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INTROIJUCTION

LE PROBLElo!E 0

LOextraordinaire poussée démographique des dernières

décennies est une raison essentielle qui fait que le cheptel

bovin du RWANDA diminue de plus en plus. En effet, la popula

tion du pays n'était que de 2,7 millions dOhabitants en 1960;

en 1978, elle atteignait 4,9 millions et moins de 10 ans après

(en 1986), elle se chiffrait à 6,1 millions d'habitants. LOéle-

vage bovin nia fait que subir une forte chute dans l'entre-temps

puisque le cheptel total est passé de 748.167 têtes en 1974 à

6140231 têtes en 1986 (RWANDA, 1986}. On estime qu'en moyenne le

c~ptelrwandais chute de 2 p.100 chaque année et HAKIZAMUNGU

(1986) fait remarquer que le RW&~DA ne disposera plus que de

400.000 têtes de bovins en IVan 2000, soit une réduction de

66 p.100 du cheptel actuel.

Au fait, l'habitat éparpillé et la forte densité de

la population (227 hab.jkm 2
} en qu~te de terres de culture sont

les facteurs limitants de la disponibilité de terres de pâturages

sur la grande 'partie du territoire Rwandais.

Il nOya plus 3ujourd'hui que les zones du MUTARA

(Nord-Est) 1 RUSUMO (Est) et BUGESERA (Sud) où l'élevage peut
se pratiquer plus ou moins facilement à cause de grandes étendues

de p~turages encore disponibles.

Ces zones constituent sans doute le futur "grenier à

bovins" du RWANDA. En effet, on dénombre actuellement dans la

seule zone du MUTARA plus de 56.000 têtes de bovins avec des pâ

turages de 41.000 ha sous le contrôle du Projet OVAPAM (RWANDA,

1986). Le cheptel de la zone de RUSUMO et BUGESE RA est également

important.

00./000
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Or, jusqu'à présent, bien que l'Etat ait investi

des capitaux importants pour promouvoir et sauvegarder l'~le~

vage de ces zones par le système de ranching, très peu nom

breuses sont les études faites devant permettre d'apprécier

les caractéristiques de productivité des troupeaux. En d'autres

termes, aucun résultat d'analyse quantitative ne permet à

l'heure actuelle d'apprécier les niveaux de la gestion techni

que par l'homme, des potentialités génétiques propres à l'ani

mal et des effets du sol-plante-climat. Beaucoup affirment que

la gestion technique laisse beaucoup à désirer, que les perfo

mances des animaux restent faibles et qu'il faudrait une amé

lioration génétique du bétail local Ankolé par introduction du

sang de race exotique, surtout la Sahiwal car elle s'adapte

bien au milieu r.wandaiso

OBJECTIFS.

L'objectif global de ce travail est d'évaluer la

productivité des bovins Ankolé et Sahiwal X Ankolé dans deux

ranches du RWANDA (OVAPAM et B~~-GAKO)i ceci par l'analyse de

paramètres de production et de reproduction: ces paramètres

étant confrontés aux facteurs génétiques et environnementaux

afin que les techniciens de l'élevage s'en servent correctement

pour améliorer la productivité des animaux.

Les objectifs Lûmédiats sont les suivants

- quantifier des paramètres de production et de

reproduction des bovins dans les ranches consi-

dérés (OUAP&~ et BGM-GAKO);

- comparer les valeurs trouvées à celles trouvées

ailleurs dans le monde afin d'apprécier le niveau

de l'élevage en ranching au RWANDA,

- tester les effets des facteurs génétiques et de

l'environnement sur les paramètres de production

et de reproduction étudiés,

- proposer des mesures susceptibles d'améliorer la

productivité des troupeaux dans les ranches étudiés.
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PRESENTATIONc

Ce travail est divisé en quatre chapitres. Le

premier chapitre présente les généralités sur le RWANDA

tout en insistant sur la situation générale de l'élevage.

Le deuxième chapitre est une revue bibliographique avec

des rappels ethnm10giques sur les races Anko1é et Sahiwa1

et des résultats de travaux de recherche faits sur diffé~

rentes races de bovins dans le monde. Le troisième chapitre

présente le matériel et les méthodes utilisés dans l'élabo

ration de ce travail, tandis que le quatrième chapitre a

trait aux résultats, discussions et recommandations.
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CHAPITRE -1 ~

GE NE RALI TES.
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1. 1. DONNEES GEOGRAPHIQUES SUR LE RWANDA.

1. 1. 1. Situation Géographique.

Le RWANDA est un petit pays de 26.338 km 2 localisé

entre les latitudes 1°40' et 2°51'S et les longitudes 28°53'

et 30 0 53'E. Il est limité par le BURUNDI au Sud, la TANZANIE

à l'Est, l'UGANDA au Nord et le ZAIRE à l'Ouest (Figure 101.).

1 0 1. 2. Le relief 0

Le relief du RWANDA est très accidenté. LUaltitude

est comprise entre 1000 et 1 500 mi elle se décompose en trois

zones orographiques principales. Selon SIRVEN et coll. (1974~

on distingue d'Ouest à l'Est.

- la Crête ZAIRE-·NIL (C 0Z. No) de 160 km de longueur

et 20 à 30 km de largeur avec une altitude moyenne de 2 300 mi

- le Plateau Central de 30 km de largeur avec une

altitude allant de 1 500 m à 2 000 mi il couvre la moitié du

pays et possède 57 p. 100 du cheptel bovin nationalo

- la Zone Orientale, vaste surface de 1.000 à 1.500 rn

d'altitude, est considérée comme le grenier à viande du RWANDA

avec un élevage important de bovins, caprins et ovins. Cette zone

entretient les deux ranches OVAPAM et BŒ1-GAKO sur lesquels porte

ce travai.L

A ces trois éléments de relief s'ajoute la région

Nord-Ouest dite Région des "Birunga" ou Région des Volcans. On

y dénombre cinq grands volcans dont le plus haut (KALISIMBI) a

4.507 mo Elle possède beaucoup de gorilles de montagne (Go~~lla

goJUUa beJUnguJ, espèce très protégée.

.:lIO/.OO
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1. 1. 3. Le Climat.

Il est doux: tempéré, avec des pluies modérées.

Le rythme saisonnier répond à celui de la zone équatoriale.

La répartition des températures est fonction

directe des altitudes. La température diminue de O,SoC

chaque fois qu'on monte de 100 m.

Dans les hautes régions du Nord, la moyenne

annuelle se situe entre 15°C et 17°C. Au niveau du Plateau

Central, la température moyerne annuelle est comprise entre

19°C et 20°C, tandis qu'à l'Est elle va de 20°c à 22°C.

Les précipitations augmentent d'Est à l'Ouest à

mesure que l'altitude s'accroît. Les pluviométries des dif

fér8ntes zon~s sont rapportées à la figure 1.2. Ainsi, les

régions de l'Est du RWANDA connaissent une pluviométrie

annuelle allant de 800 à 900 mm en moyenne, le Plateau Cen

tral reçoit de 1000 à 1 250 mm de pluies par an, tandis que

les hautes terres de la Crête Zaïre-Nil sont arrosées par

plus de 1 200 mm de pluies par an.

Le ryt~~e saisonnier du RWANDA est de type équato

rial. Quatre saisons se répartissent comme suit

- la petite saison des pluies connu sous le nom

d'ill1UHINDO s'étend de Septembre à Décembre;

la petite saison sèche appelée URUGALYI se répar

tit sur les mois de Janvier et Février,

- la granàe saison des pluies OU ITUMBA débute avec

Mars et finit en Juin et

= la granâe saison sèche ou ICYI qui Va" de Juin à

début Septembre.

JOO/OOO
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Figure 1.3: La vég~tation du, Rwanda.
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suite à l'altitude élevée, les saisons sèches

ne se font pas trop ressentir si bien qu'il n'existe pas de

période sans activités agro~pastorales au RWANDA.

1. 1. 4. La faune et la flore.

Le RWANDA est connu pour sa petite superficie et

sa forte démographie. La recherche de terres exploitables

a presque complètement éliminé les végétations climaciques.

A l'exception des zones bien protégées pour des

raisons écologiques et/ou touristiques, la végétation naturelle

n'existe plus que sous forme d'11ots dispersés, peu étendus et

cernés par la végétation anthropique.

Les principales végétations du RWANDA sont présentées

à la figure 1.3.

La Zone Orientale du pays est couverte par les sava

nes arburtives associant les gr~ninées de type Hyp~~

et les arbustes épineux de la sous-famille des ~o~aœ~ • Au

Nord-Est se situe le Parc National de l'AKAGERA sur une étendue

de 250.000 hectares; il héberge les espèces animales nombreuses

et variées ayant disparu ailleurs au RWANDA sous l'effet de la

forte poussée démographique.

Au niveau du Plateau Central, entre 1.750 et 2.500 m,

on trouve des prairies à Pen~vrum ct~inum, des cultures pion

nières et des champs de fougères.

La Crête Zaïre-Nil (C.Z.N.) à l'Ouest est couverte

par les forêts naturelles de montagne dont les plus importantes

sont Gishwati, Mukura et Nyungwe.

1. 1. S. L'hydrographie.

Le réseau hydrographique du RWANDA est très dense.

Dans certaines zones, chaque famille peut disposer de sa propre

fontaine.
• • 0/. 0 ~
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La Crête Zalre~Nil (C.Z.N.) sépare les eaux du

RWANDA en deux bassins ~ le bassin du ZaIre qui engloutit

toutes les caux du versant Ouest de la CoZ.N. et le bassin

du Nil qui récupère toutes celles du versant Est ainsi que

celles du Plateau Central et de la Zone Orientale.

La Zone Orientale qui nous intéresse dans cette

étude est cependant pauvre en cours d'eau mais assez fournie

en lacs.

1. 2. DONNEES D&~OGRAPHIQUES SUR LE RWM~DA.

En 1986, la population du RWANDA était estimée à

6,1 millions d'habitants sur une superficie de 26.338 km 2

soit une densité brute de 231 habitants au km~ 0 La densité

physiologique (nombre d~habitants au krn 2 utilisable pour

l'agriculture) était de 340 habitants au km 2 (HAKIZN4UNGU,

1986).

GRANT (1987) rapporte qu'en 1984 le taux d'accrois

sement annuel de la population était de 3,3 p. 100 tandis que

l'espérance de vie était de 48 ans. Selon le même auteur, la

population urbaine n'était que de 6 po 100 en 1985, les 94 p.100

de Rwandais étant des ruraux vivant surtout de l'agriculture et

de l'élevage.

on dénombre trois ethnies au RWANDA g il s'agit

des Batwa, des Bahutu t des Batutsi dans les proportions res

pectives de 0,4; 89,8 et 9,8 p. 100 de la population totale

du pays. Dans leurs origines, les Batwa étaient un peuple

pigmofde ceuilleur et chasseur; les Bahutu étaient et restent

de grands agriculteurs tandis que les Batutsi étaient des pas

teurs. Actuellement, ces différentiations ont disparu et toutes

les trois ethnies pratiquent l'agriculture et l'élevage.

1. 3. DONNEES SUR L'ELEVAGE OOVIN AU RWANDA.

1. 3. 1. Modes d'éleva~.

Au RWANDA, l'habitat éparpillé et la forte pression

démographique ont causé le morcellement des terres et la

0"'0/000



disparition des pâturages naguère abondants et qui faisaient

du RWANDA un pays de grands pasteurs.

A l'heure actuelle; dans la quasi-totalité du

pays, l'agriculture et l'élevage sont intégrés ce qui se tra

duit par un mode d'élevage sédentaire dans un système agropas

tor('\l. Le ranching est pratiqué au Sud (BugueJr.a) , à l'Est

(Ru~umo) et au Nord-Est (Muta~a) où existent encore quelques

larges pâturages tandis que les stations de recherches de

l'ISAR (Institut des Sciences Agronomiques du RWANDA) et des

Projets d'Etat s'occupent surtout de l'amélioration zootechni

que des bovins et/ou des petits ruminants.

ai L'élevage sédçntaire chez les paysans-éleveurs.

L'élevage sédentaire chez les paysans-éleveurs est

le mode d'élevage le plus rencontré au RWANDA. Chaque famille

dispose en moyenne de 2 à 3 vaches, quelques têtes de chèvres,

de moutons ou de porcs ainsi que des poules. Ces animaux passent

la nuit dans l'enclos de la maison familiale appelé uUURUGO".

Le jour, ils sont conduits et gardés par les enfants aux pâtu

rages que sont les parcelles avec les résidus de récoltes ou

les abords des routes et des sentiers.

L'abreuvement se fait dans les cours d'eau ou les

lacs. Le repos se fait dans IVURUGO ou au pâturage. Les veaux

en très bas âge sont nourris à l'auge Rvec le fourrage tendre

des vallées.

La cohabitation de l'homme et de l'animal dans

l'URUGO accroît le risque de diffusion de zoonoses aussi bien

infectieuses que parasitaires. RUZINDANA (1985) rapporte qu'en

1974, 3 p. 100 des cas d'hospitalisation et 10,8 po 100 des

cas de mortalités hospitalières étaient rattachés à la tuber

culose. Les bovins jouent sans doute un rôle important dans

l'apparition de cette maladie.

Coo%."
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A côté de cc s stations de l' 1. S. AR., on retrouve

des centres d'élevage appartenant aux nombreux Projets opérant

au RWANDA. Leur vocation est surtout la diffusion d'animaux

a'lléliorés chez les paysans'~éleveurs.

1. 3. 2. Effectifs et évolution du cheptel bovin

du RWANDA.

Le troupeau bovin a connu une progression rapide et

presque continue depuis le début des années soixante mais à

partir des années soixante dix une dL'l\inution assez régulière

s'est amorcée jusqu'à nos jours.

En effet, en 1958, on dénombrait 592.605 bovins pour

une population humaine de 2,6 millions, soit Wle vache pour

5 habitants. En 1974, le cheptel bovin se chiffrait à 748.167

t~tes, soit alors une augmentation de 26 p. 100 par rapport à

1958 (SEMUSAMBI, 1984). En 1986, il n'y avait plus que 614.231

têtes de bovins. Dans l'ensemble, il a été constaté que le

cheptel bovin du RWANDA chute de 2 p. 100 chaque année. Pour

HAKIZAMUNGU (1986), ce cheptel risque de ne plus compter que

400.000 têtes à la fin de ce siècle, ce qui représente une ré

duction de 66 p. 100 du cheptel actuel.

1. 3. 3. Importanc2 de l'élevage bovin dans

l'économie du RWANDA,

Cette importo'nce se conçoit au niveau des différentes

productions animales.

a) La production de lait.

'*Les statistiques du MINAGRI en 1985 donnent des pro-

ductions de 29;22 et 20 millions de litres de lait respective

ment en 1970, 1978 et 1984. Il Y a eu donc une nette re~ression

depuis 1970. Cela est dÜ en partie à la diminution du cheptel.

Toute la producti.on de lait est consommée sur place et le pays

est même obligé de procéder à des importations pour satisfaire
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la demande. En 1986 par exemple, 2.946.772 kg de lait et

produits laitiers ont été importés pour une valeur équivalente

à 2,9 po 100 de la valeur totale des exportations de cette

année.

b) La production de viande.

Contrairement à la production de lait, la production

de viande n'a cessé d'~ugmenter depuis 1970. Selon HAKIZr~tUNGU

(1986), cela est surtout lié à l'augmentation du nombre de petits

ruminants, de porcins et des animaux de basse-cour. En effet, de

1980 à 1986, le nombre de petits ruminants est passé de 1.180~00

à 1.335 754 têtes, celui des porcins de 120.000 à 88.857 et colui

des animaux de basse-cour do 1.050.000 à 1.157.642. La diminu

tion du nombre de porcins n'est pourtant pas une tendance géné

rale. Elle n'est qu'un résultat négatif de l'épizootie de Peste

Porcine Africaine qui a sévi au RWANDA en 1984.

Dans l'ensemble, le nombre de porcins a toujours été

en nette progression alors que celui des bovins n'a cessé de

diminuer.

c} La production de fumier.

La quantité de fumier produit n'est pas facile à

déterminer du fait de la divagation des animaux. Seuls les

excréments rejetés la nuit sont récupérés. Mais depuis ces

dernières années, la politique de l'Etat en matière d'élevage

est d'encourager l'élevage en stabulation familiale avec des

étables·'fumières.

Dans l'ensemble, l'élevage bovin au RWANDA n'a pas

encore atteint un niveau satisfaisant. Cependant, des atoüts

certains tels que la clé~ence du clL~at et la disponibilité

des pâturages dans la Zone Orientale plaident en faveur de son

amélioration.



Pour mieux conduire les programmes visant cette

amélioration, il est nécessaire de connattre les résultats

des recherches menées tant au RWANDA que dans dVautres pays

sur la productivité des races bovines exploitéeso Ces résul

tats qui peuvent servir dVéléments de comparaison sont con

signés dans l'étude bibliographique présentée au chapitre III.



CHAPITRE ~ II -

REVUE EIBLIOGRAPHI~UED
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20 10 RAPPELS ETHNOLOGIQUES SUR LES RACES .
... ~--

ANKOLE ET SAHIWAI, 0

Les deux ranches sur lesquels porte cette étude

de productivité entretiennent e5sentiellement les bovins

croisés Sahiwal X Ankolé pour la grande partie et les bo

vins de race locale dite Ankolé de façon minoritaire .. A.ussi

est-il important de présenter ces deux races dans une étude

ethnologique.

2. 1. 1. La race ANKOLE.

a) 9~igin0 et aire de diffusion.

Selon la classification ethnologique des bovins

africains faite par COZZI (1973), le bétail de l'Afrique

centro-méridionale appartient au groupe Sh~GA. Au RWANDA,

les bovins locaux appartiennent à ce groupe S~nga mais à

la race dite ANKOLE, ce nom étant celui d'une région de

l'UGANDA (au Sud) où on retrouve également ces bovins,

tout comme on les retrouve au BURUNDI, en Tm~ZANIE et au

ZAIRE, région connue communément sous le vocable de "région

interlacustre" .

Selon EPSTEIN (1971), ce bétail serait le résultat

de croisements incontrôlés entre un zébu Bo~ a6~~canu~ (ap

porté au RWANDA par les TUTSI lors de 19urs migrations au

XIIIème siècle) et un taurin qui existait bien avant et dont

les spécimens se rencontreraient encore au bord du Lac KIVU

(région du KIVU au ZAIRE;i 0

SIRVEN et callo (1974) semblent défendre le même

argument mais précisent que les deux souches dont les croise

ments ont donné l'Ankolé sont ~

- l'INKUKU (Bo~ ~nd~cu~l ~ zébu de petite taille

à courtes cornes, qui serait originaire de l'Inde

mais qui vivait sur les bords du lac KIVU avant

l'arrivée des Batutsii

ooo/noo
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- l'INYA}lBO IBo~ p~~m~gen~u~l ~ animal de

grande taille, à très longues cornes en

lyre, à robe acajou, présentant beaucoup

de points communs avec le zébu Bororo

d'Afrique Occid8ntale mais s'en différenciant

par suite de pratiques sélec~iveso

bl conformat.ion

La vache Ankolé est un animal de grande taille

(1,30 à 1,40 m). Le squelette est fin, les cornes très

développées. La robe est variable ~ brune, noire ou pie-'

noire, rarement pie-rJuge ou acajo\.,;. Le pis est peu

développé.

c} Aptitude bouchèro.

Selon SIRVEN et c~ll. (19741, le poids moyen

d'un animal de 5 ans n'est que de 250 à 300 kg et le

rendement à l'abattage ne dépasse pas 45 p. 100. PHILIPPOT

(1975) rapporte que le rendemont en carcasse des femelles

va de 43 à 46 p. 100 alors qu'il est de 45 à 48 p. 100 pour

les mâl?s. Selon ce même auteur, la qualité de la viande

est médiocre.

di Aptitudes à la reproduction et à la

production lRitièrs.

Les vaches Ankolé sont peu prolifiques. En effet,

SIRVEN et c?ll. (1974) rapportent que l'âge au premier vê

lage va jusqu'à cinq ans et que l'intervalle moyen entre

vêlages est de deux ans. Selon les mêmes auteurs, la pro

duction laitière est de l'ordre de 500 litres pour 300 jours

de lactation soit une moyenne d'environ 1,5 litres par vache

et par jour.

D'après les études de POZY et MUNYAKAZI (1984} au

BURUNDI, l'âge au premier vêlage est de 1528 jours pour les

femelles ayant un poids de 300 kg. L'intervalle entre vêlages

.OD/"~O



est de 539 jours soit environ 1,5 ans. La durée de lactation

est de 198 jours avec uno production totale de 605 kq de lait.

e} Essais d'amélioration Zootechnique au RWANDA.

Des efforts ont été faits dëns le sens d'amêliorer

la race Ankolé. Des centres de multiplication de géniteurs

ont été créés par l'ISAR (Institut des Sciences Agronomiques

du RWANDA). Dans ces centres, les races exotiques (Jersey,

Brune Suisse, Holstein-Frisonne g Sahiwal) sont multipliées

et les taurillons sont diffusés dans le milieu paysan pour

l'amélioration de la production laitière chez la race Ankolé.

Le même objectif est poursuivi dans le cadre de plusieurs pro

j8ts qui diffusent (sur crédit agricole) des vaches améliorées

à partir de leurs Centres d'Appui Technique (C.A.T.}. Citons

les projets P.I.A. (à Gikongoro!g B.GoM. (au Bugesera g Gisaka

et Migongo), D.R.B. (à BYlli~ba), O.V.A.P.A.M. (au Mutara} ,P.A.G.

(à Gitararna}, etc.

Les résultats de ces programmes d'amélioration ne

sont pas toujours encourageants car, en effet, ces animaux

améliorés sont très sensibles aux nombreuses maladies (Verrni

noses, Théilériose, Trypanosomiase, etc.). En plus, les techni~

ques d'élevage nes paysans laissent encore beaucoup à désirer.

20 1. 2. La race S~J1IWAL.

a) Origine Qt aire de diffusion

La vache Sahiwal est un zébu originaire de la zone

sèche du centre et du Sud du Pendjab (PAKISTAN) à climat tro

picaL

Cette race a été exploitée un peu partout dans le

monde g au Sri Lanka (où la race s'est mal adaptée à cause du

climat humide), aux Indes (où elle s'est bien adaptée)g aux

Antilles (Jamaïque), au Kenya où elle a été croisée au zébu

local (NANDI), à Madagascar (au C.R.Z. de Kienjasoa où elle

était introduite à partir du Kenya) et au Sénégal (au C.R.Zo de

Dahra) où les animaux étaient importés de Tunisie. Au RWANDA,
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la race Sahiwal a été introduite du Kenya et a été croisée

au zébu local (Ankolé) et au taurin Jersey (FRANCE, 1984).

b) Conformation.

La Sahiwal est un zébu rectiligne (hauteur au

garrot de 1,20 à 1,35 m), longiligne, hypermétriqu80 Les

animaux sont de grand format , placides, de poils brun foncé

à rougeâtre souvent rouge pâle. Les oreilles sont longues,

les cornes courtes et épaisseso Il existe des individus sans

cornes. Le fanon est relativement bien développéo Chez les

mâl~s, le fourreau est si bion développé qu1il peut toucher

le solo

Cl liptitudes.

La Sahiwal est apte à produire du lait, de la

viande et du travail.

La production de viande est bonneo Les mâles peuvent

peser de 540 à 550 kg et les femelles 410 kgo En Ja~aïque par

exemple on a pu noter des boeufs pesant 380 kg à 2 a~s et 580

kg à li~ge aàulte. Le cuir sec peut peser de 8 à 12 kgo

Selon les résultats répertoriés dans le Mémento de

l'Agronome (1984), les taureaux Sahiwal peuvent être mis en

service à 30 mois (2,5 ans). Les génisses peuvent mettre bas à

24-30 mois soit 2-2,5 J.ns et h: veau obtenu peut peser à la

naissance 21-24 kg pour les mâles et 23~26 kg pour les femelles.

Les veaux femelles pèseraient donc plus lourd que les mâles !

L'intervalle entre vêlages signalé est de 15 mois mais KIMENYE

(1986} rapporte 13,7 mois au Kenya.

Pour ce qui est de la production laitière, élIe peut

atteindre 1 800 kg et même 2 250 kg pour les bonnes laitières,

avec une durée de lactation de 306 jours . Lors des croisements

avec le zébu local (Nandi) du Kenya, les vaches métissées ont

pu produire 1 814 kg de lait à 51 p.1000 de matière grasse en



275 jours, soit 455 kg àe plus que les vaches localas

(Nandi)0 LUintervalle entro v~lages de ces croisées était

devenu 12,4 mois. En Jamaïque, les vaches Sahiwal ont pu

produire 2700 kg de lait par lactation de 305 jours avec

47 po 1000 de matière grasseo Les sujets élites avaient- ~u

atteindre 3150 kg de lait à 50 po1000 de matière grasseo

Au BURUNDI, POZY (1984) rapporte que l'~ge au premier vê-

lage des croisées Sahiwal X An.kolé est de 1150 jours (3,1 ans),

et que l'intervalle entre vèlages est de 430 jours soit 1,2 ans"

L'aptitude au travail des boeufs Sahiwal est égale~

ment reconnue bonne puisquVun boeuf peut parcourir 2~ !,~ en

6 - 8 heures tirant une charette pneumatique chargée de deux

tonnes.

Plusieurs projets ont essayé d'installer la race

Sahiwal en stations ou dans les ranches au RWM~DAo CVest le

cas des Projets B.G.Ho'~Bugesera (au Sud) et OVAPAM-MUTARA

(au Nord-Est) qui font du ranching avec les vaches Ankolé pures

et avec les croisées Sahiwal X Ankoléo Avant de passer à l'étu

de des paramètres zootechniques de ces génotypes Q il est judi-'

cieux de présenter une revue bibliographique spécifique aux

paramètres considérés en vue de disposer d'élements de compa

raisono

20 20 PARAMETRES DE PRODUCTION.

2. 2. 1. Le poids à la naissance.

PETTY et c.:>lL (1966) si.gnalent que le poids à la

naissance est bon in6icGteur de la croissance d'un animal.

Selon BERTRAN et colL (1971) Q il existe une corrélation phé

notypique positive entre le faible poids à la naissance et la

viabilité des veaux Brahmans"

Le poids à la nRissance est influencé par des facteurs

aussi bien génétiques qu'environnementaux.
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b) Effet du génotype du VGau.

L'existence d'une grande variabilité du poids à

la naissance selon le génotype du veau a été rapportée par

plusieurs auteurs MPIRI et coll. (1987) ont trouvé un poids

moyen à la naissance de 17,3 kg sur le zébu Est-africain et

25,4 ~ 7 kg sur les veaux Boran de Tanzanie. AU Botswana,

les veaux Tuli, Bonsmara, Tswana,Brahmans et Africanders

ont respectivement à la naissance 29,9: 31,4; 28,1 et 30,9 kg

(Botswana Production Research Unit, 1984). Le poids à la nais'"'

sance des veaux N'Dama au ranch de Madina Diassa (Mali) est de

12,37 kg (PLANCHENAULT, 1986), mais COULOMB (1986) rapporte

17,2 kg pour les mêmes animaGx en Côte d'Ivoire. En Inde, VIJ

et BASU (1986) rapportent un poids à la naissance de 17,88 kq

pour les zébu Bos indicus.

Plusieurs auteurs indiquent que les veaux croisés

sont plus lourds à la naissance que les veaux de races pures

origin~les (MORSY et coll" 1984; VIJ et BASU, 1986, SINGH et

colL, 1987). Pour SINGH et coll., (1987), le niveau de métis'

sage influence le poids à la naissance. En effet, ces cuteurs

ont constaté que les veaux 1 Holstoin X 3 Sahiwal pèsent plus

lourd que les veaux 1 Holst~in X 7 Sahiw]l.
"8 8"

A l'exception de GREGORY et coll. (1950}, GAINES

et coll. (1966), ARNASON et coll. (1987) qui n'ont pas trouvé

d'influence significative du génotype des veaux sur leurs

poids à la naissance, beaucoup d'auteurs ont montré l'importance

de ce facteur (PAHNI5H et coll., 1969, ILOEJE, 1985 f PANDIT et

co1L, 1986 } •

Cf Effets du soxo et du rang de naissance du veau.

Beaucoup d'auteurs soulignent que le sexe est un

facteur de variabilité du poids à la naissance des veaux. Les

mâles sont plus lourds que les femelles à la naissance. COULOME

(1986) travaillant sur les veaux N'Dama de Côte d'Ivoire trouV,3

000/000
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17,7 kg chez les mâles et 16,7 kg chez, les femelles à la

naissance. Cette supériorité des mâles sur les femelles

a été également signalée par MPIRI et coll. (1987) chez

les veaux zébu Est-africains dont les mâles pèsent 17,8 kg

et les femelles 16,8 kg à la naissance. Pour ABASSA (1984}

l'influence du sexe sur le poids à la naissance des veaux

Gobra du Sénégal est très significative (P <0,001), les

mâles Gobra (26,44 kg) étant plus lourds (de 1,68 kg) que

les femelles (24,76 kg) à la naissance.

Le rang de naissance influe beaucoup sur le poids

à la naissance. Il est fortement et positivement correlé

avec l'â~e de la mère C'est ainsi qu'il renseigne sur l'état

d'avancement de la carrière de la mère lorsque l'âge exact de

celle-ci n'est pas connu. Le rang de naissance est alors un

bon indicateur de l'âge de réforme de la mère (LHOSTE, 1968).

KOCH et CLARK (1955) font remarquer que le poids à la naissance

des veaux augmente avec le rang de v~lage de la mère jusqu'à

un certain niveau, puis diminue. CARTWRIGH et coll. (1964) pré

cisent que le poids à la naissance augmente avec le rang de

naissance jusqu'à l'âge de 6 - 7 ans pour la mère et diminue

par la suite. Pour JUMA et JAJO (1986), le poids à la naissance

augmente avec le rang de vêlage, mais ces auteurs ne signalent

pas d quel rang commence une diminution du poids à la naissance,

d) Effets du mois, de la saison et de l'année

de naissance du veau.

Le mois de naissance a une grande influence (P< 0 fOc) ': '

sur le poids à la naissance des veaux Gobra de Dahra au SénéqGl

(ABASSA, 1984). L'auteur a constaté que le poids à la naissance

était de 23,56 ~ 0,74 kg pour les veaux nés en Juin, alors

qu'il était de 27,37 ~ 0,76 kg pour ceux nés en Septembre. L'in

fluence significative du mois sur le poids à la naissance est

également rapportée par MORSY et coll. (1984) sur les veaux

Baladi en Egypte.

000/ ••.
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La saison influe souvent sur le poids à la

naissance. Selon BERTRAN (1976), les veaux Brahmans

nés pendant la saison sèche sont plus légers que ceux

nés en saison pluvieuse. Des effets similaires de la

saison de naissance sur le poids à la naissance ont

été également rapportés par TIDORI et coll. (1975) ~

MAAROF et ARAFAT (1985), JUHA 2t JAJO (1986), SINGH

et coll. (1986) MWANDOTTl\ (1986) et MPIRI (1987).

L'influence significative de l'année de

naissill1ce sur le poids à la naissance a été rapportée

par AMAN et coll. (1985), SINGH (1986) et SHA&~A et

coll. (1986) en Inde.

2. 2. 2. Le gain moyen quotidien.

Le gain moyen quotidien ~st bon indicateur

de la croissance d'un animal que COURREAU (1976p définit

comme Il un processus par lequel un organisme vivant accroit

sa substance; la croissance constitue pour le zootechnicien

une résultante d'actions qui la déterminent (génétiques),

la permettent (alimentation), la favorisent ou la contra

rient (environnement naturel, techniques d'élevages)".

a) Effet du génotype du veau.

COUCHMAN et coll. (1983j ont constaté que le gain

moyen quotidien des Vl"'êtUX croi.sés Bos indicus X Bos taurus

en Nouvelle Guinée peut atteindre 0,76 kg/jour dans les sept

premiers mois de leur vie. Les veaux Holstein élevés au Ghana

ont eu des gains moyens quotidiens de 0,42 ~ 0,09 kg/jour et

0,37 ~ 0,11 kg/jour respectivement de 6 - 9 mois et de 9 - 12

mois. Au Mali, ZEMMELINK et coll. (1983) ont constaté que le

gain moyen quotidien des vaches de race White Fulani de la

naissance à l'âge adulte est de 682 gr/jour alors quVil est

de 436 gr/jour chez les croisés White Fulani X Frisonne.

(100/1)00
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Pour BRAUNIG et BRAUNIG (1975) les croisés

N'Dama X Jersey de première génération au Mali peuvent

gagner de 275 à 280 gr/jour de la naissance jusqu'à

l'âge adulte. En Sierra Lé~ne, CAREW et collo (1986)

ont constaté qu'aucours de leur croissance, les croisés

Sahiwal X N'Dama ont des perfomances supérieures à celles

de chacune des races mèreso Cette supériorité des croisés

sur les races pures a été signalée par plusieurs autres

auteurs: SHAHA et colL (1976) en Inde, O'DONOVAN (1978)

sur les vaches Boran et Jersey X Boran en Ethiopie, ~WIRI

(1987) sur les vaches Mpwapwa de Tanzanieo

b) Effet du sexe "lu veauo

TIDORI et collo (1975) n'ont pas constaté une

diff~rence significative entre la croissance des veaux

mâles et femelles de race Baoulé en Côte d'Ivoire dans la

première année de vie. Le même résultat a été trouvé par

KABUGA et colL (1983:: sur les veaux Holstein élevés au

Ghana dont le gain moyen quotidien était de 0,42 ~ 0,09 kgf

jour de 6 à 9 mois et 0,37 ~ 0,11 kg/jour de 9 à 12 mois.

Cependant, beaucoup d'auteurs ont souligné que la supério

rité des mâles sur les femelles est manifeste pour la crois

sance (LHOSTE, 1968, BERTRAN, 1976; PLASSE, 1978, NODOT,

1980; N1AN et coll" 1985; PLANCHENAULT et coll., 1986).

c) Effetsde la saison et de l'année de naissance

du veau.

KABUGA et coll. (1983) ont constaté que la saison

de naissance n'influence pas la croissance des veaux Holstein

au Ghanao Pour ces auteurs, il s'agit d'un avantage car ainsi

on peut étaler les naissances sur toute l'année et donc dispo

ser chaque fois de vaches en lactation dans les exploitations

laitières. En Nouvelle Guinée, COUCHMAN (1983) a remarqué que

la saison n'influence la croissance des veaux Bos indicus X

Bos taurus qu'avant le sevrage 0 Selon le même auteur, les veaux

nés au début de la saison sèche ont des gains moyens quotidiens

inférieurs (0,64 + 0,02 kg/jour) à ceux des veaux nés pendant



la saison des pluies (0,79! 0,02 kg/jour)i ces faits

seraient liés à la diminution des ressources alimen

taires en fin de saison sèche, ce qui affecta la pro

duction laitière des mères allaitantes. Au Nigéria,

les travaux de PULLAN (1980) sur le bétail Fulani du

Plateau de Jos ont montré que les gains moyens quoti

diens des veaux nés en saison humide et de ceux nés

en saison sèche ne different significativement (P<O ,01)

qu'après 8 mois.

L'année de naissance n'a pas une grande in

fluence sur la croissance des veaux Holstein au Ghana

(KABUGA et coll., 1983). Par contre, ABASSA (1984; a

constaté que l'influence de l'année sur la croissance

des veaux Gobra à Dahra (Sénégal) est très significative

(P<0,001). Le résultat identique a été trouvé par WONG

( 197 4 ) et MBAH (1 975) "

2. 3. PARM1ETRES DE REPRODUCTION

2. 3. 1 0 L'~ge au premier vêlage.

L'âge au premier vêlage a une grande importance

zootechnique car il permet de prévoir la carrière repro

ductrice d'une femelle. L~s femelles qui mettent bas très

précocément étant celles qui auront une longue et bonne

carrière reproductrice.

a~ Effet dl génotype.

Chez les génisses N'Dama de Teko (Sierra Léone) ,

l'âge au premier vêlage rapporté par CAREW et coll. (1986)

est de 46,5 mois. Au Nigéria, riRODE et AKINOKUN (1986) ont

rapporté un âge de 4,03 ~ 0,43 années pour les génisses

Fulani, tandis que WAGENAAR et coll. (1986) ont trouvé 1528

~ 28 jours sur la même race au Mali. Les génisses Sahiwal

du Pakistan vêlent pour la première fois à 1168,62 ! 45,53

jours (SHAB et TAFAR, 1986). WILSON (1986) rapporte que

l'âge au premier vêlage des génisses Fulani, Gobra et Maures

élevées dans le système agro-pastoral de l'Afrique Occidentale

000/000



cst de 4 à 5 ans, Cet âge dépasse 5 ans dans les élevages

traditionnels du Nigéria (OTCRERE, 1986).

Plusieurs auteurs sont d'accord que l'âge au
prGmier vêlage des génisses croisées est inférieur à celui

des génisses de races pures originales.

Ainsi PARMAR et JAIN (1986) constatent que l'~ge

au premier vÔlage des génisses Sahiwal du Pendjab est de

44 mois alors qu'il n'est que de 30 mois chez les génisses

Danish Red X Sahiwal. Au Burundi, POZY (1984p rapporte que

l'âge au premier vêlage des génisses Ankolé pures est de

1528 jours alors qu'il n'est que de 1150 jours sur les génis

S2S Sahiwal X Ankolé.

b) Effets de la saison, de l'année de naissance

et du milieu d'élevage.

Selon plusieurs auteurs, la saison de naissance de

la génisse n'affecte pas son âge au premier vêlage (BHATNAGAR

et SRAID,m, 1983, POZY et MUNYAKAZI, 1984, BHADAURIA et DAVE,

1986, SADP~A et TRIPATHI, 1986, WAGENAAR et collo, 1986)0

L'effet significatif de l'année de naissance sur

l'~ge au premier vêlage a été constaté par FALL et coll.

(1982) sur les vaches N1Dama de Kolda au Sénégal, mais selon

p~ZY et MUNYAKAZI (1984), l'année n'a pas d'effet sur l'âge

à la première mise b2 " des génisses Sahiwal du Burundi. L'ab

sence d'influence de l'année est aussi rapportée par WAGENAAR

et coll. (1986} chez les génisses Fulani du delta intérieur

du fleuve Niger au Mali.

Le milieu d'élevage influe beaucoup (P<0,001) sur

l'âge au premier vêlage des génisses Brahrnans de Malaisie

(MUSSlillIN et collo, 1985)0 Ces auteurs rapportent que cet

âge est de 30,8 mois chez les génisses Brahmans importées des

U.S.Ao alors qu'il est de 52 mois sur les génisses nées en

Malaisie. STUEMPFLI et coll. (1986) mentionnent qu'à Kérala

(Inde) l'influence du milieu sur l'âge au premier vêlage
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nV~tait significative que sur les g6nisses zébu X Brune

Suisse et non sur celles de génotype zébu pur.

2. 3. 2. La durée de gestation.

La durée de gestation dépend de plusieurs facteurs

parmi lesquels on trouve ceux liés au veau et ceux liés à

l;environnement.

MORSY et coll. (1984) rapportent une absence d'ef

fet du sexe du veau sur la durée moyenne de gestation des

v~ches Baladi d'Egypte. Par contre, PM~DIT ct coll. (1984)

trouvent que cet effet 2xiste sur les vaches Gir X Holstein.

En effet ces auteurs font remarquer que les veaux mâles issus

de la gestation dans la corne droite de liutérus ont une durée

de gestation de 276,30 jours alors que cette durée n'est que

de 274 jours pourles veaux femelles issus de cette corne utéri

ne droite. Dans la corne utérine gauche, mâles et femelles

ont des durées de gestation respectives de 277,68 et 277,33

jours. PAHNISH et coll (1969; ont constaté que le sexe du veau

est un facteur de vùriabilit6 de la durée de gestation mais gue

son effet n'est pas significatif pour les mâles.

Le mois de naissance affecte la dur2e de gestation.

Selon EL-'AMIN et colL, (1986i, la durée de gestation des va

ches de race locale du Soudan croisées à des v~ches de race

Holstein s'avère être très longue pour les vêlages de Janvier

(283 jours) par rapport aux autres mois (277,1 à 281,4 jours).

L'année de naissance exerce aussi une influence sur

la dur~e de gestation (SAGEBRIEL et coll., 1973). Ces auteurs

ont noté un effet significatif (P< 0,05) de l'année sur la durée

de gestation des vaches AnS'i:ls et Hereford aux U. S.A.

2. 3. 3. L'intervalle moyen entre vêlages.

a) Imoortancc:.

DENIS (1975) définit l'interv3lle moyen entre vêlages

comme une durée moyenne séparant deux événements de mise bas.

000/00'0
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WILLIS et WILSON (1974} rapportent qu'il est significati

vement lié à la productivité totale des veaux, les vaches

à intervalles peu élevés étant aussi celles ayant le plus

de veaux durant leur vie o Ce paramètre dépend de plusieurs

facteurs 0

b} Effet du génotype 0

Les taurins Baoulé de Côte d'Ivoire ont un inter

valle moyen entre vi lages de 421 jours, selon une étude

faite par TIDORI et collo (1975) 0 LOUSBER (1986} rapporte

que cet intervalle est de 397 jours chez les vaches Frieslandso

En Europe, la British Yli Ile LViarketing Board Standardie cet in

tervalle à 390 jours (FINLAY et coll., 1974} 0 BONIA (1985)

rapporte 686,62 ~ 39,42 jours d'intervalle moyen entre vêla"'

ges sur le bétail d'Assam 0 f.1ieux encore, une moyenne de 757,3

jours est indiquée par OTCHERE (1986) selon une étude effec"

tuée sur les vaches de l'élevage traditionnel de la zone sub

humide du ,Nigériao Au Mali, WAGENAAR et collo, (1986} rappor

tent que l'intervalle moyen entre vêlages des vaches Fulani

est de 596 + 155 jours tandis que HUSSADIN et collo, (1985)

rapportent 545,2 jours sur les vaches Brahmans de Malaisieo

Des intervalles moyens entre vêla~es de 537 jours,

480 jours et 384 ~ L3,6 jours sont rapportés respectivement

par CAREWet col., (1986) sur les N'Dama de Sierra Léone,

VOHRADSKY et SADA (1984} sur les Shorthorns du Ghana et

COPLM~D (1974} sur le Bos banteng d'Indonésieo

Les vaches àu Botswana ont des vêlages séparés en

moyenne de 480 à 600 jours {FINLAY et colL, (1974' alors que

cette durée est de 421 ~ 100 jours sur les Holstein de Colom

bie (ABUBAKAR et coll., 1986} 0 Les Jersey et Frisonnes de

Libye ont des intervalles respectifs de 379 + 67,5 et 401 +

63,9 jours (ALIM, 1985) 0

Dans son étude sur le génotype croisé Holstein X raCL

locale du Soudan, EIJ'-ALIU (1986} note que le génotype a un effe

significatif (P<0,01)sur l~intervalle moyen entre vêlages. Le



même effet est également noté par VIJ et BASU (1986) sur

les génotypes Tharparkars et Holstein-Frisonne X Tharparkars.

Pour MISHRA et MISHRA (1987) les intervalles moyens entre

vêlages chez les vaches croisées Red Sindhi X Jersey et Hi

ryana X Jersey sont respectivement de 481,2 + 110,8 et 460,6

~ 107,4 jours, cependant KAR et coll., (1987) les trouvent

égaux à 446,2 et 451,6 jours respectivement. Au Pendjab,

PP~MAR et JAIN (1986) rapportent des intervalles de 450 et

543 jours respectivement pour les Sahiwal et les Danish Red

alors que pour les croisés de ces deux races, l'intervalle

moyen entre vêlages n'est que de 420 jours.

L'étude menée nar ZINJARDE ct coll., (1986} sur 3

génotypes comprenant respectivement 75; 50 et 25 po 100 de

sang Sahiwal (le reste étant du san~ Jersey) montre que les

intervalles moyens entre deux vêlages sont respectivement de

470,71i 418,84 et 419 jours, Pour ces ~uteurs, les vaches ayant

75 p. 100 de sang Sahiwal sont plus performè~tes que les deux

autres génotypes. Toujours sur les Sahiwal, les études menées

au Burundi par POZY (1984) ont montré que l'intervalle moyen

entre deux vêlages est de 430 jours pour les croisées Sahiwal

X Ankolé alors qu'il est de 539 jours pour les Ankolés pures.

c} Effet du re~g de vAlage.

DENIS (1971) constate que chez le zébu Gobra du Sénégal,

IVâge de la vache au premier et au second vêlage n'a aucune in

fluence sur l'intervall, moyen cmtre deux vêlages; par contre,

il Y a une liaison entre cet intervalle et l'âge de la mère à

partir du 3ème jusqu'au 8ème vêlages. CHARRAY et coll., (1976)

rapportent que chez les génotypes N'Da~a pur et N'Dfu~a X Jersey

du C.RoZ. de Minankro (Côte d'Ivoire), l'intervalle moyen entre

deux vêlages diminue quand le rang de vêlage augmente, la corré

lation entre les deux étant de - 0,33. Pour MATOCH et TOI~R

(1983), l'intervalle décroît jusqu'à la 3ème lactation. ADENEYE

(1985) constate que sur les vaches Jersey import~es à Ibadan

(Nigeria} le premier intervalle entre vêlages est le plus long

(617 jours) par rapport aux autres (518 jours). Quant à FALL et

coll., (1982), le rang de vêlage des N'Dama au C.R.Z o de Kolda

DO~/ODO



{Sénégal} a un effet très significatif (P<0,01) sur l'inter

valle entre vêlages. La même constatation était faite par

PRINCE-TOSSOU (1987) qui a trouvé un effet significatif

(P~O,05) du rang de vêlage sur l'intervalle entre deux

vêlages des vaches Montbelliaràes de Sangalkam au Sénégal.

d) Effets de l'année et de la saison de vêlage.

L'effet de l'année de vêlage sur l'intervalle

entre deux vêlages est très significatif (P<O, 01) (FALL

et colL, 1982 Î HRODE et AKINOKUN, 1986). Cependant, selon

WILLIS et WILSON (1974), cet effet n'est pas significatif.

~a saison de ~êlagc a aussi un effet significatif

sur l'intervalle entre vêlages des vaches Frisonnes d'Egypte

(EL-MENOUFY et coll., 1984~ces auteurs ont constaté que les

plus longs intervalles se rencontrent après les vêlages des

saisons froides tandis que les intervalles les plus courts

se rencontrent après les vêlages d'été. Par contre, BHATNAGAR

et coll., {1986) puis SINGH et coll., (1986) n'ont pas noté

l'effet de la saison sur l'intervalle entre vêlages"

e) Intervalle moyen entre vêlage et répétabilité.

Selon MAHADEVAN (19661, la répétabilité d'un carac

tère est la fraction de la variance de ce caractère liÉe aux

différences permanentes entre les individus, en fait elle

est la somme de variances de l'effet additif dœgènes, de la

dominance, de l' épistas ...G ainsi que des effets fixes de l' en'~

vironnement. Pour LUSH (1965), la répétarilité est l'estimation

de la fraction de variance d'un caractère li6e à l'héritabilité;

elle permet d'évaluer à quel degré une perfomance observée pour

rait se répéter dans le temps, elle devient ainsi la plus fi

dèle estimation de l'aptitude réelle de l'animal pour le carac~

tère donné. FI~CONER (1960) fait remarquer que la répétabilité

varie dans le temps en fonction des facteurs environnementaux

et génétiquesj pour CGt auteur, il est moins judicieux de sélec

tionner sur un caractère à faible répétabilitéo

/
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L'étude de la répétabilité de l'intervalle

moyen entre vêlages a ~té faite sur différentes races

de bovins. Les valeurs sont indiqu~es au tablc5u 2. 1.

Tableau 2" 1. Valeurs de la répétabilité de l'inter~

valle moyen entre vêl~es che~__c1iffére~tes

rë'.ce s de bovins.

! !
! Race et milieu di élevage Rdpétabillté l'tuteurs !

!-----------------------------T---------------i----------------1
1 ..!

!
!
!
!
!
1
l
!
!

Red Sindhi (Ho sur)

Eed Sindhi (Bë..ngalo:; \.0)

Rango_yan (Ho5ur)

Tharparkar (Patn2.)

vaches non sevrées

vaches sevrées

Gir (Ban9alore)

Kankrej (Anand)

Nganda (Enteb;:e)

zébu Est-africain (Keny3.)

SRhiwal (Kenya)

_. --,"'-. "--_._-----_..------._-------- - .---

0,21

(j,OB

0,08

0,19

0,17

0,17

0,17

0,21

0,17

0,23

.l'11BLE et

colL (1963)

f1AHADEVAN

8t colL (1966) i

2 0 3. 4. Le taux annuel de v~lage,

Le taux anDuel de vêlage est la fraction de femelles

exposées à la reproduction ayant produit un veau à terme au·"

cours d'une année {CURTIS, 1977}. Ce taux est influencé par

plusieurs facteurs, aussi bien génotypiques qu i environnemcn.-':"C"-jV

Les q6notypes 'ruli, Bonsmara, Tsuana g Brahman E~t llfrt

cander au Botswana ont des taux annuels de vêlage respectifs

de 86 g 15; 83,7; 80; 71 g 9 et 66,93 p. 100 selon une ~tude de la

Botswana ~nimal Production Unit (1984}. En Afrique du Sud,

NIEKERK et. coll. (1936) rapportent des taux annuols de 65,82 et

000/000



76,24 po 100 respectivement chez les vas>:::,:.; I\L:_:ic::'.rv::~'::r

et SimentaL ZINJARDE ct colL (1986) œl J
.-. :r:C:.'1:t::C:P-l-:; ~l"~

chez les vaches Jersey X Sahiwal avec 25;: ::J{j i~J:: '/:, '00100

du sang Jersey les taux annuels de Vê].c3.'j:~ :~~'.i..L.. ::<::::jT.)··;CJCiV8·~

ment de 78,38; 84,69 et 86,,22 p. 100. En i\fl.-.L:::1",: d2 l:Ouest;

l'étude du CIPEA (1979) indique les taux de ?Or~7 57 et

33 po 100 respectivement sur les vachcs :; :r';::"~l,7 i-:;,:0"">0U et

Borgou.

Le rang de v~lage est égalemec~ ·':Lü f a.C-::E~·..n: dG

variation du taux annuel de vêlage. Il a .§tô t""d:LC{J(~ pl''.s

haut qu 1 il peut représenter li âge de li:'. iT'~:;:':~.' é~.n-i:. C::e U:l

dernier comme l'a soul'gné T.JHOSTE (1')6<1;., ]-':';'C!3 \::::: Cr.-·::Ji<3C

ments Angus X Milking Shorthorn, SPELL:~P:'~J;..: ': (:o:L (1977}

ont constaté que pour les trois premis::s-,,<j ~~.."'.; . :: Q L,s tétHX

de vêlage atteignaient respectivement:. 8/1 7 2 ~~ :.; i' '; J ~~7 p 6 ~ 3

et 76,S ~ 3,8 p. 100. Les croisées dép~ ~~c~s pur~s

mais l'hétérosis n'était significatif (P<:J;C::) .!. ••.• ..; [-ClU::- les

deux premiers vêlages et non le troisi:'>;:lC 0 '_~c.:;~".. ::_:'-;:C3 ra.p'"

portent qu'au 3ème vêlag(-~v le génotyp~ ,";1 c.: 2..:1 'il;:; '::-0 :.n'~ J ur:o:nce

(P<OgOS) le taux annuel des Angus et nail:."'"'''' J::.r:: f'I:·::.:~:_-.h0rn.

Le système dl élevaqe a été (~~':~ld i :';.C:( ~:'::{.r..JGCP (1986)

comme facteur de variation du taux anm~"';]. 6' v[Jlé'(};)0 LI autG1..'r

a constaté que les vaches Fulani, Maures ~t Gabre 6IAf~isu~ de

10 Oue st entretenues dans le système ag:cop,,',:::::c""dl var ip. de 55

à 70 p. 100. Dans le même ordre d'idées f ~,;ï,r";,iF,..n\:~~· coll.,

(1984} ont constaté quI..- les vaches L,di<:~~1€f' ë>:_~ "•.:n!:1-'ie ont un

taux annuel de vêlage de 27,9 p. 100, OT'-:t;I.C {EJ:;6} a noté

un taux de 48 p. 100 dans l Délevage trad.i <':(J'-'~:::':; rIe'! Jé~ zone

subhumide du Nigéria 0 Au Botswana, FZ'\I:U.E c: L c.:.111o p {1 977}

rapp<'>l:Lellt un tauy rte 1G g 4 po 100 dans 10<:. (~lcvc"GeE3 tradition

nels alors que ce taux est de 74 p. 100 '~)ôl~~j }:>= :::2rlcJ~C'sc

D'une façon générale, les ré21J:'.t;lt.~:; de ! .. ·'<3rche sur

la productivi té des différentes races 60'.::'''::;3 v?xier.: 1:: '.: l 'ln -nc.

teur à l 'autre et en fonction du matérü~..i.. _'t.. ,:11'"", :>,,:::<:j(Ode8 Ù 1 a,

nalyseo Ceux utilisés dans ce travail ::>:)li': 111""(L:UILi~:) :LU chapi~

tre III qui suit.
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3. 1. MATERIEL.

3. 1. 1. Milieu d'étude.

a) Le ranch OVAPAM.

LOOVAPAM (Office de Valorisation Agricole et

Pastorale àu Mutarûl est Q~ projet d'Etat créé en Mars

1974.

Ce projet se localise au Mutara (Nord-Est du

RWM1DA;Q dans la zone comprise entre 1° 03' et 1° 34'

de latitude Sud et 30° 08' et 30° 28' 28" de longitude

Est (Figure 3.1.)0

L'altitude est comprise entre 1275 et 1500 m,

la pente des grandes terres est orientée dans la direction

Nord-Est et e].le est en moyenne de 0,15 p. 100.

Le réseau hydrographique du Mutara est peu dense.

Il comprend les rivières Kagitumba et Muvumba qui sont les

affluents de l'Akagera {qui donnera plus tard le Nil) 0 Le

bassin de ces deux rivières se présente comme un rectangle

de 80 km de longueur.

Du point de vue climatique, les tempérntures moyen

nes mensuelles varient très peu d'un mois à lOautre. Par contre,

les amplitudes thermiques sont fortes, A Nyagatare , siège du

Projet, les tu~pératures minimales atteignent 15,7°C et les ma

ximales atteignent 25°C. Cette station de Nyagatare présente

les températures moyennes, l'humidité relative et les précipi

tations figurant au tableau 3. 1.

o 0 0 / ~ u a
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1'igure 3.1 : Localisation du rpch Q.1AP»J.
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Tableau 3. 1. Tcmpér~tures, humidité relative

et rrécipit2ti.ons à la station

de Nva.aatarc.
--~~---

!
Avril! Mai

!

21,0

Mars
! !
!Janv, ! Fév.
! !
! !

~-------~-----------_._----- -!--~ -----, - -!.~---~--------------

Température ! 20 j 4 ! 20,7! 21,0
! !

Humidité

relative (p.100) 71 72 75 77 71.4

Précipitations

(mm)

L.

71 71 85 132

! !
! !, ,

96 16 . 11 '39 76
! !

i
'97
!

904

Source Ministèro de l'Agriculture de l'Elevage et des Forêts

(MINAGRI), 1986.

Les précipitations se concentrent sur deux saisons

de pluies

la grande saison de pluies (Mars-Avril~Mai)

reçoi t 35 p. 100 des précipitations annuelles,

l~ petite saison de pluies (Septembre-Décembre)

reçoit 30 pc 100 des précipitations annuelles.

Les saisons S(~ ch,Ô! s sont au nombre de deux ~

la grande saison sèche (Juin~·début Septembre) ;
~_.- la petite saison sèche (Janvier-Février}.

Les vents au Mutara atteignent une vitesse moyenne

de 7,55 km/h lors des précipitations.

Ç1eo,/ooo
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La végétation est constituée de savane avec

quelques épineux. On dénombre une gamme de graminées

dont les plus prédominantes sont Themeda t~iand~a, ~

p~~henia ~p., B~achia~ia ~p., Chto~~~ gayana et Cynodon

~. Cymbopoag~a6~ona~du~ est une graminée pyrophile fré

quemment rencontrée sur les pâturages et qui pose des

problèmes puisqu'elle n'est pas appétée par les animaux"

Quant aux épineux, il s'agit dlAcacia ~p. rencontrée par

endroit et d~Impe~ata cylindnica trouvée dans les vallées.

bl Le ranch BGM~GAKO.

Le ranch BGM-GAKO fut créé en 1978. Il se situe au

Sud du RWANDA et touch~ à la frontière de ce pays avec le

BURm~DI (Figure 3. 20).

L'altitude de cette zone est faible (1000 à 1500 m).

Le ranch se localise au bord du lac Cyohoha~Nord qui n~existe

plus que sous forme de marécages car asséché aucours de ces

dernières années.

La pluvi.ométrie varie de 800 à 1 000 mm/ano Les

températures sont élevées avec une moyenne annuelle de 21°Co

Elles subissent des variations saisonnières. Les saisons, au

nombre do quatre, se répartissent comme suit

la petite saison sèche (Janvier-Février) avec

80 mm de précipitations par mois;

- la grande ,- ai son de pluies (Mars-Mai) avec 360 mm

de précipi~ations au total;

- la grande saison sèche (Juin-Août} reçoit 5-10 mm

de précipitations en Juillet.

~ la petite saison de pluies (Septembre-Décembre)

avec 330 mm de précipitations au total,

Le tableau 3. 2 0 indique les températures et les

précipitations (moyennes mensuelles) enregistrées dans la

zone du ranch BGH-GAKO en 1985 et 1986.



Figure '.2: Localisation du ranch BGM-GAKO.
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l'liure '.3 : Carte du Ranch BGM-GAKO •
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Tableau 3. 2. Température et Précipitations dans l~

zone du ranch BGI1-GAKO en 1985 et 1986.

! !
Sept !Oct. 1Nov.

! !

! !
!Déc. !Hoy.
! ! To-
! ! taII

! ! an
-----1----1-----1----1----

, ! ! !
! !

0,1! 24,4166,4 72,9!62,1 945,
! !!
! !!

!Précipit.

! !
Janv. !Fév. !Mars Avr, Mai Juin !JuillAoût

! ! 1
1 ! !

l "Iii· .. c..
'------,----------- ------- !------t------ 1------ !---1------ !.----

· I!! 1 ! !,
1985 ;Température !!!, !

1 i , i , 1 1 " 1 1
! (OC) 21,1 '21,1 '21,3 20,9' 21,2' 20.9 '20,8' 21,9 22,0!·21,8'.',21.3 '21.1'21,3
1 !!,! '! ! '!',
----- ---1 !---!- I--!-- ---!--I--!-- --

! !! !
Iii i '"'1 2 1 " 1 1 1! (rrnn) 1 35,1 ;141,2; 960 ;27fi,l ;L , ! 4~5 ; 0,0; 0,6,85,5;44,7;'26 ;62,9894,"-----,- 1-.--·-------- .--- .- '- ' . _

• 1 9 1 1 l '. 1. l,l ,.,'
• 1 il!! !
!Température; ;;
i ' " !!!! !

1986 ; (OC) 21,6 !21,5 !20,8 ! 21,2 21,3! 20,7 !20,4! 22,3 22,7!22,2!20,7 !20,6!21,3
! ! I! !!! !!!!
! !!! !---!--!--- --- --!---1-- --
i !!!!! !
iPrécipiL I!! ! 1 !

1 (mm) 44,7192,3 !83,2 !338,1 56,0! 5,0 O,O!
1 !!!!!
! !!!!

Source Service National de Météorologie,

Rapport annuel 19860

La zone du ranch BGM~GAKO est très pauvre en cours

d'eau mais assez fournie en lacs" Malheureusement le lac

Cyohoha-Nord le long duquel sOétend le ranch est presque to

talement asséché et n'existe plus que sous forme de marécages.

La végétation du ranch se compose de beaucoup d'é

pineux ct d'asperges avec des graminées telles que Loud~~ia,

B~achiania ~~ Cyrnbopogon a6nonandu~.
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3e 10 20 Les animaux exploités.

a) Les animaux du ranch OVAPAM.

Le projet OVAPAM qui encadre l'élevage chez les

paysans du Hutara possède son pr'opre ranch modè le dit

"Centre dlAppui Technique il (CoAoT.) 0 Les données récoltées

dans ce ranch portent sur les bovins de race Ankolé pure

ct Sahiwal X Ankolé dont la répartition selon les catégories

est présentée dans le tableau 30 30

Tableau 30 3. Effectifs par catégorie d'anim9ux

~u ranch OVIWAM (AoÜt 1987)

Catégorie Nombre d'~- po100 de
nimaux l'effoc- !

! ! tif total!
!-------~----------------------------t-------------t----------!

i Vachos Sahiwal X AnkoL~ ! 121 25,2

Vach8s Anko18 pures 112 23,3

Génisses Sahiwal X Ankolé 4ft 9,1

Génisses Ankolé pures 19 3,9

Veaux femelles Sahiwal X Ankolé 31 6,4

V-,;aux femelles lmkolé pures 15 3,1

~âles 3dultes Sahiwal X Ankolé 41 8,5

Mâles 3dultos Ankolj purs 3 0,6
1

BouvillonsiTaurillons Sahiwal X An:"- 39 8,1
kolé !

63,75

36,25

100{~80

306

174

purs;\nkol~

'l'otal lmkolé pures

TOTl~

~ Total Sahiwal X Ankol'.)

Veaux '1.1âles Sahi\'Tal X lmkolé

Bouvillons/Taurillons

Veaux mâles Anko16 purs

Sous

Sous

6 1,2

! 30 6,5

! 19 3,9
__• _ .. ·~ ••• o· ••_." •..••.• • • ••" ~.~ , •••.• __.~_l ._1. ._.,~ _

!
!
!
!

Ces animaux sont répartis en troupeaux par catégorie

et par sexeo Chaque troupeau porte le nom de son berger appelé

le bouvier.
~oo')/O~Q



b} Los animaux du ranch BGf'1·.,GI\KO.

Les données sur les animaux du ranch BGM-GAKO

ont été récoltées sur 313 vaches dont 108 croisées Sahiwal

X Ankolé et 205 Anko16 pures. Cependant, précisons qu~en

AoÜt 1987, le ranch possédait 1 071 têtes de bovins au total r
la récolte des informations n'a été faite que sur ~es ani~

maux dont les fiches présentaient les renseignements utiles.

3. 1. 3. Conduite de l'éleva~e.

a) Conduite au ranch OVAPAM.

Les animaux du ranch OVAPI~ sont répartis en 10

troupeaux selon leur catégorie d1âge, leur génotype et leur

sexe. On dénombre ~

1 troupeau de g6nisses Sahiwal X Ankolé,
... 1 troupeau de génisses Ankolé pure.si
~. 2 troupeaux de v.')ches Sahiwal X Ankolé~

- 2 troupeaux de vaches Ankolé pures;
~ 1 troupeau de velles,

." 1 troupeau de mâles adultes (boeufs et taureaux) ;

"'~' 1 troup(~au de bouvillons-taurillons;
~ 1 troupeau de veaux mâles.

Chaque troupeau est gardé par un bouvier qui lui

donne son nom.

Selon leur taille, les troupeaux de femelles en

âge de reproduction possèdent un ou plusieurs taureaux. Ces

géniteurs y resteront relativement longtemps fécondant à

tout hasard les vaches en ch~leuro Il n'existe donc pas de

saison d0 monte, ce qui pose un problème de contrôle de la

reproduction et par conséquent de sélection.

Ap~ès la mise-bas; los veaux sont gardés à lOétable

jusqu'au sevrage (environ 8 mois}. Ils sont nourris de lait

écrémé, au S8au, et ceci pendant le jour quand les mères sont

oC'%oo
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au pâturage. La nuit, les veaux restent avec leurs mères

à IVétable. Ces veaux con~encent à recevoir du fourrage

tendre quelques jours avant le sevrage qui se fait à ~ge

constante Ce fourrage comprend le T~yp~acum, Setak~ai

Penn~~etum etc. Au sevrage, ils sont répartis dans leurs

troupeaux respectifs selon les cri tères ci··haut énoncés 1

puis sont relachés au pâturage.

Au ranch OVAPAM, il n'existe pas un programme

rigoureux de sélection. On s'efforce seulement d'accroître

la fraction du sang Sahiwal au fur des générations par

introduction de taureaux Sahiwal au lieu des Ankolé.

La r~forme des animaux n'est pas rigoureusement

effectu~non plus car il n'existe pas de critères de désto

ckage définis.

b} Conduite au ranch BGM-GAKO.

Au rach BGM-GAKO, la conduite des troupeaux laissait

encore beaucoup à désirer tout au moins jusqu'à ces dernières

années avant qu'une partie des pâturages ne fût aménagée. Ce

pendant, beaucoup reste oncore à faire car la partie aJnénagée

est insignifiante par rapport à la superficie toujours couverte

de grands buissons d'épineux.

Au 30 Juin 1987, le ranch comptait 1071 tôtes de

bovins répartis en 7 troupeaux. L3S animaux de race pure Ankolé
constituaient 44 p. 100 de l'effectif total. Les Sahiwal X An

kolé représentaient 55 p. 100. Le reste (j p. 100) était cons

titué de Jersey, Jersey X Sahiwal et d'Australian Milking
Zébu (A •~1. Z. )

Un troupeau compte environ 125 animaux et est gardé

par 2 bouviers. Les trouoeaux de vaches comptent un taureau

pour 30 vaches environ. Les saillies ne sont pas contrÔlées.

A l'approche du partf la femelle gestante est isolée

dans un hèll réservé à cet effet pour recevoir les soins néces

saires mais il arrive que les animaux mettent bas en pleine
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brousse, Les petits accompagnent leurs mères jusqu'à l'âge

où ils sont rangés dans leurs troupeaux respectifs selon

leur sexe et leur génotype.

3. 1. ~. Alimentation des animaux.

a) Alimentation au ranch OVAPAM.

Les sources d'alimantation des animaux au ranch

OVAP1~ sont représentées par le p~turage naturel et les

cultures fourragères.

Le pâturage nQturel est composé de graminées variées

telles que Themeda t~~and~a, ~a~~hen~~., B~a~hia~~a ~p.,

Chlo~~~ gayana, Cynodon ~p" Seta~~a~. et~. Le problème le

plus sérieux de ce pâturage est l'abondance d'une graminée

pyrophile non appétée par les animaux ~Cymbopogon a6~ona~du~

(ITETE pour nom vernaculaire). A certains endroits, cette espèce

prédomine à 90 po 1000 Les espèces épineuses cowne A~a~~a ~p.

(UMUNYINYA pour nom vernaculairE:) se rencontrent de façon isolp.C';

tout comme l'Impe~ata ~yi~nd~~~a qui prédomine dans les vallées.

La valeur fourragère de ce pâturage s'établit comme

suit

- p~turage des collines ~ 600 U.Fo/ha;

- pâturage des vallées :1000 U.F./ha.

La superficie totale des pâturages (champs fourragers
inclus) est de 1 600 hectares (RWANDA, 1986).

Les champs fourragers occupent une étendue de 12 ha.

On y retrouve surtout les Setania, T~p~a~um et Penn~~etum. On

estime à 1 500 UF/ha la valeur fourragère de ces planteso

Le problème dCeau se pose avec accuité au ranch OVAPM~.

Pour sOabreuver, les animaux doivent parcourir de longues dis

tances pour s'abreuver dens les rivières Kagitumba et Muvurnba.
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Quelques puits de surface existent mais sont souvent salés.

Ainsi, les animaux perdent beaucoup d'énergie pour atteindre

ces sources dont l'eau souillée sert souvent à propager les

maladies du bétail.

bl Alimentation au ranch BGM-GAKO.

Le pâturage naturel du ranch BGM-GAKO s'étend sur

7 910 hectares. Ce pâturage ClSt pauvre car constitué de beau

coup d'épineux et d'asperges formant des buissons. On trouve

aussi le Cymbopogon a6~ona~du~ qui n'est pas appété. B~ach~a~~a

ct Loude.tia sont des eSf)èces peu abondantes. L'aménagement de

ce p~turage est déjà en courSa Il consiste à éliminer le Cymbo
pogan, les Acacia et les asperges puis à dessoucher longtemps

de suite. Pour les Acacia, ~n pratique le badigeonnage avec le

Roundup (N.D.) sur 40 cm ~utour de la souche. L'élimination

totale des repousses nécessite au moins 5 passages soit 5 ans.

Les champs fourragers constitués de T~yp~acum et de
Penni~etum s'étendent sur 130 hectares. Stylo~ante~ et Leucena

ont été essayés dans ces champs avec succès nais il s'avère que

les jeunes Leucena sont dévorés par les lièvres et ne peuvent

grandir.

Le problème d'eau est également préoccupant au ranch

BGM-GAKOo Le lac cyohoha~Nord au bord duquel se situe le ranch

s'est asséché aucours de ces dernières années. Pour s'abreuver,

les animaux doivent parcourir au moins 40 km jusqu'au lac Cyo
hoha Sud. Cependant, il y a moyen d'exploiter les eaux de pro

fondeur, tout comme on peut faire un raccordement sur le réseau
du Bugesera Central.

3. 1. 5. PATHOLOGIE et SOINS VETERINAIRES.

a) Pathologie et soins vét8rinaires au

ranch OVAPAM.

Les principales affections des animaux du ranch OVAPAM

sont par ordre décroissant ~
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les verminoses U3trongylose, Distomatose,

Ascaridioso etco}~

- la trypanosomiase (hématozoose transmise

par les glossines}. C'est Gtoô~inQ mO~ôitanô

qui transmet la maladie au ~utara;

- les maladies transmises par les tiques

Théilériose (East Coast Pever), Piroplasmose,

Rickettsiose, Anaplasmose ont illle incidence

élevée chez les jeunes animaux.

Les maladies infectieuses (bactériennes et virales}

sont sporadiques sauf les cas d'épizooties de Fièvre aphteuse,

de Peste bovi.ne ou de maladies chroniques comme la Tuberculose

dont souffrent 10 p. 100 de tous les animaux de la zone du

J:1utara (RWANDA, 1986 i et la Brucellose dont 30 p_ 100 des ani

maux sont porteurs dans toute la zone du i'1utara (AKAYEZU,

198~;. Les charbons bactéridien et symptômatique ont vu

leur incidence diminuer par des vaccinations régulières. La

maladie nodulaire cutanée des bovins (Lumpy Skin Disease) est

plus ou moins cyclique dans la région.

Il convient de noter que la localisation du ranch à

proximité de la frontière Rwando--Ougandaise est une raison

essentielle d~~ la contanination des anim2.ux car la perméabilité

de cette frontière sert de porte d'entrée aux maladies sévis

sant de façon enzootique dans le Sud de l'Ouganda, surtout la

Fièvre aphteuse et la Peste bovine.

Le tableau 3. 1. donne le nombre de cas de maladies

diagnostiquées au ranch OVAPAM de 1984 à 19860 Aucune précision

n'est donnée ni sur la morbidité ni sur la mortalité.

()OO/oo~
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Tableau 3. 4. Cas de maladies au ranch OVAPAM

de 1984 à 1986.

Affections
1984 J _ 3 _1986

0,8
4
1,8
0,2
8,6
7
4,2
0,2
4,2
0,6
0,6

0,2
0,2
0,4

499 *

4,2
7,8
0,2

94,78
2,4
0,4
3,2
8
2,2

16
3,8

1
2

21
39

1 **473
12
2

16
40
11
80
19

4
20

9
1

43
35
21

1
21

3
3

j
1

1

8,5

2,1
2

1,5
4, 1

25, /+

0,3
23,2
4,5

11

5,8
20,7

3

598 *

19
9

13
12

51

35
124

18

9
25

152
2

139
'27

7

3,9
6,1

16,2
0,6

8,3
13, 1
3,2
0,8

7, 1
0?02
2,6
8,9

11 , 3
1 ,2

25,6
1,6
3,4

44
30

80
3

35
1

13
44
56

6
126

8
17

41
114

16
4

492 *

ca.s

Arthrites
Thélaz iose

Tripanosomiases
Théilériose
Anaplasmose
Fièvre aphteuse
Fièvre des 3 J.
Coccidioses
Halantidiose
Co libaci110se
Ascaridiose
Strongylose
Distomatose
Cotylophorose
Paramphistomose
11annnites
Non délivrance
Hétritcs
Plaies
Otites
Abcès
Omphalophlébite
Ecthyma contagieux,
Kérato-conjoncti. ;
Bronchopneumonie ;
Dermatose nod, cut'-

Bav.

, , , ,
Nombre de! p.l00 de; Nombre de ;p.l00 de; Nombre p.l0G de

l'effectif'" cas 'l'effec-' de cas l'effec-
! ',', tif: tif'1 , ,... . .--------------------,------------,---------.-----------------------1----------------------,

!
3,1 !
1,5

* Nombre total d'animaux du ranch

** Une épizootie de Fièvre aphteuse surgit en

Octobre 1985, elle fut jugulée en Mai 1986

Source Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et

des Forêts. Rapports annuels OVAPAM : 1984,

1985 et 1986.
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Les soins vétérinaires prodigués aux animaux du

ranch OVAPAH consistent en traitGment curati.fs et préventifs.

Les soins curatifs sont donnés à tout animal malade

et ce, chaque matino Le manque de médicaments vétérinaires

est un handicap m~jeur rencontré.

Ces soins préventifs consistent à

- vermifuger systématiquement les animaux en

Juin et en Novembre,

- faire passer les animaux dans les dipping-tanks

deux fois p~r semaine. L'acaricide utilisé actuel

lement est la STELADONE (N.D.) en remplacement du

DELNAV (N,Do) auqu~~,les tiques de la zone (Ambly
oma va~~~gatum) se sont révélées résistantes~

- faire la trY9anoprévention au BERENIL (N.D.) et

au TRYPM1IDIUM (ND.), détruire les gîtes de

Glo~~~na mo~~~tan~ surtout l'Aeae~a honek~~;

- vacciner contre la Peste bovine, la Fièvre aphteuse,

et les charbons (symptômatique et bactéridien.;

Dans ce dernier cas, un vaccin bivalent (le BLANTAX

(NoD.) est utilisé.

A côté de ces soins curatifs et préventifs, la

castration, l'écornage et le marquage sont aussi faits réguli

èrement.

b) Pathologie et Soins Vétérinaires au ranch B.G.M-GAKO.

Au ranch BGM.,GAKO, lp.s problèmes pathologiques sont

surtout occasionnés par ~

l'absence de logements convenables pour les animaux

surtout les jeunes qui s'embourbent pendant les sai

sons de pluies et meurent par asphyxie,

le manque d'eau qui entraîne de longs déplacements

des ënimaux (40 ~~) vers le lèc Cyohoha Sud. L'eau

souillée de ce lac est la cause de parasitisme et

d'autres aff8ctions bact~riennes:

OOQ/O~IJ
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= les pâturages non aménagés où les animaux s'égarent la

nuit, tombent dans les trous ou alors sont mordus par les

serpents, ces pâturages contribuent aussi à la pullulation

des tiques 0

Le tableau 30 50 indique le nombre de cas mortels

et de cas traités et guéris en 1985 et 19860

Tableau 30 50 Nombre de cas d'affections

mortels et guéris en 1985 et 1986 au ranch

BG1-GAKOo

2,8
0,2
1

0,2

0,2

0, 1
0,8

0,1

2,4

1
0,12
0,2

0,8

0,5

3

3

2

2
9

6

9

29
3

10

10
1
2

25

1,2

0, 1

0,3

0,2

0,5

4

4

6

3

2

5

13

1986 (sur 1 014 animaux)

1 ,5

0,8

1,4
0,2

0,9

8

14
2

15

!
!
!
!
!
!
!
!
!,
i

0, 1

16 1,6

5 0,5
1 0,1

!
8 0,8

[
1 0,1

- !
3 0,3!

! 1 0, 1
7 0,7
6 0,6
2 0,2

2 0,2

Théilériose
Trypanosomiases
Fièvre des 3 jours
Asphyxie + Affec
tions respira.
Intoxication DEL
NAV (N.D.)
Septicémie
Colibacillose
Météorisatien
Morsurts de ser
pents
Paralysie
Inanition
Indigestion
Distomatose
Tombé dans un
trou
Non délivrance
Hétrites
Mammites
Distocies
Piétiné à l'étable
Otite
Coccid iose
Diarrhées
Charbon Symtôn a
Boîteries + Fract.
Kérato ""'Conj onc
tivité

!
! 1985 (sur 946 animaux
�--------------------------------__ --- _· , ,

Affections ! cas mortels ; cas guer1s ; cas mortels cas guer1s1--------------------1------------------_·_------------_·_-- ~ ~. '" 1 l , , , .
1 1·······
. ; Nbre de ! p.100 ! Nbre !p. 100! Nbre de! p.100 Nbre de ! p.100 de ,

; cas. Ide l'ef-! de cas!de l' ! cas. Ide l'ef-! cas. ! l'effectif;
, !fectif! !effec.! !fectif.! ! ;
·_---------,--------,------~I------ ~ , ~

1 • • • ,
• , 1 1 •
1 • • •

· 5 0 5 , 24 1 2 5
! "! '

Source Ministère de l'Agriculture de l'élevage et des Forêts:
Rapports annuels du Projet Bai, 1985 et 1986.
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Les soins vétérinaires au ranch BGM-GAKO consistent

en soins curatifs et en soins préventifs.

Le traitement des animaux malades se fait chaque

fois qu'un cas se présente mais la plupêrt du temps les

médicaments vétérinaires font défaut.

La prophylaxie consiste à ~

<- vermifuger systématiquement entre Mai et Juin

puis entre Septembre et OCtobre 0 NILZAN (N.D.),

NILVER (N. ,).} et BILEVON (N. D.} sont les anthel

mintiques souvent utilisésl

- vacciner contre les deux charbons (bactéridien

et symptômatique: par le BLANTAX Hl. Do} ,

- faire la trypanoprévention au BERENIL (NoD.);

~ lutter contre les tiques par passages des animaux

au dipping",tëmk deux fois par semaine. L' acaricide

utilisé est le DELNAV (N.D.I f

- dépister la, tuberculose nar tuberculination et

abattre tous les animaux réagissant positivement;

dépister les animaux brucelliques et les éliminer.

La page suivante présente le planning des activités

au ranch BGM.

Q 0 (,J / CCl;:>
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3. 2. METHODES 0

3. 2 0 1,. Collecte des données.

a} Collecte au ranch OVAPM1.

A la naissanc0 p les veaux reçoivent un numéro

provisoire porté sur une boucle d'oreille. On enregistre

le numéro des pères et mères, le sexe r le génotype p la

date de naissance üt le poids à la naissance. Le numéro

définitif sera marqué à la cuisse au fer rouge ceci après

S8vrageo L0S animaux sont régulièrement pesés tous les mois.

Les infJrmations sur lA reproduction sont notées

sur la fiche individuelle de l'animal, de même que les ?oids.

Pour les vaches, on indique les dates de saillie et les

guniteurs utiliséso On enregistre aussi les dates de mise bas,

le sexe et le génotype du veau.

Les données pondérales analysées dans ce travail

portent sur 490 bovins 3t sont prélevées de 1980 à 1987.

Les données sur la reproduction portent sur 233 vaches et

s'étalent sur 11 ans de 1976 à 1987 .

0; Collecte au ranch BGH-·GAKO o

Les informations récoltées au ranch BGM-GAKO ne

concerno~t que la rG~-8duction~ la pesée étant difficilement

réalisable sur les animaux peu dociles, entretenus sur des

pâturages buissonneux.

Il convient de si.gnaler que même sur ces données

de reproduction, seuls la date de mise bas p le sexe et le

génotype du veau sont enregistréso Ces informations portent

sur 313 vaches élevées de 1984 à 1987. Beaucoup de lacunes

sont décelables dans les enregistrements.

"00/0 0 '"
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3. 2. 2~ Préparation des données.

Pour étudier les paramètres de production, des

fichiers individuels ont été établis ?our le poids à la

naissance, le poids à 3 mois et la croissance de 1 à 12

mois. Le sexe, le génotype, le mois/la saison g l'année de

naissance sont les sources de variation considérées pour

l'analyse du poids à la naissance, le poids à 3 mois et

les gains moyens quotidiens de 1 à 12 mois.

Les paramètres de reproduction sont l'âge au

premier vêlage, la dur(~e de gestation, l'intervalle moyen

entre deux vêlages et le taux annuel de vêlage. Le ranch,

le génotype, le mois/saison de naissance (ou de vêlage),

llannée de naissance (ou de vêlage), le Sèxe et le rang

de naissance (ou de vêlage) sont les sources de variation

considérées.

Les fichiers de données ont été introduits dans

l'ordinateur OLIVETTI M 2~ de l'Ecole Inter-Etats des Sciences

et Médecine Vétérinair8s de DA~AR ct analysées grâce la métho~

d8 des moindres carrus (HARVEY, 1979)"

3. 2 0 30 M(~thodes d'e.nalysc des données.,

Le modèle stntistique utilis~ pour l'analyse des

paramètres de producti:m est 3

Si + Gj -1- Xk + BI + Am • Eijklmn

.- chacun des poids du veau à la naissance et à

y, 'klm :;;'.J1 +1J. n

où Y .. kl1J mn
3 mois ou chacun des gains moyens quotidiens;

)J = effet fixe commun à toutes les variables indé-

pendantes (c'est-à-dire la moyenne générale) .

Si .- effet fixe i du sexe du veau,

G. = effet fixe j du génotype du veau,
J

Xk = effet fixe k de la. s.::lison de naissance du veau;

BI = effet fixe l du rang de naissance du veau;

Am = effet fixe m de l'année de naissance du veau,

(l :l 01 0 0 "



E. 'kllJ Inn

5' "• .J

= effets résiduels aléatoires i,j,k,l,m

propres au veau no

E "" N (0 , <12
)

Le modèle utilisé pour l'analyse statistique des

paramètres de reproduction est ~

Y. 'kl =)J + A. +B.+C k + Dl + Km+F n + E. 'kl1) mnp 1 J lJ . mnp..
ou Y.. klm h d èt d dt' t1)." np = c acun es oaram res e repro uc 10n que son

l'âge au premier vêlage, l'intervalle moyen

entre vêlages, la durée de gestation et le taux

annuel de vêlage.

~ effet fixe commun à toutes les variables indépendantes

(= moyenne générale}

-- effet fixe i du ranch,'

-.- effet fixe j du génotype;:

,.- effet fixe k de la saison de naissance (ou de vêlage} i

- effet fixe 1 de l'année de naissance (ou de vêlage) ;
_.- effet fixe m du sexe du veau;

-- effet fixe n du rang de naissance (ou de vêlage) ?

- effets résiduels aléatoires i,j,k,l,rn,n

propres à la vache po

E...,N (O,t!F).

La répétabilité de IDintervalle moyen entre vêlages

des vaches des ranches OVAPM1 et BGM-GAKO a été calculée selon

la formule

V(P}
r =

V(P)+V(T;

où r représente la répétabilité ou la corrélation intra

classe vache "ranch~

V(P' est variance due aux différences permanentes entre

les vaches., et

.~o/OQe



56

V(T; est la variance due aux différences entre

les performances ( intervalles entre v~lages)

de chaque vache à différentes périodes c Uest~'à

dire les différences dues aux effets tempor2ireso

(PIRCHNER, 1968;0

Liétude de la répétabilité de l'intervalle

moyen entre vêlages a porté sur 443 observations dU in··

tervalle entre deux vêlages de 276 vaches exploitées dans

les ranches OVAPAM et BGiJ~·GAKO.

La mise en oeuvre du matériel et des méthodes

ci~haut définis a permis d'aboutir aux résultats g discus

sions et recommandations présentés au chanitre IV.
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4. 1. Résultats et ~iscussion.

Les résultat~ ~r~sentés 2t discutés èans ce

char-i tre proviennent (,:1
0 an,2.1yses sté.'ctistiques eE :::E-~ctuêes

sur àes -;,aram3trcs dG :~'ro:uction (70iès .) la naissance,

l:Joids ~, 3 mois et <;:rain ~;:c,Y2n 'iuot.iàien1, au ranch ('N:\?A:~

et sur des para.'11"".ltres (~::; n:;r,roé'uction (â~w au 'JrS'ai3r

v81è.rre, durée de erest2ticr1 f interv2.lle moven entrE:; vêla·

0es et taux annuel df~ vej).é:. r :?, aux ranches 07G.;;.~c" et

BG,'c·cn·:o.

On dit gUgu~8 valeur y est d6~endanta lorsau'el12

est fonction d'un ou ~e rlusieurs facteurs. Ces ~8rniers

sont ~its indépendants et constituent les sources ee varia-

tian de Y. Dans l'analvse fe variance ~ar la m~thode des

indé~en~ant sur Y est tsstd et 0uantifié. 3i ? ~st le seuil

d.;:~ si~Jnificè.tion ..~u test et: le coefficient ,1,e s0euri t~ ,r':/..
i[r(:?:j~'rC; sentant la ;)ro1:.él;"ilib: (le ne l)étS sc tror,ncr' q Pest

:'-,(":"1.1 ;, 1 <oc'..(scit la ;:,yo""d"ilité de se tror~mer0 Lé, va.leur

'\:., T.-' est gén0 ralcT1'\ent f iX';:2 ,J, l'avance et constitue la li1"ni te

E'uc)"rieure du r iscru; 'Iui ""out être 5 ~. 11)'), 1 ',",
" 0 100 ou

C' g 1 "'0 1000 Si P Qst inf.(~ricur ~l 0,05 0,01 ou OqU01, on dit

conv,:,mtionnellenent ~:1.h3 11.2ffct observi~st res::',;;:;ctivement

si~;n.ificati::, tr? s sicn:lif icatif ou ha.utement si(::rnificatif.

Lorsque l'on CO!1T"are Je:::; trëJ.itel'1ents '1'1, ':::'2 et 'T') et gue :'

est infôrieur ~~ 0,01 q ,')'.1 ',,:ut conc lure ê'vec :c1'.oins (8 1 D. 100

;:k~ d),:H1CI~ de se trO"'1DGL"U 0 il Y a une différence trC:'s signifi

cë:tive entre au i1oins',~:cux trc,i te'nents.

"C,es testE' ':e sit?:nificatior: ci' ,haut ô,§:':inis ont été

utili:.:és ('Ja.ns les anall1s,3S statistiques e:Efcct,u.5,,~s èans ce

tr ·3.V 2.i l Q

al Le ':")oic1.s ' la nëtissance des v(~au'~

I.e '')oi<1s ~l 1'" ~'12,issancc est bon indicateur de la

croi ,s:Si::.DCe (1 iun anir•.:tl :~T,,';j,:::''t 2t colL, 1 ~\6'j:, ~::'1 connaissance
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peut même donner une idée sur la viabilité des veaux

(BERTRAN et coll., 1971;0 Il est influencé par plusieurs

facteurs. Le sexe, le génotype, le rans de naissance, la

saison et l'année de naissance sont les sources de varia

tions qui ont été considérées dans cette étudeo Lianalyse

de variance du poids à la naissance est présentée 3U ta~

bleau 4 0 1.

La moyenne générale (MoCo; du poids à la nais

sance est de 27,88 + 0,64 kg (Tableau 4. 2.~.

Le sexe a un effet significatif (P{0,05) sur

le poids à la naissanceo Les mâles sont à la naissance

rlus lourds que les femelles.

Tableau 4. 10 Analyse de variance du poids

à la naissance des veaux Sahi

wal X Ankolé au ranch OVAPAM

par la méthode des moindres

car ré s (M 0 C. ) •

:30urce de variation "oL. (degr~ œ Uœm} Carrés moyens
> ~>""~~, .•.,,-, __ ~_~, ,_~ •• J.,.>~,,~., .".'<'_ •• • l_.~,...~ o' ,.~_~~_. _

!

Génotype

R~ng de naissance

Saison de naissance

Année de naissance

Variation résiduelle

1

1

5

3

5

126

103,409 *
21 ,078

12,896

19,752

200,706 ***
18,155

*
***

p, 0,05

P< 0,001
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Tableau ~o 20 Influence du sexe du veau et de l'année

de naissance sur le poids à la naissance 0

27,88

Déviation

142

Nombre d' obser
vations

Moyenne générale

Variable Moyennes
(MoC.} et
écarts types!

! (kg) !
! '='--"~'- - -- -------.-~~,~.~ ~ -~--,------ --- ----•••+-, '-"~ ~- ~._----- -t -- -.----- -."-=,..~'-"'-' !

! 27,88,!. 0,64

Sexe du veau

11 "...,'" 0,34

14 1,30

10 3,71

7 3,57

54 - 2,82

46 5,42

mâles

femelles

Année de nai s"

sance "

1982

1983

1984

1985

1986

1987

80

62

0,92
_. 0,92

·28,80.:. 0,68

26,96.::- 0,81

!
!
!

27,54.::: 1;43 !

29,18,!. 1 v 28
!
!

31,59,!. 1,48 !

31,45.:, 1,77 !
!

25,06.:, 0,68 !

22,46,: 0,74 !
!
!
!
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Les moyennGs (H.C.) du tableau 4. 2. montrent

que le poids à la naissance des mâles (28,80 ~ 0,68 kg)

est de 1,84 kg supérieur à celui des femelles (26,96 +
, -

0,81 kg). Des constatations similaires ont été faites

par ABASSA (1984} sur les veaux Gobra au Sénégal où les

mâles (26,44 kg) dépassent de 1,68 kg les femelles

(24,76 kg) à la naissance.

Le génotype n'a pas d'influence significative

sur le poids à la naissance des veaux. Néan~oins, les

moyennes 010 C. J du tableau 4. 3. semblent indiquer que

les veaux croisés Sahi\:ral X Ankolé (28,40 .:t:. 0,56 kg)

pèsent 1,04 kg de plus que les veaux Ankolé de race Dure

(27,36 ~ 0,99 kg) à la naissance. La supériorité des

croisés sur les races pures a été aussi rapportée par

plusieurs auteurs (MORSY et coll., 1984; VIJ et BASU,

1986, SINGH et collo, 1987;.

Le rang de naissance n'a pas d'influence sur

le poids à la naissance des veaux. Cependant, KOCH et

CLARK (1955) puis LHOSTE (1968) signalent que le poids à

la naissance est lié au rang de naissance. Le résultat de

la nrésente analyse peut être relié à l'âge avancé des

femelles au premier vêlage (1332, 13 jours} . En effet, les

poids à la naissance sont généralement faibles et variables

chez les femelles jeunes encore en phase de croissance; si

les premières mises bas ont lieu après cette phase, la va-

riabilité des poids à la naissance selon le rang de nais
sance n'est plus importante.

Les moyennes (M.C.) du tableau 4. 3 0 montrent

néanmoins que les 90ids à la naissance les plus faibles

sont ceux des premiers vêlages (27,10 .:t:. 0,85 kg}. Dès le

dixième vêlage, l~s poids à la naissance commencent à chuter

(27,35.:t:. 1,18 kg; ce qui peut être expliqué par lWAge avancé

des mères. Toutefois, les plus grands poids sont atteints au

3ème rang de vêlage (29,04 + 1,06 kg).
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Tableau 4. 3. Récapitulatif des moyennes par méthode des moindres

carrés, écarts types et déviation pour le poids à la

naissance des veaux au ranch OVAPAM.

! ! !
!--------------------!------------------ -

Déviation i'Ioyennes par
moindres carrés
et écarts typef;
(kg)

._-----------! --- -------------! --------------_..._- !

Nombre
d'observa
tion.

Sous-classesClasses

Hoyenne générale 142 27,88 27,88 ~ 0,64

Sexe r·1âles 80 0,91 28,80 ~ 0,68

Feme Iles 62 0,91 26,96 .:!: 0,81

Génotype Sahiwal X Ankolé 105 0,52 28,40 ~ 0,56

Ankolé pur 37 0,52 27,36.~0,99

Rang de nal.ssance 1 37 .- 0,78 27,10 + 0,85
2 27 0,12 28,00 -:; 0,93
3 24 1, 16 29,04 :; 1,06
4 16 - 0,51 27,36 -.; 1,20
5 17 0,64 28,52 -.; 1,22

>,6 21 0,62 27,35 -- 1,18+
!

Saison de naissance! PSP 53 - 0,95 06,93 + 0,71
! PSS 24 - 0,28 27,60 ~ 1,09

CSP 35 - 0,94 28,83 :; 0,94
CSS 30 0,28 28,17 ~ 1.00

Année de naissance 1982 11 - 0,34 27,54 ~ 1,43

1983 14 1,30 29,18 + 1,43

1984 10 3,71 31,59~1,48

1985 7 3,56 31 ,ifS ~ 1,77

1986 54 - 2,81 25,06 .: 0,68

1987 46 5,42 22,46 ~ 0,74

p S P Petite saison nluvieuse (Septembre à Déc2mbre\

p .... S P2tite saison s'~che (Janvier à Février:,~,)

G S P Grande saison èlG pluies (';1ars à !.·~ëli ~

G S S Grande saison sèche (Juin à Août; 0
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ligure 4.t: Influence d. l'année de na1ssauce
sur le poids à la naissance des
veaux au ranch OVAPAM.
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La saison de naissance n'à pas d'influence sur

le poids à la naissance. Cependant beaucoup d'auteurs

rapportent que les veaux nés en saisons pluvieuses pèsent

plus lourd que ceux nés en saisons sèches (BERTRAN, 1976,

TIDORI ct colL, 1975; HAAROF et hRAFAT, 1985~ MPIRI, 1987; <

Les différences saisonnières obtenues dans cette étude, bien

qu'elles ne soient pas significa.tives, révèlent que les moyen~

nes des poids à la naissance les plus élevées (28,83 ~ 0,94

kgl sont également enregistrées pendant la grande saison de

pluies mais que les poids les plus faibles (26,93 + 0,7 kg:

sont constatés sur les veaux nss pendant la petite saison de

pluies. Cette dernière constatation peut être liée au fait

qu'au ranch OVAP~1, la petite saison de pluies fait directement

suite à la grande saison sèche durant laquelle les vaches qra

vides Srult exposées à une forte pénurie de ressources alimen

taires.

L ~ année de naissance a un effet hautement signifi'"

catif (F~O,001) sur le poids à la naissance (Tableau 4. 1.'.

Un résultat similaire est rapporté par N1AN et coll., (1985) ~

SINGH (1986; puis SHARHA et coll. (1986). Les moyennes (rLC.'

indiquées au tableau 4. 3. et la figure 4. 1. montrent que les

moyennes de poids à la naissance ont augmenté de 1982 à 1985

~assant respectivement de 27,54 ! 1,43 kg à 31,45 ! 1,77 kg.

Mais à partir de cette dernière date, on constate une nette

diminution jusqu'en 1Y37 (05,06 ~ 0,68 kg en 1986 et 22,46 ~

0,74 kg en 1987). Cette chute peut être expliquée par les dif~

ficultés financières auxquelles le ranch OVAPAX est confronté

depuis le retrait des capitaux étrangers en 1985, ce qui a

occasionné l'insuffisance de main-d'oeuvre, d'intrants et de

suivi.

bi Le poids à 3 mois.

Le poids à 3 mois reflète l'aptitude à la production

laitière des mères et est important à ce titre pour la sélec

tion de celles'-cL Le sexe, le ~énotype, le rang de naissance,

la saison de naissance et l'année de naissance sont les sources

de variation qui ont été tenues en compte pour l'analyse de

variance du poids à 3 ~ois (Tableau 4. 4.}.
"ctO/OClO
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Tableau ·L 4" Analvse de variance riu poids h 3 mois

des veaux Sahiwal X Ankolé au ranch

OVAPM'l par la méthode des moindres

carrés (J'oLCo:

Source de variation

Sexe

! Génotype
!
! Rang de naissance
!
! Saison de naissance

Année de naissance

Variation résiduelle

!
Do La ! Carrés ~oyens

!
,... =-=-. --"""" .... ""'... - ~ _ ... ~ -g "''$,,"-~'''' ..... ~ .. "-,~~~ ~ '."' ~ •• , ~- <~-"" -.... ,,,...

!

1 5 /:6 g 226

1 1tS2Q~;98

5 123 g 960

3 255 g 758

,1 12 '1g G57'%

56 1t15 g 757

----_._-_.__._.-

D. Le Denré de liberté.
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La moyenne générale (MoC.! du coids à 3 mois

est de 59 g 17 + 3,63 kg (Tableau 4. 50}.

Le facteur sexe n'intervient pas de façon

significative dans la variation du poids à 3 mois. Néan-'

moins g les moyennes (M.C.: indiquées au tableau 4. 5.

montrent que les veaux femelles (56,13 .:. 4,12 kg) pè sent

moins que les mâles (62 g 20 ~ 3 g 78 kg} à 3 mois. Cet écart

bien que non significatif rappelle l'observation de LHOSTE

(1968) qui rapporte que la sU9ériorité des mâles sur les

femelles se manifeste ~ n'importe quelle stade de la crois=

sance.

Le génotype n'a pas d'influence sur le poids à

3 mois mais les résultats de cette analyse montrent une

différence de 5,41 kg en faveur des croisés Sahiwal X An~

kolé (61 g 87 .:. 2,63 kg~ lorsqu'on compare ceux-ci aux veaux

de race Ankolé pure (56,45 ~ 5 g 70 kg;o Cette supériorité

des croisés sur la race pure FLnkolé est certainement impu..

table à l'effet bénéfique de l'hétérosis rapporté aussi par

CAREW et collo (1986) sur les veaux Sahiwal X N'Dama et

N'Dama purs à Teko en Sierra Léone.

Le rang de naissance nUinflue pas sur le poids ~

3 mois bien que les moyennes (Ho Co:' du tableau 'L 5. mon

trent gue les poids les plus élevés à 3 mois (62,52 ~ 4 g 54

kg) sont atteints au Jème rang de vêlage, tout comme pour

le poids à la naissance (Tableau 4. 30;. La moyenne des

veaux de 6ème vêlage est inférieure à la moyenne générale.

On peut considérer que le peu d'observations utilisées dans

cette étude est à l'origine du manque d'influence statis'

tiquement significative et que l'âge de réforme se situerait

a~rès la 5ème mise bas.

La saison de naissance nUa pas d'effet signigicatif

sur 16 poids à 3 mois. On remarque tout de même (Tableau ,1.5.)

que la moyenne la plus élevée des poids à 3 mois (63 g58 :. (~g37

kg) se rencontre chez les veaux nés aucours de la petite sai-

son de pluies (Septembre ~ Décembre}. La moyenne des poids à

3 mois la plus faible (51,32 5 g 31 kg) est obtenue chez les
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Tableau 40 50 Récapitulatif des moyennes par méthode des moindres

carrés, écarts types et déviation pour le poids à

3 mois des veaux Sahiwal X Ankolé et Ankolé au ranch

OVAPAH o

!_._------------------ ------------------ _.
!

Classe Sous-classe ,Nombre i

id 1 observations i
Déviation Moyenn(; (1:'1. Co) 0

et écarts types
(kg)

1
;doyenne générale
"Sexe

Î

iCénoi.:ype
i
;Rang de naissance

;Saison de na~ssance

!
iAnnée de na~ssance

71 59,17 59,17 + 3,63
Mâles 34 3,03 62,20 +" 3,78
Fel!le Iles

i
37 3,03 56,13+4,12

Sahiwal X Ankolé; 62 2,70 61,87 -:;- 2,63
Ankolé pur 9 2,70 56,46 -.+ 5,70

1 1O 3,33 55,33 +. 4,69
2 19 1 ,54 60,71 "+ 3,82
3 12 3,35 62 ,52 ::~ 4,54
4 5 2 ~ 16 61,33'+ 6,96
5 13 1,73 60,90 "+ 5,82
6 12 4,95 54,21 +. 5,38

PSP 28 4,41 63,58 -!- 4,37
PSS 10 7,81.. 51,32 '+ 5,31
GSP 25 1,55 60,72 +" 4,20
GSS 8 1,88 61,05 +- 6.1ï

1983 5 1,30 60,47 + 7,03
1984 17 0,37 60,04 - 4,21i·

1985 2 4,92 64,09 i 9,73
1986 26 6,88 52,28 "+ 3,78

!
1987 21 0,21 58,96 :; 4,24

!

p
0 So p, Petite s3.ison de pluies (Seotembre·· DAcembre \

p p So Petite saison sèche (Janvier-Février::Jo
,..

S 0 Po Grande saison de pluies O1ar s-Hai;\.:1 0

G <:: So Grande saison sèche (Juin -Août)0 >Jo 0
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veaux nés pendant la petite saison sèche (Janvier 

Février; 0 Lieffet du froid et donc les pneumopathies,

les parasitoses gastro'-intestinales qui accompagnent

la grande saison de pluies (Mars~Mai seraient responsables

des performances faibles à 3 mois des veaux nés en Janvier·

Févriero

Liannée de naissance niinflue pas non plus sur

le poids à 3 moiso Les chiffres du tableau 4 0 50 montrent

toutefois que les deux dernières années (1986 et 1987: sont

cdractérisées par une diminution du poids à 3 mois, comme

il a été le cas avec le poids à la naissanceo

c) Les gains moyens quotidiens (GoMoQ.)

de 1 à 12 mois.

Il a été déjà indiqué que la connaissance du gain

moyen quotidien permet dia?précier la croissance du veau o

Les gains moyens quotidiens entre 0 et 3 mois donnent les

indications sur la production laitière des mèreso

L2 génotype, le sexe, la saison et l'année de

naissance du veau sont les sources de variation qui ont été

considérées dans l'analyse de variance des gains moyens quo'"

tidiens de 1 à 4 mois, 4 à 6 mois, 1 à 6 mois, 6 à 12 mois

et 1 à 12 mois (Tableau 40 60) 0

Les moyennes générales (MoCo) des gains moyens

quotidiens sont de 425,16 ! 18,5 gr/jour entre 1 à 4 mois,

426,43 ~ 24,6 gr/jour entre 4 et 6 mois, 425,71 ~ 15,9grf

jour entre 1 et 6 mois, 403,37 ~ 20,1 g/jour entre 6 et 12

mois et 413,49 + 13,05 g/jour entre 1 et 12 moiso (Tableau

40 80) 0

Le génotype nia pas dieffet significatif sur les

gains moyens quotidiens des veaux aucours des cinq interval",

les de temps considéré s 0 Néanmoins les moyennes (Mo Co) r3.u

tableau 40 80 montrent que le GoMoQo de 1 à 4 mois des veaux

croisés Sahiwal X Ankolé (434,25 + 19,5 gr/jour est de 13,17 gr

000/000



69

Tableau 4. 6. ANALYSE DE VARIANCE DES GAINS DE POIDS

MOYENS QUOTIDIENS DES VEAUX AU RANCH

OVAPAM.

Sources de
Variation

D. 1. CARRES MOYENS

! 1-4 mois 1··6 mois ! 1-12 mois! 4-6 mois 6-12mois!____________________ ! ! ! ! __ .~_..__"__o•••••__ ! . !

!

Sexe

Génotype

!
Saison de naiss ancé

i
Année de naissance;

Variation rés i
duelle

3

94

4 044,6 142,3 6 813,4 15 812,7 25 967,4

385,2 12 547,4 81,8 94 696,0 5 799,2

29 187,2 33 527,2 5 271,4 53 166, 1 2 923,3

16 861,9
i ** ,12 753,5 23 762,1 12 743,4 ·120 661,3 i!

16 975,7 12547,8 8 451,3 30 234,0 20 155,8

** P< 0,01

Tableau 4. 7, INFLUENCE DE L'At]~ffiE DE NAISSANCE SUR LE GAIN

DE POIDS MOYEN QUOTIDIEN (ENTRE 6 et 12 HOIS)

AU RANCH OVAPAi'L

403,37 .: 20,1

398,12 .:':. 41 ,78

334,91 .:: 29,24

477 ,08 .: 25,32

403,37

5,25

- 68,46

73,71

16

42

44

1984

1985

1986

Paramètre Nombre d'ob" Déviation l'1oyennes (M.C.)
servations et écarts types

! ! ! ! (gr)! - .. .. + .~ ... 0 ._---- _

! ! !
! Moyenne générale! 102
! !

Année de naissance!
!
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supérieur à celui des veaux Ankolé purs (416,08 + 31,5 gr/
. -

jour) 0 Ceci serait une conséquence de la supériorité des

vaches croisées sur celles de race pure Ankolé pour la

production laitière.

Le sexe n'affecte pas siqnificativement les gains

moyens quotidiens des veaux aucours des différents interval

les de temps considérés de 1 à 12 mois. Des observations

identiques ont été faites par TIDORI et coll. (1975; sur les

veaux Baoulé en Côte dDlvoire puis par KABUGA et coll. (19B3}

sur les \/\;-;aux Holsteir au Ghana. Les moyennes (M. C,,: du ta

bleau 4. 80 montrent néanmoins que les gains moyens quotidiens

des veaux mâles sont supérieurs à ceux des femelles aucours

des cinq phases étudiées. Ceci va dans le sens des constata

tions de LHOSTE (1968) qui rapporte que les mâles sont presque

toujours supérieurs aux femelles pour les caractères de crois

sance.

La saison de naissance des veaux n'influence pas de

façon significative les gains moyens quotidiens de 1 à 4, 1~6,

1-12, 4~6 et 4-12 mois. Les moyennes (MC) du tableau 4. 8. mon

trent toutefois que les veaux nés pendant la petite saison de

pluies (Septembre-Décembre~ ont des gains les plus élevés de

1 à 4, de 1 à 12 et de 6 à 12 mois avec des gains de ~49,62f'

23,5 gr/jour 424,79 + 16,6 ar/jour et 412,20 + 25,7gr/jour

respectivement.

Les gains de poids les plus élevés pour les phases

1 - 6 mois et 4 - 6 mois sont notés sur les veaux nés aucours

de la grande saison pluvieuse (rlars - Mai) soit respectivement

des gains moyens quotidiens de -%4,82 + 22,4gr/jour y et 488,12

+ 3 Ll , 8 gr/ jour 0

r,Dannée de naiss,'llce des veaux nia d'influence très

significative (P<O,01} que sur les gains moyens quotidiens

entre 1 ct 12 mois. Ell~ nDaffecte pas les ~ains des phases

1··4, 4,,6 , 1·-6 et f)-12 mois. Les chiffres du tableau '10 7. mon

trent que les gains moyens quotidiens en 1986 étaient 73,7 gr

OOO/OOQ



Tableau 4.8: Récapitulatif des m~nnes par la m'thode des moindres carrés.
écarte types et déviation pour les gains movens ~uotidiens de
1 à 12 mois ( en gramsee ) des veaux au ranch OVAPAM.

,-,

4-6 mois 1-6 mois 1-12 mois 6-12 mois
1Classe et s-classe 1-4 moiY'

li név. M + e.t Dév. f-1 + e.t Dév. M + e.t név. r<: + -e~T· Dev. M + e.t-l

e générale 102 425.16 425,16,:,18.5 426,43 426,431.24•6 425,71 425,71;t15,9 ~413.49 413,4'J..:!:.13,05 !403,37 '40), )'{.!;.LO, •

~

Jénotype SxA 70 9.08 434,25!,i9,5 -17.90 40a,47.!;.26,9 -1,70 424,OO.!;.16.8 11,78 425,28,:.13.70 23,01 426,381:21 , "51
AxA 32 -9,08 416,08=.31,5 17 1 90 444,391:42 ,1 1,10 427,411:27 ,1 -11,70 401,?0!.22.20 -23,01 380.36.:':34,3

~ M~1..8 50 -2.07 423,09!,24,3 32,40 458 ,90.:!;,32,4 11,81 437,531:20 •9 0,95 414.45!.17.10 -8,03 395, 33.:t26,5
Femelles 52 2.07 427, 24.!;.21,6 -32,40 393. 96.:t28,9 -11,81 413.891:18,6 -0,95 412,54.!.15.30 8,03 411, 40.:t23, 6

Saison de Psp 45 24,45 449,62.::..,5,5 -0,60 425,76.:.31,4 14.41 440, 12,:!:20,:2 11,29 424,79':'16,60 8,82 412.20!25,I,
naissance Pss 11 10.52 435. 69.:t41 ,8 0,60 421,10.:.55,8 6,41 432, 12.:t35, 9 2,83 416,33.:.29,50 -0,14 403, 22.:t45,6

Gsp 30 , 23,92 449,09.:t26 • 1 61,60 488, 12z.34,8 39, 11 464,821:22 ,4 10,22 423,7 1.:t18,40 -13,88 389, 49.:t28,4
1

Gss 16 -58.91 366, 25.:t34, 9 1-61.60 364, 74.:!:,46, 6 -59,94 365, 76.:!:,30,1 -24,35 389, 13.:t24,60 5,19 408, 57.:!;,38,1

Année de 1984 16 31,71 456, 88,:t38,3 6,50 432, 98.:!:,51, 1 21,76 ~47,47.:t32,9 6,9} 420,43.:.27,10 -5,24 398, 12.:!:,41,7
naist.1ance 1985 42 0,62 425, 79,:t26, 8 19,90 446, 38.:t35.8 8,30 1434,02.:!:.23,1 1-33,51 379, 98!.18.90 -68,45 334,91.:!:.29,2

1986 44 32,33 ::592, 83,:t23,2 1-26,40 399, 94::t3 1,O -30,07 1395, 64::t19, 9 26,57 44ü,07.:!:,16,30 73,70 477,081.25,3

N: Nombre d'observations
Dév: Déviation

M: Moyenne
e.t: écart type
SxA: Sahiwal x Ankolé
AxA: Ankolé race pure
Psp: Petite saison de pluies (septembre-Décembre)
Pss: Petite saison sèche (Janvier-Février)
Gsp: Grande saison de pluies (Mars-f.fei)
Gas: Grande saison e~che (Juin-Septembre)

-J
-'
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supérieurs à la moyenne gjnérale (403,37 ~ 20,1 gr/jour

alors qu'ils n'avaient cessé de chuter depuis 1984,

40 10 20 REPRODUCTION,

ai L'âge au premier vêlage des vaches

Sahiwal X Ankol~ au ranch OVAPA.'1.

L'âge au premier vêlage permet de prévoir la

carrière reproductrice d'une femelle. Les vaches les

plus précoces sont en effet celles qui montrent une lon

gue et bonne carrière reproductrice 0

Dans la présente étude, l'âge au premier vêlage

a éti étudié en fonction de la saison et de l'année de

naissance de la femelle. Les résultats de l'analyse de

variance sont présentés au tableau 40 9.

La moyenne (HoCo) de l'âge au premier vêlage

est de 1332,13 + 39,68 jours soit 3,6 ~ 0,1 ans (Tableau

40 1010 Cette moyenne dé?assc de 182 jours celle trouvée

par POZY (1984j sur le ffi9me génotype (Sahiwal X Ankolé;

au Burundio Cet âge au premier vêlage élevé peut être dû

à une alimentation qualitativement insuffisant2 accompagnée

d'un suivi sanitaire inadéquat entraînant un retard de déve-·

lop?ement corporel. Dls avortements embryonnaires (passant

inaperçues; peuvent être aussi incriminés; ils peuvent être

occasionnés par de nombn~uses affections comme la Brucellose

qui affecte 30 p, 100 des animaux de la zone du ranch OVAPM1

( AKAYE ZU, 1 98 4} 0

La saison de naissance n'a pas d'influence signi n
•

ficative sur l'âge au premier vêlage 0 Des résultats simi<~'

laires sont rapportés par heaucoup d'auteurs dont POZY et

MUNYA&~ZI {1984i sur les vaches Sahiwal X Ankolé au Burundi

puis WAGENPuiR et collo (1986~ sur les vaches White Fulani

du ~Iali 0 Les moyennes (l'L Co; du tableau 4. 100 montrent néan

moins que les &qes les plus élevés au premier vêlage (1436 ~

49 + 76,51 jours! semblent être obtenus chez les femelles nées

000/."0
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Tableau 40 9,. Analyse o.e variance de 1 g âge au premier

vêlage des vaches Sahiwal X Ankolé au

ranch OVAPl'.i"I par la méthode des luoindrcs

carrés"

Do Lo Carrés ~oyens !
!

,,',> ~_ ,,_ m._ _ ., ! __ ~__ "._ ~ < ." ,,_.' '«' • ,"'J_' _""~,, !

! !
! !

!

!
! Source de variation
!
! _ ~ ~_._, .~<~O~< 0 '''""P_ ~ • ~~~.''' __ ._, ! '

! !
! !Saison de naissance
! !

de la vache !

Année de naissance

de la vache

variation résiduelle

3

6

49

152 804,00

69771?17

80 ·O}73,58
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Tableau 4. 10. Récapitulatifs des moyennes par méthode

des moindres carrés, écarts types e~

dév iation pour J. 1 âg~ au premier v~.~age

des vaches Sahiwal X Ankolé àu ranch

OVAPA1o

Classes ! fous-classes! Nombre
! !d'obser·
! !tions

!
,,-- -,~._-~--~<~"~""~"'-' ! ,-~- ...._-_._----! ._-_. ,~.

Déviation "toyennes par
:noindres carrés
et écarts types
(jours;

1<~,,<_. -- .....~, ...." -~_.- - - - ! <- " .~ '" . " "-' '''. ---~ "-- -,--,

!
.i1oyenne gén érale!
1 ;
;Saison de nais~;

;sance de la .
ivache

1 • d;Annee e
;naissance
ide la vache

PSP
PSS
GSP
GSS

1977
1 9713
1979
1980
1 981
1982
1983

59

21
10
13
15

1 5
9
9
7
7
7
5

1 332,13 1 332,13 ,:39,68

109,98 1 "222,14 +67,22
55,73 1 276,39 -:-~33,52

61 ,36 1 393;81 '+49,00
104,36 1 436;49 +76,51

15,83 1 316,29 +77,78
1 48,62 . 1 183,51 '-;94,88

79 r 65 1 252;48 ~96,O8;
156,59 1 488,73 ~~11 1,71;

32,88 1 365,02 ~~112,91 ;
2,23 1 33~,37 ;103,7~

52,39 1 38 L1,52 ,+127,61

p S P Petite Saison de pluies (E:-epternbre " récanbre.

G S 1:1 Grande Saison de pluies (.Juin - Août;

P S S Petite Saison sèche (,Janvier'" Février:

G S S Grande sai son sèche (Juin - Août) 0
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pendant la grande saison sèche (Juin-Août} tandis que

les âges les moins élevés (1222,14 ~ 67,22 jours~ sont

observés chez les vaches nées aucours de 1~ petite sai

son de pluies (Septembre-Décembre).

L'année de naissance nia pas d'effet signifi

catif sur l'âge au premier vêlage. On constate seulement

que les vaches nées en 1980 semblent avoir l'âge au pre

mier vêlage le plus 61evé (1488,73 ~ 111,70 jours) tandis

que celles nées en 197A ont l'âge le moins élevée Le peu

d'observations disponibles à l'étude du paramètre (c'est

à-dire l'âge au premier vêlage; peut être responsable du

manque d'effet statistiquement significatif, mais pazy et

MUNYAKAZI (1984~ sur les vaches Sahiwa1 X Anko18 au Burundi

puis ïVAGENAl\R et colL u (1986} sur la race ~vhite Fu1ani au

Mali n'ont pu déceler non plus l'effet significatif de

l°année de naissance sur IOâge à la première mise bas.

b) La durée de gestation des vaches Sahiwal

X Ankolé au ranch OVAPA:1o

La connaissance de la durée de gestation et des

facteurs qui l'influencent est d'une grande importance pour

les opérations de contrôle de la reproduction, en effet, les

animaux ayant les dur~GS de gestation très élevées peuvent

être un handicap au regroupement de naissance dans une exploi

tation.

Le sexe du veau, le rang de vêlage, la saison de

vêlage et l'année de vêlage sont les facteurs de variation

analysés dans la présente étude de la durée de gestation

(Tableau 4. 11'.

La moyenne générale (M.C.~ de la durée de ~estation

est de 280,77 ~ 1,13 jours soit 9,3 mois (Tableau 4. 12.~o

Cette moyenne se situe bien dans les normes physiologiques

de reproduction des bovins dont la dur~e de gestation varie

de 277 à 290 jours.

0.0/0<,)0
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Tableau 4011. Analyse de raviance de la durée de

gestation des vaches Sahiwal X Ankolé

au ranch OVAPN~ par la méthode des

moindres carrés 0

---:------_.__.- -_.. '" - '-. - ...

263,13

157,56

Carrés ::noyens

6

1

Rang de naissance

Sexe du veau

!
! SourC8 de variation
!~..~_..,,~,"~ ~~ ~, , ._~ ._.._"~ _.. " o_.~ ~',' ~~ __ .• ! ._~ _,.__ ".~ .__.~ _'" "..... '," ... ><.. <'c"_

!
!
!
!
!

Saison de naissa~ce 3 305,07

Anné0 de naissance 9 L193,10 ~'d

Tariation résiduelle 91 168,44

** P< 0,01
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Tableau 4. 12. INFLUENCE DE LUANNEE DE VELAGE SUR LA DUREE

DE GESTATION DES VACHES SAHIWAL X ANKOLE AU- ------
RANCH OVAP.N'1 et BG~l-GAJ<O.

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

Variable
1

Nbre d'obser- ; Déviation
vations .

1
;~loyenna tiC)
;et écart<·type
. (jours)

1·1oyenne généra le 111 280,77 ~1,73

l\nnée de vêla.ge

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

! 9,62
!
!

7 ! 9,62 290,39 ::~5,73!

! 1
8 G,22 27i~,55 ':-5,15"

-- !
5 6,95 273,82 ~:6,49

9 0,63 281 ,40 ~;'4,57

8 1 , 12 281,89 !:l~,82

15 3,47 277,30 -:-3,56

25 2,05 282,32 ~~2 ,87
16 -11,07 268,90 '::3,68

8 6,90 287,75 +4,98

10 8,08 ! 283,85 ::. 4,67!
!
!
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Tableau 4, 13. Récapitulatif des moyennes par méthode des

moindres carrés~ écarts types et déviation

pour la durée de gestation des vaches Sahiwal

X Ankolé au ranch OVAPA1\1.

280~77 ~ 1,73

Hoyennes par
moindres carrés
et écarts types
(j ours)

280,77

Déviation

111

,
; Nombre 1

id' observations;
Sous-classesClasses

Moyenne générale

!
!__. ~ ~ r'_. ~__~ _
!
!

Sexe du veau Mâle 70 1,35 282~12 .::=. 2,02

Femelle 41 1 ,35 273~41 .;- 2 ~ 41

Rang de vêlage 28 4,69 276,01 ::.:. 2,81

2 21 2,30 283~67 + 3,40

3 17 3,71 284,48 + 3~26

4 12 5,00 285 , 77 .=::. 4, 26

5 ., 7,99 272~78 ~ 5,34

6 7 3,27 284 ~ 04 :. 5, 36

~ 7 19 2,22 27 8 ~ 54 .:::. 3,64

Saison de naissance PSP 46 2,27 283,04 -}- 2,16
PSS 16 1 ,32 283,09 -:; 3,58
GSP 31 4,77 275 ~ 39 -:-;c 2,80
GSS 18 0,17 280~34 ~ 3~59

Année de naissance 1977 7 9,62 290,39 + 5,7 3
1978 8 6,21 274,55+5~15

1979 5 6,95 273,82 -:; 6,49
1980 9 0,62 281,40+4~57

1981 8 1 , 12 281~89 -:; 4,82
1982 15 3,46 271,30 -.; 3,56
1983 '25 2,05 282, e2 -+ 2,87
1984 16 - 11 ,86 268,90 -.7: 3,68
1985 8 6,98 287,75 '"+ 4,98
1986 10 8,08 288,85 +- 4,67

p S P Petite sa1son de pluies (Septembre-Décembre)

G S P Grande saison de pluies (Mars-Mai)

P S S Pe tite saison sèche (Janvier-Février)

G S S Grande sa1son sèche (Juin-Août) .
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Figure 4.2: Influence de l~année de v31age sur
la dur'_ de gestation des vaches
au ranch OVAPAM.
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Le sexe du ve~u nUa pas d'effet significatif

sur la durée de gestation. Celle-ci est seulement de 2,71

jours plus longue pour les mâles (282,12 ~ 2,02 jours) que

pour les femelles (279,41 ~ 2,41 jours!. Ce résultat est

similaire à ce lui rapporté par PANDIT et colL, (1984) qui

notent que pour les vpJtux mâles Gir X Holstein au Brésil

la durée de gestation 2,30 jours supérieure à celle relative

aux femelles lorsque la nidation se fait au niveau de la

corne droite et de 0,35 jour si ce lle·-c i a lieu dans la corne

gauche de l'utérus.

Le rang et la saison de vêlage n'ont pas d'influ~

ence significative sur la durée de gestation, on note cepen

dant que les veaux qui naissent pendant la grande saison de

pluies (Hars·-r1ai J semblent être portés moins longtemps (275,99

~ 2,8 jours) que ceux naissant aucours des autres saisons

(Tablea u 4. 1 3. i •

Liannée de vêlage exerce une ~rande influence

(P<0,01) sur la durée de gestation. Les résultats présentés

au tableau 1, 12 et à la figure ~. 20 montrent que les durées

de gestation les ~lus élev8es étaient obtenues en 1977 (290,39

~ 5,73 jours~ et que les moins élevées étaient obtenues en

1984 (268,90 + 3,68 jours)J

c: L' intervalle oyen entre \,-êlages aux

ranches OVAPA:l et Bm';·,GAKO.

L'intervalle moyen entre vêlages est la durée moyen

ne s6parant deux évènements de mise bas (DENIS, 1975~. La

connaissance de ce paramètre et des facteurs qui J.uinfluencent

est dUune importance capitale dans une exploitation puisque

selon WILLIS et WILSOI'.J (197,1 ~, l'intervalle !lloyen entre vêlages

est significativement lié à la productivité totale des veaux,

les vaches ayant des intervalles entre vêlaqes moins élevés

étant aussi celles ayant le plus de veaux aucours de leur

carrière de reproduction.

000/000
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Tableau 40 14. Analyse de variance dG l'intervalle

moyen entre vêlages des vaches aux

ranches OVAPA"~ et BGH~"GAKO :?ar la

méthode des moindres carrés.

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

30urce de variation Carrés moyens

Ranch 1 325 74.5,086 1.- * *

Vache - . Ranch 263 19 508 086 *

Génotype 1 45 985 459

P.ang de vêla<!e 6 23 458,566

c' • de vêlage 3 12 312,210'..'al son

l-:.nnéc de vêlage 6 40 103,750 **

Variation résiduelle 162 15 146,655

* P': 0,05

** P( 0,01

*** P: 0,001
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1°} Effets des facteurs de l'environnement,

Le ranch, le génotype, le rang de vêlage, la

saison de vêlage, l'année de vêlage et la vache ~ ranch

sont les sources de variation qui ont été considérées

dans l'analyse de variance du paramètre intervalle moyen

entre vêlages. Pour un intervalle [A - ~7, il n'a été tenu

compte que du vêlage A pour le rang, la saison et l'année

de vêlage, Les résultats de l'analyse de variance sont

présentés au tableau 40 140

La moyenne générale (MoCo) de l'intervalle moyen

entre vêlages est de 660,68 + 17,41 jours soit 22 + 0,5

mois (Tableau 40 150).

On ne peut donc obtenir un veau que tous les

deux ans, ce qui est une perfomance médiocre dans un

élevage amélioré.

Le ranch exerce un effet hautement significatif

(P< 0,001) sur l'intervalle moyen entre vêlageso Les moyennes

(M.Co} du tableau 40 150 indiquent que cet intervalle est de

696,53 + 21,70 jours au ranch BC~1-GAKO alors qu'il est de

624,83 + 16,30 jours au ranch OVAPAMo

La différence de 71 jours entre les deux ranches

en faveur du ranch OVAPAM est signe de la bonne gestion des

troupeaux de ce dernier par rapport au ranch BGM-GAKO o

Le rang de vêlage nUintervient pas de façon signi~

ficative comme source de variation de l'intervalle moyen entre

vêlageso Les observations de CHARRAY et collo, (1976~ indi

quent cependant que chez les vaches N'Dama et N'Dama X Jersey

de Minankro (Côte d'Ivoire; l'intervalle entre vêlages dimi~

nue quand le rang de vêlage augmente 0 Les résultats du tableau

40 16 semblent indiquer que l'intervalle entre vêlages augmente

plutôt avec le rang de vêlageo
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Tableau 40 15. INFLUENCE DU RP~1CH ET DE L'ANNEE DE VELAGE

SUR L'INTERVl'LLE I.\OYEN ENTRE VELAGES DEf:' VACHES

AUX RANCHES OVAPAH Elr BC:1~GAI<O0

!
Iloyennes (lIC;!

, ,
~t ecarts .

Déviation

!
! tyoes (jours;!

<.~~-~ -_ .. -_.- -.._~ , ~ .. - .,..." ..... ,"', ..... ''".. - ,

Nombre dl ob··

servations

'-.rariable

!
! !
! - --,- - - .. ~- --.~ <~"., ._-, ~<" ! - ,.'- - _.. - ", '... - ~" _. '.'.--

!

2Ioyenne générale!
!

R~nch !

660,68 660,68 +17,41

!
1

~53,11 i
.;. 41 ,08!
'" 1
,;- 31 ,82 .
, !

826,46

759,10

717,99

664,66 +~E:~02!
- 1

582 , il 9 ·:'26,.:{ 2 i
578,92 +31,24!

_. 1

<195,13.+..52, 38 i

35,85

35,85

33 1 65 r 7 8

20 98,42

41 57 ,31

54 78,19

89 78,19

181 ! ,- 81 ,76

25 ! 1 65,55

239

204

1981

1982

1983

1980

1985

1986

!
!l''U"'1née de vê laqe
!
!
!
!
!
!
!
!

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



84

La saison de vêlage n'a pas d'effet significatif

sur l'intervalle moyen entre vêlages dans les ranches OVAPM1

et BGM~GAKOo Un résultat similaire est rapporté par BHATNAGAR

et collo, (1986; en Inde. Par contre EL-MENOUFY et collo,

(1984.1 signalent un effet significatif de la saison de vêlage

sur l'intervalle moyen entre mises bas chez les bovins Baladi

d'EgyptGG Dans les ranches OVAPAM et BGM-GAKO, les intervalles

les plus élevés semblent être observés après les vêlages de

petite saison sèche (JanvierooFévrier) et les plus faibles après

les vêlages de grande saison de pluies (Tableau 4. 160Po

L'année de vêlage a une influence significative

(P< 0,01) sur l'intervalle moyen entre vêlages, Le même résul

tat est indiqué par FALL et collo, (1982} sur les vaches N'Dama

de Kolda au Sénégalo Les moyennes (MoCo) au tableau 4, 16. et

la figure 40 3. montrent que dans les ranches OVAPAlVl et BGN-Gi'·';.c

l'intervalle moyen entre vêlages n'a cessé de diminuer de 1980

à 1986, il est passé de 826,46 + 53,11 jours en 1980 à 495,13

+ 52,38 jours en 1986 accusant ainsi une diminution de 7 po100

environ par an.

2°} Effets des facteurs génétiqueso

Le génotype n'influe pas sur la variabilité de l'in

tervalle moyen entre v'21ageso Les croisés Sahiwal X Ankolé

(619,59 ~ 27,61 jours} ont toutefois un intervalle moyen de

82,18 jours moins long que les vaches de race Ankolé pure

(701,77 + 30,92 jours) comme indiqué dans le tableau 40 16.

D'une façon générale, ces intervalles restent très

élevés puisque POZY (1981) rapporte des intervalles de 430

jours et 539 jours respectivement chez les croisés Sahiwal X

Ankolé et les vaches de race Ankolé pure au Burundi 0 L'allon

gement des intervalles moyens entre mises bas aux ranches

OVAPNl et BGM-GAKO peut être imputable au manque de contrôle

de la reproduction et de sélection ainsi qu'à des problèmes

sanitaires notamment la Brucellose responsable de nombreux

avortements dans les troupeaux de la zone du Mutara {AKAYEZU,

198tlio

ooo/.oc
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Figure 4.}= Influence de l'année de production
sur l'intervalle moyen entre v~lages

aux ranches OVAPAM et BGM-GAKO.
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Tableau 4. 16. Récapitulatif des moyennes par la méthode des

moindres carrés~ écarts types et déviation pour

l'intervalle moyen entre vêlages des vaches aux

ranches OVAPAM et BGi1-GAKO.

660~68 ~ 17,41

!,
Moyennes par moin~

dres carrés et
écarts types

660,68

D~viation

443

!------------!--------------- ------------------
!
!

Nombre d'ob
servations

Sous-classesClasses

Hoyenne générale

Ranch

Génotype

Rang de vêlage

Saison de vêlage

Année du vêlage

OVAPAH 239 35,85 624,83 + 16,30
BGH-GAKO 204 35,85 696~53 ~ 21,70

,
Ankolé X Sahiwal; 243 41,09 619~59 + 27,61
Anko lé pur 200 41,09 701,77 ~ 30,92

1 256 - 110,54 550~ 14 + 43,05
2 88 51,97 508,70 +" 31,09
3 44 31,86 628,82 '+ 29,27
4 23 13,13 673,81 +" 33,43
5 12 17,06 677 ,75 "+ 43,23
6 11 97,01 757 ,69 ~~ 47,20

~ 7 9 67,16 727,85 .,. 64~61

PSP 164 12,62 643,05 + 22,55

PSS 65 30,27 690,95 + 27 ,~O

GSP 99 2,47 558,20 .2:. 25,32

GSS 1 15 15, 16 645.51 ~ 25,66

< 1980 1~ 165.78 826.46 ~ 53.11_J

1981 20 98,42 759, 10 .::. 41 , 08

1982 [11 57,31 717,99,:: 31,82

1983 54 3,97 664,66 -:. 28,02

1984 89 78,19 582,49 ~ 26,42

1985 181 81 ,75 578,92 ~ 31,24

1986 25 - 1,5,54 495~13 ~ 52,38
! 41

p c..' P Petite saison d'"' l)luies (Septernbre~,Décer.n~n~:,:J L.

G
,.. P Grande saison de pluies (:";a rs~' t1ai ),j

p S S Petite saison ' h (J3nvier~Février's~~c ..e

G S S Grande saison s,~;che (Juin-Août)
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L'effet vache ~ ranch a une influence significative

(P< 0,05) sur l'intervalle moyen entre vêlages. La répétabi

lité de l'intervalle moyen entre vêlages (ou corrélation in~

traclasse vache ~ ranch) est de 0,230 Ceci signifie que dans

23 po 100 des cas, les vaches Sahiwal X Ankolé des ranches

OVAPN~ et B~1-GAKO pourraient répéter leurs durées moyennes

d'intervalle entre vêlages après différentes mises baso Cette

valeur de 0,23 a été également trouvée par MAHADEVAN et collo,

(1966) sur les vaches Sahiwal du KENYAo Elle est d'ailleurs

plus élevée que la valeur de la répétabilité de l'intervalle

moyen entre vêlages des vaches Red Sindhi et Kangayan (en Inde)

qui n'est que de 0,08 selon N~BLE et collo, (Î963~.

d) Le taux annuel de vêlage des vaches Sahiwal X An

kolé au ranch OVAP Nt et BGM-GAKO.

Le taux annuel de vêlage est la fraction de femelles

exposées à la reproduction ayant produit un veau à terme au~

cours d'une année (CURTIS, 1977~0 Sa connaissance ainsi que

l'étude de ses facteurs de variation permettent d'évaluer

l'accroissement des troupeaux par les veaux naissant aucours

d'une année de production donnée.

Dans cette étude, le ranch, l'année de vêlage, le

rang du vêlage précédant, la saison et l'année de naissance

de la vache sont les sources de variation considérées dans

l'analyse de variance du taux annuel de vêlage des croisés

Sahiwal X Ankolé au ranch OVAPAM (Tableau 4. 18.) 0

La moyenne générale (MoCo) du taux annuel de vêlage

est de 59,73 + 6,34 p. 100 (Tableau 4. 190). Cette valeur est

faible dans un élevage dit amélioré puisque des taux allant

jusqu'à 86,15 po 100 sont rapportés dans les ranches du Bots=

wana (Botswana Animal Production Unit, 1984) 0

Le ranch a une influence significative (P<0,05) sur

le taux annuel de vêlageo Les résultats du tableau 40 19
0
mon~

trent que le taux annuel de vêlage au ranch OVAPAM (61,79 + 5,52

p. 100) est de 4,11 po 100 supérieur au taux de 57,68+ 8,64 p.100

OOD/OOO
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Tableau 40 170 Analyse de variance du taux annuel

du vêlage aux ranches OVAPAIl et BG'\r,=

GAKO par la méthode des moindres carréso

0,727 *
0,479 *
0,235

0,139

0,307

0,213

Ranch

Année de nQissance

Sai son de naissarx::e

Variation résiduelle

l-mnée d.;;l vâlage

Rang de vêlage

! !
Source de variation ! Do Lo ! Carrés moyens

_Co, _ •••_~,~o .-"., ~_, ._~_ ~ " __l ~L~ _~~~~_ • .1. , .__ ... _.. = ..>c..... " ......

! !
! !

1 !

5 !
!

6 !

3 !
!

8

351

* P< 0,050
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Tableau 4, 180 n~FLUENCE DU R..qNCH ET DE LI Ar-mEE DE VELAGE

SUR LE TAUX ANNUEL DE VELAGE DES VAC~ES

SAHHJAL X ANKOLE AU RANCH OVAPAH et BGi:l,,",GAKO,

Variable Nombre dl oh· Déviation ~loyenne tIc'
servations X 10 2 et écarts type;

X 10
2 0

! 1 !
!- ,- _._ --_ - __ ~~~""'~"~...' 1·'.r. ------ -_.~. ! .. -"._~.~-~,-._- '~'- ...- ! --" .."" ".~ -, " .. "'0' ."-'C" ,'. !

!
!Aoyenne génerale 375 59,73 59,73 6,34.!
! !
! Ranch !---! 1
! OV;~PA(1 26L1 ! 2,06 61 ,79 -:. 5,521
! ! 1

B~I-GAKO 111 2,05 57,68 + 8,64!1 !
! ! !
!

Année de vêlage
! !

! !
! 1981 51 '·20,30

1

!
39,iB :::.14,08!

! 1982 24 1 ,75 61 ,48 ~12,00!

! 1983
1

! 50 0,12 58,10 .'1'" 9,05!

1984 61 15,18 74,91 + 7,70!

1985 79 6,59 66,32 6,3 !.;-
!

! 1986 110 1 ,57 58,16 + 5,43!
! !
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Figure 4.~= Influence d. l'année de production
sur le taux annuel d. Talale aux
ranches OVAPAM et BGJt!-GAIO.
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Tableau 4. 19. Récapitulatif des moyennes par méthode des

moindres carrés écarts types et déviation

pour le taux annuel de vêlage aux ranches

OVAPAM et BG~GAKO

!
!

! Nombre ! Déviation Moyennes par
!d' observation~ 2 moindëes carrésx le

! et écarts types
! ! x 10 2

._------------ !--------------- !----,--,.._~"'-_. __.__._".._-!
! ! !375 59,73 59,73 ~ 6,34 !

Sous-classesClasses

l'loyenne générale

------------------------!-----------------
!
!

Ranch

Rang du vêlage
précédant

32ison de naissance

Année de naissance

Année de vêlage

OVAPAM 264 2,05 61,79 + 5,52
BGM-GAKO 111 2,05 57,68 i 8,64

1 61 1,72 61 , 46 .;. 4, 4°
2 78 9,08 68,82 '+ 6,09
3 52 8,99 68,72 :;- 7,63
4 32 7,08 66,81 :;- 9,78
5 20 8,41 68,15"+ 12,58
6 11 - 26,71 33,01 -.; 17,4G

> 7 21 8,58 51 , 15 ~ 15 , 97

PSP 153 3,28 63,02 + 6,86
PSS 77 3,67 63,41 '+ 7,40
GSP 88 0,46 59,27 -.; 7,96
GSS 57 6,50 53,23 i. 9,36

1973 60 29,35 89,08 + 7,65
1974 38 7,20 66,94 -:; 8,75
1975 15 5, 14 6LI,88 -:; 12,53
1976 24 2,25 57,48 +' 11,53
1977 34 3,74 63,48 '+ 10,65
1978 71 1,65 58,08 "+ 10,06
1979 62 8,15 51,58 +' 10,98
1980 46 - 18,62 41,11'"+ 11,76
1981 25 - 14,75 44,98:i 14,53

1981 51 20,30 39,43 + 14,08
1982 24 1,74 61,48'+ 12,04
1983 50 1,63 58,10 -:} 9, 05
1984 61 15, 17 74,91 ::- 7,70
1985 19 6,58 66,32 '+ 6,38
1986 110 1,57 58,16 ~ 5,43

P S P

G S P

P S S

Petite saison de pluies (Septembre-Décembre)

Grande saison de pluies (Mars-Hai)

Petite saison sèche (Juin-Août)
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observé au ranch BG~-GAKO. Cet écart confirme toujours la

supériorité du ranch OVAPAH sur le ranch BGM-GAKO en matière

de gestion des troupeaux.

Le rang du vêlage précédant n'a pas d'effet signi~

ficatif sur le taux annuel de vêlage (Tableau 4. 17). Toute~

fois, les moyennes (M.C.) du tableau 4. 19 montrent que les

taux de vêlage semblent augmenter jusqu'au Sème vêlage et

diminuent ensuite ce qui pourrait appeler à une réforme immé

diatement après la Sème mise bas.

La saison de naissance des vaches n'a pas d'effet

significatif sur les taux annuels de vêlage. Néanmoins, les

vache_ .... peDdaAt 14 9l:ude a.u.11GIl .~he 'JUin - Aont) aea
blent avoir les taux 188 plus faibles (Tableau 4. 19).

L'année de naissance n'a pas d'influence significa

tive sur les taux annuels de vêlage des vaches au ranch OVAPAM

et BGM-GAKO. Les vaches nées en 1980 et 1981 semblent avoir

les taux les plus faibles 41 ,11 ~ 11,76 et 44,98 ~ 14,53 p.100},

tandis que celles nées en 1983 montrent les taux les plus éle=

vés (Tableau 4. 18 et figure 4. S.).

L'année de vêlage (ou année de production) a un effet

significatif (P <0,05) sur le taux annuel de vêlage. Au ranch

OVAPA~ et BQ~-GAKO, les taux les plus élevés sont constatés en

1984 (74,91 ~ 7,70 p. 100) et les plus faibles en 1981 (39,43 +

14,08 p. 100j (Tableau 4. 18 et Figure 4. 4.). Toutefois, on

remarque que les taux ont chuté depuis 1985 ce qui justifie

encore une fois les problèmes financiers auxquels sont con=

frontés les ranches et qui occasionnent une mauvaise gestion

technique des troupeaux.

4. 2. RECOMMANDATIONS.

4. 2. 1. Tenue des fichiers de relevés

dans les ranches.

Il convient de souligner avant de faire d'autres

recommandations que la plupart des facteurs analysés n'ont pas

000/000
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eu d'effet statistiquement significatif sur les paramètres

étudiés. Ceci peut être lié au peu d'observations da à la

mauvaise tenue des fichiers de relevés dans les ranches.

Ainsi donc, plusieurs données récoltées ont été éliminées.

La tenue correcte des fichiers de relevés dans les ranches

devrait donc être plus rigoureuse qu'elle ne l'est afin

qu'on puisse disposer d'informations plus fiables.

40 2. 2. ~nélioration de la gestion technique.

Les résultats de ce travail ont montré que le

poids à 1.'1 naissance, ~ ~ poids à 3 mois et les taux annuels

de vêlages semblent être en baisse depuis 1986 alors que

l'âge au premier vêlage semble augmenter. Ces baisses ou

cette hausse peuvent bien être liées au climat et/ou à une

mauvaise gestion technique des troupeaux, Il convient donc

de mieux maîtriser cette dernière par l'amélioration de l'a

limentation et de la santé animale qui (bien que non analysées

dans cette étude) jouent certainement un rôle capital sur la

productivité des animaux.

4. 2. 3. Sélection et contrôle de la reproduction.

Il a été constaté que la supériorité des croisés

Sahiwal X Ankolé sur les bovins de race Ankolé pure sanble

être manifeste pour le poids à la naissance, le poids à 3 mois,

les gains moyens quotic..i.ens dans la première année de vie et

l'intervalle entre vêlages. Cependant, les performances de ces

croisés restent faibles comparativement aux résultats obtenus

dans différents pays sur les mêmes génotypes. Ceci peut être

lié entre autre à un programme peu rigoureux de sélection par

croisements effectuée aux ranches OVAPAM et BGM-GAKO. Il fau·

drait donc veiller à ce que ces opérations soient réalisées

de façon précise et rigoureuse.

L'analyse des paramètres de reproduction i.e durée

de gestation, âge au premier vêlage, intervalle moyen entre

vêlages et taux annuels de vêlage a montré que dans l'ensemble

les performances restent faibles. On pourrait mieux contrôler

000/000
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la reproduction en instituant une saison de monte entre

Juin et Août puisqu'il a été remarqué aucours des a~a~

lyses que les animaux nés pendant la grande saison de

pluies semblent avoir les performances les plus élevées

pour le poids à la naissance, les gains moyens quotidiens

de 1 à 6 mois puis de ~ à 6 mois et la durée de gestation.

En effet, le poids à la naissance et le gain moyen quotidien

jouent un grand rôle dans la production de viande, or les

ranches OVAPM1 et BGM~GAKO ont pour objectif principal la

production de viande qui reste encore faible.

Le contrôle de la reproduction par la mise en

place d'une saison de monte pourrait se faire selon le

schéma suivant ~

!IIIIIIIIIIIIIIII'11/11/111111111/1111)

S Ii G S S p S S P S S G S P G S S pts P

[ai Juin Juil Août Sept. Oct. Nov. Dé.c. ! Jan. Fév. Mars Avr. Mai Jui. Juil A. S 0
! 1

li
-.

Saison de monte

P S P Petite saison de pluies

P S S Petite sa1son sèche

G S P Grande sa1son de pluies

G S S Grande saison sèche.

Mise bas
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CONCLUSION GENERALE

Depuis ces dernières décennies, l'élevage au

RWANDA en général, et celui des bovins en particulier

n'a cessé de ?réoccuper aussi bien les responsables des

services d'élevage que les paysans~éleveurs eux--mêmes.

La forte poussée démographique que connaît ce pays est

la raison essentielle de la forte diminution des étendues

pâturables. Les zones du Mutara (Nord-Est), Rusu~o (Est}

et Bugesera (Sud) sont pratiquement les seules 1ui dispo~

sent encore de larges ~~turages. Ce~-ci sont la propreté

de l'Etat qui y pratique lCélevage bovins dans des ranches.

Créés dans le but de sauvegarder et d'améliorer

l'élevage bovin au Rt'lANDl'., CQS ranches ont souvent été les

cibles de critiques acerbes Dar ceux qui doutent de leur

rentabilité alors qu'ils n'en avaient pas fait une analyse

de productivité d'une façon objective.

C'est dans cette optique que nous avons entrepris

ce travail afin de déterminer la valeur des principaux para

mètres de production et de reproduction dans les deux Drinci

paux ranches du mvl'.NDA ; 1 c OV1\Pl'..r'1 et le BGM-GAKO 0 Il était

également envisagé de confrànter ces paramètres aux diffé

rents facteurs qénétiqucs et environnementaux, tout ceci

devant conduire à pro~0ser des mesures en faveur de l'amélio

ration de la productivité des bovins dans les ranches concernés.

Les données chiffrées ont été récoltées en consul

tant les fiches.,'" individuel/
l
a5s animaux et les registres

tenus dans les ranches et où les bovins exploités sont les

crois~s Sahiwal X Ankol~ pour la grande partie et les bovins

de race Ankolé pure en minorité.

L~analyse de ces données a été faite ~u Laboratoire

d'analyses informatiques de l'Ecole Inter-Etats des Sciences

et Médecine Vétérinaires (E.I,S,M.V.) de DAKAR (SENEGAL). La

méthode des moindres carrés mise au point par HARVEY (1979}

est celle qui a été utilisée.
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Les résultats obtenus montrent que beaucoup

reste à faire nour dével'Jpper le ranching au RHI.,NDP... o

La moyenne àes poids à la naissance ~u r~nch

OVAPl'.J·'I est de 27,88 kg tandi s qu velle est de 59 p 17 kg

pour le poids à 3 mois o Le gain moyen quotidien de 1 à

12 mois est de 413,49 gr/jour. Les bovins crois~s sem

blent être sup6rieurs à ceux de race Anko16 pure nour

tous les paramètres de ?roduction analysés.

L'âge moyen au premier vêlage est tr2 S '~levé

(1332,13 jours} soit 3, 6 ans. L'intervalle moyen entre

vêlages est aussi très 61evé 660,68 jours soit ?resque

2 ans. La durée de gestation est de 280,77 jours tandis

que le taux annuel moyen de v~lage est de 59,73 p. 100

avec une différence significative de 4,11 D. 100 en faveur

du ranch OVlI.PAH.

Dans l'ensemble, les valeurs des diffé~ents

parmnètres semblent être en baisse depuis 1985, ce qui

Dourrait faire penser aux difficultés financières occ3sion~

nant une gestion technique inadéquate des trouoeaux

L~ nouvelle strat29ie qu'il convient diadopter

~our arn~liorer la productivité des bovins dans les ranches

OVI~PIH·l et BGN-GAKO a tr'1it à une bonne gestion techniqce et

une bonne conduite des trouDeaux. La sant2 et l' ,Jlimentation

des animaux devraient 2tre am61ioréeso Les croisernents entre

la Sahiwê'.l et l' Ankoh~ d,::!vraicnt être condui ts selon un sché·

ma Dr~cis et rigoureux. La reproduction pourrait ètre mieux

contrôlée par l'organisation d'une saison de monte entre Juin

et ll.oûte Enfin l' enregi strement des informations d vélevage

devrait être fait avec plus de rigueur.

La coordination de toutes ces actions pourrait rer'

mettre une meilleure productivité des bovins d2ns les deux

ranches, mais les vétérinairQs et les zootechniciens devraier't

pousser plus loin les investigations dans ce sens et l'Etat

devrait s'efforcer de fournir les moyens surtout financiers.

Sans cela, il serait illusoire de penser à relever 12 nive~u

du ranching au RWANDA,
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- De. rte. point me.ttNz, à :tJtop haut pJtix le. .6avoVr.. que. je. do.L6

à la gé,rtéJto.6ilé. de. ma pa.tJUe. et à la .6olli~ilude. de. toM

~e.ux qui m'ont peJun.L6 de JtéaLL6e.Jt ma vo~a,t,Wn.

"QUF. TOUTE CONFIANCE ~'Œ SOIT RETIREE S'IL ADVIENNE QUE JE ~m PARJURE li •
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ERRATA

Erreur

Tableau 2.1 •••• ches différentes ••
" 4.10.: ••• du ranch--
" 4.15.: ••. au ranches •••
Il 4.16.: •.• au ranche •••- -
" 4.18.:. 0 au ranche •••- -

Fi gure 1.1.: Républi que•••
" 1.1 •: ••• au ranche •••- -

4.2.3, •• et contrôle de la
reprocti c:.,

i§ 2 ligne ( : ~andais
Légende 3 : Béni n

4 : Togo
1.1.3. 5 ligne 3 : connu
dernière ligne: chapitre III

b) ligne 3 : ••• auteurs_MPIRI •••
Li goo 7 : ••• race_mère.
ligne 1 : n'était significative •••
b}§1 ligne 5 : .••.Standardie •••
b}§4 ligne 2••• un effe_
ligne 3 : MISHRA et MISHRA (1987)_
e)§ 1 ligne 5 : épistas_e
noms de p~~nte~ ~r. italiques
et soulignés.
idem page 38

Il

Tableau 3.5.: ChatLo,', ~i:;lptÔ"'_(l

Kéra~o-conjonctivit~

§ 3 ligne 4 : NILVER_
10 estion du ranch
1t ongé an nue l ,
li gne 3 : E N (0,~ )
ligne 21: Il

r~ V(P) )
-vrP) + V( 1)

... / ...

Correction

••• chez différentes
••• du ranch OVAP~t.

••• aux ranches •••
••• aux ranches •••
••• aux ranches •••
La Républi que •••
••• aux ranches •••

reproducti on.
••• rwandai s.
3 : Togo
4 : Bénin
connue
chapitre II

••• aute~rs. ~PIRI •••
race-mère.
n'est significative •••
••• standardise
••• un effet
MISHRA et ~ISHRA (1987)
épi stasi e
ne pas considérer le
soulignement.
idem page 38

Il

Charbon sympt~atique

K~rèito· conjonctivite
NILVERi1
Gestion du ranch
Congé annuel
~ (0, G'""2)

Il

.. - V(P)
'lep) + V(Y)



Erreur Correct; on.

confronter

Ceux-ci sont la propr1~té

in eastern •••
••• Studies

calvinç, i nterva1
veaux métis F1 issus •••
••• at the Centre•••Senegal.
JAFAR••• 1950

••• season of birth •••

4.1.' 2 : On dit qu'une valeur y •• On dit qu'une valeur Y
4.1. § 2 Hgne 7: ••• du test et_le ••• du test et «-le coeff1cien
coefficient de sécurité a

Tableau 4.3.: Rang de naissance >,5
Saisons de naissance: PSP
:~oyenne et écart type: 0,6,93 +0,71 26,93 ! 0,71
ligne 4 : (:Jars-:ia; (:'lars-'1ai), -
§3 : Hgne 7 : 23,5 gr/jour_424,79

+ 16,6 gr/jour ••• gr/jour, 424,
a) § 3 : li gne 9 : .1 naperçues 'j naperçus
Tableau 4.11 : Analyse de raviance •• Analyse de variance
Schéma :PSS '" Sept.-Dct-Nov. PSP= Sept.-Oct.-Nov.
Conclusion ~énéra1e :
§ 1 ligne 9 : Ceu-ci sont la
eropreté

§3 ligne 5 confranter
§4 ligne 3 ••• dans les ran-

ches et où... ••• dans les ranches oQ •••
ABJ\SS/\ (K. P. 1987 : 4è Année EIS'·1U 4è Année EIS"1V
ADENEYE : ca1ving -j nternal
BRAUNI G : veaux meti s F1. i SSIJS •••

FAll: at the centre ••• , Sénégal.
JAFA~... 1850
nSf\NGA : ••• season of bivth
NOOOT ••• in castcrn .••
PANDIT ••• studies •••
paZY (P), :'lUNYf\KA7.1 (L) : Ajouter
"Rev. Elev. ;,1éd. Vét.Pays trop.
37 (2) : 205-211"
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