipa les  causes  l es  mêmes  que  ce l l e  no tées  avec  l e  
PAPEL no tamment  l e  manque  d ’expér ience  des  campagnes  
d ’ insémina t ions .  En  ou t re ,  d ’au t res  échecs  dans  ce r ta ines  rég ions  
comme Sa in t -Louis  e t  Louga  lo r s  de  l a  p remière  phase  des  
opéra t ions  d ’ IA en  2001  é ta ien t  dûs  au  fa i t  que  les  méthodes  de  
synchron isa t ion  n ’on t  pas  é té  un i fo rmisées ,  ca r  l e s  méthodes  à  base  
d ’ implan t s  e t  de  sp i ra les  on t  é té  tou tes  l e s  deux  u t i l i sées  e t  pa r fo i s  
au  se in  d ’une  même rég ion .  L’un des  p rob lèmes  rencont rés  à  ce  
n iveau  es t  l a  f réquen te   per te  de  sp i ra les .  
 
I -4 .Contra intes  e t  ense ignements  
 
L’ana lyse  des  résu l t a t s  des  p rogrammes  précéden ts  por tan t  su r  
l ’u t i l i sa t ion  de  l ’ insémina t ion  pour  l ’ amél io ra t ion  de  l a  p roduc t ion  
l a i t i è re  bov ine  a  mont ré  une  fa ib lesse  des  t aux  de  réuss i t e .  Ces  
résu l t a t s  r e t racen t  tou jours  l e s  mêmes  con t ra in tes  qu i  r e lèven t  pour  
l a  p lupar t  du  manque  d’expér ience  pour  l ’o rgan i sa t ion  des  
campagnes  d ’ insémina t ions  de  l a  pa r t  des  agen t s  insémina teurs  e t  
des  é leveurs .  
Les  insémina teurs  à  qu i  r ev ien t  une  g rande  par t  de  responsab i l i t é  
dans  l a  réuss i t e  des   opéra t ions  ne  son t  pas  encore  b ien  fo rmés  e t  
ce t t e  con t ra in te  res te  de  t a i l l e  ca r  augmente  l a  p robab i l i t é  des  
e r reurs  t echn iques .  Ce  manque  d ’expér ience  se  re f l è te  pa r  a i l l eurs  
su r  l ’ absence  d ’une  bonne  p lan i f i ca t ion  des  p rogrammes  souvent  
no tée  dans  l e  cho ix  des  pé r iodes  pour  l es  insémina t ions ,  su r  l a  
d i spers ion  géograph ique  des  ac t iv i t és  due  à  l a  d i spers ion  des  
an imaux  concernés  ;  Ce  qu i  condui t  à  des  coû ts  é levés  d ’appui  
t echn ique  des  opéra t ions  d ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e  e t  des  
d i f f i cu l t és  log i s t iques  d ’ in te rven t ions .  
Sur  l e  p lan  économique ,  l e s  coû ts  des  opéra t ions  d ’ insémina t ion  
a r t i f i c ie l l e  ne  son t  pas  pour  encourager  l e s  é leveurs ,  pa rce  que  t rop  
chère .  
Sur  l e  p lan  zoo techn ique ,  l a  méconna i ssance  par  l e s  é leveurs  des  
ex igences  que  nécess i t en t  de  t e l l es  en t repr i ses  a  en t ra îné  des  
dé fa i l l ances  qu i  on t  concouru  à  beaucoup  d’échecs  su r tou t  su r  l e  
p lan  de  l a  p r i se  en  charge  a l imenta i re  de  l ’ an imal  pendan t  l e s  
pé r iodes  c r i t iques  de  ges ta t ion .  E t  en  ce  sens ,  DERIVAUX (1971)  
sou l igne  que  l a  sous -a l imenta t ion  des  vaches  inséminées  pendan t  
l e s  p remières  semaines  de  ges ta t ion  pour ra i t  augmente r  l e  t aux  de  
mor ta l i t é  embryonna i re  chez  l a  vache ,  sans  compter  l e s  r i sques  
c ro i s san t s  d ’avor tement  encourus  lo r sque  l a  s i tua t ion  a l imenta i re  
demeure  p réca i re  (éca r t  impor tan t  cons ta té  en t re  l e s  t aux  de  
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ges ta t ion  e t  de  vê lage) .  Or ,  l e s  é leveurs  ayan t  respec té  l e s  
cons ignes  de  s t abu la t ion  on t  é té  peu  nombreux .  Ce  manquement  se  
jus t i f i e  d ’une  par t  pa r  l ’ absence  de  ressources  pour  nour r i r  l e s  
femel les  inséminées  d ’où  le  recours  aux  pâ tu rages  pour  év i t e r  l e s  
f ra i s  d ’a l iments .  D’au t res  pa r t ,  i l  s ’exp l ique  par  une  
méconnai ssance  de  l ’ impor tance  que  revê t  l a  mobi l i sa t ion  des  
rése rves  corpore l l es  chez  l a  femel le  ges tan te ,  a  fo r t io r i  pour  ces  
vaches  don t  l e s  beso ins  son t  assez   pa r t i cu l i e r s .  
Ce t t e  s i tua t ion  décou le ra i t  du  manque  de  p lan i f i ca t ion  e t  de  
d ia logue  avec  l es  exp lo i t an t s  pour  l a  sens ib i l i sa t ion  e t  l a  
vu lgar i sa t ion  des  thèmes  t echn iques  re la t i f s  à  l a  ges t ion  de  ces  
an imaux ,  une  sens ib i l i sa t ion  qu i  devra i t  même a l l e r  au  de là  de  l a  
phase  de  ges ta t ion ,  en  d ’au t res  t e rmes  jusqu’à  l a  p r i se  en  charge  
u l t é r i eure  des  p rodu i t s .  
  
I -5 .Organisat ion  de  la  f i l i ère  la i t i ère  
 
Au Sénéga l ,  l a  p roduc t ion  l a i t i è re  ne  souf f re  pas  du  seu l  dé f ic i t  
s t ruc tu re l  de  p roduc t ion .  «  La  f i l i è re  »  l a i t  dans  son  ensemble  es t  
mal  o rgan i sée .  Beaucoup  de  d i f f icu l t és  son t  r e levées  dans  l a  
co l l ec te ,  l a  conserva t ion  e t  l a  t r ans format ion  loca le  du  l a i t  p rodu i t .  
 
I -5 .1 .L’of fre  
 
Pour  l ’essen t ie l ,  l e  l a i t  loca l  e s t  i s su  du  sys tème ex tens i f  don t  l e s  
n iveaux  de  p roduc t ion  son t  un  rée l  hand icap  pour  l a  couver tu re  des  
beso ins  en  l a i t  e t  p rodu i t s  l a i t i e r s .  En  ef fe t ,  au  moment  où  la  
demande  na t iona le  es t  e s t imée  à  p lus  de  218  mi l l ions  de  l i t r es  de  
l a i t  pa r  an ,  l a  p roduc t ion  l a i t i è re  loca le  ne  dépasse  même pas  110  
mi l l ions  de  l i t r es  de  l a i t  pa r  an  [40] .  
La  c ro i ssance  de  l a  p roduc t ion  es t  in fé r ieure  à  ce l l e  de  l a  demande  
in té r ieure  so lvab le .  En  e f fe t ,  l a  demande ,  en t i è rement  couver te  pa r  
l a  p roduc t ion  loca le  en t re  1961  e t  1975 ,  a  fo r tement  évo lué  duran t  
l e s  v ing t  de rn iè res  années  sous  l ’e f fe t  con jugué  de  l a  c ro i s sance  
démograph ique  e t  de  l ’u rban i sa t ion .  La  p roduc t ion  loca le  avec  une  
augmenta t ion  t r ès  f a ib le  de  0 ,3  % s ’es t  r évé lée  t rès  insuf f i san te  
pour  couvr i r  l e s  beso ins  de  consommat ion ,  d ’où  l ’ impor tan t  r ecours  
aux  impor ta t ions  [30] .  
Devan t  ce t t e  nécess i t é  de  sa t i s fa i re  l a  demande ,  un  fo r t  couran t  
d ’ impor ta t ion  de  l a i t  e t  p rodu i t s  l a i t i e r s  s ’es t  déve loppé  à  pa r t i r  
des  pays  de  l ’Union  Européenne  e t  de  l a  Nouve l le  Zé lande .Le  
Sénéga l  e s t  un  g rand  impor ta teur  de  p rodui t s  l a i t i e r s  depu is  l a  f in  
des  années  70 .  Les  impor ta t ions  se  son t  main tenues  à  un  hau t  
n iveau  pendan t  tou tes  l e s  années  80 .En  2002 ,  l e  to ta l  des  
impor ta t ions  de  p rodu i t s  l a i t i e r s  s ’es t  é levé  à  211  000  tonnes  EqL,  
so i t  une  va leur  de  22  mi l l i a rds  de  FCFA.  
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Ces  impor ta t ions  on t  con t inué  à  g r imper  jusqu’à  nos  jours ,  mais  
avec  une  l égère  ba i s se  en  1994-1995 .  La  déva lua t ion  du  Franc  CFA 
in te rvenue  en  j anv ie r  1994  a  eu  des  e f fe t s  res t r i c t i f s  su r  l e s  
impor ta t ions  de  l a i t .  En  vo lume,  ce l l es -c i  on t  a t t e in t  240  000  
tonnes  EqL en  2000-2002 ,  pour  une  va leur  to ta le  de  30 ,8  mi l l i a rds  
de  FCFA.  Dans  la  même pér iode ,  l a  p roduc t ion  loca le  de  l a i t  c ru  
é ta i t  e s t imée  à  127  000  tonnes  par  l a  FAO,  ce  qu i  représen te  l a  
moi t i é  des  quan t i t és  impor tées  [18] .    
En   dehors  de  l a  sa t i s fac t ion  des  beso ins  de  consommat ion  d i rec te  
des  ménages ,  l e s  impor ta t ions  approv is ionnen t  l e s  t r ans formateurs  
a r t i sanaux  e t  indus t r i e l s  en  poudre  de  l a i t  [7 ] .  
 

 

F igure  1  :  Évo lu t ion  su r  10  années  de  l a  p roduc t ion  loca le  e t  des  
impor ta t ions  l a i t i è res  au  Sénéga l  (DIREL,  2000)  
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Tab leau  I I I  :  Evo lu t ion  des  impor ta t ions  de  p rodu i t s  l a i t i e r s   
(Serv ice  de  Cont rô le  San i ta i re  du  Por t  e t  de  l ’Aéropor t )  

 
Années  2000  2001  2002  2003  2004  

 (En tonne)            
Concen t ré  sucré  56 24 135 707  182

Concen t ré  non  
sucré     1  874  637

Sté r i l i sé  1  946  3  070  3  564  2  065  789
Poudre  de  l a i t  23  168  19  863  21  455  30  784  30  370  

Beur re  +  margar ine  1  612  2  354  4  092  3  698  2  131  
Fromage 464 536 545 581  548

Crème e t  yaour t s  175 156 224 175  138
Gra i sse  bu tyr ique  133 296 95    

        
Totaux  27  554 26  300 30  108 39  883  34  794

        
(x  1000  équiva lent  
l i t res )  

 
  

Concen t ré  sucré  124 53 296 1  555  400
Concen t ré  non  

sucré  0 0 0 4  123  1  401
Sté r i l i sé  1  946 3  070 3  564 2  065  789

Poudre  de  l a i t  176  079 150  958 163  054 233  957  230  811
Beur re  +  margar ine  10  636 15  540 27  005 24  405  14  061

Fromage  2  042 2  357 2  397 2  556  2  411
Crème e t  yaour t s  175 156 224 175  138

        
Totaux  191  001 172  134 196  540 268  835  250  012

        
Valeur  (en  

Mi l l iards  F  CFA)  24 ,2 26 ,3 23 ,9 31 ,1  36 ,7
Rappor t  annue l  DIREL,  2004  
 
En  1990-92 ,  l e  l a i t  en  poudre  représen ta i t  en  va leur  64  % du  to ta l  
des  impor ta t ions  de  p rodu i t s  l a i t i e r s ,  l e s  yaour t s  21  %,  l es  
f romages  12  %.  Res tées  l a  même ju squ’en  1994 ,  l e s  impor ta t ions  de  
l a i t  l iqu ide  UHT prennen t  de  l ’ impor tance ,  de  même que  ce l l e s  du  
beur re .  Dans  l a  même  pér iode ,  l e s  impor ta t ions  de  Yaour t s  
d iminuen t ,  en  ra i son  su r tou t  de  la  p roduct ion  loca le  de  yaour t .  
Aujourd’hu i ,  l e s  impor ta t ions  de  p rodu i t s  l a i t i e r s  en  2000-02  se  
composen t  de  l a i t  en  poudre  (75  % de  l a  va leur  des  impor ta t ions ) ,  
de  f romages  (10  %) ,  de  l a i t  l iqu ide  (8  %)  e t  de  beurre  (5  %)  [18] .    
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I -5 .2 .Col lec te  e t  t ransformat ion  
 
En  mi l i eu  t rad i t ionne l ,  i l  n ’y  a  pas  de  sys tème de  co l lec te  
o rgan i sée .  La  major i t é  des  p roduc teurs  en  zone  ru ra le  e t  une  par t i e  
des  t roupeaux  son t   en  t r anshumance  p lus  ou  moins  lo in ta ine .  A 
ce la  s ’assoc ien t  l e s  au t res  fac teurs  aggravan t s  que  son t  l a  
d i spers ion  des  campements  d ’é leveurs ,  l e s  fa ib les  quan t i t és  de  l a i t  
à  co l lec te r ,  l a  cha leur  qu i  a l t è re  v i t e  l e  l a i t  sans  oub l ie r  
l ’ impra t i cab i l i t é  de  l a  p lupar t  des  p i s tes  de  p roduc t ion .  
Du  fa i t  de  ces  p rob lèmes  de  conserva t ion  en  mi l i eu  t rad i t ionne l ,  l e  
l a i t  p rodu i t  e s t  r ap idement  l iv ré  à  l a  consommat ion  ou  a lo r s  
t r ans formé en  l a i t  ca i l l é .  Les  poss ib i l i t é s  de  commerc ia l i sa t ion  
dépenden t  a lo r s  d ’une  demande  loca le  so lvab le  qu i  r es te  t r è s  
l imi tée  en  mi l i eu  ru ra l  [30] .  La  ven te  es t  f a i t e  su r  l es  marchés  par  
l e s  femmes .  Notons ,  cependan t  l ’ expér ience  de  l ’Union  des  
Coopéra t ives  La i t i è res  (UCOLAIT) .  Ce t te  p remière  expér ience  de  
co l lec te  de  l a i t  f r a i s  a  ins ta l l é  l a  p remière  l a i t e r i e  co l l ec tan t  l e  l a i t  
des  p roduc teurs  locaux  à  Sa in t -Louis  en  1968 .  Ce t te  opéra t ion  
sou tenue  pa r  l a  FAO e t  l ’UNICEF deva i t  pe rmet t re  de  co l l ec te r  e t  
de  commerc ia l i se r  après  t r ans format ion  e t  cond i t ionnement ,  l e  l a i t  
des  é leveurs  du  Del ta .  
I l  ex i s te  auss i  un  réseau  de  co l lec te  gé ré  pa r  l a  soc ié té  NESTLE 
depuis  1991 .  Ce  dern ie r  assure  l a  co l l ec te  du  l a i t  f r a i s  dans  l e  
Fer lo  au  n iveau  de  8  cen t res .  En  1995 ,  l e s  quan t i t és  co l lec tées  
é ta ien t  de  450  000  l i t r e s  a lo r s  que  l a  capac i té  de  t ra i t ement  de  
l ’us ine  es t  de  5  mi l l ions  de  l i t r es  pa r  an  [39] .  Ce t te  insuf f i sance  de  
l a  co l l ec te  res te  un  p rob lème c ruc ia l  don t  l e s  p r inc ipa les  causes  
son t ,  en t re  au t res ,  une  fa ib lesse  des  n iveaux  de  p roduc t ion  l a i t i è re ,  
l a  fo r te  sa i sonnal i t é  de  l a  p roduct ion ,  l a  d i spers ion  des  é leveurs ,  
l ’ é lo ignement  des  cen t res  de  co l lec te  e t  de  manque  d ’organ i sa t ion  
des  é leveurs .  En  ce  sens ,  des  ac t ions  v i san t  à  amél io re r  l a  
p roduc t ion  en  sa i son  sèche  son t  menées  par  d i f fé ren t s  p ro je t s  e t  
opéra teurs  p r ivés .  
Concernan t   l a  t r ans format ion ,  l ’une  des  t endances  ac tue l l es  dans  
ce  sys tème es t  l a  f lo ra i son  de  pe t i t es  un i tés  de  t rans format ion  e t  de  
ven te  de  l a i t  ca i l l é  e t  d ’au t res  p rodu i t s  l a i t i e r s .  Que lques  pe t i t e s  
un i t és  de  pas teur i sa t ion  fonc t ionnen t  de  maniè re  i r régu l iè re .  Leurs  
p rodu i t s  son t  en  généra l  cons t i tués  de  l a i t  ca i l l é ,  de  l a i t  pas teur i sé  
e t  de  l a i t  en t i e r .  
Notons  qu’en  dehors  du  la i t  p rodui t  loca lement ,  l a  t r ans format ion  
por te  éga lement  su r  l e  l a i t  en  poudre  impor té .  Cependan t ,  i l  e s t  t r è s  
fo r tement  dépendan t  de  l ’ impor ta t ion  de  l a  poudre  de  l a i t  des t inée  
à  ê t re  recondi t ionnée  e t  t r ans formée  [7 ] .  
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I -5 .3 .Distr ibut ion  e t  commerc ia l i sa t ion  
 
Dans  l e  sec teur  t r ad i t ionne l ,  l e s  c i rcu i t s  de  d i s t r ibu t ion  e t  
commerc ia l i sa t ion  son t  souven t  t r ès  complexes  e t  pas  b ien  connus .  
L’ac t iv i t é  de  commerc ia l i sa t ion  du  l a i t  semble   ê t re  spéc ia lemen t  
dévo lue  aux  femmes  des  é leveurs .  
Dans  l e  sec teur  semi  moderne ,  l e s  fe rmes  l a i t i è res  possèden t ,  
chacune ,  l eu r  p ropre  réseau  de  d i s t r ibu t ion .  I l  s ’ag i t  souven t  de  
k iosques  implan tés  dans  d i f fé ren t s  quar t i e r s .  Enf in ,  i l  ex i s te  un  
réseau  de  d i s t r ibu t ion  e t  de  commerc ia l i sa t ion  des  p rodu i t s  
impor tés  a l l an t  des  g ross i s tes  aux  commerçan ts  de  dé ta i l s  
(bou t iques  de  quar t i e r  dans  l e sque l les  l a  poudre  de  l a i t  e s t  
manipu lée  dans  des  cond i t ions  hyg ién iques  dou teuses ) .  
                      
I -5 .4 .  Consommat ion  
 
Sur  l e  p lan  na t iona l ,  l a  consommat ion  de  p rodu i t s  l a i t i e r s  a  sub i  
une  hausse  régu l iè re  e t  fo r te  (env i ron  318000  tonnes  Eq  la i t  en  
1993)  avan t  une  ba i s se  b ru ta le  en  1994  (déva lua t ion)  qu i  s ’es t  
poursu iv ie  jusqu’en  1996  e t  une   l égère  augmenta t ion  depu is  1997  
(240000  tonnes  Eq  la i t  en  1999) .   
La consommat ion  ind iv idue l l e  de  l a i t  r es te  ex t rêmement  fa ib le .  De  
40  l i t r es /hab i tan t / an  en  1993 ,  e l l e  es t  passée  à  27  l /hab i tan t /an  
depu is  1994 .  C 'e s t  t ro i s  à  qua t re  fo i s  moins  que  l e  min imum 
précon isé  pa r  l 'OMS e t  v ing t -c inq  fo is  moins  que  ce  que  
consomment  l e s  européens  [5 ] .  
En  revanche ,  l e  vo lume g loba l  consommé es t  en  hausse  depu is  
1996 ,  en  ra i son  essen t i e l l ement  d ’une  demande  u rba ine  qu i  c ro î t   
[5 ] .  
-La  consommat ion  de  la i t  en  mi l i eu  rura l  
Malgré  tou tes  l e s  va leurs  nu t r i t ionne l les  ou  symbol iques  a t t achées  
au  l a i t  dans  l e s  soc ié tés  pas to ra les  a f r i ca ines ,  i l  r e s te  peu  
consommé en  zone  ru ra le  où  l es  quan t i t és  d i sponib les  pour  
l ’ a l imenta t ion  humaine  son t  fa ib les .  Le  veau  con t inue  d ’absorber  la  
pa r t  l a  p lus  impor tan te  s i  b ien  que  pour  une  p roduc t ion  fa ib le ,  l e  
p ré lèvement  à  chaque  t ra i t e  es t  des  p lus  modes tes .  Seu l s  l e s  j eunes  
enfan t s ,  l e s  v ie i l l a rds  e t  l e s  femmes  ence in tes  en  bénéf ic ien t  
r égu l iè rement  dans  l a  fami l l e  de  l ’ é leveur .  Quan t  aux  agr icu l teurs ,  
au  sens  s t r i c t ,  i l s  n ’y  on t  accès  que  de  façon  excep t ionne l le  [29] .  
Au  Sénéga l ,  au  moins  50  % de  l a  p roduct ion  na t iona le  es t  
au toconsommée ,  sous  fo rme  de  l a i t  c ru ,  l a i t  ca i l l é  ou  hu i le  de  
beur re .  Cependan t ,  l a  consommat ion  en  mi l i eu  rura l  r es te  fa ib le  en  
va leur  abso lue  du  fa i t  de  l a  fa ib le  p roduc t iv i t é  du  t roupeau  qu i  es t  
de  0 ,5  l / jour / fami l l e .  
Nous  re tenons  qu’en  mi l i eu  ru ra l ,  l a  consommat ion  demeure  fa ib le ,  
de  l ’o rdre  de  21 ,5  EqL /hab i tan t / an  con t re  p rès  du  double  à  Dakar  
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[29] .  Des  e f fo r t s  do iven t  donc  ê t re  consen t i s  pour  re lever  ce  fa ib le  
n iveau  de  consommat ion .  
Se lon  Mounka la  (2002) ,  L’ impor tance  du  l a i t  peu t  ê t re  s i tuée  à  un  
t r ip le  p lan :  nu t r i t ionne l ,  cu l tu re l ,  e t  économique .  
L’ Ins t i tu t  Sc ien t i f ique  de  l ’Hygiène  recommande  une  
consommat ion  annue l le  de  l a i t  de  91  l i t r es  pa r  hab i tan t  [30] .  
L’ impor tance  soc io–économique  du  l a i t  t émoigne  des  d i f fé ren t s  
t r a i t s  de  l a  cu l tu re  des  peup les  du  Sahe l ,  e ssen t ie l l ement  pas teurs  
de  t rad i t ion .  En  e f fe t ,  se lon  LY,  l e  la i t  demeure  un  fac teur  
essen t ie l  dans  l a  dé te rmina t ion  de  l ’o rgan isa t ion  soc ia le  e t  
f ami l i a le ,  dans  l e  mode  d’a l imenta t ion ,  dans  l es  échanges ,  dans  l e  
déve loppement  e t  l ’ appropr ia t ion  des  t echn iques ,  dans  l a  cu l tu re  e t  
ses  représen ta t ions  r i tue l l e s  e t  symbol iques  [24] .  
BA (1984)  mont re  que  l e  concep t  de  l a i t  (dans  l a  v ie  fami l l e )  e s t  
l ’un  des  p r inc ipaux  fac teurs  de  reproduc t ion  du  «  pu laku  » ,  ce  
sen t iment  p r imord ia l  d ’appar ten i r  à  l ’ e thn ie  peu l ,  sen t iment  qu i  
insp i re  tous  l e s  compor tements  pe rmet tan t  au  peu l ,  be rger  pa r  
exce l l ence ,  de  se  réa l i se r  en  t an t  que  membre  d ’une  communauté  
spéc i f ique .  C’es t  pa r  l e  l a i t  qu’on  ju re ,  c ’es t  pa r  l e  l a i t  qu’on  
a t t es te  e t  vénère  l e s  l i ens  d ’appar tenance  à  un  sys tème mat r ia rca l .  
L’ impor tance  économique  du  la i t  se lon  Mounka la ,  peu t  ê t re  
appréc iée  à  un  double  n iveau  [30] .  D’une  par t ,  l ’ énorme po ten t i e l  
que  recè le  l e  chep te l  bov in  l a i t i e r  e t ,  d ’au t res  pa r t ,  l a  demande  
so lvab le  c ro i s san te  essen t ie l l ement  couver te  pa r  l e  vo lume des  
impor ta t ions  e t  des  coû t s  fa ramineux .  En  e f fe t ,  l e  l a i t  au  Sénéga l  
r evê t  de  p lus  en  p lus  une  impor tance  s t ra tég ique  e t  dev ien t  un  su je t  
de  p réoccupa t ion  pour  l es  pouvoi r s  pub l ics .  L’op t ion  po l i t ique  
a f f i chée  es t  l ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e  pour  amél io re r  l e s  
pe r fo rmances  zoo techn iques  des  races  loca les .  
 
I -6 .  Analyse  des  contra intes  l i ées  à  la  product ion  la i t i ère  
 
I -6 .1 .  Contra intes  c l imat iques  
 
Le c l imat  es t  ce r ta inement  l a  con t ra in te  l a  p lus  dé te rminan te  ca r  i l  
cond i t ionne  l es  ressources  a l imenta i res  du  bé ta i l .  Lorsqu’ i l  s ’ag i t  
de  p luv iomét r ie ,  l a  fo r te  va r iab i l i t é  dans  l ’ espace  e t  dans  l e  t emps  
fa i t  que  l a  d i spon ib i l i t é  des  pâ tu rages  es t  t r è s  l imi tée  en  quan t i t é  e t   
en  qua l i t é ,  su r tou t  pour  l e  sys tème t rad i t ionne l  qu i  ca rac té r i se  
l ’ é levage  au  Sénéga l  e t  en  par t i cu l i e r  dans  l a   ZSP.  
Par  a i l l eurs ,  d ’après  PAGOT (1985) ,  l e s  t empéra tu res  t rop ica les  
é levées  son t  de  lo in  une  con t ra in te  impor tan te  de  l a  p roduc t ion  
l a i t i è re  in tens ive  qu i  e s t  pour  l a  p lupar t  axée  sur  l ’ exp lo i t a t ion  des  
races  t empérées .  I l  r appor te  que  de  nombreuses  é tudes  on t  mont ré  
que  l e  sé jour  pendan t  un  t emps  p ro longé  à  des  t empéra tu res  
supér ieures  à  25  °C,  pa r t i cu l iè rement  en   ambiance  humide ,  



 17

en t ra îne  une  réduc t ion  de  l ’ inges t ion  de  mat iè re  sèche  par  l a  vache  
e t ,  pa r  conséquen t ,  une  chu te  de  l a  p roduc t ion  e t  de  l a  fe r t i l i t é  des  
an imaux  en t re  au t res .  
 
I -6 .2 .  Contra intes  génét iques  
 
L’ap t i tude  de  nos  races  loca les   e s t  f a ib le ,  comme d’a i l l eurs  tou tes  
ce l l e  de  l ’Af r ique  t rop ica le .  Leurs  pe r fo rmances  l imi tées   à  moins  
de  3  l i t r es  pa r  jour  on t  é té  démont rées  pa r  p lus ieurs  au teurs .  La  
p roduc t iv i t é  l a i t i è re  du  zébu  Gobra  es t  e s t imée  à  1 ,5  à  2  l i t r es  pa r  
jour ,  so i t  450  à  500  l i t r es  de  l a i t  pa r  pé r iode  de  l ac ta t ion  de  185  
jours  [22] .   
 
I -6 .3 .  Contra intes  a l imenta ires  e t  d’abreuvement  
 
L’a l imenta t ion  res te  l a  con t ra in te  majeure  au  déve loppement  de  l a  
p roduc t ion  l a i t i è re  en  ZSP vo i re  au  Sénéga l .  Les  pâ tu rages  na tu re l s  
cons t i tuen t  l ’ essen t ie l  de  l ’a l imenta t ion  du  chep te l ,  no tamment  du  
sys tème t rad i t ionne l .  La  p roduc t ion  végé ta le  to ta le  des  parcours  es t  
éva luée  sur  l e  p lan  na t iona l  de   500  à  3500  kg  de  mat iè re  sèche  pa r  
hec ta re  (C .S .E ,  1994)  e t , l a  super f i c ie  to ta le  des  pa rcours  es t  
éva luée  à  12  mi l l ions  ha ,avec  une  p roduc t iv i t é  fa ib le  de  500  à  3000  
kg  de  MS/ha  .  Ce la  s ’a jou te  à  une  ba i s se  con t inue  des  super f i c ies  
dé la i s sées  aux  zones  des  pa rcours  e t  une  réduc t ion  à  l ’ accès  aux  
cours  d ’eaux  pour  l ’ abreuvement  du  chep te l ,  au  p rof i t  du  
déve loppement  des  ac t iv i t és  agr ico les  e t  hydro  -  agr ico les .  
Se lon  Riv iè re  (1977) ,  ce t t e  inadap ta t ion  quan t i t a t ive  e t  qua l i t a t ive  
de  l ’a l imenta t ion  es t  à  l ’o r ig ine  d ’une  g rave  malnu t r i t ion  dans  
l ’ année  qu i  su i t  l e  sevrage ,  d ’où  une  mor ta l i t é  é levée  chez  l es  
j eunes .  I l  e s t  éga lement  l a  cause  de  l a  fa ib le  fécondi té  des  femel les  
e t  d ’une  façon  généra le ,  du  manque  de  p récoc i té  sexue l le ,  de  l a  
l en teur  du  déve loppement  e t  du  fo rmat  des  an imaux .  
En  sys tème in tens i f ,  l ’ appor t  des  sous  –produi t s  agr ico les  e t  agro-
indus t r i e l s  pe rmet  de  pa l l i e r  à  ce  p rob lème par  l a  complémenta t ion .  
Seu lement ,  ces  p rodu i t s  fon t  de  p lus  en  p lus  l ’ob je t  d ’expor ta t ion  
e t  d ’u t i l i sa t ion  au t re  que  l ’a l imenta t ion  an imale .  Concernan t  l e s  
sous -produi t s  agro- indus t r i e l s  ( tour teaux ,  mélasse ,  f a r ine  de  
po i sson) ,  l ’ é levage  na t iona l  do i t  compéte r  avec  l e  marché  ex té r i eur  
pour  y  accéder ,  ce  qu i  lu i  e s t  hors  de  por tée .  Les  indus t r i e l s  
p r iv i l ég ien t  l a  ven te  à  l ’ expor ta t ion  au  dé t r iment  de  l a  
consommat ion  loca le  [38] .  
Comme l ’a l imenta t ion ,  l ’ eau  cons t i tue  auss i  un  paramèt re  essen t ie l  
pour  l a  p roduc t ion  an imale ,  e t  su r tou t  pour  l e  l a i t .  En  mi l i eu  
t rad i t ionne l ,  l e s  p rob lèmes  d ’abreuvement  son t  l i é s ,  so i t  à  
l ’ absence  d ’ in f ras t ruc tu res ,  so i t  à  des  pannes   t rop  f réquen tes  des  
fo rages  pa r  manque  d ’en t re t i en ,  ou  encore  à  des  d i f f i cu l t és  d ’accès  
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aux  po in t s  d ’eau  ex i s tan t s  à  cause  des  aménagements  hydro  -  
agr ico les .  La  p lupar t  des  fo rages  ex i s tan t s  on t  é té  mis  en   se rv ice  
au  débu t  des  années  50  [38]  e t  son t  peu  ou  pas  fonc t ionne l s .  
 
I -6 .4 .  Contra intes  sani ta ires  
 
Selon  la  DIREL (1994) ,  l a  s i tua t ion  zoo  san i ta i re  es t  r e la t ivement  
sa t i s fa i san te  en  ce  qu i  concerne  l es  ép izoo t ies  majeures  (PPCB)  
[28] .  Cependan t ,  on  no te  l a  pe r s i s t ance  de  ce r ta ines  malad ies  
enzoo t iques  qu i  con t inuen t  de  fa i re  des  dommages  chez  l es  
ruminan ts  (malad ies  t e l lu r iques ,  cha rbon ,  bo tu l i sme  chez  l e s  
bov ins ) .  I l  s ’y  a jou te  que  l es  modi f i ca t ions  éco log iques  indu i tes  
pa r  l e s  aménagements  hydro  -  agr ico les  se  t r adu i sen t  par  
l ’ appar i t ion  de  nouve l les  pa tho log ies  qu’ i l  f audra  jugu le r .  D’après  
l e s  é tudes  menées  pa r  TOURE (1998) ,  i l  n ’es t  pas  ra re  d ’observer  
des  phénomènes  de  p ica  occas ionnés  pa r  l e s  ca rences  en  phosphore  
ou  en  ca lc ium,  avec  comme cons tan te  l a  ba i s se  de  l a  fe r t i l i t é  e t  l a  
sens ib i l i t é  aux  paras i toses  [51] .  L’é ta t  de  sous–a l imenta t ion  
chron ique  des  an imaux  es t  une  condi t ion  favor i san te  à  
l ’ ins ta l l a t ion  de  nombreuses  a f fec t ions .  En  ZSP,  l e s  pa tho log ies  de  
l a  reproduc t ion ,  l e  po ly  pa ras i t i sme ,  l e s  in fec t ions  resp i ra to i res  
son t  responsab les  en  par t i e  des  fa ib les  pe r fo rmances  l a i t i è res  du  
zébu  Gobra  [48] .  
 
I -6 .5 .  Contra intes  soc io -économiques  
 
Pour  l e  pas teur  t r ad i t ionne l ,  l e  c r i t è re  numér ique  cons t i tue  l e  
fac teur  p répondéran t  pa r  rappor t  à  l a  p roduc t ion  par  t ê te .  Dès  lo r s ,  
l a  maximisa t ion  du  p rof i t  pa r  une  p roduc t ion  l a i t i è re  p lus  
ra t ionne l le  ne  cons t i tue  pas  l a  p réoccupa t ion  majeure .  A  ce la  
s ’a jou te  l e  manque  de  fo rmat ion  des  é leveurs  e t  l eur  fa ib le  n iveau  
de  t echn ic i t é .  Néanmoins ,  on  ass i s te  de  p lus  en  p lus  à  l ’ émergence  
de  p lus ieurs  types  d ’organ i sa t ions  au  se in  du  sous-sec teur  é levage  
(coopéra t ives ,  g roupements ,  Maison  des  é leveurs -  MDE)  [40] .  Ce t te  
o rgan i sa t ion  a  une  inc idence  sur  la  dé f in i t ion  e t  l a  mise  en  œuvre  
de  p rogrammes  de  déve loppement  cohéren t s ,  a ins i  que  sur  l e  
fonc t ionnement  de  l a  f i l i è re  l a i t i è re .  
 
I -6 .6 .  Contra intes  f inanc ières  
 
Au n iveau  macro-économique ,  l a  fo r te  concur rence  de  p rodu i t s  
l a i t i e r s  impor tés ,  l e s  inves t i s sements  fa ib les  dans  l e  sec teur  l a i t i e r  
on t  long temps  en t ravé  l a  p romot ion  de  l a  p roduc t ion  l a i t i è re .  Ces  
impor ta t ions  ( su r tou t  en  poudre  de  l a i t )  mass ives  souven t  
subven t ionnées ,  inh iben t  l e s  e f for t s  de  p roduc t ions  na t iona les  qu i  
son t  dé jà  dé favor i sés  pa r  des  cond i t ions  c l imat iques .  A  ce la  
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s ’a jou te  une  mauva i se  o rgan isa t ion  de  l a  commerc ia l i sa t ion  
(po l i t ique  des  p r ix  peu  rémunéra teur ) ,  de  même que  l ’ insuf f i sance  
e t  l ’ inadéqua t ion  de  l ’encadrement  des  é leveurs .  La  résu l tan te  de  
ces  d i f fé ren tes  con t ra in tes  es t  à  l ’o r ig ine  de  l ’ é ta t  ac tue l  du  
sys tème de  p roduc t ion  l a i t i è re  en  ZSP.  Leur  p r i se  en  compte  g loba l  
e s t  un  p réa lab le  pour  une  amél io ra t ion  de  ce  sys tème  [48] .  
En  mat iè re  de  c réd i t ,  l e  sous  sec teur  d ’é levage  a  pendan t   
long temps  é té  cons idéré  comme un  sec teur  à  r i sque  par  l e s  banques  
e t  au t res  o rgan ismes  de  c réd i t .  Vu  l ’ impor tance  des  r i sques  
encourus  e t  l a  non  compat ib i l i t é  en t re  l e  t aux  d’ in té rê t  e t  l a  
ren tab i l i t é  des  opéra t ions ,  l e  c réd i t  s ’es t  tou jours  spéc i f i é  sous  une  
fo rme in formel le ,  avec  un  ca rac tè re  i r régu l ie r ,  spécu la t i f  e t  
insuf f i san t  pour  fa i re  face  aux  ex igences  du  sous  sec teur  
Le  sys tème des  mutue l les  a  du  mal  à  s ’ ins ta l l e r  convenab lement ,  
f au te  de  fonds  suf f i san t  pour  l eur  démar rage .  Ac tue l l ement ,  ce t t e  
s i tua t ion  s ’amél io re  avec  l es  l ignes  de  c réd i t  mis  en  p lace  par  l a  
CNCAS grâce  aux  fonds  de  garan t ie  des  p ro je t s  d ’é levage  t e l s  que  
l e  Programme Panaf r i ca in  de  Lu t te  con t re  l a  pes te  bov ine  (PARC),  
l e  p rogramme Panaf r i ca in  de  Contrô le  des  Epizoo t ies (PACE) ,  l e  
Programme d’Appui  à  l ’E levage(PAPEL) .  
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I I -1 .  L’é levage  bovin  en  zone  sy lvo-pastora le  du  Sénégal .  
I I -1 -1-  l e  mi l i eu  pastora l  
I I -1 .1 .1 .  Les  ressources  fourragères   
                   
Ces  ressources  son t  cons t i tuées  par  l e s  pâ tu rages  na tu re l s ,  l e s  
rése rves  four ragères  e t  l es  sous -produ i t s  agr ico les .  
 
II -1 .1 .1 .1 .Les  pâturages  nature l s  
 
En é levage  ex tens i f ,  l e s  pâ tu rages  représen ten t  l a  p r inc ipa le  source  
a l imenta i re  pour  l e  bé ta i l  (CALVET ,1965  ;  DENIS,  1970  ;  
DIALLO,  1983) .  
La  p roduc t ion  végé ta le  es t  dépendan te  de  la  na tu re  du  so l  e t  su r tou t  
de  l a  p luv iomét r ie .  En  1994 ,  e l l e  fu t  de  500  à  3500  kg  de  mat iè re  
sèche  par  hec ta re  pendan t  9  mois .  
D’une  maniè re  généra le ,  l e s  pâ tu rages  en  ZSP se  ca rac té r i sen t  pa r  
l a  va r ia t ion  de  l eur  po ten t i e l  nu t r i t i f  en  fonc t ion  de  l a  
p luv iomét r i e .  En  sa i son  des  p lu ies ,  l a  va leur  a l imenta i re  da  l a  
p roduc t ion  végé ta le  es t  r e la t ivement  cor rec te .  Pendan t  l a  longue  
sa i son  sèche ,  l e s  pa i l l e s  de  b rousse  sur  p ieds  de  fa ib le  va leur  
nu t r i t ive  cons t i tuen t  l a  p r inc ipa le  ressource  four ragère  pour  l e  
bé ta i l .  Face  à  ce la ,  l e s  é leveurs  fon t  t imidement  recours  à  l a  
p ra t ique  de  rése rves  four ragères  e t  à  l ’u t i l i sa t ion  de  ce r ta ins  sous -
produ i t s  agr ico les .  Ce  recours  es t  nécessa i re  en  sa i son  sèche ,  pour  
main ten i r  l e s  p roduc t ions  an imales  (essen t i e l l ement  l e  l a i t )  à  un  
n iveau  re la t ivement  ra i sonnab le  (SOW,  1987) .  
 
II -1 .1 .1 .2 .  Les  réserves  fourragères  
Dans  l e  bu t  de  sécur i se r  l e s  an imaux  pr io r i t a i res  (vaches  l a i t i è res ,  
cheva l  de  se l l e ) ,  ce r ta ins  é leveurs  fon t  des  pe t i t s  s tocks  de  rése rves  
four ragères  pendan t  l a  sa i son  sèche .  
Ces  rése rves  dé r iven t  en  généra l  du  ramassage  de  l a  pa i l l e  de  
b rousse  e t  r a rement  de  l a  réco l te  d ’herbe  à  l a  pé r iode  de  mei l l eure  
va leur  nu t r i t ive .  Ce  qu i  amène  à  d i s t inguer  deux  types  de  rése rves  
four ragères  :  

-  l a  pa i l l e  de  b rousse  ramassée  
-  l e s  types  amél io rés  de  rése rves  four ragères .  

 
1 .  La  pa i l l e  de  brousse  ramassée  
La pa i l l e  de  b rousse  es t  l e  résu l ta t  de  l a  dess icca t ion  na tu re l l e ,  
ap rès  l a  f in  du  cyc le  b io log ique  de  l a  p lan te ,  e t  dans  l e s  cond i t ions  
o rd ina i res  du  c l imat  de  p roduc t ion  végé ta le  he rbacée  demeuran t  su r  
p ied .  Le  p rodu i t  f ina l  ob tenu  es t  de  fa ib le  va leur  nu t r i t ive .  

Chapitre II :    Caractérisation  de la zone sylvopastorale 
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Les  pa i l l e s  su r  p ied  cons t i tuen t  l a  ressource  four ragère  
quan t i t a t ivement  majeure  des  pâ tu rages  na tu re l s  en  Zone  sy lvo-
pas to ra le  (DOLBERG,  1981) .  

 
2 .  Les  types  amél iorés  de  réserves  fourragères  
Dans  ce  g roupe ,  l ’he rbe  es t  r éco l tée  au  s tade  de  mei l l eure  va leur  
nu t r i t ive  ( s tade  d ’ép ia i son  pour  l e s  g raminées  e t  s t ade  de  f lo ra i son  
pour  l es  l égumineuses )  séchée  ou  t ra i t ée  e t  conservée  par  l ’homme 
dans   ce r ta ines  condi t ions ,  e t  g râce  à  des  t echn iques  se  vou lan t  
op t imales  (CHENOST,  1991) .  
Le  fanage  e t  l ’ ens i l age son t  en  généra l  l e s  deux  types  de  t echn iques  
u t i l i sées .  
La  p ra t ique  de  ces  deux  types  amél io rés  de  rése rves  four ragères  es t  
quas i - inex i s tan te  en  zone  sy lvo-pas to ra le .  
Cependan t ,  un  p rogramme de  vu lgar i sa t ion  du  fanage  es t  in i t i é  dans  
l a  zone .   
A  cô té  des  rése rves  four ragères ,  on  a  l e s  sous -produi t s  agr ico les  e t  
agro- indus t r i e l s  comme sources  complémenta i res  pour  
l ’ a l imenta t ion  du  bé ta i l .  
 
I I -1 .1 .1 .3 .  Les  sous  produi t s  ut i l i sés  dans  l ’a l imentat ion   
 
Deux types  de  sous -produi t s  peuven t  ê t re  d i s t ingués  :  

Les  sous-produ i t s  de  réco l tes  
Les  sous-produ i t s  agro- indus t r i e l s  ( en  quan t i t é  l imi tée )  

•  l e s  sous  p rodu i t s  de  réco l tes  
Ce  son t  l e s  rés idus  d i rec t s  des  cu l tu res  v iv r iè res  e t  d ’expor ta t ion .  
I l s  son t  consommés  sur  p lace  ou  p rès  des  l i eux  de  p roduc t ion .  
Les  pa i l l e s  de  cé réa les  (mi l ,  so rgho)  e t  l e s  fanes  d ’a rach ides   
(généra lement  rése rvées  aux  chevaux)  cons t i tuen t  l e s  p r inc ipaux  
sous -produ i t s  de  réco l t es .  

•  Les  sous-produ i t s  agro- indus t r i e l s  
Ce  son t  ceux  qu i  son t  i s sus  du  t ra i t ement  indus t r i e l  des  réco l tes .  I l  
s ’ag i t  p r inc ipa lement  des  tour teaux  d’a rach ide ,  des  g ra ines  de  
co ton  e t  de  l a  mélasse .  

•  Les  au t res  sous -produi t s  :  
I l s  se  l imi ten t  essen t ie l l ement  aux  sous-produi t s  de  cu i s ine  e t  de  
t r ans format ions  a r t i sana les  des  g ra ines  (pa r  exemple  l e  son  de  
so rgho) .  
Aujourd’hu i ,  l ’ exp lo i t a t ion  jud ic ieuse  de  rése rves  four ragères  
conven t ionne l les  que  cons t i tuen t  l e s  r és idus  de  réco l t es   s ’avère  
nécessa i re ,  f ace  à  l a  d iminu t ion  régu l iè re  des  super f ic ies  
four ragères  c lass iques .  
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II -1 .1 .2 .Les  problèmes  de  pâturages  en  ZSP 
 
La dégrada t ion ,  l e s  f eux  de  b rousse  e t  l ’ ex tens ion  des  t e r res  de  
cu l tu re  cons t i tuen t  l e s  p r inc ipaux  prob lèmes  de  pâ tu rages  na tu re l s  
en  Z .S .P .  
-La  dégrada t ion   des  pâ tu rages  es t  due  au  dé f ic i t  p luv iomét r ique  e t  
aux  e f fe t s  an th rop iques .  E l le  es t  marquée  par  l a  ra ré fac t ion  des  
espèces  herbacées  v ivaces ,  l a  mor ta l i t é  d ’espèces  l igneuses  
appé tées  par  l e  bé ta i l  ( comme Acac ia  s enega l ) .  On  no te  auss i  une  
accen tua t ion  des  p rocessus  d ’é ros ion  éo l i enne  e t  hydr ique  (P .A.F ,  
1993) .  
-Les  feux  de  b rousse  con t r ibuen t  l a rgement  à  l ’ amenuisement  du  
po ten t ie l  four rager .  Mais  l e  recours  ra t ionnel  à  des  feux  de  b rousse  
p récoces  favor i se  l a  c ro i s sance  des  j eunes  pousses  appé tées  pa r  l e  
bé ta i l  (TOURE e t  MALDAGUE,  1998) .  
-L’ex tens ion  des  t e r res  de  cu l tu res ,  sous  l ’ég ide  des  cu l t iva teurs  
(Ouolofs  e t  Sérè res )  r evê t  une  inqu ié tude  en  Z .S .P .  
-L’avancée  du  f ron t  agr ico le  cons t i tue  une  en t rave  à  l ’accès  aux  
parcours  na tu re l s .  
Ce la  débouche  l e  p lus  souven t  su r  des  conf l i t s  en t re  agr icu l teurs  e t  
é leveurs .  Les  cu l t iva teurs  on t  tou jours  cons idéré  l e s  é leveurs  
comme é tan t  nu i s ib les  aux  cu l tu res .  Se lon  un  p roverbe  Ouolof ,  l e s  
t ro i s  ennemis  des  cu l tu res  son t  :  l e  s inge ,  l e  phacochère  e t  
l ’ é leveur  Peu l .  Hormis  ces  p rob lèmes  re la t i f s  aux  pâ tu rages ,  
l ’ é leveur  es t  auss i  conf ron té  à  l a  d i spon ib i l i t é  en  eau  [23] .  

 
II -1 .2 .Les  ressources  en  eau  
 
Avant  l e s  fo rages ,  l e s  seu les  ressources  en  eau  é ta ien t  r eprésen tées  
pa r  l e s  mares  t empora i res  e t  que lques  pu i t s  à  exhaure  manue l le .  
L’avènement  des  fo rages  a l l a i t  changer  l a  phys ionomie  du  Fer lo  
(F .A.O. ,  1988) .  

 
•  Les  forages  

Selon  COULIBALY (1985) ,  l e s  p remier s  fo rages  v i ren t  l e  jour  dans  
l es  années  50  en  ZSP.  Ac tue l l ement  l a  r ég ion  de  Louga  compte  115  
fo rages  [45] .  Les  fo rages  son t  d i s t an t s  de  30  à  40  Km,  e t  
cons t i tuen t  l a  p r inc ipa le  source  d ’abreuvement  du  bé ta i l  en  sa i son  
sèche .  Les  p rob lèmes  rencont rés  son t  essen t ie l l ement  des  pannes  de  
fo rages ,  l e s  conf l i t s  t a r i fa i res  en t re  l e s  é leveurs  au toch tones  e t  l e s  
t r anshumants  du  Nord .  

 
I I -1 -3 .  Le  chepte l  bov in  :  Les  apt i tudes  du Gobra  
 
La zone  sy lvo-pas to ra le  es t  l ’ espace  par  exce l lence  de  l ’é levage  
bov in  au  Sénéga l .  
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Le  Sénéga l  compte  un  chep te l  bov in  es t imé  à  3  mi l l ions  de  t ê tes  [5 ]  
représen té  pa r  t ro i s  types  géné t iques  :  l e  zébu  Gobra  au  Nord  e t  
dans  l e  cen t re  du  pays ,  l e  t aur in  Ndama à  l ’Es t  e t  au  Sud  e t  dans  l a  
zone  de  t rans i t ion  en t re  l e  Gobra  e t  l a  Ndama ex i s te  un  mét i s  
na tu re l  appe lé  Djakoré .  
La  p r inc ipa le  espèce  bov ine  exp lo i t ée  en  ZSP  es t  l e  zébu  Gobra   
ou  zébu  sénéga la i s .  
 
-Apti tudes  bouchères  
D’une  maniè re  généra le ,  l e  po ten t ie l  géné t ique  des  races  loca les  es t  
t r ès  in té ressan t  su r  l e  p lan  boucher ,  ce  qu i  exp l ique  que  l a  
p roduc t ion  du  chep te l  bov in  a r r ive  à  sa t i s fa i re  l a  moi t i é  de  l a  
demande  en  v iande  es t imée  à  p lus  de  100  mi l l es  tonnes  pa r  an  [40] .  
Le  po ids  moyen  es t  de  300  à  400  Kg chez  l e  mâle ,  avec  un  
rendement  ca rcasse  de  47 ,5  % en  moyenne .  Ce  rendement  peu t  
a t t e indre  56  % en  s ta t ion .  Le  Gobra  es t  donc  t rès  ap te  à  l a  
p roduc t ion  de  v iande  en  embouche  in tens ive  (VALENZA,  1971  e t  
SOW,  1988) .  
 
-Apt i tudes  la i t i ères  
La produc t iv i t é  l a i t i è re  es t  e s t imée  à  1 ,5  à  2  l i t r e s  pa r  jour ,  so i t  
450  à  500  l i t r e s  de  l a i t  pa r  pé r iode  de  l ac ta t ion  de  185  jours .  
Les  t eneurs  en  mat iè res  g rasses  son t  en  moyenne  de  40  à  45  %.  
Ce t te  race  es t  exp lo i t ée  pour  l a  p roduc t ion  l a i t i è re  en  mi l i eu  
t rad i t ionne l  où  l a  p roduc t ion  es t  maximale  de  ju i l l e t  à  oc tobre  avec  
2  à  4  l i t r es  de  l a i t  pa r  jour  du  fa i t  de  l ’abondance  d ’a l iments  
(pâ tu rage) .  E l le  es t  min imale  de  mai  à  ju in  ;  de  novembre  à  j anv ie r ,  
e l l e  es t  de  1 ,25  l i t r es  de  l a i t  pa r  jour  [3 ] .  
D’une  maniè re  généra le ,  l e s  per fo rmances  l a i t i è res  du  zébu  Gobra  
res ten t  l imi tées .  Ce t te  mauva ise  pe r fo rmance  du  Gobra  es t  à  r e l i e r  
à  l a  fa ib lesse  de  l ’ass i se  géné t ique  e t  l e s  mauva i ses  cond i t ions  de  
l ’ a l imenta t ion .  Cependan t ,  ce t t e  pe r fo rmance  l a i t i è re  es t  
suscep t ib le  d ’amél io ra t ion  [48] .  

 
I I -2 .  L’organisat ion   soc io -  économique  des  sys tèmes  pastoraux  
II -2 .1 .  L’organisa t ion  de  la  product ion  :  Les  sys tèmes  d’é levage  
I I -2 .1 .1 .Le   sys tème extens i f  t ranshumant  
 
Le sys tème  ex tens i f  e s t  un  sys tème  t rad i t ionne l  t r anshumant  ou  
pas to ra l ,  dans  l eque l  p lus  de  50  % du  revenu  b ru t  p rov ien t  de  
l ’é levage  [41] .  Ce  sys tème es t  p ra t iqué  par  l e s  peu l s  dans  l a  ZSP.  
El le  es t  une  zone  d ’é levage  par  exce l l ence ,  ca r  e l l e  concen t re  p rès  
de  27  % du  chep te l  na t iona l  bov in  e t  37  % du  chep te l  na t iona l  ov in  
[30] .  
L’é levage  dans  ce t t e  zone  es t  ca rac té r i sé  pa r  une  g rande  mobi l i t é  
des  t roupeaux  (SANTOIR,  1983  ;  BARRAL,  1982) .  En  e f fe t ,  
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l ’en t re t i en  du  chep te l  dans  un  mi l i eu  sahé l i en  r igoureux  es t  a ssuré  
tou t  au  long  de  l ’année  par  l a  t r anshumance .  Ains i ,  l e s  mouvements  
des  t roupeaux  se  rédu isen t  à  une  osc i l l a t ion  en t re  deux  po in t s  qu i  
son t  l e  campement  d ’h ivernage  don t  l ’ emplacement  e s t  a ssez  s tab le  
e t  l e  campement  de  sa i son  sèche  suscep t ib le  d ’ê t re  dép lacé  su ivan t  
l e s  années  (DIAW,  1994) .  Ce t  é levage  u t i l i se  des  pa rcours  t r ès  
vas tes  avec  une  super f ic ie  es t imée  à  7500  km2 [19] .  Les  ressources  
en  eau  son t  l imi tées ,  l a  nappe  phréa t ique  p rofonde ,  l a  sa i son  des  
p lu ies  b rève  avec  une  p luv iomét r ie  fa ib le  e t  i r r égu l iè re ,  une  
couver tu re  végéta le  vu lnérab le  où  dominen t  des  ép ineux  e t  
g raminées .  
Le  chep te l  e s t  e ssen t ie l l ement  composé  de  zébus  de  race  Gobra .  La  
t a i l l e  du  t roupeau  en  mi l i eu  sahé l i en  es t  généra lement  de  60  à  70  
t ê tes  (MALIKI ,  1985) .  
En  ZSP,  se lon  SOW (1987) ,  l a  t a i l l e  du  t roupeau  l a  p lus  
ra i sonnab le  es t  de  30  à  40  bov ins .   
Dans  l a  zone  sy lvo-pas to ra le ,  ces  an imaux  son t  exp lo i t é s  pour  l a  
p roduc t ion  la i t i è re  e t  l e s  t roupeaux  compor ten t  p lus  de  50  % de  
femel l es  (SANTOIR,  1983) .  
Les  vaches  a l l a i t an tes  res ten t  au  campement ,  l e  l a i t  se r t  
e ssen t ie l l ement  à  l a  nour r i tu re  du  veau  e t  l a  t r a i t e  récupérée  
souven t  une  seu le  fo i s  pa r  jour  es t  des t inée  à  l ’ au toconsommat ion ,  
r a rement  à  l a  ven te  [29] .  
L’équ ipement  du  Fer lo  en  fo rage ,  l a  p rogress ion  des  cu l t iva teurs  à  
l a  recherche  de  nouve l les  t e r res , l e s  pé r iodes  de  sécheresse  e t  l a  
po l i t ique  de  l ’E ta t  à  t r avers  no tamment  l e s  ac t iv i t és  de  l a  soc ié té  
de  Déve loppement  de  é levage  de  l a  ZSP (SODESP)  on t  indu i t  des  
t r ans format ions  impor tan tes  des  sys tèmes  avec  une  t endance  à  l a  
séden ta r i sa t ion  au tour  des  fo rages ,à  l a  d ive rs i f i ca t ion  des  ac t iv i t és  
des  é leveurs  (p ra t ique  de  l ’agr icu l tu re )  e t  l e  déve loppement  des  
cu l tu res  pa r  l e s  wolofs  qu i  amènen t  à  qua l i f i e r  ce  sys tème  ac tue l  
d ’agro  –  sy lvo  -  pas to ra l i sme  [8 ] .  
L’é levage  t rad i t ionne l  se  ca rac té r i se  pa r  l a  g rande  mobi l i t é  qu i  
pe rmet  de  s ’adap te r  à  l a  g rande  var iab i l i t é  des  d i spon ib i l i t é s  
four ragères  dans  l ’ espace  e t  dans  l e  t emps .  L’ob jec t i f  p r io r i t a i re  
es t  l ’ au tosuf f i sance  a l imenta i re  e t  non  l e  p ro f i t  commerc ia l  [48] .  
Le  t roupeau  es t  cons t i tué  par  l e  regroupement  d ’an imaux  pouvan t  
appar ten i r  à  des  p ropr ié ta i res  d i f fé ren t s ,  mais  p résen tan t  l a  
pa r t i cu la r i t é  d ’avo i r  une  rés idence  commune  le  «  ga l l e  »      ou  
ce l lu le  f ami l i a le  (SANTOIR,  1982) .  
La  condui te  du  t roupeau  dans  l es  soc ié tés  pas to ra les  en  généra l  se  
fa i t  se lon  un  sys tème t rès  ra t ionnel  de  mécan ismes  de  p rév i s ion  qu i  
es t  l e  f ru i t  de  l ’expér ience  de  généra t ions  d ’é leveurs  (MALIKI ,  
1984) .  Le  t roupeau  es t  condui t  en  fonc t ion  de  l ’âge  des  an imaux .  
Les  veaux  son t  séparés  du  res te  du  t roupeau  pour  p rése rver  l e  l a i t  
pour  l a  t r a i t e  du  so i r .  Le  dérou lement  de  l a  condui te  es t  auss i  
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fonc t ion  des  sa i sons .  I l  su i t  l e  ca lendr ie r  t r ad i t ionne l .  Le  bu t  
recherché  es t  l ’ accès  aux  mei l l eurs  pâ tu rages  assoc ié  à  l a  
d i spon ib i l i t é  en  eau .  La  s t ra tég ie  cho i s ie  es t  l a  mobi l i t é  à  ou t rance  
à  l ’ in té r ieur  des  a i res  desse r tes  des  fo rages  [48] .  
 
I I -2 .1 .2 .  Le  sys tème agropastora l  ou  pastora l  semi  intens i f  
 
WILSON (1983)  déf in i t  un  sys tème  agropas to ra l  comme un  
sys tème de  p roduc t ion  dans  l eque l  l e s  agen t s  économiques  t i r en t  10  
à  50  % de  l eurs  revenus  du  bé ta i l  e t  50  à  80  % ou  p lus  de  
l ’agr icu l tu re .  Ce  sys tème se  t rouve  implan té  dans  l es  zones  à  
voca t ion  mix te  où  l ’agr icu l tu re  ex tens ive  a  év incé  l ’é levage  
ex tens i f ,  no tamment  l e  cen t re  du  bass in  a rach id ie r  qu i  es t  une  zone  
agr ico le  pa r  exce l l ence .  Le  bass in  de  l ’a rach ide  co ïnc ide  pour  
l ’essen t i e l  avec  l es  rég ions  admin is t ra t ives  de  Diourbe l ,  de  Louga ,  
de  Kaolack ,  Fa t i ck  e t  Th iès .  
Se lon  BROUTIN e t  DIOKHANE (2000)  p rès  de  25  % du  chep te l  se  
t rouvera ien t  dans  ce t t e  zone  [7 ] .  Le  bé ta i l  e s t  cons idéré  pour  l es  
é leveurs  comme moyen  d’épargne  e t  un  ou t i l  de  p roduc t ion .  Ce  
sys tème  u t i l i se  beaucoup  de  sous -produi t s  agr ico les  ( fanes  e t  
tour teaux  d ’a rach ides )  pour  complémente r  l e s  an imaux .  Malgré  
ce la ,  l e  p rob lème de  l ’a l imenta t ion  se  pose  encore  à  cause  de  l a  
p rogress ion  des  su r faces  agr ico les  qu i  a  pour  conséquence  l a  
réduc t ion  des  pâ tu rages .  
 
II -2 .1 .3 .  Le  sys tème intens i f  
 
Les  fe rmes  de  p roduc t ion  l a i t i è re  en  sys tème in tens i f ,  f ru i t  l e  p lu s  
souven t  de  l ’ in i t i a t ive  p r ivée  avec  ou  sans  l ’ appu i  d ’ ins t i tu t ions  
pub l iques  son t  d ’appar i t ion  récen te .  Leur  p résence  es t  d ic tée  par  l e  
dés i r  de  sa t i s fa i re  l a  fo r te  demande  en  l a i t  e t  p rodu i t s  l a i t i e r s  des  
agg loméra t ions  u rba ines .  Para l l è lement  à  l ’ in t roduc t ion  des  races  
exo t iques ,  de  nombreux  essa i s  de  c ro i sement  en  vue  de  
l ’amél io ra t ion  de  l a  p roduc t ion  des  races  loca les  on t  condui t  à  
l ’ob ten t ion  de  mét i s  avec  des  p ropor t ions  de  sang  t rès  va r iab les  e t  
r encon t rés  dans  l es  fe rmes  in tens ives .  
 
II -2 .2 .  Les  contra intes  au  déve loppement  de  l ’é levage  en  ZSP 
 
Les  con t ra in tes  au  déve loppement  de  l ’é levage  on t  é té  l a rgement  
documentées  pa r  LY (1993) .  On  par le  souvent  de  con t ra in tes  
d ’ordre  na tu re l ,  soc io -économique  e t  zoo techn ique .  La  ba i sse  de  l a  
p luv iomét r ie  depu is  l e s  années  70  a  ins ta l l é  dans  l a  zone ,  une  
sécheresse  apparen te .  Le  f l éau ,  que  cons t i tue  ce t t e  sécheresse ,  e s t  
r enforcé  pa r  l a   p récoc i té  de  l a  f in  de  l a  sa i son  des  p lu ies  qu i  
f re ine  l e  déve loppement  des  p lan tes  à  cyc le  b io log ique  long .  
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La  démograph ie  c ro i s san te  appuyée  par  de  fo r tes  dens i t és  de  
popula t ion  dans  ce r ta ines  pa r t i e s  de  l a  ZSP en t ra îne  l a  réduc t ion  
des  t e r res  cu l t ivab les  e t  une  su rexp lo i t a t ion  concomi tan te  des  
ressources  na tu re l l es .  La  surexp lo i t a t ion  des  pâ tu rages  a ins i  que  la  
r éduc t ion  des  pa rcours  du  bé ta i l  con t r ibuen t  à  l imi te r  l e s  
pe r fo rmances  du  chep te l  é levé  en  ex tens i f .  
Quant  au  domaine  zoo techn ique ,  l e  p rob lème es t  su r tou t  l i é  au  
manque  de  dynamisme e t  de  c réa t iv i t é  de  l a  pa r t  des  recherches ,  au  
déve loppement  de  l ’E ta t  e t  au  manque  d ’organ i sa t ion  des  pas teurs  
qu i  r es ten t  encore  f idè les  à  l eurs  p ra t iques .  
I l  e s t  admis  communément  que  l es  con t ra in tes  a f fec tan t  l e  
déve loppement  de  l ’é levage  e t  a f fec tan t  l e  revenu  des  é leveurs  son t  
de  qua t re  ca tégor ies  fondamenta les  qu i ,  son t  responsab les  de  
l ’ ins tab i l i t é  des  sys tèmes  de  p roduc t ion(LY,  1993) .  Ces  con t ra in tes  
peuven t  ê t re  c lassées  en  b locs  ou  g roupes  :  
- l e  b loc  de  l ’o f f re  :  r egroupan t  tou tes  l e s  con t ra in tes  t echn iques ,  
phys iques  e t  ins t i tu t ionne l les  qu i  se  posen t  d i rec tement  à  l a  
p roduc t ion  ;  
-Le  b loc  de  l a  demande  :  in tégran t  l e s  con t ra in tes  l imi tan t  l a  
commerc ia l i sa t ion  des  p rodu i t s  an imaux  e t  l a  sa t i s fac t ion  de  l a  
demande ;  
- l e  b loc  macro-économique :  r egroupan t  l e s  con t ra in tes  l i ées  aux  
d i f f i cu l t és  de  l a  c ro i s sance  économique ,  du  dys fonc t ionnement  des  
s t ruc tu res  é ta t iques  e t  des  c i rcu i t s  économiques  ;  e t ,  
- l e  b loc  po l i t i co  ins t i tu t ionne l  :  in tégran t  l e s  con t ra in tes  l i ées  au  
fa ib le  degré  d ’organ i sa t ion  des  p roduc teurs ,  à  l a  p ro tec t ion  ou  au  
l a i s se r - fa i re  au  p rof i t  des  u rba ins ,  aux  d i f f i cu l t és  dans  l a  
mobi l i sa t ion  des  capac i t és  na t iona les  de  
concep tua l i sa t ion ,d ’ana lyses  e t  de  su iv i  des  po l i t iques  agr ico les  e t  
des  s t ra t ég ies  de  déve loppement .  
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   F igure   2 :  B locs  de  con t ra in tes  a f fec tan t  l e  r evenu  des  é leveurs  
(LY ,1993)  
 
Le   b loc  macro-économique  peu t  ê t re  fus ionné  au  b loc  po l i t i co  
ins t i tu t ionne l  pour  t r adu i re  l ’ é t ro i t e  in te rdépendance  qu i  ex i s te  
en t re  l e s  deux  ( f igure  2 ) .  
Les  con t ra in tes  l i ées  à  l ’o f f re  en  p rodui t s  an imaux  peuven t  ê t re  
a ins i  de  p lus ieurs  o r ig ines .  Les   p r inc ipa les  con t ra in tes  son t  
d ’abord  essen t ie l l ement  dues  à  l a  pe rs i s tance  des  malad ies  
pa ras i t a i res  e t  in fec t i euses ,  l i ées  à  une  réduc t ion  e t  à  une  
désorgan i sa t ion  des  se rv ices  vé té r ina i res  e t  d ’encadrement .  
Ensu i te ,  l a  r éduc t ion   des  d i spon ib i l i t é s  a l imenta i res  favor i sée  pa r  
l e  manque  de  pâ tu rages  ou  l a  fa ib le  va lo r i sa t ion  des  sous  p rodu i t s ,  
con t r ibue  à  l a  fa ib le  p roduc t iv i t é .  Enf in ,  l e s  accès  d i f f i c i l e s  aux  
in t ran t s  d ’é levage  e t  à  l a  fa ib le  généra l i sa t ion  des  paque t s  
t echnolog iques  in tégran t  l ’ agr icu l tu re  e t  l ’ é levage  en t re t i ennen t  
des  p ra t iques  d ’é levage  peu  e f f i caces  qu i  en t ra înen t  l e  p lus  souven t  
une  p roduc t ion  fa ib le .  
La  fa ib le  demande  en  p rodu i t s  an imaux  es t  aggravée  par  l a  fa ib le  
p ro tec t ion  du  marché  rég iona l  e t  l ’ ine f f i cac i t é  re la t ive  des  marchés  
locaux  e t  r ég ionaux .  Ce t te  inef f i cac i t é  des  marchés  peu t  ê t re  
su r tou t  engendrée  pa r  l e  taux  é levé  des  f ra i s  commerc iaux  ( t axes ,  
accès  l imi té  au  c réd i t ,  pe r tes  en  convoyage ,  coû t s  é levés  du  
t ranspor t )  e t  pa r  une  insuf f i sance  des  in format ions  su r  l a  
commerc ia l i sa t ion .  Les  revenus  locaux  peu  é levés  son t  auss i  en  
rappor t  d i rec t  avec  l a  fa ib le  demande  en  p rodu i t s  an imaux .  
Les  con t ra in tes  a f fec tan t  l e  déve loppement  de  l ’ é levage  son t  donc  à  
p lus ieurs  n iveaux  e t  demanden t  une  vér i t ab le  réorgan isa t ion  à  l a   
base ,  des  s t ruc tu res  l i ées  à  l ’é levage .  Leur  so lu t ion  dépend  
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éga lement  de  mécan ismes  à  même d’accro î t re  l e  revenu  des  
é leveurs  a f in  qu’eux  mêmes  con t r ibuen t  à  l ever  l e s  con t ra in tes  
rencon t rées  dans  l eurs  sys tèmes  de  p roduc t ion  [13] .  
 
II -2 .3 .  Les  ac t iv i tés  économiques  pr imaires  
 
Les  p r inc ipa les  ac t iv i t és  économiques  p r imai res  rencont rées  son t  
l ’ é levage ,  l ’ agr icu l tu re ,  l e  commerce .  
 
I I -2 .3 .1 .  L’é levage  
 
L’é levage  es t  l a  r a i son  de  v iv re  du  Peu l  e t  tou te  sa  v ie  es t  r ég ie  par  
ce t t e  ac t iv i t é .  L’é levage  peu l  en  ZSP concerne  l es  bov ins ,  l e s  pe t i t s  
ruminan ts  e t  de  maniè re  marg ina le  l e s  chevaux  e t  l e s  ânes .  Ce t  
é levage  rempl i t  p lus ieurs  fonc t ions  don t  l ’ équ i l ib re  dépend  de  
l ’évo lu t ion  des  sys tèmes  de  p roduc t ions  au  con tac t  de  l ’économie  
de  marché  e t  des  nouveaux  beso ins  domes t iques  des  é leveurs .  
 
II -2 .3 .1 .1 .  La  fonct ion  soc iocul ture l l e  du  béta i l  
 
En ZSP,  l e  bé ta i l  cons t i tue  l e  p r inc ipa l  média teur  des  re la t ions  
soc ia les  e t  un  cap i t a l  ind i spensab le  à  tou tes  l e s  négoc ia t ions  
soc ia les  (TOURE,  1986) .  Son  rô le  soc iocu l tu re l  dépasse  souven t  
son  rô le  économique .  Le  bé ta i l  dé te rmine  auss i  l e  s t a tu t  des  
d i f fé ren t s  membres  d ’une  fami l l e  e t  confè re  un  p res t ige ,  une  
no tab i l i t é  à  ceux  qu i  en  possèden t  l a rgement .  La  possess ion  du  
bé ta i l  e s t  t r è s  impor tan te  dans  l a  v ie  du  pas teur  t r ad i t ionne l  qu i  y  
t rouve  une  ra i son  de  v iv re .  Les  rappor t s  en t re  l ’ é leveur  e t  l ’ an imal   
dépassen t  l e  s imple  con t ra t  où  l ’homme assure  l ’a l imenta t ion  e t  
l ’ abreuvement  (BA,  1982) .  
 
II -2 .3 .1 .2 .  La  fonct ion  économique  du  béta i l  
 
Le bé ta i l  joue  un  g rand  rô le  dans  l a  consommat ion  domes t ique  à  
t r avers  l e  l a i t ,  l a  v iande  e t  l e  sang  (dans  ce r ta ins  pays  d ’Afr ique  de  
l ’Es t )  (MUSABYEMARIYA,  1997) .  La  ven te  des  denrées  non  
a l imenta i res  (cu i r s ,  peaux ,  l a ines ,  ong lons ,  cornes…) génère  des  
revenus  qu i  amél io ren t  l e s  ressources  des  ménages .  
Sur  l e  p lan  na t iona l  au jourd’hu i ,  l e  sec teur  de  l ’é levage  es t  un  
sec teur  qu i  c rée  beaucoup  d’emplo is  su r tou t  in fo rmels  dans  l a  
popula t ion  ru ra le  e t  pé r iu rba ine .  I l  r appor te  éga lement  des  dev i ses  
dans  l e  pays  à  t r avers  l ’ expor ta t ion  des  cu i r s  e t  peaux  sur tou t .  
Dans  l e  monde  pas to ra l ,  l e  bé ta i l  e s t  connu  comme un  pa t r imoine  
co l l ec t i f  e t  ind iv idue l ,  gage  de  sécur i t é  ( JAHNKE e t  HANS,  1992) .  
TOURY (1986)  l e  cons idère  comme un  moyen  p r iv i l ég ié  d ’épargne 
ru ra le ,  d ’assurance  con t re  l e s  r i sques  e t  l e s  a léas  c l imat iques ,  de  
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cap i ta l i sa t ion  e t  de  thésaur i sa t ion .  L’an imal  peu t  ê t re  vendu  ou  
aba t tu  s i  l e  beso in  se  fa i t  sen t i r  e t  con t ra i rement  aux  p rodu i t s  
agr ico les ,  i l  a s sure  un  revenu  régu l ie r  [31] .  Ce t te  fonc t ion  
économique  du  bé ta i l  e s t  devenue  cen t ra le  dans  l a  soc io  économie  
des  sys tèmes  pas to raux  en  par t i cu l i e r  au  Sénéga l .  
 
I I -2 .3 .1 .3 .  L’explo i ta t ion  du  troupeau dans  la  zone  sy lvo-
pas tora le  
 
Le t roupeau  fami l i a l  e s t  un  ensemble  de  moyens  de  p roduc t ion  don t  
d i spose  l e  «  ga l l e  »  pour  sa  su rv ie .  Le  t roupeau  es t  exp lo i t é  à  l a  
fo i s  pour  l e  l a i t  e t  pour  la  v iande.  I l  f au t  no te r  que  l e  l a i t  e s t  un  
é lément  su r  l eque l  se  fonde  en  par t i cu l i e r  l e  pouvoi r  soc io -
économique  de  l a  f emme peu l  [31] .En  généra l ,  l e s  t roupeaux  bov ins  
son t  composés  pour   50  à  55  %  de  reproduc t r ices  [26]  e t  80  % de  
l a  p roduc t ion  de  l a i t  son t  au toconsommées .  Le  res te  es t  vendu  sous  
fo rme  de  l a i t  ca i l l é  ou  de  beur re  fondu  e t  p rocure  un  ce r ta in  revenu  
à  l a  femme.  En  ce  qu i  concerne  l a  v iande ,  SANTOIR (1982)  mont re  
que  l a  consommat ion  de  v iande  dans  l es  ménages  peu l s  es t  r édu i te  
e t  ne  por te  que  su r  1  % des  bov ins .  
Le  t aux  d ’exp lo i ta t ion  pour  l a  ven te  du  bé ta i l  e s t  f a ib le  (Tab leau   
IV) .  Le  ry thme des  ven tes  dépend  de  l a  t a i l l e  du  «  ga l l e  » ,  du  
n iveau  de  l a  p roduc t ion  agr ico le ,  de  l ’ impor tance  de  l a  p roduc t ion  
l a i t i è re  e t  de  l ’ ex i s tence  des  revenus  annexes .  
 
Tab leau   IV  :  Chep te l  e t  t aux  d ’exp lo i t a t ion  
 
 Bovins  Ovins  
Zones  Ef fec t i f s  Taux   Ef fec t i f s  Taux   

Dépar tement  
de  L inguère  

191  070 10 ,8 408720  15

Dépar tement  
de  Kébemer  

3190 15 ,6 163140  24

Dépar tement  
de  Louga  

75  700 3 ,2 226300  2 ,4

Région  de  
Louga  

269960 9 ,8 798160  13 ,4

Tota l  Sénéga l   30  29  960 10 ,2 4  380  800  12 ,7

 Serv ice  rég iona l  de  l ’ é levage  de  Louga  (1994)  
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II -2 .3 .2 .  L’agr icu l ture  
 
La d iminu t ion  de  l a  t a i l l e  des  t roupeaux  consécu t ive  aux  a léas  
c l imat iques  en t ra îne  généra lement  chez  l es  Peu l s  un  rega in  
d ’ in té rê t  pour  l e s  cu l tu res .  Les  Peu ls  de  l a  va l l ée ,  malgré  l a  pe r te  
d ’une  impor tan te  pa r t i e  de  l eur  chep te l ,  ne  se  son t  pas  cependan t  
tous  rep l iés  su r  l ’ agr icu l tu re  qu i  es t  moins  p ra t iquée  qu’au t re fo i s .  
Sécheresse  e t  aménagements  l e s  en  on t  d i s suadés  [37] .  L’agro  
pas to ra l i sme  es t  au jourd’hu i  l e  fa i t  des  fami l l es  qu i  d i sposen t  de  
su f f i samment  de  main  d ’œuvre  pour  se  sc inder  en  deux  un i tés  :  
l ’une  s ’occupan t  p r inc ipa lement  de  l ’é levage ,  l ’ au t re  s ’occupan t  de  
l a  cu l tu re  mais  en  conservan t  néanmoins  un  pe t i t  é l evage .  
 
II -2 .3 .3 .  Le  commerce  
 
Le commerce  es t  une  ac t iv i t é  en  p le in  essor  en  ZSP.  Le  
fonc t ionnement  de  ce  commerce   e s t  ca rac té r i sé  pa r  l e s  «  louma »  
ou  marchés  hebdomada i res .  Les  hab i tan t s  de  l a  zone   p roposen t  
no tamment  des  an imaux  sur  p ieds ,  l e s  p rodu i t s  an imaux  e t  l e s  
p rodu i t s  de  l a  cue i l l e t t e .  Les  p r ix  du  bé ta i l  dépenden t  de  p lus ieurs  
fac teurs  su r tou t  de  l ’é ta t  d ’embonpoin t  du  bé ta i l  vendu ,  du  sexe  e t  
de  l ’ âge  des  an imaux  vendus .  Les  p r ix  des  t aureaux  augmenten t  
régu l iè rement  avec  l ’âge  e t  ceux  des  femel les  adu l tes  évo luen t  peu .  
Les  v ie i l l e s  vaches  son t  vendues  sens ib lement  au  même p r ix  que  
l es  gén i sses  de  3  ans .  
Le déve loppement  du  commerce  es t  fo r tement  l i é  à  l ’accro i ssemen t  
des  véh icu les  de  t r anspor t  en  commun.  Bien  que  pauvre  e t  composé  
essen t ie l l ement  de  p i s tes ,  l e  réseau  rou t ie r  es t  mis  à  p rof i t  pa r  un  
vér i t ab le  sys tème commerc ia l  i t iné ran t  qu i  pe rmet  une  in tense  v ie  
de  re la t ions  e t  d ’échanges  qu i  s t ruc tu ren t  l ’ évo lu t ion  économique  
de  l a  zone  [13] .   
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Pour  que  l es  changements  ou  impac t s  fondamentaux  d ’ordre  
phys ique  ou  économique  a ien t  un  sens ,  i l  f au t  t r adu i re  en  t e rmes  
soc iaux  e t  économiques ,  c ’es t -à -d i re  du  po in t  de  vue  des  e f fe t s  su r  
l e  b ien-ê t re  des  popula t ions .  D’a i l l eurs ,  dans  l es  p rogrammes  de  
déve loppement  ru ra l ,  l a  déc i s ion  du  paysan  d ’y  par t i c ipe r  es t  
cond i t ionnée  par  l e s  in té rê t s  e t  l a  compréhens ion  de  son  impac t  su r  
lu i .  C’es t  d i re  que  l es  p rogrammes  de  déve loppement  ru ra l ,  pour  
rencon t re r  l ’ adhés ion  des  agr icu l t eurs ,  do iven t  o f f r i r  des  bénéf ices  
immédia t s  su r  l e  t e r ra in ,  suscep t ib les  de  se  mul t ip l i e r  r ap idement .  
Ains i  l a  banque  mondia le  u t i l i s e  l e  TRE (Taux  de  Rentab i l i t é  
Economique)  pour   juger  l e s  p ro je t s ,  l e  bénéf ice  rée l  t i r é  pa r  
l ’ agr icu l t eur  es t  un  bon  ind ica teur  du  n iveau  de  réuss i t e  d ’un  p ro je t  
de  déve loppement  agr ico le .  En  e f fe t ,  pour  pouvoi r  dé te rminer  s i  ce  
dern ie r  es t  un  succès  ou  un  échec ,  i l  f au t  savo i r  dans  que l le  mesure  
l ’adopt ion  de  nouve l les  t echnolog ies  se  so lde  par  un  accro i s sement  
c ib lé  de  l a  p roduc t ion  e t  du  revenu  annue l  de  l ’ exp lo i t a t ion  [15] .  
Une  ana lyse  de  l a  demande  de  reproduc t ion ,  complé tée  pa r  l e  
budge t  pa r t i e l  su r  l a  s i tua t ion  économique  des  deux  s t ra tég ies  
d ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e ,  cons t i tue  l a  base  d ’ in format ion  de  ce t t e  
éva lua t ion  t echn ico-économique .  
 
III -1 .  Caractér i sat ion  de  la  demande  de  reproduct ion                  
 
Les  s t ra tég ies  d ’amél io ra t ion  géné t ique ,  p roposées  aux  é leveurs  
on t ,  impl ic i t ement  pos tu lé  une  demande  un i fo rme de  gènes  
amél io ra teurs ,  supposan t  de  ce  fa i t  que  les  bénéf ic ia i res  
accep te ron t  l e s  géno types  ou  phénotypes  o f fe r t s .  Le  même cons ta t  
peu t  ê t re  fa i t  en  ce  qu i  concerne  l a  spécu la t ion  :  l a i t  ou  v iande  ou  
l es  deux  à  fo i s .  A  l ’opposé  de  ce t t e  démarche ,  i l  appara î t  log ique  
de  se  demander  que l le  es t  l a  pos i t ion  des  é leveurs  face  à  ce t t e  o f f re  
de  t echnolog ie ,  du  s imple  fa i t  que ,  pa rce  non  ce rnées  à  t emps ,  des  
con t ra in tes  à  l ’ adopt ion  peuven t  décou le r  de  ce  p résupposé .  En  
ou t re  l a  loca l i sa t ion  géograph ique  des  exp lo i t a t ions ,  l e s  modes  
d ’é levage  ( t ranshumants  / séden ta i res ) ,  l ’ env i ronnement  g loba l  de  
l ’é leveur  peuven t  in f luencer  ses  ch o ix  génét iques .  D’où  l e  souc i  de  
ca rac té r i se r  l a  demande  d’amél io ra t ion  géné t ique  du  cô té  des  
é leveurs ,  de  su rvo le r  l e s  con t ra in tes ,  l e s  p ré fé rences  e t  l e s  log iques  
l e s  gu idan t  à  ce  n iveau-c lé  de  l ’ amél io ra t ion  géné t ique .  
B ien  que  l ’ob je t  so i t  avan t  tou t  l a  compara i son  de  deux  op t ions  
d ’amél io ra t ion  géné t iques  su r  l e  p lan  t echn ico-économique ,  i l  ne  
semble  pas  super f lu  d ’adopte r  une  a t t i tude  p rospec t ive  v i s  à  v i s  des  
t echnolog ies  p roposées .  Car  l ’ an t i c ipa t ion ,  su r  l e s  con t ra in tes  à  

Chapitre III :                   Cadres conceptuels de l’étude 
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l ’adopt ion  s i tuées  en  amont  e t  en  ava l  de  l a  demande  des  
p roduc teurs  e t  su r  d ’éven tue l l es  cons idéra t ions  impor tan tes  non  
pr i ses  en  compte ,  se  jus t i f i e  du  fa i t  qu’e l l e  va  au  de là  du  champ 
d’ inves t iga t ion  a f in  d ’op t imise r  l e s  chances  d ’adop t ion .  Pa r  
conséquen t  i c i  se ron t  ques t ionnés  l a  spéc i f i ca t ion  de  l a  demande  e t  
l e  cadre  o rgan i sa t ionne l  suscep t ib le  d ’assure r  l ’ adop t ion  e t  l a  
durab i l i t é  de  l a  s t ra tég ie  p récon isée  en  réponse  aux  t aux  de  réuss i t e  
fa ib les .  
 
III -2 .  Le  budget  part ie l   
I I I -2 .1 .  Déf in i t ion    
  
Cet te  ana lyse  permet  de  vo i r  s i  l ’ acc ro i ssement  ne t  de  l a  
p roduc t ion  ou  du  revenu  de  l ’ exp lo i t a t ion  pa r  l ’usage  d ’une  
t echno log ie  donnée ,  cons t i tue  une  rémunéra t ion  adéqua te  ou  du  
moins  sa t i s fa i san te  des  e f fo r t s  dép loyés  pa r  l ’ exp lo i t an t .   
 
I I I -2 .2 .  Object i f  
 
Le budge t  pa r t i e l  cons i s tan t  à  compare r  deux  s i tua t ions  d i f fé ren tes ,  
i l  e s t  nécessa i re  pour  que  l a  compara i son  a i t  un  sens ,  que  ces  deux  
s i tua t ions  so ien t  s t ab les  [35] .  L’ana lyse  du  budge t  pa r t i e l  pe rmet  
donc  d ’appréc ie r  l a  ren tab i l i t é  de  l a  nouve l le  t echnolog ie  adop tée .  
 
I I I -2 .3 .  Construct ion   
 
Les  bénéf ices  addi t ionne ls  se  t r adu i sen t  pa r  une  augmenta t ion  de  
l a  p roduc t ion  ou  du  revenu  e t  une  d iminu t ion  des  coû t s .  Les  au t res  
avan tages  occas ionnés  pa r  l ’ adop t ion  de  l a  nouve l le  t echno log ie  
son t  auss i  cons idé rés  comme bénéf ices  add i t ionne l s .  Pour  mieux  
appréc ie r  l e s  bénéf ices  add i t ionne l s ,  une  compara i son  des  deux  
s i tua t ions  avec  e t  sans  l a  t echnolog ie  es t  nécessa i re  [1 ] .   
Les  coûts  addi t ionne ls  cor responden t  à  une  augmenta t ion  des  
dépenses  ou  une  d iminu t ion  de  l a  p roduc t ion  ou  des  revenus .  Les  
e f fo r t s  supp lémenta i res  dép loyés ,  de  même que  l es  pe r tes  de  
p roduc t ions  son t  cons idérés  comme des  coû t s  add i t ionne l s .  
Les  bénéf ices  nets  ou  ga ins  nets  ne  son t  r i en  d ’au t res  que  l a  
d i f fé rence  en t re  l e s  bénéf ices  add i t ionne l s  e t  l e s  coû t s  
add i t ionne l s .  
Gain  net= bénéf ices  add i t ionne l s  -  Coûts  add i t ionne l s  
 
Ce  budge t  pa r t i e l  cons t i tue ra   l ’ou t i l  de  t r ava i l  pour  l ’ ana lyse  
f inanc iè re  à  l a  pa r t i e  expér imenta le .  
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I -1 .Local i sa t ion  e t  s i tuat ion  adminis trat ive  
 
Si tuée  en t re  l e s  l a t i tudes  14°70  e t  16°10  Nord  e t  l e s  long i tudes  
14°27  e t  16°50  Oues t ,  l a  r ég ion  de  Louga  couvre  une  super f ic ie  de  
24 .847  km2.  E l le  occupe  en  t e rme  de  super f ic ie  l a  t ro i s ième  p lace  
au  p lan  na t iona l  après  l e s  rég ions  de  Tambacounda  (59 .602  km2)  e t  
Matam (29 .424  km2) .  E l le  es t  l imi tée  au  Nord  par  l a  rég ion  de  
Sa in t -Louis ,  au  Sud  par  ce l l es  de  Kaolack  e t  Diourbe l ,  à  l ’Es t  pa r  
l a  r ég ion  de  Matam,  à  l ’Oues t  pa r  l a  rég ion  de  Thiés  e t  l ’océan  
At lan t ique .  
La  rég ion  es t  subd iv i sée  en  3  dépar tements ,  4  communes ,  11  
a r rond issements ,  46  communautés  ru ra les  e t  2598  é tab l i s sements  
humains  env i ron .  
F igure  3  :  Loca l i sa t ion  e t  s i tua t ion  admin is t ra t ive  de  l a  rég ion  de  
Louga  :  

 

 

MEF ,2005  
Les  dépar tements  de  Louga ,  Kébemer  e t  l ’ a r rond issement  de  
Ndande  on t  é té  re tenus  dans  l e  cadre  de  no t re  é tude  expér imenta le .  
 
I -2 .Ressources  nature l les  
La rég ion  p résen te  un  re l i e f  p la t  avec  que lques  fo rmat ions  duna i res  
su r tou t  à  l ’Es t .  E l l e  se  ca rac té r i se  pa r  ses  voca t ions  agr ico le  e t  
pas to ra le  mais  auss i  pa r  l a  dégradat ion  de  son  env i ronnement .  

CHAPITRE I : CADRE D’ETUDE  



 35

Par  su i t e  d ’une  combina i son  du  phénomène  na tu re l  e t  des  
in te rven t ions  répé tées  de  l ’homme sur  l e  mi l i eu ,  l ’ espace  conna î t  
un  appauvr i s sement  sans  cesse  c ro i s san t .  
En  e f fe t ,  depu i s  p lus  de  deux  décenn ies ,  l a  r ég ion  de  Louga  reço i t  
de  fa ib les  p réc ip i t a t ions  va r ian t  en t re  200  e t  500  mm e t  don t  l a  
r épar t i t ion  dans  l e  t emps  e t  à  t ravers  l e  t e r r i to i re  es t  r a rement  
un i fo rme .  Ce la  a  con t r ibué  à  l ’ appar i t ion  de  zones  éco log iquement  
homogènes .  
Dans  l e  v ieux  bass in  a rach id ie r ,  fon t  p lace  des  so l s  fe r rug ineux  
t rop icaux  peu  l ess ivés  e t  dégradés  en  su r face  à  cause  des  cu l tu res  
sous  p lu ies  in tenses  e t  sans  j achère .  La  couver tu re  végé ta le  es t  
devenue  un  é lément  t r ès  ra re  e t  l e s  amas  de  sab les  se  recons t i tuen t  
au  g ré  des  ven t s  assez  fo r t s  pendan t  une  bonne  pér iode  de  l ’ année .  
Au  n iveau  des  Niayes ,  no tamment  à  l ’Oues t  des  a r rond issements  de  
Ndande  e t  Saka l  e t  dans  l e s  t e r ro i r s  semi -a r ides  de  Keur  Momar  
Sar r ,  l a  s i tua t ion  para î t  moins  désas t reuse .  Au  n iveau  des  Niayes ,  
l a  p rox imi té  de  l a  nappe  phréa t ique  e t  l ’ in f luence  cons tan te  des  
a l i zés  mar i t imes  généra lement  humides  adouci s sen t  l e  mi l i eu .  
Tou te fo is ,  l ’ enseve l i s sement  des  cuve t tes  à  voca t ion  mara îchère  
par  des  dunes  de  sab le  e t  l e  renforcement  du  peup lement  humain  au  
dé t r iment  des  zones  a r ides  pour ra ien t  cons t i tue r  une  menace  
sé r ieuse  à  l ’ équ i l ib re  de  ce r ta ins  sous-espaces  p résen tan t  un  
microc l imat  pa r t i cu l i e r .  
La  zone  sy lvo-pas to ra le ,  mieux  a r rosée  que  l es  pa r t i e s  Oues t  e t  
Nord  de  l a  r ég ion ,  r es te  remarquab lement  a r ide  en  ra i son  de  
l ’ in f luence  quas i -pe rmanente  de  l ’ha rmat tan .  L’é levage  y  appara î t  
comme é tan t  l ’ ac t iv i t é  p r inc ipa le  
 
I -2 .1 .  Les  so l s  
 
Les  types  de  so l  qu i  pa r tagen t  l e  t e r r i to i re  son t  t r ès  peu  var iés  :  

-  l e s  so l s  f e r rug ineux  t rop icaux  peu  l ess ivés  appe lés  
couramment  «  so ls  d io r  »  

-  l e s  so l s  b runs  e t  b runs  rouges  renfe rment  des  o rgan i smes  e t  de  
l a  mat iè re  a rg i l euse  ap te  à  l a  cu l tu re  i r r iguée .  

-  Les  a f f l eurements  l a té r i t iques  
Ces  types  de  so ls  p résen ten t  une  t rès  fa ib le  va leur  agronome e t  
demeuren t  inap tes  à  l a  cu l tu re .  Ce  son t  des  so l s  de  pâ tu rage .  
 
I -2 .2 .  Les  eaux  
 
On d i s t ingue  dans  l a  rég ion  des  eaux  de  sur face  e t  des  eaux  
sou te r ra ines .  
Les  eaux  de  sur faces ,  i s sues  de  l a  cour te  durée  de  l a  sa i son  des  
p lu ies  e t  du  fa i t  de  l a  f luc tua t ion  des  chu tes  d ’eaux  ne  favor i sen t  
pas  l ’ ex i s tence  d ’un  réseau  hydrograph ique  permanen t .  
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Par  rappor t  aux  eaux  sou te r ra ines ,  p lus ieurs  nappes  son t  cap tées  
dans  l a  r ég ion  mais  l e  Cont inen ta l  t e rmina l  e s t  l ’ aqu i fè re  l e  p lus  
exp lo i t é .  Ce t te  nappe  cap tée  su r tou t  pa r  l e s  pu i t s  a  t endance  à  
ba i s se r  avec  l es  cyc les  de  sécheresse .  Sa  recharge  es t  fonc t ion  de  
l a  p luv iomét r ie .  Sa  p rofondeur  va r ie  de  20  à  50  m à  l ’Oues t  e t  80  à  
113  m à  l ’Es t .  
L’a l imenta t ion  en  eau  des  popula t ions  ru ra les  e t  des  an imaux  es t  
a ssurée  par  l e s  fo rages  e t  l e s  pu i t s .  La  rég ion  es t  do tée  de  152  
fo rages  (2004)  don t  47  fo rages  à  Kébemer  e t  40  à  Louga .  
 
I -2 .3 .  La  végétat ion  
 
La végé ta t ion  na tu re l l e  e s t  une  savane  a rborée  où  p rédominen t  l e s  
Acac ias  e t  l e s  Combré tacées .  
Le  domaine  c lassé  de  l a  r ég ion  de  Louga  s ’é tend  sur  une  super f i c ie  
de  1025225  ha .  I l  compte  16  mass i f s .  
 
Tab leau  V  :  Super f i c ie  des  mass i f s  c lassés  des  zones  d ’é tudes .  
 
Dépar tements  Nombre  de  

mass i f s  c lassés  
Super f ic ie  
(ha )  

Taux  de  
c lassement  

Louga  03 138600 24 ,5  %
Kébemer  01 25000 6 ,7  %
Tota l  04 163600 31 ,2  %
Source  :  PRDI  de  Louga  (2004)  
Les  fac teurs  de  dégrada t ions  du  couver t  végé ta l   son t  :  

-  l e s  f eux  de  b rousse  
-  l a  p ress ion  su r  l e s  ressources  végé ta les  e t  l a  f aune  
-  l e s  mauva ises  p ra t iques  cu l tu ra les  
-  l e s  p rob lèmes  éco log iques  
-   

Tab leau  VI :  S i tua t ion  des  feux  de  b rousse  
 
Campagne  

de  lu t t e  Super f ic ies  b rû lées  pa r  dépar tement  (ha )  To ta l  
 Louga  Kébemer   

1998/1999  - -  -
1999/2000  - -  -
2000 /2001  57 ,853 33  90 ,853
2001/2002  600 -  600
2002/2003  - -  -

Source  :  PRDI  de  Louga  (2004)  
 
Face  à  ces  con t ra in tes ,des  ac t ions  on t  é té  en t repr i ses  pour  l a  
p rése rva t ion  des  ressources  na tu re l l es  à  savo i r  l e  rebo isement , l a  
f ixa t ion  des  dunes , l a  lu t t e  con t re  l e  f eux  de  b rousse ,a ins i  que  l a  
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res taura t ion  e t  la  ges t ion  des  ressources  na tu re l l es .  Parmi  l es  
pa r tena i res  qu i  y  in te rv iennen t  dans  ce  domaine ,  on  no te  l e  Pro je t  
Zone  Sud  ;  l a  SODESP ;  l e  PAPEL ;  l e  P ro je t  B iod ivers i t é  
Sénéga l /Maur i t an ie  ;  l e  PADV.  
Les  e f fe t s  de  l a  sécheresse ,  l ’ ac t ion  des  feux  de  b rousse ,  l a  fo r t e  
p ress ion  du  chep te l  su r  l e s  pâ tu rages  a ins i  que  l es  coupes  abus ives  
su r  l a  végé ta t ion  l igneuse ,  cons t i tuen t  au tan t  de  fac teurs  de  
dégrada t ion  de  l ’ env i ronnement .  Le  déf ic i t  four rager  souven t  
cons ta té  combiné  à  l ’ insuf f i sance  e t  à  l a  vé tus té  des  équ ipements  
hydrau l iques ,  au  t a r i s sement  p récoce  des  mares ,  condamnent  l e s  
é leveurs  à  des  dép lacements  pe rpé tue l s  à  l a  recherche  de  l ’eau  e t  
de  va ines  pâ tu res .  Ce t te  fo rme  d’exp lo i t a t ion  des  pâ tu rages  es t  p lus  
pe r tu rbée  pa r  l a  p rogress ion  du  f ron t  agr ico le  à  l a  recherche  de  
nouve l les  t e r res  p lus  fe r t i l e s  au  Sud .  
 
I -3 .Caractér i s t iques  économiques  
 
Le  déve loppement  économique  e t  soc ia l  de  l a  rég ion  repose  
essen t ie l l ement  su r  l a  p ra t ique  d ’ac t iv i t é s  agropas to ra les  qu i  son t  
l e s  p lus  impor tan tes  du  sec teur  p r imai re .  
Malgré  l a  dégrada t ion  cons tan te  de  l ’env i ronnement ,  l e s  ac t iv i t és  
agro-pas to ra les  dé te rminen t  l a  v ie  économique  des  popula t ions .  
En  e f fe t ,  p lus  de  80% de  la  popu la t ion  rég ionale  v iven t  d i rec tement  
de  l ’ agr icu l tu re  e t  de  l ’ é levage .   
.  
I -3 .1 .Agr icu l ture  
 
La super f ic ie  cu l t ivée  en  2003  cor responda i t  à  298000  ha  don t  
124 .401  ha  à  Kébemer ,  90 .966  ha  à  Louga .  
La récen te  l ibé ra l i sa t ion  du  sec teur  agr ico le ,  l e  désengagement  de  
l ’E ta t  v i s -à -v i s  de  p lus ieurs  ac t iv i t és  de  sou t ien  aux  p roduc teurs ,  
commencen t  à  engendre r  des  changements  de  compor tement  dans  la  
maniè re  e t  l e  ry thme de  p roduc t ion  e t  de  consommat ion  des  
popula t ions .  
L’agr icu l tu re  de  l a  rég ion  es t  dominée  par  l e s  cu l tu res  sous  p lu ie  
(mi l / so rgho  ;  n iébé)  u t i l i san t  peu  d ’ in t ran t s .  Toute fo i s ,  l e s  cu l tu res  
i r r iguées ,  g randes  consommat r ices  d ’ in t ran t s  p rennen t  de  p lus  en  
p lus  de  l ’essor .  Globa lement ,  l e  sous -sec teur  se  ca rac té r i se  pa r  sa  
fa ib le  pe r fo rmance  économique ,  c ’es t -à -d i re  sa  fa ib le  capac i té  à  
acc ro î t re  l e s  revenus  des  p roduc teurs .  
Les  ca rac té r i s t iques  pédoc l imat iques  l imi ten t  cons idérab lement  l e s  
poss ib i l i t é s  dans  l e s  cond i t ions  ac tue l l es  d ’exp lo i t a t ion  en  cu l tu res  
p luv ia les .  Mais  seu le  l a  réduc t ion  des  incer t i tudes  par  l a  maî t r i se  
de  l ’eau  e t  l a  fe r t i l i sa t ion  permet t ra  l a  p ra t ique  d ’une  agr icu l tu re  
pe r fo rmante .  
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Cependan t ,  l a  régress ion  de  l a  qua l i t é  des  so l s ,  l ’ insuf f i sance  du  
maté r ie l  agr ico le  e t  l e s  a léas  c l imat iques  in f luen t  beaucoup   l e s  
rendements  d ’a rach ide  qu i  son t  de  489  kg /ha  à  Kébemer  ;  e t  50  
kg /ha  à  Louga .  
En  p lus  de  ces  cu l tu res  p luv ia les  don t  l ’ aven i r  e s t  ince r ta in ,  l e  
mara îchage  t end  à  se  déve lopper  au  n iveau  des  cuvet tes  des  Niayes ,  
l e s  t e r ro i r s  de  Keur  Momar  Sar r .  
 
I -3 .2 .Elevage  
 
L’é levage  cons t i tue  l ’une   des  ac t iv i t és  maî t resses  de  l a  rég ion  en  
ra i son  de  l ’ appar tenance  d ’une  g rande  par t i e  de  son  t e r r i to i re  
(65%)  à  l a  zone  sy lvo-pas to ra le .  I l  fo rme  avec  l ’agr icu l tu re  l e s  
deux  pr inc ipa les  ac t iv i t és  qu i  occupen t  p lus  de  80  % de  l a  
popu la t ion .  L’é levage  généra lement  p ra t iqué  es t  de  type  ex tens i f  e t  
t r anshumant  avec  l ’u t i l i sa t ion  des  parcours  na tu re l s  e t  des  fo rages  
pas to raux .  Grâce  à  l ’ impor tance  des  zones  de  pâ tu rage  (21  000  Km 
2) ,  à  l ’ expér ience  long temps  acqu ise  pa r  l e s  é leveurs  e t  l a  p résence  
d ’un  p ro je t  t e l  que  l e  PAPEL,  l a  rég ion  de  Louga  cons t i tue  
vé r i t ab lement  une  zone  d ’é levage  [45] .  
L’é levage  s ’é tend  sur  l a  2 /3  de  l a  super f i c ie  de  l a  rég ion .  Du  po in t  
de  vue  du  chep te l ,  l a  r ég ion  de  Louga  dé t i en t  l e  qua t r i ème  rang  
après  Tambacounda ,  Kolda  e t  Sa in t -Louis .  
 
Tab leau  VII  :  Répar t i t ion  des  e f fec t i f s  e s t imés  du  chep te l  pa r  
espèce  e t  pa r  dépar tement  en  2004  (nombre  de  t ê tes )  
 

D é p a r t e m e n t s  B o v i n s  O v i n s  C a p r i n s P o r c i n s E q u i n s A s i n s  C a m é l i n s  
V o l a i l l e  
f a m i l i a l e

L o u g a  1 2 8 2 6 8  1 9 5 5 2 2  1 7 0 8 1 1 5 0 3 4 7 5 2 6 9 6 1  2 4 0 7  7 2 1 9 5 6
K é b e m e r  5 0 3 6 6  3 0 4 7 6 9  2 7 5 4 3 3 0 1 7 8 7 3 2 2 4 2  3 2  5 8 9 2 8 1
L i n g u è r e  2 0 0 3 0 2  3 9 7 5 3 7  3 5 2 3 8 7 0 9 0 9 2 1 3 7 8 1  0  5 4 0 8 3 0
S o u s  T o t a l  3 7 8 9 3 6  8 9 7 8 2 8  7 9 8 6 3 1 5 0 6 1 7 1 7 2 2 9 8 4  2 4 3 9  1 8 5 2 0 6 6

S o u r c e  [ 3 2 ]  
 
I -3 .2 .1 .Santé  an imale  
 
Sur  l e  p lan  san i t a i re ,  l e  botu l i sme  cons t i tue  l a  p r inc ipa le  
pa tho log ie  bov ine .  
 
I -3 .2 .2 .Product ion  de  la i t  
 
Le  po ten t ie l  l a i t i e r  du  chep te l  r ég iona l  ( l a i t  de  vache)  peu t  ê t re  
es t imé  à  5350000  l i t r es  de  l a i t  par  an .  Ce t te  p roduc t ion  l a i t i è re  
t r ibu ta i re  des  ressources  four ragères  sub i t  r égu l iè rement  des  
var ia t ions  cons idérab les  d ’une  année  à  l ’au t re  e t  d ’une  sa i son  à  
l ’ au t re .  L’ in tens i f i ca t ion  de  l a  p roduc t ion  l a i t i è re  do i t  passe r  
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nécessa i rement  pa r  l a  subs t i tu t ion  du  mode  d ’é levage  ex tens i f  t e l  
qu’ i l  e s t  p ra t iqué  au jourd’hu i  à  un  mode  d’é levage  semi  séden ta r i sé  
ou  séden ta r i sé  tou t  cour t .  Aujourd’hu i ,  des  p réa lab les  impor tan t s  
son t  réa l i sés  ou  en  t ra in  d ’ê t re  réa l i sés  pa r  des  opéra teurs  
économiques  ou  par  l ’E ta t  [45] .  
L’é levage  es t  conf ron té  à  un  ce r ta in  nombre  de  con t ra in tes   don t  
l e s  p lus  impor tan tes  son t  :  
-   l a  dégrada t ion  des  ressources  four ragères  due  aux  feux  de  
b rousse ,  au  surpâ tu rage ,  à  l a  sécheresse  
-   l ’ insuf f i sance  des  po in t s  d ’eaux  permanents  e t  access ib les  en  
tou tes  sa i sons  
-   l ’ insuf f i sance  des  pa rcours  su r tou t  dans  l es  zones  a rach id ie res  
débo isées  
-  l e  f a ib le  appu i  / conse i l  appor té  au  sous  sec teur  en  ra i son  de  l a  
fa ib lesse  des  ressources  humaines  d i spon ib les .  
Le  commerce  e t  d ’au t res  ac t iv i t é s  économiques  conna issen t  un  
essor  ce r ta in .  
Le  suppor t  p r inc ipa l  de  ce t t e  v ie  économique  demeure  l e  r é seau  
rou t ie r  long  de  1587 ,7  Km dont  37  % de  Km b i tumés  e t  ca rac té r i sé  
pa r  une  g rande  d i s symét r ie  en t re  l ’Es t  e t  l ’Oues t  de  l a  rég ion .  
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II -1 .  Approche  re tenue  
 
L’out i l  économique  re tenu  pour  l ’ ana lyse  de  l ’e f f i c ience  des  deux  
s t ra tég ies  d ’ insémina t ions  es t  l e  budge t  pa r t i e l .  I l  pe rmet  
d ’appréc ie r  l a  ren tab i l i t é  de  l a  nouve l le  t echnolog ie  qu i  es t  
l ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e  su r  cha leurs  na tu re l l es .  
                     
II -2 .  Organisat ion  de  l ’é tude   
 
L’é tude  s ’es t  dé rou lée  concomi tamment  avec  l es  opéra t ions  
d ’ insémina t ions  a r t i f i c ie l l e s  c ’es t -à -d i re  de  l a  sens ib i l i sa t ion ,  l a  
sé lec t ion  des  é leveurs  e t  des  an imaux  (zébu  Gobra )  jusqu’au  
d iagnos t i c  de  ges ta t ion  par  fou i l l e  t r ans - rec ta le .  E l le  s ’es t  opérée  
en  qua t re  phases  :  

-  une  p remière  phase  d ’é labora t ion  des  ques t ionna i res  su i t e  à  l a  
consu l t a t ion  du  cah ie r  de  charge  du  p ro je t  e t  des  recherches  
b ib l iograph iques  

-  une  deux ième phase  de  p ré  enquê te  qu i  a  cons i s té  à  t e s te r  l e s  
ques t ionna i res  auprès  des  c ib les  d ’enquê te  

-  une  t ro i s ième phase  consacrée  aux  enquê tes  de  t e r ra in ,  de  
su iv i  de  l a  campagne  e t  de  co l l ec te  de  données  

-  une  qua t r i ème  phase  consacrée  à  l ’ana lyse  des  données  e t  l eur  
exp lo i t a t ion  [47] .  

 
•  Le travai l  de  terra in  

Le t rava i l  de  t e r ra in  s ’es t  r éa l i sé  dans  l a  rég ion  de  Louga  
no tamment  dans  l e  dépar tement  de  Louga ,  de  Kébemer  e t  
l ’ a r rond issement  de  Ndande  (dépar tement  de  Kébemer) .  Les  ou t i l s  
de  t r ava i l  sous  fo rme  de  ques t ionna i res  e t  de  f i ches  on t  se rv i  à  des  
en t re t i ens  ind iv idue l s  e t  à  l a  co l l ec te  de  données  au  n iveau  des  
é leveurs  locaux ,  des  insémina teurs  e t  Inspec teurs  Rég ionaux  des  
Serv ices  Vé té r ina i res  de  Louga  ( IRSV) .  
  

•  au n iveau  des  é leveurs  locaux  
Dans  chaque  s i t e ,  tous  l e s  é leveurs  pa r tena i res  dans  l es  ac t iv i t és  de  
recherche  on t  é té  soumis  à  un  ques t ionna i re  qu i  a  pour  ob je t  de  
fa i re  une  éva lua t ion  qua l i t a t ive  de  l a  demande  d ’amél io ra t ion  
géné t ique .  Un  groupe  d ’é leveurs  non  bénéf ic ia i res  dans  chaque  s i t e  
a  é té  auss i  in te r rogé  a f in  de  cor r ige r  l e  b ia i s  r e la t ionne l  qu i  
ca rac té r i se  l e  cho ix  de  mêmes  par tena i res .  Le  cho ix  e t  l a  
r épar t i t ion  des  é leveurs  on t  é té  fa i t  à  nombre  éga l .  
Les  enquê tes  réa l i sées  on t  concerné  36  é leveurs  dans  l e  
dépar tement  de  Louga ,  18  dans  l e  dépar tement  de  Kébemer  e t  14  
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dans  l ’ a r rond issement  de  Ndande  so i t  un  to ta l  de  68  é leveurs  
enquê tés .  
L’accen t  a  é té  mis  su r  l e  beso in  d ’amél io ra t ion  géné t ique  t e l  que  
ressen t i  pa r  l e s  é leveurs ,  l e s  con t ra in tes  endogènes  e t  exogènes ,  l e s  
a l t e rna t ives  à  l a  s t ra tég ie  o f f i c ie l l e   p r iv i l ég ian t  l ’ insémina t ion  
a r t i f i c ie l l e .  (Annexe  1 )  

 
•  Au niveau  des  inséminateurs  

Les  enquê tes  réa l i sées  on t  concerné  l es  deux  insémina teurs ;   Les  
in format ions  co l lec tées  por ten t  su r  l ’ ensemble  des  coû ts  indu i t s  pa r  
l e s  deux  s t ra tég ies  d ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e .  

 
 Frais  de  transports  

Le t ranspor t  e s t  un  vo le t  t r è s  impor tan t  qu i  in te rv ien t  à  tou tes  l e s  
phases  de  l ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e .  La  loca t ion  du  véh icu le  dans  
l a  rég ion  de  Louga  var ie  de  12000  à  15000  FCFA so i t  une  moyenne  
de  13500  FCFA pour  l a  journée .  Le  coû t  du  t ranspor t   a  é t é  ob tenu  
en  fonc t ion  du  nombre  de  dép lacements  e f fec tués  e t  du  nombre  de  
vaches  à  inséminer .  Dans  l e  cas  de  l ’ insémina t ion  sur  cha leurs  
na tu re l l es ,  l ’hypo thèse  re tenue  es t  un  dép lacement  pour  deux  
vaches  inséminées  (Annexes  2  e t  3 ) .   
 

 Frais  de  communicat ions  
La communica t ion  es t  éga lement  un  vo le t  impor tan t  dans  l e  
d i spos i t i f  d ’une  campagne  d’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e  ;  no tamment  
pour  l ’ insémina t ion  su r  cha leurs  na tu re l l es  où  l ’é leveur  e t  
l ’ insémina teur  do iven t  ê t re  en  écou te  pour  que  l ’ insémina t ion  
pu i sse  se  réa l i se r  au  bon  moment .  Dans  l e s  c r i t è res  de  sé lec t ion  des  
é leveurs ,  i l  a  é té  même  ment ionné  l ’ob l iga t ion  pour  l ’é leveur  
d ’avo i r  un  t é léphone  por tab le  ou  à  dé fau t  d ’ê t re  d ’accès  fac i l e .  
Le  cho ix  méthodolog ique  a  cons i s té  à  fa i re  une  moyenne  des  appe ls  
e f fec tués  pa r  phase  pour  l e s  cha leurs  indu i tes  e t  pa r  é leveur  pour  
l e s  cha leurs  na tu re l l es .  La  fo rmule  pour  dé te rminer  l e  coû t  de  l a  
communica t ion  es t  une  un i té  à  100  FCFA.  
 

 Autres  fra i s  
Les  au t res  f ra i s  indu i t s  pa r  l ’ insémina t ion  à  savo i r  consommables ,  
semences ,  p res ta t ions  de  se rv ices ,…ont  é té  co l l ec tés  à  pa r t i r  des  
p r ix  du  PAPEL e t  du  cab ine t  AFRIVET (Annexes  2  e t  3 ) .  

  
•  Les  produi t s  

Après  avo i r  f a i t  l e  tour  des  coû t s  va r iab les  des  op t ions  
d ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e ,  i l  conv ien t  de  s ’a t t e le r  à  iden t i f i e r  e t  à  
éva luer  l e s  bénéf ices  qu’e l l es  p rocuren t .  Le  p r inc ipa l  p rodu i t  
immédia t  e s t  ob tenu  à  l a  pa r tu r i t ion  ;  i l  e s t  so i t  de  sexe  mâle ,  so i t  
f emel le .  Le  l a i t  é t an t  un  ob jec t i f  a t t e in t  à  long  t e rme  fourn i  
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un iquement  pa r  les  f emel les .  Ce  qu i  amène  à  se  poser  l a  ques t ion  
su ivan te  :  l e s  p rodu i t s  de  sexe  femel le  ayan t  l a  même v igueur  que  
ceux  de  sexe  mâle  son t - i l s  cô tés  de  l a  même va leur .  Un  marché  
imputan t  une  va leur  ob jec t ive  à  ces  p rodu i t s  n ’ex i s tan t  pas ,  nous  
avons  donc  é tab l i  des  gu ides  d ’en t re t i ens  a f in  d ’éva luer  l e s  p r ix  
des  mét i s  veau  e t  vê le  à  âge  type  (3  mois  ;  6  mois ) .Du  fa i t  de  
l ’ inex i s tence  d ’un  marché  o f f i c ie l  de  mét i s  dans  l a  r ég ion  de  
Louga ,  nous  avons  p lu tô t  ob tenu  l es  p r ix  des  p rodu i t s  auprès  des  
é leveurs  de  l a  rég ion  de  Fa t i ck  e t  Kao lack  où  l a  p ra t ique  de  
l ’ insémina t ion  es t  p lus  anc ienne  qu ’à  Louga .  Les  p r ix  re tenus  son t  
ceux  des  p rodu i t s  mâle  e t  f emel le  à  6  mois  d ’âge .  (Annexe  4 )  
Ces  p r ix  comparés  aux  races  loca les  son t  ne t t ement  p lus  é levés .  .  
(Annexe  5 )  

 
II -3 .Explo i ta t ion  des  données  
 
Les  données  co l lec tées  on t  fa i t  l ’ob je t  d ’une  sa i s i e  su r  Exce l .  Les  
ana lyses  on t  por té  su r  des  s t a t i s t iques  desc r ip t ives   pour  l a  
ca rac té r i sa t ion  de  l a  demande :  f réquences ,  moyennes ,  pourcen tage  
a ins i  que  des  t r a i t ements  g raph iques .  L’ana lyse  de  l a  ren tab i l i t é  
des  deux  s t ra tég ies  a  é té  fa i t e  su ivan t  l a  méthode  coû t -  bénéf ice  du  
budge t  pa r t i e l .  

 
I I -4 .Limites  de  l ’ é tude  
 
L’approche  méthodolog ique  adop tée  au  cours  de  l ’é tude  n ’a  por té  
que  sur  un  pe t i t  nombre  d ’é leveurs .  En  p lus ,  du  fa i t  du  fac teur  
t emps ,  l a  p résen te  é tude  s ’es t  l imi tée  au  d iagnos t i c  de  ges ta t ion  en  
cons idéran t  que  l e  p rodu i t  i s su  de  l ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e  se ra  
v iab le .  Ains i ,  des  dou tes  res ten t  à  sou lever  quan t  au  sex- ra t io  des  
p rodui t s .  Un  marché  o f f i c ie l  de  mét i s  é tan t  inex i s tan t  à  Louga ,  l e s  
p r ix  des  p rodu i t s  ob tenus  re f l è ten t  moins  l es  réa l i t é s  de  l a  zone  
d ’é tude .  Toute fo i s ,  ce t t e  é tude  n ’es t  qu’une  ébauche ,  e t  i l  se ra i t  
souha i tab le  que  d ’au t res  inves t iga t ions  so ien t  menées  a f in  
d ’ in tégre r  l e s  fac teurs  exc lus  p résen tement .  
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III -1 .  Résul tats  de  caractér i sat ion  de  la  demande  de  
reproduct ion  
Chaque  s i t e ,  se lon  sa  spéc i f i c i t é  géograph ique ,  sa  do ta t ion  en  
ressources  e t  son  sys tème  d’é levage ,  peu t  déve lopper  une  demande  
de  reproduc t ion  p ropre  qu’ i l  e s t  bon  de  ce rner  a f in  d ’op t imise r  l e s  
chances  d ’adopt ions .  

 Les  données  réco l tées  concernan t  l e s  s t ra tég ies  de  
reproduct ions ,  l e s  t echno log ies  p réfé rées  e t  l e s  ra i sons  des  
p ré fé rences   des  é leveurs  on t  pe rmis  d ’ob ten i r  l e s  résu l ta t s  
su ivan t s  :  

 
Tab leau  VII I  :  Résu l ta t s  de  l a  ca rac té r i sa t ion  de  l a  demande de  
reproduct ion  à  Louga  (1 )  
 

  
Louga  

(%)  
Kébemer  

(%)  
Ndande

(%)  

 
amél io ra t ion  de  l a  
r ace    42  55

St ra tég ie  de  
reproduct ion  p roduc t iv i t é  53 25  28

 Modern isa t ion 47 33  17
 La i t 7 42  33

Buts  v i sés  Viande 0 8  6
 Mix te 93 50  61
 IA 20 10   
 Gén i t eur 80 75   

Technolog ie  
p ré fé rée  Cha leur  na tu re l l e  15  11

 Embryo- t rans fe r t    11
 Sans  p ré fé rence    78
 La i t 7 33  67

Spécu la t ion  
p ré fé rée  Viande 0 8  33

 Ind i f fé ren t 93 59   
 IA  marche 19 15   

Ra i sons  du  cho ix  
de  l a  t echno log ie  IA/ la i t 25 20  10

 Géni teur  p lus  sû r 50 65  80
  Sans  cho ix 6   10
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 Cas  de  Louga  
L’ impor tance  d ’une  s t ra tég ie  de  reproduc t ion  es t  dé te rminée  par  l e  
beso in  d ’amél io re r  l a  p roduc t iv i té  du  bé ta i l  (53%)  su iv ie  de  l a  
modern i sa t ion  de  l ’ é levage  (47%) .  Modern i sa t ion  e t  amél io ra t ion  
de  l a  p roduc t iv i té  ne  semblen t  pas  l i ées  pour  ces  p roduc teurs .  En  
approfond issan t  ce t t e  ques t ion ,  l e s  é leveurs  pensen t  que  modern i se r  
veu t  d i re  avo i r  une  au t re  maniè re  de  fa i re  l ’ é levage .  
Dans  l a  pe rspec t ive  de  l a  s t ra tég ie  de  reproduc t ion ,  l e  bu t  a ss igné  à  
l a  s t r a tég ie  pa r  l e  p roduc teur  es t  avan t  tou t  d ’assure r  une  
p roduc t ion  mix te  ( l a i t  e t  v iande  à  93% des  réponses ) .  7% des  
é leveurs  in te r rogés  v i sen t  exc lus ivement  une  p roduc t ion  l a i t i è re  
donc  une  spéc ia l i sa t ion .  Aucun  d’en t re  eux  ne  veu t  se  spéc ia l i se r  
dans  l a  p roduc t ion  de  v iande .  
Quand  on  demande  s i  r ée l l ement  l e s  p roduc teurs  a r r iven t  à  fa i re  l a  
d i f fé rence  en t re  l e s  bu t s  v i sés  e t  l e s  s t ra tég ies ,  l e s  réponses  son t  
d i f f i c i l e s  à  in te rp ré te r  ca r  57% ne  fon t  aucune  d i f fé rence .   
Lorsque  l a  s t ra tég ie  p ré fé rée  es t  concernée ,  l ’ éc rasan te  major i t é  
(93%)  n’a f f i che  aucune  p ré fé rence  conf i rmant  ce  su iv i sme ,  pendan t  
que  7% pré fè ren t  adop te r  une  s t ra tég ie  l a i t i è re .  La  spéc ia l i sa t ion  à  
l a  p roduc t ion  de  v iande  n ’a t t i r e  pe rsonne .  
La  major i t é  des  répondants  c lamen t  avo i r  une  p ré fé rence  pour  une  
t echnolog ie  de  reproduc t ion  (80%) con t re  20% qu i  son t  ind i f fé ren t s  
à  l a  t echnolog ie .  
Inv i tés  à  cho i s i r  en t re  l ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e  ( IA)  e t  l a  sa i l l i e  
na tu re l l e  pa r  l e  b ia i s  d ’une  ques t ion  ouver te ,  seu l s  20% accorden t  
l eur  p ré fé rence  à  l ’ IA con t re  80% pour  l a  sa i l l i e  na tu re l l e  pa r  un  
gén i teur  sé lec t ionné .  
Leur  p réfé rence  pour  l e  gén i teur  es t  jus t i f i é  pa rce  qu’ i l  e s t  p lus  sû r  
(50% des  réponses ) .  25% pré fè ren t  l ’ IA parce  qu’e l l e  assure  une  
p roduc t ion  l a i t i è re  ;  19% parce  que  l ’ IA marche  e t  6% ne  jus t i f i en t  
pas  l eur  cho ix .   
 

 Cas  de  Kébemer  
Pour  l e s  p roduc teurs  de  Kébemer ,  l ’ impor tance  d ’une  s t ra tég ie  
d ’amél io ra t ion  géné t ique  rés ide   d ’abord  dans  l e  fa i t  que  ce la  
pe rmet  une  amél io ra t ion  rap ide  de  l a  race  (42%)  su iv ie  de  l a  
modern i sa t ion  de  l ’ é levage  (33%)  e t  de  l ’ augmenta t ion  de  l a  
p roduc t iv i t é  (25%) .  On  reconna î t ra  en  passan t  qu’ i l  n ’y  a  pas  
d ’ indépendance  en t re  l e s  cho ix  ;  on  peu t  d i re  que  l es  in te r re la t ions  
son t  mêmes  t rès  fo r tes .  Mais  cec i  déno te  l ’ impor tance  que  l es  
p roduc teurs  accorden t  à  l a  nouve l le  s t ra tég ie  d ’amél io ra t ion  
géné t ique  ;  
Le  bu t  v i sé  pa r  l a  s t ra tég ie ,  en  t e rme  de  spécu la t ion ,  e s t  l a  
p roduc t ion  de  l a i t  (42%) ,  une  p roduc t ion  mix te  l a i t /v iande  (50%)  e t  
l a  p roduc t ion  de  v iande  exc lus ivement  (8%) .   
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58% des  p roduc teurs  in te r rogés  ne  fon t  pas  cas  d ’un  cho ix  sé lec t i f  
en  faveur  d ’une  spécu la t ion ,  a lo rs  que  42% fon t  cas  d ’un  cho ix  
p réc i s .  
Les  é leveurs  qu i  son t  ind i f fé ren t s  pa r  rappor t  à  une  spécu la t ion  
donnée  représen ten t  59% ;  ceux  accordan t  l eur  p ré fé rence  à  l a  
p roduc t ion  l a i t i è re  représen ten t  33% pendan t  que  l a  v iande  ne  
cor respond  qu’à  8  % des  p ré fé rences .  Ce t te  ind i f fé rence  marquée  
par  rappor t  aux  op t ions  spécu la t ives  déno te  une  absence  de  
spéc ia l i sa t ion  dans  l es  sys tèmes  t rad i t ionne l s .  Ce  qu i  n ’es t  pas  
su rprenan t  s i  on  cons idère  l a  p ré fé rence  à  gé re r  l e  r i sque  e t  l a  
sécur i t é  a l imenta i re .  
Tous  l es  p roduc teurs  t rouven t  pe r t inen t s  l ’ob jec t i f  e t  l e s  bu t s  v i sés  
pa r  l a  s t ra tég ie  d ’amél io ra t ion  géné t ique .  Cependan t  i l s  avancen t  
des  a rguments  d i f fé ren t s  :  33  % pensen t  que  l a  s t ra tég ie  pe rmet  de  
comparer  deux  op t ions  d ’ IA,  t and i s  que  25% pensen t  c ’es t  pour  
amél io re r  l a  p roduc t ion  l a i t i è re  e t  l e  r es te  (42%) p ré tendre  que  
c ’es t  pour  amél io re r  l a  p roduc t iv i t é  du  bé ta i l .  Les  deux  dern iè res  
ra i sons  quas i  l e s  mêmes  a lo rs  que  l a  p remière  l i e  l e s  a rguments  au  
p ro je t  de  recherche  
Quant  à  ce  qu i  in f luence  l es  cho ix ,  l a  p roduc t iv i t é  g loba le  
rappor tée  à  l a  mix i té  v ien t  en  p remière  pos i t ion  (67%)  su iv ie  de  la  
spécu la t ion  l a i t i è re  (33%) .  Ce  manque  de  spéc ia l i sa t ion  es t  évoqué  
auss i  dans  l es  agg loméra t ions  où  l ’écou lement  du  l a i t  e s t  f ac i l e .  
Jus t i f i an t  ce  manque  de  spéc ia l i sa t ion ,  58% des  répondan ts  
p ré fè ren t  l a  d ive rs i f i ca t ion  des  p roduc t ions  e t  des  revenus  con t re  
42% qu i  se  spéc ia l i sen t  dans  l a  p roduc t ion  l a i t i è re  s i  l ’oppor tun i té  
se  p résen te .  
 

 Cas  de  Ndande  
L’ensemble  des  é leveurs  in te r rogés  cons idère  que  l es  races  bov ines  
qu’ i l s  possèden t  on t  une  p roduc t iv i t é  f a ib le  que  l ’on  peu t  amél io re r  
en  passan t  pa r  l e  c ro i sement .   Pa rmi  l e s  14  bénéf ic ia i res ,  l a  
s t r a tég ie  de  va lo r i sa t ion  de  l eur  bé ta i l  do i t  ê t re  por tée  par  une  
spécu la t ion  mix te  (61%)  c ’es t  à  d i re  p r iv i l ég ie r  une  race  mix te  
capab le  d ’amél io re r  à  l a  fo i s  l a  p roduc t ion  l a i t i è re  e t  ce l l e  de  
v iande .  A  cô té  33% por ten t  l eur  cho ix  su r  des  races  l a i t i è res  e t  6% 
sur  des  races  à  v iande .  
L’a rgument  avancé  en  faveur  de  l a  s t ra tég ie  de  p roduc t ion  
p r iv i l ég ié  recoupe  b ien  l eur  p ré fé rence  pour  l e s  races  mix tes  pour  
re léguer  en  second  p lan  l ’ in t roduc t ion  de  gènes  l a i t i e r s  ou  à  v iande  
à  l ’ é ta t  pur .  
Lorsqu’ i l  l eu r  es t  demandé  d ’appréc ie r  l a  pe r t inence  d ’une  t e l l e  
s t ra tég ie ,  i l s  avancen t  que  l a  modern i sa t ion  de  l ’é levage  en t re  en  
cause  pour  17%,  su iv ie  de  l ’ augmenta t ion  de  l a  p roduc t ion  l a i t i è re  
(28%) .  Cependan t  l ’ e ssen t i e l  tourne  au tour  de  l ’amél io ra t ion  
g loba le  des  rendements  tou tes  p roduc t ions  confondues .  
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Quand  i l  s ’ag i t  d ’a f f i cher  l eur  p ré fé rence  pour  une  t echnolog ie  de  
reproduct ion ,  on  es t  su rpr i s  de  cons ta te r  que  ces  é leveurs  on t  
conna i ssance  de  p lus ieurs  op t ions  (cha leur  na tu re l l e  e t  embryo-  
t rans fe r t ) .  Cependan t  l a  g rande  major i t é  demeure  sans  p ré fé rence  
aucune  (78%)  pendan t  que  11% pré fè ren t  l a  méthode  des  cha leurs  
na tu re l l es  e t  l e s  11% res tan t s  cho i s i s sen t  l ’ embryo- t rans fe r t .  
Les  é leveurs  é tab l i s sen t  b ien  un  l i en  en t re  l a  spécu la t ion  p ré fé rée  
e t  l a  t echnolog ie .  A  ce t t e  occas ion  67  % de  l ’e f fec t i f  enquê té  
p ré fè ren t  s ’engager  dans  une  s t ra tég ie  de  reproduc t ion  favor isan t  l a  
p roduc t ion  l a i t i è re  con t re  33% pour  l a  spécu la t ion  bouchère  pure .  
 

 Les  con t ra in tes  l i ées  à  l ’ adopt ion  de  l a  nouve l le  t echnolog ie  
qu’es t  l ’ IA on t  é té  c lassées  en  p r inc ipa les  e t  seconda i res .  

 
 contra intes  pr inc ipa les  

 

 
F igure   4  :  Cont ra in tes  p r inc ipa les  l i ées  à  l ’ insémina t ion  
a r t i f i c ie l l e  à  Louga  

 
 Contra intes  secondaires  

 
F igure  5 :  Cont ra in tes  seconda i res  l i ées  à  l ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e  
à  Louga  
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 Cas  de  Louga  :  
La  con t ra in te  p r inc ipa le  à  l ’ adopt ion  de  l ’ IA  es t ,  dans  67% des  
cas ,  r a t t achée  au  coû t  p roh ib i t i f  e t  dans  33% au  t aux  de  réuss i t e  
découragean ts .  
La  con t ra in te  seconda i re  annoncée  es t  l e  t aux  de  réuss i t e  (60% des  
réponses )  su iv i  du  phénotype  (apparence  des  an imaux  40%) .  Les  
é leveurs  t i ennen t  encore  à  des  é lémen ts  re la t i f s  à  l a  beau té  
(cornage ,  robe ,  . . ) .  

 
 Cas  de  Kébemer  :  

Les  con t ra in tes  p r inc ipa les  à  l ’ adop t ion  de  l ’ IA comme techno log ie  
de  reproduc t ion ,  on t  pour  nom le  coû t  de  l ’ in te rven t ion  (83% des  
réponses )  su iv i  du  t aux  de  réuss i t e  fa ib le  (17%) .  
Comme con t ra in tes  seconda i res ,  on  rappor te  l e  phéno type  pour  58% 
des  répondan ts  su iv i  du  taux  de  réuss i t e  (42%) .  

 
 Cas  de  Ndande  :  

La con t ra in te  p r inc ipa le  à  l ’ adop t ion  de  l ’ IA rappor tée  es t  l e  coû t  
de  l ’ insémina t ion  pour  76% des  enquê tés  con t re  24% qui  c i t en t  l e  
t aux  de  réuss i t e  comme é tan t  un  f re in .  
Comme con t ra in tes  seconda i res  c i t ées ,  v iennen t  :  l e  t aux  de  
réuss i t e  (55%)  su iv i  du  phénotype  des  p rodu i t s  (45%) .  Ce t te  
impor tance  re la t ive  du  phéno type  a  é té  rappor tée  pa r  a i l l eurs  lo r s  
des  enquê tes  PAPEL re la t ive  à  son  p lan  l a i t i e r .  
 

 Les  mesures  d ’accompagnements   p roposés  par  l e s  
é leveurs ,  l e s  p ré fé rences  rac ia les  a ins i  que  l es  ra i sons  
de  ces  p ré fé rences  son t  représen tés  pa r  l e  t ab leau  
su ivan t  :  

 
Tab leau  IX  :  Résu l ta t s  de  l a  ca rac té r i sa t ion  de  l a  demande  (2 )  
 

  
Louga  

(%)  
Kébemer  

(%)  
Ndande  

(%)  
Mesures  
d ' accompagnements  

Su iv i  
vé té r ina i re  40 20  30

  Subven t ion  60 80  70
  La i t  20 15  28
Préfé rences  rac ia les  Viande  5 5  6
  Mix te  75 80  66

  
Sécur i t é  
a l imenta i re  65 55  50

Raisons  pour  
p ré fé rence  rac ia le  Embouche  10 20  22
  ven te  de  l a i t  25 25  28
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 Cas  de  Louga  
Comme mesures  d ’accompagnements ,  l a  subven t ion  de  
l ’ a l imenta t ion  e t  l e  su iv i  zoo-  vé té r ina i re  son t  réc lamés  à  des  
pourcen tages  ind iqués  dans  l e  t ab leau  IX.  
L’adopt ion  de  la  s t ra tég ie  d ’amél io ra t ion  géné t ique  e t  l e  cho ix  
d ’une  spécu la t ion  p r iv i l ég iée  son t  d ic tés  pa r  l e s  mot iva t ions  
su ivan tes  :  l e  revenu ,  l a  sécur i t é  a l imenta i re  e t  l a  r en tab i l i t é  dans  
l e s  p ropor t ions  respec t ives  insc r i t e s  dans  l e  t ab leau  IX.  

 
 Cas  de  Kébemer  :  

Tou t  comme à  Louga ,  l e s  é leveurs  (80  %)  op ten t  pour  l a  subven t ion  
a f in  de  remédie r  à  l a  con t ra in te  coû t  é levé  de  l ’ insémina t ion  
a r t i f i c ie l l e .  I l s  p ré fè ren t  à  80  % une  race  mix te  t and i s  que  5  % 
seu lement  des  é leveurs  in te r rogés  op ten t  pour  une  race  à  v iande .  
Ce t te  p ré fé rence  rac ia le  es t  su r tou t   jus t i f i ée  pa r  un  beso in  de  
sécur i t é  a l imenta i re  (65  %) .  

 
 Cas  de  Ndande  

La pré fé rence  rac ia le  des  é leveurs  va  de  lo in  aux  races  mix tes  
(66%)  su iv i  des  races  pures  à  l a i t  (28%) .  Cependan t  l a  p ré fé rence  
por tan t  su r  l e s  races  à  v iande  es t  quas i  nég l igeab le  (6%) .  Le  l a i t  
demeure  donc  une  spécu la t ion  assoc iée  à  l a  v iande  mais  venan t  
avan t  l a  v iande .  
La  p r inc ipa le  ra i son  avancée  pour  jus t i f i e r  l a  p ré fé rence  rac ia le  es t  
l a  sécur i t é  a l imenta i re  des  ménages  (50%)  su iv ies  de  l a  ven te  du  
l a i t  su r  l e  marché  (28%)  e t  de  l ’ embouche  (22%) .  Cec i  conf i rme  la  
p réoccupa t ion  des  é leveurs  pour  l a  mix i té  de  l a  race  avan t  tou t .   
Pour  gére r  l e s  p rob lèmes  de  t aux  d ’échec  é levé ,  l e s  é leveurs  
p récon isen t  l ’u t i l i sa t ion  de  gén i teurs  en  sa i l l i e  na tu re l l e  a f in  
d ’é la rg i r  l ’ a ss ie t t e  de  l a  p roduct ion  l a i t i è re  qu i  se  fa i t  avec  l es  
femel les .  

 
III -2 .  Le  taux  de  réuss i te  
 
Les  t aux  de  réuss i t e  en  p remière  insémina t ion  son t  représen tés  dans  
l e  t ab leau  su ivan t  :  
 
Tab leau  X  :  Taux  de  réuss i t e  en  p remière  insémina t ion  
 

D é p a r t e m e n t s  
V a c h e s  

s é l e c t i o n n é e s  
n o m b r e  

d ' i n s é m i n a t i o n
d i a g n o s t i c  p o s i t i f  

d e  g e s t a t i o n  
T a u x  d e  r é u s s i t e  

( % )  
  C I  C N  C I  C N  C I  C N  C I  C N  
L o u g a  2 5  2 8  2 1 2 2 8 8  3 8 3 6 , 3 6
K é b e m e r  2 8  2 7  2 4 1 2 8 4  3 3 , 3 3 3 3 , 3 3
T O T A L  5 3  5 5  4 5 3 4 1 6 1 2  7 1 , 3 3 6 9 , 6 9
CI  :  Cha leurs  Indu i tes  ;  CN :  Cha leurs  Na ture l l es  
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Le  taux  de  réuss i t e  moyen  en  p remière  insémina t ion  dans  l a  rég ion  
de  Louga  es t  de  35 ,66  pour  l e s  cha leurs  indu i tes  con t re  34 ,84  pour  
l es  cha leurs  na tu re l l es .   
 
I I I -3 .  Analyse  économique  
 
   L’ana lyse  économique   a  é té  fa i t e  en  t enan t  compte  des  
hypothèses  su ivan tes :  
- l e s  échan t i l lons  son t  t r a i t é s  en  un  ensemble  un ique   
- l e s  charges  a l imenta i res  ne  concernen t  que  l e  p rodu i t .  Ce  p rodu i t  
r eço i t  1kg / j  de  concen t ré  à  pa r t i r  de  2  mois  jusqu’à  sa  ven te  à  6  
mois  (1  sac  de  40kg  coû te  6000  FCFA) .  
- l a  vache  loca le  inséminée  donne  na i s sance  à  un  p rodu i t  mét i s  F1  
v iab le  
 
Tab leau  XI  :  Résu l ta t s  de  l ’ana lyse  f inanc iè re  
 
            CHALEURS (FCFA)  
POSTES ET PHASES INDUITES NATURELLES
Sélec t ion  e t  t r a i t ement  2500 2500
Transpor t  1620 7290
Synchron i sa t ion  15160 0
Insémina t ion  Ar t i f i c ie l l e  13730 14230
Coût  un i ta i re  apparen t  33010 24020
Taux  Réuss i t e  en  CI  0 ,38   
Taux  Réuss i t e  en  CN   0 ,34
Coût  un i ta i re  rée l  86868 ,42 70647 ,05
Charge  a l imenta i re  p rodu i t  13500 13500
Tota l  charges  var iab les  100368 ,42 84147 ,05
Rece t tes  b ru tes  101446 ,32 90767 ,76
Rece t tes  ne t t es  1077 ,89 6620 ,70
Bénéf ices  ne t s  add i t ionne l s  -5542 ,80   
Coûts  va r iab les  add i t ionne l s  16221 ,37   
Taux  marg ina l  r i s tourne  -4 ,93   
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Tableau  XII :Ren tab i l i t é  économique  des  deux  s t ra tég ies  
d ’ insémina t ion  par  ana lyse  de  sens ib i l i t é  

 
 ANALYSE DE SENSIBILITE 

  
CHALEURS (FCFA)  

 
POSTES ET PHASES INDUITES NATURELLES
Sélec t ion  e t  t r a i t ement  2500 2500
Transpor t  1620 7290
Synchron i sa t ion  15160 0
Insémina t ion  Ar t i f i c ie l l e  13730 14230
Coût  un i ta i re  apparen t  33010 24020
Taux  de  Réuss i t e  en  CI  0 ,48  
Taux  de  Réuss i t e  en  CN  0 ,44
Coût  un i ta i re  rée l  68771 54591
Charge  a l imenta i re  p rodu i t  13500 13500
Tota l  charges  var iables  82271 68091
Recet tes  brutes  128142 ,72 117464 ,16
Rece t tes  ne t t es  45872 49373
Bénéf ices  ne t s  add i t ionne l s  -3501
Coûts  va r iab les  add i t ionne l s 14180
Taux  marg ina l  r i s tourne  -3 ,11

CI  :  Cha leurs  Indu i tes  ;  CN :  Cha leurs  Na ture l l es  
 
 

 Coûts  addi t ionne ls  par  vache  :  
Les  coû ts  add i t ionne l s  son t  représen tés  pa r  l e s  charges  a l imenta i res  
engendrées  pa r  l ’ IA.  
Le  coû t  add i t ionne l  to ta l  e s t  de  100368 ,42  FCFA pour  l e s  cha leurs  
indu i tes  con t re  84147 ,05  FCFA pour  l es  cha leurs  na tu re l l es  
(Tab leau  XI) .  

  
 Recet tes  brutes  

Les  rece t t es  son t  représen tées  par  l e  p r ix  pondéré  du  p rodu i t  à  6  
mois  d ’âge  rappor té  aux  taux  de  réuss i t e .  E l le  es t  de  101446 ,32  
FCFA pour  l e s  cha leurs  indu i tes  con t re  90767 ,76  FCFA pour  l e s  
cha leurs  na tu re l l es .  
 

 Recet tes  net tes   
Les  rece t t es  ne t t es  ou  ga ins  ne t s  t i r és  avec  l ’ insémina t ion  
a r t i f i c i e l l e  son t  de  1077 ,89  FCFA pour  l e s  cha leurs  indu i tes  
con t re  6620 ,70  FCFA pour  l e s  cha leurs  na tu re l l es   pa r  vache .  
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•  Coût  de  rev ient  de  l ’ inséminat ion  sur  chaleurs  
indui tes  e t  nature l les  

 
Le  p r ix  de  rev ien t  d ’une  insémina t ion  sur  cha leurs  indu i tes  
es t  de  33010  FCFA cont re  24020  FCFA sur  cha leurs  
na tu re l l es  dans  l a  rég ion  de  Louga .  
 

Tableau  XII I  :  S t ruc tu re  du  coû t  de  rev ien t  de  l ’ IA à  Louga   
 
 

      CHALEURS (FCFA)  
        

POURCENTAGE (%)  
POSTES  ET 
PHASES INDUITES NATURELLES INDUITES NATURELLES
Sélec t ion  e t  
t r a i t ement  2500 2500 7 ,57  10 ,40
Transpor t  1620 7290 4 ,90  30 ,34
Synchron i sa t ion 15160 0 45 ,92  0
IA 13730 14230 41 ,59  59 ,24
Tota l  vache  
inséminée  33010 24020 100  100
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La d i scuss ion  s ’a t t e l l e ra  su r  l a  ca rac té r i sa t ion  de  l a  demande  en  
mi l i eu  ru ra l  e t  l ’ ana lyse  économique  des  deux  s t ra tég ies  
d ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e .  
 
IV-1 .Discuss ions  
IV-1 .1 .  Analyse  de  la  demande  de  reproduct ion  
 
Dans  l ’ensemble ,  l e s  bu t s  ass ignés  aux  s t ra tég ies  de  reproduc t ion  
e t  pa r  r i coche t  à  l ’ amél io ra t ion  géné t ique  recoupen t  l e s  in té rê t s  des  
p roduc teurs .  Cependan t  une  nuance  impor tan te  es t  in t rodu i te  pa r  l e  
beso in  des  p roduc teurs  d ’év i te r  l e s  t aux  de  réuss i t e  fa ib les  e t  
d ’assure r  une  d ivers i f i ca t ion  des  spécu la t ions  ( l a i t  e t  v iande) .   
Se lon  le  degré  d ’enc lavement  qu i  se  dé te in t  su r  l a  capac i té  
d ’écou lement ,  l a  p ré fé rence  peu t  ê t re  accordée  à  l a  v iande  ou  au  
l a i t  e t  v ice  ve rsa .  Les  v i l l ages  p lus  ou  moins  enc lavés  p ré fè ren t  l e s  
s t ra tég ies  mix tes ,  t and i s  que  l es  cen t res  u rba ins  accorden t  l eur  
p ré fé rence  au  l a i t .  
Tous  l es  é leveurs  s ’accorden t  à  d i re  que  l a  p r inc ipa le  con t ra in te  
l i ée  à  l ’ IA es t  son  coû t  p roh ib i t i f .  Ce  coû t  é levé  es t  généra lement  
dû  à  l ’ é lo ignement  des  loca l i t é s  .La  p résence  d ’un  insémina teur  de  
p rox imi té  rédu i ra i t  ce  coû t  se lon  l es  é leveurs .  
L’augmenta t ion  des  t aux  de  vê lage  ob tenus  pa r  l ’ IA se ra  
dé te rminan te  dans  l e  t aux  d’adopt ion  ou  de  re je t  de  l a  s t ra tég ie  
p roposée  aux  p roduc teurs .  Ce  qu i  cons t i tue  un  jus t i f i ca t i f  
supp lémenta i re  (ex  pos t )  du  p résen t  p ro je t  de  recherche .  
Les  mesures  d ’accompagnement  se  révè len t  nécessa i res  pour  
main ten i r  un  engagement  durab le  des  p roduc teurs  en  faveur  du  
p rocessus  d ’amél io ra t ion  génét ique .  Parmi  ces  mesures  
l ’ a l imenta t ion  e t  l e  su iv i  zoo  sani ta i re  son t  l e s  p lus  rappor tés .  
Les  p roduc teurs  dans  l eur  g rande  major i t é  p ré fè ren t  l a  sa i l l i e  
na tu re l l e  dès  l a   p remière  généra t ion  a f in  d ’avo i r  une  base  
confor tab le  de  F1  qu i  se ra  exposée  à  l ’ IA.    
La  fa ib le  p roduc t iv i t é  du  chep te l  e s t  imputé  à  des  ra i sons  
géné t iques  p lu tô t  que  a l imenta i res  :  ce  qu i  es t  bon  pour  l a  s t ra tég ie  
vu lgar i sée .  
Que l le  que  so i t  l a  sanc t ion  qu i  marquera  l a  compara i son  des  deux  
op t ions  d ’ IA,  ce  p lan  l a i t i e r  ex ige  une  recons idéra t ion  de  
paramèt res  exogènes  dé te rminan ts  dans  sa  réuss i t e  e t  son  
accep tab i l i t é .  Ces  pa ramèt res  on t  pour  noms  :  
enc lavement /access ib i l i t é ,  impor tance  accordée  e t  bu t s  ass ignés  à  
une  s t ra tég ie  de  reproduct ion ,  pe r t inence  e t  pa r tage  des  ob jec t i f s  

CHAPITRE IV : DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS  



 53

f ixés ,  p ré fé rence  avérée  pour  une  t echnolog ie  de  reproduc t ion ,  
log ique  der r i è re  ce t t e  p ré fé rence  !  
 
IV-1 .2 .  Taux  de  réuss i te  
 
Dans  no t re  é tude ,  l e s  t aux  de  réuss i t e  moyens  en  p remière  
insémina t ion  ob tenus  dans  l a  r ég ion  de  Louga  son t  de  35 ,66  pour  
l e s  cha leurs  indu i tes  con t re  34 ,84  pour  l e s  cha leurs  na tu re l l es .  I l s  
son t  supér ieurs  au  t aux  moyen  de  28  ob tenus  pa r  l e  PAPEL duran t  
l e s   deux  campagnes  de1999  à  2001  dans   l a   r ég ion  de  Louga  ;  24   
pa r  ZONGO e t  a l .  (2001)  chez  des  zébus  Azawak  (Burk ina  Faso) .  
Mais  i l s  son t  ne t t ement  in fé r ieurs  au  t aux  moyen  de  43 ,41   ob tenu  
en  qua t re  années   pa r  l e   PAPEL.  
Le  t aux  sur  cha leurs  indu i tes  es t  sa t i s f a i san t  en  compara i son  à  
ce lu i  r appor té  par  Diakhoumpa  au  Sénéga l  (38 ,64  %)  ;  Pousga  au  
Burk ina  Faso  (38  %)   
Le  t aux  de  réuss i t e  su r  cha leurs  na tu re l l es  es t  t r ès  fa ib le  en  
compara i son  à  ceux  ob tenus  dans  l es  fe rmes  in tens ives  pé r iu rba ines  
de  Dakar  (70  % à  l a  f e rme  de  Wayembam) .  
Les  t aux  de  réuss i t e  des  deux  s t ra tég ies  d ’ IA son t  s ign i f i ca t ivement  
égaux .  Cec i  peu t  ê t re  dû  au  fa i t  que  l es  é leveurs  n ’ayan t  pas  
respec té  sc rupu leusement  l e s  cons ignes  no tamment  l a  s t abu la t ion  
des  an imaux  sé lec t ionnés  a ins i  que  l a  su rve i l l ance  des  cha leurs  e t  
l ’ appe l  de  l ’ insémina teur ,  l e  nombre  d ’ insémina t ions  es t  r es té  t r ès  
fa ib le .  Malgré  ce t t e  s i tua t ion  l es  ga ins  ne t s  générés  pa r  
l ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e  su r  cha leurs  na tu re l l es  son t  mei l l eurs .  
  
IV-1 .3 .  Analyse  économique  
IV-1 .3 .1 .  Gains  nets  
 
Les  ga ins  ne t s  ob tenus  au  cours  de  l ’ é tude  son t  de  1077 ,89   FCFA 
pour  l e s  cha leurs  indu i tes  con t re  6620 ,70   FCFA pour  l e s  cha leurs  
na tu re l l es   pa r  vache .  Ces  ga ins  ne t s  dans  l ’ensemble  son t  t r ès  
fa ib les  pa r  rappor t  à  ce  que  rappor te  Diakhoumpa  qu i  es t  de  69203  
FCFA pour  l es  cha leurs  indu i tes  pa r  vache  pour  un  t aux  de  réuss i t e  
de  38 ,64 .  
Cependan t ,  ces  ga ins  ne t s  son t  t rès  d i scu tab les .  En  e f fe t ,  des  
fac teurs  t e l s  que  l a  mor ta l i t é ,  l e  sexe  ra t io ,  l a  p roduc t ion  de  l a i t  e t  
l e s  coû t s  add i t ionne l s  l i é s  à  l ’ a l imenta t ion  de  l a  vache  inséminée  
n ’on t  pas  é té  p r i s  en  compte .  Ces  ga ins  pour ra ien t  ê t re  augmentés  
pa r  une  amél io ra t ion  des  t aux  de  réuss i t e  comme nous  l e  mont re  l e  
t ab leau  XII .  
L’ana lyse  de  sens ib i l i t é  pa r  rappor t  au  t aux  de  réuss i t e  mont re  
qu’une  augmenta t ion  de  10  % du  t aux  de  réuss i t e  en t ra îne  une  
augmenta t ion  du  ga in  ne t  de  45872  FCFA pour  l es  cha leurs  indu i tes  
con t re  49373  FCFA pour  l e s  cha leurs  na tu re l l e s  so i t  un  taux  de  
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cro î t  de  2 ,34  pour  l e s  cha leurs  indu i tes  con t re  13 ,40  pour  l e s  
cha leurs  na tu re l l es .    
 
IV-1 .3 .2 .  Coûts  de  rev ient  d’une  inséminat ion  art i f i c ie l l e  
 
Le pr ix  de  rev ien t  d ’une  insémina t ion  sur  cha leurs  indu i tes  es t  de  
33010  FCFA con t re  24020  FCFA sur  cha leurs  na tu re l l es  dans  l a  
r ég ion  de  Louga .  D’une  maniè re  généra le ,  ces  p r ix  son t  in fé r ieurs  
en  compara i son  à  48143  FCFA rappor té  pa r  Diakhompa  dans  l e  
bass in  a rach id ie r  au  Sénéga l  ;  40000  FCFA  rappor té  pa r  Coul iba ly  
dans  l es  p ro je t s  d ’ insémina t ions  au  Mal i  ;  37680  FCFA (1998)  
rappor té  pa r  Pousga  au  Mal i  ;  Supér ieur  en  compara i son  à  31995  
FCFA rappor té  pa r  l e  même au teur  après  p r iva t i sa t ion  su r  cha leurs  
indu i tes .  
 

•  Le transport  :  
L’é tude  mont re  que  l e  coû t  du  t ranspor t  pa r  vache  inséminée  es t  de  
1620  FCFA pour  l e s  cha leurs  indu i tes  so i t  4 ,9  % du  coû t  de  rev ien t  
con t re  7290  FCFA pour  l es  cha leurs  na tu re l l es  so i t  30 ,34%.Ce  
dern ie r  p r ix  es t  comparab le   à  ce  que  rappor te  POUSGA au  Mal i  
2002  qu i  es t  29  %.  

 
•  La synchronisat ion  

L’é tude  mont re  que  l a  synchron isa t ion  des  cha leurs  représen te  
45 ,92  % du  coû t  de  rev ien t  so i t  une  somme de  15  160  FCFA.  Ce  
coû t  é tan t  nu l  pour  l e s  cha leurs  na tu re l l es .  D’ou  l ’avan tage  de  l a  
nouve l le  t echnolog ie  qu i  pe rmet  de  rédu i re  l e s  coû t s  de  
l ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e .  En  compara i son  à  ce  que  rappor te  
Diakhoumpa ,  21 ,9  % du  coû t  de  rev ien t  pour  une  somme de  10568  
FCFA,  nos  résu l t a t s  son t  p lus  é levés .  Ce la  s ’exp l ique  par  l e  fa i t  
que  l ’au teur  n ’a  pas  inc lus  l e s  coû t s  l i é s  aux  p res ta t ions  de  
se rv ices .   

 
•  La semence  

Notre  é tude  mont re  que  la  dose  moyenne  de  semence  es t  de  6500  
FCFA so i t  19 ,69  % du  coû t  de  rev ien t  de  l ’ IA sur  cha leurs  indu i tes  
con t re  27 ,06  % sur  cha leurs  na tu re l l e s .  Ces  p r ix  son t  supér ieurs  à  
ce  rappor te  Diakhoumpa  en  2003  au  Sénéga l  qu i  é ta i t  de   6000  
FCFA so i t  12 ,5  % sur  cha leurs  indu i tes  ;  POUSGA en  2000  au  Mal i  
qu i  é ta i t  de  3422  FCFA.  
On  remarque  que  l a  semence  représen te  une  par t  a ssez  impor tan te  
pour  l es  cha leurs  na tu re l l es  e t  s i  on  veu t  r édu i re  l e  coû t  de  
l ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e  pa r  l a  nouve l le  t echnolog ie ,  i l  f audra i t  
in te rven i r  au  n iveau  du  p r ix  de  l a  semence .  
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La  conserva t ion  de  l a  semence  quan t  à  e l l e  es t  de  3000  FCFA so i t  
9 ,08  % du  pr ix  de  rev ien t  su r  cha leurs  indu i tes  con t re  12 ,48  % sur  
cha leurs  na tu re l l es .   
La  semence  a ins i  que  sa  conservat ion  représen ten t  28 ,77% du  p r ix  
de  rev ien t  su r  cha leu rs  indu i tes  con t re  39 ,54  % sur  cha leurs  
na tu re l l es .  Ce  pourcen tage  es t  supér ieu r  à  ce  que  rappor te  
Diakhoumpa  (22 ,9%)  ;  mais  in fé r ieur  à  ce  que  rappor te  POUSGA en  
2002  dans  l a  r ég ion  de  Dakar  (55  %) .   
 

•  L’expert i se  
Les  p res ta t ions  de  se rv ices  son t  de  9500  FCFA so i t  28 ,77  % du  
coû t  de  rev ien t  de  l ’ insémina t ion  sur  cha leurs  indu i tes  con t re  5500  
FCFA so i t  22 ,89  % sur  cha leurs  na tu re l l es .  Le  coû t  de  l ’exper t i se  
es t  mei l l eur  su r  cha leurs  na tu re l l es  ca r  l e  coû t  de  l ’exper t i se  indu i t  
pa r  l a  synchron i sa t ion  es t  inex i s tan t  pour  les  cha leurs  na tu re l l es .  
Ces  coû ts  son t  t r ès  in fé r i eurs  à  ce  que  rappor ten t  Diakhoumpa  sur  
cha leurs  indu i tes  qu i  e s t  25500  FCFA so i t  53  % du  p r ix  de  rev ien t  
de  l ’ insémina t ion  ;  Par  con t re ,   comparab le  à  ce  que  POUSGA en  
2002  t rouve  au  Mal i  e t  qu i  e s t  de  10615  FCFA pour  l a  p res ta t ion  
sur  cha leurs  indu i tes .   
 
IV-2 .  Recommandat ions  
 

•  A l ’Etat  sénégala i s   
 

-Appuyer  l a  mise  en  p lace  e t  l ’o rgan i sa t ion  des  insémina teurs   de  
p rox imi té  a f in  de  rédu i re  l e  coû t  du  t ranspor t  de  l a  nouve l le  
t echno log ie  pu i squ’e l l e  représen te  30 ,34  % du  coû t  de  rev ien t  de  
l ’ insémina t ion  sur  cha leurs  na tu re l l es .  
-Renforcer  l e s  capac i tés  des  é leveurs  à  l ’u t i l i sa t ion  op t imale  des  
rés idus  de  réco l te  pa r  des  appu is  t echn ique  e t  f inanc ie r .  Ce  qu i  
pe rmet t ra i t  à  l ’ é leveur  de  mieux  a l imente r  ses  an imaux  e t  
con t r ibuera i t  à  l ’ amél io ra t ion  des  t aux  de  réuss i t e  en  Insémina t ion  
sur  cha leurs  na tu re l l es .   
-met t re  en  p lace  des  po l i t iques  de  subven t ions  t e l l es  que  ressen t ies  
pa r  l e s  é leveurs  no tamment  su r  l ’ approv is ionnement  en  semences  e t  
en  a l iments ;  
-Organise r  des  sess ions  de  fo rmat ions  t echn iques  e t  de  campagnes  
de  sens ib i l i sa t ion  des  é leveurs  en  t echn ique  de  dé tec t ion  des  
cha leurs  qu i  es t  l e  po in t  c lé  de  l a  réuss i t e  de  l ’ insémina t ion  
a r t i f i c ie l l e  su r  cha leurs  na tu re l l es  ;  r enforce r  l e s  sys tèmes  
d ’encadrement  des  p roducteurs .  
-Organ ise r  des  séances  de  fo rmat ions  e t  de  recyc lage  des  
insémina teurs  pour  une  amél io ra t ion  des  t aux  de  réuss i t e  
- fo rmer  e t  in tégre r  l e s  femmes  dans  l e s  po l i t iques  d ’ insémina t ion  
a r t i f i c ie l l e  
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•  Aux  inséminateurs   
 

-  se  fo rmer  e t  se  recyc le r  de  maniè re   pe rmanen te  pour  pa l i e r  à  des  
t aux  de  réuss i t e  fa ib le  ressen t i s  pa r  l e s  é leveurs .  
 

•  Aux é leveurs   
 

-Organ isa t ion  e t  p rofess ionna l i sa t ion  des  é leveurs  en  p roduc teur s  
de  mét i s  a f in  de  met t re  en  p lace  un  vér i t ab le  bass in  l a i t i e r  dans  l a  
rég ion  de  Louga  comme ce la  se  fa i t  dans  l e s  rég ions  de  Kaolack  e t  
Fa t i ck .  
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L ’é levage  revê t  une  impor tance  qu i  s ’es t  avérée  t an t  su r  l e  p lan  
économique ,  soc ia l  que  cu l tu re l .  Comme dans  l a  p lupar t  des  pays  
Af r ica ins ,  l ’ é levage  cons t i tue  au  Sénéga l  un  mai l lon  essen t ie l  de  
l ’ économie  à  t r avers  l a  généra t ion  de  revenus  e t  l a  sa t i s fac t ion  des  
beso ins  a l imenta i res  des  popula t ions  ru ra les  e t  u rba ines .  Le  sous  –
sec teur  de  l ’é levage  con t r ibue  pour  7 ,5  % au  P . I .B .  na t iona l  e t  35 ,5  
% au  P . I .B .  du  sec teur  p r imai re  e t  cec i  malgré  l a  f a ib lesse  des  
inves t i s sements  pub l ics  (DIREL 1998) .  
Le  l a i t  cons t i tue  un  des  t r a i t s  majeurs  de  l a  c iv i l i sa t ion  pas to ra le .  
Par  sa  commerc ia l i sa t ion ,  i l  dé te rmine  fo r tement  l e  sens  des  
dép lacements  des  Pas teurs  ve rs  l e s  popu la t ions  séden ta i res .  Pa r  sa  
compos i t ion  ch imique  des  a l iments ,  i l  cons t i tue  éga lement  l ’une  
des  denrées  l e s  p lus  recherchées  pour  l a  couver tu re  des  beso ins  de  
l ’o rgan i sme .  Le  Sénéga l  compte  un  chep te l  bov in  de  2 ,9  mi l l ions  
de  t ê tes  e t  d ’une  maniè re  généra le ,  l e s  pe r fo rmances  l a i t i è res  des  
races  loca les  res ten t  l imi tées .  La  p roduc t ion  na t iona le  es t  e s t imée  à  
110  mi l l ions  de  l i t r es  de  l a i t  pa r  an  par  rappor t  à  l a  demande  qu i  
avo i s ine  218  mi l l ions  de  l i t r es  de  l a i t  (DIREL,  1998) .Face  à  
l ’ acc ro i ssement  démograph ique  ga lopan te ,  à  l a  fa ib lesse  de  l a  
p roduc t ion  na t iona le  de  l a i t  a ins i  qu’à  l a  chu te  de  la  consommat ion  
de  l a i t  pa r  t ê te  d ’hab i tan t ,  l ’op t ion  env isagée  es t  l ’ in tens i f i ca t ion  
de  l a  p roduc t ion  l a i t i è re  pa r  l ’u t i l i sa t ion  de  l ’ insémina t ion  
a r t i f i c ie l l e .  Ce t te  b io technolog ie  a  pe rmis  de  rehausse r  l e s  n iveaux 
de  p roduc t ion  en  v iande  e t  en  l a i t  des  races  loca les  peu  
p roduc t ives .  Cependan t ,  e l l e  coû te  chère  ;  ce  qu i  ne  pe rmet  pas  à  
l ’ é leveur  moyen  d’en  avo i r  accès  fac i l ement .  
Not re  é tude  s ’es t  insc r i t e  dans  l e  cadre  p réc i s  de  l ’ana lyse  
t echn ico-économique  de  l ’ e f f i c ience  des  deux  s t ra tég ies  
d ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e  :  l ’une  su r  cha leurs  na tu re l l es  e t  l ’ au t re  
su r  cha leurs  synchron isées .  
Les  résu l ta t s  mont re  que  l es  t aux  de  réuss i t e  moyens  en  p remière  
insémina t ion  ob tenus  dans  l a  r ég ion  de  Louga  son t  de  35 ,66  pour  
l e s  cha leurs  indu i tes  con t re  34 ,84  pour  l e s  cha leurs  na tu re l l es .  Ce  
fa ib le  t aux  de  réuss i t e  dé jà  évoqué  dans  l a  ca rac té r i sa t ion  de  l a  
demande  de  reproduc t ion  peu t  ê t re  exp l iqué  par  p lus ieurs  
con t ra in tes .  La  con t ra in te  p r inc ipa le  t e l l e  que  ressen t ie  pa r  l e s  
é leveurs  es t  f inanc iè re  ca r  l a  p lupar t  des  é leveurs  ne  son t  pas  en  
mesure  d ’assure r  une  a l imenta t ion  cor rec te  de  l eurs  an imaux  e t  
r e fusen t  a ins i  une  s tabu la t ion  des  an imaux  con t ra i rement  aux  
cons ignes  des  insémina teurs .  D’au t res  con t ra in tes  son t  t echn iques  
e t  géné t iques .  

CONCLUSION GENERALE 
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Le  p r ix  de  rev ien t  d ’une  insémina t ion  sur  cha leurs  indu i tes  es t  de  
33010  FCFA con t re  24020  FCFA sur  cha leurs  na tu re l l es  dans  l a  
rég ion  de  Louga .  Cependan t ,  l e  t r anspor t  r eprésen te  4 ,9  % du  coû t  
de  rev ien t  de  l ’ insémina t ion  sur  cha leurs  indu i tes   con t re  30 ,34  % 
sur  cha leurs  na tu re l l es .  La  semence  a ins i  que  sa  conse rva t ion  
représen ten t  28 ,77% du  p r ix  de  rev ien t  su r  cha leurs  indu i tes  con t re  
39 ,54  % sur  cha leurs  na tu re l l es .  
L’é tude  mont re  que  malgré  ces  fa ib les  t aux  de  réuss i t e ,  
l ’ insémina t ion  sur  cha leurs  na tu re l l es  donne  un  ga in  ne t  de  6620 ,70   
FCFA con t re  1077 ,89   FCFA sur  cha leurs  indu i tes  pa r  vache .  Ce  
ga in  ne t  peu t  ê t re  augmenté  par  une  amél io ra t ion  du  taux  de  
réuss i t e .  
Dans  l ’op t ique  d ’une  l ibé ra l i sa t ion  de  l ’ insémina t ion ,  l es  
poss ib i l i t é s  de  réduc t ion  des  coû ts  e t  d ’augmenta t ion  des  bénéf ices  
devron t  ê t re  o r ien tées  su r  l e  coû t  du  t ranspor t  no tamment  pa r  l a  
mise  en  p lace  des  insémina teurs  de  p rox imi té ,  l ’ ins taura t ion  d ’une  
po l i t ique  de  subven t ion  des  semences  a ins i  qu’un  encadrement  des  
é leveurs  a f in  de  l es  encourager  à  s ’ inves t i r  davan tage  dans  l a  
nouve l le  t echno log ie .   
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Annexe  1  :  Ques t ionna i re  ca rac té r i sa t ion  de  l a  demande  de  

reproduct ion .  

1 .  Ident i f i cat ion   

Nom du  Vi l l age  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Nom communauté  ru ra le  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Nom ar rond issement  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Nom dépar tement  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Nom rég ion  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Dis tance   v i l l age  avec  marché  l e  p lus  p roche  - - - - - -  (Km)  

Type  de  rou te  :  

1  =  goudron  

2  =  l a té r i t e  

3  =  p i s te  

Access ib i l i t é  :   

1=  bonne   

2  =  passab le  

3  =  mauva ise   

Qua l i t é  du  sys tème de  t ranspor t  ve rs  l e  marché  

1=  bonne   

2  =  passab le  

3  =  mauva i se  

2 .  Niveau de  connaissance  sur  l es  technolog ies  de  

reproduct ion  

2 .1  Quel le  es t  l ’ impor tance  d ’une  s t ra tég ie  de  reproduc t ion  

pour  vous?  

2 .2  Quels  son t  l e s  deux  premiers  bu t s  v i sés  pa r  ce t t e  s t ra tég ie  

-  avo i r  p lus  de  l a i t  

ANNEXES 



   

-  avo i r  une  c ro i s sance  rap ide  

-  l e s  deux  à  l a  fo i s  

2 .3  fa i t e s  vous  l a  d i f fé rence  en t re  l e s  s t ra tég ies  :  l a  p roduc t ion  

l a i t i è re  ou  bouchère  ?  

-  1  =   ou i  

-  2  =  non  

2 .4  s i  ou i  que l le  es t  l a  s t ra tég ie  que  vous  p ré fé rez  ?  

2 .5  argumente r  vo t re  cho ix  ?  

2 .6  comment  ê tes -vous  au  couran t  de  l ’  IA  comme technolog ie  

de  reproduc t ion  ?  

2 .7  qui  l ’ a  in t rodu i t  chez  vous  ?  

2 .8  vous  a - t - i l  exp l iqué  l ’ob jec t i f  v i sé  ?  

2 .9  ce t  ob jec t i f  vous  semble - t - i l  pe r t inen t  p lacé  dans  vo t re  

con tex te  loca l  ?  

2 .10  argumentez  vo t re  réponse  

2 .11  préfé rez -vous  une  au t re  t e chn ique  de  reproduc t ion  ?  

2 .12  l aque l le  ?  

2 .13  pourquo i  ?  

2 .14  qu’es t  ce  qu i  in f luence  à  vo t re  n iveau  l e  cho ix  de  l a  

t echn ique  de  reproduc t ion  ?  

2 .15  l i ez  vous  l e  cho ix  de  l a  t echnolog ie  de  reproduc t ion  à  l a  

spécu la t ion  ?  

2 .16  pourquo i  ?  

2 .17  que l les  son t  l e s  t ro i s  p r inc ipa les  con t ra in tes  à  l ’ adop t ion  

de  l ’ IA ?  

1  =  l e  coû t  

2  =  l e  t aux  de  réuss i t e  

3=  l ’apparence  (phéno type)  du  p rodu i t    

2 .18  que l les  son t  l e s  t ro i s  p r inc ipa les  con t ra in tes  à  l a  

p roduc t ion  l a i t i è re  ?  (encerc lez )  

1  =  l es  dé la i s  d ’a t t en te  



   

2  =  l e  coû t  de  p roduc t ion  

3  =  l ’écou lement  de  l a  p roduc t ion  

4  =  l e  sexe  ra t io  

2 .19  que l les  son t  l e s  mesures  d ’accompagnement  pour  vo t re  

zone  ?  

2 .20  avez-vous  une  p réfé rence  rac ia le  pour  amél io re r  vo t re  

t roupeau  ?  

1  =  race  à  l a i t  pure  

2  =  race  à  v iande  pure  

3  =  race  mix te  

   2 .21   a rgumentez  vo t re  cho ix .  

 

Annexe  2  :  Coût  IA sur  cha leurs  na tu re l l es  

 

Phase  se rv ice /p rodu i t  coû t  un i ta i re  (F  CFA)  

sé lec t ion  

t ra i t ement  déparas i t age  1000  

  Fou i l l e  1500  

  Transpor t  540  

  S /TOTAL 3040  

  ga ine  60  

  gan t s  100  

IA chemises  san i t a i res  70  

  semence   6500  

  Azo te  3000  

  exper t i se  4000  

  t r anspor t  6750  

  communica t ions  500  

  S /TOTAL 20980  

  To ta l   24020  

 



   

 

 

Annexe  3 :  Coûts  IA sur  cha leurs  indu i tes  

 

Phase  se rv ice /p rodu i t coû t  un i ta i re  (F  CFA)  

  déparas i t age  1000  

  t r anspor t  540  

Sélec t ion  

t ra i t ement  FOUILLE 1500  

  S /TOTAL 3040  

      

  gan t s  100  

  sp i ra le  6000  

  enzapros t  3000  

Synchron isa t ion PMSG 2000  

  t r anspor t  540  

  ge lp r id  60  

  exper t i se  4000  

  S /TOTAL 15700  

      

  ga ine  60  

  gan t s  100  

IA 

chemise  

san i t a i re  70  

  t r anspor t  540  

  semence   6500  

  Azo te  3000  

  exper t i se  4000  

  S /TOTAL 14270  

  To ta l   33010  



   

 

 

Annexe  4  :  Tab leau  récap i tu la t i f  des  p r ix  des  mét i s  F1  à  Kaolack-

Fa t i ck  

 V a l e u r  à  t r o i s  m o i s   V a l e u r  à  s i x  m o i s  

A g e  r a i s o n n a b l e  d e  

s é p a r a t i o n  ( 3  o u  6 )  

P r o d u c t e u r s  M â l e   F e m e l l e  M â l e   F e m e l l e   M â l e   F e m e l l e  

E L  H a d j  I b r a h i m a               

B I T E Y E              

M a m a d o u  N I A N E  1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0  3   

O u s m a n e  N D O N G  2 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0  6 6

M a l i c k  D I O P  2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0  6 6

G A Y E  2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0  6 6

 A m y  N D I A Y E  2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0  6 6

 F a t o u m a t a  N i a n g  2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0  6 6

 S a d i o  D I A L L O  2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0  6 6

 D i o d i o  B A  2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0  6 6

 A d a m a  S Y  2 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0  6 6

 O u l i m a t a  D I E N G  2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0  6 6

 D i é  T H I A M  2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0  6 6

A l i o u  F A Y E  2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0  6   

G o r a  N D O Y E  2 5 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0  6 6

M a m a c o r  N I A N E  2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0  6 6

M o y e n n e  2 0 3 5 7 1 , 4 2 9 2 9 2 8 5 7 4 2 1 4 2 8 , 5 7 1 5 8 2 1 4 3  5 , 7 8 5 7 1 4 2 9 6

E c a r t - t y p e  2 3 7 3 1 , 5 5 7 3 3 3 1 5 0 6 7 1 2 2 , 9 8 0 5 6 0 7 8 7  0 , 8 0 1 7 8 3 7 3 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Annexe  5  :  P r ix  moyens  des  d i f fé ren tes  ca tégor ies  d ’an imaux  

locaux  (zébu  Gobra )  vendus  dans  l a  rég ion  de  Louga  (2006) :  

 

  Fourche t t e  de  p r ix  

Dépar tement  Ca tégor ies  BAS HAUT 

  Veau  50000 185000

  Taur i l lon  200000 320000

Louga  Taureau  300000 475000

  Vê le  120000 180000

  Génisse  190000 320000

  Vache  210000 310000

  veau  85000 185000

  t aur i l lon  135000 350000

Kébemer  t aureau  260000 600000

  vê le  85000 170000

  gén i sse  160000 350000

  vache  210000 480000

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Evaluat ion technico-économique des  s tratégies  
d’ inséminat ion art i f ic ie l le  bovine  en zone sy lvo-pastorale  :  

cas  de  la  région de  Louga 
 

 
RESUME 

 
Face  à  l ’ acc ro i s sement  démograph ique  ga lopan te ,  à  l a  fa ib lesse  de  

l a  p roduc t ion  na t iona le  de  l a i t  a ins i  qu’à  la  chu te  de  l a  

consommat ion  de  l a i t  pa r  t ê t e  d ’hab i tan t ,  l ’op t ion  env isagée  es t  

l ’ in tens i f i ca t ion  de  l a  p roduct ion  l a i t i è re  pa r  l ’u t i l i sa t ion  de  

l ’ insémina t ion  a r t i f i c ie l l e .  Ce t te  b io techno log ie  a  pe rmis  de  

rehausse r  l e s  n iveaux  de  p roduc t ion  en  v iande  e t  en  l a i t  des  races  

loca les  peu  p roduc t ives .  Cependan t ,  e l l e  coû te  chère  ;  ce  qu i  ne  

pe rmet  pas  à  l ’ é leveur  moyen  d’en  avo i r  accès  fac i l ement .  

Not re  é tude  a  concerné  l a  rég ion  de  Louga  no tamment  l e s  

dépar tements  de  Louga ,  e t  Kébemer  e t  l ’ a r rond i ssement  de  

Ndande .  

E l le   r évè le   l e s  t aux  de  réuss i t e  moyens  en  p remière  insémina t ion  

dans  l a  rég ion  de  Louga  de  35 ,66  pour  l e s  cha leurs  indu i tes  con t re  

34 ,84  pour  l e s  cha leurs  na tu re l l es .  Les  ga ins  ne t s  générés  pa r  l e s  

deux  s t ra tég ies  son t  de  6620 ,70   FCFA sur  cha leurs  na tu re l l es  

con t re  1077 ,89   FCFA sur  cha leurs  indu i tes  pa r  vache  ; avec  un  

p r ix  de  rev ien t  de  l ’ insémina t ion  sur  cha leurs  indu i tes  de  33010  

FCFA con t re  24020  FCFA sur  cha leurs  na tu re l l es  .  

 

Mots clés :  Inséminat ion  ar t i f ic ie l le ,  na ture l les ,  indui tes ,          
              e f f ic ience ,  Sénégal  
 
Adresse  :  Just in  KOUAMO  
          e -mai l  :        kouamojust in14@yahoo. fr  
          Télephone:  (237)3489154 ou (237)2310083(Cameroun)
           BP:01 Bangangté  ou 227 Yaoundé (Cameroun)  
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SERMENT DES VETERINAIRES DIPLOMES DE DAKAR 

 

«  F idè lement  a t taché  aux  d i rec t i ves  de  C laude  

BOURGELAT,  fonda teur  de  l ’ ense ignement  vé té r ina i re  

dans  le  monde,  je  p romets  e t  je  ju re  devan t  mes  

maî t res  e t  mes  a înés  :  

-  d ’avo i r  en  tous  moments  e t  en  tous  l i eux  le  souc i  de  

la  d ign i té  e t  de  l ’ honneur  de  la  p ro fess ion  vé té r ina i re  ;  

-  d ’observer  en  tou tes  c i r cons tances  les  p r inc ipes  de  

cor rec t ion  e t  de  d ro i tu re  f i xés  par  le  code  de  

déon to log ie  de  mon pays  ;  

-  de  p rouver  par  ma condu i te ,  ma conv ic t ion ,  que  la  

fo r tune  cons is te  mo ins  dans  le  b ien  que  l ’ on  a ,  que  

dans  ce lu i  que  l ’ on  peu t  fa i re  ;  

-  de  ne  po in t  met t re  à  t rop  hau t  p r i x  le  savo i r  que  je  

do is  à  la  généros i té  de  ma pa t r ie  e t  à  la  so l l i c i tude  de  

tous  ceux  qu i  m ’on t  permis  de  réa l i se r  ma voca t ion .  

 

Que  tou te  con f iance  me so i t  re t i rée  s ’ i l  adv ien t  que  je  

me par ju re .  »      
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