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RESUI'tE

Le Delta du Fleuve Sénégat situé en uone sahélientre (pluviométrie
cle 200 à 300um) avait par tradi'tion une vocation pastorale. Au cours des

Lre'te dernières années, Itaménagenent hyclroagricole du Delta associé aux

ef fets néfastàs des périôdes.ilç 
"è"h"re""u 

sur Ia productivibé clu clreptel' a

rio'traint certains pasbeurs 
- peuls ô adopter des systènes tle Proclucbitrtr

&grepa"storaux. Le document piésent,e l tévolution des obiecl"ils' tles

stratégies, et des techniques- de ces éleveurs airtsi clue lers perspect'ir es

cl, avenir, en mettant I'acceut sur I'aspect nréLhoclologique de cetLe étrrde '

lÈ {F..

l9

( * ) Docteur vétérin atre/ zootechniciett I EMVT/CIRAD cléLaché a
!-

( code: RESPAOS9 )
.,ù

,4i..
t ' I SRAfSE}ùEGAL



't

! I NTRODUCTION !

Le Delta du Fleuve Sénégalr eui stétencl sur environ 5000 KmZ en

zone sahéIienne, est constitué en grancle partie de sols salés impropres atlx

ctrlt'res de clécrue tradit ionnel les brès répanclues datts le reste de la
vallée. L,élevage transhumant et la pêche représentaietrt tlorrc jusclu'au début

cles années 60, les principales 
"orpo"untes 

des systèmes de prodttction des

p{rysans du Delta.

Vers 1900, dans I'objectif de développer les cultures irrigfuiies,
clémarra up vaste progrnnne cltÀménagement des terres (endiguemetrL, barrages'
créat,ion de casiers hytlroagricoles, etc... )r Qui associé à deux périodes cle

sèclreresse particuliàremer-rt sévères (t972/73 et 19ti3/84 ) ' a profortdémnetrt

mocli f ié Ie contexte agricole du Delta. Les systèmes de prodrrct ion

traclitionrrels ont êLê côntraints de disparaître ou de s'adapter au nouveau

contexte.

L t objectif cle ce document est de présenter I'analyse cle

l'évolution dtin système pastoral en systène agropastoral, et de dé8ager en

tenant compte de son potentiel, ses perspectives dtavenir.
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! PRESBNTATION DI' LA IiIEI'IIODOLOCIE RI|'I'IjNIJ[: !
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é Lutle de ttaLttre
dr-r reclret'che sut' Ies sysLènres
cn ru i I i eu nt riil ( 1rr'ogt'amme'
sul.rcii v i sée el Lroi s pltases.

l)lrase' I

II
Leclitr i ques
curo[)trstttt Les
a{r i coles,
( 1e8{/1987 ) ,
anne.\e tr"1),
(lteux.

s.ystémique, nettée tlatts ll: (':.rtll't: t't

de procluc L iolr e L Ie Lrans f er L clc:

I SRA/SYSPRO/FtliUVLi ) , 1rt.rttt. ôt.r'c

t un plug t'itiûtni:
Lcclrtrulu4i t,s

e IitSs t tltlr:.'lll.'tl t

: I) iagtros L ic des sys Lèmes tl'é levtrge

stagit dtalalyser. les obiecLifs, les sl,t'i.tLégies (:L lt':,
tles puy"orr" en nrat, ière d t éIevage crr rc l aL iorr av ec I t:s uti Lt'cr
clc' leur système de production (culLures, pêcher ircLivil.É's o\l.I ir-
et,c... ). CeLLe pltaser eui stesL éUaIée sur quuLI'e altttc'es

& per.nis de clresser. une Lypologie des sysLèmes tl'él e-rvit4t: (t:i'

,L de ttéLernirrer Ia problénaLigue de développeururrL rle cltacutt

l'lrase 2: TrartsferL de Leclrtrologies

[)our Ies sysLèmes dtélevilgo clont la protlr,tr;t,iott attimale rclrr'ést:ttLc'

à Ler.ruc une alLer.naLive irrLéressanLe, cles mcldèIes Leclttritlttes aclapLés i:rrl

.'rrt.t:xLe agr.icole futur orrL éLé élaborés en collalloruLiott lr\ cc I c:s l,itJ"sttlrh;.

I.cs l)r.emièi'es expérimerrLaLinrrs de ces moclèles err miJ ir,'u réeI st.rttL à l'él.u,li-'

[)()sr. t;er.Lirirrs (progrr.nrme cltaméIi<lraLiorr grinét.ic1rte ll<,v ilt Pat' e\(,lllPIc)r (.:rr

c:urlr.ri pour' .lt aut,r.es (trLelier.s cle rruissagle bov irr eL ov i tt, ittLrotlut;Liulr tlt:

r:rrlt-llr.L:s fçtrpr.rr$èr'(.,!i1 ot.c...), ut:hevdls [)()ur tlr.tel(lucs*utts (llatttlut:s tl ttrlilttrttl's

l)()u. lc lrôuuil, plrar.nrucies villargeoises, {lLulicls tltcnbotrclre bovitre c't

,r irrr+ ) . g11rr<:er.rr:rttL ces clr:rrr iers, tles I it;hes l.eclrtt itlrtt:s à I t al'l.t:ltl. iotr tlr:s
r ulgarisaLeurs sclttL disponibles.

l)hase 3 : Suiv i-évaluat- ion

Les prernières fiches eryarrL ôLê diffusét-'s LottL tleit'ttiè't'emetrL' l;r

lrir4se cie uulggr.i sati<.ur ù grancle échcl Ie n'a pas etlc'ore débu Lé. Le su i v i -

,ivalrr4L iol 1e colcerlle ,r"t,u*IlemerrL (.lue tes modÈ: Ies ntis (]lt lllitcr: à t i l't't:

t,.r1rér'iruerrt.aI. liéarrmoinsl les r'ésulLats pernreLLetrL dtuf f itter' lc+s l'iclres
r.*clr'iques, eL [)ar. ailleur.s, cle ni)uv(]arr.\ Llrèmtls th: lÈt'-t:lrert;llu/lrdrvt: lolrltr'otcttt

srr. dégagelrL.
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I. HISTORIQUE DU SYSTEME AGROPASTORAL PEUL DU DELTA

Toutes les données pour décrire et analyser Ithistorique du

système peul egropastoral du Delta ont été recueillies dans la bibliographie
ou au cours de différentes enquêtes (enquêtes informeIlesr suivis, etc... ) '

1- Le systène peul pastoral traditionnel

Avant Itaménagement du Delta, les cuvettes salées, dénomnées walot

étaient chaque année innondées par les eaux de la crue du Fleuve au cours de

Ia saison des pluies(juiIlet, août, septembre). A I'exondatir:n' ces cuvettes
fournissaient d'excelrents pa.rcours de décrue jusqutà Ia f in de Ia saison
sèche, aux troupeaux rles éleveurs peuls qui séjournaient clans le Delta' Dès

les prenières ptuies, Ies peuls et Ies troupeaux transltumaient sur les
terres sableusàs, dènommées Jeeri, situées au nord et au sud du Delta pour

les deux raisons suivantes: les premières pluies entrainaient la repousse de

Irherbe sur Ie Jeeri, et les àonditions sanitaires pendant la saison des

pluies dans Ie Delta étaient peu propices à I'élevage (ptllulation
dr insectes piqueurs). A partir de décenbre, les mares temporaires
s'assèchant sur Ie Jeeri, Ies peuls et leurs troupeaux revenaient dans le
Delta.

Il ressort des différents
transhum&nce entre Ia Jeeri et Ie WaIo
contrainte, notamment par les femmes.

Le systène de production des peuls du Delta pouvait être assinilé
à un cheptel q;i jouait I; double rôle de capital et d'outil de productiou,
tout en ayant une fonct,ion sociale najeure'

Dtun point de vue zootechnique, Ies niveaux de production
atteints, relativenent faibles, étaient déterninés par des obiectifs et des

stratégies de production plus ou moins adaptées, selon Ia technicité des

inclividus, aux ôonditions sanitaires et clinatiques du milieu. En effet'
régulièrement tous les 10 ou 15 ans, un fléau, type sècheresse ou épidémie'
décimait une partie du cheptel malgré les techniques traditionnelles
aussitôt nises en oeuvre pour liritu" les pertes. Les peuls clterchaient. donc

à optiniser Ia productiàn de leur cheptel par des techniques et cles

p"riiques jouant notanment sur la complémentarité des différentes espèces

animales.
A chaque espèce animale correspondait une ou deux spéculations

naj eures:

le chept,el bovin représentait Ie capital mobilisable dans les gratrcles

occasions pou" remplir des fonctions dtordre social (corrst,it,ution de la clr.rt'

par exempll). II se chargeait également cle la couverture des besoins en lait
pendant i'hiuu"nage et Ie début de Ia saison sèche froide.

Ie cheptel ovin avait pour object,if la production de jeunes tlui
étaient abattus à Itoccasion des fêtes ou comnercialisés.

entretiens que Ia Pratique de la
était considérée avant tout conne une
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La sècheresse de lggg/1g84 nta fait qutintensifier le phénonène

déjà amorcé en tg74 pour les peuls du Moyen et du Haut-Delta. Dans le Bas-

Delta, zone peu tôuchée par les arênrgenents, les peuls ont connencé à

"e.trru" Itaménagenent de r."t,rin" parcoura de décrue en casiers rizicoles
avec Itobj""iir à" stinvestir à "ours 

terne dans Itagriculture irri$uée.

Les peuls dont les campenents étaient situés à proximité des

agroindustries ànt privilégiés les enplois salariés et Ia plupart sont
devenus en laespace dtune quinzaine dtannées des ouvriers-éIeveurs.

II- tE SYSTEME PEUt AGBOPASTORAT !

Ctest un systène de production rencontré exclusivenent en nilieu
peul, dans lequel Ies deux principales activités sont les cultures irriguées
et Itélevage.

Le systène peul agropastoral tet qut il a êtê identifié par le
progranne SYSPRô/FIEUVE; regroupe environ 10p100 des concessions du Delta'
2bp100 du cheptel bovin, tOptOO du chept,el ovin, €t 20p100 du cheptel
caprin.

1- Ltaspect social

La grande najorité des peuls agropasteurs sont originaires du

Deltar zo1€ dans laquelle iIs séjournaient traditionnellement en saison
sèche (peuls t{alo) r et où ils se sont progressivement sédentarisés

L'habitat est diFpergé; un village correspond à un ensenble de

canpements disséninés aur un terroir pouvant stétendre sur plus de 100 Km2'

Les terroirs des différents villaàes se chevauchenbr €t jusgutà cinq
villages peuvent être représentés dÀns le nêne campenent, cltaque chef de

gallé (fanitle) se considérant néannoins conne rattaché à son village.

Un gallé auquel est associé un cheptel t regroupe en moyenne de 10

à LZ p"""onr,"I dont E à 6 actifs ( indiviclus de plus de 10 ans). La nain
dtoeuvre famitiale disponible part,icipe aux travaux rizicoles. Un enfant
stoccupe du gardiennage àr" petitl runinant,s et un adolescent ou un adulte
de celui des bovins; rarenànt les deux troupeaux sont nenés conjointenent'
leur zone de pâturage étant différentes.

2- Ltaspect agricole

Dtun point de vue agricole, leg agropasteurs.peuls se répartissent
en trois groupes en fonétion du node'de gestion des anénagenent.s

hydroagricoles.

le premier groupe concerne les peuls qui cultivent exclusivement dans

Ie cadre de Ia société cle développeuent (SAED), gui intervient granclenent

clans Ia gestion; ces peuls sont souvént considérés comne des quasi-salariés'
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le deuxiène groupe englobe les peule gui cultivent dans le cadre de

la SAED, mais qui disposent Egalenent âtntt casier rizicole autonome, gérê

collectivenent par plusieurs ianilles généralenent issues d'un mêne village
ou dtun mêne campement (proiet villageois)'

le troisiène groupe est constitué 4"" peuls du deuxiène groupe qui

confrontés aux contraintâs inhérentes à la 'gestion dtun proiet villageois
ont décidé d'exploité à titre individuel un casier autonone de type fanilial
(proiet privé).

Dans les années 60, afin de devenir légalenent' "propriétaire"
d,une partie des terres sur lesquelles ils détenaient de droits fonciers
traditionnels, Ies peuls ont déctÀré comne actifs bous les individus de sexe

nasculin (nême les enfants), ceux-ci devenant ainsi attributaires de

percelles. En conséquence, Ia àuperficie nise en culture par gallé dans le
cadre de Ia SAED ou dtun projet oitt.g.ois, est inporbante ; elle varie de 3

à l5 hectares par gallé.

La simple culture est encore largement doninante en milieu peul

agropasteur. certaines parcelles sont nises en culture en saison des pluies'
dtautres en saison sèche.

3- Ltaspect "chePtel-caPital"

Dans leur grande najorité, les agropasteurs peuls privilégient le

i cheptel bovin per rapport au éheptel petit-runinant pour la raison suivante:
dans Ie systèue agropastoral, Iàs besoins courants étant couverts par les

: Fêvêrus issus d; la riziculture, Ia _fonction "outir de production",
traclitionnellenent remprie par le àheptel.petit-runinant, est minine voire

\ ilii;;!6|; dans certains cas par r"ppo"t- à la fottction "capital" renplie

ip"i rË cheptel bovin. ce clernier sert d; Élarantie pour Itobtention de prêts

, ùorr"oires, il est nobilisé pour f inancer une part ie tles investissenerrLs
inécessaires à Ia riziculturel notsnnent pour les agropasteurs exploitanÙ tllr

projet privé

La fonctlon ',capital" du cheptel bovin pour le financenent cles

cultures i""isug"" nteet pas propre aux peuls. En effet, des agriculteurs
cl'ethnie *oloÏ sont à I'ârigine â* cette pratique dans Ie Delta. Néannoins,

dans une fanille peul, nobilis"r une partie du cheptel bovinr pour des

raisons autres que socialesr €Bt gouvànt problénatique. si ell nilieu wolof
Ie chef de fanilie généralenent propriétairâ des bovins peub elr disposer à

s& guiser €n nilieu peul, chaque nenbre de Ia famille est propriétaire tle

quelques bêbes et Ie ciroix des aninaux à mobiliser stavère délicat; De plus'
bien que les mentalités changent, iI est toujours difficile pout'un peul de

se séparer de ses aninaux

Le troupeau bovin dtun gaIIé agropasteur
taille inportante pour le Delta (de I'ordre de 50

les trois raisons suivantes:

que dans le sYstème
la pritrcipale source

de riz, son de tiz,
perLes en bétail &u

cours cle Ia sècheresse de 1983/1984.
Ia disponibilité en percours (de décrue et postculturaux) à proximité

de leur campement pernet aux egrop&steurs peuls de gérer directenett[ leur
c5epter. ce type de gestion est difficilement, applicable au cheptel des

p"uis-ouvriu"!'euir àu fait, de leur concenbraLiotr auLour des afroindusl'ries'

peul est généralement de
à 100 têtes) ' eb ce Pour

Ie taux dtexploitation du cheptel
peul à cloninante pasborale, dans lequel

est plus faible
Ie chept'el esb

àe revenus (cf annexe n"1).
Ia production de sous-produits agricoles (paiIIe

atlventices de cultures, el,c... ) a pernis de linit'er les



. Dans Ie systène agropastoral , Ia tai l le moyenne du chept,e I pet i t-
runirrant , couposé à 7\/80p1oo àe caprins r est de I t ordre de 60 têtes.

sont contraints de confier au noins une partie de I t année leur troupeaux
cles bergers ( cf annexe n" 1) r

deux Mises-Bas): 24 à 30 nois
Quotidien de 0 à Sans): 150 à 2505

4 ) Lt aspect zootechnique

Le node de conduite est'par tradition de type extensif:
pendant Ia saison des pluiàs (de juillet à septenbre) et Ie début de

la saisôn sèche froide (dtoctobre à décenbre), les bovins et les petits
ruminants sont conduits sur les pa,rcours localisés à proxinit,é des

canpenents. Quelques gattés confient leur troupeaux bov ins sous la

"""ion"abilité 
dtun adôlescentl à des parents résidant sur Ie proche Jeeri

( nraxinun 10Kn) .

en saison sèche froide, une fois lee parcelles rizicoles libérées'
les bovins et les petits ruminants vont y pâturer la paille et les repousses
de riz, Avec le dévetoppement de la double culture (une campagne de saison
tles pluies et une cle-saison sèche chaude), les broupeaux ne pourrottt plus
explàiter ces parcours post-culturaux gut environ deux mois per atts (.lu 15

janvier au lb mars). Àrnu" le développenent cle Ia nécatrisabion pos!-récolLe
ibottug" et bottelage) r les agropasteurs peuls espèrent pouvoir sbocker'
tl' inporbantes q,r"t iité" de piitte de riz clans les canpenenbs, af in cle

clispôser d'un alinent de lest pendant Ia saison sèche.

en seison sèche chaude (de narB à juin), les bovins et les petils
runinants sont conduits sur les parcours de décrue situés à proximi l,é des

canpenents. Dans quelques gallés, en Tin de saison sèctre, les vaches taries
et I." jeunee 

".n"é" sont énvoyés en transhunance sur les parcours de décrue
du sud de Delta jusqutau retour des prenières pluies.

. ,.a 
,

",:t'

L t al inentation des "nir"rr* 
p"ooi.nt essentiel lenent du pâturage.

E1 saison sèche, seuls sont conplénentés les'aninaux les plus faibles et les
quelques nâles à I t embouche (ovins pour la Tabaski par exenple ) . Le

"onpiér.nt est conposé essentiellenent de sous-prodirits agricoles
(adventices de riziculture) et agroindustriels (farine de riz, tourteau
d'arachide )

Le suivi zootechnlque nis en place par le progranne SYSPRO/FLEUVE'

a pernis dtévaluer la valeur des paranètres zootechnigues suivants:

Cheptel bovin

IMB (IntervalIe entre
GltQ 0,/3ans ( Gain MoYen

Cheptel ovin

IMB z tZ nois
b GMQ 0/6nois (Gain Moyen Quotidien

Cheptel caprin

de 0 à 6mois): 50 à 1009

: Ëilâ ;râl,i:': 60 à 8og

Les faibles niveaux de
objectifs de production retenus. En

production atteints correspondent
effet, Ies agropasteurs Peuls



reconn&isseul" s t être investi r
chellLelr et que les niveaux de
20 srsr Par ailleurs, ils
regressenù dtun point de vue

Les principales
&gropast,eurs du Delta dans le

Le
francs cfal

I
dans les cultures irriguées &u détrinent du
production actuels onL clruté en Itespace tle
considèrent que p&r tr&nque de praLiquer ils

t;echnique, nais pas de fuçon irréversible.

Les revenus que les agropasteurs peuls tirenl"
production dépendent à Ia fois des superficies nises
LaiIIe du chepbel, et du rendemenL de chacune des
variabi I i té esL grande, rréatrmoi rrs soi t, un gal Ié don L l es
sr.rnL représenLatives du sysbème &gropasboral peul:

auxquelles sonI confrontés les
de gestion cle leur cheptel sont:

(alimenbs tle conpléoentation en

de leur systène de
en culturer de Ia
deux activités, La

car&c Léri s t iques

(plus de 10 ans).

procurent un revenu

(eS caprina* dotrL 20 chèvres,
annuel dtenv'iron 200000 francs

contraintes
uode actuel

irrtralrt sItapprovisionnenent en
saison sèche et médicaments),

Ia conplexit,é des circuits de conmercialisat,ion (plusieurs
intermédiaires entre Ie producteur et Ie consomnaLeur),

la disponibili bé en main d'oeuvre: iIs préf èrerrb af fecber celle-ci à
Ia riziculture actuellenent plus renLable.

Ia réduction progreesive des parcoura avec Ia poursuite des
aménagenents.

5) Ltaspect économique

I
I

-.1
it
i:

ce gallé esL composé de LZ personnes dont 6 aclil's

if net en culture dans I'année 5 hectares qui lui
dtenviron tr25 nillions de f rancs cfa (250000 F'cfa,/ha).

son cheptel bovin de 7A Lêtes dont 30 vaches en ébat rle reproduire
lui rapporte annuellenerrt de 500 à 600000 francs cfa (20000 Fcfa,/vache).

son cheptel pebit-ruminanL de 60 têtes
15 ovins dont 7 6rebis) lui procure un revenu
cfa (10000 Fcfa/brebis, 7000 Fcfa/chèvre).

revenu annuel de ce gallé est donc d'environ 2 nillions de
soit un revenu annuel par actif voisin de 350000 francs cfa.

III} L'AVENIR DU SYSTEME PEUL AGROPASTORAL DANS LE DELTA

Dans le systène peul agropÊstoral, Ie cheptel joue avant tout un
rôle de capital nêne stil contribue largenent au revenu du gatlé (environ
40p100) et ce nalgré les faibles niveaux de producl,ion atLeinbs.

Les egropasbeurs peuls r gui dr une nanière générale veulent
nruinLenir leur activiLé élevagel onL conscience gu t ils devrott[ à terne
s t engager sur Ia voie de I t inl,ensi f ication pour di f f érentes raigotts qui
seront exposées ultérieurenerrt. LtobjecLif du progrênme de reclrerclre '
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Ia t-'orrLruirrte de I tappr'ovisicltrnement ert médicamettLs.

LtupprovisionnenenL en alimenls pour lc béLaiI
corrtrairrLe majeure &u tléveI<lppenrerrt de l t éIevuge tlatrs le
ré.solu en consLi[uanL des stocks. de sous-protlui l"s tlès Iu
cles pluies. Le progranme SYSPRO/b'LEUVE rr nis &u poinl
() r'q&n isaI i<lrrs p&ysarures <;hargées de I t apllrov is iottnenen l,

eL les fiches

en suisott sèche,
DeILa peuL êLre

f iu tle Ia caison
et Lester des

en irrbrants pour
techniques gotttI'éIevage (aIinenbs eù nédicanents),

tlislrorribles.

,l

l1 ,f i sl.rorr i bl
I 1,.,,rL êLrc

dt

l-Z ) les at,ortts eL coltLrtritttes du syst.ème de llro<lttcl,iolt

I Is sotrL rltordr'e srrcial, agI'()n()nritlrte cL ét:oltontirgue.

'- tltorrlt'r'sot;iuI

Orr consLaLe en mi I ieu pr.:ul agropasLoral utre volotrLé réelle tle
truursuivre I'activi Lé élevage nême si celle-ci appnraÎL peu rettLable p&r
rapl)ort. arrx cul Lurt.:s i rriguées. l,r prise de conscietrce tle certaitrs
agt'(rpasl.curs rle Itirrt.r:lrsit'ical.iutr conme seule voit-' cl'avettir est. tlll aLouL
urajeur pour ceux-ci; nruis pour beuucoup lu calruc;i [é dt itrertie face au
.; lrutrgeltett L es t, uue cott l. t'tr i tt l.e réc I I e . /

La mise en place de sysLènes irrtensifs "ct,n(.'urerlbiels" pnr rapport
ur.r\ c;ulLures irriguées, IrerneLtra de rerléfirrir les sLraLégies d'affecùatiolr
rlt: I a nai rr d t <lt: uv re.

Les modaliLés acl,uelles d'inl,ervenLiorr de l'etrcadreneltb
alrlraruîssenL comme utre conLrainLe majeure l,our utt futur développenent dc
I'e'levuge darrs le IJclLa cumrue cl&rrs Ie resLe cle Ia !'ullée. Les aglettLs clrargés
tle I tclrcarlreuerrL Leclrrrique reçoivenI urre solicle f<lrnraLion [echnique, nais
surrt par la sui Le " Iachés durrs la nature" eL se dénoL ivetrL rupidenettl. Par
ui Lleurs, dans lc, <;orrLexLe fuLur du DelLa, les éleveurs'qttrottl plus besoitr
dc consei llers r'té .gesLiorr que rle conceillers Lecltttiques.

- ,l t ,l l'rl t'r.l ttg r()n()m i rlttt:

!,rr 25 {uls <lc t'izî<:ulLur(), les agro[)asLelrt's prtt Is oltt. ttcqrtis tlllt:
cerLuirre e.rpér'ietrce err ruaLière de cul Lures irrigSuées.

La poursui Le cles anérragemelrLs eb le dévclolllrement, tle lu double
culLure solrL ttréoriquement peu favorubles à ltélevage datrs la nesut'e où iIs
errt.rairrenL une réclucLion des parcorrrs. Néanmoins, les problènres liés À la
nrise en place dtune culLure de ciz en saisotr sèclre perneLLetrt ettvisager utl
assolemenb du type culture fourragère en saisott sèche/crrlture de riz en
saison des prluiesr s€ulenerrt clans le cas où les fourrages produibs gerottt
v rr.[or i sés rle f uçotr ren t.alt I e.

['ur. "rilleurs, les cultures 'i rriguées sottt ù I torigine d'utt
e irnportanL crr sous-proclui Ls trtsr'icoles eL u{ro- irrdusLriels qui rle
rluturr aLout, lxrur Itdlcvtrge tlatrs le Delt.u.

o t'tl t'tr écorrom i t1t,tt':

La Caissc NnLii.rrrale dc Créd i L Agricr.rle du Stirrc;gtrl (()NC,\S ) soultaiLe
ircuurder des pr'ôts pour l télevuge uf irr de tliversif ier' ses ucLivi[és. Depuis
un an1 tlrtel(lues élcvc,rrrr; t,l. uqro[)aaLerrrs ottL otrLenus tlt:s prets a t:otlrL Lcrme

l)oul' nrurrLcr des <lpérat iolrs tl t clrLrouclre buv itte eL ov itre . Les t'ésul LuLs sottL '
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sntisfaisants à la fois pour la banque et pour les payaana.

Les filières de coanercialisation du bétail sont actuellenent trop
complexes et nullenent adaptées à des systères dfélevage intensifg. llur Ia
denande des paysens et des chevillerds ( bouchers abatteurs ) et en
concertation &vec €ux; le prograrne SYSPBO/FIEUVE envisege Ia uise en place'
à titre expérinental dtune fitière sinpllfiée de connercialisation.

Conclusion.:
-__- ,,. ..

' 'Les atouts du
contraintee apparaiseent
d' ordre soçioécononigue.

difficilenenl, conbournablesr Dotannent celles

2l Les propositions d' intensification

En tenanb coupte des caractéristigues du systèue peul agropastoral
pr.écédennent exposées I Ie progranre SYSPRO/FLEUVE/volet "éleYag1e" a
iclentifié différents nodèles dt intensification à ueLtre en place de façon
progreeeive en trois étapes.

2-1) preuière étape: la levée des contraintes actuelles

Leg, deux principaleg contraintu" actuelles auxquelles gont

/confrontés les .agropasteurs peuls sont Itapprovisionnenent en intrants pour
Iiftélevage (aIinénts et néaicanents), et la conplexité:',i.dê Ia

i comnercialisation des aninaux de boucherie

fanilial) ont été testée en nilieu paysan. Le fonctionnenent de'certains
ayant donné des.résultat,g satisfaisantg, des fiches techniqu€a:à Itattention
des vulgarisateura orrt êtê élaborées. La phase de vulgarisation est entrain
rle dénarer. ., r .l ;. ,:' - : ; 'i'rri',' i

Par qilleurar it apparaît gue ces CIE (Srpupenentdtintérêt
écononique) conri"ndraient à la liee en place dtune filière sinplifiée de
comnercialisation type GlEpaysans/boucherg-chevillards. '

Les nagazins dtaliuents et leg pharnacies villageoises
fonctionnels, ainsi que la possibilité de contercialiser des aninaux.tÀ un
bon prixr ont dtune part entrainé une augnentation gensible des niveaux de
production chez quelques agropaateursr €t dtautre part suscité une
nqtivation concrète de stengager dans la voie de Itintensificationp certains
peuls s'ét&nt, proposés pour nonter des ateliers dteubouche bovine et ovine

l1

I

l

0i
j

sur financenent de Ia CNCAS. /
'1,,.

2'21 deuxlèue étape: cheptel=outil de production

r;;;;;ï;lr.ri"""'d'enboo:;" à coté du cheptlr t""niiionner
(cf fiches techniques en annexe, n'2 et' r n"3) a dénontré la rentabitité
écononique de ce type dtopérations. En effetr uo paysan en achetant une
dizaine de boving ou une trenbaine d'oving peut en 4 ou 5 nois dégager un
bénéfice de 250 à 350000 francs cfa, couparable à ce que procure un ou deux
hectares de riz. ' i

Ltachat d'aninaux à enboucher pouvant e'avérer déIicat (prixt
tlisponibilité, frais tle transportr: etc...l, unaninenent les payaans ont éris
le iouhait dtutiliser leur propre chept,el pour approvieionner en partie leur
al,elier d'eubouclte.

A ce sbade, le systène dtélevage apparaîb conre un cheptel
LradiLionnel de type extensif associé à un aLelier dteubouche de type
intensif. '

r ':'
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2-31 Lroisiène ébape: mise en place dtun systène dtéIevarge itrLensil'

La rentabilité dtun at,elier dtembouche éLarrb fotrctiotr tlu triveau tle
producLion du chep[el tradi [icrnnel en anorrL, ulle augmeuLaLiorr tlu trivettu de
protluclion de ce dernier ne peuL qu'être renbatrle. Etr collab<lt'aLiotr avec les
peysans, le programme SYSPRO/FLEUVE a éIabor'é des motlèles d'aLel iers de
rraissage en amont des at,eliers dtembouche permeLLatrb dr.' t,ri lrler la
productivité clu cheptel LracliLionnel (cf fiches Leclrniques en annexe tr'.1 el

oF In r)r.
A Lerne, la mise en place dtun modèle clans un t roupeau tle :l()

varclres ou de 50 brebis, qui rapporLe envir'otr 500000 r"cta/u err gesl..iorr
tradiLiorrnelle, perneL de rlégager un revenu dtenvirotr I,5 nriIIiotrs rle [<:l'n,
scriL l'équivaletrb de 5 à 6 lrec[ares de riz,

A ce sLade dtirrLerrsif icaLi<ln, on pourr'& errvisagL'r la vrrlgirrisaLiorr
tle dif f ér'errLes Leslrrrologf ies acLuellenrenL à I'éLude ( irrLroclucIiurr tle
gérri Leurs anréI iorés, cul Lures fourragères, eLc. . . ) .

Si I'expérimenLnLion cle sysLènes d'élevage itrLensifs elr nilierr
pa.ysan ne pose p&s de problèmes najeurs, Ia vulgarisabiorr à gratrde échellc
sera cclnfrorrLée à Ia guesLiorr de ItelrcadrenetrL précéclenmelrL évoguÉe. Défilrir
les moclalités dt intervenLion de I tencatlrement apparaÎ L commc le [lième rlc'
recherche à privilégier'.

UUNL:I.US I UN

Etr I'espace de 30 ansr ulle partie des peuls du Del[a onL éti.
conLrainl"s d'adopber un système de production cle Lype agropastortrl . IIs se
sortt invesLis darrs I'agriculLure irriguée &u déur.iuerrL de I'activi Lé
é levage. Néannoins, le mode de gesbion de leur clrep[el r dénigr.é [)ar
benucoup, repose sur un etrsemble de praLiques eL Lechrriques per.for.ruarrLes
t'eIevattL d'ol:jecbifs eb de stratégies de procluction r;olrér.enLs.

Les agropasLeurs peuls ont conscience eu€r darrs Ie cont.exLe fubur.
du'DeILa, I t interrsif ication tle leur sysbème d'élevage esL lir seule voit,
possible'. CerLaitts otrL décidés de sty engager'; Ieur Leclurici Lé eL leur
motivaLiott ortt lrermis dtélaborer cles modèles d'élcvuge irrLerrsi l's
acLuellemerrL en phase d'expér'inerrtaLiorr.

A terme, Ia vulgarisart iotr de ces sysl.èmes i utcrrsi f s I,()sor.ir url
cerLaritr rtomtrre de problènres comlrlexes nrais pas sals s<.rluLi1-;rr. Ule v1'1lgrrl,ei
polit.itlue réelle de développemerrt, rle l'élevage rlarrs le lrcll.a, scr.irit.
vrai semblablemenL un plus considértrl.rle.
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ANNEXE N"l : LES SYSTEMES D ' ELEVACE DU DELTA

Une typologie des systènes d'élevage du DeIta a êLê éIaborée
partir des cinq critères suivants:

acLivité prenière du sysbène de productiorr
forrction principale de Ia conposante éIevage
type de stratégie rebenu en uaLièr'e d'élevage
Lechnicité et niveau de producbiorr aLteirrt
ethtr ie

Six systènes d'élevage onl, aittsi été iderrti f iés.

1- Ie syslène peul à tlomirtattle pastorale

L t élevage représente la conposante principale du système citi

pr.oclucLion. On Ie renconLre exclusivement en milieu peul élevettr (5p100 tles
cas).

r 2- 1::I::èi:_ry:l_11ïï:::::l
Il représente la courposante éIevage d'un syst,ène cle prorluctiotr

clarrs lequeI I t élevage est associé à I t agricul Lure irriguée. Conne lc'
précédent, il ne se rencontre quten uilieu peul (10p100 des cas).

Y 3- le systène thésaurisat,ion-capil,alisation

It représente Ia conposante éIevage tlu sysLène de pr'oducLiotr tlcs
ouvriers-éleveurs et de certains agriculteurs propriétaires d'utt chepLeI
génér'alenenL inporbant considéré avant tout comne ull capi Lal ( 15p100 tles
cas).

*"';' 4- Ie systène villageois conf ié

corrf ienL lcur chellt.el à un L ie rs
de celui-ci (l5pl00 tles cas).

II stagit de I'activité traditionnelle et margilrale rles
agricul Leurs qui ne gèrelrt, que quelques t êt,es de peti Ls rum inattts. L,e

chepLel fournit à la concession les animaux qui sonb aba[ttts à ltoct:ttsit.,tt
des fêtes religieusesr el, sert également de tr'ésorerie (50p100 des cas).

*l ti- le sysbème viltageois intensi f

I I stagit de Itactivité élevage d'agriculteursr sctivi Lé

secorrdaire per rapporb à l'agriculLure irriguée eL/<tu aux acLivit.és exLru-
agricoles, mais dans laquelle iIs désirenL à l,erne s t ittl'esLir'. Leut'
LechniciLé en natière cl'élevage es[ conparable à cel]e cles peuls (5p100 des
cus).

Il concerne les agriculbeurs qui
eL gui nt irrl"erviennenL pas <latrs la gesliolr

5- le systène villageois traditionnel

,

a
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ANNEXE N"2 : MODELE EMBOUCIIE BOVINE

Deux périodes dtenbouche sont

I'embouche de saisott sèctre
I t enbouche de saisott des
décembre,/janv ier

poss ibles:

de fevrier à juirr/juillet
pluies/saisotr froitle de iuilleL lt

1- enbouche de saison sèche

- f irrancement 650000 Fcfa/ bénéf ice d'envirotr 300 à 350000 Fcfa
. apport personnel: 130000 Fcfa
. empruttt CNCAS: 520000 Fcfa
. intérêts (14'5f): 35000 Fcfa
. chiffre d'affaire: environ 1000000 Fcfa

- demande de financenent en janvier auprés de Ia CNCAS

- achat rje 10 bovins naigres en février (nâles de 3 à 4 ans ou vaclres de
réforme), environ 400000 Fcfa'

- mocle de concluit,e: à Itattache ou pâburage conplénenté

- alinentation/ration: environ 220000 Fcfa
. paille de cLz/nêLasse/tourteau dtarachide
. puille de riz ou paille de brouse/farine de riz
. paille de riz ou paille de brousse,/clrêches de LouaLe/faritre de riz
. €tc. .. (plusieurs sortt disponibles)

couverture sanitaire: environ 15 à 20000 Fcfa
. vitamines (pierres à lècher)
. aptiparasitaire interne (surbouL cotrtre Ia <lisLonatose)
. anLiparasitaire externe (seulenent si nécessaipe)

venLe direct,e des bovins enbouclrés aux bouclrers,/chevillarcls

2- embouche. de saison des pluies/saison froide

Identique à I'embouche de saison sèche sauf:

clenartde de f inancenettt ell juirr

achaL cle 72 à 15 bovins: environ 500000 Fcfa

mode cle conduite: pâtura$e; complénentabion
mois) et éventuellement une quinzaine de jours ell
aninaux les plus faibles.

alimen[aLion/ration: environ 120000 F cfa

en fin cl'enbouchc (t à 2

début cl'emtrouctte Poul' les
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ANNEXE N"3 : MODELE D'EMBOUCIIE OVINE

Les <lvitts eurbouchés tlevarrL êLre cotunercialisés l)our la fête de Iu
I'abaski, la période dtembouche se siLuera envirorr Lrois m<-ris trvanL cette
dule. Les utrinaux à emboucher devronL êLre acheLer errv i t'<.rrr citrtl nois avatrL
Itr f ê be.

fittartcemcttb 62u000 !'cfa/bérréfice rl'crrvi r'<;tr 300000 Ft'l'a
. apporL persorrrrel: 125000 FcIu
. emlrt'utt L (iNCAS: ir00000 [ir: f u
. in[ér'ôus (14'5,Ë): 30000 [;cfu
. cltit't.r'e d'ul'l'airr:: 90() à 100()000 l;<:fa

dcntutrdc de firtatrcemerrt. û nr.ris avanL Iu Tubuslii

aclraL cle 25 ovirrs nràlt:s utlult.c,s (plrrs rlt: urr urr) i urois
( errv i rorr 500000 l. c f a )

avan L Iu 'lallusk i

mi se rï I t enbouclremocle tle cotrdui Le: à I t aLt achc' or.l pôLurage conll)lérncrr t,é ;

Lr<.ris nrclis avatrL la Tubushi

a I iment.ab ion/ruL i otr: env i t'orr 100000 l;c I'a
. paiIIe de riz/tarLne de rLz
. paille de rLz/farine de ciz/ùrêclres de Lomate' \
. pai lle dd riz nrélassée/tourt euu tl'arachide
. €tc... (plusieurs raLions sorrL tlisponibles)

couver Lure sarr i Lai re: env i rorr 15000 l cf zr

. vitanrirres: pierre à lèclrer'

. atrLiparasiLaire irrLerrre (surLouL corrLre la clisLciruaLose)

. a.nLiparasiLaire e.xLerttc (seulcmerrL si rrécessai rc)

veltLe direcLe au cotrsonmaLeut' ri I t exploi LaLiorr ou au nat'ché etrviron l5
jours avarrt la'l'ubasl,i (aLLelrLiolr au cr'É'diLM)
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ANNEXE N"{ : }IODELE/T.NTENSIF BOVIN

I ) GESTION TECHNIQUE

II stagit dtun troupeau de 30 vaches en état de reproduire qui
dans les conditions actuelles produit, un revenu annuel dtenviron 500 à
600000 francs cfa. Grâce à Itobtention d'un prêt de 1,5 nillions cle francs
cfa sur 3 ans peruebtant essentiellenenL Itachat dtirrLrants (alilents de
complémentation eb nédicanents), Ie uêne [roupeau peut générer un reyenu
alrnuel dtenviron 1r 5 nillions de f rancs cfa, I t intervalle entre deux nises-
bas passant de 24-30 mois à 15 noisr €t le GMQ 0,/3ans (gain noyen quotidien)
de 150-250g à 4009.

1 ) Conduite des fenelles reproductrices

conduite au pâturage inchangée
alinent de conplénentation: I Kg de farine de riz/jour/ZÛO jours
sevrage des jeunes à 5/6 uois selon la période de nise-bas

2l Conduite des jeunes

1u:irlliii.r'" racrée jusqu,au sevrase
sevrage à 5/6 nois
conduit,e au pâburage
alinent de complénentation: 0,5 Kg de farine de ciz/jour/150 à

200 jours eelon la daLe de naissance

lÏiillTTlr:"":i;iilff.,ili:iî'iîu Kg de rari,re aè 
" 
iz/jouc/zo.j

3iène Année
conduite au pâturage inchangée
alinerrt de conplénentation: 2r5 Kg de farirre de riz/iour/200 i

Pour produire un bovin de 3 ans de 450 à 500 KB' les besoins en
aliment de conpléuentation stélève à environ t12 tonne de farine de tLz,
soib environ 40000 F'cfa. Dtautres alinents de conplénentation (tourteau
dtarachide/paiIle de riz nélassée, drêches de tonate nélassée1 etc...) fon!
actuellenent Itobjet de testsr, et pernettent dtobtenir pour un prix
équivalent des résultats conparables. '

3) Couverture sanitaire

Les éleveurs, essentiellement dtethnie peul, nêne stils possèdent
une compétence réelle en néclecine'traditionnelle, préfèrent pour certaines
af fections appliquer à just,e titre les fechniques nodernes. Les résultats du
suivi saniLaire nené dans le cadre du progrrrnne SYSPRO/FLEUVE rr pernis
d'élutrorer en collaboraLion avec les éleveurs des plans cle prophylaxie en
cours d t expérimenLatiott.

DéparasitaÉle interne: 2 fois par an (novembre et juin) avec unprodu",nrllï:;?"1ïl"r[â*ffltx'i:,:ïi;:'nt"' 
.
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Déparasitage externe I seulenent en cas de besoins
Apports vitauinés: pierres à lècher en peruanence dans les enclog,

une inject,ion dt un conplexe AD3E à I'occasion d'un
déparasitage

Vaccinations: (en novenbre à Itoccasion du déparasitage)
peste et péripneunonie
charbon syoptonatique dans Ie Bas-Delt,a
botulisne dans le Haut-Delta

Le budget couverture sanitaire pour un bovirr jusqu'è l'âge de
Lrois ans stéIève à environ f5000 Fcfa.

II) GESÎION FINANCIERE

La CNCAS exige pour Itobtention dtun prêt, un apport personnel de
20p100. La nise en place du nodule inbensif bovin nécessibe un financenent
sur Lrois ans d'environ 1,5 nillions de francs cfa. La CNCAS accorde un prêt
cle LrZ nilliorrs de francs pour un apporL personnel de 300000 F.

ANNEE 1 Financenent ISOOOOO Fcfa

400000 F sont investis dans le nodule ( in[rants et natérlel
type nengeoire, grillager €tc... )

1100000 F pernettent de Eener deux opérations dtenbouche
bovine (urre en saison sèche eL une en saison des pluies) selon leg fiches
Lechniques élaborées per Ie progranne SYSPRO/FtEUVE. Ces opérations
pernet,tent de dégager sans risque oajeur un revenu tl'environ 1000000 Fcfa,
succeptible de renbourser la preuière tranche du crédit, soit 600000 Fcfa
(cf tableau récapitulatif). Une partie des aniuaux tle I'aùelier dteubouche
sortt achetés dans le troupeau, procurant ainsi un revenu au paysan,

IrI reste en fin d'arrnée 1, un finatrcenenL dg 1500000 Fcfa.

ANNEE Z Finanlenent 1500000 Fcfa

700000 F sont investis dans le oodule ( intrants)
800000 F pernettent de nener deux opération dt enbouche

boviner eui dégageront un revenu dtenviron ?50000 Fcfa. Le nontant à
reubourser à la CNCAS s'éIèvant pour Itannée 2 à 550000 Fcfa, il restera
pour ltannée 3 un financement de 1000000 Fcfa.

ANNEE 3 Financement 1000000 Fcfa

Les 1000000 F sont investis dans Ie modulel eb pernettent
Itembouche tles jeunes nés en année 1. Le revenu tle ltannée 3 dtenviron
1700000 Fcfa' peruettra à la fois d'effectuer le dernier renboursenent à la
CI{CAS (500000 Fcfa), de disposer d'un f inancenent de 1000000 Fsfa pour
I'arrnée 4r 300000 Fcfa é[anL allouég à ttéleveur.

ANNEE 4 Financeruent 1000000 Fcfa

Les 1000000 Fcf a invest,is dans le module pernettront
dtatteindre un chiffre d'affaire (C.A) dtenviron 2r5 nillions dont l rillion
sera réinvesti l'année 5,

A berne la production annuelle connercialisable d'un tel troupeau.
ser& proche de 20 bovins, environ 10 taurillons et 4 vaches (renplacées dans

I

t
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Ie broupeau psr 4 génisses) enbouchés pour la. boucherie, ainsi que six
génisses pour Ia reproduction ou la boucherie.

Au cours des années 1 et Zt les opérations d'enbouche ponctuelles
perurettent à ltéleveur dtune part de gtaggurer un reyenu annuel proche de
son revenu actuel (en acheùanl" aes propree aninaux)s eL dtauLre parb lui
dontte la poaaibitité dtef f iner sa technique en natière dtenbouche.

Par ailleurs, cette procédure de gest,ion valorisanb le financenent
non investl dans ltannée, pernet à urr paysan dtêtre en oesure tle rerbourger
chaque firr dfannée Ie prêt stiI désire pour diverses raisons ne pas
poursuivre l'opération. :

On peut; envisager en année 4 un relbourseuent de la
I' apport, personnel éventuellenent., €lptruntée.

r{:

part de

: ' -. 'i.:.: r, ' :

A terne r oD peut raigonnableuent env isager I t introductlon de
natériel génétique plus perfornant (notanuent du point de vue croissance
pondérale et précocité) par achat de reproducteurs nis dans le troupeau, ou
par trarrsfert d'eubryons. Le prograuue SYSPRO/FLEUVE étudie les possibilités
actuelles de nener une action de recherche sur ce thèue.

Tableau récapitulatif de la gestion financière du nodule bovin (par 1000 F)

BEVENU !

ANNUEI !

IANNEE! FINANCEMENT ! CAPITAL A ! INTERETS ! RE}IBOUR-! CHIFFRE !

! ! DE L'ANNEE ! REMBOURSER I ( t{, SZ) I SE}|ENT ! D'AFFAIRE !

!l!1500 ! 1200 ! 180 ! 600 ! 2100 !

1.2 ! 1500 ! ?80 ! 120 ! 550 ! 1550 !

!4 1000 2500 1500 !
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I ) GESTTON TECHNIQUE

Il stagit d'un troupeau de 20 brebis de race Peul-Peul en état de
reproduire, qui dans les conditions actuelles produiL un revenu annuel
d'environ 200 à 250000 Fcfa. Grâce à I'obtention d'un prêt CNCAS de 600000
!'cfa sur 3 ans pernet,tant Itachet dtinbrants et l'anéIioraLion génétique du
cheptelr cê troupeau peut générer un revenu annuel dtelrvirorr 600 à 700000
ltcfa, Itintervalle entre deux nises-bas pussant de 12-15 nois à I noisr et
le cMQ 0/6nois de 50-1009 à 200-2509.

I ) AnéIioration généLique/conduites d.es reproducteurs

achat dtun jeune belier Touabire dtun format correct dans un
érevase n":t:;TiTT.:'TIt;;i":ï:t Fcra)

alinent de conplénentation: 0,8 Kg de farine de riz/jourlZOOj

2t Conduite des fenelles et des jeunes

Une unité ovine (U.O) correspond À: une fenelle en état de
reproduire et seÉr deux derniers produiLs (urr de noins de un an, et un de
plus de un an ) .

conduite au pâturage inchangée
al iment de conplénentat,ion: . 0. 6 Kg

. 0.4 Kg

. 0.5 Kg

'1Kg/

en alinent de conplénentation dtune unité
farine de ri,z, soiL environ 16000 Fcfa,

3) Couverbure saniLaire

Conne pour les bovinsr des plans de prophylaxie ont êté élaborés
en collaboration avec les éleveurs.

Déparaaitage internez 2 foie per an avec un produit à
large ( Albendazole )

/ femelLe/8 oois
/ agneau,/9nois
/ antenais/5uois
antenais à I teubouche/Znois

,

Led b""oin= annuels
ovinc' stélève à environ 400 Kg de

apectre

5000 Fcfa.

A terme la production annuelle
ser& proche de 30 ovins, 15 bel.ierg et 5

[)rrr 5 agnelles I pour la bouctrerie,
reproductiolr ou la b<.rucherie,

..:

les
AD3E à

t.a eilvIron

conmercial isable dtun tel broupeau
brebis (renplacées dans Ie troupeau
ai ns i rlue l0 agnel les pour la

' :;|
- Déparasltage exberne: seuleunent si nécessaire

.'
Apports viLaninés: pierres à lècher en pernanence dans

enclos, une injection dtun conplexe
I toccasion dtun déparasitage

Le budgeb sani l-aire &ntruel d'une Unit,é Ov ine s'élève



II) GESTION FINANCIERE

La CNCAS exige pour Itobtention d'un prêt un apport personnel de
20p100. La mise en place clu nodule intensif ov.in nécessibe un financenent
sur brois ans de 750000 Fcfa. Pour/un apport personnel de 150000 Fcfa, la
CtiCAS accordera un prêt, de 600000 Fcfu.

ANNEE t Financement 750000 Fcfa

250000 F sont invesLis dans Ie nodule (achat tlu reproducteur
eL tles inLrattl,s.

500000 F pernettent de uener une opération Enbouche/Tabaski
selon les fiches techniques élaborées par le progrenre SYSPRO/FIEUVE. Cette
opération dégage un bénéfice d'environ 300000 Fcfa. De ce bénéficel 200000 F

sonL utilisés pour renbourser la prenière tratrche de crécliLr et, 50000 F
serverrt à acquérir url rellroducl-eur plus pe.rfornattL. I I reste pottr Itannée 2

uu f inancemetrL de 550000 F'cfa.

ANNEE 2 Financemettt 550000Fcfa (+ 50000 F achaf reproducteurs)

Les 550000 F sont invesbis dans le nodule. Les aninaux ltés erl
année 1 sont, enbouchés; évent,uellemerrL en fonctiorr des besoins des ovitts
mÂles peuvent êLre achetés eL eubouchés. Le chiffre d'affaire de Itannée 2

s'élèvera à ênviron 1000000 F, 300000 F ironL à la CNCAS' 500000 F seronb
inves[is au cours de I'arrnée 3, et 200000 F serortt alloués À ltéleveur. Par
ailleurs, chague année, Ia vente des uâles reproducteurs cotrDe nouton de
babaski, pernett,ra I'acquisibion de nouveaux reproducteurs.

ANNEE 3 Financenent 500000Fcfa

Les 500000 F invegtie pernettront
tl'environ 1200000 F. 300000 F iront, à la CNCAS pour
tralrche du prêtr 500000 F seronb investis au cours de
seronl, ulloués à l'éleveur.

ANNEE 4 Financemertt 500000 Fcfa

de dégager un revenu
renbourser Ia dernière
I'année 4, et 400000 F

Le revenu global de 1200000 F. sera clivisé en deuxr 500000
pour Ie financemenL de Itannée 5, et, ?00000 F conne salaire de ltéleveur.

Itenarque: on peut éventuellement envisager en aturée ,l un renbourseuent de
la part de Itapport personlrel iniLial éventuelleuenf enpruntée.

Tableau récapitulatif cle la gestion financière du module ovin (par 1000 F)

IANNEEI FINANCEMENT t CAPITAT A I INTERETS ! REIIBOUR-! CIIIFFRE !,EEVENU !

r !DEI'ANNEE !RE]|BOURSERt(14,5r)!SEtrlENT !D'AFFAIREIAt{NUEt!
! ------ ----- !

!1!?50t600!90!200!800!!
!---------------------l
t2!600!490!70!300!1000!200!
! ---- ---------- I

r3! .500 ! 260 ! 40!300! 1200 ! 400 !

!4!500! r-!-!1200!700!


