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Les petits camélidés andins occupent une place particulière dans les systèmes agraires de la 
montagne péruvienne. Ils se positionnent en effet sur une interface entre une production 
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production directement reliée au marché international (laine d'alpaca et de vigogne en 
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cours pour coller au plus près au développement de la filière. Il apparaît que la viande, 
considérée comme un sous-produit, ne soit pas suffisamment valorisée. 

En conséquence, quelques pistes de coopération sont proposées : analyse de la place des petits 
camélidés dans les systèmes agraires andins, analyse des performances zootechniques des 
différents systèmes. Ces approches devraient se concrétiser par des réponses à des -appels 
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RÉSUMÉ 

Les petits camélidés andins occupent une place particulière dans les systèmes agraires de la 
montagne péruvienne. Ils se positionnent en effet sur une interface entre une production 
vivrière (viande, dont une part non connue est destinée à l'autoconsommation) et une 
production directement reliée au marché international (laine d'alpaca et de vigogne en 
particulier). De ce fait, les acteurs de la filière oeuvrent essentiellement sur la valorisation des 
fibres, que ce soit les organisations de producteurs (SPAR et associations communautaires), 
les services d'appui techniques rattachés à la filière industrielle (IP AC), les services du 
ministère de l'agriculture (CONACS). 

La recherche universitaire apparaît souvent éloignée des demandes de la filière, mais une 
tentative de coordination des actions de recherche sur les petits camélidés (CONOPA) est en 
cours pour coller au plus près au développement de la filière. Il apparaît que la viande, 
considérée comme un sous-produit, ne soit pas suffisamment valorisée. 

En conséquence, quelques pistes de coopération sont proposées : analyse de la place des 
petits caméliclés dans les systèmes agraires andins, analyse des performances zootechniques 
des différents systèmes. Ces approches devraient se concrétiser par des réponses à des appels 
d'offre del' ANR ou du FFEM sur la biodiversité. 
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1 - OBJECTIFS DE LA PROSPECTION 

Le département EMVT a acquis au cours des années une remarquable reconnaissance 
internationale dans le domaine des recherches sur les grands camélidés. Avec la création de 
l'UCEC par Gilles Saint-Martin à la fin des années 80 (Unité de Coordination de !'Elevage 
Camé/in), l'organisation de plusieurs rencontres internationales (Paris, Nouakchott, 
Ouarzazate, Achkhabad), la publication de plus de 50 articles sur la biologie des camélidés et 
les systèmes d'élevage, l'encadrement d'un nombre croissant de thèses du sud (Algérie, 
Niger, Emirats Arabes Unis, Kazakhstan, Mongolie), l'édition de plusieurs ouvrages, la 
réalisation d'un CD-Rom et d'un site Web recevant 380 visites par jour en moyenne, on peut 
considérer que le département a su se positionner fortement sur une espèce animale, 
spécifiquement associée aux pays du Sud. 

Cette reconnaissance internationale se concrétise sous l'impulsion du département EMVT par 
la mise en place d'une société internationale des recherches sur les camélidés (ISOCARD) 
qui a tenu son premier congrès en avril 2006 1 à Al-Ain (Emirats Arabes Unis). L'objectif de 
cette société étant de prendre en considération aussi bien les grands camélidés d'Afrique et 
d'Asie que les petits camélidés andins, l'objectif de la prospection proposée est de prendre 
contact avec les structures de recherche et de développement du Pérou impliqués dans des 
travaux concernant ces espèces. Les objectifs spécifiques sont donc: 

établir des contacts avec les chercheurs des instituts et universités s'intéressant aux 
petits camélidés et à leur valorisation économique, 

• prendre contact avec les bailleurs de fonds sur place (Services de coopération de 
· l 'Ambassade de France, institutions nationales) pour identifier des pistes de 
financement, 

• identifier un ou deux thèmes de recherche communs ( concrétisés par des échanges 
d'étudiants et des propositions de thèse), 

• étendre le réseau du département EMVT du CIRAD sur les grands camélidés aux petits 
camélidés andins 

Le caractère stratégique . de la m1ss1on découle directement du contexte évoqué en 
introduction avec l'émergence d'une société internationale de recherche caméline incluant 
des partenaires s'intéressant aux petits camélidés andins. A ce titre, il faut rappeler que la 
trésorière de l'ISOCARD (Claire WHITEHEAD), chercheur à l'Université de l'Ohio (USA) est 
engagée dans des travaux spécifiquement consacrés aux petits camélidés andins avec un 
réseau de chercheurs péruviens dont elle m'a transmis les coordonnées. 

Ces espèces animales présentent 3 atouts essentiels si on se place du point de vue de la 
recherche pour les pays du Sud : 

ce sont des modèles biologiques très intéressants : physiologie de l'adaptation à des 
conditions climatiques extrêmes ( ce qui dans le contexte des questions sur le 
changement climatique est particulièrement stimulant), qualité du système 
immunitaire, propriétés particulière du lait des camélidés, etc ... 

1 Cf. FAYE B., 2006. Première conférence de l'ISOCARD - rapport de mission aux Emirats Arabes Unis. 
Rapport de mission CIRAD-EMVT n°2006-14, Montpellier, 74 p. 
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• ce sont des espèces capables de produire dans des conditions difficiles avec un 
potentiel zootechnique non négligeable et dans des zones où aucune autre espèce n'est 
compétitive, 

• ce sont des éléments essentiels des écosystèmes désertiques (grands camélidés) ou 
montagneux (petits camélidés). 

Ces points de vue sont à prendre en considération pour construire un partenariat avec les 
instituts et universités des pays concernés. Ils s'inscrivent dans un domaine de compétence 
non disputé du département EMVT. Par ailleurs, cette mission a pu se réaliser grâce à l'appui 
du projet SMART, piloté par J.F. TOURRAND, et dans lequel la prise en compte des systèmes 
andins où les petits camélidés jouent un rôle essentiel, apparaît un complément évident. 

2. LES PETITS CAMELIDES AU PEROU 

Il existe 4 espèces de petits camélidés : deux espèces domestiques que sont le lama au sens 
strict (Llama glama) et l'alpaca (Llama pacos), et deux espèces sauvages que sont le guanaco 
(Lama guanacoe), partiellement domestiqué et la vigogne (Llama vicugna), seul camélidé à 
ne pas avoir été domestiqué ( cf. photos plus loin\ 

Sur le plan génétique, on considère que l'alpaca est la forme domestiquée de la vigogne et 
que le lama est la forme domestiquée du guanaco. Au Pérou, dominent l'alpaca (3,2 millions 
de têtes selon les statistiques officielles, voire 5 millions selon d'autres sources3

) par rapport 
au lama (1 million de têtes) et la vigogne (100 à 140 000 têtes selon les sources) par rapport 
au Guanaco (moins de 1000 têtes). 

Le lama est plus présent en Bolivie et le guanaco en Argentine. D'après le rapport final du 
« projet andin de compétitivité »4, la population des petits camélidés andins en Amérique 
latine se répartissait ainsi en 1999 : 

Espèces Population estimée 

Alpaca 3 750 000 

Lama 3 300 000 

Vigogne 160 700 

Guanaco 571 200 

TOTAL 7 781 900 

On peut donc estimer la population actuelle de petits camélidés en Amérique latine à environ 
8 millions de têtes, soit plus de 90 % de la population mondiale (il existe des élevages aux 
Etats-Unis, en Australie et en Europe). Le Pérou, à lui seul comprend 55 % de la population 
mondiale de petits camélidés. 

2 Je remercie Claire WHITEHEAD, trésorière de l'ISOCARD, de m'avoir fourni quelques photos des petits 
camélidés andins qui ont permis d'illustrer le présent rapport. 

3 Ces divergences de chiffres en disent long sur l'absence de recensement du cheptel camélin au Pérou, 
l'absence de système d'identification qui est d'ailleurs un frein à l'amélioration génétique de masse. 

4 Brenes E.R., MADRIGAL K., PEREZ F., 2001. Reporte final del proyecto : agrotecnologia en Péru. INCAE, 
72 p. 
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Ce sont des espèces élevées essentiellement pour leur laine de qualité très recherchée au 
niveau international (Alpaca et vigogne), pour la viande et le transport (lama), voire pour 
l'exportation sur pied. La laine de la vigogne d'une qualité exceptionnelle, peut atteindre des 
prix pharamineux (cf. plus loin). La production est d'environ 2 kg de toison pour un alpaca 
adulte (mais des productions bien plus importantes sont citées notamment chez les animaux 
sélectionnés, jusqu'à 9 kg !), 1 kg pour un jeune. La vigogne ne produit pas plus de 100 g par 
an. 

Dans les systèmes paysans, la viande et le fumier (utilisé pour la culture de la pomme de terre 
notamment), sont des produits d'autoconsommation, plus que des produits marchands, ce qui 
fait de la production de fibres, la principale source de revenus monétaires pour les familles 
les plus pauvres. Notons que la viande d'alpaca est réputée pour sa faiblesse en cholestérol, 
sa richesse en protéines et en minéraux et sa faible teneur en matières grasses 
( caractéristiques de toutes les viandes de camélidés, pauvre en graisse intercellulaire), et que 
ce point peut être un argument de promotion auprès des consommateurs urbains. 
Malheureusement, la filière viande de petits camélidés apparaît peu organisée, pour ne pas 
dire inexistante, en dépit d'un développement récent de sa consommation dans les restaurants 
du pays, y compris à Lima. 

La production du lait n'est pas assurée alors que le lait de lama était probablement utilisé 
pour la consommation humaine du temps des incas. L'arrivée des bovins en Amérique latine 
avec la conquête espagnole a rendu inutile cet usage, par ailleurs difficile (production faible, 
mamelle peu développée). Les études disponibles sur le lait de lama font part de qualité à 
caractère médicinal proche de ce qu'on observe chez les grands camélidés5

. Mais ces 
travaux proviennent essentiellement des Etats-Unis où l'élevage des petits camélidés comme 
animaux de loisir connaît un développement remarquable. Notons que l'Europe n'est pas à 
l'abri de cet engouement pour l' alpaca en particulier. 

L'élevage des petits camélidés fait vivre 170 000 familles au Pérou. L'écrasante majorité est 
représentée par des petits éleveurs. Un petit éleveur disposerait en moyenne d'un troupeau de 
20 lamas, 80 alpacas et une dizaine de moutons. Plusieurs races sont décrites comme Chaco, 
Cara chez les lamas ou Suri et Huacaya chez l'alpaca. Chez l'alpaca, la race Suri est moins 
représentée car elle semble plus sensible à certaines maladies. Son élevage serait plus délicat. 

3. LES ACTEURS DE LA FILIERE (recherche, développement, commerce) 

3.1. Université Agraire de la Molina (Faculté de zootechnie) 

Au sein de l'Université agraire, l'essentiel des activités de recherche sur les petits 
camélidés andins (PCA) est réalisé à la faculté de zootechnie. Comme toutes les 
activités de recherche au Pérou, les priorités en zootechnie sont décidées par la 
CONCYTEC (Conseil pour la science et la technologie). Les petits camélidés 
représentent la priorité nationale n° 5 avec l'aquaculture. 

Cependant, les travaux réalisés à la Faculté s'avèrent plutôt «académiques» pour 
reprendre les termes des partenaires du développement. Dans le domaine des 
productions animales, 3 thèmes sont prioritairement abordés : 

5 Voir par exemple : Morin et al., 1995. Composition ofmilk from Hamas in the United States. J. Dairy Sei., 
78, 1713-1720. 
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les besoins en protéines et énergie, 

l'amélioration génétique de l' alpaca ( essentiellement pour sa fibre très bien 
valorisée), 

• les relations nutrition/reproduction 

Alpaca Suri Alpaca Huancaya 

Plusieurs projets sont également en cours, notamment sur l'alimentation minérale et les 
ressources pastorales. La demande de travaux d'étudiants sur les petits camélidés semble très 
forte puisqu'il est affirmé que 40 % des étudiants souhaitent s'investir sur cette espèce dans 
leurs études. 

Une école doctorale est en cours de création et les possibilités d'une thèse co-encadrée a été 
évoquée dans le domaine de la nutrition minérale, puisque c'est là un thème largement étudié 
par le CIRAD sur les grands camélidés. 

Guanaco Vigogne 

Bien entendu, l'Université de la Molina n'est pas la seule engagée dans la recherche sur cette 
espèce, mais en général, les travaux réalisés sont considérés comme trop académiques par les 
autres acteurs de la filière et finalement coupés des besoins de la filière. 

Par ailleurs, les approches restent très analytiques. A titre d'exemple, les travaux 
universitaires sur les principales pathologies des petits camélidés se focalisent sur la biologie 
des parasites ou des bactéries en cause (sarcocystes, clostridia sp. responsables 
d'entérotoxémie), mais plus rarement sur l'identification des facteurs de risque au sein des 
systèmes d'élevage. 
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3-2. Conseil National pour les petits camélidés andins (CONACS) 

La CONACS joue un peu le rôle d'institut technique. Dépendante du ministère de 
l'agriculture, elle a été créée au départ pour préserver la vigogne, espèce sauvage plus ou 
moins menacée. Puis, très vite, elle s'est tournée vers un travail de concertation entre les 
producteurs et les industries de transformation ( en particulier pour la laine). Cette 
concertation s'est appuyée sur la création de structures ad hoc: l'IPAC (Institut Péruvien des 
Alpacas et petits Camélidés) rattaché au Ministère de l'industrie et voué à la promotion des 
innovations techniques dans la transformation des produits, le SP AR (Société péruvienne des 
éleveurs d'alpacas et lamas). 

Ces différents partenaires (IPAC, SPAR, CONACS) se retrouvaient au sein de la 
CON ALP ACA, espace de concertation avec les producteurs organisés ou non. La stratégie de 
la CONACS s'est concentrée sur l'amélioration de la qualité de la laine (amélioration 
génétique) afin de valoriser au mieux les productions à l' exportation. Pour ce faire, elle est 
intervenue aussi bien dans les processus de recherche en relation avec les universités, que 
dans les procédures de qualification en promouvant le paiement des fibres à la qualité 
(4 catégories) au lieu du paiement au poids qui était le système antérieur. Cette politique a 
tiré les prix de la fibre vers le haut, améliorant d'autant les revenus des producteurs. 

La CONACS intervient toujours sur les petits camélidés sauvages (essentiellement vigogne, 
le guanaco étant peu représenté au Pérou) dont la laine est très recherchée (la production de 
laine est de l'ordre de 200g tous les deux ans vendu à l'exportation à un prix de 
500 USD/kg! La capture des vigognes pour la tonte (l ' espèce reste sauvage) est sous la . 
responsabilité des communautés (il en existe 250 au Pérou qui vivent de la vigogne), à 
comparer aux 170 000 producteurs de lamas et d'alpacas. La transformation de la laine de 
vigogne était sous l'emprise d'un monopole jusqu'en 2003. 

Aujourd'hui il existe plusieurs entreprises. 40 % du marché est aujourd'hui gérée par l'IVC 
(International Vigogne Corporation). Il existe des tentatives d'hybridation entre vigogne et 
alpacas (pacovigogne) pour obtenir une fibre de qualité intermédiaire entre celle de l'alpaca 
et celle de la vigogne, mais la démarche est violemment critiquée par les scientifiques de la 
CONOPA et la direction démissionnaire de la CONACS devant les risques d'érosion 
génétique et de pollution génétique des espèces sauvages. 

La CONACS semble souffrir des changements politiques et la direction actuelle est très 
critiquée, notamment pour ses projets d'hybridation. De plus, soumise à des changements de 
stratégie et à une profonde restructuration, la CONACS semble à la recherche d'un nouvel 
équilibre. 

Espèce Finesse de la fibre production Prix (USD/kg) 

Vigogne 12µ 200g/2ans 500 

Alpaca 22 µ 2kg/an 6-12 

Pacovigogne 16 µ lkg/an 800? 
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La laine d'alpaca représente un chiffre d'affaires de 100 millions de USD (10 millions pour 
la laine de vigogne, dont la production atteint difficilement 100 tonnes par an au Pérou contre 
plus de 5 000 tonnes pour la laine d'alpaca et de lama). Ce chiffre d'affaires représente 14 % 
du montant des exportations des fibres textiles du Pérou. Sur le secteur de préservation de la 
vigogne, la CONACS se trouve en compétition avec l'Institut National des Ressources 
Naturelles (INRENA). Mais la CONACS s'inscrit dans une logique commerciale là où 
l'INRENA obéit à une logique environnementaliste. 

Graphique d'exportation des fibres textiles 
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..... Alpaca 
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La CONACS anime également un réseau d'universités et d'instituts de recherche dénommé 
CAMEL YDAPERU (Universités de la Molina, San Marcos, Cayetano Heredia, Antonio 
Abad del Cuzco, Huancavelica, San Cristobal de Huamanga, Ricardo Palma, Altiplano, 
Centro del Peru, Daniel Alcides Carrion, Alas Peruanas, Institut de l'énergie nucléaire, et 
CONCYTEC) afin d'avoir une vision exhaustive des recherches qui se réalisent au Pérou et 
de diffuser cette information à l'ensemble des structures travaillant sur ces espèces au travers 
de divers supports. La CONACS dispose d'un site web : wwvv.camelydaperu.org.pe. 

3-3. Société péruvienne des éleveurs d'alpacas et lamas (SPAR) 

A l'origine composée d'une centaine de gros producteurs, la SPAR s'est convertie vers 
l'élevage familial et comprend aujourd'hui plus de 10 000 producteurs qui représentent 
cependant 50 % de ia production. 

La SPAR, présente dans 12 régions sur les 16 présentant des petits camélidés, est organisée 
au niveau national, régional et des districts. Elle cherche à constituer un contre-pouvoir de 
négociation des producteurs vis-à-vis des intermédiaires et transformateurs. Elle joue donc un 
rôle important dans l'appui à la commercialisation des produits, dans l'amélioration 
génétique ( qualité de la fibre produite) et œuvre pour un rapprochement avec les structures de 
recherche en lien avec la CONACS. 

A ce titre, la SP AR formule des demandes en priorité sur les aspects reproduction et sur les 
aspects santé (sarcocystose, entérotoxémie, troubles respiratoires non spécifiques). Bien que 
moins de 10 % des producteurs soient organisés, la présence de la SP AR tire l'ensemble des 
producteurs vers le haut comme on peut en juger notamment sur les prix des fibres payés aux 
éleveurs. Ce point de vue n'est pas partagé par les agents régionaux de la CONACS pour qui 
le prix de la laine payée aux producteurs est nettement insuffisant. La SP AR dispose aussi 
d'un site web : W\Vw.sparperu.com. 
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3-4. Coordination de la recherche sur les camélidés andins du Pérou (CONOPA) 

Pilotée par Jane Wheeler, vétérinaire d'origine britannique travaillant au laboratoire de 
biologie et génétique moléculaire à 1 université de San Marcos, la CON OP A semble jouer un 
rôle central pour stimuler les recherches sur les petits camélidés. Cette structure en réseau 
gère un ensemble de projets de recherche autour de la génétique (carte génétique et 
détermination des races), sur la préservation des espèces sauvages, et la sauvegarde des 
systèmes d'élevage. Dans ce domaine, l'équipe de J. Wheeler apparaît un élément moteur 
évident. Cependant, la qualité des recherches semble très diverse dans la communauté des 
camélologues péruviens. 

La CONOPA, partenaire de longue date de la CONACS commence à s'y opposer du fait du 
projet d'hybridation exposé plus haut (projet pacovigogne). En tout état de cause, la 
CON OP A est la structure de base pour contribuer au réseau international sur les camélidés 
(ISOCARD). En particulier, il a été discuté d'un possible projet commun entre les grands et 
les petits camélidés, centré sur la caractérisation génétique des races et des types identifiés, 
couplée à un système d'information géographique. La CONOPA dispose évidemment d'un 
site web: www.conopa.org 

3-5. Institut de la Montagne (IM) 

A l'origine, la structure était construite autour d'une ONG (le CEDEP) dont l'objectif était la 
formation des paysans répartis en 11 communautés dans les régions reculées de la zone de 
Huaraz. Ce dispositif s'appuyait sur une unité de recherche en élevage et agriculture andine 
qui répondait aux besoins immédiats des communautés. Celles-ci étaient en communication 
permanente avec le centre à Huaraz par radio. C'est elle qui a réintroduit les petits camélidés 
andins qui avaient disparus de la zone depuis 500 ans. 

En vérité ce dispositif était conçu pour contrecarrer les actions terroristes du Sentier 
Lumineux. A l'époque Fujimori, le dispositif est orienté vers des actions commerciales 
(mainmise du secteur de la collecte de la laine par le secteur privé par exemple) et la 
structure de recherche est associée à un réseau d'universités, mais peu opérationnelle, vu 
l'éloignement des terrains: L'implantation des petits camélidés s'avère très difficile vers des 
producteurs sans compétences techniques; Des taux de mortalité de 70 % sont cités6

. Par 
ailleurs, les actions de réimplantation n'ont pas été réfléchies en fonction de leur intégration 
dans le marché .. 

Sur cette structure s'est constitué finalement l'Institut de la Montagne dont les objectifs 
demeurent l'appui aux communautés rurales de la montagne notamment autour du Parc 
National de l'Huascaran. Sa démarche est classique en matière de développement participatif 
(diagnostic des contraintes, élaboration des hypothèses d'actions, suivi des systèmes agraires, 
élaboration de projets pilote, évaluation des impacts avec les populations bénéficiaires). 

6 Les contraintes majeures dans la zone de Huaraz sont la fasciolose (douve du foie), la cysticercose, la gale, 
les troubles pulmonaires, la mortalité des jeunes. Dans la zone de Puno, les maladies les plus citées en 
priorité sont la sarcocystose et l' entérotoxémie. 
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Les actions pnontaires tournent autour des pâturages (un ouvrage a été publié sur les 
ressources pastorales des zones de montagne\ de la forêt et de l'écotourisme. C'est dans ce 
cadre que s'est constitué le projet« Lama 2000 » (trekking avec des lamas), mais s'appuyant 
non sur des communautés mais sur une association de producteurs volontaires ( 14 
producteurs avec une quarantaine de lamas). 

Les thèses en anthropologie en cours, réalisées par deux doctorants français basés à Huaraz 
(N. MERVEILLE et T. LEFEVRE) portent sur les modalités d'appropriation de la ressource 
« petits camélidés» par les acteurs de la région d'Huaraz dans un contexte de réimplantation. 
Les résultats déjà acquis permettent d'envisager la rédaction d'un ouvrage (en espagnol) sur 
les modalités d'appropriation et les difficultés d'implantation ou de réimplantation d'espèces 
nouvelles dans un milieu donné. 

3-6. L'institut péruvien de l'alpaca et des camélidés (IPAC) 

L'IPAC basée à Arequipa, capitale de la laine d'alpaca, est une structure privée qui joue le 
rôle de relais entre les transformateurs et les producteurs. Elle dépend, nous l'avons vu, du 
Ministère de l ' Industrie et non de l' Agriculture. Elle contribue par ses actions à améliorer la 
qualité des fibres produites par des actions d'appui technique et de formation sous l'initiative 
des usines valorisant la laine, plus particulièrement celle d'alpaca (filatures, usines ·de 
confection, exportateurs). Elle est garante aussi des grilles de classification de la qualité des 
fibres (on en distingue 4 à savoir extra-fine, fine, semi-fine et grossière). En fonction dè la 
qualité, les toisons sont payées de 5 (grossière) à 12 soles la livre (extra-fine). 

Il existe deux autres catégories pour la variété « baby alpaca » qui sont fine et extra-fine. 
Cette dernière, triée manuellement au cours des procédés de traitement pour conserver les 
parties les plus fines, donne naissance à une catégorie supérieure qualifiée d'alpaca royal. 
L' IP AC assure un appui tant pour les producteurs, afin d'améliorer la gestion de l'élevage 
pour une meilleure qualité de la toison, que pour les transformateurs, tout particulièrement 
les petites structures artisanales ou semi-artisanales. 

La fibre d'alpaca représente 10 % au niveau mondial de la production de fibres fines 
d'origine animale. Le Pérou contribue pour 80 % à cette production, et à 88 % des 
exportations mondiales, loin devant la Bolivie (12 %) et le Chili (8 %). Les exportations des 
produits semi-finis se font principalement vers la Chine (43 % du marché en valeurs) et 
l'Italie (28 %). Les produits finis sont exportés en priorité vers l'Italie (22 % du marché en 
valeurs), les Etats-Unis (17 %), le Japon (15,5 %) et le Royaume Uni (10,5 %). La France 
vient loin derrière avec 1,5 % du marché. Cependant, les exportations de fibre d'alpaca ne 
représentent que 1,35 % des exportations totales du Pérou. 

Les usines de traitement, nombreuses à Arequipa, traitent 6 400 tonnes par an dont plus de 
90 % pour l'exportation, soit sous forme de fil de laine de diverses qualités (par exemple, la 
filature INCA TOPS), soit sous forme de produits finis (comme les confections 
INCALPACA). Notons qu'il n'y a pas de contrat avec les producteurs et donc de système 
intégré. L'IPAC dispose également d'un site web : www.ipacperu.org 

7 Il s' agit de Guiia para la identification de pastos naturales alto andinos de mayor importancia ganadera , 
d'oscar Tocar et de luis Oscanoa. 
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3-7. Le ranch d'alpaca de Mallkini 

Mallkini est un ranch spécialisé dans l'élevage de l'alpaca pour les besoins de l'entreprise 
Mitchell (28 % de la transformation péruvienne de fibres de petits camélidés en valeur, 
derrière le groupe INCA qui représente 45,7 % du marché péruvien) l'une des principales 
entreprises de transformation de la laine au Pérou. Le ranch relève donc d'un système 
d'intégration verticale, même si la production du ranch ne représente qu'une part infime du 
tonnage traité par l'entreprise (moins de 8 %). Le ranch détient 3 000 alpacas répartis en 
7 troupeaux. Il s'étale sur 13 000 ha. Il est donc sous utilisé puisque la charge théorique serait 
de 1 animal par hectare.Ce qui caractérise la politique du ranch c'est: 

la mise en place d'un plan de sélection génétique pour améliorer la qualité et la 
productivité lainière des animaux, 
la contribution à des recherches sur l'insémination artificielle et le transfert 
d'embryons8 en partenariat avec l'Université de La Molina, 
le développement de pratiques d'écotourisme (le titre complet est« Ranch d'alpaca 
et d'aventures»), 
la contribution à des opérations de développement local, notamment sous forme de 
sessions de formation destinés non seulement aux techniciens du ranch mais aussi 
aux paysans et aux communautés de la zone. 

Le cheptel est globalement bien géré en apparence avec peu d'impact des troubles sanitaires 
(moins de 5 % de mortalité chez les jeunes par exemple). La principale contrainte évoquée 
est le manque de connaissances sur la valeur alimentaire des parcours d'alpacas, et une 
demande en matière de méthodologie d'évaluation de la qualité des parcours est 
explicitement formulée. Notons que l'alimentation de ces animaux est exclusivement basée 
sur les parcours naturels et qu'aucune complémentation n'est fournie, pas même en minéraux 
pourtant essentiels pour la qualité de la fibre. 

Dans la zone de Puno, d'autres ranchs similaires sont présents (par exemple le ranch de 
Pacomarca que je n'ai pas eu le temps de visiter). 

3-8. Les associations de producteurs locaux 

Au niveau local, il existe plusieurs associations comprenant une douzaine d'éleveurs, 
encadrés par la CONACS au niveau régional. J'ai pu m'entretenir avec deux d'entre elles, 
Altotumaruma (Association agropecuaria camelidos andinos) à Lampa et Soumak pacucha 
à Umpucu dans la région de Julianca. Ces associations visent en priorité à améliorer la 
qualité de la fibre d'alpaca en participant à un programme d'amélioration génétique selon un 
schéma qui m'a été présenté en détail. Il s'appuie sur un contrôle zootechnique et un contrôle 
du diamètre des fibres. 

En voici les étapes principales : 

1. Accouplement de deux producteurs sélectionnés sur la qualité de leur fibre ( animaux 
dits LAI) 

8 Il faut rappeler ici que les résultats de ces biotechnologies de la reproduction chez les camélidés sont plutôt 
décevants, les taux de réussite étant nettement inférieurs à ce qu'on obtient chez les bovins ou les petits 
ruminants. 
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2. Naissance du produit: pesée, obligation de donner le colostrum, désinfection du cordon 
ombilical, relevé du sexe, de la couleur et de la race dans une base de données. Les 
animaux de moins de 7 kg à la naissance sont éliminés du programme d'amélioration 

3. Contrôle zootechnique à 9 mois : pesée, caractérisation du phénotype, mesures 
baryrnétriques. Les animaux à croissance faible sont écartés. 

4. Contrôle zootechnique à 15 mois : pesée, caractérisation phénotypique, première tonte 
et mesure des fibres. Les animaux porteurs de fibres> 22 µ sont écartés du programme. 

5. Contrôle zootechnique à 27 mois: pesée, seconde tonte. Même critère d'éviction. Les 
animaux qui répondent aux critères sont alors catégorisés LAP. Ils disposent désormais 
d'un pedigree formalisé et répertorié dans un herd book. 

6. Les animaux LAP sont désormais des reproducteurs. Le croisement de deux animaux 
classés LAP donne des LAD. Les animaux LAD croisés avec des LAD donnent des 
animaux LC. A chaque étape (LAD ou LC), le processus de contrôle est le même. Les 
éleveurs rentrent dès lors dans un processus d'amélioration continue. 

Cependant les éleveurs bénéficiant d'un tel suivi ne représentent pas la majorité (environ 1 % 
du cheptel et 4-5 % des producteurs dans la région de Puno ). Comme toujours les plus petits 
producteurs ne sont pas facilement accessibles. 

4 - SYNTHESE EN GUISE DE CONCLUSION 

La filière petits camélidés andins au Pérou est donc essentiellement pilotée par la 
transformation pour un produit de luxe destiné en majorité à l'exportation: la fibre d'alpaca 
et dans une moindre mesure, celle de vigogne. L'encadrement technique assuré par divers 
organismes de développement ou d'intégration verticale, d'origine associative ou privée, vise 
en priorité l'amélioration génétique focalisée sur la finesse et la résistance des fibres. 

Mais trois éléments doivent être soulignés à cette première analyse et sous réserve 
d'inventaire : 

}.,, Il n'est pas évident que la stimulation de l'aval pour une amélioration génétique, et 
donc une amélioration du revenu (prix à la qualité), atteigne tous les producteurs, en 
particulier les « petits éleveurs». De ce fait, on a l'impression qu'il subsiste pas mal 
de lacunes dans la connaissance des performances zootechniques et sanitaires au sein 
des systèmes moins intégrés dans la filière ; 

}.,, Le prix payé aux producteurs est sans commune mesure avec le prix de la laine 
transformée sur le marché international, ce qui stimule en retour le souci de la 
qualité, mais qui, en contrepartie, limite les capacités d'investissement des 
producteurs dans d' autres ateliers de production au sein des systèmes d'élevage ; 

};;,, A contrario de la filière textile, la filière viande des petits camélidés, plus ou moins 
considérée comme un sous-produit, ne semble pas faire l'objet d'une organisation 
quelconque, ni en matière d'appui technique, ni en matière de stimulation par le 
marché. Elle demeure en bien des aspects une filière informelle avec une part non 
négligeable d'autoconsommation9

. Pourtant, il semble y avoir un effet de mode par 
rapport à la viande d'alpaca et de lama que l'on propose dans les restaurants de Lima 

9 Si on peut se permettre une comparaison, les petits camélidés présentent un avantage sur les grands camélidés 
pour lesquels l 'autoconsommation demeure rare compte tenu du poids de l'animal. 
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alors que c'était introuvable il y a quelques années. Pourtant, entre 1980 et 1999, 
9,5 % du cheptel d'alpaca s'est retrouvé sur le marché de la viande. En 1999, la 
viande d'alpaca disponible sur le marché local (7800 tonnes) a représenté un chiffre 
d'affaires de 8 650 000 USD. La quasi-totalité de la viande est consommée 
localement bien qu'il existe un marché potentiel au niveau international dans la 
catégorie « viande exotique ». L'exportation pourrait être possible sur le plan 
sanitaire puisque les petits camélidés ne sont pas sensibles à la fièvre aphteuse. 

Par ailleurs, il ne semble pas, hormis les ranchs commerciaux dépendant des transformateurs, 
que les systèmes d'élevage de petits camélidés soient spécialisés. L'atelier « alpaca » 
s'inscrit dans un système complexe céréales/pommes de terre/élevage ovins/bovins lait pour 
lequel l'alpaca (en majorité, le lama étant minoritaire au Pérou) joue probablement un rôle 
particulier car il est intégré dans une filière marchande soumise aux règles de la 
mondialisation, les autres produits relevant de la production vivrière. 

Il est à noter, tout particulièrement, le fait que les petits camélidés andins occupent les 
écosystèmes les plus marginaux des Andes (haute altitude) où vivent les populations parmi 
les plus pauvres. Le développement de l'activité d'élevage dans ces zones est essentiel pour 
le maintien des populations pour la quasi-totalité indigènes dans ces régions en marge du 
développement national. A ce titre, les petits camélidés jouent le même rôle que les grands 
camélidés dans les marges désertiques. 

5 - PROPOSITIONS DE COOPERATION 

A court terme: un premier travail pourrait se faire par des stages d'étudiants, notamment sur 
le diagnostic système agraire (la place du lama et de l' alpaca dans les systèmes de production 
andins, y compris sur le plan culturel) avec des étudiants du CNEARC ; et la mise en place 
d'un suivi zootechnique (utilisant l'outil LASER mis au point par le CIRAD-EMVT) 
éventuellement au niveau régional (Pérou, équateur, Bolivie) avec l'appui de l'Institut de la 
Montagne. 

A moyen terme : à un niveau plus global, il pourrait être utile de proposer une analyse de 
l'interaction « produits vivriers/produits pour le marché international» sur les systèmes 
agraires andins avec les petits camélidés (dans le cadre du projet ADD équeco en cours). Ce 
travail pourrait être réalisé au travers d'une thèse d'un étudiant péruvien de la Molina. Un 
projet relatif à la biodiversité des camélidés andins dans les systèmes agraires de la Sierra 
pourrait être réfléchi à partir de l'expérience péruvienne (FFEM). 

6- DEMANDE D'APPUI A L'AMBASSADE DE FRANCE 

Pour 2007, un billet d'avion est programmé. Il pourrait être utilisé par un étudiant du master 
PARC. Un financement complémentaire serait utile pour un encadrement sur place. Une 
bourse pour un étudiant péruvien devrait être programmée en 2008. 

Proposition budgétaire optimale pour 2007 : 

Billet d'avion étudiant: 
Mission d'appui: 
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1300 euros 
2500 euros 





ANNEXES 

1. Calendrier et personnalités rencontrées 

2. Brochures de présentation des différents acteurs de la filière 
(Université de la Molina, CONACS, CONOPA, SPAR, IPAC, Mallkini, 
Altotumaruma). 

17 





ANNEXE 1 

Calendrier de la mission et personnalités rencontrées 
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Calendrier de la mission et personnalités rencontrées 

Vendredi 8 septembre 
~ Départ de Montpellier via Paris et Bogota 

Samedi 9 septembre 
~ Arrivée à Lima 

• Contact téléphonique avec G. LOPEZ 
• Visite de Lima 

Dimanche 10 septembre 
• Entretien avec G. LOPEZ (Institut de la Montagne) : organisation du programme 

de la mission 
• Visite de Lima 

Lundi 11 septembre 
Visite de l'Université de la Molina. Entretien avec le doyen de la faculté de 
zootechnie (Enrique MALCA) et le corps professoral travaillant sur les petits 
camélidés (Dr Luis GUTIERREZ, chef du département production animales ; 
Dr Carlos GOMEZ et 6 autres professeurs) 

• Entretien avec Daniel ARESTEGUI, ex-secrétaire général de la CONACS (Conseil 
National pour les petits Camélidés andins) 
Entretien avec M. Godoy ORTEGA, Président du SPAR (Société péruvienne des 
éleveurs d'alpagas et Lamas) 
Dîner chez le Pr. Carlos GOMEZ 

Mardi 12 septembre 
Entretien avec J. WHEELER, Vice-Présidente de la CONOPA (Coordination pour la 
recherche sur les camélidés au Pérou) 
Entretien avec Lenin MATURRAN010

, généticien, laboratoire de biologie et 
génétique moléculaire (Faculté vétérinaire, Université San Marcos). 
Entretien avec P. ÜRTIZ, Directeur du développement à la CONACS, et 
M. AYQUIPA, Secrétaire de la CONACS. 

~ Départ pour Huaraz en bus 
~ Arrivée à Huaraz. Accueil et entretien avec Luis ÜSCANOA (Institut de la Montagne) 

et Nicolas MERVEILLE (thésard français). 

Mercredi 13 septembre 
• Visite de l'Institut de la Montagne et discussion avec Luis ÜSCANOA 
• Visite du dispositif de terrain 
• Visite d'élevage de lama et de warisso (hybrides lamas x alpacas) avec Jorge 

MARTEL (projet « Lama2000 » de tourisme -trekking avec des lamas) 
• Entretien avec N. MERVEILLE et T. LEFEVRE (thèse en anthropologie) 

10 Monsieur MATURRANO avait déposé un projet de génomique dans le cadre des appuis de l'IFS (International 
Foundation for Sciences) que j'avais eu à évaluer. Ce projet n'avait pas été retenu. 
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Jeudi 14 septembre 
Visite du site de Monteray 

~ Départ pour Lima en bus 

Vendredi 15 septembre 
~ Départ pour Arequipa en avion 

Entretien avec M. Eliseo DE LOS Rios PERA, Gérant de l'IPAC (Institut Péruvien 
pour l' Alpaca et les Camélidés) 11 

Visite de l'usine INCA TOPS (filature) avec Mlle C. Vargas BEDREGAL, 
sociologue à l'IPAC 
Visite de l'usine INCALPACA (confection) - entretien avec Alfredo 
BUSTAMANTE, Directeur de la production 

Samedi 16 septembre 
~ Départ pour Puno en avion+ bus 

• Entretien avec Jesus BARRA, chef régional de la CONACS 
Visite d'Uros sur le lac Titicaca 
Nouvel entretien avec Jesus BARRA pour l'organisation de mon séjour dans la zone 
de Puno/Julianca 

Dimanche 17 septembre 
Entretien avec M. Moises ASPARRIN, administrateur de la ferme de Mallkini 

~ Départ pour Mallkini- visite de la ferme (alpacas) 

Lundi 18 septembre 
~ Retour à Julianca 

Visite de l'association de producteurs d'alpacas à Lampa avec Dr Enrique ROSADO 
(CONACS) 
Visite de l'élevage del' Association Soumak Pacucha à Umpucu 

~ Départ pour Lima 
• Dîner avec J.F. TOURRAND (CIRAD-TERA) en mission au Pérou 

Mardi 19 septembre 
Discussion avec J.F. TOURRAND 
Entretien avec Pierre SOLER, représentant de l'IRD au Pérou. 
Entretien avec .M. Maurice NAHORY, Conseiller culturel de coopération 
Cocktail à l' Ambassade de France. Entretien avec S.E. M. CHARASSE, 
Ambassadeur de France à Lima. Entretien avec M. Luis MAEZONO, Recteur de 
l'Université de la Molina. Entretien avec M. DELHERBE, mission économique de 
l' Ambassade de France. 

Mercredi 20 septembre 
~ Départ pour Montpellier, via Bogota et Paris. 

Jeudi 21 septembre 
~ Arrivée à Montpellier 

11 Un article portant sur la création de l'ISOCARD m'a été proposé pour être publié dans la revue de l'IPAC. 
On trouvera cet article en annexe. 
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ANNEXE2 

Brochures de présentation des différents acteurs de la 
filière : 

- Université de la Molina, 
- CONACS, 
- SPAR, 
- CONOPA, 
- Institut de la Montagne 
- IPAC, 
- Mallkini, 
- Altotumaruma 
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OCTAVOCla.û 
Cursode Prod1tei6n (2·2-J} 
Curso de Produo:ion (2-2-J) 
Enfcrn11:dades Parasitarias (2·2-J) 
Nulricion y Alimenta:ion de Animales al Pasloreo (2·2·l) 
Admini&ra:i6n Gemral (J.24) 
Electivos(6) 

Evaluaciôn de lmpactoAmbiental (2-0-2) 
Planeaniemo ~égico .(2-0-2) 
Dcsanullo Empres.rial (2-0-2) 
Electivos(6) 
DÉCIMO CICl,O 
Curso de Produo:i6n (2·l·l) 
Cuno de Tecoologia c loousùiali1JK:ion (2-2-)) 
F.xtensi6n y Transferenda de ÎC01ologia Pecuaria (2-23) 
Practicas de Ganootria (0.2·1) 
Electivos(~ 

ACTIVIDADES V SERVICIOS. - -. . 

INVESTIGACIÔN 
Realizaci6n de trabajos de invcstigaci6n cientlfica y tecno16gica. Con 
la participaci6n de docentes de la facultad desarrollando trabajos de 
pregrado y postgrado 
.ENSENANZA 
Formaci6n académica a través del dictado de cursos a los alumnos de 
zootecnia. 
CAPACITACION Y PROYECCION SOCIAL 
Realizaci6n de cursos de extensi6n a la comunidad en general , 

:1 convenios con instituciones publicas (MINAG, INJEA, 
;J PRONAMACH) y privadas (centros de producci6n, laboratorios, 

- · .!. l . •. l 

,.ire· o·· ·N·-· ..-acy· o ·s·-.. ·>.<,".-
:j:'.. . .. .~.... : '• . ,· : :,\\:{/·\. 

Av. La Molina s/n - La Molina 
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Pagina Web: www.lamolina.edu.pe/fzootecnia 
Email: fzootecnia@lamolina.edu.pe 
Teléfono ( directo) 51 (1) 349-5761 
Telefono (UNALM): 51 (1) 349-569 anexo 208 
Oficina de Admisi6n: admision@lamolina.edu.pe 
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La Facultad de Zootecnia fue creadà en el 
aflo 1960, siendo una de las cinco 
facultades· ql/e émpez6 .la Universidad, 
desde su inicio·-ha .sido conducida en 
forma dinâmii::a y acorde con los 
conocimientos ·têcnico cientlfica- de la 
época, lo mismo . que · ha tenido una 
evoluci6n n!.pida en los ultimos aflos. • 

VISION 1 

Constituirse como un centro 
· ·genèrador de Profesionales del 
·ârea · pecuaria de teconocido 
prestigio, siendo . la instituci6n 
llderde excelenciâ académicay de 
cambio social del pais 

Promover ·Ja -fonnaci6n · de ·cïentlficos, 
investigadores y lidéres con formaci6n 
humanista cientlfica y tecnol6gica 
capacés de generarejecutar.y_ difundir con 
·excelencia. · y ética los conocimientos 
adquiridos comprometidos èon el 

: desarrollo y bienestar social del pals. 

PERFIL DEL INGENIERO ZOOTECNISTA 

Profesii>nàl 'fonnado'. eh>ci~~cias con nive( 
dé excèlencia eri ·la explotaci6n racional y ·. . 
ec6n6mica,de los' animales de granja, con r ~ • .. ·~).· # • 

t.. ~~ .... ~ . . r ;~/"J s6Iidos conocimieiltos en.las ·éreas de 
nutrici6n, genética, reprodui::ci6n, crianza
manejo, economla, administraci6n y 
sanidad ·pecuaria aplican~o los ·. 
;onocimientos cientfficos tecnol6gico en 
la producci6n animal en concordancia con 
os principios de desarrollo sostenible. 

frI ... ~ ~).:·;.,,:, ,~;-.t~ . . 1 
·~ ' ·~- .Î>.. ' 

CAMPO DE ACCION 
1.- Gerencia y Administraci6n en empresas 
pecuarias avicolas, porcinas, ·ovinas, estabfos 
lecheros, centros de cngorde, camalès y otras 
empresas agropecuarias. 
2.- Asesorfa y asistencia. técnica a empresas 
asociativas, comunales, publicas y privadas. 
3.- Asesorfa Técnica en transfonnaci6n y 
comercializaci6n . de productos pecuarios. 
4.- Evaluaciéin de impO:cto ·ambiental de la 
actividad pecuaria y aplicaci6n de sistemas de 
producci6n compatibles con cl entorno 
ecol6gico, social y econ6mico. 
5.- Manejo, transfonnad6riy control ile èalidad 
de_ los prodilctos. 
6 Conocimiento e interpretaci6n de la-real8idad 
de · la producci6n animal en el contexto 

•

intemacional - · · · .. , • . • • \ . ! ) 

J .- :'!. • •·• ;.,--. ' . . . :. . .l~ .. 
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'La carrera profesion~ tiene una duraci6n de 

1 
5 aflos divididos en 10 semestres 

i académico~. Se otorgara el grado académico 
J de · Bachiller cri Giencias Zoo'tecnia, 
1 debiendo luego sustentar y acreditar el 

g conocimiento de una lengua extranjera para 
~ obtener el titulo profesional de lngeniero 

·Zootecnista. 

ORGANIGRAMA ACADEMICO 

CONSEJO DE FACULTAD 

l 
DEPARTAMENTO 

DE NUTRJCION 

l 
LABORATORIOS 

DECANO 

PROGRAMAS DE 
INVESTIOACtÔN 
Y PROYECCIÔN 
SOCIAL(PIPS) l 

PRODUCCIÔN 
ANIMAL 

1 
LADORATORIOS 

AUTORIDADES Y PROGRAMAS DE 
INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL 

DECANO 
lng Enrique Alvarado Malca 
Jefe Departamento Académico de Produccién Animal 
Ing Jorge Aliaga Gutiérrez 
Jefe Departamento Académico de Nutricién 
MV. German Rodrlguez Franco 
Jefe Programa de lnvestigaci6n y Proyeccién Social en Alimentos 
Ing, Victor Vergara Rubin 
Jefe Programa de lnvestigaci6n y Proyecci6n Social en Aves y Animales Menores 
Ing. Marcial Cumpa Gàvidia 
Jefe Programa de InvestigaciOon y Proyecci6n Social en Cames 
log. Victor Hidalgo Lozano 
Jefe-Programa de lnvestigaci6n y Proyeccion Social em Cerdos 
log. José Cadillo Castrp 
Jefe Programa de lnvestigaci6n y Proyecci6n Social en Ganaderia Tropical 
lng. Alberto Barron L6pez 
Jefe Programa de Investigaci6n y Proyecci6n Social en Leche 
lng. Jorge Vargas Moran 
Jefe Programa de Investigaci6n y Proyecci6n Social en Mejoramiento Animal 
Ing. Prospero Cabrera Villanueva 
Jefe Programa de Investigaci6n y Proyecci6n Social en Ovinos y Camelidos 
Sudamericanos. 
Ing. Jorge Aliaga Gutiérrez. 

;'· GRANJAS Y UNIDADES DE PRODUCCION 
Unidarl Experimental de Zootecnia 

Establo Lechero 
Unidad de Equinos 

Unidad Experimental de Avicultw'a. 
Unidad Experimental de Camelidos 
Unidad Experimental de Ovinos 
Granja de Animales Menores. 
Granja de Cerdos. 
Granja de Cuyes en Cieneguilla. 





CONIICS 
Conseil National pour les petits camélidés andins 
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ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 
Rumbo al 2015 

En :os ùl t imos aii0s se han oe ,;a:ro lla do d1 versas inicia tivas oriu 1tc.1Liêls a! 
d1 agr, 6st ic,J, pla:1 ificaciôn y desarrollo de I;.; cadena prod.;ct1va ae los 
c:imél idos (fo mésticCJs. Esros procesos, au nqu c- c•· su mayor•a ai~lado5, ha r 
convoG;cio i& participac iôn de dive r,;a <., insti: uc;0nes v en no poccs ca)O$ ha;, 
generaclo esµacio'j de ônàl isis y reflex ion. El iv1in ,5t erio de Comercio i.:xteriory 
Turismo, el ins titurn Pc: ruano de la Al pac::i , el Min istu io de la Producci6n , la 
Com i, i6n pa ra l;:i Promc,ciôn de Exporta t·ione-s, el Con seJo Nacional de 
Ciencia, Tècno!ogia e lnnovacion Tecno lôg1ca , son ;; iqunas de la·· 
insti tuciones que han estaclo 1nvolurradas en fste ;1roceso. 

Tomando en cue nta estas ini ciafrns, ë:1 Con se jo Naci(Y al de Camt liclo 
SL:da,11ëricrnos ci ei Per0 (CON.A.CS). éir9ano dcptntl ier.te del Ministerto de 
Ag6cu! tur8 1 se plance6 hace un a rio la ta rea de re\ anzar, revalorar v po~icionar 
el tema de los camé lidos domésticos en i: I escenario nac1onal e int:>rn acioria l, 
invita ndo a toàos los involucrados a di se:ïar '-' '' '-' Estrateg1a Nac" onal par;i e! 
Desarrolio de la Cac!e na Proriu Cîi va de ios Ca n~éi idos Dom~sticos en ei Pfrû. 

El proceso tuvo dos etapas: en la primera, cle, ,nollada a nive! re 9io11.JI 
durante el segundo sernesue ci el 2003. se elaboraron los planes estratégicos 
regiona ies de Apurimac, Arequipa, Ayacucho. Cusco , Huar.eavelica. Jupi ,·,, 
Pline, Pasco, Lima y Îcicn a. Con estos insu rnos en la se9.unda etapa se 
rea lizaron tres ta lleres 11,1cion;,!es, que r:ontaron cor. ia a~ iS~en<.:ia de 
industriales, productores, comuc,aliz2do,es, invest1gadores y represen tc1n ~es 
de instituciones pûblicas y priv2.r! as. En estos ta llere s los partc ioan ~es 
ar:orda ron la Vision Cornun e id entifiec, ron programas v oroyecto:o co -no un 
gran paso para ll cvar ade lante la e-str:steç, ia. 

Un 11 irn imµortan te en es ta etapa ocuï116 el 23 de ,1bril de l ï llO·\ con liJ 
creac i6n cie la Ccmision Naciona! de la f\ !pa<:a (CONALP!-1CA), inte~r:1% por 
actores pûblicos y · prÎ 'i8i.!Os rep rese nt;, t ivos a >-:i ve! naciona : qu,: , 
recor:ociencio el trabajo empezado por CO MACS, !c cr,car9ü !a forrrndacic,n de 
la Estrateg ia Nacion,il de !a Alpa c;:; , co n la pa rl! r, pacton de los ac:tores 
pert înentes. 

P2,;-a aicanzar los objet ivos planteados en l;:i vis i6n com,i n se ;-eqveri r2. 
tra bajar en cirrco enfoques: 
> Enï'n ri ut de mercado: or·ientaci6n a la demanda, regl;:i s claras, eficiencia y 

ciesarro!io empresa rial. 
.>cnfoque de equi clacl : igualdad de opOl"tuni cla de ;, y 111fc;.ini5111,:,s qLJ e recuctn 

!as brechas entre los actores. 
>Enfoque cle intercL,ltural iciad: respeio y reconocirn iento a las dife rencias y a 

los a portes eu ltu rales de los actores. 
>Enfoquc de soster. ;bil idad : uso racional de los recursos naturnles y 

prod uctivos desde un punto de vis ta arnbiental. soci81 y econ6mico. 
>Enfoqve de cadenas proc:uctiv;.;s: co:1 certacîôn y ;;cuerdo ent re los acwres 

de la cade na para la com petitivid ad. 
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Los desafios 
De los act ores : 

> D1: sa rro lio de ias capacidades humanas: 
> Mejorél y promociôn dei uso racional de los recursos naturales. 
> Generacion de capacidades de inversion. 
> Mejorar 18 generaci6n, adecuaci6n y difusiôn de tecnoiogia in novadora. 
> Cê!p acidades y condiciones para generar mayorvalor agregado. 
> Oesa rrol!a r sistemas de informaci6n pa ra acopio, tratamiento y rnercaclo. 

De la institucionalidad: 

·> Consi. rucciôn cie una base representativa de todos los actores para posicionar la cadena 
µrociuc tiva de !os carnél idus ciomésticos trente al mercadoy ai Esta do. 

;, Art iculacion entre los diferentes acrores. 
> Fortaiecimirnto estra tég ico y presupuestaî. 
> Adecuaci6n de la legislacicin y normatividad técnica vigentes. 
> Desarrnlio institucional intersectorial de la cadena productiva de los cam élidos domésti rns 

pa ra su incidencia frente al Estado y al mercado. 
> Repiantearniento de los procesos y sistemas de investigacion vincu lados a la cadena 

proàuct iva de !os camé!idos domésticos. 
> Re-version del enfoque asistencialista con que se ha tratado a la cadena productiva de ios 

caméliàos domésticos. 

De las polfticas: 

> Dise1io de poiiticas enfocadas a la cadena productiva de los camélidos domésticos. 
> Di secio de norma tivic!ad que promueva la caliclad. 
> li1clLisi6n del tema de los camélidos domésticos en 

!as estrategias y po liticas de lucha contra la 
pobreza desdc el Estado Peru a no. 

> Adecuacion de la normatividad tributaria. 
> Protecciôn de los recursos naturales 

frente a ia mineria . 
> Tratamiento de la propiedacl de los 

recursos genéticos de !os camélidos 
clornésti cos. 

> Regu laciôn adecuada del 
comercio de animales en pie. 

> Consideraciôn en perspectiva 
de la dimension regional 
anclina. 
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Gest ion sostenible 
de recu rsos na turales 
y crianza 

Desa rrollo de tecnologia 
aàt>cu ada 

Desarrollo de mercados 
com petitivos 
para produ~tos 
y servicios de 1.a cadena 

Promocion de 
la inversion 

Desarro llo de servicios 
de apoyo a la produccicin 
y çomercia lizacion . 

Desarro llo y 
fo rtaiecirn ie nto de la 
instituc ional idad de !a 
cad ena riroduct iva 

Promocion de la 
transformaciôn y 
del va Lor agregado 

> Recuperacicin y mejoram1ento genético 
> Conscrvac-icin de la biodiversidad y oe! ger•noplasma. 

Conoum1~ntù, manejo y u,o ~oslf.n ible de los recursos natl,raks. 
Conocim1ento, manejo y uso de los rec:ursos productivos. 

FormaCiOn continua de recursos hum~r1 r:1 s l: sp ec:ia lizado:-i y calif icados en cam elid 
ùom :~sricos. 
Pro111oc iùn ct e l.1 inv~stiD8Ciàn y el ctes;moi lo c<:cnologico. 

> Desarro!!o de sistemas de inf,:.1rmaci6n, dJu sit) n 'l transferencl a dt teçno logias. 
> Heforz3rniento de !a caµac1dad inst ituc1onal tn 1nvesti9ac1ôn v des2 ïro!lo. 

> Promocio n de una cultura cle calidad en ios ac ,ores dt I;, cac1rna . 
,. Desarrolio de eslrateg;as de mcrcado erni~ p;ira el 11w1e·ado naciorëll e ,me, nacio,:a 
> Gent1Jr y pro rnover espacios de infoqnarion, partiC1pac;ô,1 y (onctrtacion de tes a..:tort~ d,; 

la Ci!dena productiva ci e los cam ehdos dom~sl cos c:n la definiciën de 001 hcas nacion:;ili:s e 
in te rnaciona les. 

> Prornocion c!e la aloaca coma recurso rst ra tè~1co. 

> Establrce r un niJrco !eg31 para esrirnu !ar l::1 invt:,siôn ~n lil ~ti dè r-a pronuctï ·,d de los 
ca mélidos sud.J mc"ca nos doir,ésdcos. 

> t::;t2hkc1::r los meca n1sf:10:: y proce(! imien tos p2ro f3ciiitar 12 in·; e:r,s i,} 1'1 en 1,1 

product i1/2 Qe los ca mêi idos sudamericanos domt·:., tico~. 
Pron10Vër ti r.ornpr0m 1so poli tico que garan tict y fo,r.tr:! e ?1 de sarra!io Cll: L:1 

pro(Licrr..,?. de los rc;mt iidÔ:i su <1 r1m eric(lnos domêsticos. 

> Dt:sanollo dr un ,i,tema dt îina11c,;ini ,e 11to especiilizado tfl 1~ cai!tn,1 proi!1Jct1'1a de los 
camtlldo, sudJm~ncanos domèst1co,. 

> D,sarrollo de un sistema ae intonnar.ion especia li2ada. 
> Dr,;irrollo oe infri,estrucrnra de prorJucc1cin, cornercialirnciôn 1 ,t n;ic10,. 
> Fortakcirn iento del sistema oe se rvic1os de as,sttnc,a !éc'lira protlu élÎ\·a v c:e q~stiori . 
> De;arfollo de un s,,tëmil de certi ficac1ôn y ac1éd1tacio11 para la caderia p1oducnv;, 

l 

> Pn;mocîôn 'i f1Jrt:1 lèc irn icnLo de l;.is orq~ni.::?.c iones de produ(' torcs v an e:= ano~. 
> r ort r1 lecirni:-: nco de la ins t iruc ion .1 lid?.d pûbiica v pri·ia 1J a. 
> Prornoctôn rk· aEn:: zr:s y rnec2nismos de ar-::i culaci6n, cspari o.,; de C() ntrr t2cior. t"/\ :a 

cëd c> na pi oct ... 11.: :i v~ Je !o:s c2m~!idos (!omesticos. J 
> Promociôn y ar,!ican6n de la 1nnnvaci6n tt-c1hJlcig1c2 en los µron-sos de transforMac1or, 

onentados a 1ncremen t;;1 ci Voiur agregado y la romtr<:1alizaciôn àe µrocluc:os terminados. 
> DesMrollo dt: norma'., para produc:tos v proresos de la cadena 
> Fort.i!ccimit:nto de <'aµacidade5 para el desa ·roiio de ch;enos innovadores 'I c•tamos <il' 

produnus y procesos en la cade na pfoducciv;i . 
Desarro llo de capadùadts de pros1,rrt1va y vig1l~ncia -,cnologico-cornt•cial rr r1 uso rlt' 

·pe las fino, y en !as ,endencias dt !a moda. 

PARTICIPANTES PARA OPERAR LA ESTRATEGIA: .i.ger.c,a ue Promor,c\r. n~ i,1 J,,, ~r,.00 P· ,·ac;; : Agcm:ia Pcruil' J ce Coq ;e,ar ,0° lr.;ernac,ona ,; 
A5oc,aciàn de bpor:adores del Pc•u : Barco Ag•o1,ec.a·,c; Cert•a: de Coopcrati.·as A,,a, .~·a~. èe~ :ro, de ·~.ro,;;, .ne :e,:r;c:.:ig,ca · Com's·c< de 
Promociùr. de !a P.:q t; rfl.; y Mcdiana : mpr~sa; Co:-r. s.c'" :e Pron,oc•on de, ~~ rj ; Corc.:-.·t, ". ac :, '",1 ü~ C.:"'lC 1idc~ S .. ~ë ... :o"":ra "' o<. Cor- t;o .. f ;o para (.'I 
Desarro!lo Sos:er ,Ole oe ra Ecc ,reg;ê n A'1d ;ra : for-co Nac:c,.,a a:: Ccrnoensac"Or-" Qe,,;i,, :-,:·., StJc:al; govierric~ ·~c ic.,g1~! . 1,..s: .:u :o l\nd1r.o nr 
Cnrri1icio,;. s~rl arrfr 1caros: 1r:s:1tutos oc ::'"ve~ti9.a c,Or: l r: ':t (~ ... :o Nâi:'àc.,a : Ct: Es:ac ,5: <:a e ir-:\" •,r,;~ :('3, !~.;: :u~.:" ',.; :,.'."Ir.a ce i"' '. t'-S~ ;1t ac<ùr. ., 
E)tensior. Açra na ; ,,,~t itJ:o f\2r 1or.a : ce Rccursos f.. a~v"a. es : lr;~: .tut.c "~rJa"lC a~ Er er; a N,,..: rL!r : lrs: ·:;;:o Pcr,, ;;r o i.:t' =i .:. ,pac;; ; r,/ in·<;:~no de 
4y ... ;rJ 1, ura : ·.rr :)~.c'10 r.c Econorniô y F,nar:;:a1; · \' ·r:~:er c ô:: +a Prod.;i:ciO~; o~gar. ::!1.- 0~ ro ;~. oe:tia....,r-r.:a ~s; P .. o~".1 ~ ..ï \ 2..: . .J "'ô ! cte t/a r r:jo d~ 
Cur ncos I i ,drogr.; ~:~a; 1 Cor.scrva(' ·àr. Cc Sue o~ ; :; rc .,eco; e~p!" C• ô·r! . Se··: ·c·O ~!acic .,a l jf' 52,.. ;c.; :~ L.;;a,:a So: ~: .:: ::~ C: .,.!~c- ::; t ,,!eio,. Ce l Pcrû ; 
Soc·ecao Per Ja 0 a de C•,.,ec res cte /\.' oacas v Ua n- as : J" , ~•, .d,ce,. 
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Los Lineamientos 
Con re iacicin a ias exi9encias àel merrado, las acciones deber~n: 

> Prornove r el posic ionam iento de la aipaca peruana y ,u\. produrto·, d,·r• ·;.,do~ r n e, nwrca do 
mundia l y naciona l. 
Fo mentar l;:i inversiôn y 1'.I fin,, nciamiento p;.ira el des,rnol lo dt la cackr ,; prnduc t. 1•: ;ï. 

> Orienta r, prornover e irnpulsnr lfl gentrncion de n1ayor vJlor anr c,:: a ,o ,:r G1ctël 1:,i,;L,é,n ;~e ln 
rader.a productiv:1 a~i eon~o una mcJor distr:b.;ciôn del Villo r ue3a::>. 
lmpuisar !a asociaciôn de los actores, en espctial entrt productorcr, y trar storrr.:,dores r,:ralcs, 
para genernr rnayor valor a9 re~1ndo, econom1as rie t'.Scala y mej'1r,:Jr 1:: c,il1darl de,;; o'~rt.:1 de los 
arn èlidos dom,~sticos. 

> Prornover e incernivar !a nonTiôl iz2 ciOn y e5t andari zc: cl6n de ios pr;_11.~c')o:;, iJtOt:uc•.t;S y strv1::1r:s ~ 
!o l;irgo de 12 cadena. 

> Reducir ios cannles de imermedwr: iôn en la c~dena, a: (,rtanclo il '.;; i,,~ ,.w.1,.;r,c,;;s er·trc 1r,, 
criaclmts, \-a indw:-tr iè 1J \()s con<iumiüürt'.s î 11iô1,~s. 

;, Pro n1iJver la 1n ici c1 , i1a en1 r., rc, aria l rn los dife 1 entes cs l,1IJone·; dr 1;; c,lder,a p:1Jdu..:t•va. cr. 
especi a! e?1tre productorcs y transfo1 ffiadc.res rur:J :r.s. 
Pron~oveï un si sten1 a dt: infO"îï1é:c;6r de ·1:t1c;;ci o . i.r0 nso1..1rentt. Q,·r·e· ... ji'.;,~ v .HieC'.1~rlr, 1:;:;a lr dns 
!o.; :::(torës rie !11 cad en2 pro,J uc t1v8 cle iOS c;.~111é!id os rlorrjêc;; ta:c·~. 

Con relaciôn a la sostc nibil idad ck los recu rsos rrntu relrs i rwo it;::r ;idos, IR~ ac-rrnnt'~ debcr~n.: 

> Garantizare! uso sostenib!è y efic-iente:- rk lo:- re ~::L1rs,:,s •r :.·i ~ur;-, :t_~, . 

> Prornovery din::n;i:~~ ï fS p<i cios de con:_:ert 2ci1~,i' v ;1ci. 1!:'ïd,;s ;_; ;~ ~;) '·~ ·;o =-. re··1 t, i1d::.~1 c ·· ï: · :: , ... :: :11:·p r,: 

de !a caciena pïoc.iuctivn. 
> S0n1eter pennanenten1ente a evn luoc io11e:: r.conôr.i iças, ~.oc12. '. t:~ ~, ar · f~1r:, nc1i er.; 0 r Crl ·ruc·r..,f·r"1C r·n 

pû!J lica o privada que ;.e des;1rto lie (li Li ~·ade nJ prc·dur:111,1~ dt Ir,:, c'Jr0 1C: lidos 5l4 1.J ,1n-.1.r 1c:1r ns 

domèsticos. 
> Establccer norrnas y rnec-ënisrnos para e! tr;!tan1re- nt\1 df" !:.1 '; tl ere,:ho'~ d·.:- nrcoi::-'.i ~d ~k lri-:. re c ,J r ~,1;:. 

genéticos :ie los carnélidos do111ésticos. 
> Prornover la creaciàn de bç ncos de qerrt1r;p las1ns . 
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PROYECTOS: ------
Actualmente la SPAR cuenta con los siguientes proyectos: 
1. Fortalecimiento Organizacional de la SPAR 
2. Proyecto integral de proniocicin del mejorarniento 

genético y fortalecimiento cle la calidacl de los productos 
clerivados de la alpaca (OXFAM). 

3. Fortalecimiento t1e las capacidades organizacionales, de 
gestion y de negociacion de los miembros productores 
de la SPAR (Servicio Holanclés de Cooperacion ai
Desarrollo SNV) 

4. Centre Pilota cle Mejoramiento Genético cle la Alpaca 
MUNAY PAQOCHA 

NUESTROS RETOS 
If---------

• Desarrollar alianzas estratègicas para consoliclar el 
clesarrollo de las propueslas técnicas y cientificas 
(Estrategia Nacional cle C.D y Prograrna de'Ciencia; Tec. 
e Innovacion en Camélidos c1el Perù). 

• Propuesta de ley de incentivo il la asociatividi.ld y 
co111petitividad en la comercializacion de Fibra de alpr.c~ 
par calidades. 

• Elaboracion participaliva cle un Programa Macional cle 
Mejoramiento de la AlpaGl y Uama. (Plan cle MG, 
RR:GG, bancos cle germoplas111a, etc) 

• De'.;arrollar un Programa de Control y Erradicaci6n de la 
sarcosistesis. 

• Desarrollar estudios solJre los costos cle producci6n en 
la crianza cle alpacas_ 

• Desarrollar propuestas tér.nicas econôrnicai; p,1ra 
irnplementa1-el valor agregado a la r-ibra. 

" Ejecutar la propuesta de realiwciôn del Censo Nacional 
de Camélidos Sudamericanos Domésticos. 

çcl\\~na <!~ C 

n'b'i::, ~~1% 
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LO QUE ASPIRAMOS EN , 
NUESTROS EJES DE ACCION 

1. PRODUCCION Y MEOIOAMBIENTE 
Productores de carnélidos dornésticos utilizan eficientes 
métodos de crianza y manejo racional del media 
ambiente. 

2. MEJORAMIENTO GEf';ÉTICO V CONDUCCION DE 
REGISTROS GENEALOGICOS 
Los productores cle camélidos domésticos 111anejan 
mecanismos apropiados de rnejoramiento genético y 
conducen los registras genealôgicos de alpacas y 
!lamas 

3. ARTIC ULACION A LOS MERCADOS DE 
PROOUCTOS Y SERVICIOS CONEXOS 
Implementar sisternas comerciales favorables a los 
productores, coherentes con sus caracteristicas de los 
productores, asi como las necesidades del mercado. 

~ FORTA LECI MIENTO INSTITUCIONAL E 
INCIDENCIA POLTI'ICA 
Desarrollar capacidades organizacionales para una 
efectiva gestion interna y obtencicin de normas, 
polfticas y recursos que favorezcan a los productores de 
camélidos domésticos. 

ÂREA DE COMERCIAUZACIÔN 

La SPAR a través de esta area busca fortalecer y desarrollar 
iniciativas comerciales de sus asociados quienes son 
articulados directamente con los dernanclantes de ios 
productos y sub productos de la alpac:a y llama . 
Uneas crnnerciales desarrolladas a la fecha: 
Linca Cârnica: 
• Charqui de alpaca y llama, salada, seco salada y dulce 

en presentaciones de 1 Kilo y 'h Ki10. 
• · Carne fresca de alpaca y llama, en carte (111ico y coites 

especiales. 
linea Textil: 
• Fibra de alpaca categoriz11dë1, lavada, cardada y en tops. 

Linea Animal en Pie: 
• Reproductores hembra/macho para mercado nëlcional. 
• Arn males hembra/macho para rnercado exlerno. 
• Animales hernbras më1cho para rnascotas. 

Lînea Veterinaria: 
• Medicinas veterinarias para el sector pecuario en 

general en las regiones de Cerro de Pasco, Ayacucho y 
Cusco. 

11 Servicio lécnico en cada centro cle ventas. 
Linea Asesori3 y Elabo1·aciôn de Proyectos 
Comerciales 
• Elaboraci6n de expedientes técnicos, proyectos a nive! 

de perfil, pre factibilidad y factibilidad y otros pëlra 
cooperncion técnica internacional y/o segun formata 
SNJP. 

• Elaboraci6n de investigaciones de 111e1·calio, planes d~~ 
negocio y asesoria en su implernentacicin. 

ÂREA DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
Con el prop6sito de frntalecer la ëlrticulaci6n cle la SPAR a 
nivel nacional1 regional, provincial y distrital, asi coma 
fortalecer los v111culos interinstitucionales e inciclencia politica, 
se viene realizanclo las siguientes actividades: 
• Difusi6n de nuestro Plan Estratégico al 20.tS construiclo 

pwticipati11a111ente con nuestras bases regionales. 
• Ejecucicin de talleres cle fortalecimiento organizacional 

con las bases. 
• EjeCLJci6n de talleres de género e interculturalidad. 
• Realizaciôn de eventos de acercamiento interinstitucional. 
• Elaboraciôn de Planes Operativos a nivel de bases. 
• Elaboraci6n de proyectos priorizados por nuesb·as bases 

para presentarlos a la cooperaci6n internacional. 
• Realizaci6n de talleres de capacitaciôn en te:nas de 

co111ercializaci6n 
• Realizaci6n de talleres de capacitaci6n en temas de 

mejoramiento genético. 
• Realizaci6n cle pasantfas a experiendas exitosas clc 

organizaciôn, comercializaci6n y mejoramiento 
genético. 

• Realizaciôn de incidencia polftica. 
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S,,mpling alp;i.c,1 hcrd for DNA pu1ily tt'Stin.~. C,,nchis rmvlnc.e, Cusco. 

CONOPA is composecl ot camelid specialists who l1ave many years of 
research experience, and extensive publication records. Raul Rosadio. a 
veterina,ian who holds a M.Sc. in Veterinary Virology !rom Washington State 
University and a Ph.D. in Experimental Veterinary Pathology !rom CJlorado 
State University. Jane C. Wl1eeler who holds degrees in Anthropology and 
Archaeology from American University, Cambridge University and the 
University of Michigan. Hcrmelinda Rivera. a veterinarian who has 
completed post graduate training in diagnosis of viral diseases at SouU1 
Dakota State University. Domingo Huces a biologist with post graduate 
training at Peru 's National Agrarian University La Molina, and one of the 
foremostspecialists in vicuiia and guanaco conservation and management. 

e 
l '\ C(l._(iltO 

At present. CONOPA is participating in research projects on 
alpaca genetics. sustainal1le utilization of the vicuiia and 
guanaco, and guanaco conservation and population genetics 
in Peru. The first project is financed by INCAGRO, Peru, and 
has involvecl evaluation of the alpaca population of Canchis 
Province, Cusco, to determine the incidence of nonhybridized. 
genetically pure animais and the rclationship ot purity to fibre 
quality. 

The second projcct is MACS, Sustainable Management ofWild 
South American Camelids funded by the European 
Comm1111ity. CONOPA is the Peruvian partner in a major 

,,, .. ,,c,,..,,. unrlerlaking headed by the Macaulay Lmul Use Research 
f kr-·"\ lnstilute in Aberdeen, Scotland, and composed ol Euroean 
\ y-\~}/ (Giessen University. University of Nol\~ay, Valencia University) 

~';(~!:' a11cl South American (Catholic University Chile; Lujan 
University, Argentina; ami CONOPA. Peru) partners. Our role in 
l11is project is lo co11duct rescarch 011 vic111ia genetic variability 
ancl conseivatiu11 i11 llie Andes. 

.,,~'{"~· ~ The lhird projncl is financecl by the Darwin lni1iative of Great 
_'j Bnlain and r,a11ictl out jointly wi1h lhc University of Carui[i, 
~ Walcs. lllis project is a canyon or a previous DaJWin projecton 

,~fr~'tf,'.Jt vicu lia genalics. hui lhi:; ti111c lfcahng wilh Peru·s higl·ily 

1 .. , .. ,, 
Gu,~i..:ol 

~ 

CONCYTEC 

endangered guanaco population. As with the previous Daiwin 
project. il is being carricd out in collaboration wilh Dr. Micl1ael 
W. Bruford. D1. Ciara Casey of Cardiff University holds the 
postdoctoral post and Jorge Rodriguez and Katherine Yaya 
(CONOPA) will have received extensive training both at 
Cardiff and in Peru before completion of the project. 

CONOPA is also actively involved in research in areas 
other than molecular genetics. ln regard to animal health. 
we are currently carrying out a joint project with the 
Universidad Complutense de Madrid. (Veronica Risco, 
CONOPA and Luis Miguel Ortega, UCM} to evaluate the 
impact of captive rearing on vicuiia populations, 
comparingthe health slatus of captive and wild vicufia, as 
well as that of adjacent llama and alpaca herds. During 
2006, Raul Rosadio, Katherine Yaya, Lenin Maturrano and 
Alvaro Veliz, CONOPA, will be working on the developmenl 
of a new generation vaccine against enterotoxemia with 
support from Peru's National Science Foundation, 
CONCYTEC. while Jane C. Wheeler and Hugo Castillo will 
be working to establish the tirs! elite herd of genetically 
pure alpacas with funding from the same source. Olher 
projects include the study of alpaca nutrition and tiber 
growth (Juan Olazabal, CONOPA and Felipe San Ma11in, 
Faculty of Veterinary Medicine. UNMSM) and accelerated 
reproduction in alpacas (Rosa Davalos, CONOPA). Work 
also continues on the study of prehispanic carnelids (Jane 
C. Wheeler, CONOPA) and the preparation of a primary 
scl1ool textbook on South American camelids is underway. 

Jane C. Wheeler is Vice President for Research. CONOPA. Lima. Pcrü. 
jwheeler(i'(1conopa.org. Shc holds degrees !rom Amr.rican Univer.;ity, ~ambriùge 
University. and the University of Micl1igan. and r,ompleled posldocloral st\lllies al lhe 
University of Paris. For more !han 30 ycars sh~ lrns comJuctml bro2d basert msearch 
on lhe South Arncrican canrclids. covcring lopic" !rom 01igin. evol11licr1 anrt 
domestication of alpacas and llanras. to moler.ula1 ger1clic:s. hrcerlrni: and liure 
µroù11ctio11, as wcll as vicuria and r.uanaco gcnelics anrl conservation 

Allhough nota registered US nonprofit organization, contributions 
to the research efforts of CONOPA aro gratefully received. 

CONOPA 
Lo5 Ccrezos N" ·106, Solamanc;-' (Li rna 3 - Perû) 

Telf. : (511) 4 3 7-783'1 / Fnx: (51 -J) 43 7-5627 
wcbma:;tc r r.Yc onopa .org / www.conopa.org 
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Camelid 
Research in 

Peru 
By Jane C. Wheeler. Ph.D. 

Cunducting high quality scientific research is always a difficult 
undertaki11g i11 the best or circurnstances and although the 
possibility of cloing research in Peru might at first consideratio11 

appea1 impossihle. it is not. Thanks lo the creation of a model camelid 
farm at La Raya, Cusco in 1950. m11ch basic research on alpacas was 
carried oui by professors associaled with whal is today San Marcos 
University 's Veterinaiy lnslil11te for Tropical and Migh Altitude 
Research, IVITA. Among the early 1\/ITA publications are the firsl 
scicntific rcpo1ts on alpaca reproductive physiology. intcclious 
tliseascs. parnsilulogy and nulritio11, lo name hui a few. An aclive 
alpaca rescarch programme was maintain~d llotl1 at San Marcos·s 
Faculty of Ve lei inary Medicine in Lima. all(I the IVITA research center 31 
La Raya wilh suppor l from lhe RockP.fellr.r Foumlalion and FAO thro11r,l1 
Ille 1970'~ a11ù. alîho11gh lmgoly altcnuated ily the political and social 
upl1eavals ol the l 98!1's .11111 early 1990\ the lrmlitio11 rema111s very 
m11ch a live and is act11ally undergoinga renaissance. 

Thanks 1o n Senior Fullirighl-H,ws Fclluwship al San Marcus 
University in the 1970's mv 1cseard1 locus shified from shcep ami 
gnals in the Middle Er1sl to Sou lit 1\nwiic211 ca111elids m llrn Andes. With 
der,rees in /\nlhropology. and a specialization in arclrncozoology. the 
sludy ol anima is 111 ancienl sociulics. 1111: co1111eclio11 wilh the Facullv ot 
Velurim11y Medirim: aml lV11'1\ was n~iurn l. 1\ trip to La flaya. will1 ils 
msearclr lacdilies, r:xpë1i1:ncml slaf'I rnuJ r.xlensi 11e alpaca liercis 
evcnl11ally le!l lu yHar s ol cullalJ01ativc research on tapies ranging lrn111 
dctt:r111i11i1l1011 of hunn l11 , i1111 .11111 dental e111pl ion raies to 11,e slutly uf 
ancien! and modem herrling praciices. Over lire years whilc working al 
other institutions on lhe origin, evolulion anrl do111eslicatiu11 of the 
South Anwican Cmnelids. molecular genetics; l:irned111g and lrl11c 
production; as wcll as vicuiia and guanaco conserva Lion. my lies wilh 
San Mnrcos have rernainad slrong and the Facully of Vcterinary 
Medicine continues to be a source of inspira tion and resP.arch base. 

ln Pem the situation of bolh the wild and domeslic South American 
camelids and the native Andea11 lrcrders is precarious. Not 
s11rprisi11gly, patterns of ge11etic vnrialJility among lhe rragrnented 
vic1111a population record the impact of near exti11ction and a 
subsequent genetic bottfeueck. Tlie high elevation gu,rnaco 
sul>species is bot11 virtually 1111k11ow11 lo science ami l11gl1ly cnùangered 
in Peru. where just over 3.000 animais survive torlay. Recent ge11etic 
research has demonslraterl 1hat the t1omeslic alp;ic;r anrl !lama 
dascend !rom the vicuila and guanaco respectively. iilld have suffrncil 
1mm s11ch extensive hybridiiatiun tlrnt fcwer llliln 10% uf alnacas and 
GO% of llanras reniain pure. lnlentional crus~ !Jreeding. to oblain 
grnaler fiber weight antl h1mw incrnased ecu110111it: ga in. has hccn 
~eneral prnctice ù11rr11g the la~t quarter cenlury. As the result. liher 
quality continues to rlecrease. ll11eale11111g the lii1elihootl ol native 
herrff:rs. as vieil as survival of tl1e pure alpaca. The short lnrm 
eco11u111ic gc1i11s oblairwrl througl1 hylirirlization. i11 comlJination wilh 
otlier social. politir.al illlll cco110111ic realities. have nroiJucr.d a cri sis of 
rna11Jr prupurtio11s tl 1al ellecls everyo11e 111volverl Finding il sol111io11 to 
these problems will not be simple and obviously will requirn much 
morn lhan jusl helning the he1ders out. A central, unclerlying cause is 
the devastating loss. cluri11g the Spanish conques!. of ancestral 
l111owlmlge about conservation. management and/or brecding of éill 
four South Ame1ican camelicls, knowledge which ca 11 only be r ecovereù 
through solid iuterdisciplinmy scienlific rosea1ch. 

Slarting wilh lire stucJy of 111ore lha11 one Ion of animal liones 
excavated al Telarmachay Rockshelter in the central Peruvian Andes. 
where evidence of alpaca origins from domestication of the vic11iia G to 
7,000 years ago was preserved, through the sl11dy of 1,300 yea, old 
alpaca and Hama mummies from the site of El Yarnl in Moquegua 
which documented the existence or highly selected breeds prior ta the 
Inca empire, my research has progressed from simply studying the 
past ta tiying ta recover the magnificent qualily of the animais which 
existed prior to the Spanish conques\ - rrom bones. to murnmies ta 
molecular genetics and more. ln the process, CO NOPA. an indepenclent 
Peruvian institution, primarily derlicated to scientific research and 
development of the South American camelid sector was established in 
2001. 

'-' ... - -
l,11:e ( . Wh~t'll't )h,fh•1:i:~ 1.lOO •1<.•,1r~ old ll.•m,1 mummJ ln.•m th<' su~~ cl ei Y,i:al. ;\.'io,11.cgu,l , Pciu 

CONOPl\ is the name r,iven by trarlitional Andean herders to small 
carvRd stone f1gun11es which iepresent lioth the domeslic and wild 
Soutl1 American camelids. Most conopas have a s111all depression un 
lheir llacks. whir.11 accorrling to legend, reprcscnls the lakes ol Ure 
lligl1 Andean grasslands ll1rouglt wl1icl1 alpacas came mto our world 
m1 loa11 lrum llm 111011nlai11 guds. and lhrough wl1ich they wHI relurn rt 
h11111anllind does not take good cnrc of them. Olhers represent v1cufias 
and guanacos, animais which IJelong lo lhe 111ountain gods. A!though 
nia1111fact111 et1 11p t.o ihc present. eu nopas are of prehistoric 011gi11 a11d 
conli11ue lo be used during ceremonies carricd out in order to insur, 
the wellbeing and multiplication ot v1cuiia. guanaco, alpaca and Hama 
lwrds. As such. conopas symboltze world of Andean herders, the1r 
helicfs, lhcir practices and U1e Soutll American carnahtls upon wh1ch 
lhey tlepend. Il is in this holistic sen se lliat wc chose the name CONOPA 
and lhe phrase "cuidando los reha1ios de los Apns" or' 1ok111g careof the 
111011ntain gotl 's herds". for our in~titubon. Our p:1maiy goal is to utf!izo 
s1:ienlific rcse~rch and educntfon to presorve b1otl1versity and the 
envirnnnmnL wlrile respecting and leaming 1rorn pasl and present native 

6"'"""~"''.:= 
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and ciiversity that exist in the paramo corridor in four 

AndC';in counirie,; . 

The Andean Pararno Prcjecl (Conservation of the 

Ricdiversity of the Paramo in the North and Central 

Andes) was conceived to design. integrate, and put into 

µr dctice initiatives that help conserve the region's 

biodiversity and safeguard its ecological functions in 

Venezuela, Colombia, Ecuador. and Peru, the countries of 

the Andean Community of Nations that contain a paramo 

corridor. To achieve these objectives the project 

proposes to make conservation and sustainable use or 
the par;imo compatible with the equitable distribution 
of the benefits derived from using its environmental 

bounties-wate,, soil fertility, carbon star age, and the 

beauty of its landscapes. 

LINES OF WORK 

ThP project indudes two phases: an initial clesign phase 

(1 S month~) and a second, implementation phase (5 

conscr,;,t ion and the m.,in:enance of th.! 

cnvironmew..11 services :hey prov.d~. 

• R,=1> nnd mon,ro,ing ,:i,og.-am: Th,~ component 
wil l analyze the dfccts of chang"S ,n land use on 

col'lser..-a~ ,on of biod~:t)· Jnd tne m.-11nter .ancf" CX 
cnvironm c,, tal se,;·ice<. lt wi l; al'>ù è~f.~e p ro:ocots 

a"'d md,:ators for the establ ,1"oh~"':: :."'>! c111" 

intcrr.ot:r.riël naon1 tonng r c!wo·\.. 

WHO ARE WE AND HOW DO WE WORK? 

Th~ AndeJ:"l ?a •-,-n-:, ~fOJt!'Ct ir it.s .ri: ,al pikiY. of ~:.rçn 

r(;'(er,C!. fi nar:, rng f,c n~ t t e Glcb<l l Em~"Of1:11C>nt F3cil,tv 
1Gtf·J an':1 is ,n1p.1t1mente<1 b, lht' Ü" -~-=-~ N.~~1ons 

En~1r.?11men tai orogramme :. L.'4E" · •r (~ aho "at,on Mth 

the Jnter, ,\m e·· : ar, Oevelclllrer : Eank !CS . Th 

Cons;.:wt :um for t'":E- Su~tair\!J·-: Dt-.•ek::c ""'E-r : c i t l-.-.;

Andeôn E,:o"t..-'910:i CONDESAN 11s tY"e '::~c :r.g e,~c...iti ve 
~gen: fo: the 1mplernen:dhO,.• L' ' :.,e ;-·n.e""c: ï h:" ~~Y 
~:\e,ut1...-e agen ::: ·e:; ù1 t:ath CO lJN')' dr,:: 

• \lentl.l.lela:ln\:i:uto di:: C·t::ino .:2s l.r.· ~cr'!:a:b) 

Eco!O<j.c.a!.. Li~r,cr;idad de 'os A.nd~ 

• Colowb1.il: 'nst,h ... : o A:exand~,, :>,, .,umbok!t 
• : w ador Eco;:,,:,x,a 

• ?~:-u:The Y..1un:a.n J:,~t i tJte -a.~! 

Th~ t.:' !"lt iti~ arc· TC'$p0f"IS. ·b1e Î,Y :n·.-~,;inç a .,-:ec- r.1ri9e 

o' Jctc~ a~ :.he nJ:h:lnal. rc...g ,c,.. at a""l1 :':k.-a! :f'Vef,; . w.:h 

yearsl. Ou ring this first ph~.se, tht: wor!< is organized around 

the follow ing obj~:::tives: 

• PoficJ anafysis:The fran,ework of the economic, soc:ial , 

and environ mental policies that have an impact on the 

paramo will be analyzed on a regional, national. and 

international scale. Policy al ternatives that c.ould 
influence the conservation of biodiversity will be 

explored. 

• Oevefopment of a vision of rhe fuwre: Starting with 

characterizc1tion of the actual situation in the paramo, 

,epresentative areas will be selected in each country. The 

pilot sites wi ll be the focus of integrated plans of land 

management 

derived by means 

of a participative 

process. 

• Training programs: 
Thiscomponent 

will provide tools 

and knowledge to 

the actors and 
institutions that are I.•. 

active in the 

paramo. The goal is 

ta increase the 

effectiveness of 

biodiversity 

conservation 

efforts and sustainable use of resources. 

• Program of environmental education and diHeminarion: 

This component will disseminare information about the 

paramo and make in habitants of the paramo and the 

general public aware of the importance of biodiversity 

rhc f1N:>jec1 . il..'9lonJI p;.ltfo=s like the !ntl'.'mdt<On~I 

Wo:~ing Grouµ on the "aramos (Grupo 0 ~amo) Jncl t.,., 

f"araM"C \-\'Or+ CrrC'u~ (G7F-'? tn eiich c~ n: ry .:c,,"'~r.~te 
ro r.-,e alii:mce~ pa1i..:,paJiof". ar'ld t: ,..Chitn-;Je of 
lnforma:1011 Ontht" •n:~:-r\at .lOnill c;.(.:11~ . twn v:in.·1'""i rt1?.1-

wi1h .:' iol"l('J "'i o~t or , nf l\-Ori-.ing m :tic 4.ndes c~e~ 
: !!'<hr11c~! ~lp. the u , .-,..r;;:y ol Amst~·d•m and , 1ie 
Urk ~ertJh ·" i.r .. Y.i, ,:,:-.r '.â,; n. 

(a,~ ,ne,ibe: ,,f !he t,.,'\(lean PlorAMO Proj,,I;: ,, ~serytlal 

:.o t..,r- r ,etw0~, c • co H-1 ::>orA:ors " ork,,.,g to Co-t"'SC1'Vt', 

t,,\~C .vêrs·~f dnd C.:J-,tdir,at:. !e Jt•1o.·t:-:oornt'nt rr. the 

p~rêilf\û'. . VIe- ,, ,1: 1! '.,o ,n,,,o,.,. (.. otti~r .,c:or\ and 

,nst1tut ror·~ !t txim :?"1-i: :r,:,~,n.'!~tOOd l d'' d ioc.,l 1t~..,"'! •1 
ordc-r t .) o,rin9 !OOut th ~ , ·ir.,i.31, 0 1 !ht• ;,,~rr4•,'Y.' 'N,:\rlJ 

Cor,gress 11"': P.l•Pl. (,..-, cr-b:J , \1.:ty 200.: •. Pa~drr ,..·> 

w .t~I..~ b,,yje-t·\ c1 sti ., re,d re~pot'S· t •i: i~ 

The regional auspices of the 

Andean Paramos Project 

~ e /,ndeAf\ P.!--a ï o Pfoje~t hmc=:·ons unô-H tt-.E-:i:.rspi,es 
c f t t'I ~ R"'.':.J ~ ,"I BiOOr\1:"l"'Sit v S~tl'ltt"Çy f().f :l 1e ï ~pi::-..t• 
J.:"':dcan ~~u;'t:n F.-<. ~c:voveod n;· t ~~ (C-u "~li ot J.. nct.N,n 

~\."f"l;\~ties of L•t<"·:"..?I t..tfa,ys on ;1..:r, 7. :..:,c~ ;Oc:1.'.::\ .on 
:r , :' 3: .1~ 1n1t1a: :"".,~ ~zr,er. by t t,e ~ ri.::ary (1e.,w- :-4'l .:)t :hè' 

~:"' i".'Ni ( c ~1..n :-') :n (('l.:'~d, .. :a~1on ,,.. lt ~ ~!'-··: A.ri~~"~ 
Comm,tt!'evf Envir-...nmentJI Author,~v ,CAAA~\ ·. 

s 1'9 \ \ _ _,y 
GEF t:-1,EP 

·::.. ,i;i,_~ 
~ 

-· ~ •••• 4 • ~ . 
6 

·n ;: 
;~~il; 

,. 
~ mf t,.__,,_') 

~ -

: \( . I"; 

CONDESAN. fw. La Molina 1895. u Molin• . Ap,ut•do 1558. Uma 12. Peru. Tl: • 511 3175313. F•x: s51 1 31 75326 
www.condes.n.org E-man: condcsan~cglar.org www.p.,r.tmo.org 
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Vl -

1 Censo Nacion;il de Alpaca y Camèliclos del 
Perû. 

DESARROLLO ORGAN lZATIVO Y 
EMPRESARIAL 

Funcionamiento de los Centres de Acopio y 
Remate de fibra y otros. 
Apoyar la organizacién de los procluctores. 
Proyectos dr. organizacion de Complejos 
Empresariales Alpaqur,ros - Ta,nbo s 
Alpaqueros. 

DESARROLLO TECNOLOGICO 
lmple1nentaci6n del Ccmro de lnnovaci6n 
lecnolôgica de la lnd11scria Textil Camêlidos 
del Pcrû. 
Dcfiniciôn de 11orrm1S técnicas de calidades de 
fibra a nivel de productorcs, industria y 
comercio. 
Ejecuciôn del proyecto Cluster Textil Alpaquero 
da Arequipa. 
Dcsarrollo de nucvo5 productos artcsanalcs e 
industriales , en b.ise a calidades inferiores de 
fibras camélidos. 
lmplementaciôn de laboratorios de fibras . 
lmplemcntacicin del Banco de Germoplasma de 
iaAlpaca. 
lmplementaciôn de un Sistema Nacional de 
Juzgamicmo y ccnificaci6n de Jucœs oficiales 
coi, nivel internacional . 
lmplemen tacién del Registra Gcn.ea lôgico 
Priva do de Al par.as. 
Mejoramiento del n,;mejo en la crianza de 

Alpacas en zonas Alto Andinas. 
a) Modulo de !nfraestrucrura para e l M;mejo 

de laAlpaca en las zonas alto andinas. 
b) Modu lo de lnfraestructur;, p.ira el 

reordenamiento n,odular del sistcma <.le 
riego en bofeualcs. 

cJ Modulo de rccuperaci6n genètico de la 
Alpaca, por ,·azas y colores. 

DESARROLLO DE MERCADO 
Plan de Marketing para el posicionamicnto de la 
ALPACA DEL PERU r.on10 producto bandera a 
nivcl nJ.cion;il c incerm1cion;J.I. 
Proyccco gran niuestril ffll1Set..) grMica del ;irte 
rnxtil pre Colo111bi11J . 

LEGISLACION ALPAQUERA 
Adecuaci6n. diseiïo ô elaboraci6n de legislar.iôn ad
hoc par;i la prmeccion y promocion de 1., Alpaca y los 
C;in1élidos en el Preril . 

EVENTOS ALPAQUEROS 
Scr11i11ario recuperacio11 y m ejor<rnii ~nto 
~:cnético de la Alpaca. un reto para cl r c 11·1. 

VIII Festival lnternacional de Camélidos Sudamcricanos -
Noviembre 2005. 
Programa de Exrensi6n Pecuaria: 
Capacitadcin y Asistencia Técnica para los peq11eiios 
productores alpaqueros del pais en: 
Manejo Ganadero 
Manejo de Fibr;is y ocros 
Manejo de Pasturas y otros 
Gestion Empresarial 

PLANES INTEGRALES 
Plan estratégico de desa1Tollo de la cadena productiva de la 
Alpaca 2004 - 2015 

FINANCIAMIENTO ALPAQUERO 
Propuesta para el programa especializado de crédite FONDO 
ALPACA. 

INFORMACION ALPAQUERA 
Edicién de la revista especializada Alpaca del Perù 
Sisterna de lnfonnacién de la Alpaca del Perù y de los 
otros Camélidos c implernentaci6n especializac.la de : 
Biblioteca. Videoteca, Hemermeca. Portal de Internet. etc. 

LA ALPACA 

El verdadero T"soro de los Andes del Peru 
Cuanc.Jo los conquistadores t!spai1oles llegaron al PerU, ingres;iron 
triunfantes al Cuzco, lit c:r1.pica l del lmperio Jncr1. y se apodcraron de sus 
histOricos cesaros. Algunos de sus hombres. ya habian dcsprcnc.lido las 
placa; ùc oro que cubrian el Templo del Sol y llenando sus alfoqas con 
estatuas de placa. Pero ellos ignorabi\n la c1ue ml vez era el mayor tesoro 
ir,caico: l.1s raras y lujosas. rel~ de fibra de Alpaca. que consritufan b 
fundaciôn dê la r1qlJcza inc=1. 
" ... Con Clmrda.s, crearon cechos rie ribras y r,o llevaban la cunnca clf! sus 
riquez;is con r;,sgo~ escntos. sinQ con se ries <le nudos en CLJerclas <le lanil. 
Hilarcm una tcla de lana us.tndo ln mâ.s su.1ve lt111a de Alp«c:?, 11n ~qu~iio 
y delicado m1embro de la fainilia de los camèlidos, que er, can suave y 
hcnnosa que cr;i rnil.S nprec1:1<l:t que 11ingu11a otr~ cosa en cl impeno. 
ubicï'ldo en la rcf,ion montar.osa ccmra<la en lo que acttmlmeme es cl 

1 Pen·,. Entrn los h;ibitantes de los Andes, la tel:I era la moneda. corrience. 
Los emperadorcs incas recompens;1b;m la lidl!Jidad cfo sus noble~ con 
r~los de ceJ;:15 suaves creadas por expert os cejcdorcs ... ·· 
Un legado ;:inccscn:il (lue hoy nos llcn.l clc org11lloy pcrmice: dnr J conoccr 
21 toclo cl n 1undo nucstro gran tcsoro .. La Alp:Ka del Perû. 

INFORMES 
Ci.1mpiii11 Paisajistil 106 · San Lâzarn Arequipa - Perù 

Teléfono: (054) 227405 filx: 203568 
!:-mail : ip,1c@ipacperu.org - Paginil wc,b: www.ipacpcni.org 

. IPAC 
Jmtit11ltl l'1•rmm11,l,•l11 ·llp111·11yCmr,éli1tu, 
. Cl J 1:· 'IT.\'tll.: C dm,:liJ,,.,. ,Id l',•r,i 

J'IPAC 
J11stit11to Pemano de la Alpaca y Camélitlvs 

CITE TEXTIL: Camélidos del Peni 



Vl 
l'-..) 

él311J·! 
lns. riu 1i: i011 priv;,d~. !'t!p1·esc 11r;inv:1 y e:-.pecbl12::rfa del secl Lir 
~1lµ~KJ ue1·0 /' de lu$ cunl: liUo~ cn ~~e1 1er:1J. 
Gi:ncr:,. coon .ii 11 ;"1 y d t::.s.<1rrc !i:1 prop1 1~5[.:! S: u~r:n1c;1s p;11 ;i promovc,- .;;:! 
desrn -rollo 'f k1 t:0111pe1 i i 1vi, l;:i.d dd sector 
Busc.1 la sup0rac16n de los d c.!sL:qui!ibrios exisu:~nu.:s ~11 trr:: lo:: 
d1f1:n::nn;:,, :~;.;t! l"il t"!~, d~ l;i Gtd ,:.-11 :1 e n t,as<7: J und d icie llll.': ar~icuh::11~n 
produc t1v;1. 

LOINTEGRAN 
Repr Psc.-nt~nrcs de lo!:i :1 c: lO• , ·:,. ci.1•1cs dc l.;1 c 1d21 1a : 
Pr u rluctore.,;; .1 lp;!q, JèrO'i, 
hKl,1::ïr.r1ait.::i Tc:·.U lt!:~ 
E:'(purtadorc :. 
Pcq1je11os c i l'lpres,1nos t..::-: ti les Co, ,k ,ccron:st:~ ... 
/\ r rcsano, r<):.: l, lü~ 
f"cr.:;0nns n c1tu r:1h:<: y iur·!d1c;1~ que co1;tl'ib1.1 y:1n (On f':I d,~s~rrolto de! 
S'?Ctc.~r (.1c ,dé m ic0 ~. cit.~1 !lif 1u ,._ , IPC110Joio <. . c•11trc o rrc,:-.) . 

tiiiW1M$W 
Un c/~1:;te r prod11::t1vo v cor·11t.~1·r. ml c.J,, i;l /\LP1'.\C.L,. c11·.-a ;1nivki:id Sl': 
desenvuc!vc c: f1cit:im:c y c~n 1pet it iv:11nc1nti;'! , pcrn 1ilit:•ndo q~ic t::1 1xod1 1r:ror· 
Alpaquc·ro 111e jû re su i1 :~re!-.Ci !; y ~c dcsarro lk: c- m p resan ;i ln 1cnrc r:: n l,;,.;c :l 
b c,1iic.bd de ::1: produccion y 1.; 11c io" pro :1 11,: [o:. de !;1 alp::c,1 ·.;e e ni:11èn r.n?n 
.:1de:c11.1d.i mc111.e l lO~ ic1on.~1dos en 1 ,1c: r-:::1dû 11 :u1 ,J i:i t de las fi b1-;·1s nil t11ral~:s. 

ION~IMt·l~i@ 
D e 1n 1nc r ;i Cùnc err:,d:t y .1l , :m1en lc csp,.:<. 1a!1.::u J,.? prom ov2r ::l (j fl.,s ;i!Tû llc 
y b cu r11 pcUfr.tilbd Uc b c::J ~11.1 pi 1:id~Kti·.-.~ Je b ::i lp.'.lc ~ y de lo:: o u 0:. 
c.i1 111élitlos en" l'c l'11 . 

, IV. FINALIDAD 
lmp!c rne1,1.1 r una est r.1ti::gb n.1cio11;ll d e dt..:~,,rrol!,J d e car:1c tf: I' i1~le:·::r:i!. 
con tm h o rizon l i:? 11 1i:ii1~1ei d,~ 1 ~ aPOS , q u o:.: p ui 11 lil,l :::1 ;i fin amienro d1:: l:i 
F1br;1 de /\!pac.~ en Cill1d:1d yvo l1 1m2nc·s p:v :i 1m m c jor y 11 m7·.·x i1 1qx,c1.<1 f' 11 

cl 111,)n:.1.do de fibra5 n.1tun il0s. cvt I i;: parudp:Kiûn conci.:rtad;i d ,::: 
o rg;l l11511)0S r ubJic.o~ y priv~ cJ,:-,s. 

™3!Ji\'l•}i:fii;'·iit9[5•tt 
1.- Fo r t.:1k•c:imicmo irîstiwcion;il p.-ir ~ con·.rcrti:· r1 l 111•, li ltl lo l.!!'I t :11 

re: fc r onl e n:H:10 11.:1 ! c 11 ,l en 1r1cicH ïït l. 

Co 11 r:r ibui1- ;i l d•JSarrol lo 

;Jreciucciv.1 tit..: i:l .~!pac.~ y o t rŒ: c1nH: l!dos, csp~::i:1!rne 111.1; e.n: 

., .• Ln n .>ncr~!·taci6n }' org;:mizacion proJuLtiva y cCt111t.-rc. ial de:- lus 
proch.1ctore'i . 

b.- Ln ~1n ir:o la:.:in i1 e! ir:!cnte de !o'j üct:crcs c.: l::!V t:~s de l.i caden;1. 

c. - Elcv,ir iJ pn x luctivic.fad y r cntabiliùad. eq1.1il ihrrtda. en rodo 
$1.1 !> (~.S lab-::a:)t:S . 

3.- Genc-i ,u· oporu111idadt:=s c~~c: no16,gicas y çomerc:iJJ..:s para IJs 
Uiv l~ r s:1s e xp1·,::::si one ~; ;1 n e ~::i. n0!c s. semi ·inci ust rial c s c 
indusLl'iaiès, hcredcr .1s dc:I r ico legaclo Lexul andino de la.:. 
difore11 tes zona!. del Perl! . 

4 .~ Conccrtar pt\)gr:un.:1.s y linanci::m1iern.o en un Pbn Esrr:1Légk o 
N;JC1onal de !;, Alp:1c;L 

S.~ Akanzar en el mils breve p!a1.Q un dèsarn.~ llo i'f..:(nol,) ,gico en 
fa prod llCdOn :ilr;i.que1·;1 , q1ie le p~rnii r:t a l Per l! :1J i;m7.;) !" y 
rnejor:., 1· Sl1 lid-srazgo ,~n Œ>t e se.:ro r. 

6.~ En un csfuen.o pt'1b!ko y priv.-::do clcs:1rrolb r un Pbn tic 
Markülins p:w?. 1.:°':I posicio n:m 1iento de la. :ilp~r.a y de lo~ 0tros 
G!. lllél1dos i:,:-, ;n c.. p roduc\o s c:-. t1ï1~t!gicos de lx md er;t e n 1;1 1 

n-,er:::1do 1rn1r~diJ I de pdos friH·i ;. . 

7 .~ Contr ibuir .1 b pr cservi'dÜn del n 1t.."!di..-.: 
ambic-nte y 1:1 biod1vcrskbd en bs zom1s 
Ue! Pen·1 co1 1 vur.::1d 6n .ilpaqucr;,. 

, Vl.'LINEAMIENTOS DE POLITICA 

1. DE CORTO PLAZO 
Forta!ecunit:nto 1t1!lC lrt1cH:1nal. 

Promtwer b norm;-ihz,x i6n de: i;i a-:: tivid::td 
;1!p;1qucra nadon<li . 

ContJr <:r.\ ll e :;rnd 1st1c~ 1; r:; 111(o r m ar:1on (ontl -:1 \J !C: para 113 t1) ff"l3 d·:.: 
dec,sionl:.':,. 

2. DE MEDIANO PLAZO 
C.:uK i.'n:a.r c o n el S{.lC tQr µUblico y prlViido lit fnrili t1l ~cr6 11 c 
irnph.:n,c111;1ciùn de ,in Pl.in E,tr:-1cégico Nac.ional d e- dus.:1 rrollo de la 
C:ideriJ P~odw.:riv:l de h1 Aip., r.~ . de ,: ~rGcrc r inwgr<.1 i. de: cnrto . 
m~di2no y b rEo pb zu, q t1e pei rn ir:1 art icub r pc,lit k a~. pro_e:-:1rr1.1s y 
fi n.1nc.: i.111 1i011 ros. 

CAOENA P RO DllCTI VA DE LA ALPACA 
1:(,11111 :1 •, . ' ·,, : •; 11 !•• '1 :i11i ,! 1~ 1·.1· , t°) l) : , \ 'l .J I" 111 \! ., • ' '•. l! III ! l !l •i . 

.... - ....... 
f\ p,~·,t; (. 111 11. 111, 11 1 , · rn.,! 

/ 'rrup.1,;:, ,; 
•, 

, f.l 0:•'1•••11.\/ 1,".'- ... 
I h.11111 ,•; , ,~ 

/ ·, r.,11,,:...:!. / r1~r;:~!h:,t_l 
: 1,.-l~!c,·c.:.:: 1 

P ro ,r,i•do1e 
1 , !; u lu~, 11.uH f 

\ / ' . 
i\:. ,,.111,,:,0 . 
r :1 ,:11•, 1.:~ / 

J i;, 1,.1 , c .: 111, .. 

', [ <h!i,h 11nl i,;i• ,;, 

COMfffCIAl , i i'11t.l•rn111.1 

, \ r~:~~;~;-:;~\{:~ / 
·, C·, , 11'«:. ) 

\ Î''H't~;t;(J,:•/ 
·. i ·~·· • ;: , • • ..J ,; 10 1 n ,:t 11, 11 . ( ,i, ,•. 11.\1.1•.·n. 1 n11 ,·n .tn •o ·•·!•, 

:•tv·: ~1:,: .:·( , ·, ·: r 1i, ,. ~·H 1.1l !1,• T•·, ;: , : .. 1,1• q ' ·1~;".:m \~ :11: 

t .' rl'o l ,•<,·, f p ;,,111 1,:r :1, ,-. ,1t , l 

LINEAMIENTOS DE POLITICA DE 
MEOIANO PLAZO 

C ont:1r con un;i legislaci6n Jdhoc, par ;i 
ia pr l"'ltf!cciôn y pi·omocion de !J 
;~lp2c~ y los Camélidos en cl Pcr,1. 
Promover l.i 1nodcrniz.1ciOn de l;i 
comcrc.:i::iliz,1ei6n de b fibr:1 de alp;,,c.t ::i 
t r~w é~ de un $istcma r 1:icion~,1 Ül'! 

centros de ;,corlo y de rcrnnre. 

Alemar e l m;mcjo e mpresa,ti l de la 
ganac.l0d ;-i ci~ :il1,ac.1s. 
Alentar IJ inversi6n pr ivada .::n l.1 Sierra 
y e n part ic ul.:11·, e n ii"I :1ctivid;,d 
,".!pJqu,.era. 
f"lejonu· b csc~b de p1'oclucci6n de 3Jp::ica:; p(H-:J mtijorar b 
c:1Hd:1d p ro d11c lo res Genétic:~ d E:! !:?~ lll isn1as . (gr upos 
1,:; mpre,;:1 riales o c:onsor<:ios). 
Prornovt=:r d rn ?. jora1111emo gentuco p,;1r .1 12 obr.cnc16ri de 
:i.nimr,h~5 de .i. ll :i c\ili dad. 
D esilrro!!ar c11 la zona alto ~ndina. un;, c:u lt11r :il de calidad en !~1 
:tcrividzid :1!pa<1rn .. ;1-;1. 

Hablai- d~ ,\ lpaca. es llablc1· (le caliclad . 

LINEAMIENTOS DE POLITICA DE LARGO PLAZO 

Dr:snrroll.ir un imensivo y pcnn:mentc program;i de ex l 1:: n:;1ôr: 
r.,c:cuar ia en: (Omerciatiz;,ci6n, manejo de i11 fraeslt 11cu ira 
ganê!dcr~i dt! :1lp:1c~1!:> . m:me jo de infr:1esr:1.,ctura ci l! r iego. 
g~~t iôn cn1pres.nrial. c1 1cre Oi:·os aspectes de inrerès. 
ln)plcmcnrnr un;1 poliuca y plan naclona\ par:i k1 p i-omod 6n 
int1::ns1v;i y 5('!ec1iva de nuc$tro µroducto crnblcm;h ico: 
Al. PACA DELPERU. 
Prc mover, cc11 rrob r y cautclar b Mareil Alp::i.ca d~~I Pl?r ll y su 
adecu:Klo uso :, fin clc evir.1r su :\dullcrad én. 
\n,plemenUli 111 1;1soi1JC!Ô11 intcgr ;""tl dirigid;i ;:il m icro cri.idorcs de 
ca1:1t: lido~. <1 rrave;; dt: la creacion de Complcjos E1npr..:sariales 
/~ lp;;queros M11 lti scrvicios (T,1mbos / ,lpaqu~l" OS). 
Des:,rro ll ,ir un:i .1rtesania compcr. it iva que rccoja cl lez.a.do de b 
ri<;a crad,c,6n ccxtil prccolombim1. 

VU. LINEAS DE ACCION 

FORTAL.ECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 
Fon ah~cimiento ir:stitudona\, aû corna de proyecLo.s )' 
p;ogri111, ;:, s. 
D!)S;trrollo de :: lianzas esLr· .. 1t..'.!,gic,1s con o rgJ11i:i.~cio11cs publi,:as 
y p1w a,.bs. 

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
E~tudic, de i1 we11t;u10 y cvaluaciôn de prob lcm:1.s y s.olw: iones 
para el des;1rro llo de la producd 6n ;ilpaquer:, e n el Pc n·J: 
1i·nbaJos t:mpiHcos y eY.pt·H"iencia.s inédit;:'JS, i:westigaoôn y 
dcs;l1Tollo de produccor. . est udios. propucst:1, 
planes y :-iccionc~: . 
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!_r:!J 11<. t<_: l ':i + .. ,1pu11sw,1 ï,<.:1 ·1~:., çz.sr: 07, t'S l <] + + .JU• JljCÏilj".]_ 

n.1ë•d ·,,djnha.11; ·o.1P?.12·1 u12s · 1 u1 a.uo1 v.1 ;-,p 11vn1· 

. }'j..JO,\t\ U tdt1U\-f dljt _)O 
J16tcu d~f lit ;:r)UdJ,1dJ~J-~1ut 



:i.-·: ~ ... 1::,1: ... :;i: :;t ;;.._: ~:.,;~ :? t 11' 
.~:-::;;,; 1;:,,.:,-;-; :-.\j", ;;.\r:1 ·":>~ .. ;,r:~·,.; ..:.1~,.,.::'j 

,'1.n: !l ll ,;.:, :., ···;~i.\\ ~:l·,r, t:\"-:•11.u.;1:-·:-l· 

~' Il':-·:•;-\'.l:r: :1.1!·::. \: T-111 ; :r:::,!, 1::d 

:•:j~ )C' r::t, i :>r: j\\·.~ ;:.~j; 1:· 1 qt ·:s":.1. \l".' 

\l··.t ~~1;:.;;--j;1;• t .,i_:'l'. 1t::111~·t·..: , .. ,:1:i1 

·:; r:-:;L·-., 1· :1i~\~ di :;:·t1l I ru:j',":~'·'~ 
:::·r,'.t "};t.\i!..: 1..:.::it--.:lï :,!i; ·1 :~1:"Hll'\•: 
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freina Centrxif Jl'J 2, !,le maYb1 N<?J l~ftS 
Ciucfüd1de Lamp(! 

Cet. 05,1-9774qo9~-· 9lJ§i9Jl8 
E-.Mail: altotumar,vrna@botiTICll il.com 

Pagina web: www.alpainlta.c.om 

(LiMA • JULIAOA 
(Vrn m : r u o I h ~ru 20 111 in 1) 

AREQUIPA · PU NO 
1V10 1r. rt11:.h (: S 11orcs) 

PUNO • JULIACA 
(V, a fCl"l'CSh C 4!> Krn .) 

JULIACA LAMPA 
(V10 lt! rr c:.l rc 31 Km,) 

Dep\Jrtt1111t n10 
P,o,.iiiciu 
Dim ilu 
Co,nu,1lôod 
,'h<>cfnd11 11 
'/j(l 

Allib o 

Rv:io 
l oml)<'I 

"' lm 1•p::i 
l u11;01Um<1 
ll llolum111un1u 
~<impn • Tu 111c11tJt\h.t 
2S Km fro,110 
cu ,,o~olfü• 
4 '.)00 ,11.1 n. 11'1 . 
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