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ABSTRACT
 

Economic Comparative Advantage and Incentives
 
in Livestock Production and Trade
 
in West Africa's Central Corridor
 

by
 

Jeffrey Metzel and Andy Cook with Ashley Timmer
 

January 1994
 

This three volume study evaluates the economic value of ruminant
 
livestock production (cattle, sheep and goats) and the prospects
 
for livestock trade in West Africa's central corridor: Mali,
 
Burkina Faso, Ghana and C6te d'Ivoire. It finds that despite
 
poor performance in the recent past, the prospects for the
 
ruminant livestock sector of the central corridor are good.
 

The report identifies a number of issues confronting regional
 
livestock trade, including:
 

competition from agriculture for resources as rural
 
populations increase;
 

competition from cheap extra-regional sources of red
 
meat; and
 

until January 1994, overvaluation of the Sahel's
 
currency.
 

Several components of a strategy for the sector are suggested,
 
including:
 

measures to reduce market taxation of livestock
 
marketing, simplify administrative procedures, and
 
discourage collection of illegal fees by public
 
authorities;
 

measures to improve market efficiency and reduce the
 
number of links between the producer and the final
 
consumer;
 

investments in feed supplementation, animal health and
 
management to increase productivity; and
 

steps to improve and differentiate product quality and
 
differentiation.the economic value of ruminant
 
livestock production and the prospects for livestock
 
trade in West Africa's central corridor: Mali, Burkina
 
Faso, Ghana and C6te d'Ivoire.
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The study is part of a series of research sponsored by USAID to
 
examine prospects for regional integration in West Africa. Also
 
see Regional Economic Integration in West Africa: Potential for
 
Agricultural Trade as an Engine of Growth in the Subregion and
 
Exchange Rate Policy and Implications for Agricultural Market
 
Integration in West Africa, both by J. Dirck Stryker and
 
B. Lynn Salinger.
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INTRODUCTION 

Comme ]a plupart des pays c6tiers de la sous-r6gion, la C6te d'lvoire est globalement 
d6ficitaire en produits anirnaux. Pour I'essentiel de son approvisionnernent, elle est tributaire des 
pays limitrophes du Sahel (pour le cheptel vif) et des importations de viandes foraines d'origine 
extra-F fricaine. 

En 1987, la contribution du secteur de l'61evage . l'dconomie nationale 6tait de l'ordre 
de 2,3% du PIB agricole, et de 0,7% dLi PIB total et repr6sentait 38,13 millions de FCFA en 
1989. Cette faiblesse relative du secteur 61evage s'explique en partie, par les nombreuses 
contraintes qui s'opposent au d6veloppement des productions animales, notamment les gros 
ruminants: 

beaucoup de parcours naturels, qui offrent de bonnes potentialitfs fourrag res sont rendus 
impropres, en raison d'une forte infestation glossinaire; 

l'absence de traditions pastorales: contrairement aux populations des pays sah6liens 
limitrophes, les populations locales sont essentiellement des agriculteurs sfdentaires, pour 
qui supprimer l'61evage a d'abord et sUrtout une fonction sociale (accumulation, 
festivit6s, compensation matrimoniale) plut6t qu'une activitd 6conornique, comme la 
conqoivent et l'exercent les peuples pasteurs (Peuls, Touaregs); 

la faiblesse num6rique des matrices de reproduction, environ 1 million de bovins en 1989 
pour 12 millions d'habitants. 

C'est pour toutes ces raisons que l'on a souvent adinis que la C6te d'Ivoire n'avait pas
d'avantage comparatif (notamment en 61evag2 de ruminants), par rapport aux pays voisins, dans 
le cadre des modes de production extensifs, tels qu'ils sont pratiqus dans les cosyst~mes 
sahdliens. 

Pour r6duire la ddpendance dU pays vis-A-vis de I'extrieur, les pouvoirs publics ont mis 
en oeuvre des moyens financiers et humains importants pour encadrer les 616veurs et le cheptel, 
afin d'amdliorer la production locale (programmes d'encadrement dans le Nord, soutien des 
filieres courtes de production prbs des villes). Les r6sultats enregistrds jusqu'ici ont 6 
intdressants, mais fort inagauIx. En 1989, les taux de couverture pour les diff6rentes especes 
6taient les suivants: 

70 % pour les volailles,
 
46 % pour les ovins-caprins,
 
47 % pour les porcins,
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26 % pour les bovins,
 
7,4 % pour le lait
 
100 % pour les oeufs
 

Total viandes: 40 % 

Le reste de la demande est couvert par les importations de b6tail sur pied d'origine
sahdlienne (28 %) et de viande, essentiellement de la Conmunaut Economique Europ6enne 
(36 %). 

Presentation de la Zone d'Elevage 

Le Nord ivoirien, zone de predilection de l'd1evage, est situ6 entre le 8e et le 16e degrd
de latitude Nord. 11 comprend les d6partements de Korhogo, Boundiali, Ferk6 et Odienn6,
auxquels ilfaut ajouter le d~parternent de Bouna, rattach6 au Nord Est qui abrite un cheptel
bovin important. La r6gion s'6tend sur Line superficie de 60 000 km 2 (19 % du territoire) en
totale. La densit6 moyenne duI cheptel est de 5,5 UBT/ kil 2, et celle de ]a population est de 8 
habitant/kn 2. 

La r6gion constitue dans l'ensemble Line bonne homog6n6it6 6cologique. Le relief 
monotone, est r6gulirement inclin6 vers I'Est. II s'appuie sur une g6ologie tris commune en
C6te d'Ivoire: de vastes plateaux granitiques, accident6s dans les parties Ouest et Sud-ouest, de
petits reliefs montagneux (900 in) d'origine mtarnorphique, alternant avec de larges bandes
shisteuses en creux, oi s'encaissent les principaux cours d'eau, mais aussi ob
l'approvisionnement en eaux sotiterraines est le plus probl6miatique en saison s~che. 

Le climat de ?. detix bienest type tropical saisons marqu6es: une saison s che de
Novembre t Avril; tine saison des pluies de Mai AiOctobre. Cest une zone de transition entre
]a savane giiindenne et la zone pr6foresti~re. Elle fait 6galement ]a transition entre les zones 
indemnes de glossines et les r6gions infest~es aui Sud. 

Sous hypotlh~se d'6radiction de la trypanosomiase, de vastes superficies peuvent tre
valoris6es par le bdtail. La pluivioiii.trie (entre 1600 mm AP'Est et 1700 mm l'Ouest) est assez
suffisante pour assurer la formation d'un cotivert de grarnin~es favorable Al'61evage s6dentaire. 

La r6gion a tine vocation natUrelle privil~gi e pour la production de c6r6ales, d'ignames,
d'arachides, de coton, de soja. de canne A sucre, dont les r~sidUs de r6colte constituent un 
appoint formidable pour le d.veloppeinent des productions animales. 

Elle pr sente cependant quielques handicaps majeurs: la presence de glossine dans certains
massifs et le long des galeries. et l'absence de traditions pastorales chez les populations 
autochtones. 
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I. LE CHEPTEL 

A. Evolution des effectifs 

Le tableau I montre l'6volution des effectifs de 1975 A1980. L'ann~e 1975 est une date 
charni~re dans le d6veloppement de 1'61evage en C6te d'lvoire. C'est en effet Acette date que
le Nord (zone d'6levage) a 6t6 d clar prioritaire par le plan de d~veloppement 6conomiqie et 
social du pays. Cette V\olont6 publique fut traduite par la creation de la Socit6 pour le 
Ddveloppement des Productions Animales (SODEPRA), avec pour mission de sensibiliser les 
61eveurs aux techniques d'6levage et de Aiffuser des themes de base: alimentation, sant6 animale, 
habitat, selection, exploitation, etc... 

Des rnoyens cons~quents furent d6gag~s pour d~velopper la production. De 1975 .1980, 
5 480 millions FCFA (en CFA 1985) furent d~gag~s au titre du budget special d'investissement 
et d'6quipernent pour soutenir les progranmes. 11 en est r6sult Line tr~s forte croissance des 
effectifs avec une contribution significative (9,3 % par an) des 6levages transhumants venub oes 
pays limitrophes, dont les effectifs ont augmente de 15 % par an durant cette p6riode. 

La poriodc dec 1981 ai 1985: Le plan pr&'oyait pour cette p~riode, tine poursuite de ]a 
croissance, grAce A des investissements suppl~mentaires tris importants. 
Malheureusement, la crise 6conomique a entrain6 tne reduction des cr6dits Al'61evage 
et beaucoup de projets se sont averts irr~alisables, ou simplement mal orient6s. En 
cons6quence, 1'61evage n'a progress6 durant cette priode que 4,3 % par an. 

De 1985 1990: C'est 6galement Line p6riode de crise economique, encore plus aigue 
que ]a pr~c~dente. L'application des progranm-es d'ajustement structurel se traduisant par 
un d~sengagement progressif de I'Etat, le suivi sanitaire et l'encadrement se sont 
progressivement d~grad6s (reduction de l'effectif des encadreurs, manque de moyens 
d'intervention). Le rsultat se traduit par Line baisse de la croissance globale qui tombe 
A3 % par an. 

Le cheptel des petits ruminants a simplement suivi la m~me 6volution. Depuis 
1980, le taux de croissance est de l'ordre de 2,5 % par an; taux relativement 
faible, en raison d'une forte mortalit6 de I'ordre de 35 A40 %; ce secteur ayant 
requ relativement noins d'atention que celui des gros ruminants. 

Le cheptel Worcin a connu Line croissance de 2,4 % par an depuis 1980, et 
concerne essentiellement le secteur traditionnel (87 % des effectifs). 

Les volailles: en 1989, on estimait A 17 millions l'effectif des volailles, dont 
environ 81 % sont destin6s Ala production de chair, et 19 % de pondeuses. Tout 
comme les porcs, la production avicole est appel~e Ase d~velopper, en raison du 
ph~nomnne d'urbanisation. et de ]a volont6 politique d'orienter le consommateur 
ivoirien vers les espces Acycle court. 
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TABLEAU no 1 : Evolution des effectifs (1 000 tOtes) 

Esp~es Ann--s 
Annfes 

95 
1975- 1980- 1981 

-
1982 

-
1983 1984 

----

1985 1986-191" 1987 -

1988 19891988198-19- 1990* 1991 1992*992 

Population 

Boy ins 

(1000/hbts) 6.7 

* 

8.1 

~ 

8,4 

84 -___ 

9,7 1 

~ 

10.4 10,8 11,7 122 127 132 

Sddentaires 

Transhumants 

345 

115 

466 

200 

496 

224 

526 

249 

549 

253 

575 

275 

607 

316 

624 

302 

636 

281 

654 

310 

.~ 

671 

339 

696 

350 

726 

419 

758 

422 
Total bovins 460 866 720 775 802 850 923 926 917 964 1010 1046 1145 1180 
Ovins caprins 

-I 
____ 

Ovins 
Caprins 

720 
580 

884 
694 

905 
710 

927 
727 

949 
745 

973 
763 

997 
782 

1025 
805 

1051 
825 

1077 
845 

1102 
865 

1134 
888 

___ 

1161 
908 

1190 
931 

Total ovins-caprins 1300 1578 1615 1654 1694 1736 1779 1830 1876 1922 13,67 2022 2069 2121 

Traditionnel 
Modcme 

215 
23 

244 
40 

250 
43 

256 
42 

262 
40 

268 
41 

275 
41 

282 
42 

289 
46 

296 
45 

303 
46 

314 
46 

324 
48 

332 
50 

Total porcins 238 284 293 298 302 309 316 324 335 341 349 360 372 382 

* Previsions 

Sourcc : M.P.A. 



B. Les races 

1. Les races bovines 

Les principales races bovines existant dans les zones de production sont: la Baoul6, la 
N'Darna, le Zdbu et de faqon marginale la race des lagunes dans le Sud. 

Les raurins. N'Darna et Baoul6 se caract6risent par leur grande rusticit6, notanment par
la trypanotol6rance, la resistance aux parasites. 

La race Baoul : est de petite taill!e (90 cm chez les vaches 1,10 mchez le taureau) avec 
un poids moven variant entre 190 et 250 kg. Le rendement carcasse assez intdressant, se
situe entre 50 et 56 % par contre la perforimance laiti~re est tris faible (moins de 2
litres/jour, pour Lin lait titrant 62 g/litre de matire grasse). L'indice de consommation 
est de 12,8 avec Lin GMQ ne d1passant pas les 500 g. Ils repr6sentent environ 38 %des 
effectifs. 

La race N'Dama: elle est d'un format Igorement supdrieUr (1 iii , 1,15 ni), avec un 
poids moven allant de 250 A330 kg. Les rendements de viande sont du mnme ordre que
chez ]a Baoulk, ei la performance iaiti.re galement tfible (2 A3 I/jour). L'indice de
consommation reste 61ev (13,8) avec tin GMIQ de I'indice de 600 g. Ils reprdsentent
environ 15 %des effectifs. 

Les zdbus: (h.%indicus) se caract~risent par leur grande taille (1,40m), des robes
varies, avec une dominante gris clair muqueuses noires, tine bonne adaptation Ala
marche, mais par Line grande sensibilit ]ila trypanosorniase. Le poids oscille entre 300 
et 400 kg pour les mfIes, 250-350 kg pour les femelles avec un rendement carcasse de
l'ordre de 53 A54 %. L'indice de consommation, de l'ordre de 12,6 A 19 permet un 
GMQ de I'ordre S00 g. (Lhoste 1977). lis constituent environ 34 %des effectifs. L'on 
ddnombre environ 13 % de m6tis zbtis x taurins s~dentaires. 

2. Les races ovines 

Elles se composent essentiellernent de 2 races: I'une locale (la djallonk6), et l'autre 
d'introduction relativement rdcente (le mouton sahdlien). 

La race djallonke: est tine race tris rustique, de petite taille (40 A,60 cm, avec un poids
vif de l'ordre de 20 A30 kg et tin rendement carcasse entre 47 et 50 %. 

Le mouton sahdlien: se caractdrise par sa grande taille, avec tin poids pouvant d6passer
les 80 kg. En revanche, cest tine race fragile, non trypanotolrante, mauvaise laitiire et peu
adaptde au climat humide. 
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3. Les races caprines 

Les caprins sont essentiellement repr6sent6s par la race naine, dite "chvre de Guin~e" 
dont la prolificit6 et la f6condit6 sont remarquables, son poids moven est de l'ordre de 20 A25 
kg. C'est une mau\vaise laitibre, mais tre.s rustique et parfaitement adapte aul climat. 

4. Les races porcines 

Les 6levages traditionnels se composent essentiellenient de porcs locaux provenant d'une 
vieille souche ibdrique. C'est Lin porc ral conforrni, de type coureur, mais tr~s rustique, avec un poids adulte de l'ordre de 50 kg. 

On trouve galement des races aniilior.es, type mtis de Korhogo, relativement plus
int~ressant pour !acharcuterie. Les dlevages modernes comprennent souvent des races exotiques: 
landrace, large white. 

II. LES PRINCIPAUX SYSTENIES DE PRODUCTION 

A. Les systrnes d'6levage bovin 

Sch~matiquement., I'6evage bovin petit tre ramen6 A,5 types, d'importance indgale:
S'dlevage sddentaire, 'dlevage transhurnant, les ranches d'Etat, le centre d'embouche industrielle 
et l'61evage sous-palmeraie. 

1.L'6levage s6dentaire 

I1est le fait de paysans ivoiriens, plut6t propridtaires d'animaux qu'dleveurs au sens 
dconomique du terme. Malgr6 l' .mergence d'dleveurs individuels de pointe, la plupart des 
dlevages sont encore de type communautaire, sans vocation precise. 

a.Mode de conduite
 

Localis.s essentiellement dans le Nord dI pays (85 % des effectifs), les dlevages bovins 
sddentaires sont pour la plupart, des dlevages de type conglomm..ral. Au niveau des villages, les 
paysans regroupent leurs animaux dans des parcs collectifs sous la responsabilit6 d'un chef de 
parc qui sert d'internidiaire entre les services d'encadrement et les propridtaires. I1a 6galement 
la charge de recruter le bouvier, qUi assure ]a conduite d'U troupeau, ou plus exactement, qui a 
pour mission d'61oigner les animaux des zones de culture. 

Les propritaires, plut6t absent.istes, n'exercent pas d'actions directes sur leurs animaux; 
de nombreux prdjugs sociologiques les letir interdisent. 
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Ce manque d'attention vis-A-vis du troupeau s'expliquerait en partie, par ]a quasiinexistence de revenus tir6s du troupeau: le lait va aU bouvier, la fumure animale n'est pas
valorisOe. Selon BARRY (1979), pour i'ensemble du Nord, plus de 70 % des propri.taires
possdent moins de 10 bovins: ce qui repr.sente moins d'un bovin disponible (pour lessacrifices, la vente ou le dressage) par an, pour des unit6s de production de plus de 5 actifs en moyenne. Cela signifie que route autre activit6, susceptible de g6n.rer des revenus s'av~re plus
int6ressante, notamment les sp.culations agricoles qui, non seulement permettent d'assurer ]a
sdcurit6 alimentaire du groupe, mais sont 6galement source de revenus mon6taires. 

b. Exploitation et vocation dU troupeau 

Si ]'attitude et le cornportement des propri6taires d'animaux affichent une certaineindiff6rence dans ]a conduite du troupeau, c'est pr6cis6inent parce que la vocation du troupeau
n'est pas toujours prc.cise. Les 6levages ne sont ni extensifs ni inextensifs, les animaux n'ont ni 
une finalit6 laiti~re ni tine finalit6 bouch~re. Ce qui semble encore dominant, c'est la fonction 
sociale (et non 6conomique) des animaux. 

Le bovin reste encore tin animal sacrificiel de prestige. A I'occasion des fundrailles, le
nombre de boeufs sacrifits reflte le rang social de ]a farnille et I'importance du d~funt pourceux qui l'honorent. Lors des festivitrs, cest le nombre d'animaIx sacrifids qui importe et non
la qualit6 (poids) des carcasses. Ce qui expliquerait le peu d'attention que l'on accorde .
l'entretien des anirnaux, pourvu qu'ils soient vivants! 

La constitution di troupeau correspond finalement A un besoin d'accimilation,
thfsaurisation. C'est le surplus agricole mobilisable qui est capitalis6 soIs forme de bftail. 

de 

Dans les relations sociales, les bovins jouent dgalement un r6le de compensation
matrimoniale: fianqailles, mariages. divorces, sont souvent entrepris et mis en oeuvre avec des

bovins, comne bien de gage et de compensation.
 

Depuis quelques ann6es, I'on assiste aU d~veloppement de la traction animale dans les
 zones cotonniires, et donc l'apparition d'un march, d'animaux de trait. Cela va 
sans doute
 
susciter quelqUes vocations pour le dressage.
 

Enfin, dans ]a zone dense de Korhogo, en raison de la pression dfmographique, duracourcissement de la jach~re, observe en maints endroits, des faci s de d6,gradation du sol.valorisation de la poUdrette de parc pourrait 
La 

faire apparaitre dans ]a region un march6 de ]a
fumure animale, ce qlii n'est pas encore le cas. Les rmiles sont gfnfralement vendus vers I'.ge 
de 3 ans. 

c. Typologie des parcs 

Les parcs sont class,.s en 4 niveaux (0, 2, 3 et 4) selon les critres SODEPRA, enfonction de leur degr d'adhOsion aux thlmes de I'encadrement. Mais cette classification ne 
prijuge en rien dii niveau de rentabilit6 des 6levages correspondants. 
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Niveau 0: ils sont les plus noibreux et se caractrisent par la multitude de propridtaires, 
dissfmin~s dans plusieurs localits, ce qui rend difficile le repfrage des centres de 
decision. Les animaux sont simplement recenses et vaccines (en tout ou en partie). Le 
gardiennage est toujours assur, par inbouvier salari&. 

Niveau 2: A Ce niveau, certains thermes de base sont adopt~s par les propri~taires 
d'aniwaux (complIinentatiol minrale, detiquage notamment). Les propridtaires sont 
encore nombreux. et comme au niveau 0, ils sont agriculteurs titre principal, le 
gardiennage des animaux tant toujours assur, par un bouvier peul salarid. 

Niveau 3 et 4: En plus des thnies de base, sont adoptfs ici des themes plus pointus de 
compl~mentation d'anilioration g-n~tique de sant6, de gestion, d'intensification, 
notamment par I'introduction de cultures fourrag&es. IIs'agit g~n~ralement de troupeaux 
individiels. 

Tableau 2 

Param tres zoot ech niq ties 

Nivean 0 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Taux de ffcondit6 % 52 54 55 61 
Taux de mortalit6 % 

0-1 an 12 89 5 
Adulte 2) 2 2 2 

Taux d'exploitation 
Commercial 5 56 17 
Zootechnique 8 9 9 19 
Socio-fconomique 10 11 10 19 

L'observation des paramtres d~mographiques permet de conclure a une am6lioration 
du taux de fcondit, Line reduction du taux de mortalitd des jeunes selon que l'on s'6Ive 
dans la classification. 

Quelque soit le niveaU, ]'on observe tl taux d'exploitation socio-dconoinique plus 
6levt6 que le taux d'exploitation commerciale, ce qUi confirme la vocation sociale dominante 
des 6Ievages. 

d. Remuneration du bouvier 

Le mode de r~mutinration vare selon les regions et les motivations des d1eveurs. Le 
peul peUt etre engag5 A l'ann~e ou pour la p6riode de culture simplement. 
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I1reqoit tout ou partie du lait, plus tin logement; la nourriture et une r6mundration de 
l'ordre de 15 000 F/mois. 

2. L'Olevage transhuimant 

1] est I'apanage des pasteurs peuls, originaires des pays limitrophes du sahel (Mali,
Burkina Faso). Contrairement aux leveurs scdentaires, qui sont d'abord et avant tout des
agriculteurs, les peuls vivent par et pour leurs animaux. C'est leur activitd principale. Leur
arriv6e en C6te d'lvoire remonte aux ann6es 1950, mais c'est surtout Apartir des vagues de
s6cheresse des ann6es 1970, qu'ils commencent i s'installer en grand nombre dans le Nord
ivoirien. Ils ont d'abord occup6 les piturages frontaiiers, puis se sont progressivement
infiltr6s 5 I'intdriefr des terres, toujours A]a recherche d'un certain 6quilibre: santd et
confort des animaux, conditions de cohabitation avec les populations d'accueil, possibilit6s

d'6change. Le cheptel transhumant ts' estim, aujourd'hui 5 environ 400 A450 000 tetes.
 

a. Conduite dIi troupean 

Contrairement aux devages sdentaires, les 61evages transhumants sont g6r6s par le
propri~taire et sa famille, selon un mode de faire-valoir direct, le troupeau constituant la
 
seule source de richesse de ]a famille.
 

L'exploitation des ptUrages se fair dans le cadre traditionnel des circuits de
transhumance. Mais dans le contexte di Nord ivoirien, les conditions naturelles permettent

dans beaucoup de cas, la sddentarisation. Mais les transhumants consid~rent la mobilit6
 
comme une force Lin moyen d'6chapper aux phdnornines conjoncturels (alfas climatiques,

tensions s')ciales, foyers de maladies, etc...). 

Lorsquils s'installent dans Line localit6, aprbs avoir obtenu l'accord des chefs de terre
et des autorits administratives, les pewls pratiqUent en fait un 61evage semi-sddentaire. Ils
etablissent leur campement et la fract' nilaitire du troupeau Aiproximit6 d'une agglomdration
urbaine (pour les 6changes), tandis qL . la fonction marchande effectue de grandes
amplitudes, i la recherche de pIttirag et de point d'eau vers le Sud. Ils pratiquent autour de 
ces campements, tine agriculture 5 haut rendement stir les anciens emplacements des parcs. 

b. Exploitation du troupeau 

Schdmiatiquement, la vente du lait et du beurre (par les femmes) permet de subvenir 
aux d6penses courantes du menage; la vente de vaches de r6forme satisfait aux d6penses
d'exploitation du troupeau (salaires des bergers, achats de m6dicaments, frais v6t6rinaires), lavente de taureaux et de boeufs permet de faire face aux d6penses exceptionnelles (pOl6rinages, 
voyages, indemnisation des agriculteurs pour ddgfts atix cultures, constitution de r6serves 
financi~res). 

Beaticoup d'efforts ont te. consentis par les pouvoirs publics pour circonscrire le 
phnomne de la transhumance en C6te d'lvoire: 
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D'abord des campagnes d'information et de sensibilisation ont 6t6 menfes aupr~s des 
populations d'accueil, pour leur expliquer l'int6rt 6conomique de ces 6levages, au plan de 
l'approvisionnernent en prot6ines du pays. Auprbs des pasteurs eLIx-m6rnes, pour les 
sensibiliser sur les conditions de cohabitation avec les populations autochtones, notamment 
sur la n6cessit6 de proc6der i tin gardiennage renforc6 des troupeaux pour 6viter les d6g.ts 
aux cultures (la norme de 2 bouviers pour 50 totes 6tait Line recommandation de 
l'encadrement); 

Ensuite, aui plan technique, des postes d'entre dU b6tail ont W cr66s aux fronti~res, 
sur les grands axes de p6n6tration dU b6tail, avec de.) parcs de quarantaine pour la 
vaccination des animaux avant leUr entr6e sur le territoire ivoirien; 

Un service d'encadrement et d'appui aix 61evages a W mis en place pour assurer aux 
pasteurs et h leur cheptel les prestations n6cessaires A leur d6veloppeinent et A leur insertion 
dans ]a socit6 d'accueil. 

Malgr6 ces efforts, les conflits entre transhumants et agriculteurs s6dentaires 
subsistent dans certaines localit6s. Mais dti fait de la r6dtiction de l'encadrement, en raison 
du d6sengagement progressif de 1'6tat, les zones de conflit risquent de se multiplier. 

C'est pour pr~venir ces risqUes qUe le gotivernement est en train d'61aborer un code 
pastoral -non encore promulgu6- mais qui va r glementer la transhumance, en fixant des 
p6riodes obligatoires de debut et de fin des mouvements, en traqant des itin6raires 
obligatoires pour les troupeaux. De leur c6t6, les agriculteurs seront tenus de respecter ces 
dates, en ayant pour obligation notamment d'avoir termin6 les r6coltes au moment obi 
commence ]a transhumance. 

3. Les autres systrnies d'6levage bovin 

A c6t6 de ces 2 principaux syst~mes, existent d'autres syst~mes de production de 
faible importance, mais qui joUent tin r6le sp6cifique dans la strat6gie de d6veloppement de 
l'61evage en C6te d'Ivoire. 

a. Le centre d'embotiche industrielle de Ferk6 

Cr66 en 1982, ce feed-lot 6tait A l'origine tine soci6td d'Etat, comprenant le centre 
d'embouche et tin abattoir. Situi6 Aproximit6 du coinplexe sucrier de Ferk6, son objectif est 
de produire de la viande de premiere qualit en valorisant le principal sous-produit de 
l'industrie stcri~re: ]a mn1asse de canne. 

Le principe consistant A intercepter des animatix maigres, totIt venant, A les engraisser 
apr~s une p6riode de quarantaine sur la base du binome-m6lasse-ure au d6part, et 
melasse-totirteaux de coton actuellement; avec des 616ments grossiers issus des parcelles 
fourrag~res du centre. 
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Le centre en voie de privatisation, sous ]a ddnomination SEBOVIA, fonctionne
 
actuellement en-dessous de ces 
capacitds de production, et I'abattoir est sous-utilis6 (ii
fonctionne A48 % de ses capacitds, selon les estimations de ]a Banque Mundiale). Seulement
4 000 bates ont 6t traites l'exercice prdcddent pour environ 10 000 betes initialement 
pr6vues, sUr 3 rotations. Le feed-lot contibue pour environ 2 % au march6 des viandes. 

b. Les ranches d'Etat 

11 s'agit d'6levages de type extensif am~liords. Les animaux sont conduits sur savane
naturelle et sur des p~turages artificiels. Leur vocation est de contribuer au ddveloppement de
1'61evage paysan, par la distribution sous la forme de prets .moyen terme de noyaux
d'61evage, de gdniteurs amdlior~s ou d'animaux de trait. 

A c6t6 de ces structures, existent 6galement des stations de naissage de races
amdliordes, provenant de croisements de races locales avec des races exotiques (N'Dana x
Zdbu = N'Damaze), (N'Darna x Abondance = N'Damance). L'objectif de ces croisements 
6tant l'am~lioration des performances laitire et boichre des animaux. Maliheureusement, ce 
que l'on gagne en performance est perdu en rusticit6, et tr's souvent les gdniteurs amdliords 
introduits dans les parcs traditionnels meurent de maladie ou de stress alimentaire. 

c. Les ranches priv~s 

On en rencontre que!ques-uns dans le centre dui pays; ce sont des dlevages individuels"modernes", mais dont la rentabilit6 6conornique n'est pas toujours 6vidente. Ces ranches
 
sont souvent tr~s bien 6quipds, avec des forages, des nioto-pompes, des parcelles

fourrageres, 
 etc... mais l'origine des capitatix est souvent inconnue, ce qui se ressent dans la 
gestion peu orthodoxe de ces unites. 

Ils sont soLs ]a responsabilit6 d'un gestionnaire, qui tient (pas toujours) un compte
d'exploitation, mais dans 1'ensemble les propriftaires vivent d'autre chose que des revenus de 
leur ranch. 

d. L'6levage soLs palmeraie 

Cet 6levage avait ,tmis en place par ]a SODEPALM, avec pour objectif de valoriser
le tapis de grarnindes de converture dans les palmeraies. 11comptait environ 10 000 tftes de 
race N'Dama en 1980. Cet dlevage a connu de sdricux problemes de gestion et de 
consanguinit6. 

B. Les 6levages ovins-caprins 

Si I'61evage bovin est entach6 de pr jLigs sociologiques quant .sa conduite, 'dlevage
ovin-caprin est le fait des paysans eux-mnimes. Malleurensement, ce petit 6levage n'a fait 
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l'objet d'attention de ]a part des pouvoirs publics qu'A, une pfriode relativement rfcente (par
rapport aux bovins), ce qui expliquerait ses faibles performances. 

Sch~matiquement, les 6levages ovins-caprins peuvent ramener A3 types: lesse 

6levages traditionnels, les 6levages am6lior6s, les 6levages p6ri-urbains. 

1. Les 6levages traditionnels 

Ils s'exercent g6n6ralement dans le cadre de l'6conomie familiale. Les animaux du
village, sans surveillance. di',aguent aux abords des concessions pour se nourrir. Ils ne 
reqoivent pas de complhmentation. 

Leur cofit de production est g6n6ralement bas, mais leurs performances sont 
6galement mrdiocres: forte mortalit6 avant sevrage (35 A40 %), faible productivit6
 
numdrique (0,4 par brebis).
 

2. Les OIewlges ani6lior~s 

Dans le cadre du programme de retour des jeunes A ]a terre, nous assistons depuis

quelques temps A l'6mnergence d'6leveurs individuels d'ovin 
 , qui en font une veritable 
activit6 6conomique. Ils ont acquis, avec le concours et l'encadrement de ]a SODEPRA des 
noyaux d'6levages qu'ils se sont engages Aconduire et Aigfrer selon les normes 
technico-economiques preconisees par les services d'encadrement: complfnmentation, plan de 
prophylaxie, castration, utilisation de gdniteurs aniiliors. 

L'encadrement est assur6 par le Centre National Ovin (CNO) de B~oumi (en region
Centre) qui fournit 6galement les reproducteurs amiliorts. I1existe 6galement Programmeun 
National de S6lection Ovine (PNSO) qui fournit des beliers Djallonke amfliores aux dlevages 
de pointe. 

3. Les 6Ievages p6ii-urbains 

II s'agit de petits 6levages spculatifs destinds Aapprovisionner les grandes villes lors
des fetes musulmanes, notamment ]a Tabaski. Ce sont plut6t des "6levages de case", les 
animaux vivant quasiment dans l'enceinte des cours familiales, ou au picquet sur les
interstices adjacents aux concessions, pendant la journfe. Ils sont rentr(s le soir sous les
vdrandas des habitations. Ils sont compliments avec des restes de cuisine. L'espce
concernie est souvent le mouton sahdlien qui est le plus dernand6 pour les festivi."s. 

C. Les 6levages porcins 

Comme les volailles, le dynamisme de I'6levage de porcin vient de la volont6 
politique du gouvernement, qui a encourage ]a consommation de iaviande de porc, dont les 
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coots de production sont relativement faibles. Cependant, pour des considdrations religieuses, 

les populations musulmanes sont exclues du rnarch6 de cette viande. 

1. Les 6ievages traditionnels 

Ils ressemblent en tous points aux 6levages traditionnels de petits ruminants. Les

animaux sont en divagation . proxirnit6 des habitations, et se nourrissent de ddchets de
cuisine et de d6tritus. Ils sont 
souvent trs parasites, ne b6n6ficiant d'aucun soin, d'aucun
encadrement. Les 61evages sont en gn6ral naisseurs et engraisseurs. 

2. Les 61evages modernes 

Ils sont essentiellernent concentr6s autour d'Abidjan et des grandes villes du Sud et duCentre. Le Nord du pays, relativement plus islamis6 renferme peu d'6levages (en dehors de
]a region de Korhogo qui abritait un centre de naissage). 

Les tailies varient entre 500 et 2 000 truies. 

Les paranitres zootechniques sont les suivants (Rapport Banque Mondiale): 

Nombre de mise bas/tru ie/an: 1,6
Nombre de porcelets vivants/mise bas: 8,6

Nombre de porcelets sevrds/truie: 10,9

Taux de mortalit6: (%)
 

Porcelet 19,8 
Porc gras 5,3 
Reproducteur 1,1 

D. Les 6Ievages avicoles 

Le secteur avicole a connu dans I'ensemble tin essor rernarquable ces derni~resann6es. Ce dynamisme rdsulte 6galernent d'une volont politique clairernent exprimde par lespouvoirs publics: orienter le consornrnateur ivoirien vers les espces cycle court (volailles,
porcins) pour lesquelles le pays dispose d'un avantage cornparatif certain. 

1. L'Olevage avicole tr'aditionnel 

Comme les autres activits traditionnelles de production, ,et 6levage relive del'6conornie farniliale d'autosUbsi,;tance. La production est issue de petites unit6s (10volailles) 6voluant en route libert6 clans les villages. lls font l'objet de suivi sanitaire de 
30

faqon6pisodique, ils recherchent eux-mmes leur nourriture. Cette avicuilture exploite des raceslocales rustiques, faible productivit6, elle constitue Line part importante de la consommation en protdines en milieu rural, et approvisionne 6galernent les r,,archds urbains oOi existe une 
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demande pour ces "poulets bicyclettes" ou "poulets africains" (qui ont rneilleur goft) par
 

opposition aux 
"poulets blancs" oU "poulets de :!Iair" se!on la terminologie consacr~e. 

2. L'levage moderne 

Concerne des unites de production install6es principalernent autour d'Abidjan et des
grandes villes de 'intrieur. On distingue: les 6levages de poulets de chair et les d1evages de 
pondeuses. 

a. Les 61evaqes de poulets de chair 

Le dynamisme de ]a fili~re avicole, grfice .l'intervention de l'Etat notamment, avait 
suscit6 beaUcoup d'engoUernent chez les petits 61eveurs, les mesures de protection contre les
importations de volailles mortes avaient contribu6 A stimuler ]a production locale. 

Malheureusement, les rdcentes mesures de lib6ralisation qui ont abouti Ades

importations massives de morceaux de volailles (ailes et croupions de dinde) et de produits

de substitution meilleur march (capa, pieds de porcs) 
ont s6rieusement 6bran!6 le secteur.
 
De nombreux petits Ievers, frappds par 
 la mevente de leurs produits ont ferm6 boutique.

Seules les grandes unitds, b6n6ficiant d'6conomie d'6chelle subsistent.
 

Les contraintes majeures 6voqu6es par les 61eveUrs 6tant: le coot de l'alimentation 

(environ 60 % du coot) et les difFicUltfs de commercialisation. 

En 1989, les paramntres de production 6taient les suivants: 

Taux de rnortalit: 6.0 % 
Indice de consommation: 2,6 % 
Age moyen ,la vente: 57 jours 
Poids moyen ponlet: 1,55 kg 

(Les souches utilis6es sont les souches Vedette et Anac.) 

b. Les 61eva2es de pondeuses 

Depuis 1985, le pays est quasiment autosuffisant pour la consommation d'mufs. 
Comme dans le cas des ponlets de chair, les unit~s de production sont essentiellement 
dominfes par de grandes unit6s d'6conomie mixte. En 1989, les parametres de production 
6taient les suivants: 

Pouh'ettes:
 

Taux de mortalit6: 4,15 %/mois 
Age an premier wtf: 138 jours 
Consommation d'aliments (kg/poulette): 7,67 kg 
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Pondeuse.N. 

Taux de mortalit6: 
Dur6e de ponte: 
Nombre d'oufs /poutle: 
Consomrnmation d'aliments (kg/pondeuse): 

1,58/mois 
9-12 mois 
210 
5,5 kg 

(Les souches utilisees sont les souches Warren et Harco.) 

E. Evolution de la production 

La production totale de viande et abats s'61evait A47 557 tonnes (les chiffres de 90 et 
91 6tant des estimations stir 11 et 8 mois respectivement). Elle a connu une croissance de 4 
% par an entre 1980 et 1986, et Lin 1tger ralentissement entre 1986 et 1988, pour stagner sur 
la pfriode suivante. Dans i'ensemble, les secteurs ont 6valu6 de faqon in6gale, dfpendant de 
la volont6 des pouvoirs publics et des choix de production. 

La production bovine est pass~e de 14 690 t en 1986 5. 16457 en 1989, soit environ 
une croissance de l'ordre de 4 % par an sUr la p~riode, avec ine contribution de l'61evage 
zfbu de l'ordre de 50 % du volume (seion rapport Banque Mondiale). Cette croissance est 
6galement imputable l'encadrement des d1evages s~dentaires et transhumants. La part de la 
viande bovine dans la production a tendance se stabiliser autour de 36 % environ. 

Les productions ovine-caprine ont progress6 noins vite que les autres secteurs, 
environ 2,5 % par an sur ]a rnme pdriode. en raison d'un encadrement plus lache. La 
production 6tant de l'ordre de 5 530 t en 1989, reprdsentant environ 12 % de la production 
totale de viandes et abats. 

La production porcine a connu une progression de l'ordre de 4 % sur la mfme 
p6riode. Elle atteignait 7 190 t en 1989, representant 15% de la production totale de viande. 
Les pouvoirs publics envisagent de rnettre l'accent sUr cette spdculation dont les coats de 
production sont relativement faibles. 

La SODEPRA, par l'entremise de ]a SIVAC participe AiI'arn61ioration des circuits de 
distribution en mettant la disposition des d.taillants, des hangars et des 6tals de vente. 

AFRIPORC qui avait pour mission la founiture de produits de charcuterie haut de 
gamme a d6 dissoute, pour des probl~mes lis 5 ]a gestion, mais galement 5 l'inadaptation 
des hybrides d'6levages. 

La production avicole a connu un essor remarquable, grAce notamment Aune politique
volontariste des pouvoirs publics, et la collaboration de firmes priv.es. On estime la 
progression A.environ 13 % par an entre 1980 et 1986 pour connaitre une baisse sur ]a
p6riode suivante, en raison de ]'explosion des importations de produits de substitution. La 
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contribution relative de viande de volaile s'est maintenue amour de 40 % stir la longue 
pfriode, avec 18 380 t en 1989. 

La production de lait est pass6e de 16 000 t en 1986 17 200 t en 1989, soit une 
progression de l'ordre de 2,5 % par an. Les programmes laitiers (6co-fermes) n'ont pas 
donnd les r(sultats escompt~s. La production des 6levages transhurnants reste difficile . 
estimer. 

La production d'ceufs est pass~e de 12 980 t en 1985 A 136 630 t en 1989 soit une 
progression de l'ordre de 1,3 % stir la p~riode. 

La production de poisson est passee de 101 754 ten 1985 , 92 380 ten 1989. 

Les contributions relatives des difftrentes spculations aniinales sont rest6es Apeu 
pros inchang~es stir la pfriode: 

En volume: 

la production avicole pour 39 A41%.
 
]a production bovine contribuant pour environ 33 % A34 %,
 
la production porcine pour 15 %,
 
la production ovine-caprine pour 11 A 12 %,
 

En valeur: l'ensemble des productions de viandes et abats s'dlevait en 1989 A28,71 
milliards CFA dont: 

46 % pour les volailles,
 
26 % pour les bovins,
 
17 % pour les petits ruminants,
 
11 % pour les porcins.
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TABLEAU n ° 3 : Evolution de la production 

Espi~ces 
Annees 1980 

_ _ _ _ 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990* 1991* 
_ _ _ _ _ _ _ _ __ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Production (TEC) 

Bovine 
Ovine-Caprine 

Porcine 
Volaille 

12100 
4430 
5930 
13240 

11620 
4540 
6160 
14500 

12486 
6524 
6254 

14701 

14028 
4762 
6222 
15432 

13440 
4.380 
6360 

17107 

14360 
5000 
6500 

17310 

14690 
5140 
6700 
18320 

15200 
5280 
7010 
18740 

15630 
5400 
7180 
19020 

16457 
5530 
7190 
18380 

17664 
5620 
7250 
18850 

18490 
5750 
7488 
19589 

Total Viandes 35700 36820 39965 40444 41787 43170 44850 46230 47230 47557 49384 51317 

Structure 
Production (%) 

Bovine 
Ovine-Caprine 

Porcine 
Volaille 

34 
12 
17 
37 

32 
12 
17 
39 

31 
16 
16 
37 

35 
12 
15 
38 

32 
12 
15 
4, 

33 
12 
15 
40 

33 
11 
15 
41 

33 
11 
15 
41 

33 
11 
15 
40 

35 
12 
15 
39 

36 
11 
15 
38 

36 
11 
15 
38 

Lai (T) 
(Eufs (T) 
Poissons (T) 

11700 
9110 
85920 

ND 
12440 
91966 

ND 
12677 

ND 
11812 

ND 
18004 

16000 
12920 

101754 

16000 
12400 
97174 

15000 
13870 
96842 

16000 
15160 
84916 

17200 
1300 

92380 

17600 
11550 

102000 

18000 
13281 
82855 

* Pr~visions 
Source DPE/DGRA 



11. LES IMPORTATIONS 

A. Les impoilations en vii 

Elles concernent essentiellement des animaux en provenance du sahel. En vertu des
accords communautaires, ces importations ne sont soumises aucune limitation, aucun
 
droit d'entr~e.
 

Tableau 4 
Importation, en ,if 

Annt es Bovin, TEC Ovins-caprins TEC Volailles
 
(1000 tI es) 
 (1000 tetes) TEC 

1980 225 40500 368 6350 1700
1985 225 
 39400 
 330 5690 
 1800

1986 
 180 31500 
 346 5950 2100

1987 148 
 26000 
 378 6500 
 1960
 
1988 130 
 22800 350 
 6000 
 1450

1989 104 
 23814 264 
 6290 
 1'80
 
1990 80 
 21433 
 215 5750 
 1178

1991 
 23644 
 5370 
 1180
 

Les animraux arrivent aux marches terminaux de C6te d'lvoire Apied (jusqu'A Bouak6)
par camion (mode de convoyage dominant), ou par chemin de fer (mode de plus en plus
ddsuet, en raison des insuffisances et des imperfections des services). Entre 1985 et 1990, le
volume des importations de bovins en vif a baiss6 de plus de 45 %. Cette baisse serait due 
essentiellement aux importations de viandes foraires d'origine extra africaine, l'apparition
de noueaux march6s (Ghana, Nigria), A ]a baisse du potentiel de production,
conscutivement aux effets de la s6cheresse atu Sahel. SUr ]a macie p6riode, les importations
d'ovins-caprins n'ont fIuctu6 que tr~s lg~renient, parce que non touchdes par des 
importations de viande fraiche. 

B. Les importations de viandes et abats 

1. Viandes et abats de bovins 

A partir de 1984, nouis assistons b.une vtritable explosion des importations de viande
bovine. Elles passent 1984de 8 000 t en A30 000 t fn 1988, soit Line progression de 275
%. I1 s'agit essentiellement d'importations de tlan( et, appel6 "CAPA", qui est un sous
produit des industries de transformation de la viande en provenance de la CEE. Trbs 
fortement stbventionne deptis 1984, le CAPA peut 6tre import6 actuellement Amoins de 
165 F/kg 6quivalent carcasse. SEDES-MPA (1988). 
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On observe parall~lement une chute du prix-carcasse A.partir de 1984. Les prix
interieurs ayant tendance As'aligner at niveaut des prix dimportation. 

Tablea':tu 5 
Ewi lulini de~s impotlations de iide.s et ahaLs de bmviii 

1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
 1989
 

Viande bovine 
tonnes 6100 9440 9137 12604 7739 7920 11580 20560 22137 27400 16000
 
F/CFA/Kg 
 457 517 518 521 378 336 280 309 236 356 

Abats bovins
 
tonnes 200 
 238 786 941 909 638 1096 2037 2734 3050 3000
F/CFA/K,, - 481 447 512 448 457 472 500 370 145 337 

TOTAL 
tonnes 
 6300 9768 9923 13595 8648 8558 
12676 22597 24871 30450 19000
 
milliards FCGA 4.47 5.68 7.05 4.44 3.28 4.41 6.78 7.85 7.52 6.71 

Source: (COMEX - Correction stir CAPA). 

Evolution des importations de viandes de 

bovins 

30000 600 

25000 a, 500 

T 20000 400 

'0 'Tonnesn 15000 
n -\ 300 

" F CFA/Kg 
s 10000 
 200
 

5000 
 100
 

0 1111111111. 0 
75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

Annecs
 

Source: MPA, F6vrier 1990 
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Evolution des importations de viandes et 
d'abats de bovins 

M 

8 •35000 
i7 
 30000 

a 6 
-- 25000 

S8 -20000 -*'Milliards d eF CFA 
d 4~2 

d Fs 15000 ""Tonncs 

d 2- \ 10000 

1 -- 5000 
C O0- 1I I 4 1 1 1 1 0 

F 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
 
A Anndes 

Source: MPA, Fvrier 1990 

2. Viandes et abats d'oviis-captins 

Thle:u 6
 
Evolution des importations de viandes et auhats d'ovins-caprins
 

1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Viandes 
tonnes 
 200 822 572 662 605 311 296 578 413 430 300 
F/CFA/Kg 530 822 837 788 894 923 713 968 1008 988 

Ahats
 
tonnes 
 27 17 17 2 8 24 
F/CFA/Kg 

TOTAL
 
tonnes 200 822 599 679 622 313 296 586 437 430 300 
milliards FCFA 0.44 0.47 0.55 0.48 0.28 0.27 0.41 0.40 0.43 0.30 

Les importations de v'andcs ovine ct caprine sont plus erratiques. Nous sommes nettement en degh du 
niveau des importations au dthu des anncs 1980. 

En fail, les fluctuations concernent surtout les animaux stir pieds; le mouton tant un animal sacrificiel 
de prestige. c'est surtout a de laItw.diof '1'te de Taha,ki tque les importations sont consid~rables et les prix
particuliarement Ievs (de 25 000 'i plus de 100 000 FCFA le mouton sah~lien) en raison d'une forte pression 
de la demande. 
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Evolution des importations de viandes et d'abats
 
d'ovins-caprins
 

900 
 0.60 

700 

0.50 

T 600 - 0,40
 
n 500 
 "OTonnes
 
n 40 -.-- 0,30

S400 
 "-Milliards de F ClA
 
s 300 
 b 0,20 

200
 

--0,10

100 


0-+ I 1 I I I I I I i 
 0,00 
75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

Source: MPA. Fcvrier 1990 Annies 

3. Viande porcine 

Tahleau 7
 
Evolution de, importations de viandes porcine
 

1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 

Viandes
 
tonnes 20 2 234 35 27 17 
 39 848 2400 1400 
F/CFA/Ke 736 871 650 344 232 205 239 

Abats 
tonnes 21 29 32 182 336 1060 4310 7000 6200
 
F/CFA/Kg 229 317 262 
 320 220 179 178 178 212 

TOTAL
 
tornes 20 23 234 64 59 199 375 
 1000 5158 9400 7660
 
milliards FCFA 
 - 0 - 0.03 0.03 0.07 0.09 0.19 .096 1.74 1.65 

La progression est galernent spectaculaire -'I partir de 1987. Les importations sont multiplit~es par 5 
entre 1986 et 1987, passant de 1 000 1 'tplus de 5 000 t.Ce tu est ialeinent remarquable, c'est I,6volution 
en valeur de ces importaton;; compar~e. A celles de la viande ovine-caprine. En 1984, ia valeur des 
importations de viande ovine et caprine tait 3 fois plus importante. en 1988, la valeur des importations de 
viande porcine est 4 fois plus importante. 
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Evolution des importations de viandes et 
d'abats de porcs 

10000 1.8 

9000 1,6 

8000  1.4 

7000 7OO0 1,2T12 
0 6000 
n 5000 - I "1Tonnes 

e 4000 0,8 Milliards de F CFA 

S 3000 
0.6
 

2000 0,4 

1000  0,2 

0 u 0 
75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

Source: MPA, Fvrier 1990 

4. Viande de volaille 

Tableau 8
 
Evolution des importations de volaille
 

1975 1980 1981 1982 
 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 

Volaille et ahats 
tonnes 
 150 361 583 608 1000 659 906 1150 1930 7400
 
F/CFA/Ko 
 357 342 332 276 273 381 326 259 244 284
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Evolution des importations de viandes et 
d'abats de volailles 

8000 700 

7000 600 

6000 

T 5000 
500 

0 400 OTonnes 

n 
4000 /N 

. ..300 " F CFA/Kg 
e 3000 
S 

2000 200 

1000 100 

75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

Source: NIPA, Fvner 1990 Andes 

Les importations de volailles (ailes, croupions de dinde essentiellement) ont connu 
une progression spectaculaire, passant de 360 t en 1980 . 7 400 t en 1988. 

L'une des cons6quences majeures de cette flarnb~e des importations, c'est la baisse 
du prix de la viande de volailles qui passe de 357 A244 F en 1988 soit une baisse de 30 %. 
Le taux de couverture qui avoisinait les 100 % est tomb6 A moins de 85 %en 1990. La 
filibre avicole est en proie Ades difficult~s de toutes sortes: hausse du prix de l'aliment et 
surtout difficultds de commercialisation, car le consommateur :voirien m~me A revenu 
modeste peut acheter aujourd'hui des morceaux de volailles inportes A 25 F pice (pour 
un croupion de dinde). Les ceintures avicoles autour des agglomerations urbaines ont 
aujourd'hui 
quasiment disparu. C'est la grogne chez les producteurs. 

Les importations de produits laitiers se situent aux environs de 200 000 tonnes 
d'6quivalent lait (dont 60 % de laits concentrs et 38 %de laits en poudre 2 % de beurres et 
fromages). Pour I'ensemble des produits d'6Ievage, les importations se situent en 
valeur autour de 50 milliards de FCFA, soit plus que les c6r6ales. FAO - Rapport de 
Synth se [1986]. 
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IV. LA CONSOMNIATION ET LES PRIX 

A. La consommation 

Les grandes tendances observees sur les quinze derni~res annees ont dtd les suivantes: 

Baisse /cea'con.olmltIon(/,valendu. 'i tth.s: elle est passee d'une moyenne
d'environ 12 kg/habitant en 1986-1988 (i environ 10 kg en 1989-1990 et elle se situait 
en 1991-1992 entre 8 et 9 k-/habitant. Cette baisse de ]a consomrnation des viandes 
d'61evage s' tant faite au profit du lait, des Weufs et du poisson. 

Inportanc'e (In gihier: dans la ration alimentaire surtout en milieu rural (8,8 
kg/habitant/an). 

Importance c/u poisson: qui represente 60 % de ]a ration en proteines animales 
(environ 20 kg/habitant/an). 

Niveau l'v(' l ration prol tipq: 24 kg/jour. 

Ce qui situe la C6te d'Ivoire au-dessus de ]a moyenne pour les pays en
developpernent. La consommation urbaine represente actuellement pros de 77 % du total des
viandes, contre 54 % en 1970 et 65 % en 1975 [Etude FAO]. 

La part croissante que represente la consommation urbaine 6tan due au phenomne

d'urbanisation qui est passe de 32 % en 1975 
 i 45 % en 1985: mais dgalement A la 
difference des niveaux de revenu. L'enquete Budget Consommation (1979) a permis

d'estimer qu'un urbain consonlmait 5 fois plus de viande qu'un rural 'hormis 
 le gibier). 

On estime qu'en I'an 2000. la POl)ulation avoisinera les 18,6 millions d'habitants avec 
une forte explosion urbaine. Le niveaU de consommation urbaine se situerait autour de 21 kg 
au lieu de 17 kg en 1985. 

On note toujours l'irnportance relative de la viande bovine et des volailles dans ]a
consomniatiun de viande. La faiblesse relative de ]a consommation de viande ovine-caprine 
ne traduit nullernent les preferences du consonlnlateur. 

Une enquite ralis~e aipr~s des consommateurs Abidjanais donne l'6chelle de 
preference suivante: 

1. Viande ovine 
2. Volaille 
3. Porc 
4. Viande bovine 

II y aurait donc plut6t Lin effet prix. La viande ovine coite relativement plus cher, ce 
qui orienterait le consommateur vers la viande bovine (importee surtout). 
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Tableau n' 9. :Evolution de ]a consommation de viandes et abats 

0 

1986 
Populazon 10 habitants 10.1 
Productio.n Nationale Teca 44850 
Importations en vif Teca. 39650 
Importations viandes et abats 32470 
Bovins 

620 
Petits ruminants 1100 
Porcins 1180 
Volailles 950 

* Diverses prdparations 
Sous-toal (Teca) 36320 
Total Teca 120820 

Kg viandes abats/hbts 12,0 

Teca = tonne dquivalent carcasse 

1987 

10,4 

46230 

34380 

34800 

410 

5160 

1930 

900 

43200 

123810 

11 9 

1988 

10 8 

47230 

30250 

41450 

430 

9400 

7400 

800 

59480 

136960 

12 

1989 

11 7 

47557 

31264 

26922 

270 

7359 

6155 

827 

41533 

120354 

!03 

1990 

12.2 

49384 

28361 

30736 

173 

8102 

556 

853 

40430 

118175 

9 7 

1991 

127 

51300 

29014 

26645 

219 

3297 

5 

880 

31046 

11 1360 

88 

1992 

132 

53176 

26238 

20059 

128 

2046 

2 

900 

23135 

102549 

78 

Source : D'apr~s donn6es DPE/DSV 



Tableau no 10 : Evolution de la consommation de lait, ceufs, poissons 

Po ulalion 1000 hbts)Consom m ad on (T)--

Lair 

EUfs 

Poissons 

1975 

6700 

82000 

3800 

-

1980 

8100 

131700 

9110 

193803 

1981 

8430 

ND 

12440 

205493 

1985 

9700 

248700 

12980 

194753 

1986 

10100 
' - --

263100 

12400 

206232 

1987 

10400 
" - - ----

333600 

13870 

203890 

1988 

10800 

292000 

15160 

253407 

1989 

11700 

232952 

13630 

247845 

1990* 

12200 

- -- ---

194945 

11550 

242841 

1991 

12700 

- -- -. _ 

261462 

13821 

199668 

_ . 

* Chiffres extrapol6s 1990 

1991 

= 

= 

11 mois 

8 mois 

Source : Extrait de DPE/DGRA. 



Tahleau 11
 
Previsions de Consommation moyenne en 'an 2000
 

(kg/hahitant/an) 

Boeut Ovin-caprin Pore Voladle Total viande Oeuf Lait 

Abidjan 
Autres villes 

13.0 
10.5 

2.0 
2.7 

2.0 
1.8 

8 
5 

25 
20 

5.0 
3.0 
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Ruraux 2.3 1.0 0.7 1 5 0.8 12 
Moyenne 8.0 1.8 1.4 3 15 2.7 24 
Rappel 1985 6.4 1.0 0.7 2 10 1.1 21 

Source: FAO - Rapport de Synth~se. 

B. Les prix 

Les prix d'achat des bovins vifs varient en fonction de la race, du poids et des lois du 
march6, Ils sont compris entre 250 et 290 F CFA/kg vif pour les races taurines, et entre 280 
et 320 F CFA/kg vif pour les z6bus. 

Le prix d'achat des moutons vifs est rest6 stable, autour de 540 F kg. Le march6 du 
mouton est surtout florissant lors de la fete de Tabaski; cette occasion, les animaux ne sont 
pas pes6s.
 

Tableau 12 
Evolution des prix nmovens d'achat aux producteurs 

(F/k ,&,vit) 

1980 1985 1986 
 1987 1988 1989
 

Bceuf SODEPRA Nord 235 290 290 305 295 290 
Mouton 350 540 540 540 540 540
Porc (Abidjan) 360 430 430 420 390 380
Volailles (Ahidjan) 470 580 560 550 550 550 
CEufs (Ahidjan) 460 520 510 525 495 500
 

Source: M.P.A. 

Le piix du poulet est 6galement rest6 stationnaire alors qu'on espfrait une bai-,se. 
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Le prix des viandes bovines ont tin peti baiss6 par rapport aux prix de 1987 influenc6 
dans cette tendance par les prix des viandes importees quL sont nettement inf~rieurs aux prix 
de r~fdrence dL march, mondial. 

V. LA TRANSFORMATION 

En dehors de I'abattoir d'Abidjan et celui de Ferk6, intdgrd au feed-lot, il n'existe pas 
d'abattoirs modernes (avec chambre froide) dans tout le pays. En gdn6ral, les abattages ont 
lieu dans des hangars vdtustes et sotLs- quips. 

Hormis de quelques produits de charcuterie, il n'y a quasiment pas d'unitfs de 
transformation. 11existe quelques tanneries artisanales sans envergure, ]a majeure partie des 
peaux (de bovins) 6tant consomm~es, les peaux de mouton 6tant surtout utilisdes pour les 
prires musulmanes. Une tannerie moderne est en train de se constituer. 

Au niveau des volailles, la SIPRA poss~de un abattoir avec des ateliers de 
transformation. Afin d'atteindre les revenus modestes, elle met en march6 des morceaux de 
volailles 5.plusieurs niveaux de prix. 

Les petits dilvages possdent galemnnt leurs propres tueries, mais le circuit vif est le 
plus utilis6. 

Un abattoir porcin a t6 rdcemment construit AAbidjan (Yopougon); il est gdr6 par 
une socidt6 d'&'onomie mixte, la SIVAC. 

L'abattoir de Port-Bouet traite entre 200 et 250 bovins par jour. Les charges 
enregistrdes sont les suivantes: 

Patente ou Licence chevillard: 407 500 F/an 
Taxe d'abattage: 3 500 F/animal 
Dchargement: I 000 F/animal 
Teffa: 1000 F/animal 
Taxes municipales: 1 100 F/animal 
Surveillance (2 gardiens): 3 000 F/lot/24 heures 
Marqueir: 500 F/animal 
Dp.qage: 1 500 F/animal 
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VI. LA COMMERCIALISATION 

A. Le circuit vif 

L'approvisionnement en vif provient essentiellement des pays sahd1iens et des
 
6levages s6dentaire et transhurnant du nord du pays.
 

En ce qui concerne le circuit ivoirien (bovin), le b6tail vif part des zones de
 
production du Nord vers les march6s terminaux, principalement stir Abidjan, en suivant les
 
axes routic.rs nord-sud. Le b6tail est soit collect6 an niveaU des 6levages par des

acheteurs-revendeurs qui l'acheminent sur le march de Korhogo (mnuni d'une rampe

d'embarquement et d'un parc de collecte), soit port directement au march6 par le

propridtaire. A ce niveau, s'interposent Line sdrie dinterrnmdiaires, notamment les TEFFA,
courtiers charges de mettre en movennantrapport, Line commission, acheteurs et vendeurs. 

Les lots une fois constituds, sont acheminds soit en camion vers Abidjan, soit Apied
jusqu', ]a hauteur de Bouak6. Chemin faisant, le propridtaire peUt demander aux convoyeurs
de changer d'intdnaire, en fonction des besoins dI march6 (vers le Ghana ou le Liberia, qui
furent attractifs Ades pdriodes o6i les taux de change 6taient favorables, mais qui le sont 
beaLcoup moins aujourd'hui). 

Les aninaux, Line fois ddbarqus, sont confis des bouviers-gardiens qui les
conduisent au p~turage, pendant que le propridtaire s'acquitte des droits et taxes
riglementaires (rnunicipalit6, services vdterinaires). Les transactions sont ensuite mendes 
entre vendeurs et acheteurs, toujours par l'entremise des courtiers. 

A partir de Ferk6, en plus du transport par camion et dui convoyage Apieds, le 
transport par chemin de fer est utilis6 (de moins en mnomrHs pour les bovins, mais surtout pour
les petits ruminants). 

Les utilisateurs ne semblent pas satisfaits des services offerts par les chemins de fer: 
manque de wagons, v.tust6, coots, dur6e du trajet. 

1. Le circuit Korhogo-Abidjan (en carnion) 

- Distance: 650 km 
- Location-Remorque: 200 000 F en pdriode creuse 

250 000 F en pdriode de traite (pdriode de 
commercialisation des produits agricoles).

- Capacit6 Remorques: 37 42 animaux (bovins) 
- Durde du trajet: Depart 16 h 00 

Arriv6e Abidjan 6 i 00 le lendemain 

Au d!)art 
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- Laisser-passer pour Abidjan: 25 000 F/camion
 
- Frais v6t6rinaires: 10 000 F/camion
 
- Taxe municipale (parc): 500 F/animal
 
- Gardiennage (berger): 300 F/animal
 
- Chargement: 1500 F/remorque
 
- Teffa: 1 000 F/animal
 
- Taxe forfaitaire/mairie: 10 000 F/chargement
 
- Taxes illicites (estimation par les marchands): 10 000 F
 

En ce qUi concerne les ovins-caprins, on ne signale pas de circuit r6gulier entre 
Korhogo et Abidjan. Les utilisateurs finaux qui ach~tent des petits ruminants voyagent avec 
eux dans les cars de voyageurs, o6 les animaux sont attach6s sur le porte-bagages, au-dessus 
des v6hicules. 

Lorsque les animaux sont acheminds pied jusqu', Bouak6, ls troupeaux comptent 
entre 35 et 40 totes, conduits par 4 personnes: 3 surveillants et un patron. Chaque gardien 
percevant Line r6mun6ration de 15 000 F pour le trajet, plus 1 000 F/tote pour 6quivalent 
nourriture. Un laisser-passer est dM1ivr6 par la SODEPRA ou les services v6terinaires pour la 
somme de 200 F/animal. Le trajet petit etre convert entre 15 et 40 jours, selon ]a volont6 du 
propridtaire, volont6 dict6e par les conditions du march6 et l'6tat physique des animaux. 

A /'arrivde au march6 terminal de Port-BoLit, les frais suivants sont exigibles: 
Frais de d6barquement. 1 000 F/camion 
Gardiennage (nuit et jour) au pIturage: 3 000 F 
Taxes municipales: 1 100 F/animal 
Teffa: 1 000 F/animal 

2. Le circtif 	Ferk&Abidjan (chemin de fer) 

Distance: 	 Ouangolo-Abidjan: 616 km
 
Ferk6-Abidjan: 568 kin
 

Au depart 

Location wagons: 
wagon de 40 anirnaux: 175 000 F A200 000 F 
wagon de 30 animaux: 150 000 F A 175 000 F 

Capacit6 des wagons: variable 
Durde du trajet: 2 jours 

Taxes: niant
 
Timbres: 50 FCFA par bulletin d'exp6dition
 
Permis aller-retour: gratuit
 
1/2 tarif accord t 3 convoyeurs
 
I aller gratuit (pour le chef de convoi)
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Transport 
du ler Juin Ouangolo-Abidjan: 5 700 F 
au 30 Novembre Ferk6-Abidjan: 4 800 F 

dii ler D~cembre Ouangolo-Abidjan: 6 600 F 
au 31 Mai Ferke-Abidjan: 5 500 F 

Pour les petits ruminants, les prix sont fonction du poids transport6: 25 000/tonne.
La capacit6 des wagons 6tant de 80 A 100 moutons. 

A /'arriv&e: les differentes op6rations de manutention sont effectu6es par les 
accompagnateurs. 
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CARTE
 

ITINERAIRES DES IMPORTATIONS DE BETAIL EN COTE D'IVOIRE
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SCHEMA DU CIRCUIT VIF 

Sddentaires Transhumants Sedentaires Elevages 

Korhtoo 

Marche de collecte 
et 

Rampe d'embarquement 

TEFFA 

Marchands Bouchers locaux 
de bestiaux 
Longue distance 

------ Convoyeurs 

March6 terminaux 
Bouake-Abidjan 

r- TEFFA 

Chevillards 

gosse[Bouchers 
S D6tailLants 

Source: Enqu6te de terrain 

La tl~che . double direction des 6lvages traditionnels vers le march6 de Korhogo 
signifie que les anirnaux sont amends ati rnarch6 soit par les propri~taires, soit par des 
marchands qui vont les acheter directement dans les .levages. 
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B. Le 	circuit moo1 

Concerne les viandes foraines inport~es essentiellement de la communaut
 
6conomique europ~enne et d'Am~rique Latine. Ces viandes arrivent g~n ralement Ades prix
 
de dumping, exerqant ains; une forte pression stir le prix de ]a viande locale.
 

Ces viandes arrivent par bateau dans les containers, dans des cales frigorifiques 
sous-azote. II s'agit surtout de viande et d'abats de bovins qui entrent par le port d'Abidjan. 
Les containers sont enlev~s par les importateurs -par I'interm6diaire de leurs transitaires- aui 
les entreposent dans leurs propres chambres froides, dissdmines dans les prinicpales 
communes d'Abidjan. Cest al niveaIL de ces entrep6ts que s'approvisionnent grossistes et 
demi-grossistes. 

La viande du feed-lot de Ferk est achemine sur Abidjan par des camions 
frigorifiques appartenant an complexe, qui dispose AAbidjan d'une chambre froide. La 
viande est livre aux clients (supermarch6). Quelques points de vente au ddtail existaient A 
Adjarnm (ferm6) et en zone industrielle (encore fonctionnel). 

Les viandes ovine et caprine, ainsi que ia volaille morte suivent "Apeu pr.s les mmes 
circuits. Mais les quantit(s commercialis~es sont fatibles. Le mouton etant surtout 
commercialis6 sur le circuit vif, tandis qu'existe tine protection totale contre les importations 
de poulets entiers. 

VII. 	 LES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DE L'INDUSTRIE DE L'ALIMENT DU 
BETAIL 

L'un des atouts m7ajeurs pour le dveloppemeit des productions animales en C6te d'Ivoire 
est le formidable potentiel qUe reprsentent les produits et sous-produits de son agro-industrie. 

Le disponible actuel, pour les 16 principaux sotis-prodtiits est estimi6 A plus de 500 
millions d'unit0.s fourrag~res, mais 13 % seulement seraient utilis6s sur place, et environ 30 % 
exports, le reste, soilt 57 % serait inftilis pour des raisons techniques, nais 6galement en 
raison de leur prix trop 61ev (tourteaUx de coton, mnlasse) [FAO. 1986]. 

Parmi les produits entrant dans ia iabrication daliments coinposds, le ma'fs (qui est 
6galernent tin vivrier de base) occtipe Une place de choix. Sa culture a connu ces derni~res 
anndes tin essor prodigieux. La production est pass~e de 327 000 t en 1970 A520 000 t en 1984, 
soit un tatix de croissance annuel de 3.6 "1 depuis 1974. [Ftisillier 1991]. 

Le mais repr~sente atuoUrd'hUi environ 60 % des besoins en matieres premieres pour la 
fabrication d'aliments, besoins qti sont enti.rement cotiverts par la production nationale (sauf 
perturbations li~es aIx fluctuations des cours mondiaux). 
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Tahleatu 13
 
Evolution de It production industrielle d'alitenm du h~tail
 

et de l'approvisionnement en mai's, scon I'origine
 
(en milliers de tonnes) 

Ann~es Produclion Alpr iiolin n Marl, alo,: hIa's i npori Tau x de couverture 

1978 
d'afinwmc , 

26.8 
Indls 

16 1.5 14.5 
nla., lotal/approvis. 

9 
1979 36.8 22 13.4 8.6 61 
1980 48.1 29 10.3 18.7 35 
1981 46.1 28 3.5 24.0 13 
1982 48.5 29 23.3 5.7 80 
1983 55.6 33.4 30.2 3.5 89 
1984 55.4 32.7 29.2 0.4 98 
1985 55.8 33.5 33.0 0.3 
1986 67.0 40.2 40.0 99 
1987 - 17.7 
1988 76.6 46.0 24.1 21.9 52 

Source: Mnistrc de la produtwon anmale ci statISlllUe., douanires (Extrailt de l'tude de J.C. Fusillier 1991). 

D'apr~s le tableau 13, on observe tine voltUtion favorable dtt taux de couverture du mais 
local pour les besoins de l'indUstrie, avec cependant des variations importantes entre 1979 (35
%), 1981 (13 %) et 1982 (80 %) en raison des mesures r~glementaires ayant abouti A la 
suspension des importations de ma's en 1982. En 1987 et i988, les importations augmentent
de nouveau, d6tdriorant le taux de couverture, en raison de cours mondiaux favorables et de ]a
pression exercde par les importateUrs. 

Le prix dI mais est fix6 par I'arret6 ministdriel n° 27 du 9 Aoft 1983: 
Achat au producteur: 40 FCFA/kg 
Achat rendu usine ou silo: 50 FCFA/kg 

Le prix de cession aux fabricants d'aliments est de 50 FCFA. 

L'autre produit 6nerg6tique utilisd en alimentation animale est ]a m61asse de canne . 
sucre. L'essentiel de la m6lasse utilis~e provient du complexe sucrier de Ferkdssddougou (I et 

3). 
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Tableau 14
 
Evolution de la productiom de miasse (tonnes)
 

Campa-nes Ferk, I Ferk II Roroto Serehou Katiola Zuenoula Ensemble 

1983-1984 10692 10354 11626 7660 9835 9205 59372 
1984-1985 12419 12599 17701 11588 54307 
1985-1986 13909 13262 17210 17027 54328 
1986-1987 11450 12448 13926 16504 54328 
1987-1988 13824 14391 15390 17237 60842 

Source: SODESUCRE: En 1984-85, trmetre des complexes de Serehou et Katiola. 

Pour ]a campagne 1987-88, les deux complexes de Ferk6 ont produit 28 215 tonnes 
de m6lasse dont environ 8 % seraient utilis6s en alimentation animale. En 1986, 35 000 tonnes 
furent export6es perte, des prix FOB Abidjan se situant entre 2,8 et 10,1 F CFA le kg, alors 
que les cooits d'approche taient de plus de 16 FCFA le kg. La m61asse est c6d6e la 
SODEPRA i 5 F le kg. Les paysans ont quasiment renonc6 A l'utilisation de la m61asse en 
raison de son cooit (14 F)et des probl .mes d'approvisionnement dUs essentiellement au problrne 
de transport. Elle nest pas valoris6e sous forme d'engrais, ce qui laisse supposer qu'il y a des 
invendus.
 

Tableau 15
 
Utilisation des principaux sous-produits tgro-industriels (1988-1989) 

Sous-produits Production % pour alimentation du betail Prix local (FCFA/kg) 

Energtique 
4lasseW 59843 8 5 
Coqucs coton 28700 15 0
 

Protido-6nervc iques 
Graine de coton 114792 3 15 
Farines, sons de riz 7725 100 10 
Mais grain 550000 10 100 
Dr ches de brassiere 24625 65 0 

Protidiques 
Tourteau coton 43400 9 30 
Tourteau palmiste 16-18000 nitliveahle 20 
Tourteau coprah 15000 3.5 20 
Farine poisson 4800 100 160 industriel 

80 artisanl 

Source: Extrait du rapport Banque Mondiale 1991. 
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Les produits azots se composent essentiellement de tourteaux (de coton, de soja, de 
palmistes, de coprah). 

Le tourteau de coton qui est le pluIs Utilis en raison de ]a localisation des usines
(Trituraf) non loin des zones d'61evage du Nord, alors que les cofits de transport gr~veraient
consid6raDlement I'utilisation des tourteaux de palmiste et de coprah (produits au Sud du pays). 

Trituraf produisait en 1989, 54 373 tonnes de tourteaux de coton dont 1200 sans
gossypol. La majeUre partie (48 546 tonnes, soit pros de 93 %) dtant exportde, son prix de
cession aux &1eveurs tant jug trop 61ev6 (plls de 30 F CFA/kg) par les utilisateurs potentiels. 

Tahleau 16 
Evolution de la production de tourleaux (1000 t) 

1984-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 

Tourteaux coton 
Tourteaux palniste 
Tourteaux coprah 
Tourtr-aux soia 

43.75 
15.63 
13.92 

41.55 
15.04 
14.84 

52.06 
17.08 
14.37 

50.46 
14.08 
12.64 

-

33.44 
9.15 

13.65 
-

54.37 
9.86 

15.20 
4.0 

Source: Extrait de I'Elude de M.P.A. - IENIVT - 1989. 

Les tourteaux de coprah et de palmistes sont enti~rement export6s tandis que la maigre
production de tourteau de soja est utilis6e par l'industrie des aliments du bMtail (pour
l'aviculture). 

VIII. LE CADRE INSTITUTIONNEL 

A. Les structures d'encadrement 

L'encadrement (ILIsecteur 6levage 6tait d'abord assur6 par les services vdtdrinaires, dont
le r6le se limitait Aassurer tine couverture vaccinale . l'ensemble du cheptel, l'objectif 6tant 
d'dradiquer les grandes piootics. 

Apres cette phasL- de protection dii cheptel, les pouvoirs publics ont mis en place en 1975, 
une structure charg6e de promouvoir les prodictions animales: la SODEPRA. 

Son action a consist tout d'ahord. /i sensibiliser les Ieveurs aux principaux themes de
bases en matiere d'elvage: santo animale, alinientation, gestion des troupeaux et de I'espace,
intensification. Elle s'est ensuite investie dans la production par la mise en place de ranches, de 
centre de naissage de races amiliorees, d'un centre d'embouche industrielle (aUjourd'hui
privatis6). L'objectif 6tant de fournir aux &1eveursdes noyaux d'61evages, mais 6galement des 
reproducteurs am61ior6s. Elle a ei enfin pour mission de canaliser, circonscrire et fixer l'61evage 
transhumant. 
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La SODEPRA relive aujourd'ui dCe la tutelle du Ministbre de l'Agriculture et des 
Ressources Animales. Une profonde restructu ration des services d'encadrement est en cours. 

Une nouvelle structure, I'ANADER (Agence Nationale pour le D~veloppement Rural)
devrait voir lejour incessamment, et serait opdrationnelle debut 1994. Elle s'occupera . la fois 
d'agriculture et d'6levage. 

B. Les mesures d'ajustement structurel 

Apr~s avoir connu uine p6riode (1960-1980) de croissance dconornique vigoureux, avec 
un taux de croissance dui PIB r~el de plus de 7 %stir Line base annuelle moyenne et l'absence 
de des6quilibres 6conomiques rnaieurs [K. Yao, 1993], la C6te d'Ivoire, Al'instar de la plupart
des pays en developpement, est entree de plein pied Clans la crise au d~but des annees 1980. 

Cette decennie et celles qui suivent, se caractdrisent par Line forte decelaration de la 
croissance, avec un taux de croissance moven de 0.5 % an suivie d'ine chute du PIB rel de 
plus de 7 % par an. Durant ce mnime periode, les recettes d'exportation baissent 
considerablernent, tandis que le service de ]a dette devient de plus en plus insupportable. C'est 
pour faire face Aces des6quilibres internes et externes que la C6te d'lvoire a adopt6 depuis
1981, Lin certain nombre dCe programmes macrodcononiques et d'ajusternent structurel, avec 
comme grandes orientations, l'ouverture dILi march6 interieur sur le svstbme de prix international,
le desengagernent de I'Etat, la privatisation, I'application generalise dii principe de la vdrit6 des 
prix, la priorit6 aux forces du marche [Gilles Darufle, 1988]. 

C'est ainsi que les importations ont i libralisees, les contingentements supprimes et 
remplaces par le syt~me des montants compensatoires. 

En 1938, plus de la nioiti, des approvisionnements provenaient des importations de 
carcasses et abats, alors que ce pourcentage .tait seulement de 17 en 1975. Inversement, les 
importations en vif, en provenance de la sous-r~gion qui representaient 66 % des 
approvisionnements en 1975, ne reprdsentaient plus qtie 29 % en 1988. Le taux de couverture 
des besoins quii avait atteint 25 % en 1983 nCtait plus que de 19 % en 1988. Les marges 
commerciales ont 6galement baiss.. La viande avec os est passee de 950 A 750 F/kg (-22 %) 
et la viande sans os de 1200 A 1000 F (-17 %). En 1993, ces prix tombent respectivement A650 
et 800 F . I'abattoir de Port-Boutt. 

Au niveau dCe la production, non seulement l'Etat se dOsengage progressivement au profit
du secteur privC, mais les subventions i la production sont reduites dCe faqon notable. Cela se 
traduit atu niveai des Clevagcs par tine rduction de I'effectif des encadreurs, et la suppression
des subventions aux intrants (saiif Ies vaccins pour les gros ruminants). Beaicoup de parcs se 
retirent de I'encadrement. 

Des programmes jugds autrefois essentiels pour le dCveloppenent de l'6levage sont 
abandonnes. L'tin des plus importants Ctant le projet de sddentarisation des 6levages
transhtmants dans le massif de la PaiC. Cette zone potentielle d'accieil avait I'objet 
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d'am~nagements importants: p~turages amliorOs, ouvrages d'hydraulique pastorale, habitation 
pour les eleveurs, mais surtout 6radication des glossines. 

Tahleau 17
 
Evulution des parts de niarchW
 

1975 1980 1982
1981 1983 1984 1985 1987
1986 1988 1989
 

Production
 
nationale 6290 11570
10670 12580 13550 !3840 14360 14240 14680 15550 16230 

Pourcenta-e 16 17 19 22 25 20 20 18 19 19 

Importation vif 
Sahel 15400 38900
40500 29200 
 31500 35200 39400 31500 26000 22800 2100
 

Pourcentage 66 65 63 51 58 58 55 40 35 29 ND 

!mportation car
casses et ahats 6300 11200 
 11300 15400 9400 11000 17600 32470 34800 41450 ND

Pourcentaoe 17 18 18 27 17 19 25 42 46 52 ND 

Importation de
 
produits finis 
 230 330 350 350 360 360 330 330 340 350 ND 

Consommation
 
lotale 38270 62700 
 62120 57530 54810 60500 71690 78540 75820 80100 ND 

Source: M.P.A., 1990 

Ce programme aujourd'hui abandonn6, on assiste Aiune rdinfestation glossinaire
importante, rendant la zone impropre aux espbces non trypanotolrantes. 

C. Les politiques d'Ilevage 

Cette strat6gie volontariste de d6veloppement de 1'61evage a dtd mise en oeuvre, grAce A 
une contribution financire substantielle de I'Etat. avec le concours de bailleurs de fonds 
extfrieurs. Ainsi de 1970 1986, environ 67 milliards de FCFA ont 6t6 consacrfs '61evage. 

Avant la rnise en oeCvre des programmes d'ajustement structurel, la plupart des intrants 
6taient subventionn~s: gratult6 des vaccinations, subvention des aliments du bMtail, du mat6rielde construction des patres de nuit. Aujourci'hui, seules les vaccinations (pour ies gros ruminants) 
sont gratuites. Les autres intrants sont entierement A la charge des 61eveurs. 

Le cr~dit A1'61evage, qui tait assureAgricole (BNDA, par la Banque Nationale pour le Developpernentaujourd'hui dissoute) s'esr avt~rde inadapt6, en raison des taux d'intdr~ts 
(14,75 % b.court terme, 15,5 % / moyen ternie) jugs prohibitifs par les 61eveurs. L'Etat 
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envisage de mettre en place tin fonds de bonification des pr.ts A I'6levage, avec des ressources 
nationales. 

D. 	 Les accords communautaires 

Les accords communautaires tels qu'ils fonctionnent (en th6orie) aujourd'hui, r6sultent 
des recommandations formul6es par la mission commerciale des op6rateurs 6conomiques du 
sous-secteur du b6tail et de la viande, qui a sjourn6 AAbidjan du 24 au 28 Avril 1984. Elle 
recoimandait notamment: 

- d'aider les oprateurs conomiques Ai s'6tquiper en moyens de transport ad~quats 

(b~tailllres et camions frigorifiques); 

- d'amliorer '.-s infrastructures routires et ferroviaires existantes; 

- de r6duire les coits de transport dU bMtail par chemin de fer; 

- de d6terminer les cotfits r6els de production; 

- de supprimer les taxes A l'exportation et cr er Line caisse principale et des caisses 
primaires de contre garantie, pour le d~veloppement des 6changes inter-communautaires; 

- de moduler l'offre en fonction des variations saisonni~res; 

- d'all~ger les contr6les administratifs pour les convois dui b~tail; 

- de mettre en place tin syst~me rapide sir les prix dU bdtail; 

- de rd:duire les interventions des interm6diaires ati niveau des transactions; 

- enfin, d'intensifier les contacts entre les opdrateurs. 

IX. LES PRELEVENIENTS CONIPENSATOIRES 

Jusqu'. tine 6poque rcente. l'approvisionnement en viandes de la C6te d'lvoire 6tait 
assur6 par les importations en provenance du sahel. Ces importations se composent 
essentiellement d'animaux stir pieds. qui ne subissent aucUne taxe (16gale) pour entrer en C6te 
d'Ivoire, en vertu des accords communautaires (Coinmuinaut6 Economique du bMail et de la 
viande, au niveati Ce la CEAO). 
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A partir de 1984, les importations extra-africaines en provenance de la CEE vont envahirle march6, et ravir aux sources traditionnelles d'approvisionnement une part importante de 
march6 Ades prix subventionnis. 

Les prlvements compensatoires ont 6t institus pour luiter contre cette concurrence
ddloyale, en ranenant le niveau des prix iinports ,Itin niveau comparable celui des produits 
locaux. 

Pour chaque produit, le pr~lbvement est gal, dans ]a limite d'un maximum fix6
annuellement par la !oi des finances, A la difference positive entre le prix indicatif intdrieur etle prix de rdfdrence D. 'exportation. Les prix indicatifs intdrieurs dtaient fixds sur ]a base du kg
de carcasse fraiche ou refrigrde A la vente en gros. 

A la difference des mesUres d'interdiction ou d. contingentement, ce systrne permet
d'approvisionner et de rguler Linriarch6 chroniquement ddficitaire. 

Le prix de r~ft.rence import 6tant obtenu en majorant le prix CAF moyen des droits ettaxes applicables, d'un co/it forfaitaire repr~sentant les cocits de transit et les frais gn'raux des
importateurs, de la marge bdn~fic;aire de l'importateur, fixde Ai8 % du prix de revient. 

Les taxes perques D.I'entrOe en C6te d'lvoire sont les suivantes: 

Viandes bovines: 32,60 %
 
Viande: ovines et caprines: 26,60 %
 
Viandes porcines: 19,60 %
 
Volailles mnortes: 
 32,60 %
 
Abats (sauf abats de volaille): 19,60 %
 
Abats de volailles 
 66 % 
Produits transformnis: 32,60 % + TVA 25 % 

X. LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ANIMALES 

Depuis son accession ?t l'ind~pendance, la C6te d'lvoire a consenti des efforts financiers
considdrables pour developper son &ievage,dans Lin environnement pas toujotirs favorable cette 
activit6. 

L'absence de traditions pastorales chez les paysans propridtaires dlanimaux du Nord, aet6, et reste encore twi handicap majeur pour ]a diffusion de certains thenmes de base. Le passage
aux systme. intensifs notamment, suppose en effet que l'6Ievage et l'agriculture soientvdritablement associs, i leur avaniqe muttiel et non pas simplement justaposds comme dans 
la plupart des elevage: coiniin tiIIIlai res. 
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Le btail, loin d'etre Lin facteur de productivite apparait plut6t comme une contrainte 
agronomique (surpiturage, degats aux cultures). La funure animale n'est pas systematiquement
valorisee, les residus de r&colte ne'sont pas mis ,tla disposition des animaux. 

La diffusion de la traction animale est certes entrain de confrer ati cheptel tine certaine 
dimension conomique, mais on est encore loin de I'intdgration veritable. En effet, tant que
l'introduction de ]a traction animale n'aura pas entrain6 tine modification notable de la 
configuration du parcellaire et tine "pdcialisatioi fonctionnelle du troupeau, en vue de la 
fourniture d'animaux de trait, on ne petit pas dire qu'il :/ a association v6ritable des deux 
activits BARRY [1979]. 

Le programme a 6,adication de ]a trypanosomiase, malgre les resurgences enregistrees 
q et IA(massif de la PaI) a .galement contribuC A conqu.rir des zones autrefois infestees de 
glossines. Ce programme se pourstit actuellement avec ]a GTZ, dans le cadre de la cooperation
Ivoiro-allemande. Atitant de conditions n6cessaires pour ameliorer le taux de couverture des
 
besoins.
 

L'accueil et l'encadrement des levages transhumants (avec environ 600 000 tetes en 
1992) a permis egalement d'accroitre de faqon notable la production de viande et de lait. C'est 
6galement cette commtinaut6 de pasteurs qui fournit tine bonne partic des bouviers des 6levages 
sedentaires. 

AU niveau de ]a consommation, les pouvoirs publics espbrent que le consommateur 
s'orientera de plus en plis vers les espbces Acycle court (porc volailles) pour lequels le pays est 
presque aUtostiffisant (on petit I'tre A terlne). 

Dui fait diU desengagement progressif de I'Etat dtI processus de production, un des 
objectifs majeurs est de promotivoir I'6mergence de professionnels de l'6levage, capable de 
prendre ]a relive. I1s'agira donc de proniouvoir le inouvement cooperatif, de former les 
cooperatetirs bi]a conduite et A ]a gestion de leurs 6levages, d'en faire de v6ritables 
entrepreneurs. C'est Aeux qUe reviendra le soin de redynamiser chacune des fili~res, aujourd'hui 
presque toutes essouflees. 
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CONCLUSION
 

Le secteur des Productions Animales a connu un essor prodigieux durant les deux 
ddcennies qui ont suivi son accession AI'Indpendance. 

Ces rdsultats ont 6i6 obtenus grfice , Lin environnement conomique favorable, (boom des
mati~res premi&es, absence de d sdquilibres 6conomiques majeurs) mais aussi et surtout, grce
Aune volont6 politique clairement exprim6e, pour dvelopper l'6levage. 

Le plan 1976-1980 availt ddclar la region Nord (zone d'6levage), prioritaire dans le plan
de d6veloppement 6conomique et social du pays. C'est ainsi que plus de 60 milliards de francs 
furent consacrds l'6levage entre 1970 et 1986. 

En Mars 1987. le ministre de la Production Animale publiait le document intitul6 
"Stratdgie et Plan d'actions pour le Ddveloppernent de I'Elevage 1987-2000". Le principal
objectif etant d'atteindre tin taux de couverture des besoins en protiucs animales de 61 %.
Ambition bien noble, si on ]a rapporte aux besoins en viande qui vont se situer entre 80 000 et 
97 6000 tonnes A,l'horizon 2000. 

Cet objectif risque d'etre compris, car les mesures actuellement en cours d'application
vont avoir un impact significatif sur la production. Le retrait de l'Etat du circuit productif, la 
suppression des subventions aux intrants, la reduction de l'encadrement, alors que les paysans 
ne sont pas suffisamment prdpards (et rnotiv6s) pour assurer ]a relive, auront tin effet ndgatif 
sur le secteur (notamment !es filires bovine, ovine et caprine, ob les traditions pastorales ne 
sont pas encore encrdes). 

Le programme de lutte anti-glossinaire actuellement en cours, avec le concours de la 
cooperation allemande, envisage de faire participer les bdndficiaires aux efforts de financement,
mais cette adhesion ne pourra se faire immdiatement, spontandment, et de faqon massive. I1 
y aura ndcessairement Line phase de transition, ati cours de laquelle les 6leveurs devront d'abord 
tre sensibilisds atix objectifs du programme. Leur participation sera ensulite sollicitde, mais de 

faqon graduelle. 

I1en va de ninie pour les autres th~mes de base; autrement, e'i l'an 2000, nois serons 
en deqA, dti taux de couvertUre de 61 %. 
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LA SITUATION DE L'ELEVAGE
 
AU BURKINA FASO
 

INTRODUCTION
 

La pr~sente 6tude est une analyse 6conomique dIi sous-secteur de l'61evage au Burkina 
Faso. Les difficultes actuelles de ce sotis-secteur de l'conomie necessitent une connaissance 
pr6alable de son fonctionnement et de ses contraintes afin de permettre l'Etat d'asseoir une 
politique adequate en vue de stimuler la promotion des ressources animales. 

Une etude des activit s de l'61evage au Burkina Faso se justifie pour deux raisons 
principales. La premiere raison est lice au caractOre vital de I'6levage pour I'6conomie nationale 
qui se traduit par: 

- l'importance nuInm1rique de ceux qui s'adonnent i cette activit6. Presque la totalit6 de la 
population pratique d'une manire ou d'une autre une forme d'6levage (bovins, ovins, 
caprins, volaille etc...). 

l'ftendue de 1'espace g~ographique national qui est occup6 par cette activit6. En effet, 
l'6levage soLs ses diverses formes est pratiqu6e sur toute l'6tendue du territoire. 

- la contribution significative de Ul'evage b, la formation du PIB. En effet, le Burkina 
Faso tire l'essentiel de ses ressources en devises de I'agriculture et de l'6levage. La 
contribution de ces deux secteurs , la formation dui PIB a 6t6 de 36,2% en moyenne sur 
la priode de 1983 - 1987. 

Si ['on se r~fere aiu cas sp~cifique di sous-secteur de 1'6levage, on peut noter les 
contributions suivantes: En 1980, la part de 1'6levage dans le PIB 6tait de l'ordre de 20%. Cette 
part est toutefois passee Ai12,6% en 1987 avec Line moyenne de 12% sur la periode 1983 - 1987. 
En 1987, la contribution de l'elevage ati PIB a cht1 , 8,7% (Banque Mondiale, 1987). 

Bien que la contribution de sotis-secteir de l'elevage . la formation du PIB soit en baisse, 
il n'en demeuire pas moins que l'levage demeure tin secteur vital de l'6conomie du pays. QUant 

ll'approvisionernent dti marche domestique en viande,lait, moyens de traction, peaux et cuirs 
etc...) eu Cgard i ses potentialites ,normes non encore exploitees. 

La deuxibme raison est liee atix ditFictiltes de plus en plus aigufs que rencontre le sous
secteur de I'6levage ces dernieres annees. Cette crise resulte A.la fois de la degradation 
constante des svstemes pastoraux dont le corollaire est la baisse de la productivit6 du b~tail et 
de l'effrondrement ties marchds exterieurs c6tiers d6 , la concurrence de viandes extra
africaines. La degradation des pimirages , Ct, accentu&e par les scheresses de 1973 et de 19R3 
avec pour consequences Line forte moralit du bMtail, btine vente massive des animaux bas prix, 
et Lne diminution (les poids des animaux et des revenus tires de l'6levage. 
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L'analyse des flux d'exportation montre tne nette r~gression de la part des produits
d'origine animale dans les exportations totales. Par exemple, ]a part des produits d'elevage dans
les produits totaux export6s qui etait de 54% 1973 est passe A28% en 1980 et 9% en 1988en 
(Banque Mondiale 1987; Commerce exterieur 1988). Cette situation est due en partie
1'accroissement de la consommation de la viande en milieu urbain mais surtout de ]a concurrence 
de la viande en provenance d'Argentine et de la CEE sur les rnarches c6tiers. 

La presente 6tude est artictle autour de cinq chapitres. Le premier chapitre d6crit les
syst~mes de production. Le second chapitre traite des syst~mes de transformation. Les syst~mes
de commercialisation sont decrits au niveau du chapitre 3. Les chapitres 4 et 5 traitent de la 
p~che et des politiques gotivernementales respectivement. 

I. LES SYSTEMES DE PRODUCTION 

A. Les syst~mes d'61evage 

Burkina de part de son climat est tin pays A vocation agro-pastorale. En effet,
l'agriculture et 1'elevage sont presents sur presque l'etendue du territoire. Pour ce qui est de
1'6levage, on note la coexistence de detix syst~mes de production: le syst~me traditionnel et le 
syst~me moderne. 

1. Le syst~ne traditionnel 

Le systbme traditionnel d'elevage rev6t deux formes (transhumance, s6dentaire) et repose
 
sur l'exploitation des ressources naturelles (eaui et pSturages). 
 C'est tin syst~me d'6levage de
 
type extensif.
 

a. La transhumance 

La transhumance est essentiellement le fait des peihl (ethnie majoritaire dans ]a zone
sahelienne) et repose sur tin savoir empirique eprouve. Elle peut se definir comme un mode de
vie pastoral caracterise' par tin deplacement cyclique et siinultane du betail et une partie de la
population. En d'autres termes, la transhumance se traduit par une mobilite quasi-permanente
des elevetirs suivant des itinieraires precis en fonction des n6cessites d'abreuvement et 
d'alimentation dti cheptel. 

Les deplacements de troupeaux ont lieu pendant ]a saison s.che (Octobre 5Juin) des zone
les plus pauvres en eatu et en pitirages vers les zones possedant des points d'eau permanents.
II s'agit Ihd'un comporternent d'adaptation des levetirs par rapport tin deficit hydrique ou 
alimentaire pdriodique. La transhumance s'effectue gen6ralement sur des distances allant de 20
km 100 kmi. Elle petit etre coUrte oU longue. Le troupeai transhumant est en general 
compose de bovins, ovins el caprins. 
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L'levage pastoral transhumant exerce des effets aussi bien positifs que nfgatifs sur 
l'environnement. Comme effet positif, or, peut citer la fertilisation des sols et comme effet 
n6gatif la disparition de certaines especes appreciees par les anirnaux plus particuli~rement les 
,'ivaces. 

b. L'61evage sedentaire traditionnel 

L'6levage s~dentaire traditionnnel s'occupe essentiellernent du petit 6levage (ovins, 
caprins, asins, 6quins, volaille) prdsent chez tolls les agriculteurs ruraux s~dentaires et chez un 
certain nombre de citadins. I1s'agit pour les agriculteurs sfdentaires, de fournir un minimum 
d'entretien pour assurer la survie d'Un capital plac6 sous la forme d'animaux domestiques. 
L'6levae bo,/in est tr~s peu pratiqu6 par les agriculteurs sfdentaires d'autant plus qu'ils aiment 
confier leurs troIpeaux bovins atux peuhl. Toutefois, dans l'optique de l'int~gration de 
l'agriculture 5,l'6levage queiques agriculteurs pratiquent l'6levage bovin Apetite 6chelle pour les 
besoins de traction. Ce type d'6levage rel~ve ce l'embouche paysanne qui est plut6t une forme 
moderne d' Ievage. 

L'6levage traditionnel sddentaire peut revetir une forme collective. Le troupeau de 
plusieurs propriitaires est regro up6 et la conduite est confide ALin responsable qui dans certains 
cas peut faire appel ati service d'un bouvier peulh. 

L'6]evage de la volaille est tr~s gdntralis6. I1est pr6sent aussi bien chez les paysans que 
chez les citadins. Le produit de l'6levage est constitu6 de Poules, pintades, dindons et canards. 
En campagne, la technique d'6levage consiste Ailaisser la volaille en libert6 dans la nature o, 
elle est cens6e trouver sa nourriture. En 1990 l'effectif national de volaille 
a 6t6 estirnI A 17 500 000 tetes ati niveau dIi secteur traditionnel. 

2. L'levage modei-ne 

L'6Ievage moderne dIi cheptel et de ]a volaille utilise des mdthodes semi-intensives et 
intensives de production. Parmi les formes d'devage modernes on peut citer l'embouche 
paysanne, l'embouche industrielle ainsi que ]a production moderne de volaille. 

a. L'embouche paysanne 

Elle porte gtndralenient sur de faibles effectifs. 11 s'agit d'une forme d'6levage qui repose 
sur de mdthodes semri-intensives de production. Le bdtail est notirri 5 I'aide de produits et sous 
produits agricoles (son de mil, mais, pailles de riz, tiges dc sorgho, fanes d'haricots et 
d'arachides). II s'agit dans bien de cas d'un dlevage de soutien AI'activit6 agricole dans le cadre 
de la traction animale. L'animal aide l'homme dans son travail et met 5 sa disposition de la 
fumure qui est un 6l1 ment de rdgdndration des sols. 
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b. L'embouche indUstrielle 

L'embouche industrielle est en train de prendre un essor en raison des limites du syst ne 
extensif d' levage actuel. 11s'agit dans ce type d'devage de valoriser des sous-produits
agricoles et industriels. Le bMtail est engraiss6 l'aide de mt.lasse de son cub6, de graines de 
coton, de pailles de riz etc... Les bovins issuIs de l'embouche industrielle peuvent atteindre tin 
poids variant entre 350 ei 400 kg. Parmi les diff'rentes experiences d'einbouche industrielle 
r~alis~es, on peut citer les feed-lot de Pouytenga, de Banfora, de Tenkodogo. 

c. L'61evae moderne de volaille 

L'6levage moderne de volaille est present aLi niveau des zones priurbaines. Elle est le
fait de fermes privies (fermes de Joseph OUEDRAOGO, Modibo BOLl et de Boureima 
KABORE), du Centre National Avicole de OuagadougoLi, et de poulaillers de type scolaire: 
centre universitaire de gnonko II, Linit s militaires. L' Ievage moderne permet de produire de 
la volaille de souche amrlior~e Aaptitude de ponte et de chair oU mixte. 

La production avicole reste encore inarginale par rapport Acelle de 1'6levage traditionnel. 
L'6levage moderne fournit tin peu plus de I % des effectifs totaux de volaille. La production 
du CNA tolirne autour de 195 000 tetes/an. 

B. Evolution numerique et analyse des paranltres cheptel et de la volaille 

1. Evolution et repartition des effectifs. 

a. Evolution 

On ne dispose d'aucune estimation rigoureuse concernant I'6volution du cheptel et de ]a
volaille pour le pays. Les chiffres indiqus par les diffrents rapports ou 6tudes sont 
g~ndralement des approximations grossi~res. Le tableau I qui suit pr~sente I'6volution des 
effectifs du cheptel et di b~tail stir ]a d~cennie 1980 - 1990 ainsi que les taux d'exploitation des 
espkces. II sernble que jusqu'en 1988, les effectifs de cheptel 6taient sous-estimns. En effet,
l'enqute nationale stir les effectifs de cheptel (ENEC) qui s'est effectte stir la p~riode 1988 -
1990, a r&66vLi une tendance gcn~rale A ]a sorts-estimation des effectifs de l'ordre de 20 . 45% 
dans certains cas. 

Globalement, les taux de croissance de 1980 - 1990 ont 6t6 de 2% pour les bovins, 3% 
pour les ovins, 2,5% pour les caprins. L'observation des taux de croissance des effectifs sur 
la pdriode suggre tine plus grande sensibilit6 , la sicheresse de I'espke bovine par rapport aux 
ovins et caprins. En effet la p~riode a conui tine grande s~cheresse en 1983 dont les effets ont 
dO s'6taler jusqu'en 1987 affectant ngativement ainsi ]a productivit6 des diff~rentes esp~ces. 
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Tahleau I 
Evolution de I'e'lectil' du cheptel 1980 a 1990 

(rnilliers dc t tcs) 

ESPECES 

ANNEES 
Bovine Ovine Caprine Porcine Canline Volailles 

1980 2 760 1 855 2 785 275 6 11 850 
1981 2 815 I 910 2 870 180 6 11 262 
1982 2 871 1 987 2 960 185 6 11 262 
1983 2 928 2 026 3 050 190 6 11 262 
1984 2 986 2 086 3 140 195 6 20 000 
1985 3 045 2 148 3 235 200 6 20 400 
1986 3 186 2 215 3 335 206 6 20 500 
1987 3 116 2 800 4 900 500 6 21 000 
1988 3 178 3 594 5 050 500 6 21 000 
1989 3 860 4 900 6 370 496 12 16 679 
1990* 3 860 4 900 6 370 496 12 16 679 

Taux de croissance 

1980-1990 2,0 0 3.0 51 2,5 c 2.2 c 1,6 c 2,5 c 

Waux d'exploitation ou conmnission. 

1980-1990 11,55c 26.0% 32.0 c 68.0 c 8.0C 80,0c% 

Source : CelIule SlatistKqUes Animales 

b. Rfpartition 

Les donn6es issues de I'ENEC ont permis d'avoir tine ide de la r6partition des espces 
selon les Centres R6gionaux de promotion Agro-Pastorale (CRPA) qui sont des structures 
d6centralis6es du Minist~re de I'Agriculture et de I'Elevage. On constate qu'en ce qui concerne 
les bovins, ce sont les CRPA du Mouhoun, de I'Est et du Sahel qui viennent en t~te en termes 
d'effectifs. Les trois CRPA totalisent aeux seuls prs de 41,9%. des effectifs totaux de bovins 
sur les 12 CRPA que compte le pays. 

Le CPPA dI Centre, du Nord et du Sahel d6tiennent le gros des effectifs ovins soit 
12,8%, 12, 1%etI 11% respectivement. Le CRPA dii sahel vient en tate avec 21% des effectifs 
des caprins. Les porcins sont surtoitI 1evs dans le CRPA du Centre Ouest avec 23% des 
effectifs. Le CRPA dii Moithoun vient en tete avec l'61evage des ovins et de la volaille avec 
14,9% et 11,3% des effectifs respectivement. 

L'ENEC a permis galement de dclterminer ]a densit6 des esp~ces au krn2. Concernant 
par exemple l'esp~ce bovine on auine densit6 moyenne nationale de 14,1 tites/kn 2 . Les densitds 
bovines par CRPA les plus leves sont de 30, 29,6; et 28,3 tetes/kniii pour les CRPA du 
Centre-Est, di Centre et du Centre-Sud respectivement. 
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Les fortes densit6s des effectifs au niveau de certaines zones agro-climatiques posent le
problme de l'6quilibre pr~caire ressource-b~tail. Si i'on se base sur le poids de viande 
rdcuperable ind6pendamment des diff~rentes esp~ces, on peut comparer partir du tableau 2 qui
suit, les capacitds de charges actuelles et th6oriques des diverses zones agro-climatiques A]'aide
de l'Unit6 de BMtail Tropical (UBT). L'UBT peut tre d~finie comme la valeur 6conornique du 
cheptel pris dans son ensemble considr6 comme tine richesse en viande. L'UBT est I'6quivalent 
d'un bovin de 250 kg vif. 

Tableau 2 
Capacit6 de charges actuelle et theorique par zone agro-climatique 

CHARGE ACTUELLE CHARGE THEORIQUE 
ZONES 

UBT/kmn2 Ha/UTB UBT/km2 ha/UBT 

Sahdjenne 9.67 10.3 13,33 7,5 
Sud-Sahdienne 
Nord-Soudanenne 18,46 5,42 18,18 5,5 
Sud-Soudamenne 

15,01 6,66 22.22 4,5 

9,12 10.97 25 4 

Source : SANOU 1991 

Les 6carts entre les charges actuelles et th6oriques sont faibles pour les diff6rentes zones
agro-climatiques sauf pour ]a zone sud-soudanienne. Cette situation traduit ]a pression du
cheptel sur les ressources et surtotit met en evidence la limite de l'6levage extensif. 

2. Analyse de quelqties paramrn es zootechiniques du cheptel et de ia volaille 

a. Les bovins 

La race pr6dominante du cheptel bovin est le z6bu. En effet, les z6bu repr6sentent les
2/3 des effectifs totatIx des bovins. On rencontre la race zdbu dans les zones du sahel et du 
centre. Dans le sud du pays par contre ce sont les races taurin et m6tis qui pr~dominent. 

En ce qui concerne la composition du cheptel bovin, les statistiques nationales (ENEC
1990), montrent que les vaches repr6sentent en moyenne 70% des effectifs ce qUi laisse supposer
qu'un nombre relativement important de railes sont commerc;alis6s par les propri6taires de
b6tail. Les taux de fcondit vont de 55 Ai64% pOu les zfbi contre 40 A.55% pour les taurins.
Les taUx de mortalit sont variables et &1ev&. ls sont de I'ordre de 30 Ai35% pour les jeunes
de moins de 3 ans contre 5 A,10% pour les adu&?es de plus de 3 ans. 
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Les taux d'exploitation (exportations et abattages) oscillent autour de II %. On estime 
g6n6ralemnent qu'un taux d'exploitation strictement sup6rieur A 12% serait de nature A 
compronettre I'accroissement des effectifs. 

Les rendements carcasse sont de l'ordre de 40 Ai50%. L'Age de vaches reform6es varie 
entre 12 et 15 ans. Les taux de reforme vont de 3 5. 5%. On note une faible reproduction du 
cheptel bovin car les vaches v1ent en rnoyenne que tous les 2 ou 3 ans. 

b. Les petits ruminants (ovins et caprins) 

Sauf dans la zone sahdlienne, les petits ruminants que l'on rencontre au niveau du pays 
appartiennent en grande partie Cila race Djallonk6 de petit format. Les taux de fdcondit6 moyens 
pour les ovins et le caprins sont de 1,4 et 1,2 respectivement. 

Au nord dans le sahel, on rencontre de petits ruminants de grand format hypermdtriques 
et longilignes avec Line production laitiere supdrieure aux races de petit format. 

c. Les porcins 

En milieu rural on a des races locales dc type ibdrique. Ce sont des races rustiques mal 
conformdes 5. la production de viande sauf le cas de croisenent avec ]a race large white. La 
race large white est 6levde dans les feed-lot. 

d. Les asins, .Iins, cam6lins 

On note une absence de donn(es statistiques concernant les par'- .tres relatifs . ces 
espces. Ce sont des especes de souche locale que l'on retrouve en campagne. Le caract~re 
marginal de la production de ces espces semble entrainer le dfsintdret des chercheurs. 

e. La volaille 

On rencontre plusieurs types de vari t(s locales de poule-;, de pintades et de dindons en 
milieu rural que I'on peut classifier suivant les aptitudes Ala ponte, . la couvaiso.;, le plumage, 
le poids etc... Les poules locales ont tin poids moyen variant encre 1 et 3 kg contre 1,5 et 4 kg 
pour les coqs. Les races de pintades et de dindons sont plus homognes de part leur format, 
couleur et leurs aptitudes. Les races de pintades sont rustiques et r6sistantes aux maladies 
aviaires. 
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C. Analyse de i'offre des produits vtrinaires el de sous- produits agro-industriels (SPAI) 

1. L'offre de produits v t rinaires 

Sur le plan national le sch6ma du circuit de distribution des m6dicaments se pr6sente dans 
Figure 1. L'offre de produits vftfrinaires est essentiellement le fait de I'ONAVET qui le statut 
d'EPIC. Bien que I'ONAVET ne possbde pas Lin i-onopolejuridique de I'importation et de la 
distribution des produits vft~rinaires son poids est tel quel en peut parler d'un monopole de fait. 
En effet, les importations de produits vft(rinaires de I'ONAVET representent environ 90% des 
importations totales I6gales des produits v~trinaires du pays. Les autres importateurs sont le 
PDAV, les ONG et les projets. 

L'ONAVET a Lin r6le de grossiste distributeur. Pour l'exercice 1990, le chiffre 
d'affaires r(alis6 par I'ONAVET dans la vente des produits vftfrinaires se chiffrait . 450 000 
000 F CFA. L'6ventail des produits cornmercialis s par I'ONAVET est assez large et comporte 
environ 241 produits dont les plus importants sont les anti-parasitaires internes et externes, les 
anti-biotiques et anti-infectueux, les vitamines et oligo-616ments, les serums et vaccins. 

Les importations des produis v~teritaires du PDAV (Projet de Dfveloppement de 
l'Aviculture Villageoise) restent marginales. tine maniere g(n~rale I'activit6 du P' .,V reste 
centrfe sur l'activit6 avicole. De plus en plus, son activit6 s'6tend sur les petits ruminants. Le 
chiffre d'affaire dU PDAV en 1991 a atteint 34 600 000 F CFA dont 85% provenait de la vente 
des produits destin~s l 15% petits ruminants.I'avictIlture et de celle des produits destinfs atIx 

2. Le tnarch des sous-produits agro-industriels (SPA) 

Interviennent sur le march6 des sotis-produits agro-industriels (SPAI), I'ONAVET et les 
commerqants. Le niarch6 fonctionne de faqon libre car il n'existe pas le syst me de quota 
d'achat ni pour les commerqants IIi pour I'ONAVET. Toitefois les commerqants ont besoin 
d'un agr~ment afin de potuvoir exercer le commerce des SPA!. 

Selon tine 6tfide duiministre de I'Agricuilture et de I'6levage (1992), le produit de ventes 
des SPAI repr6sente 24% du chiffre d'affaires de I'ONAVET. On distingue au niveau du pays 
une grande diversit de SPAt. Le iiarch6 des SPAI revet Line structure dfcentralisge prfsentant 
des perspectives de profitabilit, finanqi~re int~ressantes pour les operateLirs 6conomiques. Par 
exemple le coefficient de marge applique au son cubt sur prix d'achat rendu est de 1,9 pour un 
groupement de Ouahigotiya. Le tableau 3 met en relief le volume de commercialisation des 
SPAI en 1990. 

Les prodUits faisant l'objet de transactions sur les marches de SPAI peut &tre classifi6 de 
la faqon stiivante: 
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- les sous-produits du coton En 1990 la production totale des graines de coton 6tait
estin6e 90 000 tonnes dont 5 000 ont 6t6 utilis6es clans le cadre de I'61evage. Le 
tourteau est utilis6 en complmentation azot6e du bMtail. La CITEC i'incorpore dans son 
aliment bMtail dont la composition est la suivante : 70% de tourteaux et 30% de coques.
Les coques sont utilisdes aussi bien pour le chauffage que pour I'alimentation bdtail. 

- les sons: On distingue 3 types de sons, les sons de blW, de riz, de mil-sorgho. Ces divers 
sons sont surtout utilis6s pour l'alimentation bMtail au niveau de 1'61evage traditionnel. 

- la melasse: Ce sous-produit de la canne Asucre est de moins en moins disponible en ce 
sens que le prix de vente aux cornmerqants est inftrieur son cocit d'opportunit6. La 
production annuelle de mdlasse a 6 estimde 12 000 tonnes en 1990. 

- la dr~che de brasserie: En moyenne 1 100 tonnes de dr~che fraiche sont produites par
les brasseries modernes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. La production de ]a
dr~che issue des brasseries artisanales avoisine 200 000 tonnes par an. 

Tableau 3 
Estimation des sous-produits commercialis 

Types de sous-prodt, is Qtiant it6 Qutantzds commercialis6es Chiffre d'Affaires 
produtes 
 (ddpart) (millions de 
(tonnes) F CFA) 

Sons 
Son de blc 30 000 30 000 360
 
Son de riz 7 000 2 000 ' 3 000 20 A30
 
Sons artisanaux (ml) 270 000 PM
 

Sous-produits dIi Coton
 
Graines 90 000 
 5 000
 
Tourteau 25 000 
 5 000
 
Coques 35 000 (incorpor ' I'aliment 50
 

CITEC) 125
 
Sous-produits de la canne
 

M6Iasse 12 000 
 0 

Sous-produits des 
brasseries 

Drches I 100 1 l00 I 

560 

Source :MAE 1992 

Les prix des SPAI sont fixes au depart de l'usine par les diffdrentes unitds de production 

industrielle (brasseries, CITEC, SOFITEX, SOSUCO). Les produits sont achetds par les 
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grossistes ou semi-grossistes (ONAVET, Comrnmerqants privds) pour tre retroc~ds aux dleveurs. 
I1faut indiquer qu'il existe une demande extdrieure quoique marginale pour les produits comme 
les graines de coton (C6te-d'lvoire) et le tourteau de graines de coton (Europe). La structure 
des prix de cessiu;: des SPAI pour l'annde 92 - 93 est prdsentde en annexe 1. 

D. La rentabilit6 fitmnci&re de la production animale 

L'6tude de la ren',zbilit reste basde sur l'estimation de coot de production des marges 
bdndficiaires. Notre analyse de la rentabilit6 de la production animale se fera sur la base des 
budgets de production en 6levage traditionnel et moderne. 

1. Elevage traditionnel 

Les coits de production en levage traditionnel restent tr~s mal connus faute de donndes 
de statistiques fiables et de l'insuffisance d'investigation au niveau de ce secteur. Une des rares 
6tudes ayant abord& partiellement le problbme de rentabilit6 de l'6levage traditionnel provient 
de J. BAHILI qui Apartir de quelques hypothbses simplifides a tent6 d'estimer les ben4fices tirds 
de 1'6levage traditionnel des bovins. 

I1a fait les suppositions suivantes: Soit Lin troupeau moyen de vingt cinq bovins dont le 
taux d'exploitation est de 12%. Le troupeau est suppos6 6tre compos6 de 40% de vaches 
laitires avec tine production de lait d'ine dUrde moyenne de 240 jours sur l'ann6e. L'auto
consommation et la production de lait sont estimdes A3 litres par jour et 1,5 litre par vache par 
jour respectivement. L'6leveur utilise comme alimentatio:i deux sacs de son. I1 recourt 
6galement atix soins v~trinaires pour la sant6 de ses aniIla.Ux. Le prix de vente des animaux 
est de l'ordre de 40 000 F CFA par t.te et 100 F CFA pour le litre de lait. 

Le budget de I'deveur traditonnel se prdsente comme suit en Tableau 4. L'6tude de 
BAHILI suggre l'existence de marges bdndficiaires dlevees en dlevage traditionnel cause de 
la faiblesse des coits de producton. I1 faUt toUtefois noter que cette rentabilit6 financi~re de 
I'dievage traditionnel bovin reste tr~s souvent hypothdque par les 6pizooties et ]a sdcheresse 
dont les consdqUences sont gnralement dramatiques pour les 6leveurs. 
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TAhIleau 4 
Budget de production 

Produit 
Ventes 
Lait 

Revenu hnit 

3 tte x 40 000 
2 500 hires x 100 

Motant en FCFA 
120 000 
250 000 
370 000 

Charges
Soins v61.rinaires (troupeau) 
Alirnentation (2 x 3 sacs de son) 
Frais divers ( 20%) 

Total Charges 
Revenu annuel 

19 375 
9 000 
5 675 

34 050 
336 490 

Source BAHILI 1990 

2. Elevage moderne 

Les coots de production indiqu~s ici ont 6t6 estimns par les techniciens du Minist~re del'Agriculture et de l'61evage A I'aide des donnes fournies par les responsables des diff~rents 
feed-lot en 1991. 

L'observation des structures des coots de production montre en dehors du prix d'achatdes animaux, les coots les plus importants se sittient aU niveau de l'achat des intrants ndccssaires 
. l'alimentation et A]a sant6 des animaux. Ces coots reprdsentent entre 12% et 36,72% du coot 

global de production. 

Les coots de production sont relativenent 6levds par rapport aux prix qui prevalent surles marches ce qui riduit considdrablement les marges bdndficiaires des producteurs.
Les marges ne sont pas bien connues en ce sens que les prix atixquels les animaux embouchds 
sont vendus varient considdrablement sur le marchM. Si ['on prend I'exemple du feed-lot dePouytenga en mai 1991, les marges nettes variaient entre - 22 484 F CFA et 27 516 F CFA car
les prix relevds sur le march A 1'6poqie pour le boeuf embouch6 6tait compris entre 75 000 et125 000 F CFA. Dans le meilleur des cas, le prix dU boeuf ernbouch6 peut atteindre 140 000F CFA ce qui porte la marge nette A 92 516 F CFA par tate. AU niveau de la zone deproduction de Tenkodogo, les marges brutes par t.te de boeuf ont pu 6tre estims pour les
groupements de production de Man~gda et de Wangmangr6. Ces marges brutes nar t6te 6taientcomprises entre 4 990 F CFA et 20 230 F CFA . Man~gda selon les box. En ce qui concerne 
Wangmangr6 la marge burte par tote se chiffrent A.4 411 F CFA en Juin 1991. 
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Tableau 5
 
Couts de production des aniniaux (F CFA)
 

CHARGES 	 BOEUF D'EMBOUCHE MOUTON LAPIN PROJET 
D'EMBOU LAPIN BOBO 

PORC 
CHE
 

Feed-Lot Feed-lot 	 Feed-lot Pro.jet 
Banlora Pouyten-,a 	 Tenko- Yatenva ou 

do,.oo PEDI Kaya 

I. ANIMAUX 56 250 60 000 62 186 8 400 3 000 9 820 

I. INTRANTS 20465 34 613 20 886 3 290 7 446 46 750 

Alimentation 	 18 900 33 900 20 121 2 82.5 7 330 46 750 
Sant Animale 	 1 563 719 765 465 116 --

111. 	 PERSONNEL 
2 500 1 250 1 250 2 050 843 

IV. 
ANIORTISSEM ENT 656 i 632 

656 656 766 I 565 
(Inf. Mat&,riel) 

V PERTES 	 965 

800 	 963 245 20 

TOTAL 	 80 671 97 484 85 943 14 751 12 874 88 202
99 688 

Source : ONAC, 1991 

E. Les contraintes de 	la production animale 

L'61evage traditionnel transhumant est de trbs loin le plus dominant. Ce mode d'dlevage 
a de nos jours atteint ses limites Aicause de ses contraintes qui lui sont inhdrentes. Ces 
contraintes s'articulent autour des points suivants: 

1. La surexploitation des pfiturages 

Cette contrainte avec pour coroliatre la baisse de la productivit6 du bdtail. 11 faut faire 
remarquer que les contraintes d'alimentation Clu bttail en saison siche ont 6t6 quelque peu 
relaxfes Acause de l'utilisation des fourrages produites en saison des pluies. En effet depuis 
1986 Ia vulgarisation des nouvellies techniques d'1evage a entrain6 chez les 6leveurs un 
engouement pour la culture fourrag~re. En 1989-90 les superficies en cultures fourragres se 
prsentaient comme Stilt 
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Dolique 1 165 ha
Poids d'angole 102 ha 
P. lathyro'he 2 ha 
P. anrens 18 ha 
Vigna fourrager 6 ha
Sorgho fourrager (E. 35,1) 3 ha 

Total 1 584 ha 

Note: A cette superticie ilfaut ajouter 280,5 ha realises par les differents projets
d'elevage (NOUHAO, CEZIET, Sid~radougou, Sondr-EST, Yall6). 

II faut cependant mentionner bien que la production de Dolique puisse tre rentabilisde par les producteurs, sa production gn&alisee reste tributaire de certains paramntres limitant.
Par exemple ]a production de dolique exiie I'utilisation des terres de qualit qui sont
gen~ralernent r~serv.es aux cltures de rente et vivrlres. De plus les caprices pluviomntriques
constituent galenent tin acteur limitan t Ial prod uCtion fou rragore. 

2. Le manque de confir6le de I'espace ufilis6 par les 6leveurs 

En effet, les structures du patrimoine foncier font que les dIeveurs n'ont aucune maitrise 
politique de I'espace bien qu'ils en aient I'usufruil. 

3. La faible couverture sanitaire 

La couverture sanitaire du bMtail reste faible au niveau de certaines zones. De plus lamobilite permanente du btail perturbe I'action sanitaire et favorise les 6pizooties. En effet le
mode d'61evage dominant A savoir le systni1e pastoral transhumant favorise I'apparition de
nombreuses maladies infectueuses et parasitaires. Ce sont principalement : 

- ]a brucellose qui frappe les bovins et les petits ruminants. Elle est ]a cause de 20% des 
avorternents au niveau dU pays. 

- le charbon bact&ien qui touche les ruminants. Quatorze foyers ont 6t6 signal~s en 1990 
sur des bovins conte trois stir ies ovins et deux sir les caprins. 

- le charbon symptomatique qti touche surtout les bovins mais aussi les petits ruminants. 
Quatre vingt dix foyers ont 0t dttects en 1990 stir l'ensernble du territoire 

- ]a derniatophilose. Elle s',vit surtouL til zone sotidanienne et touche les bovins, ovins, 
caprins, equids et dromadaires. 

- ]a peste bovine qui tend adisparaitre it cause des grandes campagnes de vaccination. 
- ]a peste des petits rumlnants qil entraine tine tr~s forte niortalite au niveau de ces esp~ces

(environ 50' ). 
- la trvpanosomose don I'incidence &oiloionique reste leve pour les 6leveurs 
- la pasteurellose potIvant frapper toutes les espbces. 
- la fivre ap hteuse dont les consquences sont l'affaiblissement et l'avortement des 

aninaux. 
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- la variole (ovine. caprine) entrable une forte mortalit6 at: niveau des petits ruminants. 

La couverture sanitaire demeure aussi la contrainte majeure de I'.1evage de volailles. 
C'est presque nulle en campagne si bien que la volaille est trbs souvent ddcirne par des maladies 
telles que ]a peste aviaire, les typhoses aviaires, li pullorose et la variole aviaire. 

4. L'inorganisation des elevetirs 

Les groupernents d'.leveurs en milieu rural soe trs peu structures et c'est cette faiblesse 
structurelle organisationnelle qui limite I'efficacit des actions sanitaires de sensibilisation et de 
vulgarisation de nouvelles techniques d'devage. On denombrait 1990, 803 groupements, 2 
federations de groupements et 6 cooperatives d'eleveurs. Les structures agr66es 5 la mrme 
6poque 6taient au nombre de 60 groupements, de deuIx fidt&rations et trois cooperatives 
d'dleveurs. 

Les objectifs pou:suivis par les 6leveurs /i travers ces difflrentes structures 
organisationnelles sont de b~ndficier un suivi de leurs animaux, de pouvoir accdder facilement 
aux soins v~tdrinairts et de pouvoir commercialiser leur tail. 

II. LES SYSTEMES DE TRANSFORMATION 

A. La viande 

1. Les structures de transformation 

On distingue 2 types d'abattages, les abattages contr6ls qui s'effectuent soit au niveau 
des abattoirs et s~choir de brousse soit au niveau des grandes abattoirs urbains, et les abattages 
non- contr6ls qui se font soit en brotIsse soit en ville et qui 6chappent totalement A toute 
structure de contr6le sanitaire. 11existe 2 grandes structures de production de la viande. Ce 
sont les abattoirs frigorifiques de Ouagadougot et de Bobo-Dioulasso. Ces 2 6tablissements 
offrent leurs services pour J'abattage des aninMaux de boucherie comme les boeufs, les rnoutons, 
les ch~vres, les porcs, les chameaux , les chevaux et aussi pour ]a r~frig~ration des viandes. 

L'abattoir frigorifique de Ouiagadougot (AFO) a 6t6 construit en 1974 grAce A un 
financement du FED. L'abattoir possbde 4 rangves d'abattage: deuIx pour les grands animaux, 
I pour les petits ruminants el I pour les porcs. L'abattoir traite anniUellement 6 000 tonnes par 
an alors que sa capacit rdelle est de 15 000 tonnes par an. 

L'abatioir frigorifIque de Bobo-DLiatssu .AFB) i tine capacit rtdelle de production de 
viande de 7000 tonnes par an. Sa production acIuelie est 5 500 tonnes par an. Les installations 
techniques sont moins performantes que celles de Onagadougou. 
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Les deux abattoirs (AFO) et AFB) sont de nos jours en situation de faillite. L'abattoir 
de Ouagadougou a enregistr6 Line perte annuelle de 121 millions de F CFA en 1988 contre 32
millions de F CFA pour celui de Bobo-Dioulasso. Les deficits cumiul6s A la charge de l'6tat ont
dtd de 130 millions de F CFA pour I'AFO et de 110 millions pour l'AFB pour la meme ann6e. 

2. Les abattages 

La viande reste le principal produit des abattages. Tableau 6 presente des estimations
des abattagees en 1990. 11 convient de noter que seuls les chiffres des abattages contr616s sont 
connus avec precision. Les donn~es relatives aUx abattages non contr6l1s ie sont que des 
approximations. 

Tahleau 6
 
Vulume deN ahatIt~age., en 1990 en milliers de tts
 

Bovin, O\ In, Caprins Porcin, Camlins Equinsasins 
Abattage contr61, 117 254 571 65 159 7 590 

Ahattaies nun contr('~s 2Ij 75u I 390 232 -


Total abattaes 335 1 004 I 968 297 

Source : J. C. CROUAIL et al 1991. Direction de 'Elevage. 

B. Les peaux et cuirs, le lail et les oeufs 

1. Les peaux et cuirs 

La production des peaux et cuirs provient essentiellement des bovins, caprins et ovins. 
Elle est fonction des abattages contrl6ls et non contr6l6s. Le tableau 4 pr6sente des donndes 

relatives A la production de peaux et cuirs entre 1986 et 1990. 
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Tahleau 7
 
Productho eLstithe de cuirs vi pedux
 

(en miii ci.'.
 

Bovins Oin, Caprins 

1986 155.8 857.13 1 491,18 

1987 178,6 709.39 I 744,44 

1988 178,61 729,53 I 801.34 

1989 203.44 767.lo 1853.32 

1990 234.92 889.o6 2 287.73 

Source SAWADOGO S.(IQ9 I) Note: Le,, Jonnes du tahleau 7 ont et, lahortes ii parur de 
l'appliIction de certains tau\ de. rendernent MI ,eLul \(1hlme des ahattaves coritrotes en tenant 
Conipte des rapport, e\i,,tant, enir les ahbttav. contr6les et non contr6le . 

On note Apartir du tableau 7 que les eSpeces tcaprines, ovines) fournissent plus de peaux 
et de cuirs que I'espace bovine. Cela est d6 au fait que les petits ruminants sont plus nombreux 
car ayant un cycle de reproduction plus court. 

2. Le lail 

La production laitire est le fait des esphces bovine, ovine et caprine. I1est difficile de 
quantifier la production du lait cause du caracthre al6atoire des statistiques disponibles. 
Toutefois, I' ttude de GONNEVILLE et al 1990 a permis d'avoir des ordres de grandeur 
statistique en matire de production laiti~re. Le tableau 8 resume les donn6es relatives la 
production de lait sur six annees diffrentes. 

Tahleau 8 
Production de tait 

(tonne) 

Anne .s 1982 1983 1984 1986 1987 1988 

Quantits 1178C 11078 12054 15905 15245 16313 

SoUre : GONNEVILLE et At. Q)Q0 

71
 



Selon Tableau 8,de 1982 A 1988, ]a production de lait a connu un accroissement de 
40%. Ces chiffres sont Aprendre avec beaucoup de precaution car leur fiabilitd statistique reste 
tributaire de celle des effectifs du cheptel qui n'a )uctre alior~e qu'avec I'ENEC. 

3. Les oeui's 

Les oeufs proviennent aussi bien de ]l'6evage traditionnel de volaille que de 1'61evage
moderne de volaille. Les estimations restent grossires. La production des oeufs par le CNA 
a 6t6 estim6e ?.3 700 483 ulnits ell 1990 (MAE 1990). La production nationale est 6value . 
500 000 000 oeufs par an dont le tiers est destine A la consomilation et le reste h I'incubation. 

III. LES SYSTEMES DE CONIMERCIALISATION DU BETAIL 

A. Les circuits de commercialisation et les prix di b6ail 

1. Les nmarch6s 

Les agents 6cononiiques intervenant sur les march6s de bMtail sont: les 61eveurs, les 
commerqanms de b6tail, les bouchers et les convoyeurs. Le circuit commercial dornestique est 
compos6 de trois principaux types de marches. Ce sont les rnarches de collecte, de 
redistribution et terminaux. 

Les ventes et les achats sur les rlarches de redistribution sont effectufs par les 
intervenants suivants : agriculteur,, 61eveurs Iocaux, n6gociants locaux et bouchers. En gfnfral,
les animaux achet6s sont destin6s soit A la reproduction soit A I'ernbouche soit A I'abattage ou 
l'exportation. Les principaux marchs de redistribution sont ceux de Kaya, Pouytenga et 

Koudougou. 

Les march6s terminaux sont ABobo-Dioulasso et AOuagadougou. Les bouchers et les 
exportateurs s'approvisionnent sur ces marches: les premiers pour 'abattage et les seconds pour 
['exportation vers les pays cotiers. 

2. Les pistes de bMtail 

La carte n' I met en relief les principales pistes de b~tail sur le plan national. 

Les flux comnerciaux de btail du pays d'une manire gnri ale, partent des r6gions
septentrionales vers l'Est, le Stid-Centre et le Sud-Onest. Les routes de convoyage existantes 
suivent des itin~raires sur lesquels se situent les mnarchs de b6tail. On distingue essentiellement 
trois grands axes i savoir I'Est. le Centre et l'Ouest. 
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Les pistes de I'Est: Elles sont utilis~es par le bMtail en provenance de la zone fronti~re 
Mali-Niger et Nord-est dII Burkina Faso. Ce sont des pistes qui passent par Pouytenga 
pour about1i r itOuagadouIoIu Oui ai Ghana. 

Les pistes (lII Centre: Elles partent dII Nord vers le Centre. Ce sont des pistes qui ont 
pour terminus Ouagadougou oU Koudougou. A Ouagadougou le b~tail est export6 au 
Ghana A partir de la route de Pouytenga - Bitou. A Koudougou le bMtail emprunte ]a
direction de la C6te-d'lvoire soit par train. soit Apied. 

Les pistes de I'Ouest: Le bMtail empruntant ces pistes provient soit des zones Nord-Ouest, 
soil dui Mali en direction de Bobo-Dioulasso. Le b~tail est ensuite export6 au Ghana et 
en C6te d'Ivoire. 

3. Les movens de transpoil 

Trois movens d'acheminement sont ,gn~ralement utilis~s: le transport routier, le transport
ferroviaire et le transport arien. Le transport routier comprend le convoyage A pied et le 
cainionnage. Le tableau 9 permet de comparer ]'importance relative des diff~rents modes de 
transport. 

Tableau 9
 
Iportance rehilive de t'iik mnodes de transport
 

MoJe de tranqpuort export 1986 1988 

S.C.F.B. 787 60% 

Routier 
 179F 34% 

1 Air 45( 59 

Source : J.C. CROUAIL cl al 1991 

Parmi les diftrents nodes d'acheminement du b~tail c'est le convoyage A pied qui
s'av~re le moins onereux mais i1expose beaucoup les exportateurs i de multiples taxes sauvages.
Ce mode de transport provoque egaleinent des conflits entre agricUlteUrs et 61eveurs ,cause des 
r~coltes des paysans qui sont son\ ent (ldetriites an passage des troupeaux. Le transport
ferroviaire permet de reduire les taxes sauvages toutefois la Cdur~e du voyage occasionne les des 
pertes et des redictions dIi poids dII Mtail. Le camionnage donne lieu Ade coots excessifs A 
cause de I'inadaptation des camiions an transport de bMtaii. de 1' tat ddfectuieux des routes et des 
taxes illicites. 
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4. Les prix de bMtail 

Les prix varient en fonction de I'offre et de ]a demande stir les diffdrents marchds. 
Les principaux niarch s du btail du pays sont ceux de Pouiytenga, Ouagadougou-abattoir, 

Bobo-abattoir, Kaya, Youba, Djibo et Gorom. Le plus important de ces march6s demeure celui 
d. Pouytenga qui esi approvisionnC par I'ensemL:ic des zones d'Clevage du pays. C'est . partir 
de ce marche que le bMtail est export6 en C6te d'Ivoire, au Ghana. au Togo, au Benin et au 
Nigria. Depuis 1990, It Projet de Statistiques Animales du Secretariat d'Etat , l'Elevage tente 
de suivre le'volution (LI prix du bMtail stir les principaux marchs. Le tableau 10 presente des 
donn~es relatives aux prix de quelques esp~ces stir certains march6s. Entie ]a pdriode de Juillet 
1991 et Juillet 1992, on constate Line tendance hi baisse des prix de bovins, un accroissement 
des prix des ovins et Line baisse du prix des caprins. 

Tahleau 10
 
Prix de quelques especes 1991, 1992
 

(en nillhcrs de F CFA pai iie)
 

Especes Narch5 Prix moyens Prix rioyens 
mensuels .Lilllt ,ens els Juillei 
1991 1992 

Boeuf (race Z~bu) Olu'a 77.0 70.7 
Pouienv,, 85.0 75,6 

1elier Mossi Kaya 7.4 12.2 

BMier Sahdien Dliho 13.7 15.8 

Bouc Mossi POuvicna 67 54 

Bouc Sah~ht-n Dilho 8.3 

Source : Enquete stir les march5s it htlail (bulletins mensuels. Juillet 1991. Juillet 1992) 

B. Les circuits de conmey cialisation de la volailoe 

Tout ai) long du circuit ciapprovisionnement des grandes villes interviennent les agents 
economiques. Les collectionncturs de brousse so1 bas~s dans les centres de production. lls 
ach~tent la volaille stir les difftreiis march~s de brousse et sont en relati(on avec un grossiste A 
qui ils livrent de Ia volaille. Les grossistes livrent gnralernent , credit aux vendeurs et se font 
payer apres vente. Les vendeirs-stockeurs sont instllds en ville. II aclient chez les grossistes 
Ia volaille et la revendent aux consommateurs ainsi qu'aux transformateurs de la place. 
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Les prix de ]a volaille obeissent Ai]a loi de l'oftre et de la demande. Si l'on consid~re 
par exemple les prix des poulets sur le marche de GuagadLougoI, on remarque qu'ils fluctuent 
entre 500 A800 F CFA selon les periode de 1'annee. Les prix des pintades par contre varient 
entre 600 et 875 F CFA. Les prix des dindes peuvent atteindre 6000 FCFA l'approche des 
fetes. 

C. Constraites de comnmercialisation du bMtail et de la volaille 

I. Le bMtail 

La contrainte majeure du commerce de bMtail derneure le retrecissement du marche
exterieur lie A]a forte concurrence de la viande extra-africaine sur les marches c6tiers. D'autres 
types de contraintes affectent egalement la commercialisation du betail. Sur le plan
organisationnel, on note ]a dissolution de I'ONERA 6tablissernent caract~re public dont les
objectifs taient entre autres d'organiser les professionnels du bdtail, d' quiper les circuits de 
cornmercialisation, de construire et de g&rer des 6tablissements de transformation, et d'assurer 
le transport du bMtail et de la ,iande. 

Avec la disparition de I'ONERA, les fonctions qui lui etaient d6volues ne sont plus
correctement assurnes. Par exemple le manque d'equipement des marches et des pistes de 
betail (parcs de gardiennage, points d'eau, aliments) diminue forteinent la valeur marchande du
betail. De plus, il a ete note egalernent que ]a plupart des professionnels de betail n'avaient 
aucune maitrise rdelle de la structure des coits de commercialisation lors des missions de 
prospection de marche A I'etranzer organisees par L'ONAC. 

II faut ajouter Acela les probl~nles d'inadaptation des camions et des wagons au transport
de betail sur de longues distances ainsi qUe les coits exorbitants du transport en Avion. 

La conlnlercialisation reste egalement soumise aux mesures tarifaires et non tarifaires. 
II faut dire ,ue les pouvoirs publics dans le but de relancer I'exportation dU betail en chute libre 
ces derni~res annees ont considerablement allege la pression fiscale sur le sous-secteur de 
l'elevage. C'est ainsi qu'en 1989 le cumul des droits et taxes h I'exportation du betail qui 6tait
de 23,54% de ]a valeur mercuriale de' espbces a Ct ramen6 A5.52% en 1990. I1est prevu la
suppression totale des droits et taxes i ]'exportation dans le cadre de I'execution du PAS. Sur
le plan des mesures non tarifaires, le commerce dui bdtail au niveau regional reste soumis A un
certain nombre d'accords dans le cadre de la CEAO. Ces accords visent i optimiser la
production et la commercialisation dI bMtail au niveaulde la sous-region. Cependant ces accords 
se heurtent souvent aux diffrenies politiques natonales. 

I1faut noter en dernibre analyse, les ponctions financi.res de type illegal (non conforme 
aux reglementations communes et de type sauvage (ne donnant lieu i aucun requ). J C
CROUAIL et al 1992 ont donnC I'exemple d'un chargement en senli-remorque de 31 bovins de
Pouy!enga ? destination d'Abidjan qui a t brinli a 14 postes de taxes illgales ou sauvages dont 
II an Burkina et 3 en C6te d'lvoire. KULLIBABA (1990) a 6galement montre qUe les paiements 
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illicites pouvaient atteindre 3 Ai25% des co(its de commercialisation du b~tail dans le couloir 
central qui comprend ]a C6te d'lvoire, le Mali et le Burkina Faso. 

2. La volaille 

Sur le plan int6rieur, les contraintes sur le soussecteur de ]a volaille restent ddtermin6es 
par les conditions de transport qui sont sources de IoUrdes pertes. En effet, la volaille subit un 
stress permaneiit d6 ' Lin manque d'abreuvement et J'alimentation lors du transport. De plus, 
les marches de volaille ne sont pas e.quip6s de parquets de repos avec mangeoirs et abreuvoirs. 
Les pertes vont de 10 b,20% selon les cas. 

Sur le plan extrieur, l'exportation de volaille essentiellement en direction de la C6te 
d'Ivoire, reste entrav~e par tine s6rie de taxes de gratification sauvages. Un vendeur peut offrir 
entre 15 et 30 poulets par voyage comme cadeaux sans compter le numeraire qu'on lui extorque 
galement. 

D. Les exportations 

1. Analyse des flux d'expoitation 

Le tableat I I1 met en exergie l'6volution des exportations de betail et de viande en valeur 
et en volume. En termes de tLux physiques, ce sont les bovins qUi sont en t~te avec une 
moyenne de 10 914,6 t sur ]a dOcennie, survis des ovins 2 08,7 t et de Ia volaille 1919,6 t. 

Si ]'on se ret-re aux flux monetaires, on remarque que la part des bovins dans les 
recettes totales d'exportation dui betail et de la viande est de 52,7% contre 20% pour la volaille 
et 14,47% pour les ovins sur la dcennie. Ces trois esp~ces ont procure environ 87,27% des 
recettes totales d'exportation du b~tail et de la viande sur la decennie. Les recettes d'exportation 
du b6tail et de la viande ont connu de fortes fluctuations stir la periode De 4,688 milliards de 
F CFA en 1980, elles ont atteint 8,3 milliards de F CFA en 1984 pour redescendre h 1,675 
milliards de F CFA en 1989. 
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2. Les nmirchis d'exportation 

La demande exlerieure de bMrail et de viande provient des pays suivants: la C6te-d'lvoire, 
le Togo, le Nigria, le Ghana, le Bnin, le Gabon et le Niger. En fail, ce sont la C6te-d'Ivoire 
et le Togo qui dominent le marchC ext~rieiir de bMtail et de la viande Burkinab . Selon les 
statistiques de I'ONAC (1991), la C6te-d'Ivoire dctenait 86,6% dII march6 pour les bovins 90% 
pour les ovins, 87,7% pour les caprins et 98,8%' pour la volaille sur ]a periode 1980 i989. Le 
Togo est consid r, comme le second partenaire dII Burkina. Les parts de march6 ext.rieur 
dtaient de 5,6%, 4,8% et 5.6% pour les bovins, ovins et caprins respectivement pour la mme 
p~iode. Le commerce de bMtail et de viande avec les autres pays reste marginal et sporadique. 

3. Les coots d'exportation du iClail 

Les coots d'exportation du bMtail varient selon le mode de transport et dans le temps. 
Plusieurs 6tudes ont leniC de cerner ]a structure dII coot de transport des animaux (J.C. 
CROUAIL et al, 1991: GONNEVILLE et al 1990; SANOU, 1991; BARRY S. et a], 1990; 
ONAC 1991). 

C'est surtout sur le circuit Burkina-C6te d'lvoire que les coots d'exportation du betail ont 
Ctd minutieusernent analysds. En 1989 sur le trajet Bobo-Dioulasso - Abidjan, le prix de revient 
du bovin rendu a Abidjan avec comme mode de transport le train ont vari6 entre 112 713 et 113 
292 F CFA en foncrtion CLI type de wagon. En 1990 le coit de revient du boeuf AAbidjan a dt6 
estim6 I 1 000 F CFA en moVenne sir le rnhye trajet en train. 

Stir le trajet Poiiytenga - Abidjan on a pu 6galement determiner le prix de revient du 
boeuf rendu AAbidjan en focntior dII mode de transport par camion. Les prix de revient du 
bovin rendU AAbidjan sir le trajet en camion 6tait compris entre 132 000 et 147 000 F CFA 
durant ]a pdriode 1990-1991. A titre d'exemple, le tableau 12 met en relief la structure des prix 
des bovins sur le trajet Poiuytenga-Abidjan en camion. 
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Tahleau 12
 
Formation du prix sur la filiere vif-huvin Pouylenga-Ahid.jan
 

(1290 kin)
 

Convoi par camion de 28 hovins enlhouches Coct par convoi CoOt par tate c sur prix final 
F CFA 

Prix achat boeuts de 420 ke i 270 Fle Kv 113 400 69,8
 
Frais d'achat-vardiennaLe
 
Patente,taxe sanitaire. dOuane 
 400
 
Fret camion 30 tonnes 
 3 650 2.25

Frais annexes transport, convoya-,,e 350 000 
 12 500 1
Transitaire Nyangolog!o 118 160 4 220 10,4
Taxes sauvages Burkina 6 000 215 ..
Taxes sauvag-es C6te d'lvoire 30 000-40 000 1 200 
Assurance CCIDB en C)ie d'lvoire 62 000 3 800 4 
Perte en7 2 210 
Taxe sanitaire et march Ahad'Ian 1 500 
D~chargement, gardiennage Ahidjan 1 250 
Frais de spour Ahid*Ian 900 3,3
Int~rit 17 % - 3 semaines 285 
Pnx revient Ahidjan 1 470
Prix de vente 150 000 it 175 000 147 000 90,5
Marge bndficiaire 162 500 100 

15 500 10,5 

Source: Etude prospective du sous-secteur de 1'le'age au Burkina Faso 1990 

4. Les marges h I'exportation 

Les activitds d'exportation des produits d'origine aniniale ont totijours 6 rentables
jusqu'A ces derni~res ann6es ou les marges b6n6ficiaires tendent 5As'amenuiser en raison de la
faible comptitivit6 dii prix dU bMtail et de la viande burkinab, sur les march6s c6tiers. 

BARRY et al, 1991 ont montr6 que le prix de vente dU bovin 5 Abidjan peuvent varier
de 150 000 A 175 000 F CFA. En consid6rant un prix moyen de 162 500 pour le boeuf b
Abidjan on petit d6terminer des marges bdn~ficiaires de I'ordre de 51 500 F en rnoyenne pour
l'ann6e 1990 stir le trajet Bobo-Dioulasso-Abidjan en train soit 46% dU prix de revient. Les 
marges bdndficiaires par tte de bovin Soit pilus faibles sur le trajet Pouytenga-Abidjan en
camion. Les estimations ont permis c'obtenir des mar,,es allant de 18 913 F CFA A30 135 F
CFA soilt 13,17W, et 22,81 des prix de revient respectivement durant la pdriode 19' 0- 1991.
Les cotits de commercialisation et les marges bdn~ficaires des autres espbces sont i.--)ins bien 
6tudis. 
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Tableau 13
 
Evolution des importations de produits d'orifgihe animale de 1978 h 1988
 

(Tonnes)
 

Rubriques 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Valeur 
(millions) 

Viandes et 
animaux 
vivants 

404 158 678 1262 1685 891 601 908 36 145 62 23 

Produits 5501 5895 7559 10021 7395 6750 11391 9133 
 10270 13943 16004 4184 
laitiers, oeuts 
el miel 

Cuirs, peaux et 48 130 99 184 118 162 146 77 104 149 
d~riv~s fIIIIIIIIII11 

Source Ministre du Commerce et de I'Approvisionnement du PeUple 

E. Les importations de prodtfits d'origine animale 

Les importations de produits d'origine animale dui Burkina sont principalement constitutes 
de viandes et animaux vivants, poisons, produits laitiers, oeufs et miel, cuirs-peaux et dfrivfes. 
Le tableau 13 permet de suivre 1'6voltution en terines de flux physiques des produits d'origine 
animale import6s entre 1978 et 1988. 

L'observation du tableau 13 montre que I'importation des produits tels que les poissons 
et les produits laitiers a connu un accroissement remarquable sur la p6riode alors que celle des 
viandes et animaux vivants a fortement diminu6. 

IV. LA VIANDE ET LES SOUS-PRODUITS 

A. Les circuits de commercialisation dc a viande 

Dans le circuit traditionel, le marchand achote le bMtail vif et le drJne vers un marchd 
d'abattoir. Le b6tail est vendu Lin chevillard qui, grAce Al'abattage, transforme cette viande 
vivante en viande morte. Le chevillard vend la \,iande des bouchers d6taillants et les abats aux 
tripiers. Les botuchers dcltaillants et les tripiers livrent leurs produits aux consommateurs. 

Interviennent sUr le marchli de la viande les oprateurs conomiques suivants: 
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- Le boticher grossiste ou chevillard. C'est tine personne physique ou morale autoris6 A 
acheter et A faire abattre du b~tail pour le revendre en gros, viande et abat, il ne peut 
vendre en detail. 
Le boucher abattan[-d.taillant. C'est celui qui achte et abat le bt~tail pour le vendre en 
dMtail, viande et abats. 

- Le tripier. II s'approvisionne auprns des chevillards et les abattants d~taillants en abats 
afin de revendre en detail. 

Un deuxieme circuit donne lieu . tin d0placement de la viande sous forme de carcasse. 
Les animaux sont abattus dans les zones de production et leur carcasse est achemin~e vers les 
centres de consommation. Dans ce circuit le boucher exp~diteur ach~te le b~tail Aun marchand,
]'abat et exp~die la carcasse. Lorsque la viande change de cornntmine, elle est alors qualifi~e de 
foraine. Le circuit mort petit tre schOirnatis6 de la faton suivante 

Marchands de b~tail
 

Bouherexp~di teur
 

industriel
 
5e quartier tripier en gros commerce en gros
 

ITripier Boucher d~tai11ant
 

Consomma teur
 

Source adap[6 de DIAKITE ; 1991 
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B. L'offre des prodiits d'origiue aninale 

1. Viande et volaille 

L'offre de viande provient essentiellement des structures de transformation. Cette 
transformation des animaux vivants en viande s'effectue par le biais des abattages. Le tableau 
14 resume I'6volution des abattages des esp~ces sUr quatre ann~es. 

Tableau 14 
Evolutim des aballage, 

Espaces Bovins O ins Caprins Porcins Carndins 	 Equins Volail
asins le
 

Annes 

1981 265 574 1 114 107.6 0.4o 	 10.8 90011,6
 

1986 223 658 I283 123 0.48 10.8 22 800 

1989 335 I 004 1968 297 0.96 17 13 342 

1991 1 376 - 988 - I899 - 172 1 0.80 1 20 ND 

Source :J. C. CROUAIL et a 1992 . et Direction de I'Elevage 

Si l'on utilise les poids movens carcasses, on obtient la production de viande qui en fait 
constitue l'offre. Les poids moyens carcasses sont de 95, 13, 11,40 et 0,75 kg pour les bovins, 
ovins, caprins, porcins et volaille respectivenlent 

Tableau 15
 

Production de iia.'de de quelques espces 
(t)
 

Esp~ces Bo'n.s Ovin.s Caprins Porcins Volaille 

Anndes 

1981 25 175 7 462 12 254 4 312 6 751 

1986 21 185 8 554 14 113 4 920 17 100 

1990 31 825 13 052 81 048 II880 10 026,5 

1991 
 35 720 12 844 20 889 6 880 ND
 

Source :Tableau construit 'i parlir des donn~es du tableau 14 
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2. Peaux et CLiii's 

L'offre de peaux el cuirs, est essentiellement le fait de la production locale (cf tableau
7). Les importations de peaux et cuirs sont marginales et ne suivent pas une 6volution
ascendante. En 1988. les importations de cuir, peaux et d~riv~s du pays de chiffraient .104 t 
soit une valeur de 149 millions de F CFA. 

3. Lail et oetif's 

L'offre domestique de lait et des oeufts reste insuftisante par rapport A ]a consommation
locale. Le d6ficit reste couvert par les importations. En 1990 pour exemple, la production de 
lait et des oeufs 6tait estim~e ai 41 523 talors que la consommation se chiffrait A61 509 t. I1 
a fallu importer 19 986 tpour couvrir 1'6cart. 

C. Demande des prochiits d'or'igine animale 

1. Demande int6i"ietire 

D'une nani~re g6zn6rale la demande intdrieure des produits d'origine animale est fonction
du revenu des m6nages, des prix des produits, de la d6niographie et du degr6 d'urbanisation. 
Le tableau 16 donne ]a structure de ]a consommation locale par capita des produits d'origine

animale. La production locale des produits d'origine animale 6tant insuffisante pour couvrir la
demande domestique, le Burkina se voit oblig6 de recourir tdes importations afin de combler 
1'6cart entre la production et la consommation. 
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Tuhleau 16
 
Evolution de Ia consommation
 

(k.,= per capitla)
 

9 1986 1990 

Viandes locales 

Bovins 5.13 3.50 5,05 
Ovins 0.8i 0.79 1,09 
Caprins 1.62 1.48 2.03 
Camdlins 0.01 0,01 0,02 
Volailles 0.94 1.79 0,87 
Equins et asine 0.12 0,10 0,14 
Porcins 0.58 0.49 1.14 
Oeuts ( quivalent viande) 0.14 0.29 0.15 
Laut (aluivalent viandc) 4.54 3.98 4.44 

Total Production locale cheptel 13.93 12.43 14.93 

Viandes importes 0. i9 0.004 2,19 
Lalt. Oeuts irnport~s 1.54 1.25 

Total Viande et lait importts 1,73 1,25 2,19 

Gihier nd nd 3.5 

TOTAL DISPONIBLE PAR CAPITA 21.72 

Source: J.C CROUAIL el al 1991 

Une 6tude men~e par THIOMBIANO et al en 1983 a permis de d6terminer les parts des 
produits d'origine animale dans le budget de quelques menages en ville (cf tableau 17). A partir 
du tableau 17, on volt que d'une mani~re gtndrale la consommation des produits d'origine 
animale est Lne fonction croissante dU revenu. 

Concernant le cas sptcifique de la viande l'ttude de SAWADOGO, (1989) a permis de 
montrer que la viande est Un bien normal. L'.ttlde a permis d'estimer les 61asticit6s revenu et 
prix de la demande de viande. Ces 1aticit~s taient de 0,8 pour le reveno et de -1 35 pour le 
prix. Le caractbre ntgatif de I'r1asticit pri, st.Lggre Line r&eluction des quantit6s de viande 
consoinmnes en cas ci'accroissement de.S prix. Poor cc"wre la ml&e .tUde a montr, que les 
variables comme le reVenntL, le nombre d'enfant., le iombre d'adtltes, I'eftet d'urbanisation 
exerceraient ill impact positif sur le nivealde la consommation de viande. 
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Tahleau 17 
Part de dtpenses de produits animatj\ dans iad~pense alimentaire 

de 130 m:inage en milieu urhain 1983 

Reent, (,*)
SuprietLr, 

Rcv mnts ( ' ; ) 
M ()\ en,, 

Revenus (F ) 
Faihies 

Viande 16.4 11.8 10,4 

Poissons 2.65 2.Ot 3 

Oeuf 0,06 0.12 0,04 

Produits lamers 1.51 1.05 0,34 

Total produit de 
I'6evave 20.62 15.06 13,78 

Source: T.THIOMBIANO et al 1983 

2. La denande extlrieure 

Elle 6mane essentiellement des pays de ]a sous-r6gon qui ont d6j. dt6 cit6s plus haut.
La demande provenant de ces pays est Aila baisse ces derni~res ann6es comme l'indique
1'6volution des exportations des produits d'origine animale (cf tableau 11). 

V. LA PECHE 

A. Production et consommation 

La p che constitue tine variante de la politique nationale d'autosuffisance alimentaire. 
La production nationale a t6 de l'ordre de 54 666 t par an durant ]a pdriode 1961 - 1985. La 
production nationale a connU tin essor ces derni{res annes et s'est elev6 11 864 ten 1990.
L'offre nationale de poisson tant insuffisante, le BUrkina est-elle conduite . importer de 
quantitds de plus en plus croissantes de poissons pour cotivrir le d6ficit. 

Les statistiques relatives aux importations de poissons montrent que le taux
d'accroissernent des importations de poissons a et de 26% en moyenne par an sUr la p6riode
1978 - 1988 en termes de valeur (J C CROUAIL et al 1991). Les importations de poissons en 
1988 ont cofit 1,2S milliards de F CFA au pays. Le tableau 18 retrace I'6volution de ]a
production des importations et de :a consommation des produits de pche sur le plan national. 
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Tahleau 18
 
Evolution de la production, des imporhtions et de la consummation des produiLs de pkhe
 

ANNEES Production Inlportalion (I) Coflsoimn~on (t) Consommation 
nationalc (t) per capita ki 

1961 4 100 I 218 5 318 1.28 

1963 5 000 3 727 8 727 2.02 

1978 6 000 2 178 8 178 1,37 

1985 7 000 3 983 9 983 1,76 

1990 11 804 10038 21 902 2.40
 

Source : Construit a partir des donn , de la Direction de I'Elevave 

B. Contraintes ati developpement du secteur peche 

Les grandes contraintes au d~veloppement dU secteur de la peche au Burkina-Faso sont: 
- 'absence de traditons de piche aU niveau national. Les p~cheurs sont en g~nfral des 

agriculteurs et non des agriculteurs et non des professionnels. 
- les alas climatiques (pluvioIiimtrie faible et irrgulire) qui rendent faibles et fluctuantes 

les potentialits piscicoles; 
- l'insuffisance de formation d'6quipement et 'organisation des p~cheurs locaux; 
- l'insuffisance de la politique de commercialisation des produits de la p~che ( prix, 

conditionnement et distribution) ce qui les rend inaccessibles aux populations rurales et 
aux familles pauvres des villes: 

- habitudes alimentaires des populations beaucoup plus portes vers la viande que le 
poisson; 

- I'importance des pertes apr~s captures dues A l'enclavement des centres de pche. Les 
pertes peuvent atteindre 30 50 / des captures. 

VI. LES POLITIQUE GOUVERNEMENTALES 

A. Politiques et slralbgies 

1. Objectifs 

Les objectifs du Gouvernement en matibre de cJveloppement rural tels que indiquds par 
le plan Quinquennal 1991 - 1995 s'articulent autour des points suivants: 

- Augmentation et diversification de la production gricole: 
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- Autosuffisance et scurit alimentaire;
 
- Amelioration des revenus et du niveau de vie des producteurs;
 
- Restauration et conservation des ressources naturelles.
 

Dans le domaine spcifique sous-secteur de l'oIevage, le gouvernernent entend rdaliser 
les objectifs suivants: 

- rationaliser ]a production aninale
 
- encourager le commerce sous-rogional des produits d'origine animale;
 
- assainir les filibres des marchos urbains:
 
- r.guler les filie'res des produits laitiers: 
- favoriser les exportations de viande par la recherche de dobcuchos, la suppression des 

dr'-its de sortie et I'instauration des crodits commerciaux: 
- ameliorer la qualit de cuirs et des peaux. 

2. La stratlgie 

Une stratogie a ot6 dt~finie lors du seminaire national tenu A Ouagadougou en Janvier 
1991. Cette stratogie comporte six axes: 

- reddfinition de IPplace de I'Etat et des priv6s;
 
- scurit foncier_! et gestion rationnelle des troupeaux;
 
- organisation des professionnels du botail et de la viande;
 
- integration agriculIture-elevage;
 
- accroissement de ]a productivito du sous-secteur de I'6levage; 
- valorisation des produits et sous-produits d'origine animale. 

3. Operation de d~veloppewent en CoLrs ou pr6vues 

Sur le plan national, on note I'inexistence d'Un projet d'envergure. Toutefois, une 
multitude de petits projets de doveloppement sont fiunancos et ex6cutir!s par des ONG et par
quelques bailleurs de fonds. Le FAC et le FED financent Lin proiet regional de diminution de 
la pression glossinaire. Le FAC finance ,galement tin projet de santo aninale de base pour le 
petit 6levage villageois ainsi qu 'tin projet "statistiques animales". 

4. Le programme d'ajustement st ructure agricole (PASA) 

L'Etat burkinabC a entrepris une politique de restrucUration de son 6conomie A travers 
un programme dWajustement structurel qu'il a initiC i partit de 1991 avec I'appui des bailcirs 
de fonds conme ia Banque MNindiale le FM I. L'obectif principal dU PAS est de permettre une 
meilleure allocation des ressources apartir d'une plu. grande libhralisation de 1'6conomie. L'un 
des volets ilmportants dI,PAS a trail an secteur agricole. 11est comn1un1m nt appelC Programme 
d Aj usteieni Agricole (PASA). Conforiiwment atiLx objecti fs (ILIPASA, le gouvernenent a 
docid& c'accord.r tine place de I)lIs en plus importante an p~i', dais la promotion d'origine 
animale. 
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Dans le domain,' de l'd1evage les actions viseront:
 
- ]a s6curisation fonciere et la s6dentarisation des 61eveurs
 
- une meilleure gestion des parcours naturels
 
-
 la poursuite des actions pilotes de valorisation des produits et sous-produits de I'ievage; 
- l'allegement du svst~iie de fiscalisation dII sous-secteur. 

De faqon concrete un certain nombre de mesures on, 6t prises dans le cadre du PASA. 
Ces mesures sont consign6es dans le tableau 19. 

Tableau 19 
NMesures du PASA 

MESURES Calendrier 

I - Elimination des taxes i I*exportation du h'taii ei de laviande Deja realhi, 
2- Adoption des textes 'tahlissements pr\ C,aM1', huerglenientant le.,, 

I'approvisionneinent et ladistribution des indicaiment,..,.'rnare, Non ralis (siade Projet) 
3 - Ldgalisation de l'abrogation de li taxe stirIt h~tail D Ji rdahs 
4 - Instauration de la,'rit des prix pour les mndicanments \ethrinaire, de 

I'ONAVET Partiellement rdaiis 
5 - Protection juridique des pistes Lih~tail et ddcentralisation de letir gestion 

adoption de dispositions 1gislatwves r~gissant de I'Ltilisation des pistes Li *Partiellement 
bdtail rdalist 

6 - Creation d'un comit de pilotage du plan d'action dlevage Fin 1994 
7 -Mise en pl,,'e d'un syst me de suivi et d'intormatmon stirlaproduction laitire Dhut 1994 
8 - Rdalisation d'une tude relative i la creation ei aux attrihutions ainsi tlUe 

le fonctionnement du fonds de d ,eloppenient de 1'dlevave D jii idhiit 
9 - Audit de I'ONAVFT, le Centre National Av'icole (CNA). ies ahattirs 

frigorifiques. le Feed-lot de la Como5 en VU'e dr, d Nenya genient Je I'Etat. Pkriode 1992-94 

Source :Table ronde MFP 1991
 
Une etude sera faite en fin 1993 pour proposer le cadre uriditque.
 

B. Les structures instilutionnelles 

1. Les structures d'encadreuent 

a. Les centres de promotion anro-pastorale (CRPA) 

Les CRPA sont des strctures ddcentralis~es de d~veloppement. 11s ont mission de 
prornouvoir la politique de d6veloppement ,ural ('agriculture et l'61evage). 11 existe au sein des 
CRPA des services d'61evage qui s'occupent exciusivement des problries d'6levage. Les 
activites des services d'elevage portent stir ]a couverture sanitaire dU bMtail, les actions de 
sensibilisation et de vulgarisation de rOuvelles teLhniques d'61evage. 
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b. La communaut6. Economique du Btail et de la viande (CEBV) 

Etablissernent public international, la CEBV est un instrument de ddveloppement r6gional 
regroupant les pays du Conseil de I'Entente. Elle agit comme structure de concertation afin de 
promouvoir le secteur - b~tail - viande dans ]a sous-rtgion. 

2. Les structures de promotion commerciales 

11 existait deux structures de promotion commerciale Asavoir I'ONERA et I'ONAC. 
L'ONERA a 6t6 supprim6 cause de ses difficult~s financi~res. 

Quant . I'ONAC (Office National du Commerce ExtOrieur) sa mission est d'assurer ia 
promotion des produits exportables dU pays sur les marches ext~rieurs y compris ceux d'origine 
animale. 

3. Les mesures tarifaires 

La commercialisation du b~tail et de la viande est assortie d'un certain nombre de droits 
et de taxes destin6s Aalimenter le budget de l'6tat. 

a. Droits et taxes t I'exportation 

La structure des droits et taxes l'exportation poour les produits d'origine animale avant 
1989 se prdsentait comme suit: 

droits de sortie 16-17 %
 
taxe de conditionnement 0,50 %
 
statistique export 4,00 %
 
timbre douanier 6,00 %
 

(incidence) 1,23 %
 
CBC 0,50 %
 
ONAC 0,25 %
 
Total cumul6 23,64 %
 

A partir de Mars 1989 une Zaw de finance a ramen6 le droit de sortie A8% ce qui a 
donn6 lieu . Lin taux cumul6 de 13,76%. En 1990 le droit de sortie a 6td supprim6 et le taux 
cumuld de 13,76% a 6t6 ramen6 . 5,52%. Ce taux , tait appliqu6 aux produits et sous-produits 
l'evage ainsi qu ' certaines marchandises tax6es ad valorem. Dans 1'ensemble les biens 
concernfs sont les animaux vivants et la volaille, les peaux et cuirs, les graines, le coton etc.... 
Le taux s'applique A ]a valeur mercuriale de la marchandise qui est ]a valeur A.d6clarer fixfe 
apr~s avis d'une commission. A titre d'exemple voilA quelques valeurs mercuriales 

Bovins 55 000 F/tte Dindon 280 F/tate 
Chevaux 50 000 F/tte Volaille 600 F/trte 
Anes 20 000 F/tete Peau de bovin 400 F/kg net 
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Porcins 12 000 F/trte Peau d'ovin 125 F/kg net
 
Ovins 15 000 F/tete Peau de caprin 125 F/kg net
 

On distingue gin6ralement deux types de taxes : les taxes t caract~re fiscal et les taxes 
b caract~re de redevance. En 1989 Ia configuration de recettes provenant des taxes sur le sous
secteur de I'61evage se pr6sentait comme suit: 

Tahleau 20
 
Tawxe; et redevance
 

i - Taxes Atcaract~re fiscal F CFA (millions) 
Recettes pertes en douane
 

it l'importation 843,2
 
i l'exportation 440,5
 
all transit 116,6
 

sous-ot:nl douane I 400,3
 
Patentes marchands h~tail estimation 454,0
 
Patentes houchers - estimation 22.0
 
lmp6t:i tortaitaire revenu Ieveurs - estimation 10,0
 
Total des rccettes fiscales 1477,3
 

2 - Redevances pour services rendus 
Taxes commerciales - estimation 200,0
 
Prestatmuns services sanitaires: Elevave - estimation 18,0
 
Total des recettes de redevances 218,0
 

Source: MAE 1992 

La relaxation de ]a pression fiscale stir le sous-secteur de 1'61evage a pour but de stimuler 
les exportations de produits d'origine aninmale par le relvement de la rnarge bfnfficiaire des 
exportateUrs. La reduction des droits et taxes de sortie a eu tin impact positif sur le volume des 
exportation de bftail. En effet, les exportations des bovins sont pass6es de 24 698 t~tes en 1988 
A46 836 totes en 1939. Toutefois 1'6]i-mination totale des droits et taxes de sortie entrainera 
sans aucun doute un manque ? gagner pour le budget de I'Etat en termes de recettes douani~res. 
Ce manque A,gnagner sera sans doute accentu6 par ]a perte en cuirs et peaux ainsi que celle du 
cinqui~me qUartier occasionnees par la sortie des animaux vivants 

b. Autres taxes 

II est prfvu la suppression des droits et taxes A.l'exportation dans le cadre du PAS. Mais 
en dehors des droits et taxes AI'exportation, il existe d'aUtres types de taxes relatives au b6tail 
et .la viande. Si l'on prend l'exemple des bovins ces atitres taxes pour les bovins peuvent se 
d6composer de ]a faqon sUivante: 

- aisser passer qui donne lieu h des frais de vaccination de l'ordre de 150 F/tate
 
- atitorisation d'exportation. Elle est timbr6e A.100 F.
 

91 

t/7
 



- Le certificat d'origine qui justifie l'appartenance la CEAO est tirnbr6 A.100 F. 
- Taxe de stationnement. Eile est perque chaque fois que le territoire d'une sous-prdfecture 

est traverse. Son taux est de 25 F/tate/jour. 
- Taxe de rnarch6: Son taux est de 100 F/tete/jour stir les rnarch6s de Ouagadougou et 

Bobo-Dioulasso. 
- Les patentes de boucher qui varient en fonction des localit6s, ce droit est de 40 F/t&e A 

Ouagadougou. 

On distingue 6galement les taxes de prestation des abattoirs. Les donndes relatives Aces 
taxes pour ]'abattoir de ouagadougou sont consigan1es au niveau du tableau 21. Ces taux sauf 
pour la r~frig~ration sont les niemes que ceux de l'abattoir de Bobo qui ne dispose pas de 
syst~me de r(frigdration. 

Tableau 21 
Taxes de prestation de service 1992 

Esp~ce Abattag, t~te Rtfrii ration par Transport par carcasse 
I carcasse 

Grands animaux 2 000 F I 000 F 200 

Petits ruminants 
(moutons et chavres) 300 F 200 F 25 

Porcins 1 000 F 500 F 

Source : ONAC 1992 
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CONCLUSION 

Notre analyse dui sous-secteur de 1'61evage aU Burkina Faso a permis d'identifier des 
facteurs limitants aussi bien au niveau du sy'stnme productif que du syst~me commercial. 

Concernant le s\,st~me productif, les goulots d'6tranglement se manifestent par 

- la rar~fication des nfturages raturels; 
- les probl~mes fonciers; 
- la faible proCLuctivit6 du cheptel, 
- ]a faiblesse de ]a couverture sanitaire; 
- le caract~re 61ev6 des cooits de production. 

Sur le plan de la cciniercialisation les dtudes ont mis en relief les facteurs limitants 
suivants: 

- le flfchissement de ]a demande extfrieure; 
- le non maitrise des professionnels du secteur des donndes dui marchd; 
- les lourdeurs administratives; 
- le paiement de taxes illicites, 
- les difficultOs techniques du transport du bftail. 

Bon nombre d'ttudes ont pr6ne la n6cessit, de la rehabilitation de la filinre aniral-viande 
ainsi que la relance des exportations des produits d'origine aninale. Cette rehabilitation et cette 
relance ne peuvent etre possibles sans tine redtIction significative des coots de production et des 
cooits de coinmercialisation. 

La reduction des coots de production suppose Line identification et une analyse 
6conomique et financire des difffrents systames de production existants afin de promouvoir les 
plus performantes. Cela suppose qu'on s'oriente de plus en plus vers des 6tudes de type micro
6conomique aussi bien au niveau dui systmnie traditionnel que noderne de production. En effet, 
jusqu'A present on ne dispose pas de donnfes statistiques fiables stir les coits de production en 
6levage traditionnel pourtant de loin le plus pr~doininant. 

Au niveau de la commercialisation, il faudrait 6tudier l'efficacit6 et les performances des 
diffdrents circuits de commercialisation . partir de la collecte de donn~es priiriaires. I1s'agira 
de determiner ]a configuration dui rseau de marchfs qui sert de cadre d'activitfs au commerce 
de bftail et de la viande, d'4tudier les activit~s des difffrents intervenants stir le march6 afin de 
mettre en relief le nivau des investissements rfaliss, les frais de commercialisation, les risques 
encourus et les marges b~n~ficiaires. Seule tine telle tuide petit permettre A I'Etat de prendre 
des decisions appropri6es quant Ason degr d'intervention dans le sotis-sectetir de l'61evage. 
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ANNEXE I 
Prix de cession des spai 

(flk., 

SPAI SON DE BLE 	 TOURTEAUX DE 
COTON 

Quantit6 enleve, Achat 

-001t 
de 

1001 
+ dc 
3001t 

- de dc 
100t 

+ dc 
300 

a a 
3001 300t 

Prix magasin Boho 
(crdit) 

20 18,5 17,5 24 23 21 

Prix magasin Ouaga 
(crtdit) 

30 28.5 27.5 33 32 30 

Prix au__ 
comptant 

Bobo 

Oua! 
a I 

17.5 

27.5 
i 

22 

30 

Conditions particulieres: 

a) Pour les achats , cr6dit = 

Commande ferme 
Enlivernent irnmddiat 

b) Pour les achats at: comptant = 
Paiement la commande 
Enl~venent imm~diat 

92/93
 

ALIMENT DE CITEC GRAINESDECOTON
 

- de de + de - de de plus 
lI0t 10100i t300 0100 0lO0t de 

3001 300 t 300 

23 21.5 20,5 19 18 17 

33 31,5 30,5 19 18 17 

21.5 	 18 

30.5 18 

I _I__ _ _ _ _ _ 

c) Les frais de chargement (250/T) et de transport (25 F/TK) du magasin ONAVET au magasin 
du client sont ]la charge du client. 
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ANNEXE 2
 
Taxes a I'inportation (%) seon 1a Ioi N' 12/92
 

ADP portant adoption du tari' des douane
 

ST 


4 


4 

4 

4 

4 

4 

4 


4 

4 


4 

4 

4 

4 


I4 


TSI 


1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

1 


1 

1 


1 

1 

1 

1 


1 


TVA PCS TOTAL 

15 1 52 
15 - 52 
15 - 52 
15 - 53 
10 1 52 
15 - 52 
15 - 52 
15 - 52 
-- 1 53 

1 52 

-- 1 11 
10 1 11 

15 1 52 
15 1 52 
15 1 
15 1 30 

52 
15 1 30 

I - Alimentation b~tail
 

Graine de coton 

Son de bld 

M61asse de Canne 

Complement mineral 

Vitamines 

Pierre A lcher 

Tourteau de coton 

Tourteau d'arachide 

Cdrsales 

Sel (b~tail) 


2 - Produits Vftsrinaires
 

Pour tous les vaccins de la 

v~t~rinaire 


Vitamines et oligo-616ments 


m~decine
 

3 - V~hicules de transport b~tail et
 
viande
 

V~hicules 

Gasoil 

Moteur/pi~ces diverses rechange 

Pneu 

Camions isothermes pour denrCes et 

marchandises p~rissables 


NB: 
DD = Droit de Doane 
DFI = Droit Fiscal A l'limportation 

DD DFI 

5 
-
-
-
5 
5 
5 
5 
5 
5 

26 
26 
26 
26 
32 
26 
--
--
--
--

5 
5 

--
32 

5 
5 
5 
5 

26 
26 
4 

26 

5 4 

PCS =Prlvement Communautaire de Solidarit6 
TSI = Taxe Spdciale d'intervention 
ST Taxe de Statistique 
TVA = Taxe stir la Valeur Ajoute 
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ANNEXE 3 
Taxes i l'expoilation (%) 

1. Alimentation BMtail 	 4% 
2. Peaux et cuirs s~ch6s 4% 

(gros ruminants) 4% 
(petits ruminants) 4% 

NB. 	 L'article 7 de !a loi portant adoption dui tarif des douanes stipule que tous les 
droits et taxes . ]'exportation sont supprimL.s A I'exception de la taxe statistique 
qui vaut 4%. 

ANNEXE 4 
P,'ix des poulets de choix Adifffients iges et des oeufs 

I jour ---- > 450 F
 
14 jours ---- > 650 F
 
30 jours ---- > 850 F
 
60jours ---- > 1 050F
 
90jours ---- > 1 300 F
 
120 jours ----> 1 700 F
 
150jours ---- > 1 900 F
 
180jours ---- > 2 100 F
 

Poussins chaire = 350 F
 
Coq de race = 3 000 F
 

- Prix aliments pondeuses, poussins, chair 105 F/kg (1993)
 
- Prix aliments poulettes 100 F/Kg
 
- Prix alinents lapins 80 F/kg
 
- Prix aliments Mais 60 F/Kg ou (60 - 100 F/kg)
 
- Prix aliments poisson 200 F/Kg
 
- Prix aliments Coquille hui1if) F/Kg
 

50 F / oeuf.
 
30 F / petit oeulf
 
40 F / oeuf (vente promotion).
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A NNIe.Xi. 5
CADRE NATIONAL DE C ONCR1AI, 	 POUR......ILA PROMOTION DES E CHWA NG-ES DES::PR.U.... ..... DE....E.....EVAGE
I'IV A1O'EN DU liE1IlL (EN liON ETA T D'ENGRAISSEAIENT) PAR CA TEGOPJE ET PAR MARCHE 

EFFECTFpRESEArFE PAR ESPECE 

MIARCHE DU28IAJ 19 93 A U 3 JUIN 1993 
%--Il \.pr!! AJll .*mII.I,.,R p fifif.1 Vu'h e clif e nm~ .I .l 

7 

I.,uf 

720m) A4I- I-o720Ii0 7161)1otic 

-------- J- tfir~n~ 

351 

Ih'lier 

-

Ifrrhj; 

"th" 

Effer:fpr/senft lvu ch -

7 
Ch3vr3e5 

------ | . J S 
1I - - - - - --

I.)1nilin 

rimas s 1 

6-----"----
Wan67 

70100 

6100 

7770000 

000 

6 0600 

912 RM)O 

6000 

6.100 16776 

7600 

6500 

"- 5650 

6200 

5481 

I)IfI 1 

"A (;()Rol00 

sIsdnimiAire 

IIdal-:aw i r1 1 

614:00 

140 

62400 

72 

7200 
6 200 

301--

00 

000 
31200 

246 

624 

205 
10 

14100 

11300 

18100 
14050 

5300 

4100 

4100 

1310 

1410 

106400325 

597 
3 

4600 

5500 

5600 

6250 
7040 

4400 

4100 

4500 

6000 

101-0 

6.81 

291 

429 
0 

C;CELLUJLE STATISTIQUES ANINIALES -NIINISTERE I)ELEGUE Cl IIARGE DES RESSOURCES ANIMA2±s 

---- IFQ~maar 
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CADRE NATIONAL DE CONCERTATION POUR LA PROMOTION DES ECHANGES DES PHUDUI I t Ut L rLV ut 

PRIX ;10YEN DU IET..I!. (EN BON ETAlTD'ENGR..I!SSEM1lEN7) ETEFFECTIFSPRESENTES P.IR C.ITEGORIE ETP.4R .fARCtlE 

MAL4RCHE DU 4 JUIN 1993 AU 10 JLV 1993 

_N._0110 BO OVJN./IS C4PRINS 
Vhre de Jouri EJfectifs Effectift Effectifs 

._______.__ de ,tarcht;I Are Taure,,u Ifoeaif Vilche prL~ent1 Ifilier Ilrehif pr110ntcs lnuc Chvre pre~ente; 

IJ:\G}fl'JI'u( ) 7 (iuotlidin 74 300 F 69 700 F 57 900 F 492 10 700 F 5 600 1: 1505 6 000 F 5 600 F 952 

III EJ{) 7 Ih 66 500 F 58 600 F 57 000 F 511 7 050 F 6 650 F 1092 6 000 F 5 000 F 469 

- POIIJYTIhNGA 3 Tou. s ljotr% 72 000 F 65 300 F 57 600 F 1062 4 300 F 4 100 F 726 3 100 F 3 500 F 636 

KAYA 2 FI'ls I jirs 77 650 F 68 850 F 43 650 F 272 9 400 F 3 400 F 296 3 900 F 3 400 F 340 

Fi\DA I Ilel omadire 75 000 F 67 000 F 48 200 F 298 5 200 F 3 400 F 77 4 200 F 3 900 F 139 

D11110 I !Idlehmahinre 85 000 F 65 000 F 29 700 F 312 10 500 F 7 500 F 438 3 500 F 3 100 F 527 

GOROM-G(UROM I Iflehbtlmathire 69 000 F 65 000 F 36 200 F 150 12 000 F 7 400 F 100 8 400 F 7 300 F 11o 

SOURCE : CELLULE STATISTIQUES ANIMAILES - MINISTERE D ELEGUE CHARGE DES RESSOURCES ANIMALES - TEL 31-52-90 FAX 30-85-12 

Deux 616ments semblent marquer la tendance hebdomadaire des marchds: On constate une baisse des prix des boeufs par rapport Ala semaine der &
I'effondrement des prix et de I'offre des ovirs aprbs la fete de Tabaski. 
It faut noter que durant to;4t le mois de mai (pdriode pr~cddant la fete), environ 39200 ovins ont 6t6 export.s sur la C6te dlvoire par train et par rout) 

"IevaI"0>L 0€ 
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L 3JCV RE NATIONAL DE CONCERTATION POUR LA PROMOTION DES ECHANGES DES PRODUITS DE L*ELEVAGE.%..X1: 7 JIRX Mo 'YINI)U IlE1L (EN liON 7'A'r D'N(;iAiSSE.fEN7) E7 EFFEC7IFS P-RE'SENTES PAR cA TEGORIE ET PAR MARCUE 

MARCIIEDUII JUIN 1993 AU17JUIN1993 

_IO 'IN.V OJlNX CA PRINS 

Nhre dejouri 
Effectirf Fffeeifs ffecliff

de n.aches 7),.. Trntau lh, Vache -re!. f, IfIfier lirfbis Ilreenris I.c Lhthre prihent 

UAIAIMtU(;o1 7 Qwuli.iel H9 700 F 66 800 F 58 200 F 132 10 100 F 5 300 F 2065 4 900 F 5 400 F 1540 

C BOBO 7 Qtw.idicn 65 900 F 63800 F 47400 F 742 5 800 F 5 700 F 742 5 600 F 5 700 F 1092 

POUYTEN(;A I Tolls 3 jours 78 510 F 62 700 F 57 6110 F 537 5 300 F 4 400 F 519 4 200 F 3 900 F 567 

KAYA 2 Tslcs 3 jouts 70 600 F 59 900 F 38 500 F 140 8 300 F 3 300 F 384 3 700 F 3 300 F 414 

FADA I ltclnmiadaire 75 000 F 67 000 F 48 200 F 298 5 200 F 3 400 F 77 4 200 F 3 900 F 139 

I)JflO I ldl.Inid.ire 85000 F 65 000 F 29 700 F 312 10 500 F 7 500 F 438 3 500 F 3 100 F 527 

tGORO()-;OR)M Ill0"..1aliahij 69 0011 F 65 000 F 36 200 F 1501 12 000 F 7 400 F 100 8 400 F 7300I3F1(1 

SOURCE: CELLULE STATISTIQUES ANIMAIAES - MINISTERE DELEGUE CHARGE DES RESSOURCES ANIMALES - TEL 31-52-90 FAX 30-85-12 

L'offre en bovine mur lea princlpaux marchm continue se chute. Cola eat do esmentiollement au.dimer.ge dee travaux chmpitrem. En revanche, an observe une londence stable done I'ollre dos pllit. /@)ruminants evac un. lig&re houses done lea doux grandam localitim. 

Pour lfo prix, on observe trim peu do variations mur 'ensemble des marchdm. 
' •7. >'II leut aeatlndre &une balm des pricdes bovina lam momalne I venir avec ua reafivement du nlveou dol'olfre en petit* ruminants cone6cutil A I. balse do I qualit6 bouchre des bovine. 

, . 

•I ."° . 
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CADRE NATIONAL DE CONCERTATION POUR LA PROMOTION DES ECHANGES DES PRODUITS DE L'ELEVAGE 

~N 8N. X E PRIXMOYEN DU BETAII. (EN BON ETA TD ENGRAISSEMENI) ET EFFECTIFS PRESENTES PAR CA TEGORIE ET PAR MARClE 

MARClHEDU18JUIN1993 AU24JUIN1993 

"_ 
 S 0INS CAPRINS
Horuf
 

Nbre dejours Taurra" 280d 300 Vache EffezaVi Bu1ir firebis Effetdf, Iloacu Chw)vre Effectis
de murch s Type J00 d AR k50 ** 200-250 AR , prisentis 35.-40kg 20 J 2-Ag prisrnods 20-25 A, 20 - 25 AX prisenghs
 

OUAUADOUG(i1 7 jilidicn 75 300 F 67 500 F 56 500 F 352 1 900 F 5 300 F 2172 4 900 F 5 200 F 1664 

R0110 7 Quoildien 74 400 F 74 100 F 52 700 F 587 
C:) 

5 900 F 5 800 F 1502 6 000 F 5 500 F 721 
Lo
 

POUYTINOA 2 Toils IS.1 jours 98 500 F 69 150 F 
37 900 F 514 4 400 F 
 4 100 F 416 
 3 300 F 4 I00 F 
 485
 

KAYA 2 rousI3jora 41 900 F 68900 F 49 500 F 226 8500F 3300 F 624 4500 F 3300 F 348
 

FADA 
67 800 F 70 300 Ff 38 800 F

I Iledoma&tire 
564 4 600 F 3 500 F 157 4 800 F 2 900 IF 119 

DJIDiO I lbdornidaire 61 000 F 66 300 F 33 000 F 293 12 001F 5 300 F 713 3 700 F 3 900 F 610
 

(;OROM-(;OROhI I Ilcloimadaire 41 700 F1 64 800 F 31600 F 155 7 200 F 4 600 F 137 4 200 1 3 500F 144SOURCE CI.|.Ltiu;STfA'i'ISTIQUES ANIMALEs - MINISTERIE I)ELEGUE CIIAlCE DES ItE.SSOUIICES ANIMALES F.A.C AI'1'U AU SECTEUR ELEVACE- TEL 31-52-90 
La somalng a 6l1 FAX 30-5-12surlojt marque per une balsam du prix des animaux d'exportation I taureaux) sur lee marchho du nord at doOn enrogistro do moins on Fade N'Gourma.moine do marchands sur can marches. Par contra h Pouytonga. lae prix restent lea plus div6a.
Sur cm dernior marchi. lea nimaux tourds so vanidant blen.Pour lea ovins, A I'Pxceptlon do Pouytongs, I'offre et partout an hause .Copendant Ion prim Wont pas connu do variations Importants.Le tondance do Iolfr don caprins met par contra an balsam our tous las march4a sauf au Sahal. 
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CADRE NATIONAL DE CONCERTATION POUR LA PROMOTION DES ECHANGES DES PtIODUITS DE L-ELEVAGE 
PRIXAtOYEN DU IE l i.i NLON E7A T'D'EN;RAI.A'EMEN1) ET FFFEC77FS PREXENTES PAIR CATEGOJUE ET PAR MARCiE 

.4ARCIIE D U25 JUIN 1993 AU ler JUILLET1993 

-
101INS 011'NS C54PRINS 

Nbre ,;z Jurjde marchil T pe Tour€.. 250 J 300300 350 A VachJe fJ~feifA .200-250 kg ie, lirebisprhetnti 35-40k' 70 d)25 A Effeais Ilouc Cheers 
g prdients 20-25 IA20- 25 kg prizentis 

'IAJAIX)IJ( )tJ 7 Q1siohijdel 71 700 F 66 100 F 50 200 F 426 9 800 F 5 300 F 2537 4 900 F 5100F 1799 

IM) 7 'u-lidien 69 200 F 65 300 F 49 900 F 623 5 500 F 5500oF 2277 5 400 F 5 500 IF 801 
,I ,-1 ENOA 2 ruIczs3jou s 108 700F 67 600F 39600F 315 6200F 5300F 210 5500F 4 100F 268 

'A 2 Tous est3 jour- 73 400 IF 67 600 F 48 800 F 299 5 500 F 3 400 F 288 7 500 F 3 400 F 258 

I llectloflldadairexii 68 00) F 69 000 F 37 500 F? 600 4 700 F 3 400 F 200 4 900 F 2 800 F 122 

I licldogisdaire 53 100 F 73 100 F 35 500 F 397 10 300 F 6 700 F 810 4600 F 3800 F 678
 

'hUM -JOROM 
 I Ilebdomadaire 43 000 F 65 000 F 32 000 F 170 6 500 F 4 200 F 158 3 400 F 150 
')UiRCE: CELLULE STATISTIQUES ANIMALES - MINIS'IEiE DELEGUE CHAIGE DES R SSOUIIC1S ANIMALES IF.A.C APPUI AU SECTEUR ELEVAG.- TEL 31-52.90 

FAX 30-B5-12-a prix do. taureaux d'oxportatlion dane Ice deux granda, villas sont au deaosou -a prix do@ do 75 000 fro. Catte aat4gorie noooutrom cat6goiles sont on balam of vend blon qu'I Pouylonga.on asaltep t un relivement do I'oftr, do bovine on celto fin du mole da Juln. 
ulire des ovine na p-e connu,, OF variations. Cepandont, on aliuto h une baleo do I'olfir on oprins. 

A pA 

I 
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CADRE NATIONAL DE CONCERTATION POUR LA PROMOTION DES ECHANGES DES PRODUITS DE LELEVAGE 

PRIXMO YEN DU BETAIL (EN RON ETA T D 'ENGRAISSEMENT) ET EFFECT7FS PRESENTES PAR CATEGORIE ET PAR MARCHE 

MARCIE DU 2 Juillet 1993 A U S Juillel 1993 

_BOJINSg 
OVIN.V CAPRINS 

Nbre dejours Taurrass 250 d 300 Vachede morchds 7)-pe 300 J 350 Ag Effectif, Bilner Rrebi Effectifs BouckK 200-250 k prisendr 35-40k Chlvre Effedift20 d 25 kg prdseu' 20-25 k 20 - 25 kg priuents 

OUAADOU7OU Quotidien 75 200 F 67 800 F 49 500 F 422 9 000 F 5 200 F 2155 4 600 F 5 100 F 1563 

1007 QNolaidcn 56 900 F 60 800 F 48 900 F 606 5 900 F 5 400 F 2108 4 700 F 5 I00 F 921 

,IOUYTENOA 2 Toussl 3jours 97 700 F 66 200 F 41 500 F 416 4 800 F1 4 800 F 310 3 400 F 4 500 F 395
 

KAYA 2 ousles3 jours 73 800 F 63 500 F 48 800 F 136 12 900F 3 800 F 122 7 500 F 2 800 F 58 

FADA I '6dornadaite 64 200 F 63 000 F 38 300 F 514 3 400 F 3 400 F 103 5 300 F 2 800 F 78 

I)JIO Ilebdaiadaire 46 000 F 71 700 F 35 300 F 381 10 800 F 6 000 F 827 4 500 F 3 500 F1 7112
 

COROM-GOROM Ilebdomadaire 54 700 F 68 000 F 33 000 F 189 7 300 F 5 700 F 158 6 500 F 3 700 Fl 192 

SOURCE: CELLULE STATISTIQUFs ANIMALES - MINISThEIE DELEGUE CIIARGE DES ItESSOURC.- A'ilMALESI F.A.C APPUI A U SECTEUR ELEVACE- TEL 31-52-90 
FAX 30-35-12 

Los prlx des bovine d'exportatlon ont connu uno I6ghre balesa our I'ensemble dos machdia cn dhor. do coux do Ouagadougou et Goromloaquele pouron note une 1igire heuses done I. cat6gorle dee taureaux et bosuf. d'exportatlon. On aseite auel A une belase do I'affluanca desbovine on ca ddbut du mole do Juillet. Lee prlx despetitsrumlnntonont pas connu do grandee variations saut une Idgdre bale tout do mimeour certain* marchie Important. tele quo Ouega, Bobo at Pouytengs. 
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CADRE NATIONAL DE CONCERTATIONIJ Ljj MOINDS"CAGSDS RD7SDEULV 
INNEXE ~1PRIX MO YEN DU JJET4IL (EN BON ETA TD'ENGnfAISr.fF1M~ ETEFFECTF.JV PRESEA7ES PAR C4 TEGORIEETrPAR AJIRCl!E 

AIACcHE DU 9 JuiltI 1993 4U tS Jujtef 1993 b 

BOJ'INS OV'INS C4PRINS
Nbre de jours Tauraa 280 J 300 Vicae Effctif: Bdier Diebis Iffed f. Bouc ChMehi Ffficeift£ 20 .50h .... At.. 260-250 Ax pthents 35-40ig 20 A25_#&pdwd 20-5& .2-21 phn' 

OtIA(;ADItl;Oc 7 Owlid 71 200F 72400 F 51 300 F 590 8 50 F 5 300 F 2327 4 500 F 5200 F 1757 

1010_ 7 tQuo.i~d r 56 900F 60 S00 F 48 9C0 F 60,6 500 I. 5400 F 210o 1 4 700 1 5 100 F 921 

l--ltJYI'N(;A 2 lous Ica 3 joun 75 600F 62 400 F 37 800 F 891 4500F 4800 F 404 4 100 F 2003 F 532 

KAYA2_ox _s_ rous 3 CH 800 F 62 50 Foi 4o 500 F 333 9 100IF 3 100IF 202 4 000 F 2 703 F 180 

FAI)A I licbduradair© 64 200 F 63 000 IF 38 300 F 514 3 400 F 3 400 F 103 5300 F 2800 F 78 

I)111o I Ilcbdomndairc 46 000 F 49 000 F 35 300 F 318 8 200 F 4 200 F 781 3 300 F 3 003 F 645 

('OR0K14;ORO& I Ilichlonisdairc 44 900 F 60 700 F 30 300 F 206 7 100 F 4 800 F 2G2 5 400 F 4 000 F 215 

KIAN( po%. NA(GNA 3Iouscs3joinr 39 600 F 134 000, 129 7 500 F 5I00F - 36 330 F 2 700 F 243 
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I. IMPORTANCE DU SECTEUR D'ELEVAGE DANS L'ECONOMIE 

Le secteur du dveloppement rural fournit environ 50% de produit intfrieur brut (PIB). 
La part de l'6levage dans ce PIB est . peti pros quivalente . celle des autres sous secteurs 
(agriculture vivriere, agriculture industrielle, peche, sylviculture). En 1989 les productions 
animales reprfsentaient 23% du PIB et les exportations des produits d'61evaient 25,1 milliards 
de F CFA soit 29% des recettes totales d'eportations. 

Cette contribution de I'.levage au PIB a eu tine tendance A la baisse au cours des 
derni~res ann~es en raison certainement des effets de la skheresse mais 6galement de la faiblesse 
relative des investissements. Ainsi comme le montre I'annexe 1, le PIB a baiss6 de 88 A 70 
milliards de F CFA entre 1981 et 1984 a cause de ]a secheresse de 1984. En 1985, alors que 
l'6levage procurait 42 % du PIB le montant des investissements allous n'6tait que de 11 percent. 
La part des ivvestissements financee par le budget national n'.tait que 6 percent contre 22% pour 
les cultures. 

A, Production 

1. Effectifs 

En 1991 les effectifs dti cheptel national par espce et par rdgion sont repartis dans le 
tableau de l'annexe 11. Ce cheptel est in~galement reparti stir le territoire. La region de Mopti 
dftient plus de 22% dU cheptel bovin, suivie de la r.gion de Sikasso avec environ 20%. En ce 
qui concerne les petits ruminants, les regions de Mopti, TomboUctou et Gao dftiennent plus de 
60 percent d'ovins d'environs 64% des caprins alors que les autres regions ont moins de 10% 
. 1'exception de S6goiU avec environ 15% des ovins et 15% des caprins. 

Les camelins son! essentiellement localis~s dans les regions de Gao (65%) et Tombouctou 
(34%). Les porcins sont concentres i S6gou (74%) e Sikasso 19%). L'6volution dU cheptel 
entre 1978 et 1990 apparait en annexe Ill. Elle est caract6ris6e par tine croissance relativement 
importante entre 1979 et 1980 et tine diminution sensible entre 1983 et 1985 cause des al~as 
climatiques en particUlier Ia s~cheresse qui a servi entre 1984 et 1985. Elle correspond A.une 
croissance annuelle movenne de I% pour les bovins et 2,9% pour les ovins-caprins. 

2. Abattages 

L'estimation des abattages totaux est bas~e stir tine hypoth~se que les abattages contr61Is 
de bovins sont de 33,9% des abattages nationatIx et cetix des ovins - caprins de 13,3%. Dans 
ces conditions la production totale de viande en 1991 serait de 93.686 t, dont 64% de viande 
bovine 10% de viande ovine et 23% de viande caprine. 

L'6volution des abattages (voir annexe V) est caractfrisfe par tine croissance sensible 
entre 1982 et 1985 i cause d'un destockage important effectti. lors de la crise de la s~cheresse. 
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Les effets de cette sfcheresse ont aussi conduit A Line diminution des poids carcasses surtout pour
les bovins atteignant un minimum de 110.113 kg entre 1984 et 1985. 

Par rapport Acette priode les poids ont en 1990 aulgment6 de 15 % 6galant ainsi le niveau 
d'avant ]a crise. En ce qui concerne les variations saisonnibres, les chiffres indiquent que c'est 
pendant la saison froide d'Octobre A.Dcembre q1'en gn6ral les abattages sont les plus
importants. Cette situation s'explique par I'agmentation de l'offre r6sultant de la baisse des 
prix des animaux et 'augmentation de la demande de viande surtout au niveau des r6tisseries. 

3. Production de sous produits d'abattage 

A d6faut l'informations pr6cises sur les cuirs et peaux, on assimile la production
nationale celle des abattages contr61 s de bovins, d'ovins-caprins et de chameaux (voir A.2).
I1a&6 produit aussi, en 1992, prbs de 29 tonnes de sous produits d'abattage constitus de farine 
de viande, poudre d'os, farine de sang (voir annexe Vill). Ce niveau a 16gernent baiss6 par 
rapport Ala pr&c&lente annie, en raison d'uln manque de maitrise des conditions de pioduction 
par suite surtout de problemes d'approvisionnement en matires preni.res. 

4. Production Iaitire 

La production de lait a t6 6valuee en 1991 par ]a DNE A 10440 tonnes dont 393.000 
tonnes de lait de vache, 544.000 tonnes de lait de brebis et de chvre et 99.800 tonnes de lait 
de chamelle. 

La transformation s'est effectu6e au niveau de trois Unites avant produit 3.052.776 litres 
dont 94% par I'ULB, 1% par KENELATT et 5% par KOSSAM Mopti. Cette production est 
issue "ila fois de lait frais local et dU lait reconstitu6. L'ULB a collect6 1.446.981 litres de lait 
frais en 1991. 

5. Production d'aliment bMtail 

Les productions des produits agro-industriels sont d'environ 90.000 tonnes par an dont 
85% par HUICOMA et 15% par les usines ACHCAR. Les autres sources d'alimentation de 
b6tail sont constitu6es par les sous prodUits de rizerie , ]'Office du Niger et A l'Op6ration Riz 
Sdgou respectivement 1.190 t et 57 tonnes de farine base de riz en 1991 contre 4.000 et 31 
tonnes en 1990, le son de riz produit a. S~gou pour (3.000 t) et ]a nilasse provenant de l'Office 
dU Niger 8.000 t disponible pour I'alimentation du b~tail. 

B. Commercialisatiom 

1. Commerce int~i'ieur 

If ressort des statistiques du suivi de 16 marches A,b6tail qu'en 1991 l'offre de bftail a 
6td en g6n6ral faible stir les march6s de production et de transit en particulier ceux du Nord, 
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cause de l'inscurit qui a r~gn6 stir cette partie du territoire. Vers le suid il a 6t6 constat6 
une hausse sensible de I'offre dans certains cas. A Kati, ]a plus important march6 , bAtail 
hebdomadaire avec 984 tetes de bovins pr6sent.s en moyenne par jour dui march6 en 1992, 
l'augmentation est de 32% par rapport 1990. A l'exception dui march d'Ansongo avec 
seulernent 18 bovins pr~sent. tous les rnarch6s hebdomadaires reqoivent plus de 00 t6tes 
de bovins par jour de march. Le:, march.s quoLidiens les plus irnportants sont Bamako et 
Faladi6, avec plus de 200 t~tes tous les jours (voir annexe IX). 

2. Exportatioiis 

Les exportations contr61les de bovins stir pied ont 6 de 43.000 t6tes en 1991 apr~s 
avoir baiss es de 35% par rapport a. 1990. Celles des ovins - caprins ont par contre 
augment6 de 3% se sitUant A 164.000 tites en 1991. L'6volution des exportations en annexe 
X montre qUe celles ci ont consid~rablement aigivent6 entre 1984 et 1987 avec un pic en 
1984 pour les bovins et !985 peur Its ovins - caprins. A partir de 1988 on a assist. Aune 
baisse des exportations de bovins et Line croissance des exportations d'ovins - caprins. Cette 
baisse petit .tre imputable atix diTliculis que les exportateurs ont connues stir le march6 
Ivoirien . cause des importations de viande bovine extra-africaine. 

Les exportations de viande n'ont t recens~es qti'en 1980 et 1981 lors des op6rations 
de ]a SOLIMA stir la Libve apr s celles des ann.es 70 avec la SONEA. Les poissons aussi 
sont peti export6s 2.400 et 2.886 t respectivement en 1982 et 1983. 

Quant atix cuirs et peatix, les exportations avaient fait tine chute considerable en 1990 
environ 84% par rapport A,1989. Mais en 1991, les exportations avaient augment6 de plus 
de quatre fois par rapport A 1990. 

3. Les imporlations de produits d'6levage 

Les importations de prodUits d'61evage concernent le lait et les produits laitiers, les 
viandes, et abats comestibles. animaux reproducteurs. Ce sont les inportations de lait et 
produits laitiers qui sont les plis importantes avec 1,265 millions de F CFA soit 2.547 
tonnes en 1990, puis les viandes et abats pour 789 millions de F CFA (2.625 tonnes) et le 
poisson seilenent 10 tonnes valant 181 millions de F CFA (annexe XVIII). Les 
importations de lait avaient continuellement baiss entre 1986 et 1989 mais lgrement 
augment6 en 1990. 

C. Prix 

1. M~ail viande 

Les prix des bovins destinds t I'exportation ont 6t6 en moyenne de 94.250F pour les 
taureaux soit in accroissement respectif de plus de 4 et 8% par rapport A 1991 (annexe XI). 
Quant aux petits ruminants les prix de males destins A l'exportation ont dt6 de 20.500F pour 
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les ovins et 13.200F pour les caprins. Ils sont demeurs constants par rapport A I'annde 
prdcddente. D'une faqon g n rale les prix du b tail ont subi peu de variation depuis la fin de 
la s~cheresse 1984 - 1985. Par rapport Acette 6poque les prix A I'exportation ont augrnent6 
en 1991 de pros de 70% pour les boeufs et 95% pour les taureaux. 

Concernant les variations saisonni.res, les prix toutes categories confondues 
connaissent Line certaine baisse en DMembre-Janvier par rapport AJuillet-Aoot (annexe XV). 
Les prix des ovins sont perturb~s en p~riode de ftte de Tabaski pendant laqUelle ils 
augmentent consid~rablement. D'une mani*re g-nirale, les variations saisonnires dii prix de 
ia viande siivent de raison inverse celles dII btail. C'est en D&embre et Janvier qu'on 
observe les plus bas prix. 

Pendant la d.cennie pass6, les prix de viande ont mont6 en termes nominaux. de la 
viande de boeuf avec os qui 6tait de 435F en 1982 Acontinuellement augment6 sauf en 1984 
ou il6tait de 390F. Entre 1980 et 1989 le prix de ]a viande bovine avec os a augment6 de 
500 .700F (40) contre 708 1.352 F (91%) pour le capitaine frais. Le prix de ]a viande 
caprine 6tait de 525F en 1982. Ces prix ont respectivement augment6, de 43% et 53% par 
rapport ceux de 1991 (annexe XI). Recemment, le prix de la viande dans les principaux 
centres de consommation a Line movenne de 622F pour la viande bovine avec os et entre 650 
et 992F pour la viande ovine - caprine avec tine moyenne de 800F. Ces prix ont lg~rernent 
diminu6 par rapport i 1990 (annexe XIII). L'annexe XV donne le prix A la consommation 
de certains produits courants Bamako. 

2. Cuirs et peaux 

Le prix dI cuir bovin en 1991 ont d6 entre 2.568 F A /.nsongo et 750F ABougouni. 
En gdndral les peaux des ovins et caprins ont tous les deux le mnlle prix. Les prix des cuirs 
et peaux sont relativement plus cher an Nord dii pays en raison de I'importance de la 
demande de I'artisana (annexe XVI). Par rapport en 1990, l'6voIution n'a pas r6,forte mais 
les variations sont assez perceptibles de 1982 i nos jours. Une forte baisse du prix cuir est 
intervenue entre 1984 et 1985 cause de I'iniportance de I'office Iie'e aux pertes pendant la 
sdcheresse (annexe XVII). 

II. LES SYSTEMES DE PRODUCTION 

A. Systinies de piodtiction tiraditionnels des ruminants 

11existe ai Mali deLix types de systmes de production en 6levage. Les systlmes 
traditionnels et les svstemes modernes. Les svstnmes traditionnels ne sont pas orientas vers 
une spIculation donnee (bMtaill.ait), i 1'exception de I'evage de moutons ,laine, maix 
adaptds b,une zone geologqtie . Ils sont aussi caract.ris6s par des valeurs sociologiques A 
savoir: 
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la mesure dans laquelle le revenu brut ou I'alimentation familiale depend de 1'61evage 

et de I'agriculture; 

le type d'agriculture associ6 A1'61evage culture irriguee oi culture s~che. 

Ainsi un systbme pastoral de production est celui dans lequel 80% ou plus du revenu 
pastoral (valeur totale de productions commercialis~es autoconlsornmes) provient de 
l'61evage; ou Iorsque 20% de la ration tenergtique de la famille consiste en lait et produits 
laitiers. Par contre. une syst~me agro-pastoral est celui ou plus de 20% du revenu familial 
proviennent de I'agriculture. 

1. Le systrnie pastoral 

a. L'61evage pur 

II se pratique dans la partie sahlo-saharienne et Nord sahlienne dui Mali ddlimitde au 
Sud par I'isohy'te 200 mm et localise entre Gourma Rharous et M6naka. La charge des 
pfturages est de 7 - 10 ha par UBT qui petit aller de 15 A20 ha dans quelques endroits ou 
leau est retenue plus longtemps. Cet 6levage couvre 9% du cheptel bov,,, une plus grande 
proportion des ovins, caprins et la quasi-totalit6 des camelins. 

Les unit6s de production sont compos6es de families ind6pendantes group6es en 
campements (Belas, Maures, Touaregs). On y trotive tous les herbivores domestiques avec 
une prfdominance de chameaux dans le Nord, des bovins dans le Sud. Les dnes, les boeufs 
et les chameaux sont utilis6s pour le transport. 

Les cycles de d6placement sont irr gtiliers rnais g6n6ralement centr6s sur un point 
d'eau de saison sche: un puits, tine mare, tine riviere. Aucune culture n'est pratiqu6e. Les 
sous-produits agricoles sont peu emplovs en raison des nombreix d6placements. 

Les revenus accessoires proviennent d'activitfs d6pendant de l'61evage (transport 
caravanes, artisanat en ctuir). L'61evage est ]a source principale de l'alimentation (viande, 
lait). Les c6rfales n~cessaires A ]a nourriture sont acquises au moyen de troc ou avec 
l'argent provenant de la vente d'animaux dU it et produits laitiers. 

b. Elevage et cultures sbches associls 

Ce syst0me occupe les zones sah6liennes pures et sah6lo-soudaniennes di Mali. I1 
couvre 15% des bovins, tine part pIlIs grande des ovins caprins et tin petit nombre de 
camelins. 11est pratiqti6 d'tine part dans les pfiturages sahcliens Nord compris entre 
Tombouctou et Goundam et liiitt au StIC par l'isohy~te de la normale 300 mm passant par 
le Nord de Bambara Maoud6. la mare de Gossi, le Nord d'Ansongo et le Sud de Mfnaka. 
La charge est de 3 ha/UBT stir les penejplaines, 6 - 8 ha/UBT sur les ondulations et 25 
ha/UBT stir les couloirs allu',ionnaux. 
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D'autre part i1 est pratiqu6 dans les piturages sahliens Sud compris entre les
 
isohy~tes 300 et 400 mm 
 dont ]a limite Sud passe par le Nord Korientz6 et Hombori et
 
longeant ]a fronti~re du Burkina et du Niger. La charge est de 9 ha/UBT sur 
les terrains 
sablonneux, 20-25 ha/UBT sur les terrains sqUelettiques et I ha/UBT dans les regions de 
r~colte avec tine biomasse de 4 tonnes/ha. 

L'unit6 de production est tine famille habitant sous la tente otI sous tine hutte mobile 
au moins ine partie de I'annee, ou dans de nombreux cas une hutte dans un village ou une 
case pendant toute tine partie de I'ann0e. Les aninaux appartiennent aux membres pris 
individuellement mais gards collectivement. 

L'ethnie principale concern~e est celle des Peulhs mais il y a aussi les Haratin, Bella 
et Touareg. Les bovins sont les plus importants (lans ce syst~me mais ils sont entretentis par
des troupeaux considerables de nmoutons et chbvres. L'exploitation porte sur des males de 4 
ans. On y produit tin minim, li de cereales. On effectue des contrats de fumure et 
d'6change portant sur des productions d'6levage avec des families villageoises. 

Le bMtail suit tin cycle r~gulier li atix saisons et centrei sur le village ou se pratiquent
les cultures. En saison des pluies, ils sont vers le Nord pour le piturage et la cure salfe et 
reviennent en fin hivernage pour les besoins de imain-d'oeuvre pour les r.coltes et pour

profiter des r'sidts de rcolte. lis descendent vers le Stid . ]a recherche des pdttirages et
 
points d'eau pendent la pfriode de soudure (derniers mois de saison sbche).
 

Du fait de la satisfaction des besoins en crales par les activit~s, les 6leveurs sont
 
moins enclins Avendre les animaux et pratiquent en gnnral tine th6saurisation de bftail.
 
Cew)endant, l'6levage demeure toujours ]a source principale de revenus quoi que . un degrd
 
moindre que darns le systbme pastoral putr. 

c. Elevage associ6 aux cultures irrigues 

II concerne 35% diI I Dupeau bovin et in nombre important d'ovins-caprins. II 
occupe le Delta Central Nige en avec tine pluviomn.trie annuelle de moins de 400 mm. Les 
p.turages sont plus riches et onc les charges estines sont ainsi de 2,5 ha/UBT sur les 
sables alluvionnaux ayant tine biomasse de 3t/ha, de 1,5 ha/UBT sur les riz sauvage, et de 
0,5 ha/UBT dans les bourgouttibres. 

L'unit6 de production est tine famille restreinte habitant tin village dont la plus grande
partie reste dans le village toute I'annfe. Plisieurs families cooperent en mati~re de 
gardiennage. Ce systbme est compos6 presque exclusivement de Peulhs mais d'autres ethnies 
y confient leur animatix aIdes Peulhs. 

Les bovins sont les principaux animaux de ce systmnme. Dans certains cas on y trouve 
un grand nombre de moutons mais rarement de chbvres. On y cultive du riz en utilisant 
cependant peu de boetifs de labour. La part dti revenU tir6 de l'.1evage est moindre du fait de 
]a culture du riz et des activit~s commerciales. 

114 



Le cycle de transhumance est bien ddfini. Les animaux quittent le Delta vers le mois 
de Juillet et se dirigent vers le Nord Ouest pour atteindre le Sahel ou ils passent I'hivernage. 
Le retour commence en Octobre et le mois de Novembre est pass6 en attente aux abords du 
Delta et la pfndtration des pdturages de d~crue commence debut Dcernbre. Puis les animaux 
suivent le retrait des eaux en direction du Nord et vers le Lac Debo. Is retournent aii 
village vers ]a fin de la saison sbche et debut d'hivernage et le cycle recommence. 

II y a deux petites fractions du troupeau qui ne suivent pas ce chernin gdndral. Les 
"doute" femelles gardes pour I'alimentation de la famille et les "benti", femelles laiti~res et 
leurs veaUx qui restent autour du village aussi longiemps que possible rejoignent le troupeau 
principal ("garti") plus tard et reviennent au Delta plus t6t. 

2. Le systime agro-pastoral de pioductioi 

II occupe les zones Sahlo-Soudanienne et Soudanaise et se pratique sur les piturages 
compris entre 400 et 600 mm dont la limite Slid se sitUe vers Yliman6, le Sud de Nioro du 
Sahel, le Sud de Djenn6, Nione et Bankass. La biomasse est de 2 5t4t/ha et les charges 
varient entre 7 ha/UBT sur le sable, 15 ha/UBT stir gravillons et lirnons et 5 ha/UBT sur 
vertisol. Cet dIevage concerne les bovins pour une grande part (41%). 

L'tinit6 de production est constitu.e par tine fainille 6tendue composfe de plusieurs 
families restreintes (p~re et enfants ou tin groupe de fr~res). C'est Lin syst~rne oti la traction 
animale est ddveloppe. Plusieurs types d'agriculture sont pratiqu~s: culture extensive de mil 
au Nord, culture irrigu~e en particulier chez les colons de l'Office du Niger et dans le Sud: 
culture intensive de coton et de c~rfales en zones CMDT. 

Les rnouvements sont de faibles amplitudes et totit tourne atutotir du village. I1n'y a 
pas de grande transhumance, cest tin 6levage s.dentaire. La propridt6 du bdtail est 
concentrde dans quelques mains. La part de I'61evage est faible dans le revenii familial. 

3. Contraintes aui d~veloppenieit des systlnies de pioductioii traditionnels 

Les syst~mes de production traditionnels 6tant bas6s sur l'exploitation Apeu de frais 
des ressources pastorales, Ia contrainte principale de leur ddveloppement est l'insuffisance de 
ces ressources. Cette contrainte a t6 accenttiue d'avantage par d'autres contraintes au 
ddveloppement de I'elevage notamment par: 

- une scheresse persistante pendant les annes 1970-1985 
- l'extension des superficies agricoles ati detriment de l'6levage a cause de manqUe 

d'une politiqtie fonciere appropriee; 
- l'inadaptation des systimes de commercialisation atix systrnes de production. 

Cette situation a entrain une modification de I'importance des syst~mes traditionnels 
Atraveis: 
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un glissement de plus en plus marqu6 des systmes de grande transhumance vers des 
syst6-nes s6dentaires agropastoraux. Ainsi Sikasso qui 6tait la r6gion la moins 
peupl6e en bovins occupe actuellement la deuxibme place du pays apr~s la region de 
Mopti. A Mopti mihne la systrme transhumant associ6 aux cultures s&hes prend de 
plus en plus de l'empleur stir le systbme du delta associant 1'61evage aux cultures 
irriguees: 

S l'utilisation corr6lative des sous-produits agricoles et agro-industriels de mani~re 
beaLicoup plus importante dans I'alimentation du b6tail; 

la r6duction de ]a taille des troupeaux beaucoup plus Acause d'un manque de moyen 
car le troupeau repr6sente la plus importante source de revenu qu' cause d'un 
changement de mentalit6 pour mieux g6rer le cheptel compte tenue de la raret6 des 
ressources. Cette 6volution pose , terme le probl.me de ]a survie de l'61evage 
traditionnel. 

B. Les syst~mes modernes de pioduction des ruminants 

En dehors des syst~mes traditionnels de production ci-dessus d6crits, d'autres type', de 
syst~mes de production se sont dvelopp s Adeux niveaux: en zone rurale et en zone urbaine 
et pdri-urbaine. 

1. Syst~mes de production modernes en zone riirales 

Dans les zones rurales en particulier dans le milieu agro-pastoral s'est d6velopp6 un 
syst ine de production dit "embouche paysanne". L'unit6 de production est constituee d'un 
ou de plusieurs paysans disposant d'un stock de fourrage et d'anirnaux maigres provenant de 
]a reforme de boeufs de labeur oi d'achats effectu6s stir les marches de b6tail environnants. 
L'operation consiste A,emboucher les animaux . partir d'ule alimentation composee du 
fourrage (fannes d'arachide, ni6be), et (]'Line complementation d'aliment b6tail et de pierre . 
lecher durant la p6riode o6i les activit6s chanpetres sont moindres. La fin de l'embouche 
coincide avec ]a inont6 des prix des animaux. C'est tine op6ration potentiellement rentable 
mais qui connait des difficultds d' Ccoulement en raison de la saturation rapide du march6 
local. 

2. Sysfbmes de production en zones uibaines et peri-tirbaines 

On distingue Ace niveau trois types des systbmes. 

Les unit6s de production villageoises sont Lin syst'me trbs proche du syst~me agro
pastoral avec la diff-rence qu'il n'y a aticune transhUmance. Les mouvenents de b6tail sont 
assez faibles. C'est Ll syst~me W'levage extensif basC stir l'exploitation des pfturages 
naturels et de races locales. II se caractOrise par tine tr~s faible complementation alimentaire 
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en saison sache chez quelques producteurs. II se pratique en dehors mais proximit6 des 
villes dans un rayon maximum de 25 ki. 

Le syst~me des parcs communaux est tin syst~me pratique gneralement A la 
peripherie des villes. Les parcs peuvent tre soit individuels ou collectifs mais les 
proprietaires ne disposent pas de droit d'usage. Le nombre d'animaux est souvent limit6. 
Le syst~me d'6levage est du type semi-intensif base sur l'exploitation des p.turages naturels 
et de races locales avec un niveau de complementation superieur aux unites de production 
villageoise. 

Les concessions rurales sont des unites de production ob. contrairement aux parcs 
communaux les proprietaires disposent de droit d'usage. On rencontre plusieurs syst~mes de 
productions dans les concessions rurales. Dans certaines concessions, 1'6levage et les 
speculations (cuiture vivri~re et plantation) coexistent. Le syst~me d'dlevage pratique peut 
tre extensif (identique i celui des unites de production villageoise) soit semi-intensif ou 

intensif avec ]a pratique plus ou moins importante de la complementation. C'est dans les 
concessions rurales qu'on note la presence des races exotiques. Les plus grandes concessions 
rurales sont en fait orientees vers la production laiti~re grace . ]a creation des unites de 
laiteries dans certaines capitales regionales (Bamako, Mopti, Kayes, Sikasso). Les problhmes 
de collectes, de conservation et d'6coulement ont fini par contraindre plusieurs de ces 
laiteries i bai.ser leurs activits ou mme . fermer. 

3. L'utilisation de sous-produits agricoles et agro-industriels dans le secteur de 
l'61evage rnoderne 

a. Sous-produits agricoles 

Les sous-produits agricoles (paille de riz, fanne d'arachide et de nicb) ne font pas 
l'objet d'une production organisee h grande 6chelle. Ce sont les paysans surtout des zones 
encadrees qui constituent des stocks individuels en vue d'un redressement des boeufs de 
labour ou d'une operation d'elbouche paysanne, telle que prec6demment decrite. Ces sous
produits sont galenient utilises clans les syst~mes de production des zones urbaines et peri
urbaines. Dans les syst mes traditionnels de production notamment dans le delta les 
6leveurs sont de plus en plus obliges de constituer des stocks de bourgou sec pour parer . la 
penurie alimentaire de la saison s che. Les coCits et prix des sous produits agricoles sont 
difficiles . evaluer en raison du fait que d'une part leur production est entreprise en meme 
temps que d'autres activites et d'autre part des probl~rnes d'evaluation de l'opportunitd cocit 
d'utilisation de la main d'oeuvre rurale. 

Cependant les prix de certains sous produits notamment fanne darachide peuvent tre 
assez 6leves en particulier clans les villes mais surtout variables. Le taux de variation peut 
atteindre 100% durant la periode de vente. Le prix d'une botte de 5 kg peUt varier entre 250 
et 500 F CFA. 

b. Sous produits agro-industriels 
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Les sous-produits agro-industriels proviennent essentiellement de HUICOMA qui

dispose de deix usines dont l'une 
 Koutiala d'une capacit6 de 75.000 t/an et 'autre A 
Koulikoro de 10.000 tmais qui ne produit que 6.000t/an. Le type d'aliment fr~quemmnent
produit est l'Expeller. Son prix etait index6 ati prix de ]a graine de coton produit par la 
CMDT. Le prix de I'aliment bMtail 6tait ainsi de 10.000 F/t entre 1981 et 1985 lorsque le
prix de ]a graine 6tait de 6.000F/t le prix de l'aliment a Wthon0ologu6 par la Direction des1 
Affaires Economiques A20.950F/t applique pendant 6 7 mois.- L'6tat a d6 intervenir pour
fixer le prix de I'aliment 12.855F alors que le prix de revient 6tait de 14.000 F. 
HUICOMA subventionnait le prix jusqu'en fin 1991 date A.]a quelle intervint la politique de 
liberation dans le cadre du PAS. La subvention ne concernait depuis que la Compagnie
Malienne pour Ir Developpement du Textile.(CMDT), pour i'entretien de ses boeufs de 
labour. A cette 6poque la CMDT vendait ]a graine A4.OOOF/t. Les autres devaient acheter
'aliment betail sans subvention A 17.750F/t. En Septembre 1992 le prix de ]a graine ayant 

passe de 4.OOOF/t 5.10.OOOF/t. Le prix de I'aliment 6tait de 21.OOOF/t hors taxe pour tous 
les acheteurs y comprise la Compagnie Malienne pour le Developpernent du Textile 
(CMDT). Le prix suppose Line marge de 7% pour HUICOMA. 

Un autre type d'aliment adapt .la production laiti.re est produit par HUICOMA 
mais n'a pu tre developp en raison de I'importance de son co~it de production (39.OOOF/t).
11 est en train d'&tre produit 	 i perte dans le cadre d'un contrat de 10.000 t qui doit prendre
fin en 92 - 93. Les prix de 	vente ont 6valti6 comme suit: 

Prix 1990 	 30.000 F/t 
Prix 1990 - 1991 	 25.000 F/t sans TVAPrix 1991 - 1992 	 23.500 F/t sans TVAPrix 1992 - 1993 	 23.500 F/t sans TVA 

I1y a enfin Lin aliment poisson produit 5,tr~s petite 6chelle pour ]a Direction des Eaux 
et Forets. 

La deuxi~me source d'approvisionnement en production d'aliment betail est constitu6epar les usines Achcar situees 	5,Bainako. La demande de ce produit est moths forte en raison 

du rapport qualit6/prix. Le 	prix de I'aliment Achcar 6tait de 25.000F/t. 1991.en 

I1y a finalement les produits des rizeries de I'Office du Niger et de I'Operation Riz 
Sdgou dont les prix sont les suivants: 

Type de produit 	 Office du Niger Operation Riz 
Prix F/CFA/kg 

Farine de riz 	 12,5 21Son de riz 20 

M6lasse 7,5 
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II apparait que les unites de production des produits agro-industriels sont toutes 
installes dans la zone de production ag-)pastora!e loin de la plupart des syst~mes 
traditionnels de production. L'irnportance des co~its de transport de ces produits vers ces 
zones d 'levage conduit /itine augmentation dii prix de I'ali ment et agit sur son utilisation. 
A partir d'un prix de 2 1.0001F/t ,l'usine, le prix de vente aux 6leveurs est de 35.000 5 
40.OOOF/t. Toutefois on a assist aitine augmentation croissance de l'utilisation de 'aliment 
bdtail dans tous les svstbimes de production ?tcause surtout de ]a penurie dii fourrage suite . 
la degradation de l'environnement. Force est cependant de reconnaitre que c'est dans les 
syst rmes agro-pastoraux que l'aliment betail est surtout utilise. Ainsi selon une etude 
ralisee par l'Institut d'Economie Rurale (IER) et le CIPEA les normes de consommation de 
l'aliment betail dans les systbmes de production peri-.urbain peuvent atteindre les niveaux 
suivants selon les systemes: 

Syst~me villageois 20 Kg/animal/an 
Syst~me de parcs conln1laux 70 Kg/animal/an 
Syst~me de concession rurales 500 Kg/animal/an 

Selon les estimations de la Direction National de l'Elevage (DNE) les niveaux de 
complenentation selon les cas sont identifi.s dans le tableau suivant. 

Tableau I
 
Ratimns de cuiiplrenitltitiion de I'Eleva et
 

Type de complerentatioin R.tion (k,.l) Durde (i) 

Entrelien aninaux scdentitre I.0 90 
Embouche paysanne (bovin) 3.0 60 
Embouche ovine 1.0 280 
Prodtction Iaitz~re 2.5 90 
Entrelien veaux 0,5 90 
Entretien boeut de labour 3,0 90 

Source: Estimations du Direction National de I'Elev we 

C. Systimes de production en avicultire 

1. L'6levage tr-aditionnel 

II se caractrise par Une vie de libertC pendant le jour et Lin rassemblement des 
volailles pendant la nuit dans un abri sommaire destin 'A viter les pertes par les 
producteurs. L'alimentation est lIinimle aice que la volaille peut trouver par ses moyens: 
insectes, graines, dchets. La production est faible: les )otIles pondent peu, et la croissance 
des poulets est lente. 
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L'amlioration se traduit par l'utilisation des volailles selectionndes suivant deux 
objectifs: chairs et oeufs: l'utilisation de parcs cl6tur~s, avec des poulaillers de nuit; et la 
distribution des aiiments pour subvenir aux besoins de 'animal. L'6ffectif des volailles est 
imporant et peut atteindre entre 200 et 500 sujets par bande, ce qui implique des charges de 
matdriel, main d'oeuvre et protection sanitaire. 

3. L'Mlevage modernte 

Ldlevage mderne emploi des bftiments d'levage en ciment ou en banco, recouverts 
de t6les ou de toit de chaune avec Line densit de volaille 6levfe (20-30 par m2 3-5 
poules/m2). I1se caractrise aussi par l'utilisation d'un aliment cornplet; l'utilisation de 
volaille importOe: (la leghorne blanche pour la ponte, la jupiter pour le poulet de chair); et 
l'amrlioration des soins de santO. 

Les effectifs sont beaucoup plus importants: plus de 2.000 t~tes. L'utilisation des 
souches importes permet de r.duire la mortalit jusqu'. 20% et d'obtenir par exemple des 
poulets de chair de 63 jours pesant pour les femelles 2.300g et les males 2.800g. 

L'alimentation est Abase essentiellement de c~r.ale, en particulier le mais. La 
st'ucture de la ration alimentaire est ]a suivante en %. Cette ration est 6value A89F 
FCA/kg. 

Poulet de chair (%) Pondeuse (%) 

Mafs 50 55 
Son usine Achcar 20 19 
Poisson 26 20 
Coquille 3 5 
Sel I I 

100 100 

D. Systnie de Pioductioii de Pores 

L'6Ievage du porc est surtout important dans le Sucd du pays (R6gion de S1gou, 
Bamako et Sikasso). On rencontre deux systnes de production. 

I. Les porcheries de type ailisanal 

Elles se caract~risent par ]a faiblesse des investissements. Elles sont construites tr~s 
souvent en banco avec un toit recouvert de vieilles t6les de r0cup~ration. Elles sont souvent 
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entretenues par des m6nag~res. Les effectifs sont relativement petits et se composent 
essentiellement de mntis (Somo x Korogho). 

Les animaux sont en claustration et sont entretenus par les mrnnag~res mais reqoivent 
peu de soins. L'alimentation est constitu6e de son de muil et les restes de repas. Elie est 
compltee par les 6plichures, les eaux de cuisine, les fruits en p6riode d'abondance et I'herbe 
verte. Elie est distribu6e deux fois par jour (matin et soir). 

2. Les porcheries de type moderne 

Elles sont relativement plus grandes et conques pour ,briter un important effectif.
 
Elles sont construites avec des mat6riaux plus r6sistants. Elles reqoivent beaucoup plus de
 
soins hygi6niques. Contrairement aux porcheries traditionnelles, elles abritent un fort
 
pourcentage de race an-ilior6e (large white) Aconcurrence de 42%.
 

L'alimentation n'est pas variable par rapport aux porcheries traditionnelles. Ici, seule 
les truies allaitantes reqoivent individuellement leur alimentation. Le concentrd n'6tait utilisd 
que dans la porcherie de Sotuba qui a cesse d'exister depuis 1987. 

Dans les porcheries artisanales comme dans les porcheries modernes, les truies font 
en moyenne deux gestations par an. Le nombre moyen de porcelets par port6e est de huit. 
Le sevrage s'6ffectue deux mois. ]a mortalit6 est de 29% Clans les porcheries artisanales et 
de 6% dans les porcheries modernes. 

III. LES SYSTEMES DE TRANSFORMATION 

A. Transformation de bail en viande 

La transformation dU bdtail en viande et produits animaux est encore peu d6veloppde 
au Mali. Un seul abattoir industriel existe au Mali pour la production de viande. I1s'agit de 
I'Abattoir Frigorifique de Bamako (AFB). Bien qu'ayant 6t6 construit depuis 1964, il 
possde les technologie ICs plus modernes. 11 a Line capacit6 de 10.000 tonnes extensible h 
15.000 tonnes par an. En 1990, I'AFB a produit 10.524 tonnes, soit 10% de plus qu'en 
1989. L'AFB posside 12 chambres de r6frigeration ayant chacune ine capacit6 de 16 
tonnes. Aprbs l'abattage, I'AFB assure le transport de la viande aux principaux marches de 
]a ville. 

L'acc~s A I'abattoir est subordonn A l'obtention d'un agrdment chevillard et au 
paiement d'une taxe d'abattage de 2.450 F par bovin et par porc, 360 F par ovins-caprin, les 
taxes majordes de 15% de TPS. Les recettes permettent AI'AFB . peine d'6quilibrer ses 
comptes. C'est pourquoi trbs peti d'investissements ne peuvent tre effectuds. 
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Un autre abattoir avait 6t6 construit la iinme ann6e que celle de I'AFB, c'est 
l'abattoir de Gao de 2.500 Ai3.000 tonnes de capacitY, mais i1n'a jamais fonctionn6 parce 
que l'acc~s aux marches maghrebins n'a pas 6t6 possible. 

En dehors de I'AFB. i1existe pr6sentement quatre abattoirs rzgionaux A; Mopti,
Kayes, S~gou, Sikasso. Leur capacit est de 2.000 A2.500 tonnes de viande par an. Ils ne 
disposent pas de chambres froides. Les productions de 1989 et 1990 ont 6t6 les vivantes (t): 

Tahleau 2 
Production de viande des ihattoirs urhains 

1989 1990 

Bamako 9555 10524 
Mopti 808 816 
Kayes 1016 1085 
Sgou 1204 1231 
Sikasso 727 819 

Source O.M.BE.VI. 

Le d6veloppernent des abattoirs est fortement compromis par des probl mes de 
gestior.. L'6tat n'arrive pas Ailes gfrer correctement, les municipalit6s et les privfs ne sont 
suffisamment organis s pour prendre le rel.ve. 

B. Transformation de viande en sous produits 

['AFB constitue en fait ]a principale source de production de sous-produits. Sa 
producticn a represent6 plus de 80% de la production totale de 1990. 

La production de 1991 a donc subi ine baisse de presque 30% par rapport A 1990. 
La situation r6sLIlte essentiellement d'un problbme d'approvisionnement en matinre premiere 
qui entraine Line sous utilisation des capacitfs de production. Le syst~me de transformation 
de viande en farine qui est le seul produit A forte demande, est bas6 sur un 
appr visionnement en viande i partir des saisies stir les abattages lies ati probl rme de sant6. 
Celles-ci dfpassent rarement deux totes de bovins par. Cependant, les seuils de rentabilit6 du 
cuiser sont de . 120 kg de farine de viande, ou 1.614 kg de poudre d'os ou 900 kg de farine 
de sang. 

Ces seuils correspondent Ades prix de vente de 180F/kg pour la farine de sang 
94F/kg pour la poudre c'os et 150 F/kg pour la farine de viande. A cause de ces problmes 
d'approvisionnement en viande, la production de farine de viande ne s'effectue qu'une fois 
par mois. En consecquence, le coat de production devient pILIs 61ev6. Le prix actuel de vente 
est de 175F/Kg. 
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Les autres produits farine de sang et poudre d'os dont la demande n'est pas dlevd pas 
61ev6 sont vendus Aperte (75F/kg). 

Les autres structures de transformation abattoirs de Mopti, Kayes, Sikasso et Sfgou
 
connaissent des problbmes sirmilaires d'approvisionnement en mati~res premieres.
 

C. Transformation de viande de porc 

En dehors de ]a transformation du bftail en viande dans les abattoirs I'essentiel de la 
transformation au Mali quoique , petite dchelle concerne la production des produits de 
charciiterie dans certaines boucherie modernes. Cette transformation intervient apr~s une 
conservation des viandes fraiches pendant plus de huit jours. 

D. Transformation de lait 

Des unites de transformation de lait ont 6t6 installdes dans quelques centres urbaines 
notamment . Bamako (ULB), Mopti (KOSSAM-Mopti), Sikasso (Kenelait), S6gou (Fifilait). 
Les transformations consistent essentiellement danis toutes ces unit6s Aconditionner le lait 
frais collect6 aupr~s des leveurs de la place. Le lait frais represerite 60 A80% de la 
production. L'Union Laiti~re de Bamako (ULE.) utilise aussi dI lait reconstitu6 . 
concurrence de 35%. 

L. production de lait 6tant instable parce que lifie ati syst~ine d'6levage transhumant, 
la plupart des unites connaissent des problbmes d'approvisionnernent en lait collect6 qui se 
traduisent par Line baisse de la production saisonnilre Ct Line augmentation des cots. Ainsi 
le prix d'achat du lait auprOs des producteurs petit varier entre 100 et 250 F CFA/I. Pour 
rdsoudre ce problme I'ULB bfn~ficiai' jusqu'en 1989 d'une subvention aupr~s de la CEE 
qui lui permettait d'acheter le lait d'importation A95 F CFA/kg. Depuis la fin de cette 
subvention I'importation i &6 faite en prix duI march6imondial de 544 F CFA/kg en 1989 et 
447,81 F CFA/kg en 1990. Ce qui A rfduit les quantit~s import~es de 1422 tonnes en 1980 
81 : 200 tonnes en 1988 - 1989 et seulement 65 tonnes en 1989 - 1990. Parallrlement A. 
cette diminution du lait d'importation aU niveau de I'ULB, on assiste A tin d~veloppement 
rapide des fermes laiti~res modernes qui assurent 1'approvisionnement de l'usine. Ce 
ddveloppement se fait par tine importation de race 6trang~re A forte productivit6 (20 litres par 
jour contre 2,5 litres pour les races locales) mais aussi par Line amelioration de I'alirnentation 
, travers Line plus grande utilisation des sous-produits agricoles et agro-industriels. 

E. Transformation de cuirs et peaux 

L'essentiel de la transformation des peaux et cuirs consiste dans un premier temps aux 
sechages et aUx effectu.s an niveau des abattoirs et aires d'abattages disposant d'installations 
appropries. Ces installations sont Ioti6es ? des n~gociants qui ont ]a competence du 
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conditionnement des cuirs et peaux. Le pays compte 35 schoirs et 5 hangars de stockage 
netternent insuffisants pour prendre en charge tine production rnoyenne de 187.695 cuirs de 
bovins et 590.430 peaux ovines-caprines. Ces fonctions sont aussi assures de faqon
artisanale par des cordonniers qui ensuite tannent les peaux et fabriquent plusieurs types 
articles. 

Cependant TAMALI est la seule Unit6 industrielle fonctionnelle au Mali. C'est une
 
entreprise d'abord tatique puis co-&re 
 avec la Chine, et qui 6tait destinde A la satisfaction 
des besoins nationaux en produits de cuirs et peaux. A cet effet elle Abfn~fici6 pendant

longtemps de la protection de 
 'dtat qui exigeait A,ce que les n(gociants lui retrocedent 50% 
de leurs stocks destinds , I'exportation. La transformation des cuirs et peaux n'est pas donc 
dfveloppde au Mali car TAMALI la seule unit6 Aconnu d'dnormes difficult~s li~es 
l'insuffisance de fonds de roulement pour assurer son approvisionnement r~gulier en peaux et 
cuirs. C'est pourquoi elle est actuellement en voie de privatisation. 

IV. LES SYSTENIES DE COMNIERCIALISATION 

A. Le commerce int~rieur du bMtail 

1. Les conditions d'exercice 

Tout op~rateur, pour exercer ses activits, doit avoir Line autorisation ddlivr~e par les 
autoritds compdtentes qui requirent la soumission d'un dossier comportant: 

- Line demande timbrde 250F;
 
- un acte de naissance;
 
- un casier judiciaire;
 
- Lin certificat de nationalit6;
 
- un certificat de rcsidence;
 
- un quitus fiscal.
 

L'exercice de la profession de marchand de bMtail A.l'intfrieur du pays est 
subordonnfe . 'acquisition d'Une patente dont le prix depend dU nombre de totes nfgoci~es. 
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Tahleau 3
 
Patenle pay6e par les iarchand, de hMlail
 

Ctse 20. C ase Y Classe 40 Classe 

Nombre de tats 151-200 101- iO 5 1-100 0-50 
ndgociaes/an 

Patente 42.000 31.500 21.000 10.500 
Surcharges payds 
A la Charnhre 4.200 3.150 2.100 1.050 

On rencontre les commerqants de bitail sur l'ensemble du pays. Ils ach~tent les 
animaux soit directement aux 61eveurs soit avec des.collecteurs. Ils les revendent aux 
6leveurs pour le r6elevage, aux bouchers des centres locaux d'abattage ou aux chevillards des 
abattoirs industriels. Ces cornmerqants sont c6toy6s par des auxiliaires de commerce 
commundment appel~s les interniidiaires qui peuvent jouer le r6le de collecteur, de 
convoyeur, de logeur ou de courtier. 

2. Les circuits de comniercialisation 

L'activit6 du commerce de b~tail est exerc6 sur !'ensemble du territoire 5 travers des 
circuits orient6s principalement du Nord au SUd allant des zones de production vers les 
centres de consommation. L'importance de I'activit6 commerciale est mesur6e Atravers le 
nombre d'animaux pr6sent~s sur les principaux marches Atb~tail. 11apparait ainsi sur 
l'annexes que les plus inportants marches sont: 

Pour les bovins: Kati, Nara, Bamako, Faladi6, Niono, Yolo
 
Pour les ovins: Bamako, Nara, Bilaly Koira, Niono, Gossi, S~gou
 
Pour les caprins: Bamako, Bilaly Koira, Niono, Gossi, Hombori.
 

En fonction des origines, on peut classer les circuits en trois cat6gories (voir carte en 
annexe). 

Les circuits ayant leur origine dans de Sahel Occidental. lls se subdivisent en trois 
groupes: 

- Les animaux collectds dans le Sahel Occidental se regroupent principalement au 
niveau des marchs de Y6limnan6., Nioro, BaliU, Nara. Des ces marche4s partent des 
circuits qui se rejoignent Kati en passant par Dididni et Kolokani. C'est Kati qui 
approvisionne l'Abattoir Frigorifique de Bamako et fournit des animaux de re6levage. 

- De Nara et Nampala lpartent des circuits qui aboutissent ANiono et S6gou puis
 
rejoignent le march, de Bamako.
 

- A partie de Nioro dU Sahel, un circuit p.ntre au S6ndgal en passant par Ylimand. 
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Les circuits avant leur oripine en I1y5 rae R.gion a deux types de circuits: 

Les circuits de la bordure Guest du Delta int~ressent les animaux venus du Cercle de 
Niafunk6, rejoignant Nampala par Niono et suivant le circuit d~crit ci-dessus. 

Les circuits de la bordure est prennent leuir source au march6 de Bambara Maour4,
reqoivent les animaux venus de Gourna Rharous et Tombouctou. Ils passent ensuite 
par les marches de N'Gouma, Korientz6, Fatoma, San. 

Les circuits origiaires du Gourmrn, et de I? 7 Rdcion Ils aboutissent pfincipalement 

AGao et Ansongo. 

3. Les cofits de comnirercialisation 

Parini les frais de commercialisation, on distingue les frais directs et indirects. 
Les frais directs sont les frais qui sont directemnent d~boursfs par le commerqant qui sont: ]a 
patente, les taxes de vente au ,march., le courtage, les frais d'abreuvenent les frais de
gardiennage et de partage, les frais de transport, les frais de pourboires. Les frais indirects
 
sont les frais inh~renis au syst ine de commercialisation indirectement support.s par les
 
commercants A travers les pertes occasionn~es ce sont: les pertes de poids, les pertes par
 
mortalit6, le co~it du capital.
 

Tous ces frais ne sont pas syst~inatiquenient payds par tous les op6rateurs dans chaque
circuit. La patente est variable en fonction de la catfgorie. L'6vasion fiscale est d'ailleurs
 
importante 
 .ce niveau. Le paiement des taxes de vente au march6 est g6n~ralement effectu6 
au ni\,eau des gros marches. Les frais de courtages sont en fonction du rnarch6. 

Les structures de couts de cornmercialisation de bovin telles qu'elles ressortent de 
I'enqufte sur les circuits Nara - Kati (Syst~me transhunlant associfs aux cultures s~ches) et .
 
Toguer6 - Fatoma (Syst~nie transhuniant associ6 aux cultures irrigues) sont ainsi 
dfterinin~es. 

Le tableau suivant montre le structure de prix de bovin dans les circuits intdrieurs de 
Nara - Kati et Togufr6 - Fatomna. 

Les marges brutes sont pratiquemen: identiques. Les marges nettes ne different que 
par les frais indirects de l'ordre de 2.000F/tte dans le circuit Nara - Kati, mais non 
comptabilis~s dans celui de Toguri - Fatoma. Le bdnffice financier net est donc de 
4.20OF/trte. 
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Tahleau 4
 
Examples des frais de commercialisation de hovins
 

TYPE DE FRAIS NARA - KATI TOGUERE-FATOMA 

Prix d'achat 69000 63000 
Parcage 50 
Transport 1000 500 
Abreuvement 10 
Perte-poids - Mortalite 1994 
Patente 360 
Taxe de marche 100 100 
Courtage 500 1000 
Pourboires 140 
Alimentation vendeur 100 250 
Gardiennage 26 

TOTAL FRAIS 4280 1850 
PRIX DE VENTE 77500 71100 
MARGE BRUT 8500 8100 
MARGE NETTE 4120 6250 

Le prix du b6tail varie en fonction de l'6tat de l'anirnal, de ]a saison, du lieu, de l'6tat 
de la campagne agricole de ]a race etc. Le tableau de l'annexe X1 indique le prix des 
animaux en fonction de leur espce et de leur cat6gorie. La fixation du prix est rendue 
difficile par le fait que le m6canisme procde d'une m6thode traditionnelle fondde sur un 
jugement partie de la vue de !'animal en ]'absence de normes et standards reconnus par 
tous. Le syst~me de coinmercialisation comporte donc Lin certain subjectivisme et requiert de 
la part des intervenants Line longue experience. 

B. Commerce ext6rieur du bail 

1. Conditions d'exercice 

L'op6rateur Economique qui ddsire exporter du b6tail Aipartie du Mali doit disposer, 
en plus de son autorisation d'exercer, d'une patente import/export dont l'iniportance est 
fonction du chiffre d'affaire. 

Pour pouvoir exporter, le commerqant muni de la patente doit remplir une intention 
d'exportation l'aide d'un formulaire pay6 350 F Ala Chambre de Commerce. I1doit 
ensuite lever Line licence correspondant aux nombres d'animaux qu'il d6sire exporter et 
proc6der aux formalit6s douanires. Pour cela, il devra avoir recours au service d'un 
transitaire. 
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Tahleau 5 
Patenle payee par les importateurs/expurtateurs dkcar&s 

°1 Classe 2' Casse 3' Classe 40 Classe 

Chiff're d'affaire + I I - 0,5 6,25 - 0.5 0,25 

Patente 1.200.000 800.000 600.000 400.000 

Chambre de commerce 120.000 80.000 60.000 40.000 

2. Circuit de conumercialisatioi 

Tous les circuits int6rieurs ci-dessous d6crits ont leur prolongernent A1'ext6rieur du 
pays. Les principales destinations sont ]a C6te d'lvoire, le Burkina Faso et le Sdndgal (voir 
carte en annexe). Les points importants de depart des exportations sont: 

- Kati d'ob partent trois circuits: 
Kati-Manankoro. Odi6n6 et Man (RCI) et Lib6ria 
Kati-Tingrela Abidjan 
Kati-Sikasso-voie ferr~e OuAngalodougou et Ferk6ss6dougou-Bouak6-Abidjan. 

- Niono-S6gou-Koutiala-Sikasso-RCI par Tingrela ou Ouangalodougou.
 
- Nioro dU SaheI-Yliman6-SdndgaI.
 
- Fatoma-San-Soutiala et Sikasso et suit le circuit allant en 
RCI 
- Ansongo-Bourem-Alg6rie. 

De tous ces circuits, ceux qui vont en RCI sont de loin les plus importants comme en 
tdmoigne le tableau suivant. Les exportations en direction de ]a C6te d'Ivoire repr6sentent
elles seules 97% et 89% des exportations bovines et ovines-caprines respectivement' de 
l'annde 1990. 

Tahleau 6 
Exporttiuris contrfile.s d'animaux vivants au cours de I'aune 1990 (totes) 

RCI Seneval Alueie Guinee Togo Total 

Bovins 63800 1900 0 0 0 65708 
Ovins-Cap. 142103 12806 3910 13 0 158838 
Equins 
Camelins 

1 
0 

4 
0 

0 
413 

0 
0 

0 
0 

5 
413 

Volatile s 4820 0 0 0 0 4820 
Asins 1 0 0 0 0 i 

Source: ONIBEVI - Statnstiqlues du 1)tail el de la viande 1990 
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Plusieurs syst .mes de commercialisation peuvent kre utilis~s dans le cadre de 
1'exportation du bMtail. Les animaux petivent etre achets au niveau des marchds terminaux 
et achemin6s par camions. Les marchands peuvent effectuer des achats par petits lots dans 
les marches de production les regrouper puis les acheminer Apied aprbs les formalit6s 
jusqu'5 la voie ferr6e (Ouangalodougou ou Ferkdssddougou). 11 peut 6galement completer 
1'acheminement 5 pied par un transport par camion. 

3. Cofits de coimercialisation 

Les frais des commissions d'achat ou vente et taxes de march6 existant dans le circuit 
intdrieur sont aussi pris en compte dans le cadre du commerce extdrieur. 

Depuis Janvier 1990, les droits et taxes prdlevds lors des exportations de b(tail ont 6t6 
fortement revus Ala baisse. En dehors des frais de patente ci-dessus indiquds ['exportation 
ne donne lieu au paiement d'aucune taxe. Seuls sont exigds le paiement d'un jeu de papier 
attestant ['intention d'exportation pour 350 F et le recours 6ventuel au service d'un transitaire 
pour effectuer les formalit6s d'exportation dont l'incidence sur les frais est faible. En tout de 
cause des structures de prix Ai]'exportation de bovin des circuits prolongeant ceux 
prdcddemment identifies sont les suivants: structures de prix de bovins dans les circuits Nara
Kati-Abidjan et Togi6r6-Fatoma-Abidjan par pied et camion F CFA/t&te. 

Tableau 7 
Examples des frais d'exportation de hovins 

Nara Togutre 
TYPE DE FRAIS Kati Fatoma 

Bouake Bouake
 
Ahidian Abidjan 

Licence 3000 1000 
Sant6 250 60 
Transport 8000 5100 
Peste Poids, mortalite 4645 700 
AbrLuvement 250 
Taxe de presentation au march6 100 
Taxe vente au march, (Abidjan) 1100 
Courtage 2000 
Chargement 200 
Pourboire 500 1600 
Cardiennage 670 
Alimentation vendeur 900 500 

TOTAL FRAIS 19500 9830 

!l apparait que les frais sont diffrents . plusieurs niveau: le transport, les estimations, 

de pertes, des frais de courtages et taxes de presentation 5 Abidjan non comptabilis6s dans le 
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circuit du delta, les pourboires et enfin les frais de licence. Le prix de vente A.Abidjan 6tant 
laiss6 A l'apprfciation de 1'6tUde sur la C6te d'Ivoire il W'a pas 6t6 possible de dfterrniner les 
rfsultats de l'activit d'exportation de b~tail Aipartir de ces circuits. 

4. Commercilisation de viande 

Comme le marchand de b~tail, les op~rateurs 6conomiques du circuit mort sont aussi 
soumis A 'obtention d'Une autorisation d'exercer de la part des autorit~s. Par ailleurs, une 
sflection est faite pour choisir les chevillards. 

Contrairement aux circuits du b~tail ceux de ]a viande sont courts. Sur le plan 
intfrieur, les principauIx operateurs sont: 

- les bouchers grossistes oLI chevillards 
- les bouchers dctaillants 
- les apprentis bouchers 
- les r6tisseurs. 

Le distinction entre chevillards et bouchers d~taillants n'est r~elle que dans les centres 
urbains dotds d'abattoirs industriels. C'est settlement Ace niveau que la viande va du 
chevillard abattant au boucher d~taillant pour 6tre vendue. En gfnfral, les bouchers abattent 
eux-mfmes letirs animaux en se faisant aider I'apprentis puis vendent la viande soit A1'6tat 
frais soit h 1'tat rOtis. Cependant certains op~rateurs sont sp~cialis~s dans la rotisserie. La 
profession de boucher 6tait tine tradition exerc~e de p.re en fils. Avec les probl~ines de 
sous-emplois, on note de plus en plus I'apparition de jeunes diplOms. 

En ce qui concerne le commerce ext~rieur, pr~sentement aucun op~rateur 6conomique
n'exerce cette activit6 depuis les exportations de Ia SOLIMA en Libye en 1981. La position
g6ographique du Mali par rapport Aces marches de viande est tr~s d6favorable en raison des 
difficult~s de transport. 

Le prix de la viande contrairement aui b~tail 6tait fix6 Al'int~rieur du pays par les 
autorites administratives. Mais celui-ci est devenu libre il y a deux ans depuis Ia mise en 
oeuvre dIi PAS. Le prix de la viande semble se maintenir A.Bamako ati prix en vigueur 
avant la lib~ralisation du commerce salif entre Octobre et Dcembre oil i1 subit une baisse A 
cause de la baisse du prix de btail. 

Le tableau suivant indique le prix de Ia viande dans quelques localit~s. 
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Tableau 8 
Prix de la viande en 1990 

(FCFA/k) 

Bovine Ovine/Capiine 

Bamako 700 - 600 950 - 900 
Kati 700 
Nara 600- 550 1.000 
Nioro 600 800 - 750 
Niono 750 -800 850
 
S~gou 650 700
 
Gao 625 650
 

Source: O.M.BE.VI. 

C. Commercialisation, di lail 

La conmrnercialisation dU lait s'6ffectue selon des circuits qu'on peut sch6rnatiser 
comme suit: 

ImporafionEleveurs et fermiers 
Importation producteurs de lair 

Intermediaires Intermediaires / Laiteries/ 

On distingue ainsi: Consommateurs "' 

tin circuit direct qui va des prclicteurs de l'61evage traditionnel oil des fermes des 
zones peri urbaines aux consonmmateurs en passant quelques fois par des 
intern6diaires. Dans le systinme d'61evage extensif ce circuit est dornind par les 
femiries qui font la collecte et la vente de lait en nature (contre des cdrdales le plus 
souvent) et en espdce; 
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un circuit indirect dans lequel le lait est soit livr(: par les 'roducteurs aux laiteries ou 
collect6 par ces dernires auprbs des producteurs. Les producteurs des concessions 
rurales jouent un r6le de plus en plus important dans ce circuit. Le lait est ensuite 
transform6 et vendu directement aux consommateUrs est A travers des interm(:diaires; 

un circuit d'importation sous forme de lair en poudre ou de lait concentr( destin6 b, 
approvisionner certaines laiteries ou dans le plupart des case A]a consommation A 
travers de nombreux internidiaires. 

Les probl~mes de la cornmercialisation du lait peuvent &tre situ(s A trois niveaux. 

La cheret6 du prix au producteur: le prix de 100 A.250FCFA/I est trs 6lev6 pour le 
pouvoir d'achat des consonmateurs et ne semble pas assurer la rentabilit6 des usines 
de transformation. Le prix de vente aux consommateurs du lait frais pasteuris6 est de 
250F ? Bamako; 

La mauvaise gestion des laiteries (importance de la main d'oeuvre et insuffisance de 
fond de roulement) entrainent des coCits de production (:ev6&; 

la concurrence du lait d'importation sur le lair local en d~pit d'une pression fiscale de 
49,6%. Celte pression ne semble pas gfner les importations compte tenu de 
l'6volution et la baisse dI prix mondial dce lait (840 h 425F CFA/kg) entre 1989 et 
1990, et de I'importance de I'6vasion fiscale. Les importations pouvaient d'ailleurs 
augmenter davantage dans la mesure ob la pression est rarnen(e actuellement 6%. 
L'importation dU lait le plus cher revient A225 F CFA par (equivalent litre aux 
consommateurs. 

D. Commercialisation des cuirs et peaux 

La cominercialisation des cuirs et peaux fait intervenir trois types d'op(rateurs 
6conomiques. 

- les nfgociants acheteurs: ils collectent les peaux et cuirs aui niveau des abattages 
familiaux et des produits de la chasse pour le compte des negociants exportateurs; 

- les n(gociants exportateurs: i1sont sp(cialises clans I'exportation ce cuirs et 
entretiennent des relations de partenariat avec les importateurs 6trangers. C'est un 
circuit fortement pr(financ6 par I'extrieur, de la collecte A l'exportation. 

Les prix l'int(rieur sont fonction de I'eolution de la demande sur le march( 
international qui dc:termine la quaitl des produits. D'ailleUrs au Mali on a assist6 , Line 
chute consid(rable dce la qualit des cuirs et peaux. 
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E. Commercialisation en avicultuire 

Ce syst~me de commercialisation varie selon le syst~me de production. Dans le cas 
de l'61evage traditionnel qu'il s'agisse des poulets comme des oeufs, il existe entre les 
producteurs et les consommateurs tine multitude d'interm~diaires qul assurent la quasi totalit6 
de. la cominercialisation. C'est surtout ]a production et la commercialisation du poulet local 
qui sont importantes dans ce syst0.me. En g~ndral, les consommateurs pr(ferent ce poulet 
traditionnel au poulet de chair des unites industrielles car le goat et la saveur lint meilleurs. 
Les prix du poulet traditionnel varient entre 350 et 400 F CFA/ tate au niveau des 
prnducteurs, et entre 650 et 700 F CFA/ tete aU niveau des internediares. 

Dans le cas de l'cIevage moderne, le systbme en place est fonction du produit. 
S'agissant des oeufs, la commercialisation est encore assuree par les intermddiaires. Les 
consommateurs ne font pas en fait la difference entre les oeufs provenant de ces diffdrentes 
unites. Dans ce type d'6levage, il arrive souvent que les producteurs se deplacent pour 
approvisionner les intermidiaires parmi lesquels les magasins, d'alimentation. En general, le 
circuit va du producteur aux intermndiaires aux boutiquiers des quartiers puis aux 
consommateurs. Les prix des oeufs pratiques aux differents stades sont: 

- Prix aux producteurs 40 F CFA/unite 
- Prix des intermediaire 45 F CFA/unite 
- Prix des boutiquiers 50 F/unitC (atl consommateur) 

En ce qui concerne la commercialisation dU poulet de chair industriel, c'est le circuit 
droit qui est le plus frequent. Les producteurs placent leur produit au niveau des h6tels, des 
restaurants, des magasins d'alimentation. Dans certains cas les consommateurs vont acheter 
directerrnt 5 la ferme. Le prix est en general de 1.000F/t~te. 

V. CONSOMMATION DE PROTEINES ANIMALS 

Les differentes sources d'information s'accordant peu stir le niveau de consomnation 
des produits animates ati Mali comme indique dans tableau 9. 

Bien que l'taude de I'OMBEVI soit vieille, il semble plus judicieux de ]a retenir car 
d'une part, les donndes sont plus proche de celle de la D.N.E. qui malheureusement ne 
comportent aucun dMtail. On admet donc que ]a consommation de viande serait de 14,5 kg/ht 
avec 23,9 kg A milieu urbain et 12,2 kg en milieu rural. La consommation de viande bovine 
serait de 7 kg/ht contre 7,5 kg pour la viande ovine-caprine. La consommation de lait est 
estimee 5 8 kg/lit. 
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Tahleau 9
 
Estimation de la consmnatiog de vinde (Kg/ht)
 

Source Milieu Milieu Moyenne 
Urbain Rural 

1. OMBEVI (176)
 
Viande bovine 18.0 4,2 6,96
 
Viande ovine/caprine 
 5,9 8.0 7.56 
TOTAL 23.9 12,2 14,54

2. DNE 16,17
3. Banque Mondiale 20-23 
4. DNSI (1990) 10.96 485 6,10 

Ainsi le tableau suivant montre Line pr6pond6rance assez marqti6e de la consommation 
de viande bovine qui A6t6 en moyenne de 90,5% contre 9,5% pour ]a viande ovine/caprine.
Ces r6sultats semblent contredire ceux de I'OMBEVI qui 6tablissent tine parit6 de la 
consommation individuelle entre viande bovine et viande ovine/caprine. 

Tahle.u 10
 
Tendance de Iacononmmation de %iandedurant l. ptriode 1980-1990
 

Production Totale Bovins Ovins/Caprins 

Tonnes 7 du Part en Croissance Part en Croissance 
total % annuelle % annuelle 

Bamako 8922480 70 90 3,6 10 10,1

Kayes 1099988 9 93 9.8 7 8,1

Mopti 715342 6 89 -4.8 II 5,3

Seeou 1203271 
 9 95 0,3 5 -20,8
Sikasso 784623 6 87 3,4 13 -12,8

Moyennee pondetee 
 90 2,6 10 5,2
 

L'une des tendances qui se dfgage des informations sur les abattages est la constante 
de la structure de consommation entre viande bovine et viande ovine/caprine. La croissance 
annuelle n'a 6t6 que 2,6% pour les bovins, mais de 5,2% pour les ovins/caprins. 

VI. ELEMENTS DE POLITIQUE EN MATIERE DE PRODUCTION MARKETING 
ET TRANSFORMATION 

Les analyses prkc6dentes ont permis de dfgager les caract6ristiques essentielles des 
syst mes de production, de commercialisation et de transformation du secteur 61evage ainsi 
que les probl~mes auxquels ils sont confrorits. II s'aoit d'identifier pour chaque domaine les 
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mesures propres Acr~er un environnement favorable aui d~veloppernent de ces syst mes. I1 
6td de ce fait envisage les 6lments de politique suivants: 

A. Production 

En mati~re de la production les politiques doivent concourir aux orientations 
suivantes. 

La minimisation des effets des risques naturels. Les risques naturels notamment ceux 
lies , ]a s~cheresse ont eu tine grande influence sur le secteur d'61evage comme l'a 
attest6 I'analyse des donn~es statistiques. La prise en compte de ces risques 
n~cessiterait: 

i. Line politique appropri~e d'organisation des dleveur:,, 
ii. 	 une politique foncire permettant Line approoriation par les 6ieveurs de l'espace 

pastoral et la r~alisation d'investissements ad~quats; 
iii. 	 Line politique de prise en charge des animaux destock~s par suite de 

sfcheresse. 
iv. ]a minimisation des coots de production. 

L'augmentation de la productivit6 des animaux de races locales. Cette objective est 
possible . travers une amelioration de l'aiimentation et de la sant6, ou , travers des 
croisements avec des races plus performantes. 

L'ailocation des ressources aux utilisateurs. Actuellernent il y a une manque de 
politique d'6ffectation des ressources naturelles. Cet 6tat de confusion empfche leur 
utilisation rationnelle. 

La promotion d'acc~s aux aliments de bftails. Les alirnents bftail notamment les 
produits agro-industriels ont une part de plus en plus grande dans I'alimentation des 
animaux. Mais les insuffisances de l'offre et ]'importance des coots de transport font 
que les prix de vente aux 6leveurs sont assez 61evfs. 

B. En mati~re de la comnniercialisation 

Les politiques 	de commercialisation doivent viser les points suivants: 

Att~nuer les variations saisonni~res de prix. Ceci trouvera tine solution en partie dans 
le cadre de ]a politique fonci~re devant promouvoir la s~dentarisation des 61evages 
ainsi que le rapprochement des producteurs et des consommateurs. L'att~nuation des 
variations saisonni&es proviendrait aUssi de la dotation des opfrateurs en rnoyens 
financiers suffisants. 

135 



- Rdduire les coCits de commercialisation. Les politiques tendant A.minimiser surtout les 
frais de transport, de perte (de poids, et mortalit ) et de pourboire. A cet effet la 
creation de socitds de convoyage pourrait serir de test. 

- Minimiser les effets de la concurrence par les produits du marchM mondial. Ceci 
pourrait etre fait A travers ]a promotion de politique d'intdgration rdgionale. 

C. En mati~re de transformation 

Les problmes identifies sont relatifs i la gestion des infrastructures et A.leur 
approvisionnement en mati~res premieres, compte tenu des syst~mes de production. Une 
politique de credit doit etre envisagee pour le financement de fonds de roulement des 
entreprises. Les unites de production laiti~res quant-, elles tireront avantage des politiques
d'amdlioration des performances zootechniques et de production, de ]a s~dentarisation 
envisag6es ci-dessus. 
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2 

Annex 1
 

Les principales races el les paraniitres bio-6cononiiques des ruminants
 

Bovins 

Chez les bovins, on rencontre les taurins, les mtntis zdbu-tatirins et les m6tis, Taurins 
et m~tis, taurins z~bus sont dans les zones soudanienne et soudano-sah~lienne, les z bus 
occupent le Sahel. 

Chez les taurins, ]a setle race existante est la Race N'Darna. Chez cette race, le 
male adulte pbse 250 Ai300 kg la ,'ache donne 1,5 A.2 litres de lait par jour. 

Les m~tis sont des m~tis z~bus-taurin. Leur mAle adulte peut peser jusqu'A 350 kg et 
leur femelle prodUit 2 , 2,5 litres de lait par jour. 

Chez les zbus existent les races Maure, Touareg Azawak et Peuth. Chez les bovins 
peulhs, il y a les sous-races Tonk6 du Macina et Bororo. 

La race Maure est Line bonne race laitibre. Le rn~le adulte petit peser 360 A450 kg et 
]a femelle adUlte donne 4 A.6 litres de lait par jour. 

La race Touareg est tine race A.viande. Le nille petit peser 450 kg et la femelle 
donne 3 litres de lait par jour. 

L'Azawak est consid~r~e conme ]a meilleUre laitire d'Afrique Occidentale; la 
femelle petit produire jtisqti'A 8 litres de lait par joUr. Le rnale p~se environ 450 kg A I'Age 
adulte. 

Le z~bu Bororo est rtistique. Son miAle adUlte petit peser 400 kg et sa femelle donne 
3 litres de lait par jour. 

Le zibu Peulh Toronk6 est tine des meilletirs races Aiviande. Son mAle peut peser 
450 kg et sa femelle donne 2,5 A3 litres de lait par jour. 

Le z~bu Peulh de Macina est tine race mixte. La mnAle petit peser 350 A400 kg et la 
femelle prodUire quotidiennement 2,5 A3,5 litres de lait. 

- Composition du troupean: Selon LACROUT, SARNIQUET et TYC, la composition 
dti trotipeai tatirin et nitis est la suivante (en %). 
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Vaches 43 Males adultes 4 
Gdnisses I - 2 ans 17 Taurillons 1-2 ans 14 
Velles 11 Veaux 11 

Total femelles 71 Total rniles 29 

Taux de fdcondit6: il se situe e:ntre 50 et 65% sur l'ensemble des troupeaux sans 
distinction de race: 
Taux de mortalit6: il est en moyenne de 10%. Chez les veaux et velles .gds de 0 A I 
an, il peut atteindre 30%. A ]'.ge adulte, il peut baisser jusqu' 3%. 

- Taux de natalit6: i1 est estim6 , 23%. 
- Taux d'exploitation est de 10%. 

Taux de croit est de 3%. 
L'age de ler vllage est de 4 ans chez les z6bus et 3 ans et demi chez les taurins. 

Ovins et caprins 

Chez les ovins, nous avons aLI Sahel le mouton laine dI Macina, le mouton Peulh,
le mouton Maure Atpoils longs, le mouton Maure Apoils ras, le mouton Targui (avec deux 
sous races: le grand mouton Targui et le petit mouton Targui) et, aul Sud, le mouton 
Djallonk6. 

Les moutons sont avant tout des animaux de boucherie, Apart cclli du Macina dont le 
rendement en carcasse n'est que de 40%. Les femelles dU Sahel donnent en gdndral 300 A 
500 g de lait par jour. Les poids des rales adultes, par race, sont indiquds ci-dessous (en 
kg). 

mouton maure Apoils ras 45 
mouton maure Apoils longs 39 
mouton peulh (toronk6) 50 
mouton du macina 35 
mouton targui grand format 60 
mouton targ.:. petit format 25 - 35 
mouton djallonk6 20 - 25 

Le mouton dI Macina petit donner 600 A700 g de laine par an: on s'en sert pour
fa.e des tapis, des coiivcriurcs "Kassa", des v~tements. Avec les poils du mouton maure on 
fait des cordes et des tentes. 

Chez les caprins, on disfingue essentiellement la ch~vre dI Sahel et la ch~vre 
Djallonk6 (dIi Suid). La ch6vre dII Sahel est Un animal aptitude mixte, mais plus inarqu6 
vers ]a production dII lait. Elle donne 600 / 1000g de lait par jour. La ch~vre dU Sid est de 
petite taille. Son poids it I'Alge adulte vare cle 15 a 20 kg, mais elle est tr~s prolifique. 
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Les 	parametres des petits ruminants sont peu 6tudie. 

Taux de focondit6: il est estimo' comme suit:
 
moutons saholiens 60 - 120%
 
moutons du Sud 130 - 150%
 
ch~vre du Sahel 100 - 200%
 
ch vre dU Sud 140 - 160%
 

- Taux d'exploitation: le taux retenu est de 30%.
 
Taux de croit: il est de 6%.
 

Les 	camelins 

I1y 	a au Mall essentiellernent deux sortes de chameaux: 

i. 	 le type de grande taille vivant entre autres, dans le Tilernsi, les zones Nord de
 
Bourem, Kidal, Menaka et Ansongo. C'est le M61hari.
 

ii. 	 le type qui vit dans les cercles de Goundam, Tombouctou et Bourem, il est trapu et 
conqu pour le transport. 

Dans les deux cas le poids dII chameau oscille entre 300 et 450 kg; la temelle donne 7 
A8 1 de lait par jour et en toute saison. 

Les paramrntres bio-dconomiques varient en fonction des esp~ces et des syst~mes de 

production. 

Les ovin-caprins 

- Structure t(hl troupeau:Selon la SEDES citoe par la DNE, la composition dU troupeau 
camelin est (en %): 

Femelles reproductives 45 Mtles adultes castrs 9 
Femelles storiles 4 Reproducteurs 2 
Jeunes femelles 25 Jeunes m/1es 15 

Total 74 Total 	 26 

Taux de focondit6 60% Taux de mortalit 5 - 10% 
Taux d'exportation 70% Taux de croit 10 - 5% 

Age premiere mise-bas 4 ans. 

Dans les fiches de collecte des donn6es figurent les structures et paramtres des 
troupeaux des systbmes de production du Delta et de la zone agro-pastorale de Sikasso. 
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Annexe II: Population et PIB 

Annee Habitants (Milliers) PIB (Mllns de FCFB) Dont 
Milieu-Ur Milieu-Ru Total Total Par Habit. Elevage Peche Total 

1980 1191 5450 6641 300,5 45250 48,5 
1981 
1982 

6831 
7025 

370.8 
403.6 

54280 
57450 

88,0 
89.6 

8,5 
10,0 

96.5 
99,6 

1983 7091 411.3 85005 75,5 9,6 85,1 
1984 7226 463,5 64145 70.2 9,7 79,7 
1985 1557 5875 7432 520,2 69995 
1986 1622 5940 7562 585.1 77374 
1987 1690 6006 7696 600,7 78053 
1988 1741 6090 7831 604,9 77245 
1989 1793 6183 7976 644,0 80745 
1990 1847 6273 8120 666,0 82020 
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Annexe III: Repartition du cheptel par espece et par region (en milliers de tetes) 

Total Kayes Koulikoro Sikasso Segou Mopti Tombouctou Gao Dis 

Bovins 5092 15,50 13,25 19,61 14,59 22,23 9,15 4,68 0,19 
Ovins 4468 7.08 9,09 8,71 14,80 23,47 19,50 17,09 0,26 
Caprins 6430 7,38 8,72 5,53 14,46 24,03 25,49 14,35 0,04 
Equins 75 34,23 15,39 1,52 23,07 19,54 2,21 3,69 0,35 
Asins 574 11.56 10,78 8,27 15,86 19.80 19,33 14,22 0,18 
Camelins !83 0.02 0,06 0.00 0,05 1,03 33,92 64,93 0,00 
Porcins 60 6,51 19,42 73.50 0,35 0,00 0,00 0,22 

Sources: O.M.B.E. VI Recensement du cheptel national: Mai 1992 
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Annexe IV: Effectifs du cheptel 

Unile: tete 

Annee Bovins Ovins-Caprins Camelins Fains Porcins Equins 
Nombre Croit(%) Nombre Croit(%) 

1978 4603000 8652000 
197 4865000 5,7 9933000 14.8 
1980 5850000 20,2 11747000 18.2 330000 700000 90000 
1981 6369000 9.3 12383000 5.4 239000 579000 53000 152000 
1982 6663000 4.1 12437000 0.4 394000 765000 45000 77000 
1983 5676000 -14,8 11244000 -9.5 217030 615200 52500 78547 
1984 4899000 -13,7 10382000 -7,7 219600 549000 52000 61200 
1985 4344000 -11,3 9847000 -5,1 193600 436000 55200 54600 
1986 4475000 3,0 10340000 5.0 144500 383000 54000 66900 
1987 4589000 2.5 10529000 1,8 225001 348009 55520 53894 
1988 4703000 24 11055000 5.0 231138 510187 57520 56332 
1989 4826000 2.6 11542000 4.4 200800 517000 55000 54900 
1990 4876000 3.5 12172000 5.4 245000 576000 56000 77000 

N.B. Les volailles de basse-cour sont estirnees a 20-22 millions de tetes 

Source: Statistiques OMBEVI, Rapports DME 
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Annexe V: Abattaves tationaux en 1991 (en teles) 

Bovins Ovins Caprins Porcins Camelins TOTAL 

Abattages controles (tetes) 168828 
Poids moyens caracasse (kg) 111 
Production controlee (k!) 20398539 
Production estimee (t) 60173 
Abats estimes (1c) (t) 

103195 
13 

1308297 
9837 

235925 
12 

2930602 
22035 

618 
57 

35210 
35 

434 
843 

62999 
63 

24735647 
92143 

1843 

TOTAL 93986 

Source: O.M.BE. VI: Statistique du betail et de la viande 1991. 

Les abattaves controles correspondent a tine production controlee de viande de 92. 143 tonnes. 
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Annexe VI: Ahattages nationaux 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

I. AhattaIes Controles 
Bomins 114448 
Ovins-Caprins 292019 
Porcins 656 
Camelins 179 

2. Ahattages estimes 
Boxins 337604 
Ovins-Caprins 2195631 

3. Poids moyens carcasse (kg/tete)
Boins 123,1 
Ovins-Caprins ND 

4. Production de viande (lonnes)
Box-ins 41559,0 
Ovins-Caprins 36987.5 

Autres animaux et ahats hlancs (0IqQ.9 

TOTAL 86401.1 

129660 

292936 

324 
I118 

309880 

2746980 

126,8 
12,3 

39292,2 

35017,8 

1486,2 

75796,2 

126073 

314512 

574 
311 

393257 

1346497 

117.6 
13,6 

46247.0 

18312,0 

1291,1 

65850,0 

137368 

334007 

550 
390 

490140 

3395400 

121.1 
13,4 

59355,9 

45498,3 

10485,4 

115339,6 

187665 

360556 

916 
649 

346230 

3349470 

110.0 
12,4 

38085,3 

41533,4 

7961.8 

87580,5 

196209 

391396 

848 
9227 

578787 

2942827 

112.6 
12.4 

65171.4 

36491.0 

10166,2 

111828,0 

158888 

314044 

925 
1526 

468696 

2361233 

126.3 
12.3 

59196,3 

29043,1 

8823,9 

97063,6 

146606 

3765627 

1020 
518 

4700000 

2772000 

1182 
11,8 

55554,0 

32709.6 

8826.3 

97089.9 

14511 

37S023 

974
389 

495000 

3100000 

124,4 
11,8 

6157,8 

36580,0 

9815,8 

107073,8 

136847 

355333 

990
353 

35 

651000 

ND 

126.5 
12.5 

82351.5 

48587,4 

13093,8 

144032,9 

N.B. = Estimation des ahattages 

Boxins = ahattag~es controles estimes a 33.9% des abattages nationaux 
Ovins-Caprins = ahattages controles estimes a 13.3% des abattaLes nationaux 
ND = Donnees non-disponibles 

Sources: Rapports DME/OMBEVI 
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Annexe VII: Production de sous produils d'ahatta-e en 1991 

Farine de 
Viande 

Poudre 
d'os 

Farine de 
sang, 

TOTAL 

Bamako 
Segou 
Sikasso 

6790 

106 

13050 
2336 

432 

2340 
2468 
1303 

22180 
4804 
1841 

TOTAL 6896 15818 6111 28825 

Source: O.M.BE.VI: Statistique du belail et la viande 1991 
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Annexe VIII: Bovins Presentes en moyenne par jour de marche sur les principaux marches a betail en 1991 

(Unite: I lete de bovin) 

Ansongo Bilaly-K Boussin Fatoma 
MARCHES HEBDOMADAIRES 

Gossi-lomhori Kati Nara Niono Sel ou 
MARCHES 

YoloBamako Faladie 
QUOTIDIENS 

Gao Nioro Sikasso 

Janvier 
Fevrier 

27 
53 

192 
311 

436 
463 

536 
631 

112 
1I9 

70 
94 

1"13 

1242 
709 
651 

585 
559 

207 
231 

522 
510 

247 
217 

239 
209 

22 
31 

164 
171 

35 
32 

Mars 
Avril 

Mai 
Juin 

Juillet 
Aout 

Septembre 

Octohre 

19 

7 

9 
9 

6 
14 

21 

18 

193 

183 

172 
105 

154 
196 

440 

193 

498 
339 

342 
376 

410 

427 

585 

f-39 

564 
531 

293 
314 

337 

304 

11I 

III 

85 
74 
93 
92 

109 

116 

63 

58 
67 
42 
85 

89 

91 

1160 

1066 

1039 
673 
542 
932 

932 

1061 

684 

581 

693 

348 
474 

485 

469 

410 

556 

535 
397 

488 
514 

651 

683 

211 

266 

243 
196 

139 
128 

156 

161 

523 

531 

535 
344 

297 
362 

432 

429 

221 

203 

178 
143 

163 
217 

265 

273 

183 

205 

198 
161 

191 
268 

292 

327 

42 
23 

22 
17 

8 
6 

182 
143 

160 
156 
113 
231 

251 

279 

18 

46 

31 

30 
31 

26 

47 
Novembre 

Decembre 
12 195 

204 

410 

519 
355 

457 
103 

84 

57 

28 
892 

1058 
556 829 

613 
202 

237 
346 

r04 

239 

272 
309 

345 
18 

22 

190 

206 

MOYENNE 

M ny. 1990 
18 

39 

191 

231 
404 

422 
462 

299 
101 

124 
68 

94 

984 

743 
565 

524 
568 

439 
198 

175 
445 

436 
220 

241 
244 

245 
21 

30 
187 

119 
33 

47 

Source: O.Ni.BE.VI. (DSI) 
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Annexe IX: Exportations de betail, cuirs et peaux et viande 

1960 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 19F7 1988 1989 

Exportations controlees (hetes) 
Bovins 38237 81718 65486 67505 73043 24593 140966 80456 69077 70494 46932 56347 
Ovins-Caprins 82381 107321 156606 134010 156043 54215 495924 148090 132824 147217 107482 123440 
Viandes 363 170.5 177.5 
Poissons 2400 2886 
Cuirs et peaux 1079.4 1108,5 998 1338.2 2232,7 1383,2 1661,7 2327.8 2753.4 

Exportations estimees (tetes) 
Bovins 80000 190000 196458 202515 219129 73779 422898 241368 207231 211482 140796 169041 
Ovins-Caprins 177000 200000 469818 402030 468129 1626451487772 444270 398472 441651 322446 370320 

Valeurs d'exportations 
Betail 12.55 13,95 17.1 21,3 24,7 20,8 17,9 20,9 22.1 22.3 
Poissons 0.5 0.65 0,7 1,5 0.7 0,7 0,9 0,8 U.9 0,9 
Cuirs et peaux 0.3 0,5 0.6 0,7 0,7 0,6 0,5 1,5 1.7 1.9 

Total 13,35 15.1 18,4 23,5 26,1 22.1 19,3 23,2 24,7 25.1 
')c sur les exportations totales 30.8 36 38,4 37,3 31,1 28,6 25,7 30,1 33,2 29,1 

Part export = Coton (F) 50,2 40.8 38,8 44,6 51.1 46,1 34 44,9 41,2 52,4 

N.B. 	Les exportations controlees de betail surpied sont estimees a 1/3 des 
esportations totales. 

Sources: Statistiques OM BEVI, Statistiques BCEAO-Mali 
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Annexe X: Prix movens des animaux destins a l'exportation sur cetains marches 
(milliers de F CFA) 

Kati Niono Boussin Yolo Se-vou Fatoma Gao Moy 

1982 Boeuf 
Taureaux 
Ovins Males 
Caprins Males 

87,5 
73.5 

81 
63,8 

63 
59 

66,5 
60.5 

76 
63,8 

1984 Boeuf 
Taureaux 
Ovins Males 
Caprins Males 

81,3 
76 

68 53 
49,5 

55 
52 

46,5 
39 

1986 Boeuf 
Taureaux 
Ovins Males 
Caprins Males 

125 
102 

79 
72 

101 
88 

84 
78 

93,5 
79,5 

1988 Boeuf 
Taureaux 
Ovins Males 
Cap'ios Males 

96 
95.5 
19.3 
13.2 

97 
96 

20,2 
12,8 

94 
92 

22,8 
13,6 

1989 Boeuf 
Taureaux 
Ovins Males 
Caprins Males 

114 94 
92 
19 

10,5 

95 
97 
18 

10.5 

95 
95 

22,5 
11,9 

1990 Boeutf 

Taureaux 
Ovins Males 
Caprins Males 

98 98 

90 
22 
13 

87 

84 
21 
13 

87 

80 
18 
13 

93 
87 
24 
14 

85 

78 
18 
12 

1991 BoCuf 
Taureaux 
Ovins Males 
Caprins Males 

98 
93 
23 
14 

93 
91 
20 
13 

90 
82 
18 
12 

96 
92 
23 
14 

15 
11 

19 
13 

Source: O.M.BE.VI 
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Annexe XI: Prix moyen et poids carcasse moyen estime des bo)eufs destines a l'exportation 

(Unites: x 1000 Fcfa et I ke par tete) 

Marches 

Races 
Niono 

Z.P. 
Prix Poids 

Z.M. 
Prix Poids 

Segou 
Z.P. 

Prix Poids 
Z.M. 

Prix Poids 

Boussin 
Z.P. Z.M 

Prix Poids Prix Poids 

Yolo 

Z.P. 
Prix Poids 

Janvier 

Fevrier 
Mars 
Avril 

Iai 
Jhin 
juillt 
Aoul 
Septemhre 
Octobre 
Novembre 

Decernbre 

95 
101 

88 
90 

97 
100 
103 
96 

103 
l08 

99 
93 

197 
203 
145 
147 

155 
185 
190 
190 

197 
205 
195 
190 

105 
100 
97 

100 
116 

11I 

110 

113 
I4 
99 

210 
166 
158 

167 
197 

205 

213 
221 
210 
195 

91 
93 
93 
97 

96 
98 
99 
104 

99 
98 
96 
91 

200 
205 
205 
200 

196 
198 
213 
220 

221 
215 
213 
210 

100 

109 
101 

102 
94 

215 

217 
215 

220 
215 

89 
90 
88 
90 

94 
94 
95 
98 

95 
100 

94 
88 

194 
201 
193 
198 

200 
200 
210 
208 

210 
217 
215 
200 

97 
103 

105 
110 

108 

103 
105 
98 

101 

210 
225 

223 
225 

221 
225 
220 
218 
220 

85 
88 
85 
88 

95 
90 
89 
93 
98 
95 
93 
85 

196 
198 
190 
190 

208 
205 
200 
205 

216 
210 
213 
200 

MOYENNE 98 

Moy. 1990 98 
183 

194 
106 

105 
194 

200 
96 
93 

208 

197 
101 216 93 

87 
204 

188 
103 221 90 

87 
203 

189 

Sourc: O.M.BE.VI. 
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Annexe XII: Prix Moyens du kilogri.mme de la viande bovine ave os dans les differentes boucheries en 1991 (Unite: Fcfa/kg) 

Janv'ier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Dec. MOY. Moy.'90 

Bamako 600 600 600 600 700 700 700 700 700 700 650 600 654Bougouni 450 000 600 600 600 450 450 450 450 
675 

450 450 450 500 450Gao 625 625 625 625 625 625 625 625 625 600 600 600 619 625
Mopti-Sevare 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650Nara 550 500 500 500 550 550 500 500 500 450 450 450 500 583Nioni, 750 750 700 600 750 750 750 750 70)0 600 600 600 692 704Nioro 600 650 600 600 800 600 600 600 600 600 500 500 604 621Kati 700 700 700 700 100 700 700 700 700 700 700 650 696 700Se.ou 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 654Sikasso 625 675 650 650 650 675 650 675 675 675 650 650 658 667 

Source: O.M.BFE.VI. 

Ptix mnoven,, du kilgo-ainnie de la v'iande oxine-caprine dans les differentes boucheries en 1991 (Unite: F-cfa/k2!) 

Janvier Fevrier Mars Aril Mai Juin Juillel Aout Sept. Oct. Nov. Dec. MOY. Moy.'90 

Bamako 900 900 950 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 900 900 954 976Gao 650 650 650 650 
 650 650 650 650 650 650 650 
 650 650 650
Mopli-Sevare 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Niono 850 850 850 850 850 850 
 850 850 850 850 
 750 850 842 850
Nioro 750 750 800 800 1000 800 800 800 800 750 750 
 750 796 788
Kati 900 1000 1000 
 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
 1000 1000 992
Selgou 700 700 700 700 700 

1000 
700 700 700 700 700 700 700 
 700 700
Sikasso 650 675 700 700 700 675 675 675 675 675 
 700 700 683 690
 

Source: O.M.BE.VI. 
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Annexe XIII: Prix moyens a la consommation de certains produits courants (FCFA) 

Centre de consommation Unite 1980 1982 1984 1986 1988 1989 

1. BAMAKO 
Mil KV. 130 100 118 
Mais Kv. 80 95 
Sorgo Kg. 129 97 102 
Capitaine frais K,. 708 854 751 1133 1207 1352 
Silure frais K v. - 988 724 
Capitaine fume Kg. 1792 1691 1706 
Silure fume Kg. 1532 1845 1508 
Carpe fraiche Kv. - 749 657 
Lait frais Kg. 166 252 265 250 250 
Lait caille Kv. 117 189 177 153 150 
Lait en poudre 454 g. 480 936 647 1012 996 
Poulet vivant 454 g. 603 830 819 1137 889 819 
Oetit de poule piece 46 61 68 71 71 67 
Viande de hocuf 

avec os Kv. 500 575 600 688 700 700 
sans os Kv. 705 765 755 940 1000 

Viande ovine-caprine K,-,. 705 765 755 940 1000 1000 

2. ENSEMBLE DU PAYS 
Mil-sorgho 42 58,6 104,4 95 69 89 
Mais 42.5 56.9 103.2 82 60 75 

Sources: DNSI Bulletins menseul de prix/OMBEVI 
StatistiLUes OMBEVI 
Stat!stiques SIM/OPAM 
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Annexe XIV: Prix moyens mensuels de la piece des cuirs et peaux au cours du mois en 1991 

Centres Ansongo 
Ch. Po. Pc. 

Bourvouni 
Ch. Po. Pc. Cb. 

Gao 
Po. Pc. Cb. 

Nare 
Po. Pc. Ch. 

Sevout 
Po. Pc. 

Sikasso 

Ch.Po. Pc. 

Janx'ier 

Feviner 
Mars 
Avril 
Ml 

2750 
2750 
2000 
2500 
2500 

875 

875 
625 
650 
650 

750 
750 
625 
650 
500 

750 
750 
750 
750 
750 

250 
250 
250 
250 
250 

250 
250 
250 
250 
250 

1250 
1250 
750 
750 

1000 

400 
350 
350 
350 
350 

400 

350 
350 
350 
350 

1250 

1250 
1250 
1500 
1250 

700 
650 
700 
750 
750 

7,10 

650 
700 
750 
750 

1000 

1100 
1650 
1200 
1200 

350 

375 
350 
325 
350 

350 

375 
350 
325 
350 

1000 

1000 
1000 
1000 
1000 

500 
400 
500 
500 
500 

500 

400 
500 
500 
500 

Jilin 
Juillet 
Aout 
Septeniibe 
Octohre 
Novenibre 
Decembre 

2750 
2000 
3000 
2750 
2500 
2750 

750 
500 
650 
650 

1000 
875 

750 
500 
700 
650 
875 

1000 

750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 

250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 

250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 

750 
1250 
1000 

1250 
1500 

350 
350 
350 

350 
350 

350 
350 
350 

350 
350 

750 
750 
850 
535 
750 

250 
250 
300 
350 
300 

250 
250 
300 
350 
300 

1250 
1200 
1500 
1200 
1300 
1750 
1250 

350 
300 
300 
300 
375 
300 
250 

30 
300 
300 
300 
375 
300 
250 

1250 
1200 
1000 
1000 
1000 
1150 

350 
350 
500 
250 
500 
350 

350 
350 
500 
250 
500 
350 

NIlOYtNN E 2568 
Mov. 1990 2875 

730 
855 

705 
870 

750 
745 

250 
250 

250 
250 

1075 
1191 

355 
341 

355 
341 

1014 
1416 

500 
766 

500 
766 

1300 
1110 

327 
354 

300 
350 

1055 
987 

427 
470 

427 
470 

NB: Ch. =Cuirs de bovins. 
Po. = Peaux d'ovins. 
Pc. = Peaux de caprins. 

Source: O.M.BE.VI. 
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Annexe XV : Prix moyens des cuirs et peaux 

1980 Cuir hox-in 
Peau ovine 

Peala caprlne 

Anson,_',uiouni 

1750 300 
500 150 

500 150 

Nara 

1375 
500 

625 

Nioro Sikasso 

875 500 
400 250 

400 250 

Gao 

2000 
500 

425 

Segou 

250 
125 

125 

Kayes 

375 
200 

200 

Niono 

875 
325 
325 

Moyenne pas 

Piece KG 
925 
325 500 
335 

Export 

1982 Cuir box'in 
Peau ovine 

|eau caprine 

2490 
530 

715 

275 
150 

145 

1220 
500 

615 

500 
205 

215 

2470 
550 

488 

290 
275 

275 

325 
208 

208 

1080 
345 

380 

555 837 

1984 Citir hovin 
Peari ovine 

Peati caprine 

1410 
405 

440 

495 
310 

320 

2170 
490 

435 

290 
190 

190 

580 
320 

320 

990 
345 

340 

545 900 

1986 Cuir bovin 
Peau ovine 

Peau caprine 

1310 
435 
455 

750 
250 
250 

1500 
690 
690 

750 
250 
250 

290 
160 
160 

920 
360 
360 

540 830 

1988 Cuir hovin 
Peau oine 

Peati caprine 

3094 
744 

744 

750 
250 

250 

1248 
752 

752 

678 
389 

389 

880 
405 

405 

850 
298 

298 

765 
298 

298 

1180 
450 

450 

680 

I)9 Cuir bovin 
Peau ovine 

Peau caprine 

2803 
1018 
920 

750 
250 
250 

1075 
679 
679 

966 
405 
405 

979 
300 
295 

815 
328 
328 

1240 
495 
480 

735 

I piece de cuir = 5-6 KG. I piece peau = 500--

Source: Statistique OMBEVI 
Statistiques BECEAO-MALI 
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Annexe XVImportations controlees de produits d'elevage 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1989 1990
 

I. Lait ct pioduit laitiers
 
Quantite (lonnes) 3800 3200 3400 4100 5090 4800 
2375.2 2546,8
Valcurs (millions CFA) 110 1300 1200 1600 1800 2300 2800 2700 1988,3 1264,6 
Prix FCFA!k. 315 500 525 525 550 560 840.0 495,0
 

2. 	 Viades cl ahats conmestihles
 
Quantle (Ionne, 
 953,2 2625.1
 
Valcurs (millhumn, CFA) 294.8 798.3
 
Prix FCFAikc 310,0 305,0 

3. 	 Poisson,;
 
Quanw:te (tIinnes) 
 3,0 10,2


Valeurs (millhom, CFA) 292.4 181.4 
Prix FCFA/k 97,5 17,8
 

4. Total valeur 	 1100 1300 1200 1600 1800 2300 2800 2700 25755002244300 
Percentage 1.1 I.1 1,0 1.0 1.2 1,2 1,2 1,8 

5. Total lmportations 
(millions FCFA) 	 93400 109400 
113800 145000 148400 188600"146400" 145000"
 

" 
N.B. = Estimation,; 

Sources: BCEA-MALI
 
Bilan d'execulion du Plan 1981-1985
 
Statistiques DND
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THE LIVESTOCK SECTOR IN GHANA
 

I. THE ROLE OF LIVESTOCK IN THE NATIONAL ECONOMY 

A. The agricultural sector's contribution to economic growth 

The economy of Ghana, like most developing countries, is based on agriculture. In 
Ghana, the agricultural sector contributes about 50 percent to the Gross Domestic Product 
(GDP) and accounts for about 60 percent of export earnings. Furthermore, it employs about 
80 percent of tile population. However, tile economic policies pursued after independence 
neglected this important sector in favor of the industrial sector. 

By the rnid-1970s, this neglect led to serious consequences. GDP declined by 0.5 
percent per annum between 1970 and 1982, with real export earnings falling from 21 percent 
of GDP in 1970 to 4 percent in 1982. Real per capita income also fell by 65 percent during 
the same period. On the macroeconomic level, an over-valued currency kept tile domestic 
(cedi) cost of imports low and penalized exports, thus discouraging local investment and 
higher productivity. Prices of basic commodities rose to levels higher than their international 
equivalents. 

The Economic Recovery Program (ERP), launched in April 1983, was intended to 
arrest the economic decay. The program was actively supported by the International 
Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB). The primary features of the ERP were 
exchange rate realignment, price reforms, public sector reforms, interest rates deregulation, 
fiscal policy reforms, state enterprise reforms, and infrastructure rehabilitation. The ERP 
has achieved considerable success. Between 1984 and 1988, GDP grew by 5.3 percent in 
real terms and another 6 percent in 1989. The industrial sector registered a growth of 11.6 
percent per annumn for the same period. Growth in the service sector was also encouraging, 
averaging 7.8 percent per annum between 1984, and 5.2 percent in 1989. 

Growth in the agricultural sector has been sluggish, averaging 1.9 percent between 
1984 and 1988, and 5.3 percent in 1989. This slow growth can be attributed to external and 
internal factors. Externally, agricultural commodity prices have been unstable and declining. 
Domestically, poor and inefficient extension services, as well as lack of clear-cut policies 
may partly explain tile problems in the agricultural sector. 

The agricultural sector consists of the crops, livestock, fisheries, forestry and cocoa 
sub-sectors. By far, roots and tubers (cassava, yam. cocoyam) contribute the largest 
proportion at 46 percent of agricultural GDP. Cocoa is the second largest sub-sector, 
contributing 13 percent, followed by forestry with II percent, and cereals (maize, rice, 
sorghurn, and millet) contribute 7 percent. The livestock sector contributes only 5 percent, 
followed by fisheries with 4 percent, vegetables with 3 percent and others with 2 percent. 

161
 



B. Livestock sector strategy and perforniance in Ghana 

Agricultural policies since independence in 1957 have had a common set of objectives
varying only in the policy instruments used to achieve them. Immediately following 
independence, the overall macro-economic policy of government was to enhance 
industrialization which, it was thought, would eventually utilize agricultural produce to 
achieve economic development. The development plan then emphasized increased food 
production, rural industrialization and rural employment. The policy at this time was an 
encouragement of large scale commercial farming, using mechanized systems. 

Earlier, in the 1930s, the bullock traction technology had been introduced into the 
country to increase agricultural production. This technology was abandoned after 
independence and replaced by tractors. Several makes of tractors were imported into the 
country but, with time, maintenance became a problem leading to a total breakdown of the 
machinery. Consequently, agricultural production failed to achieve its targets, and the 
numerous industries set up to use agriculture's produce had to resort to importing their inputs
for production. Importing imnputs quickly became expensive as the foreign exchange reserves 
dwindled. 

Another factor that led to the poor performance of the agricultural sector during the 
period was the neglect of small farmers. In a country where over 90 percent of farmers are 
small farmers, who together produce the bulk of the food requirements of the nation, policies
that do not address their contributions are likely to fail. Policies at this time stressed food 
production and made little or no mention of livestock production. 

Large-scale agricultural production was de-emphasized in 1970, when the then civilian 
government recognized the small farmers of Ghana and their contributions to agricultural
development. During this period, the strategy was to channel credit into the hands of small 
farmers to increase their production. In addition, the government realized the need to 
integrate livestock production into food crop production. This policy was short-lived: a 
military take over in January 1972 sent the nation back to the old policies of large-scale 
commercial agriculture. 

For much of the period since then, traditional livestock production and marketing 
were relegated to the background. Instead, to increase livestock production, the government 
set up large "state-owned enterprises" (SOEs), with developmental roles, to increase 
production. These parastatals are: Meat Marketing Board (MMB), Pornadze Poultry Ltd., 
Ghana Industrial Holding Corp. (GIHOC) Meat Production Company, Tema Food Complex
Corporation (TFCC), the Amarhia Livestock Production Centre and the Aveytime Livestock 
Project (ALP). 

The MMB was set tIp to produce cattle and small ruminants for sale to the public at 
reasonable prices. It has ranches in Yeji, Kolugu and Kpong in the Northern, Upper East 
and Volta Regions of Ghani respectively. The main activities on these ranches are raising 
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and fattening animals for sale as meat. Due to poor management, MMB has failed to 
achieve its objectives, and it is presently listed for divestiture. 

Pomadze Poultry is engaged in the production and sale of chickens and eggs. Situated 
at Winneba, about 50 km west of Accra, Pomadze produces mainly for the Accra and Tema 
market. It is also presently one of the SOEs listed for divestiture. 

The TFCC produces commercial food for poultry and pigs producers in the private 
and public sectors. GIHOC set LIp two nreat factories to help process livestock for domestic 
consumption and for export. The strategy was for the northern factory, situated at 
Bolgatanga, to process livestock in the northern savannah zone while the one in Tema, 
situated in the coastal savannah zone, would process the southern livestock. The Bolgatanga 
factory has since closed down, and the one in Tema is said to be producing below capacity. 

The Amarhia Livestock Production Centre, in collaboration with national research 
institutions, provides back-ip to livestock production in the country. The research institutes 
include: Pong-Tamale Veterinary School in Northern regions, the Animal Research Institute 
(ARI) in Accra and the Faculties of Agriculture of the three universities in Kumasi, Cape 
Coast and Accra. 

In 1973, another livestock project was started at Aveytime in the Volta region to 
produce improved breeding stock. The Aveytime Livestock Project (ALP) has a ranch 
covering some 10,000 hectares. Since 1984, in an effort to improve fodder, especially, for 
dry seasoning feeding, the project has planted several hectares of various grasses, trees and 
fodder. Recently, the ALP contracted with ARI to undertake planting in fodder banks. 

Since 1983, ALP has received financial support from the European Community (EC). 
The support has made it possible for the project to expand. There were 3,000 animals at the 
time the EC showed interest, but by December 1992, the number had increased to over 
15,000. The cattle on the project are 60 percent white Filani and 40 percent West African 
short-horn. As a state owned enterprise, this project continues to receive government 
support including vaccinations, sprays and employee salaries. 

Although all of these parastatals continue to operate, most still require state support. 
Moreover, these large institutions have not been able to transform the traditional sector and 
as a consequence, livestock production has failed to match demand. 

C. Trends in protein consumption 

The inability of the livestock sector to adequately meet national requirements for 
protein are illustrated by consumption data. The FAO estimates a miniinurn protein intake of 
70-80 grams in a diet. But Ghanaians are thought to consume on average only 47 gramns of 
protein, with animal protein accounting for only II grams. Protein energy malnutrition 
(PEM) is said to be the most widespread and serious health and nutritional disorder among 
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the pre-school children in Ghana. PEM worsened between 1981 and 1983, affecting 46.6 
percent of all children seen by the Catholic Relief Services (CRS). The incidence and 
severity of malnutrition is contributed to and aggravated by endemic infections and parasitic 
infestations like diarrhoea diseases, measles, malaria, respiratory diseases and worm 
infestations. Malnutrition is particularly prevalent among pregnant and lactating women, 
partly due to inadequate intake of protein. 

In general, the basic diet of most Ghanaians consists of maize, sorghum, millet, rice, 
cassava, yans, plantains. cocoyam, cowpeas, and vegetables. These are supplemented with 
fish and meat whenever available. Fruits are not eaten regularly in southern Ghana. The 
fats and oils intake are low, providing onl about 10-15 percent of energy, whereas the 
minimum recommended level is 25 percent. 

II. ANIMAL PRODUCTION 

A. Herd composition and growth 

Most Ghanaian farmers raise animals, principally cattle, sheep, goats, pigs and 
poultry. They also raise horses, donkeys, dogs and rabbits. Table I gives the relative 
numerical importance and growth trends of these different species since 1978. 

Tahle I 
Livestock popul.'tion of* Glhana, 1978 - 1991 

Year Cattle Sheep Goats P n,;S Poultry 

1978 835912 1107946 988742 165959 6281967 
1979 857004 1314664 1063910 185421 7269567 
1980 876841 1449410 1303889 224407 7532544 
1981 903724 1433140 1183599 259899 6056017 
1982 923698 1482274 1215059 169943 4874553 
1983 1002015 1749615 1539179 316626 5949491 
1984 1077843 1977336 1678001 407093 5893123 
1985 1004778 1987284 1605,!07 413112 10024498 
1986 1134870 1814242 163257o 468653 6418709 
1987 1169777 1088522 1900876 398949 8214036 
1988 1144978 2045964 1991217 478344 8039795 
1989 1136363 2211922 2363424 558604 8787127 
1990 1144787 2223599 2018527 473946 9989889 
1991 1196600 2162340 2194372 453877 8233910 

Table I suggests that while growth of cattle herds has been positive but slow since the 
late seventies, small ruminants, pigs and puultrN have grown faster, par' cularly in the early 
eighties. Since 19S5. however, growth in these products also stagnated. 
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B. Regional distribution of animal production 

Ecological zones determine the type of animals raised in Ghana. Ghana has 3 main 
ecological zones namely: forest, transitional and savannah. About 77 percent of cattle 
originate in the northern savannah zone, 15 percent in the coastal savannah, 8 percent in the 
transitional zone, and 1 percent in the forest zone (Table 2). The northern savannah covers 
the Upper East (EU/R), Upper West (UW/R), and the Northern (N/R) regions. The coastal 
savannah is mainly in the Greater Accra (GR/A) region. The transitional zone cuts across 
part of the Volta (V/R), Brong Ahafo (BA/R) ad Ashanti (A/R) regions. Finally, the forest 
zone covers parts of Ashanti, Brong Ahafo, Eastern, Central, Volta and Western regions. 

Tahle 2
 
Regional livestock population 1991
 

CATTLE SWINE 
Constituent Breeds 

Region Total Zebu Sanga N'darna WASH Sheep Goats Indig. Exog. Poultry 

UE/R 188980 7473 4335 1930 !75242 165091 175916 19506 1405 985519 
UW/R 237640 1940 13537 - 214891 241372 340654 91086 120 825549 
N/R 490810 13016 24741 6028 447039 416483 457334 128794 993 1355531 
BA/R 40859 3348 5529 2801 29181 204897 160259 24253 5499 503509 
A/R 15592 1295 3318 3170 7809 127911 82657 4177 4028 1243261 
E/R 47479 5970 18532 2897 19953 169738 189030 7600 20373 531531 
GR/A 67298 4288 52972 1198 8840 53933 57092 4343 13839 2598401 
V/R 94930 2574 49422 1279 41645 370919 373811 51923 8134 1134221 
C/R 8196 846 34.0? 1516 2432 151144 157448 279 20917 483065 
W/R 4816 145 213 156 2515 260852 200171 11764 34844 911885 

1196600 40895 176001 28247 949547 2162340 2194372 343725 110152 10572472 

Sheep and goats are herded together everywhere in the country and their regional 
distribution is fairly even. The distribution of poultry is also fairly evenly distributed, 
although the Greater Accra, Northern and Volta regions are more dominant producers. 
Livestock production in Ghana is generally non-commercial and open. Poultry, sheep and 
goats are kept by most ,armers, although not always oil a commercial basis. The relatively 
few horses and donkeys are primarily concentrated in the three northern regions. 

C. Animal production systenis 

Depending on the type of ecological zone and the species of livestock being reared, 
numerous production systems may be described. However, this study focuses on only six 
production systems, as follows: 
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- traditional sedentary cattle production (West African short horn, near Tamale),
 
- traditional sedentary sheep production (near Tamale),
 
- traditional goat production in the forest 
zone (West African dwarf variety),
 
- peri-urban semi-industrial poultry production (near Accra),
 

peri-urban pigs production (near Accra),
 
peri-urban daily cattle production (zebu, near Accra).
 

1. Traditional sedentary cattle production (West African short horn) 

Cattle production is the dominant sub-sector of the livestock sector. Traditional 
sedentary cattle production system is found in several regions in the country, including the
Northern region, the Upper West, Ashanti and Upper East Regions. Details given in this

section pertain to an example of this system 
near Tamale; observed at Pong-Tamale in the
 
Northern Region. The main distinguishing feature of this production systems is the open
 
range production.
 

Production is geared mainly toward meat production, with beef accounting for about 
33 percent of all locally produced meat. Milk production is of secondary importance, except
in selected cases in the coastal savannah where dairy cattle production has become a
 
commercial activity.
 

The predominant breed of cattle is the West African short horn (WASH), over 80 
percent, and together with the Sanga (a cross between the WASH and the Zebu) accounts for 
over 90 percent of the national herd. The production of cattle in Ghana is based primarily 
on traditional systems with smallholders owing the bulk of the animals. 

Animals are usually let out in the mornings to graze on their own. However, in the 
three northern regions where compound farming is an important feature of the household
farm enterprise, animals are herded, especially during the farming season. Herding prevents
the animals from causing damage to the crops. In the transitional and forest zones, however,
farms are located at some distance and so the threat of damage is less. 

Producers who keep their own animals have kraals in which they lock up the animals 
after their return from grazing. Kraals help prevent theft and keeps the animals from 
straying. It also enables the owners to confine their animals for manure collection, and 
facilitates health treatment and inspection by health authorities. 

One other important feature of this production system is the use of Fulani herdsmen. 
Owners of the animals typically leave them in the care of Fulani herdsmen who, in partial
return for their services, get to keep the fresh milk produced by the cows. In some 
arrangements the herdsmen get to keep certain numbers of calves, and thus build their own 
herds. 

Whether management of the animals is in the hands of the producer or the Fulani 
nerdsman, use of agricultural and agro-industrial by-products as feed has been very limited 
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because of the open system. Feed consists mainly of open range, crop residue, fodder crop 
and fallow lands, each contributing about a quarter of the ani-il§Lfed requirements, when 
available. Some animals receive salt purchased in the marketplace. 

Except where herding of the animals rests with a Fulani herdsman, use of family 
labor is important. In a typical production unit of 12 members (5 males and 7 females), as 
many as 3 of the fimily members are involved in herding the animals. Hired labor for 
herding is virtuall',. non-existent. Livestock production households normally engage in other 
agricultural activiies, especially in the production of food crops, using the same family 
labor. Cereal production is an important farming activity in the northern regions where this 
livestock production system was being evaluated. 

Milk is given away as part payment for wages and where this is not the case, the milk 
is mostly fed to unweaned calves rather than consumed by the producer or sold. Animal 
manure is used to improve the soil fertility of the compound farms, but since it is not usually 
sold, it has little or no market value. 

Lack of record keeping makes the determination of animal productivity parameters 
(mortality rate, reproductive rate, culling rate and even live weight) difficult to estimate. 
However, the Aveytime project has documented some of these statistics for traditional cattle 
under a situation in which production techniques have been improved with investments in 
feed and health inputs. Project cattle are estimated to have mortality rates of 9 percent for 
Sanga calves and 1 percent for adults with a calving rate of 62-65 percent. However, these 
numbers are much improved from traditional mortality rates which are thought to be above 
15 percent for calves, over 3 percent for adults, ar,! reproductive rates below 50 percent. 

Fattening, another component this project, has demonstrated that Sanga cattle are 
capable of gaining up to 120 kilos in weight annually. On average, daily weight gain of the 
Aveytirne cattle stands at about 400 grams/day for the first 2 years. To obtain this gain, 
wheat bran is fed once a week to calves and 2-3 times a week to bullocks to supplement 
grazing. 

2. Traditional sedentary small ruminants production 

Sheep and goats are fairly evenly distributed throuOghout Ghana with the largest 
concentration in northern Ghana. Most farm households keep some small ruminants for their 
own consunption and also to provide immediate cash needs. The bulk of small ruminants 
are kept in traditional backyard systems in the towns and villages. The animals are generally 
kept in pens which expose theivi to the weather, and as a result, raise the incidence of 
respiratory/pneunonia related diseases. 

In the traditional small ruminant production system, breeding is prolific among the 
small ruminants (1.7 to 2. 1 productive rates per arumun); however, due to high infant 
mortality, productivity remains low. The poor management of the small ruminants results in 
small adult body weight of about 18-20 kilos for sheep and 15-16 kilos for goats. 
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a. Sheep production 

A typical family herd studied near Tamale comprised of 8 adult females, 3 adult 
males and 2 unweaned young females, totaling 14 animals. Family production units usually 
have more sheep than cattle, partly due to the costs of foundation stock and maintenance 
which are higher for raising cattle than for sheep. 

The main feature in this production system is that it is open range. This system is
 
common throughout the country. The case evaluated in the study is near Tamale in the
 
northern region. The animals are kept in pens and fed with crop residues, yam peels,
 
plantain, cocoyam, and cassava. In some cases, maizebran is also used. All of these feeds
 
are byproducts of farm production or consumption, none, are commercial feeds.
 

For a few hours during the late afternoon, the animals are let out of their pens to 
graze, usually without a shepherd. In this case study, three of the seven family members 
would help herd the animals. This same family labor is also used to nroduce other sources 
of income. 

Like traditional cattle production, traditional sheep production produces little milk for 
the market. Also, no wool is produced as a by-product from this short-haired breed. 
However, manure is used to improve soil fertility on the compound farms. When sheep are 
slaughtered on-farm, the skin is rarely sold since sheep are usually cooked with their skin 
smoked intact on the carcass. 

b. Goat production in the forest zone 

Goat production is common throughout Ghana but predominant in the forest zone of 
the country. Again, since it is traditional, the systen is mostly open with supplementary 
feeding of peels from plantains, cassava and cocoyam. On average, open range feeding 
provides 20 percent of non-commercial feeds for goats, while pasture and crop residue 
provide 50 and 30 percent respectively. Commercial feed use is non existent in this 
traditional production system. The only fixed input in this system is a pen, value estimated 
at C5,000 for the production unit studied, and with a useful life of 5 years. 

Herd management is solely in the hands of the production unit which exercises little 
control over it. Animals are kept in pens and released for about 3 hours a day in the late 
afternoon to graze. Confinement of the animals is an important part ot the herd 
management. 

Goat herds and producers househoids are about the same size as for sheep. Labor for 
goat production is provided by the family which is usually also engaged in cocoa and food 
crops production. 

There is no milk market for this production system. Any milk is fed to the unweaned 
kids. In the forest zone where compound farms do not exist, manure of goats and sheep is 
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not used to improve soil fertility. Instead, they are swept up and discarded. Goat hides are 

never sold if animals are slaughtered on-farm, rather they are consumed with the animal. 

3. Peri-urban semi industrial poultry production 

Poultry production occurs in both traditional and semi-industrial systems. The 
traditional sector production accounts for about 80 percent of poultry with the industrial 
sector making up for the remaining 20 percent. However, productivity in the traditional 
sector is relatively low. Mature males may weigh about 1.2 kilos or less, and the hatching 
rate is said to be about 60 percent. Females start laying at about 6 months and each 
produces between 40-50 eggs. 

Within the livestock sector, the poultry industry has achieved the highest degree of 
modernization and stratification of commercial activities. The commercial system of 
production is dominated by small scale operators who keep the birds Linder intensive system 
of feeding, disease control and management. The holding capacity of small scale operators 
ranges from 100 to about 1000 birds. Broilers take up to 10 weeks to mature, but layers are 
kept in lay for about 18 months before they are culled. 

Recently, thisproduction system has become very common throughout the urban 
centers of Ghana. Peri-urban poultry production ispopular among middle class civil servants 
who engage in it to provide extra incomes to their households. It is a capitai-intensive 
production system and producers have generally had to rely on some credit from the financial 
sector. 

Family size of the semi-industrial producers is relatively small, even though the 
household is defined to include maidservants and sometimes watchmen. In the family 
studied, the family size was 6 and this included one maidservant and one watchman (security 
man). 'This production unit kept a total of 1700 birds - made up of 1,350 layers and 350 
broilers. 

All birds are fed entirely with commercial feeds, including; chick starter, broiler 
starter, broiler finisher, grower and layer mash. Hired labor is an important element in this 
production system. For the production unit evaluated, there was one hired laborer whose 
duties included cleaning, changing, feeding and any other duties that might be required from 
time to time. This hired laborer is assisted by one female family member. 

Other inputs include various vaccines and drugs, the costs of which are relatively 
high. Fixed inputs like chicken coops, feeders and drinkers are also inpoatant in this 
production system. Finally, management in this system usually rests wit). the head of the 
household who determines details of purchased inputs. 

The public sector hatcheries which were set tip after independence to produce day old 
chicks have failed to do so. The private sector has now taken over this task. However, the 
private hatcheries typically have a weak financial base and generally do not have breeding 
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farms, therefore, they receive their fertilized eggs from elsewhere. The quality of day old
chicks is generally poor with a high mortality rate for the first 4 weeks. Nonetheless, the 
hatcheries do not produce enough to meet local demand and therefore day old chicks must 
be imported to support the industry. 

4. Peri-urban pig production 

The loca! Ashanti black pig is still prevalent in a country where the exotic pigs
forming about 30 percent of the pig population. The exotic pigs are concentrated around the
consumption points in Accra/Tema, Kumasi and Secondi/Takoradi. The development of
commercial pig production has been similar to poultry, with production also concentrated in 
the urban centers. 

In the pig production unit studied, the household head was the full time manager of
the herd and was assisted bv 2 male hired laborers. Of the 115 pigs in the herd, there were
4 reproductive females (reproducing), I adult make. 5 weaned young males. 20 weaned 
young females, 50 unweaned VoLIng males and 35 unweaned young females. Unlike per]
urban poultry production. pen-urban pig production is a full time job. 
 Management,

however, is usually in the hands of the )roduIction unit. Under the system examined, the
 
animals were caged and regularly cleaned.
 

Commercial feeding is important in this production system. Animals are fed on a

mixture of inaize, fish, copra, wheat bran, salt. shell and premix. However, sows are

occasionally permitted to feed from open range, which comprises about 30 percent of their 
feed coming from non-traditional sources. 

Vaccines and drugs are important components of variable inputs, these may include
 
iron injection and dewormers. Fixed inputs, on the other hand, 
 may include a building,
drenching gun, wheelbarrows and weighing scales. 

Statistics on reproduction, offtake and mortality are quite encouraging. For example,
average female reproductive rate is said to be 90 percent with none of the females being
sterile at adulthood. At the first offspring age of 1.25 years, average female reproductive
rate is 75 percent. A major operation in this production system is the fattening of animals 
before sale. All males and females are fattened with supplemental feeds before they are
sold. This makes the average weight at sale to he relatively high - 75 kilos for both males 
and females. 

Most males are sold off early in order to cut down cost of feeding. Alternatively,
females are kept for much longer period to reproduce. The average offtake age for females 
is five times that of males, i.e. 42 months versus 9 months. Generally, mortality rates are
low with 1 percent of females dying before reproduction and 2 percent of males dying before 
being sold. 
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5. Pei-urlmha dairy cattle production 

The per-urban production systenl examined, located on the Accra Plains, is highly 
commercial and capital-intensive. V1ith dairy cows forming up to about 54 percent of the 
herds on the Accra Plains, it is not surprising that extensive milking is practiced. By 
comparison, lactating cows fall to 36 percent of herd populations in the Upper East, and the 
national average is 40 percent. For the production unit studied, there was a total of 81 
animals, made up of 44 adult reproductive females., 3 adult males, 10 weaned young males, 
15 weaned voung females. 3 unweaned young males and 6 unweaned young females. 

Management of dairy herds is a fu Il-tirme oh. In the system investigated, the head of 
the household was assisted by 2 male hired laborers The hired laborers help to graze the 
animals, clean up the structures and animals, and feed the dairy breed with supplemental 
feed. A common feature of the per-urban systems is the restriction of the animals. The 
animals are generally under constant supervision. 

The animals typically graze on the farni where grass is grown for grazing. However, 
the dairy herds also receive supplemental feeding. Free range feeding contributes 95 percent 
of feed requirements during the wet season. 70 percent in the lean season and 50 percent in 
the dry season. Fallov, lands contribute 5 percent. 10 percent and 5 percent of the animals 
feed requirements during the wet, lean and dry seasons respectively. Crop residue, on the 
other hand, contributes 20 percent in the lean season and 45 percent in the dry season. Non
commercial feeds are supplemented with hay, silage and molasses blocks. Maize, gari, 
copra cake and wheat bran also provide supplemental feed for the dairy breed only. 

Milking is usually done on a daily basis. Milk extraction is estimated to be an 
average of 1.0 liter/day/suckling cow for a lactation period of 200-2 10 days in the year, 
giving a total of 100-105 liters/lactation. This figure is lower than what is obtained in 
Burkina Faso and Nigeria which is 112 liters/lactation/cuw. 

At 80 percent. the average reproductive rate for the females is high. The females 
reach productive maturity at about 4 years but fertility begins to decline by age 10, at which 
tinie the feiiales are then sold off. The average first lactation is at 3 years and averages 
about 6574 kilos but this declines to 1249 kilos at the oldest reproductive rate of 12 years. 
The decline in the lactation rate begins at 7-8 years. 

I1. INPUT USE IN LIVESTOCK SYSTEMS 

For the purpose of this paper, input use ih defined to include commercial feeds for all 
categories of production systems. labor use. ariable inputs and fixed inptts. Commercial 
feeding is not an important component of traditional production systems. In this regard, any 
discussions on commercial input use will cover the peri-urban production systems. 
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A. Feeds 

1. Commercial feeds 

Commercial feeding is a big cost item in peri-urban industrial poultry production.
Five common types of feed are used: broiler starter, bailer finisher, chick starter, grower and 
layer mash. TFCC is the main supplier of poultry feed in the country. The feed is produced 
using locally produced maize. The Corporation uses white maize but occasionally imports 
yellow maize for the same purpose. 

Poultry farmers show a preference for feed made from yellow maize because, 
according to farmers, feed produced from yellow maize gives yellow yokes. Therefore, to 
achieve the same results, the Corporation adds chemicals to the white maize to produce the 
same effect. 

The Corporation also imports all its soybean meal requirements, but purchases fish
 
meal locally. The local cost of a bag of 50 kilos soybean meal is about C9,000. The fish
 
meal is bought at an average price of C22,500 per bag of 50 kilos. No direct taxes am paid
 
on fish meal. As government policy, taxes are not generally applied to agricultural inputs.
In the same context, any yellow maize and soybean imported by the Corporation do not incur 
any taxes. The cost of a bag of 45.4 kilos poultry feed, ex-factory, ranges from C5,5000 to 
C6,800 (Table 3). 

Table 3 

Price Range of TFCC Poultry Feed, 1993 

Feed type Price/Ba. of' 45.4 Kilos (cedis) 

Chick starter 6.500 
Grower mash 5.500 
Layer miash 6,500 
Broiler starter 6.800 
Broiler finisher 6,500 

Source: TFCC, 1993. 

The TFCC also produces pig feed for peri-urban pig producers. The common pig
feeds are pig weaner, pig lactation, pig finisher and pig broder. The costs of these feeds are 
C5,500, C5,300, C4,600 and C4,000 per bag of 45.4 kilos, respectively. 

Hay plays a major role in commercial feeding of per-urban dairy cattle production. 
Hitherto, there has been no baling facilities in the country; however, the Ministry of Food 
and Agriculture (MOFA) has started baling at the Amarhia Livestock Centre. The cost of a 
bale of 20-25 kilos is C300. In addition, Kpong Farms, a partly state-owned farm, sells rice 
straw to dairy cattle producers. 
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In addition to hay and rice straw, peri-urban dairy cattle producers feed dairy cows on 
maize, gari, copra cake and wheat bran to pro .I(I, supplemental feeding. The prices of a 
kilo of these feeds ranges between C120 and C400 (Table 4). 

Tahle 4 
Price Range of Dair Cautle Feed, 1993 

Feed t'pe Price/kilo (Cedis) 

Maize 220 
Gar 400 
Copra Cake 311 
Wheat Bran 120 

Source: Dairy Cattle Prwdtcer. 1993. 

2. Cotton seed cale 

What is apparently missing in the feeding of livestock is cotton seed cake. It is 
argued that farmers find the collection costs for cotton seed to be high. For example, 
livestock production is an adjunct to food crop production and farmers would not want to 
spend too much time collecting cotton seeds to feed animals at the expense of food crop 
farming. This feed is nutritionally good for pigs and goats but not for poultry because of the 
oil component that may lead to indigestion. The Aveytime Livestock Centre, discussed 
earlier in the paper, is the only farm that uses cotton seed cake. The center uses the cake to 
feed weak cows. 

Dramatic changes have occurred in the cotton industry since the ERP. The Cotton 
Development Board (CDB) and SOE, were recommended for dissolution by the World Bank. 
In its place, private companies were to be set up to provide the lead in efficient management 
and increased production. This pressure was resisted by the Ministry of Food and 
Agriculture, except that a Ghana Coton Company (GCC) was formed to take over from the 
Cotton Development Board. The Government of Ghana (GOG) has 85 percent shares in this 
new company with the remaining subscribed to by the public. 

The GCC employed a cotton expert and with the new capital injection through 
subscriptions to shares, there has been a significant turnaround. Net profit of the company in 
1986 was C85 million, rising to C140 million in 1987 and C200 million the year after. The 
company expects to achieve a lint output of 12,000 im.t. and cotton seed output of 23,000 
m.t. in 1993. 

The seed used to be processed into oil by the GIHOC Vegetable Oil Mill in Tamale in 
the Northern region. which is also the major region for cotton production. The extraction 
rate of oil was 9.5 percent with tile remainder, 91.5 percent, going into seed cake, which 
was sold to farmers as feed. It appears there was a heavy demand for the seed cake, 
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however, the company cannot continue to supply the seed cake. In 1987/88, a kilogram Of 
the cake was sold for C80. 

The machinery at the Oil Mill is said to be too old to function and so no cotton seed 
is presently being processed into oil. The GCC have now had to export the seed to France, 
Italy, and Holland. There is also a market for tile seed in Ivory Coast and Togo. For this 
reason, cotton seed cake has since 1989 not been a feature in feeding livestock. 

Projects are that seed production will be 34,000 m.t. in 1994, and 42,000 m.t. in 
1995. All these seeds would have to be exported if"the oil mill is not ready then to process 
them. 

3. Cost of impolrted and local maize 

The quoted kilo price of the local maize of C220 is relatively more expensive than the 
value of imported maize, which is between C82 - C95 per kilo (Table 4). Production costs 
of small farmers in Ghana are said to be relatively high, making local maize more expensive.
With the present trade liberalizatior policy of tile government, it stands to reason that more 
maize will be imported into the countrv. However, this is not exactly the case. The TFCC 
for example continues to use locally-produced expensive maize. 

The fact of the matter is that, as a policy, one needs the authorization of the MOFA 
to import food items that are locally produced. The criteria for allowing imports include 
situations where local production falls short of local demand. In the case of maize, the 
production has consistently increased during the post-ERP era, in some cases, exceeding 
local supply (Table 5). In 1988, the World Food Program bought off surplus maize as food 
aid to Angola. This policy has tended to protect local maize producers. It is to be expected
that the local cost of"maize would put an upward pressure on the prices of animal fecd in the 
country. 

Tahle 5
 
Maize Production Between 1981 and 1992 (In NITNS)
 

Year Q11n1I I' Year Quantity 

1981 334 1987 598
 
1982 264 1988 751
 
1983 141 1989 715
 
1984 
 574 1990 553
 
1985 395 1991 931
 
1986 539 1992 731
 

Source: Ghana Statistical Service and NIinistry ot Food and Ariclt(ure. 1993. 
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B. Labor use 

Labor use in peri-urban poultry production is a mixture of family and hired labor. 
Hired labor performs unskilled jobs like cleaning and feeding of the birds while family labor, 
almost invariably, is responsible for the management of the business. 

Labor cost v'aries from one urban center to the other, but it generally responds to tile 
government's minimum wage policy, which at present stands at about C400 a day. 
Normally, however, the cost of labor in the poultry industry is higher than the minimum 
wage because the work involves some responsibility and because there is labor scarcity for 
this type of job. 

In peri-urban pig production, hired labor also combines with family labor. Again, 
family labor is responsible for the daily management of the enterprise while hired labor 
performs the unskilled jobs of cleaning, feeding and slaughtering. Occasionally, casual labor 
is used, especially for processing the animals. 

Animal grazing is the main task of hired labor in peri-urban dairy production. In 
such a case, family labor also remains responsible for management of the crternrise. Where 
supplemental feeding also takes place, hired labor is responsible for the task. 

In traditional production systems, hired labor is almost non-existent. Family labor, 
especially child labor, takes its place. Under such situations, the children of the production 
unit are responsible for cleaning, feeding, grazing and security of the animals. In traditional 
cattle production, the use of Fulani herdsmen as caretakers of the animals is very important. 
Under this arrangement, the total management of the herd lies in the hands of the Fulani 
herdsmen. 

C. Variable inputs 

A wide variety of vaccines and drugs are used in the peri-tirban semi industrial 
poultry production system. The vaccines include newcastle (three times), gumboro. and fowl 
pox (twice). Drugs used include vitamins, antibiotics, coccidiostat, dewormer and a 
combination of vitamins and antibiotics. Vitamins are administered to layers for 2 years and 
to broilers for 2 1/2 months. Coccidiostai is also administered to layers for up to 12 weeks 
and to broilers throug.hout the production period. 

Table 6 provides information on prices of vaccines and drugs. An average quantity of 
500 doses of each category of the vaccine is used for a produLction cycle covering 1700 birds. 
The prices range from C4 per dose to C9 per dose. The cost of drugs ranges between 
C12,000 and Cl 8,000 per kilo of the drug with monthly requirements ranging from 1 liter to 
4 liters to cover 1700 birds. 
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Table 6
 
Poultry Nledication Costs
 

Vaccines 
Type of Vaccine Quantitv Used Per C\cle Unit Price (Cedi/kv) 
1st Newcastle 500 4.00 
2nd Newcastle 500 4.00 
3rd Newcastle 500 9.00 
Gumboro 500 7.00 
1st Fowl Pox 500 6.00 
2nd Fowl Pox 500 6.00 

Drugs
 
Type of Dru, Quantity Used Per Moth Unit Price (Cedi/k,)
 

Vitanins 4 15.000 
Antibiotics 2 14,500 
Coccidiostat 2 18,000 
Deworner 1 12,000 
Vitamin/Antibiotic Mixture 3 15,000 

Source: 	 Peri-Urban Poultry Producer
 
Calculations Based on 1700 Birds.
 

Both vaccines and drugIs are mostly imported by the private sector and sold to 
producers. The general policy is that taxes are not paid on agricultural inputs so there are no 
direct taxes applied to the vaccines and drugs. Subsidies were eliminated in 1991. 

In peri-urban pig production, variable inputs include iron injections and dewormer. 
For a production cycle with 115 pigs average quantity of 10 mis. of iron injection and 500 
grams of coopane dewormer are used. The unit cost of these drugs are C!,200 for the iron 
injection and C7,000.00 for the dewormer. 

Maize. gari, copra cake and wheat bran are the main items that form the bulk of the 
variable inputs in per-urban lairy prodUction, as earlier discussed. In addition to these 
however, polystrone dewormner is used. For the production unit studied, a total of 500 mls, 
of the dewormer, at a unit cost of C6,500 is used for a production cycle. 

D. Fixed inputs 

Some fixed inputs are used in all categories of the production systems. Generally in 
the traditional production system, simple chicken coops and kraals are built to house the 
animals and to provide security from theft. The cost of these structures isrelatively low and 
their useful lives are normally short. 
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In tile peri-urban production systems however, the structures are more modern, 
relatively more expensive and have longer use lives. Other capital items are used in the peri
urban production system for cleaning, feeding and slaughtering of the animals. For example, 
a chicken coop in a peri-urban poultry production system costs over C3 million while a crush 
pen in a traditional cattle production system is about C80,000. Besides, tile useful life of the 
coop is estimated to be 15 years and more, but a pen has a useful life of only 6 years. 

VI. TRANSFORMATION SYSTEMS OF PROCESSING AND SALE 

Livestock slaughtering for public consumption takes place in recognized (certified) 
abattoirs in tile cities and slaughter slabs in rural areas. For the whole of the Greater Accra 
region, there is only one abattoir owned by die Meat Marketing Boaid. This single abattoir 
seives the whole of the Accra-Tema Metropolitan area although the region has the highest 
demand for meat in tile country. 

Because of the scarcity of abattoirs. cattle are normally the only animals that get 
slaughtered in the abattoir. The slaughter fee for a herd of cait!e is CI ,400, and tile public is 
encouraged to use it. The cost includes the use of water, electricity and the facility itself. 
The Board also has a 50-ton cold storage that the public call use for a fee to store their meat. 
This costs C1 500 per night for every for quarters of beef carcass stored. 

In northern Ghana, there are slaughter houses at Nyohine, Lamashegu, Kuokuo and 
Sakasaka. By law, any animal destined for slaughter must pass through these slaughter 
houses. Residents of Tamale municipality use the Sakasaka slaughter house. All these 
slaughterhouses are approved by the animal health and municipal council authorities. 
Therefore both departments have personnel at these slaughter houses, to authorize slaughter 
and to inspect the animals and carcasses. 

Small ruminants are mostly slaughtered in people's homes and on the producers farm. 
In these cases, no slaughtering fee is paid and health authorities do not have access to the 
animals for examination, except when tile animals are bought from a market kraal. 
Veterinary personnel are attached to all kraals to inspect all animals before they are taken 
away from tile kraal. 

Meat inspectors are attached to abattoirs and slaughter slabs to eliminate 
animals/carcasses with zoonotic diseases. The main task of the meat inspector is to examine 
the animals for fitness before they are killed. For this service, a tax of C200 per head of 
cattle is levied. In addition, the daily income tax of Cl00 per cow is also levied by the 
Internal Revenue Service (IRS). Normally a municipal council fee is also levied. Depending 
on where the animal is being slaughtered, this fee could range from C500 to C1,000 per 
cow. Where small ruminants are processed, all the above levies are applied except that the 
charges may be lower. 
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After slaughter, sheep and goats are zooked or smoked with their skin intact on the 
animals, but pig-, are scalded Cattlefor removal of hair. are always flayed (skin removed)
after slaughtering and evisceration operations are performed to drain blood. After the 
evisceration, animals are hoisted up for final dressing and the carcass is quartered. The skin 
is often smoked and sold for human consumption. 

The skeletal )ortion (muscles plus bones) of the ruminants is between 45-50 percent
of the liveweight (cattle, sheep and goats); entrails about 15 percent (cattle, sheep and goats),
and head, feet/legs and skin about 25 percent for cattle. For pork, the carcasses (meat and 
bone) form about 70 percent of the liveweight, and of the 70 percent, about 20-30 percent is 
pure fat (Anirial Science Department, University of Chana). 

Poultry is normally dressed on the farn. Dressing involves the removal of the
 
feathers, the feet and the offal. The operation is done by first slaughtering the bird with a
 
knife. The dead bird is then submerged in hot water to make the feathers easier to 
remove. 
After the feathers are pulled off, the legs are cut off and the offal are then removed. After 
the slaughtering, the carcasses are transported from the abattoirs/slaughter houses to the 
market for sale to consimers. 

A. Sale of meat and non-meat pails 

Sale of meat takes place in open market places, in supermarkets, in kiosks erected at 
points around the cities, and also from mobile vendors and sometimes from farmers who kill 
and sell the carcass. In the open market place, meat is arranged on tables in piles at a 
particular price. There are no standard weights. In the supermarkets and kiosks, however, 
meat is sold be weights and consumers may ask for boned or boneless meat. 

The hygienic conditions of the open niarkets are questionable. Local butchers 
slaughter the animals, usually under little or no inspection, and sell directly to the 
consumuers. Their prod'mct is neither graded nor standardized, and prices sometimes are
established through barg:ining. 

In the supermarkets and kiosks however, (lie meat is offered for sale in a more 
hygienic atnosphere. and is also graded and standardized. Some supermarkets produce their 
own livestock on farms set up for that purpose and sell the carcass to the public, and others 
buy from specific farmers. 

Table 7 provides official information on the number of animals slaughtered annually.
Of the total number of animals counted in the country, the numbers slaughtered are relatively
low. It is estimated that the offtake for cattle is about 11 percent. 

The price of meat is affected by the place of sale and by demand and supply factors. 
Meat prices in supermarkets, for example, are higher than in the open market, where health 
standards are doubtful. In the northern part of Ghana, meat is relatively cheaper than in the 
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south, partly because of higher southern demand and higher northern supply. Generally, a 
kilo of boned beef costs C880 in the north and a kilo of boneless beef costs C1,320. In the 
Greater Accra region, a kilo of boned beef sells for Cl .500 and a kilo of boneless beef sells 
for C2,000. 

Mutton is sold for C700 per kilo in the Greater Accra region and C500 per kilo in 
Northern Region. Pork is CI,320 per kilo in Accra.' Prices quoted here are as obtained in 
the urban centers. In the rural areas, however, prices are much lower, especially for meat of 
small ruminants. 

TahIe 7 
Slaughter at Ahattoirs 

Year Cattle Sheep Goats Pi s Others 

1978 90686 113210 155479 28667 786
 
1979 79857 111592 145492 27841 885
 
1980 85144 97866 140857 32472 668
 
1981 81247 120332 161620 50849 465
 
1982 80217 108514 154453 38195 597
 

1983 76093 101166 136828 42077 708
 
1984 90831 129211 162305 57535 726
 
1985 95760 115935 151949 84998 782
 
1986 73027 72852 86759 39015 556
 
1987 71008 50549 65494 13164 446
 
1988 92967 54589 78111 13168 478
 
1989 98797 62593 82921 16915 428
 
1990 91574 62939 78591 19192 260
 
1991 97851 61855 81413 19042 241
 

Not much locally produced meat passes through the wholesale level of the production 
system. The Meat Marketing Board is both a wholesaler and a retailer with their retail 
prices being about 20 percent higher than their wholesale prices. 

Poultry that appears in supermarkets and kiosks, were sold for C1,200 a kilo in 1992, 
but presently sell for C I 800 per kilo. Poultry is also marketed directly to hotels/restaurants 
and other catering points. 

The head, feed and tail are normally bargained for and are always smoked before 
retailing. Prices are slightly lower for these parts than for meat. Entrails are also priced 
differently: their prices are approxinately Cl,500 per kilo in southern Ghana, and between 
C800 and C1,200 per kilo in northern Ghana. The entrails of sheep and goats are added to 
the skeletal meat and priced inclusively. Meat with entrails sells for C1,320 per kilo on the 
average and C1,500 per kilo without the entrails. In the north, the skin, the head and feet of 

For rehiious reasons, pork is not eaten nmch in northern Accra. 
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cattle are sold together for C5,000 but are sold separately in the south. A cattle hide sells 
for about C3,000 in Greater Accra. 

Cattle hide, although nutritionally useless, is relished by many Ghanaians. It is 
soaked in water before sale. The price of 'his "wale" ranges from C50 - C150 per piece.
Because of its relatively low price, it is heavily patronized mostly by the low income group. 

Some consumers buy pork in its processed form in supermarkets. Some of the 
processed products include sausages, bacon and ham. Ham may be in cured and smoked or
cooked form. The pigs' feet may also be treated, salted and sold both in the supermarkets
and in the open markets. Processed pork commands relatively higher prices (Table 8). 

Tahle 8 

Prices for Various Processed Pork Products 

Product Price Per Kilo (C.) 

Fresh choice culs 1.500 - 2.000 
Fresh port sausag!e 2.000 
Emulsion type sausage 2,600 
Bacon 2,500 
Cooked ham 3.500 
Boned smoked ham 2,500 - 3,000
Salted piL feet 1,000 

Source: Animal Science Dept., University of Ghana. 

Processed pork is highly patronized at the supermarkets. About 80 percent of pork is
processed before sale. The indigenous form of processed pork, patronized by the indigenous
of Accra metropolis is called "domedo" which is specially baked pork. It retails at C100 per
piece, and which is the lowest price one can find for meat. The entrails are also processed
in a similar way Entrails in domedo form sell for about C50 per piece. 

1. Meat Imporls 

As a policy requirement for the implementation of the ERP, Ghana has had to
liberalize trade, both imports and exports of livest(cck products. This policy has led to the 
influx of large quantities of low quality meat into the country. For example, a kilo of 
imported frozen beef sells for C800. about half tile price of locally-produced neat. 

Besides beef, pork, turkey wings, chicken thighs and chicken wings are also 
imported. Prices for these products are C800, C650, C900, CI,000 per kilo respectively.
Cow legs are also imported. Most of these products are imported from Europe Table 9 
shows that Ghana imports a significant amount of meat and meat products, especially from 
Western Europe. Very little trade in meat takes place between Ghana and the countries of 

180
 



the Economic Community of West African States (ECOWAS), although ECOWAS itself was 
established almost 20 years ago to promote trade among member-states. 

Table 9 
lmiportation of' Meat and Meat Products, 1991 and 1992 

Quantity (million Tons) 

Products 1991 1992 Country of Origin 

Frozen beef 17,039 20.704 UK, France, Italy, Holland, 

Germany, Denmark, Ivory Coast 
Corned beef 100 285 Argentina, Brazil 
Salted beet 14 0 France. Holland, Denmark, 

U.K. 
Sausages 0 23 Holland, Denmark, U.K. 
Cow legis 74 10 Australia 
Goat meat 0 13 New Zealand, Australia 
Pig feet 1121 1921 Holland, Denmark 
Poultry 6757 5205 France, Holland, Denmark 

Source: Animal Health Department. 

Six main wholesalers deal in meat imports: Meat Marketing Board, Limbrest, BB 
Foods, Beyeeman, Leohamra and the Ghana Food Distribution Corporation (GFDC). Except 
for the Meat Board and the GFDC, these are private firms. 

The MMB, set up to develop the local livestock industry, has moved away from that 
objective into meat imports. This is because the relatively lower prices of the imported meat 
have attracted high demand, especially from the lower income Ghanaians. The high demand 
for the imported meat has meant high profits. and therefore has motivated the Meat Board to 
get involved. 

The purpose for which the GFDC was set up was to provide price incentives to food 
crop farmers by buying their produce at higher prices. The profit element in meat imports 
has also attracted GFDC to the importation of meat. 

Limbrest is the largest firm among those importing meat. The firm imports all its 
meat from Europe, especially U.K.. Spain, France and Belgium. The company engages the 
services of marketing companies in Europe to buy their meat for them. Imported meat has 
less than 25 percent fat content, which satisfies the health standards set by the Ghana 
Standards Board (GSB). 
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The firm's main outlet is located in Accra. However, individual traders do come to 
buy from the firm and transport the meat to the regions to retail. The firm itself retails some 
quantities of its imports at prices quoted above. The firm takes weekly delivery of meat 
from Europe, except in the months of July, August and September. Traditionally, the nation 
experiences abundant fish harvest during this period and thus demand for imported meat is 
affected. 

Limbrest presently has 540 m.t. capacity of storage but also rents from TFCC, when 
the need arises. It costs the firm C130 a week to store a carton of meat in the cold storage
of TFCC. A storage facility with a capacity of about a thousand metric tons is presently
being developed by Limbrest. Refrigerated containers are used in transporting the firm's 
products. 

Limbrest also imports other livestock products like Countre Milk, a sterilized full 
cream milk in different flavors. Depending on the product being imported, Limbrest, just
like the other 5 importers, pays for import and sales tax at different rates (Table 10).
Limbrest also is seeking to form a partnership with a foreign company to re-constitute local 
milk. In the meantime, it has acquired land at Kasoa, about 35 km west of Accra, and it has 
started a ranch with 100 cattle. 

Table 10 
Tax Rates for Imported Meat and Dairy Products, 1993 

Product Imported Duty (9r) Sales Tax (9) 

Poultry 20 17.5 
Bovine animals 20 7.5 
Frozen fish 20 7.5 
Milk (liquid & powder) 25 7.5 
Butter, fats 25 35.0 

Source: Customs, Excise and Preventive Service (CEPS). 

2. Imports and sale of dairy products 

Dairy products imported into Ghana include packaged fresh whole milk, fresh 
pasteurized milk, sour milk, fan milk, evaporated milk, powdered milk, cheese, button,
yoghurt, baby milk, and condensed milk. These are mostly imported by individuals in the 
private sector and are sold in open markets and supermarkets. 

Table II gives statistics of imports of dairy products and milk into Gha .a between
1983 and 1988. It appears that imports for these products reached a peak in 1,;°4 and have 
since been declining. The poor harvest of 1983, leading to critical food shortages in the 
coun:-;, ,,nade Ghanaians turn to imported dairy products and milk to provide their food 
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needs. Since then, food production has improved, and there has been a switch to locally
produced sources of protein. 

Tahle I I
 
Impact of Milk and Dairy Products
 

(Millions of Tons)
 

Year Milk Other Dairy Products 

1983 4429 5449
 
1984 5275 6815
 
1985 4330 4770
 
1986 3180 3800
 
1987 3190 4470
 
1988 3270 4100
 

Source: Livestock Production in Ghana: Working Paper I, World Bank. 

There are four main users of powdered milk for the production of chocolate drinks 
and yoghurt. These include: Nestle (Gh) Ltd, Piccadily Biscuits, Cadbury (Gh) Ltd, and Fan 
Milk Ltd. None of these maior users of milk buy locally produced milk, partly because of 
high local prices and because supplies are typically small. Indeed, very little local milk 
enters the established marketing system. Although, the little that enters the market has high 
demand, especially in the urban centers. 

Sam and Sam Dairy Products Limited is a local firm and a leader in the production 
and processing of livestock products. The firm produces and sells fresh cream and yoghurt 
in its own supermarket situated in Accra. Sam and Sam started raising dairy cattle using 
Swiss and Australian breeds of cattle. At the moment, however, the firm uses the white 
Fulani species. The managing director explained that the Swiss and Australian breeds 
develop skin diseases and were more difficult to control. 

Besides using its own milk, Sam and Sam also buys milk from Fulani herdsmen for 
processing into yoghurt. The cost of this milk is between C3,000 and C4,000 per drum of 
20 liters. 

The average daily production of milk at Sam and Sam is between I and 1.5 liters for 
each cow per 6-8 month lactation. The local sales tax on the firm's products is 35 percent, 
the same as on imported butter and fats. This tax policy does not provide the needed 
incentive for local production. The firm enjoyed a tax holiday of the first 5 years, but has 
been paying taxes for the last 10 years. 
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VII. LIVESTOCK MARKETING 

Livestock marketing in Ghana is a little disorganized, especially for small ruminants, 
making information on tile nulmbers of animals supplied and demanded difficult to estimate. 
Customers for small ruminants usualy buy directly from producers or from open market 
places on market days. 

Market days occur once or twice a week. On market days, livestock producers bring
live animals for sale. These animals are mostly bought by private traders who then transport 
them by trucks to markets in the urban centers. In some cases, individuals buy single 
animals during the market days for their own consumption. 

Quite a number of animals, especially cattle, move from northern Ghana into the 
markets in the south, e.,pecially in Kumasi and Accra. Middlemen usually buy the animals 
from the producers and assemble ihem at collection points from which livestock traders buy 
for the southern markets. The Gushegu market in Tamale is one such collection point. It is 
fed by other markets, including Bolgatanga and Bawku, both in the Upper East region. The 
market falls on every sixth day of the week. A head of cattle weighing 300 kilos costs about 
C 120, 000. 

Cattle dealers who offer animals for sale in the market pay a daily "income tax" of 
C50 per each animal. When the animais have been sold to the traders, the traders pay other 
fees before transporting the animals to the soutlh. Most animals travel south in trucks which 
take up to 34 cattle on each trip for a charge of C400,000 to C500,000; that is, an average 
transport cost of about C13,300 per head of cattle. For small animals, the corresponding 
cost is about C3,000. 

Before loading of ie animals takes place, a veterinary officer inspects the animals 
and when satisfied, issues the trader with a moving permit for a fee. The moving permit for 
cattle is C200 per head of cattle and CI00 for small ruminants. The trader also pays a 
council fee which is C400 per head of cattle and C200 per small ruminant. 

With the moving and council permits paid, the livestock trader now has permission to 
transport the animals: this normally takes about 2 days from Tamale to Accra. However, 
traders encounter more problems from Tamale to Accra. Tile police and the customs 
officials continue to extort bribes from them irrespective of the genuineness of their permits.
Traffic regulations in Ghana do not permit heavy trucks to travel between 6 p.m. and 6 a.m. 
One of the tactics of the police therefore is to delay the trucks at check-points. This can 
mean several days spent on the road and the possibility of some animals dying. To avoid 
this, traders are ready to pay their way to move faster. It is estimated that LIp to C50,000 is 
paid in bribes to the police and ctustomls officials for a single trip between Tamale and Accra. 

Most of the cattle and small ruminants that are transported to Accra end up at the 
Tema Kraal, about 22 kmn east of Accra. The kraal, owned by the Tema District Assembly, 
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services both purposes of quarantine and livestock market. Besides livestock from the north, 
the quarantine receives animals from the Volta. Greater Accra and Eastern regions. 

On arrival of tile animals, health personnel, based at the kraal, check the animals for 
foot and mouth disease. This service costs the owners C50 per small ruminant and C200 per 
head of cattle. Four out of every cattle arrive with some disease. Animals owners pay an 
addditional C500 per head of cattle and C200 per small aninal as District Assembly Levy. 
Customers that buy the animals from the kraal also have to pay the same amount of money to 
the health authorities to obtain movement permit. 

On the average, animals stay at the kraal about a week before they are sold. During 

this period, they are fed on grass which sells for C200 per sack. Normally, one out of every 
15 cows that arrive at the kraal arrives dead, mostly through stress. When examined and 
found to be healthy for human consumption, the dead animals are sold at some discount; 
otherwise, they are buried. 

Livestock traders may be wholesalers and/or retailers, depending on their working 
capital and the number of animals they are capable of buying. Several people of northern 
origin also bring in animals to fatten them for festival holiday periods at which time livestock 
prices are high. 

Generally, livestock marketing may have any one of these channels: 
(i) Producer - Consumer 
(ii) Producer - Retailer - Consumer 
(iii) Producer - Wholesaler - Consumer 
(iv) Producer - Wholesaler - Retailer - Cunsumner 
(v) Producer - Wholesaler - Retailer - Consumer 

Few livestock exports take place from Ghana. High production costs make Ghana 
uncompetitive in neighboring markets. Before the ERP when the cedi was overvalued, some 
animals were apparently smuggled out of the country for hard currency. Since the ERP 
however, the reverse tends to be the case. Statistics for such operations are, however, 
difficult to obtain. 

Government policy is not to close the doors to livestock imports. Importers of 
livestock have to apply to the Animal Health Department of the Ministry of Food and 
Agriculture for permission to import the animals. As a condition for obtaining permission, 
the animals are to be kept in the Department's quarantines located at the borders of the 
country for examination. This exercise is expected to eliminate or lessen the incidence of 
animal diseases that may be imported into the country. 

The long admriinistrative and complex bureaucratic process of issuing permission has 
not encouraged importers to go through the normal channel,. Table 12 provides statistics on 
animals imported into the country and coming through quarantine stations between 1988 and 
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1991. It is suspected that the number of cattle that enter into the country from Burkina Faso, 
for example, is much higher than what is being officially reported here. 

An outbreak of anthrax disease in Northern Ghana in 1988, caused the Ministry of 
Food and Agriculture to place a ban on the importation of cattle from Burkina Faso and 
Niger. These two countries were blamed for the outbreak. As of now, the ban has not been 
officially lifted. However, it appears that animals enter illegally from these countries by
avoiding official channels. Unofficial figures put the daily imports of cattle from Burkina 
Faso at between 100 and 150 animals, representing about 45,000 head/year. 

Tahle 12
 
Livestock Imports Into Ghana, 1988 - 1991 

(head) 

Animal 1988 1989 1990 1991 

Cattle 325 188 362 21 
Sheep 253 151 329 259 
Goats 28 11 32 118 
Pigs 2 200 0 0 
Poultry 0 339.000 0 0 

Source: Animal Health Department. 1993. 

The official ban of livestock imports fron Burkina Faso and Niger is not likely to be 
lifted in the foreseeable future. Already, the government has come Linder serious attack with 
regard to its trade liberalization policy and its implications for the agricultural sector. A 
lifting of the ban is likely to be viewed as yet another attempt by government to destroy the 
livestock sector instead of assisting it. Whatever this policy is worth and whatever its 
implications are, the ban is likely to lead to higher livestock and meat prices locally.
Livestock liveweight prices range from C500 per kilo for cull cows to C700 per kilo for 
breeding bulls. 

Livestock is mostly transported by road which is relatively more expensive than rail 
and water transport systems. Very few animals are transported by boats of the Volta Lake 
Transport System which links the north wth the southr.Meanwhile, there are no rail links 
between northern and southern Ghana. It. January, 1993, the government increased fuel 
taxes by 60 percent. This increase has already led to arbitrary increases in transport fares in 
the county by over 60 percent. This has generally pushed prices up. A kilo of meat now 
sells for C1,500 instead of C1,250 in January 1993. 

Prior to January 1993, the Ministry of Transport and Commrnunications worked out 
corresponding increases in transport fares whenever fuel taxes went up. Since last January
however, government policy in this regard has changed. Government has now left the fixing 
of transport fares in the hands of the Ghana Private Road Transport Union (GPRTU) and the 
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appropriate District Assembly authorities. The GPRTU is a body which brings all drivers 
and vehicle owners together to form a cooperati\ e union. As an interested party itself, tile 
union attempts to set transport fares that favored its members. 

VIII. POLICY ISSUES 

A. Livestock production 

In the past, Ghana had no clear policy in livestock production. It was generally 
assumed that Ghanaians knew how to produce livestock and no special training was needed. 
Whatever national attention was given to livestock was for health care. 

Since the ERP and the preparation of the Niedi rn Term Agricultural Development 
Program (MTADP) in 1990. initiatives have energed to rehabilitate the whole livestock 
sector. The NITADP is a government poli cv document outlining agricultural objectives, 
targets and policies for the period 1990-2000. The World Bank is actively supporting the 
rehabilitation of the livestock sector wit a S24.5 million credit. 

The rehabilitation program which begins in July 1993, will address issues such as lack 
of feed, water supply, improved breeding stcck and credit for livestock farnlers. The 
implementation of the program is to be done by 6 stations situated at Babile for the 
development and breeding of pigs. Pong Tarnele for cattle and pigs; Kintampo for goats; 
Ejura for sheep; Nungua for grass cutters, rabbits, poultry and pigs; and Aveytime for Sanga 
(Zebu/WASH cross) cattle. 

This new program has taken into consideration past problems that have hindered 
livestock production. Because of population growth, especially in the north, marginal lands 
are being cleared for food crop production. The result of this land clearing has been to 
reduce grazing for livestock. 

One strategy to remedy this problem is to encourage livestock production in the forest 
zone. However, the presence of the tse-tse lly and therefore trypanosomiasis in this zone 
poses a great challenge. One solution is to clear the lands, which is occurring with the 
expansion of agriculture. A second Solutiol WhichI is being promoted by the Animal 
Production Department In its new program, is to encourage chenmotherapy, with emphasis on 
preventive animal health delivery sy'stem. it is hoped that the new rrhabilitation program can 
help boost production in the forest zone in particular and the co.intry at large. Table 13 
provides the new program's projected livestock/meat production goals. The trend shows 
consistent increases in livestock popu[lation and in meat produced. 

187
 



Table 13
 
Pro.jected Domemi. Production
ic Mie.at 

Year 
Poultry 

Pop Meat 
Cattle 

Pop Meat 
Sheep 

Pop Meat 
Goats 

Pop M at 
Pivgs 

Pop Meat 
(000) (lilt) (000) (nit) (UO) (1,11) (000) (r) (000) (Int) 

1990 9609 6505 1164 15583 2274 10233 2509 9409 595 11900 
1991 10528 6976 1194 15985 2238 100'1 2665 9994 634 12680 
1992 11534 7501 1224 16386 2403 10814 2830 10613 675 13500 
1993 12680 8088 1255 16801 2471 11120 3006 11273 719 14380 
1994 13971 8749 1286 17216 2540 11430 3192 11970 766 15320 
1995 15391 9476 1318 17645 2611 11750 3390 12713 816 16320 
1996 16989 10294 1351 18087 2684 12078 3600 13500 869 17380 
1997 18773 11207 1385 18180 2659 12416 3823 14336 925 18500 
1998 20766 12228 1419 18997 2836 12762 4060 15225 985 19700 
1999 22993 13368 1455 19477 2915 13118 4312 16170 1049 20980 
2000 25480 14641 1491 19961 2997 13487 4579 17171 1118 22360 

Source: Livestock Production inGhana: Working Paper I.World Bank 

Production can be increased through the eradication of tse-tse in infested areas. 
However, this involves spraying chemicals that might not be environmentally friendly. To 
avoid this, animals may be sprayed with "Pour-on" to prevent tse-tse infection. "Pour-on" is 
expensive but can stay on the animal for over one month. This service is to be provided free 
of charge for farmers. 

To address livestock feed requirements, the APD is to import seeds to grow at the 6 
experimental stations and pass the seeds on to livestock farmers in the country free of 
charge. The seeds, mostly legumes, are said not to digest in the rumen. Therefore, when 
animals feed on the forage, the seeds will stay in their faeces and as they move around and 
defecate, the seeds in the faeces will germinate into edible plants to feed the animals, making 
the exercise sustainable. 

Meanwhile, 62 watering ponds will be provided in all animal breeding and grazing 
areas throughout the country. There will be 27 of them in the Upper East and West whilst 
the Northern region gets 25. These regions have acute water shortages during the dry season 
which, on average, lead to cattle weight losses of about 30 kilos/head during the period. 

Another aim of the APD is to stimulate fresh milk production by cross breeding
imported breeds with local breeds. The Department is to import 50 Friesian cattle breeds 
known for their high milk yield to augment those already on the Aniarhia Farm. A milking 
parlor, equipped with (deep, refrigeration and mobile vans, will also be provided to supply 
fresh milk to residents of Accra. This exercise is to be extended to cover the country (eventually). 
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A unified extension system is to be set tip by the department. Under this system, 
specialists on animal husbandry, crop production and veterinary medicine will be put together 
to provide training for agricultural extension frontline staff whose duty will be to train 
farmers in integrated crop and animal production. Tile farmers will be visited on their farms 
and animals of those that need to be improved, and can be improved, will be sent to breeding 
stations for multiplication. 

B. Marketing, processing and credit 

Marketing, processing and credit are to be part of the program. In the past, 
agricultural credit, especially for livestock production, has been a major constraint. Table 14 
shows total credit to agriculture and its share to the livestock sector, for a 6 year period. 

Tahll 14 
Agricultural and Livestock Credit From Bank 

Year Total aricultural Total livestock Share of livestock 
lending lending lending 

(Million ot Cedis) (Million of Cedis) (%) 

19F." 585.2 192.2 24.7 
1985 1417.3 391.1 21.6 
1986 3851.7 515.3 11.8 
1987 4293.1 718.7 14.3 

1988 2070.7 451.9 17.9 
1989 2940.2 505.0 15.5 

Source: Livestock Production in Ghana: Working Paper I. World Bank. 

Between 1987 and 1988, there was a big drop in the total lending to the sector. 
Although there were some increases in 1989, the increases were not very significant. 
Meanwhile, the share of livestock lending as percent of total agricultural lending has declined 
from 24.7 percent in 1984 to 15.5 percent in 1989. The APD is to provide smrallholder 
loans to enable traders to buv and sell livestock. 

The APD is to set up a division to cater for the marketing and processing of 
livestock. A major task of this division is to encourage offlake as a step forward in 
encouraging intensive processing. If livestock numbers increase with program, this will 

lower the incentive to hold their animals for too long. Tile division is also to ensure a free 
north-south movement of animals bv lessening or eliminating the bribery factor associated 
with livestock transportation. It is also important for tile division to work to improve upon 
market information flow. 

The World Bank .,tini.ted per cal)ita demand for beef to be 1.3 kilos in 1987, 0.7 
kilos for poultry and 1.6 kilos for other meats, with income elasticities of 1.3, 1.0 and 1.5 
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respectively. It is expected that the new program will more than double per capita demand
 
in all cases by the year 2000; that is, 2.94 kilos for beef- 1.32 kilos for poultry and 4. 10
 
kilos for other meats.
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