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1.1. Le Togo : généralités.

J.l.l. Situation géographique

Le Togo est un oays en forme de rectanqle allongé du

sud au Nord. Il couvre une suoerficie de 56 000 km2 (Attignon, 1970) ,

et est limité
,

l'est la République Populaire du Bénin, à l'ouesta rar

par le Ghana, au nord par le Burkina Faso et au sud par le Golfe du

Bénin. (Carte 1) •

~.1.2. Le relief

Le relief comprend un ensemble de montagnes et de olai-

nes.

Au nord du pays, les montagnes forment une longue chai

ne appelée la chaine de l'Atakora qui traverse le centre du pays dans

le sens nord-noEd-est et sud-sud-ouest. Plus au sud du pays, le relief

dominé par les plateaux d'Akposso et les monts d'Agou.

On distingue généralement deux grandes alaines : la

plaine de l'Oti qui s'étend dans la partie nord du pays et la plaine

d'J sud qui se termine sur une côte sablonneuse longue de iO km.

1.1. 3. Le climat

Le Togo présente deux ty~es cliMatiques majeurs qui

sont le type guinéen et le type soudanicn. Le climat Dvinéen est

caractérisé par deux saisons des pluies et deux saisons sèches. Les

saisons de ~luies sont représentées oar une grande saison des pluies

qui s'étale de Mars à Juillet et une petite saison de pluies qui dure

de Septembre à Octobre. Les saisons sèches (une grande et une petite)

s'étalent respectiveMent de ~~ovel!1bre ?J ilars et de Juillet ~ Septembre.

Le cli~at soudanien est caractérisé par une seule saison

des pluies qui dure d'Avril ~ Octobre et une seule saison sèche qui

s'étale de ~'ovembre à t'ars.

!.J.4. L'hydrographie

Trois réseaux hydrographiques se partagent l'espace tcgolais.

Au nord, le fleuve Oti qui collecte les eaux du Koumongou, de la Kara

et du Ma. Ati centre le fleuve Mono qui rc~oit les eaux de l'Anié et de

l'Ogou.
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Enfin au sud le Zio et le Mao qui tous deux se jettent dans le Lac

Togo. 'Carte U.
1.1.5. La v6g~tation

La régim c0ti(~re, au sud] est occu[1ce l'ar les

cocotiers. les Z0ne de la terre de barre (f0rmée d'argile rouge)

offre le vestige de la furôt dense. les "')laines du Hono et <.!e

l'Oti sont occun6es par des savanes ar~or5es riches en P~nic6es

et Andronogonées.

1.1.6. Le milieu humain

la p0~ulation togolaise est estim6e à 2 562 900

habitants (service des statistiques, 1900). les 90 ~.lOO de cette

~ùpulation SJnt des agriculteurs. Les grou~es ethniques sont ~èr

ordre c.!'import<1nce numérlqu,;~ les Ewé' (20,76 r.100), les l<abyc

(13,89 ~.~JO), les Ouatchi (12,00 p.100), les loss0, les Mina,

les l<otocol1, les :'1nba, les Bass3r et les Tch~kl)ssi. le groure

ethnique Peul forme ~ peu près 1,4G p.l00.

..1 •
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Enfin au sud le Zio ct le Hao qui tous deux se jettent dans le Lac

Togo. (carte 1)

1.1.7. La production animale au Togo.

Les ruminants se rencontrent partout dans le pays mais

la répartition géographique du cheptel montre leur prédominance dans la

partieseptentrlonale du oays (Tahleau 1).

Ils sont composés presqu'exclusIvement de races locales

(99 p.~OO), telles que les Somba et Borgou au nord, les lagunaires au

sud. La race N'Dama, trypanotolérante est introduite au TOQo, plus pré

cisément au centre d'~vétonou depuis 1954. Les races européennes telles

que la Brune des Alpes, Jaune Allemande sont introduit~au centre d'Avé

tonou pour améliorer la nroduction laitière des races locales.

Les moutons et les ch~vres Djallonké exi~tcnt sous les

deux formats décrits par Doutressoulle (1947). La souche petit format

vit dans le sud du pays alors que la souche grand format se rencontre

dans les régions du nord. Les deux souches sont bien adaptées à l(lurs

milieux et sont exploitées uniquement pour la boucherie.

Le "mouton de Vogan" d~crit par Amegée (1978), est une

nouvelle population ovine obtenue au Togo par croisement entre le mou

ton Djallonké et le mouton sahélien.

Les moutons et les chèvres sahéliens sont introduits au

Togo grâce au jeu des imoortations entre le Togo et les pays sahéliens

lim trophcs. Ce sont des animaux de grande taille, exnloités pour la

boucherie.

1.~.7.1. Les autres esoèces
-------------~----

Les norcins, les volailles et les équidés sont élevés

rresque partout au TOGO (Tableau 1.1.). Leur exploitation reste lar

gement traditionnelle. Chez le~ volailles, quelques fermes améliorées

ont vu le jour. ~'ous citons comme exemples, la ferme de Aaguida, la

ferme d'Avétonou, la S.A.T.A.L. et de nombreuses fermes rrivées dissé

minées aux alentours des grandes villes.

./ .
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1.1.8. Modes d'~levage des ruminants

J.1.8.1. ~!~~~H~_!~~~!!!~~~~!

Le système d'élevage dom~\ant au Togo est semblable à

celui g~n~ralement pratiqué dans les régions d'Afrique de l'Ouest.

C'est un oetit élevage familial sédentaire, secondaire ~ar rapport à

l'activit~ principale de cultures vivrières. En saison des oluics, les

ruminants pâturent les jachères. Pendant la saison sèche, les animaux

errent librement sur les champs r~coltés. Ces animaux ne font l'objet

d'aucun soin sanitaire.

1.].8.2. ~!:~~~~_~~~::~~

Les races locales sont ~levées dans des conditions ali

mentaires am~liorées (pâturages artificiels, complément aliMentaire)

et un suivi vétérinaire, leur permettant de relever leur niveau de pro

duction. Les races étrangères sont entretenues dans des programmes de

croisement avec les races locales. Cet élevage est pratiqué exclusive

ment dans les ferm~s et centres de recherches zootechniques qui sont

la ferme d'Avétonou, le ranch d'Adélé, le ranch de Borgau et la ferme

expérimentale de l'Ecole Sun(.ricure d'Agronomie de Lomé.

Tableau 1.1. EFFECTIFS DES CHEPTELS PAR REGIONS AOMUHSTnATIVES

~ REGIONS BOVINS: ovn lS CAPRInS :PORCltJS :VOLAILLES : EQUIDES

:------------:----------~----------:----------:----------~----------:----------:

: SAVMIES : J06 934 ~ 203 83] : 217 226 76 547 : 999 886 2 516
: ~----------o----------~----------?------- : : :
: KARA 66 609 = 134 OJ. ~ : 188 637 48 584 : 795 867 797

:------------=----------~----------:----------:----------:----------:----------:

: CENTRALE }6 l27 76 606 47 149 19 3'4 : 434 545 782

:------------:----------:---------_._---------:----------:----------:----------:
: PLATEAUX 58 9R3 : ~51 140 : 197 393 37 OiA : 9:')8 U(,

~------------~----------~---------_._---------:----------~----------:----------~

: W,RITH1E 2 730 67 3~5 : ~35 572 55 002 : 70] l~20

:------------:----------:----------:----------~----------~----------:----------:

TOTAL 25.1 383 590 953 785 ()"7 23~ 551 :3899 834 4 095

Source = Rapport annuel du Service des productions animales (l?~)
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1.2. le probl~me

la situ?tion ~ctuelle de l'élevage au Togo se carac

térise par une production qui ne satisfait ~lus les besoins en viande

du pays dont la démographie est sans cesse 9~lopante. D'après 10 rap

~ort annuel du service des productions anim~lcs (1983), la production

nationale est évaluée à 17 150,8 tonnes de viande par an et le défIcit

est estimé à 4 290 tonnes. Selon les prévisions officielles, ce déficit

en viande devrait s'aggraver pour l'année 1985. Le Togo dans ces condi

tions ne peut satisfaire que le quart de ses besoins à partir de sa

nroprc production animale. Aussi est-il tributaire des pays limitro

phes sahéliens (Rurkina-Faso, ~iqer, Mali), pour une partie non n~gli

geable de son approvisIonnement. rlalheureusement, ces pays fournisSéurs

ont vu leur production sérieusement diminuée ces dernières années en

raison de ln succession et de la ncrsistance de v~gue5 de s~cheresse.

L'augmentation rapide des niveaux de proàuctions 0ni~alcs devient impé

rieuse et s'inscrit dans le cadre des activités prioritaires de l'Etat~

C'est ainsi que le troisi~me plan de développement économique et so

Ci21 togolais {~97G-l98r) a accord5 une place de choix aux projets

d'élevage. t10is les pi~ografoimes de développement ont été orientés pen

dant plusieurs années vers l'élevage bovin susceptible de fournir

de gros tonna0cs en viande. Pendont le même: tempsj l'élevage des

petits ruminants était resté à l'ét2t tr~ditionnel. Pourtant les pe

tits ruminants sont des anim~ux paisibles~ soci<Jbles, doués d'une

résistance surprenante à la faim et à la soif et aussi réputés bons

utilisateurs des ,Sturages m6diocrcs. Ani8~UX à cycle de reproduc

tion court, les petits ruminants sont peu coGteux à entretenir

et pourraient mieux contribuer à r6duire rapidement le déficit en

protéines animùJe5~ lorsqu'ils sont nieux entretenus. LQ mise en pla

ce r~centc du centre d'appui technique de Kolokopé r5pond au souci

de corriger les errcu~s techniques de pris~ de dCcision qu~nt ~ la

race à exploiter et 2U typ~ de structure ou de syst;me d'6levagc ~

concevoir dans des conditions économiques rr6cis~s. Ce centre pourra

permettre de r8duire le défi.ci t en vÎ<1nde seuleplCnt si, en dehors

des soins sanitaires auxquels les o!üm::;ux sont SOIJr.lÏs r~gulièrement,

ces derniers b6n~ficicnt d'une qcstion judicieuse. LA maftrise de

./ .
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cette gestion rasse nécessairement par l'analyse zootechnique des

principaux facteurs influençant la praductivit~ du troupeau.

1. 3. Objectifs

l'objectif global de cette étude est d'analyser les

effets de l'environnement sur lé' Mortalité et la crcissance des agneaux

Djallonké entretenus au centre de \<olokol')é, afin de recommander une

pratique judicieuse quant à ce qui concerne la gestion du troupeau.

Les objectifs spécifiques visent, aux travers des

conditions d'élevage propres au centre de Kolokopé, ~ .

1°) évaluer les principaux facteurs environncnentaux qui in

fluencent les paramètres de reproduction ct de production ct

2°' proposer des modifications suscentibles d'apporter une amé

lioration au systèm~ de l')roduction des moutons Djallonké à Kolokopé.

1.4. EE plan de travail
•.• :a,,' •

Le premier chapitre de cette étude était consacré à

l'introduction g~n~rale comprenant 12s généralités sur le Togo, le

problème ct les objectifs. les d::mn6es bibliographiques sur VI pro

duction des moutons et surtout des moutons Djallonké seront présentées

dans le chapitre II. Le chapitre III traitera du ~ltériel et méthodes.

Le chopitre IV traitera des résultats, discussions et recommandations.

La conclusion généra10 sera enfin présentée dans le chopitre V•

./ .
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2.1. Ethnologie du mouton Djallonké

2.1.1. Synonymi@, berceau et aire géographique

Le mouton Djallonk~ est encore appel~ le mouton Ju sud

à cause de son aire géo~r~phique par opposition au mouton sahélien du

nord. On le groupe parni les moutons du Foutù-Djallon car on pense que

son origine serait probablement la région du Fouta-Djallon en Guinée.

L'aire géographique du mouton Djall~nké a été délimitée

par Doutressoulle :1947 ). C'est un ~nimal qui vit dans une grande partie

du Sénégal, le ~~li, au- dessous du 14e latitude, toute la Guinée, la

Côte d'Ivoire~ le Bénin, le Togo.

2.1.2. Caractêres généraux de la race

C'est un mouton hypométrique, rectiligne, médiologne.

La t&te est forte ~ front plat. Les cornes du bélier sont moyennement

développées, prismatiques, larges à la base, dirigées en arrière, puis

en avant formant une spire et demie. les cornes souvent absentes chez

la brebis, sont fines et courtes. l~encolure est longue. Certains ani

maux portent des pandcloques. La croup~ est courte, la fesse est ronde.

La queu;~ / longue de 25 cn en moyenne, est forte à la buse, mi nce à l'ex

trémité et atteint à peine les jarrets. L'ensemble du corDS est trapu.

La robe est blanche mais le :Jlus souvent Pie -noir ou pie·-roux. Le pel<J

ge est ras l)t le mâle f)ortc une crinière et un c<:l:'1ail.

2.1.3. Caractères ethnologiques

L'existence dans la race Djèllonké de deux souches d

été souliqnée par !"lusieurs auteurs (Doutressoullc, 1947 ~ Vallerand

et Branckaret, ~975 ; Hombaut et Vlaenderen, 1976). La souche grand

format est rencontrée dans la zone soudanicnne, tandis que la souche

rctit format vit dans la zone guinéenne r.lus êlU sud. Doutressoulle

(1947) rar~ortait que le bélier Djallonké Mesurait 75 cm au garrot

et Id brebis, 70 cm au g~rrot en moyenne. Branckaret et Vùllerand

(1975), ont fait remarqu~r que le ~Duton Djallonké pouvait pr6senter

suiv(~nt les régions, quelques différences de conformation et ont noté

une taUle moyenne au gilrrot de 59,1 cm chez les moutons adultes du

Cameroun. Rombaut et Vlaenderen (197G) avaient sIgnalé une taille

./ .
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au garrot plus faible de 0,40 m à 0,60 m chez le mouton 0Jallonké

ivoirien.

2.1.4. les aptitudes du mouton Djallonké

2.1.4.1·_~~_9~~!!~~_~~~~~!~E~

Le mouton Djallonké est exclusivement exploité pour la

production de viande. Doutressoulle (1947) a rapporté des poids vifs

de 45 kg et 40 kg respectivement chez le bélier et chez la brebis.

Des poids de 25 à 35 kg chez le bélier adulte et 20 à 30 kg chez la

brebis adulte ont été signalés par Rombaut et Vlaenderen (1976),

Branckaret et Vallerand (1975). Dzs rendements à l'abattage de 40 p.

100 ont été signalés (Rombaut et Vlaenderen, .~976). Au Togo, Amegée

(1978) a rapporté des poids vifs beaucoup nlus faiblesde 15 à 22 kg

chez la brebis adulte et de 20 ~ 25 kg chez le bélier adulte.

2.1.4.2. ~~_C~~~~~!!~~_!~!!!~~~

Les performances laitières des brebis en Afrique tro

picale sont encore mal connues. Tous les auteurs reconnaissent que

la brebis Djallonké est une mauvaise laitière {Tab~cau 2.1).

Vallerand et Branckaret (1975) ont s1gna16 que les

brebis Djallonké du centre de recherche de N'!<olbisson au Cameroun,

produisaient en moyenne 87 kg de lait pendant une durée estimée à
117: 6 jours. En Côte d'Ivoire, Rombaut et Vlaenderen (1976) ont

rapporté qu'en élevage villageois, Id brebis Djallonké pouvait pro

duire 40 litres de lait pour quatre mois de lactation. Amegée (1984)

a obtenu 57,44~ 16,60 kg et 86,44~ 29,21 kg de lait respectivement

chez l~s brebis allaitant un agneau unique et chez les brebis allài

tant des jumeaux. Il a signalé que la durée de l~ lâctation est de

l05~ 29 jours chez la brebis ùll~itant un seul agneau et de

112+- 30 J'ours c~,ez 1 b b' Il 't t d ." es re 15 ~ al an es Jumeaux.

./ .
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Tableau 2.1. Synthèse des connaissances sur la production laitière

des petits Ruminants dans les pays tropicaux d'Afrique

Centrale ût d'Afrique de l'Ouest.

RACES ~. PRODUCTION

: JOURNAlIERE

t~OYU!NE

DUREE
: .. LACTiHIOt·'

OBSERVATIONS

~---------------------------:---------------~-~------- ----:-----------------------:

t!;outon à laine du Macina ~0,25 - 0,40 1 Aptitude laitière fai-:

bIc

l'jouton à IGinc du ~ltger :0,25 - 0,40 l Aptitude laitière fai-:

OL! !<oundoum bIc

~!louton fvlaure
,

poil :0,20 0,40 1 5 - 6 mois Aptitude laitièr.e fai-:a ra:; -
ou Touabire ble

i'1outon Naure
,

poil long :0,20 - O,l~O l Aptitude laitière fai-:Cl

ble

Mouton Touareg :0,40 - 0,60 l Assez bonne aptitude

laitière

j'10uton Peuls :0,20 - 0,25 1 5 - 6 mois /\pti tude laitière f~i-~

bIc

Mouton Djallonké :0,20 - 0,25 l 5 mois ,\ptitude laitière fai-:

ble

Source = IEMVT ( 1980) .1 .
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2.I.S. la rusticité

Selon casting (1970), la rusticité est la résistance

aux conditions les plus rudes de climat, d'alimentation et d'élevage.

C'est une qualité essentielle que l'on trouve chez le mouton Djallon

ké, reputé aussl meilleur utilisateur de pâturages médiocres. Il pré

sente une résistance remarquable à la f~im, ~ la soif et une bonne

faculté à subvenir à ses besoins les plus intransigeants. l\mégée(1978)

d illustré cette rusticité nar le fait que malgré son poids faible

à la naissance (1 kg à 1,5 kg) l'agneau Djallonké survit très bien

comparativement aux agneaux européens qui survivent difficilement

lorsqu'ils naissent avec des poids inférieurs à 2 kg. le mouton

Djallonké est aussi trypanotolérant.

2.2. ln mortalité

Plusieurs facteurs influencent l~ mortalité des agneaux.

Parmi ceux-ci, l'âge, l'année de naissance, le mois de naissance,

la taille de la portée, le sexe, le numéro d'agnelage et le poids

à la naissance sont souvent considérés.

2.2.1. Influence de l'âge

l'âqe est couramment cité comme facteur influcncant

l~ mortalité. Tous les dutcurs reconnaissent que la mort~lité est

toujours plus 61evéc chez les Jeunes. En 1985, NDamukong au

Cameroun ct ~'111rayi au Rwandé1 ont r,Jpporté que: la mortalité est

plus élevée chez les jeunes moutons (P(O,Ol). le taux de mortali

té ~levé à l'âge jeune a 6té aussi sign31~ par le centre de re

cherche zootechnique de Kold~ (IlCA, 1982). Dans ce centre, le

taux moyen de mortalité dé Id naissance au sevr3ge (à quatre mois)

est de 33 p. 100 ùlors qu'il nlest que 19,4 p.lOO pour la période

comprise entre quatre et douze mois. Vallerand ct Aranckaret

(1975) ont donné des taux suivants pour les moutons Djallonké du

Cameroun

- 0 à 1 An : 24 p. 100 de mortalité,

- l à 2 dns 5 à 8 p.lOO de mortalité;

- Adultes: 4 p.lOO de mort31ité. • .1 •
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les mêmes résultats ont été rapnortés par Rombaut

et Vlaenderen (l97 6) en Côte d'Ivoire. Wilson (1985) rapporte sur

les moutons d'Afrique, un taux de mortalité avant sevrage compris

entre 13 et 30 p. lOO.

2.2.2. Influence du mois ct de l'année de naissance

Khombé (1985) au Zimbab~é et Murayi (1985) ~u

Rwanda ont signalé un effet sianificatif (P<0,0S) de l'année de

naissance sur la mortalité des moutons. Cet effet a été très signi

ficatif (P< 0) on sur la viabilité des agneaux élevés au Cameroun

(NDamukong, 1985). Au centre de recherches zootechniques de Kolda

(1985), l'année et le mois d'agnelage n'avaient aucun effet sur la

mortalité pour la période comprise cntre la naissance et trois jours

par centre ces deux effets 5tnient significatifs (P<O,Ol) sur

la mortalité chez les agncèux Djallonké d'âge compris entre trois

jours et quatre mois {qui est llfige au sevrage}.

2.2.3. Influence de la taille de l~ portée

La taille dc 10 portée ù cu une influence signifi

cative (tl<O,OU sur la mortë'lité ùes cJqneaux Djallonké élevés à

i<olda (1982). Les mêmes résultats ont ét~ signalés par N'Danukong

(1985) sur les moutons du Cdmeroun. L1ILCA (}985) rapporte un ef

fet f>~U significatif ~p <° 1 05) de Id t:1ille de la portée sur la

mort;)lité des. l"toutons du Rwanda et des moutons du Zimbabwé.

2.2.4. Influence du sexe

le sexe <1 influencé (P<0,05) la mortalité des

rnout~ms de Bamen:]ù au Cameroun (lldamukong 1 } 985}. Au centre <.Je

Kolda, le taux de mortalit6 était plus élev~ chez les agneaux

DJ.:1l1 f1 nké mâles que chez les femelles Dj;ülonké (r<0,05).

2.2.5. Influence du rang d'agne10ge

nurayi (1985) cl rapporté une influence significative

./ .
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(P«O,OS) du rang d'agnelage sur la mortalité des moutons à queue

18ngue et grasse du Rwan~~a et que cette murtalité était importante

pour les rangs inf~rieurs au troisi~Me agnelage.

2.2.6. Influence du poiJs à la naissance

Hombaut et Vlaenc!eren (1976) ont signalé l'importance

significative du poids à l~ naissance de l'agneau Djallonké sur sa

survie future. Les résultats de leurs travaux sont récapitul~s au

tableau 2.2.

2.2.7. Influence du troup0au

Wilson (1985) a remarqué que l'influence Ju trou

peau sur la mortalité est probablement le reflet des cap2cit6s de

gestion propres au paysan éleveur. Il a signalé que le troupeau a

un effet significatif sur le taux de mortalité chez les moutons

Tableau 2.2. Influence du poids à la naissance sur la mortalité.

Poids à la naissance Hort.lli t<~· à ~. mois ['.1ortali té ~ 1. il 5 mois

~-------------------------~---------------..-------~-- ----------------------:

: f10ins de l kCJ 100 P .100

:-------------------------:-----------------------:------------------------:
: l à 1,5 k'J 12 p. ~.OO 613 !J .100

:-------------------------~-----------------------:------------------------~

Plus Je 1,5 k!J

Source

o p. 100

Romb2IJt et VbenJeren {l976)

56 p.IOe
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d'Afrique. Berger et Ginisty (1980) ont ohtenu chez les agneaux

Dj~llonké de Côte d'Iv0ire(élevés en station Aouaké), un taux de

mortali tlS plus f oible de l'ordre de 8, 12 o. 100.

2.3. Poids des aqneaux

2.3.1. Poids à la naissance

Le poids à la nùissancc,nous l'avons dit, a un effet

considérable sur la survie future de l'a0neùu. Ce Doids est influen

ce par plusieurs f~ctcurs parmi lesquels on cite qénérolement le ty

pe g~n6tique, l~ taille de la port6e, le sexe, l'ann6e de naissance,

le mois de naissance, lQ saison de naissance ct le niveau alimen

taire de la mère.

2.3.1.1. ~!!~!_~~_!~e~_2~~~!!9~~

Les résultats des trav2UX rapportés par plusieurs

auteurs ont montré que les r~ces sahéliennes d'Afrique ont un meil

leur !")otenticl de croissance par r.apport aux races du sud. Haumesser

et Gerbaldi (1980) ont ran~ort6, pour les moutons Oudah du Niger,

un poids à 1<1 naissance de 3, l ± 0,7 Iq (moyenne art thmétique) •

Tchakérion cIté par l'lEMVT (lqSO), ~ obtenu rour les moutons Peul

PelJl du Sénégal, des poids de 3,1 kg chez les mâles et 2,9 kg chez

les femelles. Am~gée (~978) a pr6sent6 pour les aqneaux Djallonké

du Togo un noids à la nJissance compris entre! kg et 1,S kg

(moyennes arithmétiques). I\u Cameroun, V'lllerand et f3ranckaret

(197 S) ont obtenu des noids plus 61ev~s Je 1,2 k0 à 1~9 kg (moyen

nes arithmétiques) Ch0Z l~s agneaux Djallonk~.

Les agneaux nés simples sont toujours plus lourds

que ceux issus de Dort6cs doubles. Khomb6 (19RS) a o~tenu une in

fluence significative (P<O,05) du tyne rl'agnel~ge sur le poids à

la naisS0nce des moutons du limbahwé. Cette influence était beau-

COUD rlus prononcée (P<O,01) chez les moutons Djallonké au centre

de recherches zootechniques de Kolda (19~2).
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Des poids de 2,4 kq chez les agn~~ux simples ct

1,9 k0 ch~z les doublons ont été obtenus chez les agneaux Djallonk6

du Cameroun fBranckaret et Vallerand, 1975).

2.3.1.3. Effet du sexe

Khombé (1°85) sur les moutons du Zimbabwé et Murayi

(1985) sur le mouton à queue grasse longue du Rwanda ont observé que

les m§lcs sont toujours plus lourds que les femelles (P<O~OS).

Les Mêmes résultats ont été si~lnal:Ss au centre de t(olda (1982).

Vallerand et Rranckaret (~97S) ont remarqu6 une différence de ~oi0s

à la naissance chez les tlC!nC<lUX Djallonké mâles et femell~ .-lu

Cameroun. Ils ont compùrf; leurs résultats à ceux obtenus au centre

de Sotuba au Mali (Tabl8au 2.3 ).

2.3.!.4. Effet de l'ann~e et du mois de naissance

F111 et Collab (19S2) au Sén6aal et Khombé (1985)

~u Zimbabw~ ont signalé que l'année ct le mois de naissance ont Jes

effets significatifs (P <0, 05 ~ sur le I)oicls à b naissance des mou-

tons.

2.3.J.S. ~!f~!_~~_!~~g~_~~_!~_~~~~

Hurayi (l9CS) a sou!ignô l'influence (f'<O,OS) de

1'3ge de la mere sur le roids à la naissance du mout0n a queue

gnsse lonque du Rwanclù. Il è. remarqué que les agneaux nis de

primipares sont plus 16~ers que les ~gneaux n6s de m~res 5g6es.

Fall et eollab. (1982) ont indiqué que le numéro d ' r1gnelaqc don

nait une in~ication Je l'~~e de la brebis ct que ce numéro d'agne

lage avaIt une influence sur les ooids ~ Id naissance du mouton

Oj~llonké. Pnur eux l~s aq~eaux issus d'un deuxi~Me aqnelùge sont

30 o. 100 rlus lourds quP c~ux issus J'un premier a0nelage.

2.3.1.6. Effet .Ie l',]limentation

Le centre de recherches zootechniques de Aou~k~ en

Cate J'Ivoire (1982) a 11 lustr~ l'influence de l'alimentation sur

les ~oids c1es d?neaUX en f~isant la remarque que les ovins élevés

dans le centre étaient nlus ImJrds que ceux entretenus en milieu

vill~Qeoi5 (Tableau 2.4 ). ./ .
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Tableau 2.3. Influence du sexe et du tyoe d'agnelage sur le

~oids à 13 naissance Jcs agneaux Djallonké.

N'KOL8ISSŒ1 (1965-19J3) SOTUBA (1953-195'7)

:-----------------:------------------------------------~------------------------

Sexe Femelle t131e : femelle

:-----------------:-----------------:------------------:-----------:------------~

Tyre de naissan-:Simple

ce

Douhle Simple Double Hon précisé

:-----------------:--------t--------:--------:---------~------------------------~

Poids ~ la nais-~

sance (en !<g) 2,5 2 2,3 1 ,8 2,1 1,7

Source : ~ranckarct et Vallerand (1975).

2.3.2. Poids ue la naissance au sevrage

2. 2.3.2.~. ~!!~!_~~_!~~~_~:~2~~!~g~

Le centre de ~olda (~982) signale que le type d'agne

lège influence beaucou r) (P< 0,01.) le poids;' tous les âges chez

les agneaux Djallonk6. Par contre, Wilson '1°85) a remarqu~ quu

le tyre de naissance n'a ~1iJS d'effet significatif sur le roids de

lû naissance ~ un mois chez les 19neoux (]'ffrique. Il a indiqué

que cet effet <l:1paraissait à l:âge de trois mois {P{0,05).

2.3.2.2. Effet du sexe

Wilson (1985) ~ observi que le sexe de l'agneau

en Afrique n'~ aucun effet significatif sur le poirls ~ un mois

et QU8 l'influence 2n,araissait ~ D~rtir de l'âg~ de trois ~ois

(D<O~05). les mêr"c:s rt~sultdts ont été signalés rar ILCA (1982)

chez les a1neaux Djallonk~ 61~v~s ~ Kolda.

./ .
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Tableau 2.4. Influence de l'alimentation sur les nerformùnces des

d0neaux Djallonk&

: ['ülieu villageois : Centre Je Recherch{~s zoo-:
~ techniques de Bouaké

:--------------------------:--------------------:--------------------------:
= Poids ~ la naissance 1,5 kg

:--------------------------:--------------------~----- ---------------------:

: Poids ~ 3 ~ois 8 ,0 k~J q ,1 kg

:--------------------------:--------------------:--------------------------:
: PoLls ~ 6 mois 16,0 k~l

~--------------------------~--------------------~--------------------------:

Poids ~ 12 mois Ih,2 kg 20,0 kg

Source Poivey et coUab 0922~

2.3.2.3. ~!!~!_~~_!~~~~~~_~:~2~~!~~~

Une influence très significative (P<O,Ol) de l'an

née j'J0nelage sur les noids ~ deux mois et 10s ~oids à quatre

mois des moutons Djallonk6 tlcv~s ~ l(olJ~ ~ 6t~ siqnal6 (ILCA,1982).

Wilson (1.985) ,~ si~nalé que le raob Je n,~issancc

ne devenait siunificatif qu'~ D2rtir d'un mois d'âge chez les agneùux

d'Afrique. Les ~~mes r6sultats ont 6t6 o')tenus au centre de Kolda

(ILCA, 1982) sur les agneaux Ojallonki (P< 0,01) chez qui le poids

] deux mois n'a subi aucune influence cerend~nt.

2.3.2.5. Effet {:e l' ~f1e des brebis
------------~------------

~urayi (~?85) ~ s0uli~n6 que l'~ge des brebis influ

ençait (P<0,05) le noids des LlgnC';oux ,~queue qr<)sse longue ùu

n.wandQ ~ tous les âges. Au centre de Kold~(IL.C.A.,1982) le numéro

d'agnela0e a un effet significatif (P<0,05) sur les poids à deux

mois. M2is aucun effet sur les noids ~ quatre mois et aux ~gcs

supérieurs n'0 été observé. ./ .



2.3.2.6. Effet de l'dlim~ntation

~!filson (1905) .} si~~né11& quc les ovins .,l'/'frique

élevés en sti3tion sont en q6nér-ll '~ll!S }.:x!rds que ceux élevés dans

les syst~mes dc ~estion traditionnels. Le centre de Houak6 (~982)

a illustr& l'influence je l'aliMentation sur les ~oids des agneaux

Djallonk'~ ~ diffprents â0CS en camnarant ses résultats J ceux obte

nus en milieu villa0eois ivoirien (~ombaut et VldenJeren, 1976).

Les résultats sont récari tulés au tab ieau ;? .L~.

2.3.3. CiÜn P1oy~n quotidien entre la naissance .::t 30 jours

La production laitière de là bœbis est croissante dc

ruis la naissance, atteint un Die ~IJ 30e jour 1 nour Jiminu~r par la

suite. Jusqu'~ un mois d'3~e, 0n c0nsid~re que l'agneau se nourrit

exclusivement de lait m~ternel. Le taux cie croissance entre z6ro et

30 jours (communément an~el6 g~in moyen quotidien entre 0 et 30 Jours

ou CHQo - 30 J c. ilbré0é) est en ;]énéral considéré comme 6tant le

reflet des quali tés m," ter!lel h~s cl' une race.

rarles (1985) ~ sou1ion6 que plusieurs facteurs in

fluencent le gain moyen quotidien. Par~i ces facteurs, il a cit6

le poids de la m~re, le sexe de l'agneQu, la saison) la brebis 01

le-m~me 8ar le biais de la lactation. Vallerand et Aranckaret

(19';5) ont hvalu~ ~ BO Jram~es le ~ain moyen quntidien entre 0 et

30 jours (C' :00-30j) de'> ûgneaU)~ Djallonké eXflloités en élevdge

traJitionnel au Cameroun. Ces auteurs ont ranport~ des CMQa-3ü J

~lU5 61ev~s !B5 9 A 135 0) chez les agneaux de la m~me race flev6s

en station (tableau 2.5 ). Ils ont siJnal~ aussi l'influence Imryaz

t;:,nte du ty!)C cl' agnelël!Je sur le 01Qo-30 J. Cette influence a été

aussi notifiée par Vlaenderen (19 J 6) qui a sinnal~ ~17 9 chez les

8aneaux simnles ct 100 q chez les ~gneaux jumeaux.
,

• 1 •

;>.. ~.!~. Gain moyen guot~tJien au sevrage

CarIes (i905) a signalé que lc~ facteurs oui ont une

influence sinnificative sur ]es ~ains mayens quotidiens sont ~ l~

Doids de la brebis, le sexe de l'agneau, la lactation ct le facteur
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humnin.. rour évaluer le gJin moyen quotidien des aaneaux au se

vrage, la F~diration 11ation~le ovine Je Fr~nce utilise le gain

moyer journalier entre 30 jours ct 90 jours. VaIlerand et

8ranckaret (1975) ont utilisé le gain moyen quotidien entre 30

j-ours et 150 jours. Ils ont soulign~ que le sexe, le tyoe d'agne

lage et l'alimentation influencent considérablement les gains

moyen:; quotidiens au sevrage des agneaux Dja.llonké du Cameroun

(Tableau 2.6 ).

Tableau 2.5. Gains moyens quotidiens entre 0 et 30 jours chez

les auneaux Ojallonk~ de la station de ~\'Kolbisson

(Cameroun)

(TRIODES ~_970 - 1? 73

~---------------------_._------------------------:----------._---------------:

: Type d'agnelage ~ Simple Double : SimpL Double

~----------------------~-----------;-------------~-----------:--------------~

Ct1Qo-30 J (en 0rammes) 85 112

Source = Vallcranrl et Dranckaret (J.'r: 5) •

Tableau 2.6. Gains moyens quotidiens au sevrage chez les agneaux Djallonk5
.J 1 t·t . j 11 1 ~( 1b • '" (C \(Jû . a s a Ion (e . ,,0 1S.,')n ameroun 1.

ZO~IES ~ SUD CN1EROll~1 t
"
KOL8ISSO~':

~-------------------------:----------------~---------------;-----------------~

: Supo16mcntation : Probablement Sans oui

:-------------------------:----------------~---------------~----------------

59 52 73

:---------:----------------:---------------:---------- ----~*--~

CI--1Q 30- 1.50:J Femelle 52 45 68

Source: Vallerand et Rrarckaret (1975). ./ .
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3.1. t1atériel

3.1.1. Le Centre de Kolokopé

C'est un centre d'appui technique financé conjoin

tement par les Fonds de l'Entente et les Fonds d'Aide et de Coooéra

tion (FAC) français. Depuis son inauC'uration le 6 t1ai 1902, il sert

d'appui aux activités de vulgarisation du projet de Production des

Petits Ruminants au Togo.

Le centre est situ~ dans le village de Kolokop6 ~

12 km d'Anié-Mono. Il couvre une superficie de 110 ha et est li~ité

au sud et 2 l'ouest par le dOMaine de l'Institut de necherche du

coton et textiles (IRCT) dont il hérite une bonne partie de sa su

perficie. La limite nord est assurée par le fleuve Mono (Carte 2).

CI est le seul fleuve qui arrose le villagl'l de !{olol(oné et IJne

grande partie de la superficie du centre.

Le relief est dominé par la plaine du fleuve Mono

avec quelques rares dépressiof5 donnant liel' à r:e peti t.es rigoles.

Le sol est d'une couleur ~oire foncée h08ogène, très

riche en mati~res organiques. Il est class~ narmi les meilleurs

sols du Toqo, qui portent de belles cultures de coton, d'igname. et

de mais. Les zones de dépressions présen lent une texture argileuse

avec une tendance nette à l'engorgem0nt en périodes de fortes

pluies.

Le cli~at est de tyoc soudanicn à deux saisons;

une saison pluvieuse et une saison sèche. La saison des pluios

s'étend de mimars à mi-octobre généralement. D'arrès les données

pluviométriques recueillies ~ la sation de l'IRCT, la moyenne

des pr6cioitations est de 1180,7 mm pour une durée de 33 ans •

./ .
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Sur l'ensemble de la station, la végétation est une

savane arborée claire qui fournit un pâturage naturel de mauvaise

qualité. Le cortège ligneux est très fourni et onr~i les olus cou

rants, on peut citer le vitellaria paradox~ (~arité), le Terminalia

macroptera, le Combretum glutinosurn, Accaci SPI Euphorbia sr. La

strate herbacée très fournie ég~lemcnt en graminées est dominée par

Panicum maximum et SorghuITI arundinaccum.

Six hectares de suocrficies sont défrichés et pro

duisent du foin naturel.

Des narcelles de cultures fourr~gèrcs sont disponi

bles au niveau du centre l rarmi l~s gramin~es, on a

Bracharia ruzizicnsis sur 4 hectares

Panicum maximum sr. sur l hectare

Panicum maximUM T r< sur 2 hectares
5'J

PJnicum m~ximum C sur l hectare.
1

Ces parcelles servent de pâturage aux animaux et ~ussi

~ la confection de r~serves en foin.

Le centre dispose de 4 hectares de oois d'Angole et

2 hectares de Calopogonium spontané comme légUMineuses. Alors que

la culture de 5 hectares de Stylosanthes a été anéantie par l'an

thracnose.

3.1.2. M2tériel aniMal,

3.1.2.1. Provenance des animaux du centre

Peruis s~ cré~tion, le centre de Kolokopé njél~ve que les

moutons Dj~11onk0.

./ .
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En dehors de quelques b61icrs Ojallonk~ ivoiriens

introduits ~u centre en Octobre ~9B), tous les ovins de fondQtion

ont été achetés sur les m2rchés locaux togolais. Les animaux sont

amènés au centre au courant du mois d'Avril 1981 après un séjour

de 6 semaines au rare de quarontaine d'Agbodrafo Ilama o~ ils

ont rüçu les oremiers soins sanitaires de déparasitages externe et

interne et ~ussi de vaccinations.

3.J.2.2. ~~ce des animùux du centre

Les animaux entretenus au centre de Kolokopé sont

tous de la race Djallonké dt l'Afrique de l'Ouest. On y distingue

les deux souches de mouton Dj~llonk~ décrites par Ooutressoulle

(1947). En plus certaines brebis présentent des signes discrets de

métissage avec les races s~hélicnnes.

J.J.2.3. Les effectifs du centre

Depuis leur arrivée au ccntrc~ les ovins se sont

adaptés parfaitc~ent aux conditions du milieu. Les ~g~elages se sont

poursuivis également dans des conditions satisfaisantes. Le ta

bleau 3.1 montre l'évolution des effectifs denuis D~cembre 1982.

Ta~leau 3.1. Evolution des effectifs du centre de Kolokooé.

O,'\TES BREBIS : RELIERS :/\GNE/\UX
f1!,LES

ACtlEAUX : JEIJ~!ES

FfJ'l ELLES: t4f\l-ES
TOT/~L

:----------;----------:----------:----------:--------- -~----------~----------~

:31-12-C? 703 15 2f5 ).65 l Ib,-O

:3~-.l2-8J 83q !~7 4-"17 3 1.0 1 67 0

:3J-12-84 920 38 362 4.1.6 262 J 9?D

:3'-12-85 750 l~2 672 51.1 273 1 975

Sourse : Rapport semestriel du Proj,;t Petits !~urünants

Octobre 1985 - 11ars 1.9Gi).

./ .
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3.1.2.4. Conduite des animaux

Les brebis sont r3ssembl~es en troup~aux de 150

brebis chacun. Chôque troupeau est à la charge de deux beJ'gers qui

les mènent sur les pâturages.

Le centre de Knlokop~ a adopt6 deux types de conduite

suivant la nature des n5turages.

Un seul troupeau de 150 brebis est conduit sur pStu

rages naturels toute l'année. Les hrebis rer.oivent comme compl~ment

alimentaire, les qr~ines de coton distribu~es les suirs au retour

des 'pâturages et il raison de 300 0ramncs p,Ir animal et p,"",r ,jour.

Dans 1.:-. bergerie, l'eau et les ')icrres ~ lécher, source de complé

ments minéraux)sont disponibles ên permanence et à volürt3. Cinq

béliers vivent en ~crmanence dQns le trouDcGu, toute l'dnnée. Donc

pour cc troupc~u, c'est la n6thodc de lutte libre qui sc rapprochc

du système d'élevage traditionnel.

Les ~utrcs troupeaux sont menés sur pâturûges arti

ficiels et naturels améliorés. La mêmc quantité de 300 grammes

de graines de coton par anim01 est distribuée aux animaux au re

tour de pâturages le soir. Les pierres ~ lécher et l'eau sont

2 volonté.

D~ns ces troupGaux~ l~ lutte est organis~e ct dure

l!-5 jours avec une lutte de r<Jttrapagc de deux semaines rermettant

de racheter lèS brebis non gcstantes.

3.1.2.5. Soins vétérinaires

Les oni~3ux ochet~s sur les Marchés locaux passent

un s6jour de six sem<Jines ~u narc de quarant~ine d'Agbedrafo. Ils

subissent des d6narasiti)(Jes externe et interne, des vaccinations

contre la peste ncs petits runinants, 12 n2stCUrellose et le char

bon bactéridien.

./ .
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Au niveau du centre de Kolokop~ le d~parasitage

externe au Prociqam activé (bactéricide sctif contre les ectopara

sites et rnouchçs) est systématique. Le dépar~sitage interne à ti

tre préventif au Valbazcn (Albcnrlazol~ ) est souvent pratiqué en

53ison ùes nluies. Les analyses élémentaires telles l'examen de

san0, la co~roscapic et les autopsies sont sauvent r6alisées.

Au cours de l'ann~c 1904, le ce~tre a été envahi par des nuces qui

ont provoqué assez de morts parpi les jeunes agneaux. Les causes

de la mortalité avant sevrage sont la malnutrition secondaire au manque

de lait materne!, pneumop~Jthics non identifiéos durant les oériodes

froiries et les avortements plus rarement.

./ .
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) .1. 3. <-'léthale: de collecte des données

Oans chJquc bergerie, sc tr0uve en permanence un

c~rnet d'agnelage qui nerrnat de recueillir réguli~rement les don

nées sur 10 production des brebis et ùe l~urs oroduits. A l~ nais

sùnce, ~n enregistre dans le c0rnet j 12 date de naissance, lé numé

ro de 1<1 m~re j le sexe ct 1(; poids Ju nouveau-ni. Les ,)vortcments

et las déc~s d'agneaux sont ~galement consign6s llans le carnet d!a

gne12g~[n fin de semain2, les carnets sont portés JU technIcien

du centre qui reporte sur 18s fiches individuelles des m~resj tou

tes 10s information~ qui ks concernent. Chaque brebis du Centre

a une fiche individuelle qui "ermet de suivre le: d6r8ulcmcnt de sa

carrière dans le centre.

3.1.4. Préparation des donn~es

Des fiches individuelles ont ~t6 établies pour

chaque brebis en rapport ~vcc sa carrière. Les fiches indiquert le

numiro et l~ date de naissance de 13 brebis ainsi que pour chaque

agnelage, le numero, }''\ :Jate ûe né1jssance, h-: type de naissi:mce,

19 sexe de.ou des agneaux. Les renseignements sur les mortalit6s

des agneôux figurent dans les carnets d'agnelage laissis dans les

bergeries. On notc réguli~rement l.,jS poi Js )l un m-lis, ~ qUc1tre

nois (qui est la date de sevrage). Les donn~es disponibles sur la

mort.:lli té des .JÇJneùux ùvant le sevraÇJc concernent les années ,',)83,

1984 ct !9f5. Les donn~es sur le Dolds des anneaux n6s ~u Centr~

de Kolokop6 concernent un 6chantillon d~gnEau. nSs ~ partir dc

D6ccMbre 1984,date ~ laquelle la ~es~e des agneaux a d6but~ dans

le centrc.

./ .
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3.2. Modèle d'analyse

Les cJnnées sur la mortalité et la croissùnce des

agneaux sont analys6es gr~ee à 1lutilis~tion d3 la oroc~dure g~n6

raIe d'analyse des moindres earr~s nronos~e par HARVEY (:979).

Le modèle fixe d'~nalyse des variances suiv~nt ô été utilisi.

v ..
/iJ ::

/ r'i,.,/+ Fi + t'=;i or

où ){! représente 12 valeur ohservic pour tout animal

j et pour l'effet fixe i

Fi repr6sente les effets fixes tels que le sexe, le tyoe

d'agnelage, la parité, le mois d'2gnelagc, l'année d'agnelage, l'â

~Je de la mère.

)lest l'effet fixe commun à toutes les variables indéperdantes

(c'~st la moyenne générale).

E?ij représente l'effet résiuuel aléatoir~ i propre à l'ù

c!neau j

e (\)(0,1).

~10U5 avions effectué les analyses statistiques JU

centre 'le Recherches Oc6ano~raphiques de Thirtroye (CROT) de Dakar.

Ce centre (CnoT) est doté d' un a~'dinateur de 1"1ôrQue IBt~ avec comme

références 1811 l~331, \l1"/CI15.

./ .
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4.1. La mortalité des agneaux

Les analyses de variances utilisant la méthoJe des

moinëres carrés (MC) ont ~orté sur trois ~aramètres de mortalité

qui sont les taux de mortalité à la naissance, entre la naissance

et cinq jours et enfin entre cinq jours ct 120 jours. Ces analyses

sont rapportées au tableau 4.1.

4.1.1. Le taux de mortalit~ à la naissance

La mOYJnne g6nérale du taux de mortalit~ ~ la nais

sance est estimée à 11,04 ~ 1,16 p. 100 ~tableau t.l.). L'année

~'agnelaqe, le mois J'agnelage, le rang d'agnelage sont les sources

de variùtion considérées.

L'année d'asnelage a eu une influence tr~~ im~or

tante (P~O,Ol) sur le taux de mortalité ~ l~ naissance. Des effets

sianificatifs nais moins importants (P~O,05) ont 8té signalés por

l<hombé 0:785). Les taux lTIoyens (t1C) de la li10rtali té à la n<lissance

des agneaux Djallonké de Kolokon~ sont inJiquis. au tableau 4.2.

Le taux moyen très 61evé (12,43 ~ ~,40) en 1984 s'explique par

l'envahissement des troupeaux par les puces fTablcau 4.2) /l'B

mois d'agnelage il une influence très marquée (P<°,001) sur le

taux Je mortalité ~ l~ naissance. Un résultat similaire a été si

gnalé par Khombé et nurayi (985) ./Par contre FaU et collab. (902)

et NDamukong (~985) ont obtenu des effets plus significatifs

(P'-<O,OO1) de la télille (le la portée sur la mortalité à. la naiss.Jn

ce. les agneaux multiples meurent olus que les agneaux simples

(Tableau 4.4'J. Environ 70 D. '00 de mortalit6s totales sont enre

gistrées au niveau des doublons.

Le sexe n'a pas eu d'influence significative sur le

taux de mortalit~ à la naissance. Ceci a 6té ~gnlement constaté

par F~ll et Col labo (1982). Les
" +sance a Kolokooe sont de 10,65-

+contre 11,56- l,25 ~. 100 cbez

taux OK) de mortalité à 1<1 nais

1,24 p.lOO chez les jeunes béliers

les jeunes agnelles (Tableau ~.~.).

'/.
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Tableau 4. L At!,'\lYSE DE VP,RlAi'ICE DES TAU X JE ['lm~ALI TE

S~urce Je variation d. 1.

C ' X" 05: .arres mC1cns ....;...',__::,,~:-- _

:;'1ortalité ,~:i1ortalité ~le ~:Jortali.té de

~laissancc ~ ~'Gi5S(]nCe ~ ; 5 :Jours au

~ 5 jnurs sevr~ge

:----------------------~----------~-----------:-------------~-------------:

l\nn80 :~ i agnelage ~ :24 '53 **'*, 2 553 0 056

!!ois d'agnelage n :10 563 *** 10 392** 2 036

Type d 'acnela~Jc :~_4 1.65 * ~63 0,13*** 13 193

Sc"c 1 : ;) ~-47 l 060 458_.

Rang d'ù:;;nelage 6 ~36 Ir *** 12 61.5** '!..7 200***

Pâturage J 6 2'72 254 2:; '7l9*

Variation résIduelle ~l 560 3 635 l} :JO} 4 486

:.

*** :::: p <.0 7ccn
** = P<O,Ol

* = (1< D,OS

./ .
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T3bleau 4.2. H!FLlIENCr DE l' N,l~lEE D' AGi',IElAGE SUR LE TAUX DE t,10r.TALl TE

fI U. ~lf\ISSANCE

r,iombre Itloyennes estimGes

Variable ~d'obser\ations: Déviations :et éCJrts types (p.IOO)

:----------------------:~-------------~------------~-------------------------~

Année J'agnelage

:983 525 O~S l ~ ,9l~
+ :',,49

1984 4e~, 1,' 12,l1-3
+

1,l~O-

19G5 Sï3 -2,2 13,75 +
1 ,22-
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Tableau 4.3. INFLUENCE DU I~OIS l)'!~G~!EL/\GE SUP LE Tf:UX DE !lORTt.LITE

I~. LA ;lr~ISSAHCE

V:lrié1bl~

~'ombre

~ dl otlservations ~ Déviations

;'loyennes et éc~rts ty-:

["'es (p.100)

~----------------------:--------------:------------:------------------------:

t10ycnne génér<:I1c .1 583 1 Jl ,04 11,04 +
~' , .....- ~, ... 0

Hais d'agnelage

Janvier '13 - } ,9<3 ?,O~
+ 2,02

Février 1l~3 - 3,36 7,68 + 1,89-
~1ars 156 - 2,31 8,72 +

~,86

Avril 149 -0,68 1,0 J 35 + 1,83-
Mni 122 ...0,01 E,05

+ 1,96-
Juin 66 -1,91 9, :',2

+ 2,51

Juillet -~~,65 9,38 +
1.,90128 -

Août DO ,2,65 13,69
+ 1,86-

Septembre Ul ,~, 71 12,81 + .1.,79-
Octobre 144 -0,69 10,35 +

1,84-
!'!ovembre 205 -0,74 10,29 +

1,63-
Décembre 'a,93 19,97 + 2,198" -u
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Tableau 4.ll'. HlFLUENCE DU TYPE D'/\GNELAGE SUR LES TAUX DE :·lORTAUTE

: Nombre

Variable

:Ilortalité à la n;1iss<lncc~r1ortalitéde naissance'
. . a ~ Jours

:d'ohscrva-:~D~d~v~ia------:~T~a-u-x--m-o·-y-e-n-s---: Odvia- :Taux moyens

tions tions : p.IOa tions (p.100)

:-------------------:----------~---------:--------------~---------:---------------:

~,19y(;nne générèle l 503 :11,04 ~ 11, + J,1G c', '70: 1-,44Ol~- e j70

Type dtagnclalJe

Simple l 157 : -1 ,11 9,?3: 1 1 ('. 4,rJ8 4 ... ..,+ 1,47J...' _'; ,vL-

Double 426 + 1,3 4,01 :12,79: 1,701,11 :12,15-

.! .
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Murayi et 4'Damukong (19USl nar contre ont raDDort~ des mortalités..
plus élevées chez les Mâles que chez les femelles.

Le re.ng j '2\gnclëlgc a influenc~ énormément (p( O~OJ.)

sur le taux de mortalité il la naissance. Le même résultat a été

si0na16 par Murayi(198S). Le tableau 4.5 indique les taux (MC) de

mortalité ~ la naissance suivant le rang d'açnelage. Les agneaux

nés QU premier rang meurent beaucou~ plus que ceux de deuxième rang.

Ce taux diminue au fur et à mesure que le rang d'agnelage s'~lève.

A partir du cinqui~me ranq d'~gnela0e7 le taux de mortalit6 auomcn

te avec le rana rl'agnelàJc. Donc le t~ux Je mortalit6 à la nais

sance est élevé ChEZ les agneaux nés Je brebis ~rimiparcs et Je

brebis trop vieilles (Tableau 4.5 ). Ccci peut s'expliquer par le

fait que les brebis primip<1res n'ont '"),ëlS encore les instincts mater

nels bien dévelopnés et produisent peu de lait 310rs que chez les

vidlles brebis ~ l'effet de la aé nescencc dir:lim:e les quali tés ma

ternelles et les a~titu~es de nroJuction (lait) et (~ re~roduction

(vi~bilité jcs agneaux).

Le pâturage n'a. aucun effet sur la mortalit-6 à la

naissance (Tableau l}.:,.). On Jevralt s'attendre à ce résultat car

à cet âge, les agneaux ne ~'olimentent qu'au lait m2ternel.

l'analy~e de l'influence ju pOi~5 à la naissance

sur le taux de rnortalit~ a 6té effectu~e sur ~cs relev~s ~cs ~nn6es

1984 et 1985 où tous les agneaux consid8rés disposaient de poids

à i2 naissance. Le poids à la naissance n'a pas d'effet statisti

quement significatif sur la mortalit6 ~ lA naissance (Tableau A.2).

On peut, cepen(hnt, rCI!'ëlrquer que les ûgncaux nés avec un poids

inférieur à -. kg meurent r'lus que les autres ayant <..:es poids à lZl

nZlissance sup~ricurs (Tableau 4.7 ).

4.1.2. t10rtallté entre 1<:1 naissance et cinq jours

La moyenne g~nérale du t~ux Je mortalit~ est de
+0770 - 1,44 ~.lOO (Tableau A.l.).

./ .



TaUeau l~.5. I\!FLL'E:'!CE CU RANG O'/IGNELAGE SUR LES TAUX DE HORTALITE A TROIS PERIODES

PERIODES OIFFERPHES

Hor-t'!l1té ~ la naiss,]nce
-----------------_._ •.----_._---------------_.

t:ombrc :!"1ortalité entre naissance ~Hortalité e~tre 5 jours
. _ : ,.,t 5 jo';rs : pt 120. ~j...loQ~Ilu.ï...s!..-.----_

'1d'obst,; r vë:- Q

l' ' ,. - ~~eviation :Taux moyens : Devi~tion:T3ux moyen ~ Deviation Taux ~CY0n
V()rbble

tians (p.l00) (0.100) 1 .. r~;"" ,
'PO_'-".'I

~:-------------------~---------~*~----------:-----------------:----------~---------------~---------~-------------------~

i":r"'vpnn'::\ ,'"'.·~n/.r:"' l r., ....'J - -';:}_.J :....l: ..... _ LSi:3 11, ~;4 Il ,04~ 1,16 û,7'J '3,70: Ij44 lO,G2 10,02 : 1 7> ~.

. 9 -' -

5~45~ 1,1'~

, 1 60+ ., 7'"
1.~, - _, J

43 "'~~ 1'- ~7
, _'J :J" . 12 '")11+ " 54

.L.. ,. L_ iJ- '...J î

r. -. - -1- - 7-
~,t:./ - ;"1'/

+ ~,"3, ~'-

+ :.; ).l;.

+ 1 LtO
-~~, .

+ j" 2!~

5,22
r:; . '"
""--"

4 7-' + . .,;' - ...:....,_.J
.L

4 J 52 .:. ::',2-'

., ,,"",\ --rI;.
_... 1 '

25,44

-4,00

-4,û4

-5,24

-5,50

-3,75
C,7J

15,41

1 '-'l'c
~,'. v

2.,1':'

.~ ,47

3,46

: ,30

1,33

7J~;'3:

1),57~

(,,05:

4,20:

~2/\l:
; ., +.cl.,95-

-0,77

-2,13

-2,61

..4,50

3,31

3,25

3,49

Ir OS

1,49

0,95

1,07

l;%~

2 s S'7:

5,33~

6 u"'+, ' .-

-',50
-9,07

-e,4C
-5,71

-4,55

(;,55

32,!347

".,..'"'TI,"";

~ 73

~')5

2'S7

):""

3'~4

~--------------~

1--------------:

7--------------;

2--------------~

3--------------~

4--------------~

5--------------:

RancI d '2::m(;la'~t"
--' ..... -------

.:t
('/"\
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Tableau 4.7. H1FLUEt!CE DU POIDS /. LA ~lt,ISSA~IC[ SUR LA MOnTt,LITE

DES IÎG~lE/',UX

VAU/;,i3lE

~ ~~ONPRE

:d'OSSER
VflTIOM5

TAUX i'10YENS ~HC) DE !/ORTALITE (P.lOJ)

~--------------------------------------------:
:Mortnlitj ~ :Mortalit6 de la Mortalit6 de
:la noissùncc :naissancc 2 5 : 5 jours oU sc-~

. jours vragc
:----------------------:----------:-------------:--------------:---------------~

;\icyennc généraIt; 594 0,95 +
2~31 17,5l + 4,05 2G,90~ 4,09: - -

Poids à la naissance

moins + + + 6,09de l k" . 29 4,43 3,44 37,OS: (,,04 37,54-elle" ••• "

~
,

1,5 kg 191. :-O,tD +
2~35 II ,31 + l},14 25 ,l~(: 4,17ù . --- ...........

plus Je 1,5 )<g ••••••• : 37 h :-l', no)
+ 2,25 4,12 + 3,95 2:> /9+ 3,90- - ..J, ..', -
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L'année d'2gnelage n'd pas u'effet significatif

sur la mortalité entre la naissance et cinq jours. les moyennes

(~C) sont sensiblement les m~mes pour les trois années d'étude

{Tableau ;î..l ). Les mêmes résultats ont ét~ l)btenus pèr ~~uray.i(1985) •

Par contre Fall et collab. (~9ü2) n'observent aucun effet du meis

d'agnelage sur le taux Je Mortalit6 entre la naissance et cinq jours.

les a0neaux nés aux mois de Janvier, Février, Moi, Août, Septembre

et Movembre ont un taux de mortalit~ nettement sur~ricur à la moyen

ne générale. (Tableau u.6 ).les Six mois restants, ~résentent un

taux de mortalité en-dessous de la moyenne llénéralc. Il s' ag i t des

mois de Juin, Juillet~ Octobre et Décembr~.

le type ~! '39neli10e <1 cu une influence très importante

(P.(O, DOl) sur 1·') mort<1li t6 entre la naissance et cinq jours. les

rD0rr:es résultats ont été siqnalés p3r t1urayi et l<hombé (1985). Les

agneaux nés jumeaux neurent plus qUL ceu~ nés simplos. Les taux

lilOYC~S de I~, 62:: J, l}7 P.100 et .1.2, 79 :- 1,70 n. 100 ont été obtenus

res~ectivement chez les sin~lctons et chez les doublons (T~bleau 4.4).

Le sexe n'a nas d'effet signIficatif sur la morta

lit6 jusqu'~ cinq jours. La m~m2 ren~rque a ~té faite par Fall et

collab. (1)82). Les taux moyens obtenus (Tableau A.l) sont ~epen

(h.nt légèrement plus élevés chez les femelles (3,92 p.100) que

chez les mâles (8,48 p.IOG).

Le rang d'agnelage a un effet très signific~tif

(P <0, Ol) sur le taux de mortalit6. Hurayi (1985) signalait les

m~mcs résultats. Pùr contre F"111 et ccllùb. r1932) aV<Jlent rapporté

que le numéro d'agnelage n'affectùit pùs le taux de mortallté jus

qu'~ trois mois d'30e. Les ùgneaux nLs au premier ran~ meurent plus

que ceux clu deuxième rang ainsi de sui te. t4ais ,) partir Ju cin

quième ran:' le taux de mortalité èugmente toutefois que l'on p<Jsse au

r~n~ d'agnela0e supérieur. Ccci confirme la constat ion précédente

sur le ranJ d'~gnelùge, à savoir que le taux ùe mortalité jusqu'~

cinq jours rl'3ge est ~lus élev6 chez les agneaux nés Je brebis pri-

.. -

./ .
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mipares et beaucoun nlus chez les agneaux n~s Je brebis tro: vieil

les et fatiqu~es ~ar l~ carrière renrouuctrice._. 1

Ici c1ussi le pâturage n'a ;:Jas cl 'effet significatif

sur le taux de mortalité. Les agneaux s'alimentent presqu'exclusi

veMent au Idit MAternel.

Le ~oids ~ l~ naissance des agneaux d un effet très s1

anificatif {P.(0, OOU sur 1<"1 mortalité entre la nùissancc et cinq

jours. Ce r~sultat avait ét6 J~j~ signal~ par Rombout ct Vlaenderen

(1976) sur les agneaux Ojallonké èe CSte d'Ivoire. Le tablf;](J 4.'l

montre que 37 ~.}CO des a~neaux nés avec un )oirls inf~rieur ~ l kg

Meurent contre 11,3 r ..100 de mertùli té chez les èJneaux ~·eSènt

l kg à 1,5 kg ~ la naissance, et enfin chez les GJneaux pesant :olus

de 1,5 kg à la naissance, ce taux de mortalité tombe ~ 4,12 0.100.

Donc ce sont les agneaux les :Jlus légers il la. nùissancc qui meurent

beaucoup plus.

ll·.1.3. le taux de mortalité entre 5 jours,et 120J

L2 moyenne g6nérale du taux Je mortalité est
+de 10,02 1,38 r.:OO.

Le mois ct l'~nnéc J'agnelage n'ont pas J'effet

significatif sur le tJUX de mort~lit~ entre 5 jours et ~20 jours.

Ce r6sultat est contraire à celui obtenu par FQll et collab. (1982)

et qui ont si~nal~ un effet tr~s significiltif de l'ann6e et du

r.lois JI asnclaCic sur l,; taux de f'lortali té entre la naissance et qua

tre iï\ois. Nous remarquons ici 2ussi que les mois de Juillet, Novem

bre et D6cembre ont un t.1UX m:)yen qui est en-dessous de la mOYènne

g6n~rale (Tableau A.I). Ces trois mois se sont encore rév~165 favû

rables à la vie future des agneaux.

L1 tail10 de la portée ct le sexe n'ont ~as d'ef

fet siJnificatif sur le V.'1UX de mortalité p.Jndant cette période •

./ .
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Tf',b1G::u 4.6. l''lFLUENCE [lU 11015 D' ACNELACE St w~ LE TAUX DE "'IORTALITE

ENTRE l/\ HAISS/\NCE ET CD..IQ JOllRS

tlQt'lBRE
~ D' OSSERVI.TIO~IS DEVIf'TIONS

f10YEtlf,1ES ESTIHEES ET
:ECARTS TYPE (p.lOO).

~-----------------------:---------------~----------------~-------------------------~

Moyenne ' , 1. '),"JC
+gener<:.üe 5,"3 8,7 .1 ~44

j'ioîs d'agnelage-
Janvier' 113 3,2 ~ll,?i"'

-1- 2 l SlliJ •••• 0 •••••••• ~ -
Fé:vricr 143 ::!-4,92

+ 2 ,3l,~............ 0 6,2 -...~

\";ars J.5r: 0,-)1 + 2,32• 0 • " •••••••• cl · -n,Do -11 ......

Avril ll~:) 5,95 + 2,21••••••• III •••
0 -2,7 -" ••• 0 0

:"1ai '..22 9l~1
+ 2,4!+.......... CI ........ 0 III ~ 1,1 -

Juîn 66 4,31 + 3,2.2· -4,3• ••••••• 0 ...........

Juillet 12'3 -2,6 r, ~ 0;; + 2,3G· -•••••• 111 •••• 00.'11

Août .1_3n 1,1 9,90 + 2,3l·....... · -• • • • c •••• 'II

Se!y~;eP.lbro 13~ 1,4 :10,10
+ 2,23· -o •••••• 0 ......

~)cto;~'re 144 -1,4 J.,zn +
2~29............. " ~ -

t'-love,:'orc 205 U,50 :10,2.'
+

2~O3· -••••••• e ••• (IG,;,

!)6cembre -3,42 5 ,2(~
+ 2,72· "'-l () -• 0 ••••••••••• iii 1.'.,



- 39 -

Né ::nmoins, les doublons meurent plus que les agne<1ux simples et

les ~Sles survivent moins que les femelles (tableau A.l ). Ces

résultats ont été obtenus pùr plusieurs auteurs (Fall et collab,

1982 S ~l' Damukong, 1~~85).

Le ranu j'agnela0c influence très si0nificativement

(P.(O,OOl) la mortalité jusqu'à 120 jours de survie. Ce résultat

était signalé p<1r Fall ct collah. (1982). Le taux Je mortalité est

de 5,22 ! 1,40 n.lOO chez les agneaux nés d'une primo-parturition,

de 4,77! 1,!3 p.!OO au troisibmc agnelage. A ~artir du cinqui~me

agnelage, le taux de ~ort01ité s'élève avec le rang d'agnelage pour
+ •atteindre 25,44 - 3,14 p.lOO au sc~tieme agnelage (Tdbleau 4.5.).

Le oâturage è. un effet significatif (P~0,05) sur

le taux de ~ortalité ~cndant la oériocte de cinq jours à 120 jours.

Ce taux de mortalité est au-dessus de lù moyenne ~énérale chez les

agneaux élevés sur les pâturages naturels (Tableau ~.J.). Le taux

de mortalit~ est en dessous de la moyenne g6n6rale chez les agneaux

élevés sur les pâturages artificiels.

Le poids à la n~issance des agneaux influencent

peu (P(0,05) le taux de mortalit~ entre un mois et le sevrage.

Le tableau 4.7 montre que les moyennes {MC) du taux de mortalité

sont :Jresque les mêmes chez les a.gncèux avec un taux légèrement

élevé chez les agneaux ayùnt un noids ~ la naissance inférieur

à 1 kg.
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4.2. Les poids des aDneaux

Les sources de variation consid~rées dans le r:1oclèle

statistique sont le tYDC d'agnelage, le sexe, l'âge de la brebis ct

le ty~e de ~âturage. Les analyses de variances utilisant l~ méthode

des moindres carr~s (MC) 9nt Qorté sur les poids à la naissance, à

un mois et à quatre mois (date de sevrage). Elles sont rarportées au

tableau 4.:3.

4.2.1. Poids à la naissance

, , +"La moyenne generale est de 1,69- 0,08 ka a la nais-

sance (Tableau 4.10).

Le mois d'3gnel~ge n'a pas eu d'influence significa

tive sur le poids à la naissance. Le mSrne résultat a ét6 obtenu par

Wilson (1905)$ FaU et collab (19132), par contre, ont ra:,~pcrté une

influence siqnificative (P<:O,05) du mois d'agnelagç sur les poids

à la naissance. Les moyennes (~~, des poids à la naissance figurent

au Tablaau 4.9. Les agneaux nés en Février, Avril, Septembre et

Octc~re ont des roids nl0yens inférieurs à la moyenne générale. les

agneaux nés en Juillet, Août, No~err.:"_e et Décembre ont des poids

à la ndissance nettement sup2rieurs à la moyenne générale. Ce sont

les agneaux nés pendant la période sèche qui offrent de bonnes ner

formances. Ceci confirme les résultats obtenus sur les taux de mor

talité. C'est pendant la saison sèche où les rar~itisme est moin

dre que les animaux s'engraissent le mieux. Ces résultats avaient

~t~ obtenus par CarIes !1~~5) qui observait que les agne~ux nés

pendant la période sèche sont plus lourds que ceux nés en saison

des pluies.

le type d'agnelage (simple ou double) a eu une in

fluence très imrortante (P (O,OOD sur le poids] la naissance. Les

m~mes résultats ont ét~ obtenus par Fall et collab. (1982). Wilson

(1985) n'observe aucune Influence significative du type d'ognelage

sur les ,poids ~ la naissance. ~ Kolokoné les a~neaux nés jumeaux

./ .
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ET A lb) x,uns.

d.l. ~. .: î21ssancc 3G Jours 120 Jours

:---------------------:----------:-------------:--------------~----------------:

* ***i+:;is (~ 1 ùgnelélC)c l 1 : 2154':' ~.·_~9~!35 :35447144..

*** *** ***
Type d'agr.dô0c }. : 50 J.95'~ : :"02e~537 :3120,)231.

li- **
I!:'~"'.;r:a . : ::.5(;8(5 '7Jï(S7 4G5575........... .'.\,.:; .••••• 0." •••••• '" 0

, *** ** **
f'.C)c de la mere ......... 6 ~ 124eSi4 2~C~:37 :1233462

pâturaÇ!e ** ***....... ... " " 2J"'7 ltf} 7241~3 :31~3n03

VariJti0!'l r6siduel- ~

1 .0. , 365 3G(;Q-r, 7)")49 3l~O:;59... ·........... .:1.0 ••• 0.0 ••••

*** == p <~IOOl

** = p< DIO]

* := P'<; () ,05
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TABLEAU 4.:;>. INFLUEI'-lCE DU HOIS D' /'~CNELACE SUR LES POIDS i\ LA ~!AISStÎ~·lCF

VARIABLE : J 'OOSERV;\T!8N: DEVIA TIOt'-IS

U<RRES ~'lCYE:':~ ET

ERREURS TYPES

:----------------------:---------------~---------------:-------------------------~

Hûis d'ùgnelage

Janvh~r '..7 D,OO. .l,6:-:_ +
J 118.· -• •••• Cl ••••••• ,J

Février 54 -0,06' ~ ,62.
+- 0,12• ••••••• 0 ••• ~

tt/ars 134 O,OO~ J ,69_ + 0,11· -• •••••••••••••• 2 u

Avril 2(~ -0,11. :1_,57. +
O~15'0

••••••••••••• Cl ....

iVial 18 0,06 '..,75; + ° '"1'0................... ,J."

Juin 27 0,00 1~69
+

O,~5· -·..................
Juillet 2l~ 0,01 l,7O: + 0,16_· -·.............
Août 1.7 J,02 1,7l. + 0,18· -·................
Septembre 33 -0,2.'+ l,55 + O,D..... c.~ ... ~ -
Octobre -0, 15 1,53 +

0,~2;· 48·............. ,"

Novembre 33 0,05 1,7l ,. + 0,12,·..............
D3cembre D 0,30 1,99 + 0,271. · -... ., ..........
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sont toujours nlus 160ers que les aJneaux n~s simples. Les moyen

nes (MC) sont de l,55! 0,10 ka chez les doublons et da 1,G3!O,08 kg

chez les singl~tons (Tableau h.IO).

Le sexe ù un effet significatIf (P<:O,Ol) sur le

ooids ~ la nQissance. Le m~me r~sultat a ~t~ sinnal~ ~2r Khomb~.- :

ct ~urayi (1905). Les ~gne2ux m51es sont toujours ~lus lourds que

les agnelles; ces rlc~'cnnes (He) sont de ],75 ! 0,0) kg chez le

mâ16 et :,62 ! 0i09 kG chez la femelle (Tableau 4.10).

L'âge de la brebis a eu une influence tr~s imoor

tante (p(O,OOU sur le poüis 2t la naissance. Ilurayl (1;185) a fait

la marne remarque. Les asneaux n~s des brebis â~~es d'un an sont

nlus 16gers que ceux n~s rle brebis de deux ans, tr(lis ans et qua

tre ans. A partir de l'~qe de cinq ~ns, les brebis donnent nais

s~nce ~ des agneaux moins lourds. Les brebis jeunes ont des agneaux

olus légers et les brebis trop vieilles donnent naissance ~ des

~gneaux moins lourds (Tableau l~.~l).

L~ p~tura1c n'a nas d'effet sur le ooids ~ la

n.Jissance. Les '1gneaux issus Je hrebis .]liment~es surpâturages

artificiels ont le m5m: poids ~ la naissance que ceux dont los

mères sont entretenlbs sur D3turtlges n.'J.turcls. On ;Jcut [)8nSer

que les valeurs fourras'~res des deux types de p3tur2ges sont

pr8squ'~gales. Le manqua d'analyse hromatologiquc et la non_d6ter

nination des charges; l'hectare des n3turages artifIciels ne

nous permettent pas d' é1ff irmcr nos propos.

4.?-.2. Poids ~ 30 jours
, , ,. +

La moyenne acncr~le est estimec ~ 4,01 - 1,3! kg.

Le [1oi.s cj'agndaç;c influence !'leu (P<O,OS) le poids h 30 jours.

Wilson 0.985) aV:lit observé le Même résult,lt. hais Fall et collab

(1902) n'ont pas const~t~ cette influence du ~nis d'~gnelagc.

Néanmoins, au centre; de f<olc;koré, .1.,:;S agneaux nés en Janvier 1

F6vrier. Juillet, AoGt, Septembre et Octobre ont ~ la naissance

./ .
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Tableau 4.10 INFLUENCE DU SEXE ET DU TMPE D'AGNELAGE SUR LE POIDS

DES AGNEAUX

,------------,

PARN1ET?iES

PCims fi LA HAIS-

SAt-ICE (kg )

POIDS ;\

30 JOURS (kg)

POlOS II

120 JOU~S (kg)

~------------------:-------------------:--------------------:----------------------:

Mâle ! ,75... + 0,09" 4, .t5:, + O,Di- -
r~melle 1,62·, + 0,09_. 3, 86~

T o '! lof~ - 'J ..... yJ

Simple 1,83_ + 0,08 .. 4, 6:~'~
+ 0,12-

Double l, 5·f.~~
+ 0,1<;- 3, (tO:' + 0,15_- -

iSoyenne générale 1,69C + o,oa: 4,Ol\.. + O,D._- -

9, -/6.., + 0,28..-
9 ,53~·

+ 0,29_-
J.0,70.... + C,26:-
8,58~

+ 0,32.:--
9,64" + 0,2T-
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TABLEAU 4. ~l. INFLUENCE DE L'AGE DES BREBIS SUR LE pems

DES AGNEAUX

NOI'1BRE POIDS A POIDS A POIDS A

AGE DES 8REBIS ~ dl OC3SER'Jf,TIONS :L/, NAISSANCE 30 JOURS 120 JOURS

~-----~._---------~---------------~---------------:--- ------------:----------------:

.. 35 1; 2.~_ + 0 , }. 7; . 3~33.
+ 0,25' "7,94. +

0~52·-.. an - -

2 38 J.,94, + a,12 4,08 + 0, J8 . 9,')1. +
0,39:ans - - -

3 .~.4 1,78. + 0,27., 4,22:'- + 0,41: 9,75t +
0~85,ans - -

1:. 239 } ,82" +
O,O7~ 4, Jl "

+ 0,11. :J.O,29' + 0,24ans - - -
5 33 1,61 + 0, .~2' 4,18. + 0, Hl 9,68 + D,38ans

6 29 .: ,77.
-1-

0,13, 3,731 + 0,20. 9,H + 0,41'ans -
6 4 2. ,67 + 0,32. 4,391 + 0,47. :10,133 + 0,98ans - - -



- 46 -

des poids Inf6ricurs ~ la Moyenne 96n6rale. Les agneaux nés en

tiars, Avril, tJ!ai, Novembre ct Décembre présentent des poids li la

naissance suoérieurs ~ la moyenne générale (Tableau 4.12). La sai

son sèche sc révèle favorable ~ la croissance des agneaux âgés d'un

mols.

l~ t~ille de la portée Q une influence tr~s signifi

cative (P~O,OOI) sur les poids ~ 30 jours. les agneaux nés doublons

so~t toujours plus léqers que les agneaux nés simples (Tableau 4.10).

le sexe de l'agneau a un effet significètif (P~O,OI)

sur son noids ~ 30 jours. le m&mc r6sultat a ~t6 obtenu Dar Fall et

collah. (1902). Wilson (~985) n'observe aucun effet statistique du

sexe sur les poids ~ 30 jours. Chez les agneaux n~s ~ Kolok~r6, les

jeunes béliers sont plus lourds que les jeunes agnelles (Tableau 4.10).

l'âge de la brebis influence très significativement

(P~O,Ol) le poids à 30 jours. L85 agneaux nés de brebis âgées d'un

an sont les plus légers. le ooids des agneaux à l'â~e de 30 jours

augmante avec l'âge des brebis (Tableau 4.11).

le pâturage a une influence significative (P~O,OI)

sur le poids à 30 jours. Les agnea~x entretenus sur les p5turages

artificiels sont plus lourds que les ~gncaux élevés sur les p3tu-

rages naturels (Tùble~u A.4.).

4.2.3. Poids ~ 1?0 jours

La moyenne gén6rale (4C) du poids ~ 120 jours est
, , +
egaIe a 9,64 - O,r! kg (Tablci1u 4. l ,).

Le mois d'agnel0ge 0 une influence très imrortante

(P< 0,00J) sur le poids à 120 jours. Wilson (1905) avait signalé

lè même influence uu mois d'ùgnclùgc. Des effets moins significatifs

(P<010l> avGient~té observ0s (FaU et colV\b. ;902 ; Corles, .1.985) •

./ .
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Tableau 4. :2. IHfLUENCE DU r10IS D' ;~CNELAGE SUR LES ~40YtJlnES

DES POIDS A 30 JOURS

t\IOM8RE d'üS-:

5ER'I!~TIONS

(:ARRES '';OYENS ET ERREURS

TYPES (kg)

:------------------:--------------:--------------:------------------------------:
\\1ois d'agnela~c

Janvier -:"7 0,3~ 3,61. + 0,27'·....... -
Février 54 0,(17; 3,93. + 0,19·.. " .... - -
HaLs 04 0,05 4,06 + 0,1"1·..........
J'vril 24 0,43 Li-,44- + 0,23.........
~1ai 18 0,5! 4,52 + 0,25.. , ......... -
2uj.n 27 0,00' 4,09 + 0,22·..........
Juillet 24 O,l9 3,31 + 0,23·....... -
t'coût 17 0,51 3,49 + 0,26.·..........
Ser->tembre 33 0, .' '+: 3,86 + 0,19.......

.~

0, JO'Octobre ·....... 40 0,15 3,85. :

Novembre 33 0,09 4, le· + 0,:"0..... " . -
Décembre 13 0,2'(· 4,25 + 0,41'.... " ..
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C'est surtout durant les mois de ~~rs, Octobre, Novembre ct D&cem

brc oue les agneaux présentent des poids supérieurs ~ la moyenne

génirale (Tableau 4.13). Les agneaux s'engra~ssent mieux pendant

la salaon sèche.

le type d'agnela0e ù une influence très imrortante

(r..(o,OOl) sur les ooins .l 120 ,jours. Le même résultat a été déjè1

publié (F~ll et collat., 1982 ; Wilson, 1905). Les agneaux jumeaux

ont des poi1s inférieurs ~ ceux des agneaux nés simples (Tableau 4.10).

Les ngneaux simples sont plus lourds ~ la naissance et se développent

plus vite que les doublons.

L'effet du sexe n'a ras été significatif sur les ~oids

J 120 jours. les agneaux mâles sont légèrement plus lourds que l(;s

agneaux fertleHes (Tableau 4.10).

les effets aS50ci6s ~ l'§ge d{~ la brebis sont tr~s

si0nificatifs (P~O,O~) sur les poids ~ ]20 jours. Les agneaux n~s

Je brebis d'un an, présentent des poids plus faibles ~ 1'5go de

:20 jours. Les brebis ,lus âgées donnent des ù0neaux plus lourds ~

l'~ge de 120 jours (Tableau 4.11).

Le ty~e de p5turage a une influence .très significative

sur<P<C,OO:~ les poids .3 l20 jours. Les a~neaux alimentGs sur pâtur.)

rcs artificiels sont plus lourds que ceux entretenus sur pâturages

n~turels (Tableau A.4.).

Les moyennes 3rithm6tiques des poids à la naissance,

à 30 jours et ~ 120 jours sont montrées 3U tableau A.5 Les m&rnes

résult~ts étaient obtenus pèr le centre de recherches zao~cchniques

de 20uak~ (IEMVT, 1982). ValleranJ 0t Dranckaret (~975) étaient

~arvenus ~ des moyennes beaucoup plus ~lpv~es \ la station de

~.~, Kolbisson au Cam;rcu n.
1

• 1 •
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Tableau 4·.:'.3. INFLUENCE DU MOlS D',\GNELAGE S~~ LES ~'10YE~ll!ES U<C)

DES POIDS A 120 :JOURS

VfRI,\DLE

NOt-1BRE

~d 'OBSERVATIONS ~

DEVI;\TIOi,lS CARRES MOYENS ET ERREURS
TYPES (kgs)

:--------------------:--------------:--------------:------------------------------:
~;~Oi5 d'agnelaQe-
Janvier 17 Oj28. 9 9 289 + a9 SC'·.......... :.

Février 54 -0,13 9 j 516 + 0,39 ...• •••• a 0 •••

:,1i)rs Ol~ 0,25· 9,097 +
0 9 %-"•••••••• 0 ••••

f;vrll 24 -::',::'G~ 09 465 + 0,48\·............. ~

;;ai ' r, -0 ~ 9(,. 8,en + 0,52................ 0 .U

Juin 27 -:1 35. 8,295 + 0,47'-•••••• O ••• Q.O -
Juillet 24 -J.,OO" 8,'544 + 0,49,• •••••••• D

{'oG:: 17 -:!. 1 r '.. 8,374 + 0,55................

Septembre 33 -0,10 9,460 + 0,4;·•••••••• 0 0

Octobre l~8 l,.n.. 10,779 + 0,39 ..• ••• ~ •••••• 0

Novembre 33 2 ,t~Q: 12,12;1 + 0,39"·•••••••••• 'J

Décembre 13 1;95 n,599 + 0,64· -...........



h.3. Gain moyen quotidien (GMQ).

Les sources de variation considérées dans le mo

dèle statistique sont l~ ~ois d'aqnclage 9 le ty~e d'ag~ela~c, le

sexe, le tyoe d~ ~âturage et l'âge de la brebis. Les analyses de

variances. utilisant lu ,."éthode des Moindres carré (t1C) ont oorté

sur le gain ~oyen quotidien entre l~ naissance ct 30 jours

(CW) 0-30 J) et le gaIn moyen quotidien entre 30 jours et 120 jours.

E11 es sont portées au ti'lbleau 4.1':1-.

4.3. 1 • Le gain noy~n quotidien entre la naiss~nce et

30 jours (0 10 0-30 J).

Là moyenne (Jénérë11c ::::C) est de 78, 32 ~ 3,~ S 9

~Tableau 4.l~). Vallerand ct Branckaret (l975) avai~nt signalé une

moyenne arithmétique de 135 9 chez les agneaux ~j~llonké ~levés à
la station de ~'Kolbisson. Vlacnderen a avancé une moyenne de

108 9 chez les agneaux Djallonké de la r8te d'lvoire.

Le mois d'agnelapc a une influence tr~s significa

tive (P .(0,01) sur le G!1Q (!··JO J. Les gains les plus élevés sont

enreqistrés sur les agneaux nés en 11ars, Avril, t1ai ct Décembre

(Tablpàu 4.15·). CarIes (1985) avait si0nalé que les agneaux qui

arrivent ~ un â0e de 30 jours durant la saison sèche sont plus

lourds que ceux de la saIson des pl~ies. Le parasitisme intense de

1.1 s;1is fJn aes rluies est snuvcnt incri·niné.

Les effets aS50ci~s ~u type d'agnelage sont tr~s

significatifs (p<,o,oon sur le Gl10 0-30 J.

Au centre de Koloko,6, les moyc~nes (MC) sont de

')0 j 55 :: 3,00 g chez les ,lgne.JUX Sil;lplcs et de 1';(;,0') ::: 3,?4 9 chez

les aqncaux jumeaux (T~ble~u 4.'~). VIJenderen :197~) a obtenu

des moyennes plus élevées de ll~ q chez les à9ncaux simples Djal

lonké et de JOO 1 chez les ~gncaux jumeaux. Khomb~ et CarIes (1985)
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Tableau 4.14-. AN/\,LYSE DE \J;\~L~.:\!CE DES GilI"IS ;~OYEi'~S QUOTIDIENS

PAR Lf~ HETHODE DES I~CPIDRES C;WqES (!i.C.)

Carrés moyens X ~05

Source de variation:

..Id .1. ._---------------------------------------------:
C'!Qo - JO J (Crs): Ci':''} 30 - 120 J (Crs) :

~---------------------:----------~----------------------~-----------------------~

,
~ge de la Mere ••••• ~

Variation résiduel- ~

.
• • • • • • • • • • • • • al • ~

!';ois d'agnelage

Type d'agnela2e

SCXl~

.
• • • • Q

G

**
.c. /l9205

***[,·3G59495
**

48~2251

**3 992~ 9"7

*1335305

* **375290/
*-1(.*

4(,62999

7673
*~:.

lOG7281

337945

le ••••••••••••••••• : 372 628:')30 203307

= (.---------......._---~-----------;....------------

*** = P<O,OOl

** = P<O,Ol

* = r< 0,05

. ! .



Tabh:cJ L~.:~ "YfLUE~KE DU ~~OIS D'AO~ELACE SUR LES GAD'S HOYP~S QUOTIDIENS

, T""~6;':l!:' (:t~Qo-30 J Gl<Q 30 -150 J

VAPIM3LE :O[S'::R'/4,TION~~ DEVIATIONS:MOYP,!~"[~) + ŒRELtP.S TYPES:DEVIATIO·"S:~'10YE'!~lE + ERREURS TYPC::S

:-------------------------:------------!-----------:-- ----------------------:----------~-------------------- ------

. ~oyenne 0~n~rale · ~fl8 : : 78,32 t .3,'8 : : 57,11 ~ 1,82-,

Hois d'agnelage

Janvier ~O -13,96 6lt.,35 ~ 6,85 7,22 +
: : : : , 64,34 - ),89

FévrIer ~4 -2,62 ïr;.iO ~ 4 SR 3,OG +
: : · · · 60,20 - 2,83.., l ,., • ·

~lars 6'. 4,88 + 2,69 5Q 8~ + 2 56: ~ , 83,21 - 4,51 · : ., - - , .

Avril 24 15,70 94,02 ~ 6,16 : - 16, 1.2 +· . : : 40,98 - 3,1)0
N
IJ"\ + 41.,56 ~ 3,74r1ai ~O : 14,88 · 93,20 - 6,5 7 : -~.5,55 :

Juin "'7 : 0,66 : 78, 99 ~ 6, ],0 : -lu.,95 : ,- '6 .,. '1 47
.; q.i , _ - ~,.

Juillet 24 -9,91 + -7,59 49,52 ~ 3,62: : : 68,40 - 6,38 · :

Août 70,00 ~ 7,34
.L

: l.6 : -f.,32 '. : -9,"12 : 47 ,39 .:. 4, .1,7

SeDtembre : ':\3 : -1,25 · 7',07 :: 5,52 : 0, lO : 57,22 :: 3,2.4 -· ~

Octobre 48 : -l,50 : 76,82 :: 4,95 : J2. ,04 : 68,16 ~ 2 y 81
-,c 31 + 4 q6 ...

Novembre · 35 . -3,01 · : 21,3? : iB,5:!. - 2,82· '"J, ... - 'o·.
Décembre · - 01 : l~, 47 82,80 ~ ll,45 : 18,40 · 75,52 ~ 6,51--' ..
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Tableau 4. '_G. V!FLUENCE OU SEXE ET DU TYPE D' ;,G;,!ELAGE SUR.
LES GAins HIJYP'S QUOTIDI!-],iS.

Î'10YD-~~!ES (t'je) ET ERREuns TYPES
Pi\RAt1ETRE

GNQ 0 - 30 J (grs ) : G~1Q 30 - 250 J (grs)

~------------------.-:---------------------------=---------------------------:

Sexe

jilâlc fll,97 + 3, t,S 56,97 + 1,9C-------"._----- : - -
Fer'1elle 71+, (,.') + 3,42 57,2t) + ). ~'14

-----------~ - -

Type d'agnelage

• Simp18 ------------:

Double ------------:

('loyenne gén~rale

+90,5) 3,DO
+6(;,09 - 3,94

+/G,32 3, ~[j

+6'l,20 - 1,70
+53 1 03 - 2,24

+57,H 1,81
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ont ra~port~ des effets similaires 11ais peu significatif

'P(O,OS). Le sexe de l'agneau influence de façon très signi

ficative (P<O,OOl) h: O~Q 0-30 J. Les moyennes U1C) sont de

81,97 : 3,45 9 chez les agneaux mâles et de 74,~8 :3,42 chez les

agneaux femelles nés <lU centre de !(clokopé. FaU' ::;t co112b

D~ü2) avaient signéllé cette influence (P <0,0l) du sexe sur

le Gl'.1Q 0-30 J.

Les D3turùges utilisés par les brebis ont une

influence significative (P.(O,Ol) sur le 01Q 0-30 J. Les moyennes
+ " ~ ..sont de [3,74 - 4,3( g chez les agne~ux dont les meres sont elevees

sur des :)âturages .Jrtificiels et de 73,09 : 3,ILL 9 chez h~s agneaux

dont les m~res n~rcourent les ~âturages naturels (T2bleau 4.21.).

Vallerand et Branckaret (1975) ont confimé l'influence de l'alimen

tation sur le gain quotidien. Ils avaient obtenu une moyenne de

no 9 (moyenne. arithmétique) chez les agneaux en élcvi~ge trùdition

nel et de 1.35 9 chez les agneaux Dj~118nké élevés à l~ station Je

N'Kolhisson au C~mercun.

L'âge de l~ brebis a un0 influence peu significa-

tive (P<O,05) sur le G1Q 0-30 J. Les agne,:::ux nes de brebis âgées

d'un dn ont un CMQ 0-30 J ::>lus fa ible (62; l~6 g) que celui des acjneaux

nés de brebis rlus Sg~cs (Tableau4. ln. L'influence de l'Sge de

la brebis a été sign31ée n0r C~rles (19G5).

4.3.2. Gain moyen quotidien entre 30 jours et 120 jours

(Gk10 30-120 J).

L3 moyenne g~néralc est de 57,lI : 1,31 9 (Tableau~.

IG). Une moyenne ~lus ~lev~e (le 75 g (moyenne ~rithmétique) avait

ét~ signalée (CarIes et ~llson, 1985) sur les moutons d'Afrique.

Le mois d'~gnelage a un~ influence très signific~

tlve (P.( O,OOl) sur le GHQ 30-120 J • .Au centre de Kolokopé, les

CHQ 30-120 J inférieurs à l~ moyenne générale sont übtenus ~our

les agneaux nés en Avril, ~ai, Juin, Juillet et Août. Les agneaux

nés en Janvier, Février, 1'1ars, Septembre} Octobre, Novembre, et

./ .
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mrLlIEf~Ct: DE LIt-GE DES BREBIS SU'\ LES CAHIS

il0YC1S QUOTIOID,~S

CHQ 30 - 150 J

t!O~18RE

:IC[ JES BREBIS :d I JB5ERVA-

: • : 0

D[V1t,- : MOYENNES (grs) DEVI/\-: MüYENNES {grs}

TI:)NS: no~ ~c;

~---------------~-----------:--------~---------------~--_._----:---------~---------~

: 1. ,::!n 3t~ ~ - 7,90 ~ 49,2J ~ 3,83

:---------------:-----------~--------~---------------~--------~------_.._----------~
: 2 ans 38 2 'r . r~ 30 + 2 °1, •._ ,} ~ _l ( , - 1 (J._

:--_.~-----------~-----------:--~-----~---------------~--------~-------------------~

~ 3 é:J.nS FI-

:-~-~-------~---:-----------~--------:---------------:--------:-----------~-------~

5 35 "2 l 7 + 1 '75, : ~ ,+ - ~?

:---------------:-----------:--------:---------------: --------:-------------------~

: 5 ùns 33

:---------------:-----------~--------~-----._---------:--------:------~------------:

: 6 ans 29

:---------------:-----------:--------:---------------:_._------:-------------------:
7 ans 4 : '5,35 :93,(;8:: D,21{-

+:',23 ~ 0,34 - 7,53

~-------------~ ---------- :--------~---------------~-------- ~-------------------~



- 5(, -

Décembrcînt des gains nett'3f'1ent au-dessus Je la meyenne générale

(Tableau l~ .15). Les meilleurs (Jaïns cnt ,Sté enregistr6s en tlv~em

ore et Décembre. Ce s;"nt les :]rJneaux nés pen.:Jant la iK~rio le sèche

qui offrent 185 meilleurs oains. C'est ~endùnt la ~6rtodc des rluies

où le ~arasitisme est intense que les ~gneaux ~résentent un

CHQ 0-120 J faible.

Le type d'agnel~0e a un effet tr~s significatif

(P L",(J,JOl) sur le r,'~Q 30 -120 J c!es aqnei~UX. Les m0Y'2n:1CS (['!C)

sent de Gl,20 ~ 1.,70 Q chez les a:;neaux simples et de 53 " j~2, 24 9

chez les agneaux jumeaux (T~hledu 4.1~).

Le sexe de li~gneau n'a ~as J'influence significa

tive sur le Gt'1Q 30 - 120 J. !;u centre do ;<ololop~, les !i)()y,mncs

(~C) sont de 5~,~7 : 1,16 9 chez le mâle et de 57,26~ 1,94 9 chez la

femelle (Tableau 4.!(). Le centre ~c ~"KQlbi5S0n (1975) avait

b d 1 ' , Al
Q, tenu ~e5 moyennes p us elevees de 73 q chez les agneaux m~ cs

et GO 0 chez les jeunes aonelles. Faii et collab !l9B2) avaient

si~':nalé que le sexe influence le G(";Q 3J -.120 J. Par contre Carles

(~905) n'a pu observer cette influence du sexe.

Le p3tur~ge utilis6 par les agneaux a une influen~e

significative mais moins accentu6e (P(C,05) sur le ~1Q JO-120 J.

Les moyennes Cie) sont ùe 5? 1 02 ~ 2,47 9 chez les ,:l(Jneaux 6lev6s

sur les Dâtura7es artificiels ct de 54,41 ~ ~,78 9 chez les aGneaux

entretenus sur les ~âturaoes naturels (Table~u 4.22). Vëllerand ~t

Dranckaret (1975) avaient déjà siqnalé cette influence du ;"lâtu

raçe. Ils ont obtenu des mcycnnes de 40 9 chez les agne~ux Djallonk~

élevés sur ~~tura~e,n~n sup~16mcnt~s et de 70,5 0 chez les agneaux

de la m&me race qui b6n6ficient d'un supplément alimentaire.

L '3::;e ùe lél brebis n'a r>ilS ;1 1 effet statistiquement

significatif sur le Q1Q 30 - 120 J. Cependant, on constate que 10s

èr:;nC3UX nés Je brebis âgées ci 'un an:)nt un % 30- 1 2CJ J rlus fai-

( ) celui , . (T l \ 6 )ble 49,21n que/des agneaux nes de brebls plus agecs ab eau h. •

./ .
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,.
Tableau 4.21. INFLUE!ICE DE PATURAGES sun LE Gt1Q G-30 J.

DARM-iETi1E

~~!ot'IBRE cl '08- :DEVIATIONS

: SEnVATl~)~-!S

~,10VEtl~ :ES E:T ERnEURS:

TVPES (en qrammes) :

:-------------------:------------:------------~------- -------------:

Pâturace artifi-

ciel 238 5,23 83,55 + 4,3C-

Pâtura-Je naturel :."0 -5,23 73~O9
+ 3,14-
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Tableau 4.22 - IPLFUEtlCE DU rftruRAGE SUR LE GI~Q 30 - 120 J

PARi\l1ETRE

: NO~'102E cl 1 ':)3- •

: SERVATIONS

:MOYEI !~·'ES ET EHREURS

DEVI/\HOMS : TrES (en grammes)

~-------------------~------------~------------:--------------------~

Pâturàge artifi

ciel

238 2,70 59,02 ! 2, '+7

~§t~ra0e naturel -2,7.} 54,41 + J,70
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4-4. RECor1NAt'DAT .ONS

Les résultats enregistrés au cours de cette

étude montre qu'il est nécessaire de pratiquer une gestion des trou

peaux du Centre de Koloko~é. Cette gestion visera le contrôle des

p~riodes de monte afin d'orienter les mises-bas vers la saison s~che

où les animaux naissent lourds et meurent peu.

:"ous recommandons de pré"tiquer les montes en Jui~

pour csnérer les tJgnelages H! Novembre et il est c1ussi possible de

lutter les productrices en Octobre pour esoérer les a9Helages en Hars

de l'année suivante.

Il faut améliorer l'alimentation des brebis ges

tantes en nratiquant le flushlng. pour espérer à la naissance des agneaux ~

plus lourds.

Il convient aussi de pratiquer une diversifica

tion des compléments alimentaires aus sous-produits agro-industriels

autres que les graines de coton.

Il est nossihle de pratiquer la sélection precoce des

des agneaux dès leurs premiers jours (~ vie sur le critère du poids X

à la naissance.

Il faut protèger les jeunes brebis primipùres

contre les saillies précoces.

Il faut réformer les vieilles brebis fatiguées

par la carrière reproductrice dès l'âge de cinq ans.



CH [J 0 l T RF V" L. 1 ...
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cm'CLUSIO~! CENE1ALE

Le Togo est un rays dont l'économie repose sur le secteur rural

au sein duquel les oroductions aniMoles occurent une pl~ce réduite. La

nroduction nationale ne satisfait nlus les besoins en viande de la oonu

latian et les pays fournisseurs frontaliers ont vu leur cheptel S~rie!l

se~ent diminu6 par les vagues successives de s~cheresse. Le dfvelopoement

de la production nationale apparaÎt alors comme une n~cessité à laquelle

l'Etat togolais a fait fa~e en mettant suc ryied des projets d'~levage

pèrml 18squels le nrojct f"leti ts RlI;"in.:,n ts du TO~10 et son centre J' aooui

de '(olokopé.

La réussite d'un élevo;e passe nécessaireMent Dar une gestion

judicieuse dont la ~ojtrise r.asse ohligatoiremcnt rar une analyse zootech

nique des nri~ciQaux facteurs influençant la productivit6 du troupeau.

C'est dans ce sens que nous <:lvions mené notre étude sur le système de

r>roduction du i"Outon Djallonké ~ !(olokon?

Les analyses statistiques des données sur les aqneaux de l~élo

kor:~ ont été réalisées rar la rn6thode des Moindres ca.rrés au Centre de

Pecherches 0c~anooraphiques de Thiaroye (CROT),

Oe nos r~sultats. il ressort que les taux de Mortalité des

agneaux de Kolokon~ sont de '1,04 p.110 ~ la naissance, 8,7 p.100 entre

la naissance et cinq jours et {le ~0,02 D.IOa entre cinq jours et 12J jours.

La r~oyenne 0énérale (I.1C) du taux de Mort2li té entre la naissance et

120 jo~rs (30 n. 101) est anor~aleMent élev~cp~r raODort 1 ce que j'autres

chercheurs d'Afrinue ont rar~ort~ dans la littérature.

c. sont los agneaux n6. en .01son des .luic. qui neurent beau- -jl
couo plus que ceux n~s dura~t la saIson s~che. Les m~mes r~sultats de _

l'influence des sais'n'1s on t été ohservr~s sur la croissance des agneaux.

Les aaneaux naissent et se rl~velonoent nlu~ vite e~ saison s~ehe qu'en

saison des pluies. Durant notre ~tu0e les n~illcurs résultats ont ~t~

obtenus ""our les mois d.e 1J1ars et ~'ovcmhre qui sont des !"ois secs .

. " .'
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Il a été constaté une relation étroitc entre le poids à "J ~

la naissance et la survie future des agneaux. Les agneaux les

moins viables sont ceux dont les poids à la naissance sont in

férieurs à 1 k~.

Le taux de mortalit~ des agneaux est élevé chez lcs brebis l
primipares dont les qualités maternelles sont peu dévelo~pécs. "- ~
Ce taux de mortalité des agneaux est encore plus élevé chez les

vieilles brebis du fait de la sénescence qui a altéré leurs qua

lités maternellcs et leurs aptitudes à la production. Les brebis

primipares et les brebis d'âge supérieur à cinq ans agnèlent des

agneaux légers et peu vigoureux. L'existence d'un effet Je saison ~

sur les taux de mortalité et la croissance des agneaux~ prouve

que l'on peut par une bonne conduite d'élevage utiliser les con

ditions naturelles pour améliorer la production des agneaux.

L'amélioration du système de production du centre de Kolo

kopé doit se faire en mettant une action globale à différents ni

veaux. t~ous recommandons le contrôle des périodes de monte afin

d'orienter les mises~ bas vers la saison sèche qui est plus favo

rable aux agnelages. Les mois de r1ars et Novembre ont donné de

bons résultats sur la production des agneaux durant notre étude

et peuvent être retenus pour les mises bas au niveau de ~olokopé.

Nous recommandons une sélection précoce des futurs reproducteurs

sur la base du poids à la naissance des agneaux. La réforme des

vieilles brebis reproductrices doit se faire à cinq ans d'8ge.

Il est nécessaire de pratiquer une diversification des compléments

alimentaires aux sous-produits autres que les graines de coton.

L'introduction du flushing qui consiste? sur-alimenter les bre

bis gestantes doit être envisagée afin d'obtenir des agneaux

plus lourds à la naissance.

Toutes ces recommandations, nous l'espérons, doivent permet

tre de relever dans un proche avenir, la production du mouton

Djallonké au Centre de Kolokopé.
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TABLEAU A.1. r10YENNES (Ne) par la HfTrlODE DES WHND':;ES CARRES

ofS Tt'\UX DE ~10RTr\LITE

TAUX DE 1·';O!:TALITE fr.l(JO)
NOMBRE

:d' IlnSERVAHONS : ::AISSAi:CE ~ tlf\ISS/ltICE A
5 JOliES

5 Ji)URS AU
SEVRAGE

~------------------------:--------------=--------------:--------------~---------._---~
heyenne générale l 583 '1,04

Ann-6e d'agnelage
1903 525 12,04
1904 4r.5 12,9:;'

lSI"35 5"3 8,54

;1ois d'agnelage
j~nvier ~.H 9,05

Février 143 7,b0

t1ars 15(; t] 712

I;vril 149 1O,35

:''lai 122 !. l,OS

Juin 61.) 9,l2

Juillet 128 :J,3r

. (,out '38 13 ,('9

Septembre BI. 1.2, r' 1

OctQbrf~ 144 10,35

Novembre 2')5 JO 12'1

Décembre 00 Jf),07v:...

Type dragncla~e

Simple -~ 157 ;l,93

Double 426 ~2,15

Sexe
t1âle ,"19 ~(1,65

Femelle 7(,4 Il,5G
~1uméro d'agnel~ge

~.----------------------: 267 0,39

2----------------------: )71 1,47
~ ---------------------: 3~J5 1, :15J

4----------------------: 3211 r: l,'
,,', r_

5 ---------------------~ 173 7,::1

G----------------------: 46 j l ,71+
7-----~-------~--------:

ï {~4,29

Pâturage
Itrti ficie1 n2° lf},79
Naturel "/55 12,.1.1

D,Tl l(),O2

0,07 3,5-'
7,09 ?,P7

9,41 11,a

1.1, "J( 11,09

14,.')8 0, 91~

9,16 0,71

5,~'l 9 1 (\
~~v

9,(;4 .1 r'l , 2~Î

it-,14 J2,52

5,97 9,06

~,69 11 ,28

9,99 )1,16

7,03 9,14

6/)1 n,22

5, û.1. 10,69

4·, "l'J 0,95

12,25 11,:)9

8,21 10,19

n,') 9,1)5

(;,96 5,22
h,61 5,18
5,95 4,77
li ,l7 4,52

E,95 6,27
U,Gl ](1,75
.12,05 25,44

,'),34 iJ , 73
n,Cl 11,31
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Tableau ,.... 2. ANALYSE DE VARIN!CE DEI) T/:,UX m:: MOHTALITE

Ct.m~ES ?lOYE:~S X .:05

sourCE DE Vf".rut~ TIO~: d; 1. i'iortali té ~ :f'!Jortali té Ge: nortali té de 5

la naissance:la naissan- :Jours ùU sevrage

: a 5 jour.s

~----------------------:----------;;-------------e------------~--------------------~

S€X~ ••••••••••• 1OI0 •••• :

A

Paturage~.C.~ •• 4 ••••• ~

Poids à la naissance 2

VJriation résiduelle 570

*** ***
420~J (,00 99102

***! 1.2~4 51377 J :21,-:

*35 25CCC-; 3741

~, ,
l(~ 9514J ~L.:'

*** *-l(-

l2956(i 4::33 )_3(;~.9

*-1(-*
374 ~_O 1"!.~/9~)

*** "*34? 137728 23.l58

201G ')l;~O4

..... '~

Année d'agnelage ••••• ~ l

Type d'agnelJge

l'lois ::1' agnel:Jge

Rang d'agnelage •••.• : C

-~('** = P <0,')01

** = P,(O,fll

* -- p(O,OS
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Tableau A.3. LES t-10YP.i~iES ARln-l~1ETIQUES DE LE f,10~TALITE

A mOIS PERIODES DIFFERUITES

P/IRM1ETRE;:i

(n)

~!0f18RE

:d'OBSERV/\TIOt-I:,

x
~ ;OYEtJ"1ES ET [rAF~TS TYPES

(p .WO)

~-------------------------~--------------------~------------------------------~

: Hortalit~ à la naissance: l 5~n

~-------------------------:--------------------;------ ------------------------;

Mortalité de la nais

sance ~ cinq jours l 583 +5,43 - 2,26

:-------------------------:--------------------:------------------------------~

110rtalité de cinq jours

à 120 jours J 593

:-------------------------:--------------------:------------------------------~

Mortalité avant le se-

vraqc l SC;



- 65 -

Tableau !\ .4. ~IOYHH\!ES P/\R LA i'tETHOOE DES !']OHlDRES CARRES POUR

LE PGIDS ft TRaIS ACES DIFFERENTS

t!JI13HE d '08- : P':'IOS ~40YP,' :P)IOS ~'LYn!... :POIDS i'10YE~,l

SERV/.TIO~,'S :à 30 J·JUnS

:--------------------;--------------~--------------:--------------:~~------------_.

Î"!oyenne giinérale 392 :,G'J t~, :;1

Hais d'agnelage

J<lnvier ~" "/ 1,f)9 3,(,7

Février 54 1,~2 3,93

1-'lars 84 ' 1'.<) 4,(1(,.t , ,_,

Avril 24 J,57 l~,44

';ai 18 1,/5 4,52

Juin 27 l,G9 4,(!9

Juillet 24 J , '70 3,nl

t·oût J.7 1,71 3, 4~)

Septembre 33 l,55 .. 3,06

~)ctobre 40 l,53 3,;:~

~!ovembre 33 .1 ,7l1. 4,1.(1

Décembre 13 1,9<: 4,25

Type d'agnelage

Simple 272 J ,33 4,('1
Double 120 J,54 3 ,4'~'

Sexe :
t'lâle 20S 1 ,75 4,15
FeMelle J/37 I j (,2 3,ne
P5turage
A'rt ffTëTel 231 1,(9 4,23
naturel 1(;:. .1 , ,')9 3 1 7 0

Age de la
,

mcre, an 35 1,21 3,33..
2 ans 30 1 , Pi) t~, ce
3 ans 1.f:. 1,78 l~ 1 22

'+ ans 23;; 1 () ') l~ , J'.~ i ~~ .!-

~ ans 33 l ~ ('l 1;., le
r, ans 29 1.,77 3,73
7 ans 4 1,(,7 lI·,39

9,~A·

9,92

9,51

9,09

8,41"',

f.: j G7

1) ,29

rJ,64

8,37

9,4G

10,77

12,12

11,59

1C',70
r; <::0
'_, , ,Ju

9,7(;
9,53

1'-},16
9, ~2

7,94
9,9:.'.
9,75

':(1,29
9,(D
9,11

!U,û3
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Tableau A.S. tlOYENNE5 ~-:O:l AJU5TE[S DES POIDS POUR TROIS AGES

DIFFERPlTS.

PARC,1-1ETRE
t!OH13RE

:d'OBSERVAnOi'!S

n x
rIOYEt!"TS ET LES ECAfnS TYPES:

(en kilograll1mes).

:--------------------~-------------------:-----------------------------:

Poids à la naissan-:

ce ... .1 ••••••••••••• :
1 7f" + 0 1'2-'--, ,.'. - ,u

~---------------.----:-------------------:-----------------------------~

: Poids à 30 jours 392 4 ,2' . : ~., lU.

:--------------------:-------------------?-----------~--------------.--~

Poids à 120 jours 392 1O,l~O : 2,48.
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Tableau A.6. MOYENNES DES CAHlS MOYENS QUOTIDIH!S (Ct1(l)

PAR LA ,,1ETPODE DES nOIHDRES CARRES

Ilot1BRE : GHQo-30 j (en: Ct1Q30-150 J (en gram-

VARIABLE :d'OBSERVATIO~IS~ ~!rammes) mes)
:------------------------:--------------:------------- -~------------------------:

Moyenne générale 398 78,32 57 ,11

1,1ois d'agnelaqe

J~nvier 20 64,35 64,34

~ Février ~4 75,70 60,20

t'Jars 84 83,2.1 59,131

Avril ?4 94,02 40,98

t·1ai 20 93,20 4J,56

Juin 27 78,99 42,16

Juillet 24 68,40 49,52

I\Qjt 16 70,00 47,39

Septembre 33 77 ,a7 57,22

Octobre 413 76,'32 68, J6

Novembre 35 75,31 78,5J.

Ot?cembre 13 82,80 75,52

Type d'agnelage

Simple 2:2 90,55 61,20

Double 126 66,09 53,03

Sexe
i,p,âle 206 8.1 ,97 56,97

Femelle 192 74,68 57,26

Age de la
,

mel.'C

, an 3'. 62, t.6 t~9, 21.J.., ans 3f~ 70,00 59,30
~ ans lu 79,92 53,54J

4 ans 246 79,80 52,47

5 ans 33 83,74 55,6iÎ
6 ans 20 70,5G 5(,,26
"7 ans 4 ~)3,œ 63,34

Pâturage
Artificiel 238 83,74 59,82
t~aturel 1.60 73,09 54, t~.l.

./ .
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Tahleau !\. 7. MOyEtIHES ARITHHETlQUr5 DES GAP·IS ~lOY["S QUOTlDIP~S

PAR/j~ETRE

"'O~'18RE

• OIlSERVATIOtJS

i10YENHES ET ERREurS TYPES

(grammes)

~--------------------:-------------------~---_._--------------------------:

: G!1Q 0-30 J 398
+Ol;,65 - 29,O.!

:--------------------:-------------------~-------------------------------:

? GMQ 3e - ~50 J 398 •'"\ '73 + 1 q .,,,bL , 1 - ..... ~.. , 1 tl
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