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Le bétail est une fabrique de viande~ de lait~

de fumier qui se trouve annexée aux fermes et qui~ bien

organisée~ doit augmenter la valeur des matières premières

sur lesquelles s'exerce son action.
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P ERFOR MAN CES DER EPRO DUC T ION J

POl DS A LAN AIS SAN CEE TAU S EV RAGE

DES ZEBUS GOUDALI ET WAKWA DE LA

S TAT ION ZOO TEe HN1 QUE DE WAKWA

( CA I~ E ROU ~~ )1



- 1 -

l NT RaD UCT ION

LE PROBLtM:.

La pénurie en ressources ali..rrentaires et plus particulièrerœnt en

protéines animales c;1es populations htnnaines dans les pays en voie de dévelcp

perœnt est un problètœ pennanent dont l'évolution est de plus en plus il'Xl\üé

tante. Alors que 7op.1oo du cheptel bovin rrondial se trouve dans ces pays,

ceux-ci ne contribuent que pour 21 et 31p. '100 respectivercEnt de la production

m:>ndiale de viande et de lait (FAO, 1970) •

I.e cameroun malgré Ses énonres potentiali.tés, n' échappe pas à cet état de

crise caractérisé par une perfonnance pauvre à rnédioore du secteur élevage.

La quasi-totalité de la production animale au eatœroun est encore

assurée par l'élevage trad!tionnel. le taux d'accroissement du cheptel bovin

est évalué à 2,5p.1<X) par an pour un taux d'exploitation annuelle de 1Op.1oo

(Ministère de l' éconanie et du plan, 1981).

le pays a fixé à 36 Kg par tête d'habitant et par an la quantité

de viande de boeuf a conscmœr en 1981-1986. Malheureusenent cette période

est marquée par un déficit de viande de boeuf de 46p.1oo (DJAO, 1984) et une

consannation per eaput de 16,2 Kg.

I:e plus, la population humaine estimée à sept millions d' habitants

en 1976 est passée à dix millions et demi en 1986 (Ministère du plan, 1986)

avec un taux de ~oissance armuelle de 2,Sp.100. L'urbanisation de plus en

plus accélérée est aecarpagnée d'une augmentation du niveau de vie des popu-

lations et une demande croissance en prcxiuits carnés.

.. ... / ...
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Face aux indicateurs peu encouragents qui précèdent, le Carœroun

se doit d'accroître sa production en viande afin d'éviter des importations,

sources de fuite de devise. Malheureuserœnt, beaucoup de résultats d'efforts

déployés Par les pouvoirs publics dans ce sens notamment ceux relatifs aux

travaux de prorrotion de l'élevage dans l'Adamaoua sont toujours non exploi

tés. Sans doute, l'orientation de cette prorrotion sera plus judicieuse si

les données de recherches sont analysées et le diagnostic des contraintes

clairerœnt posé.

LEs OBJECT! FS

L'objectif global de ce travail est de quantifier, à partir des

données receuillies au Centre de Recherches ZCXJtedmiques de Wakwa, les

effets de l'environnement sur les poids à la naissance, au sevrage et les

paramètres de reproduction des zébus entretenus à la Station ZCXJtedmique

de Wakwa (SZW) afin de dégager les contraintes et de proposer des recomman

dations susceptibles d'améliorer la productivité des troupeaux.

Les objectifs immédiats consistent à

1 - quantifier les paramètres de reproduction, les poids à la naissance et

au sevrage des zébus Goudali et Wakwa de la Station Zootechnique de Wakwa,

2 - tester les effets principaux des facteurs de l'environnement sur les Para

mètres cités en l,

3 - comparer les résultats obtenus avec ceux rapportés ailleurs sur les zébus

élevés dans les pays tropicaux et

4 - proposer des mesures susceptibles d'améliorer la productivité des troupeaux

à la Station Zootechnique de Wakwa (SZW).

... / ...
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PRÉSENTATION

La présente étude sera présentée en quatre chapitres. Le premier

chapitre traitera des données de base sur le CaIreroun et particulièrerœnt

de son élevage de bovin. Le deuxièrœ chapitre sera réservé aux données bi

bliographiques relatives aux performances de reproduction et de production

des zébus en général at aux rappels etlmologiques des zébus Goudali et Wakwa

en particulier. Le matériel et méthodes utilisés seront exposés dans le

chapitre III. Le chapitre IV enfin traitera des résultats, discussions et

reccmnandations.
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CHA PIT REl

DON NEE S DE BAS E SUR LE

CAM E ROU N,
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1.1. APERCU G~ERAL SUR LE CAJ"lEROUI~

1.1.1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE.

le CaIœroun est un pays de l'Afrique centrale. Il est de fome

grossièrement triangulaire, couvre une superficie de 475.000 Krn2 et s'étend

du GolfEê, de Guinée sur l'Océan Atlantique au Lac Tchad. Il est compris entre

les 2èrre et 13èrre degrés de latitude Nord et entre les 8èrre et 16èrœ degrés

de longitude Est.

Il est entièrerœnt situé dans l'hémisphère nord et partage ses

frontières avec la Guinée Equatoriale et le Gabon au Sud, la République

populaire du Congo au Sud-Est, la République centrafricaine à l'Est et en

fin le Tchad et le Lac Tchad au Nord. (figure 1.1) Cette position charniè

re entre l'Afrique centrale et l'Afrique Occidentale fait du pays une zone

de liaison entre l'Afrique Equatoriale humide et l'Afrique Sahélienne sèche.

Aussi trouve-t-on rassemblés au Cameroun tous les grands ensembles de relief,

de paysage, de climat et de type humain africain.

1.1.2. LE RELIEF.

La pièce maîtresse du relief can~rounais est un socle granitique

qui aurait subi des plisserrents et des dislocations conduisant au grand bom

beIœnt de l'Adamaoua. ce dôrœ plonge sous des terrains métamorphiques vers

lé' cuvette du Tchad au Nord et la cuvette congolaise au Sud. Les plisserœnts

et les dislocations ont été plus violents vers l'Ouest, ce qui a engendré

le relief est principalenent caractérisé par la résultante de ces

mouvements et a abouti à deux grands ensembles : les hautes terres et les

ba.sses terres.

... / ...
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Les hautes terres constituent un ensemble regroupant le plateau

de l'Adamaoua, les Monts Mandara, le massif montagneux de l'OUest et le vas

te plateau central du Sud Cameroun. La dorsale Carœrounaise constituée par

la chaîne montagneuse de l'OUest et les Monts Mandara culmine au Sud-Ouest

à 4090 m, (Rumpi Hills) au Mont earreroun.

Les basses terres sont les bassins et les plaines. Elles occupent

une superficie plus limitée. Leur altitude moyenne est de 300 mètres. Elles

sont discontinues.

1.1.3. LE CLIMAT.

Le climat est de type équatorial au Sud du 6ène parallèle et de

type soudanien au Nord de cette 6ène parallèle.

Le climat équatorial comprend le clirIat Camerounien et le clirIat

équatorial type. Il est caractérisé par l'abondance des précipitations et

l'absence de saison sèche et intéresse la région de Douala et la bordure

méridionale du Mont earreroun.

Il touche la dorsale montagneuse de l'OUest qui s'étend du Mont

earreroun au plateau Bamiléké.

Le climat équatorial type se rencontre au Sud du 6ème degré nord

et comprends quatre saisons (deux saisons des pluies et deux saisons sèches)

bien individualisées autour des régions de Yaoundé et Kribi.

c'est un climat favorable au développement des trypanosomoses

et de leurs vecteurs (rnouches tsé-tsé). ce qui rend l'élevage impraticable

sauf dans les zones aérées des plateaux de l'OUest.

... / ...
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Le climat soudanien corrprend un climat soudano-guinéen avec deux

saisons presque égales (une saison sèche et une saison des pluies) et un

cliroat soudano-sahélien caractérisé par une longue saison sèche. Le cliroat

soudanien intéresse le plateau de l'Adamaoua abondarnrœnt arrosé par six à

huit mois de pluies, c'est le domaine de l'élevage par excellence.

a) PRÉCIPITATIONS

Les précipitations enregistrées au niveau de 8 stations du CaIœroun

varient entre 4294 rnn à Douala à 811 rmn à Maroua situé à l' extrêrre Nord du

pays (tableau 1.1). Le relief joue un rôle irrportant dans la distribution des

pluies.

Les versants sud et sud-ouest des rnontagnes condensent la vapeur

d'eau et entraînent une forte pluviométrie. Le MJnt carreroun (4090 m) est en

partie responsable de la forte pluviorrétrie à Douala.

Tableau 1.1. Pluviorrétrie au niveau de 8 stations au carreroun

STATIONS PRECIPITATIONS NŒ1BRES
'IOI'ALES JOURS

Douala 4 294 nID 203

Yaoundé 565 nID 163

Bamenda 2 688 nID 203

Ngaoundéré 595 nID 172

Garoua 999 nID 85

Maroua 8 Î i rrm 78

Kousséri 700 nID

Lac Tchad 400 mm

Source CRIAUD ( 1985 )

... / ...
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b) LEs TEJVIPÉRATURES

~s températures varient entre 19°5 (Bamenda) à 28°6 (Maroua) et

varient en fonction de l'altitude. C'est ainsi que le climat est plus frais

à Yaoundé situé à 760 ID d'altitude qu 1 à I:Ouala situé à 13 ID (Tableau 1.2).

Tableau 1.2. 'l'errpératures au niveau de 6 stations au Carœroun

1 ,
ALTITUDES ' TEMPERA'IURE 1I-DIS LE PillS I-DIS lE PillS,

STATIONS , I-DYENNE T
LATITUDE , , CHAUD FROID

1 ANNUELLE 1
! !

I:Ouala 4° 13 ID 26°4 Mars Septembre
32°1 22°3

Yaoundé 4° 760 ID 23°5 Mars O:::tobre
30°8 18°6

Barrenda 6° 1520 ID 19°5 Mars Décembre
26°4 13°5

Ngaoundéré 7°5 1100 ID 22°2 Mars Déc - Janv
33°2 12°5

Garoua 9° 235 ID 28°1 Mars Déc - Janv
40°2 17°7

Maroua 10°5 400 ID 28°6 Mars Janvier
38°4 16°9

Source : CRIAUD ( 1985 )

1,1.4, LEs VÉGÉTATIONS,

L'alimentation du bétail au Carceroun repose essentiellement sur

les pâturages na~~~l~_

Le couvert végétal, variable selon les domaines climatiques se

réparti en quatre zones définies par l'imporLmce et la fréquence des

précipitations.

... / ...
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la première zone correspond au dorraine des prairies rrontagneuses

ou "grass land" des provinces du littoral, du Nord-OUest, du Sud-OUest et

de l'Oùest.

la seconde zone couvre les provinces de l'Est, du centre et du

Sud c'est le domaine de la forêt dite vierge.

la troisième zone correspond à la province de l'Adamaoua carac

térisée Par une savane arborée dominée Par des Graminées et des Légumineuses.

la quatrième zone est le domaine des savanes et steppes. Elle cou

vre les provinces du Nord et de l' Extrêrre-Nord. la végétation y est verdoyante

en saison des pluies. la strate arbOrée devient rare et fait place aux épineux.

1.1.5. L'HYDROGRAPHIE,

Le Carreroun est parcouru Par de nombreux rivières et fleuves.

ces derniers divergent du plateau de l'Adamaoua qui est un véritable cha

teau d'eau du pays. On les regroupe en quatre bassins (figure 1.2) : bassin

Atlantique, du Congo, du Niger et du Tchad.

Le bassin Atlantique cOl11fX>rte trois groupes de fleuves (le Wouri,

le Nyong et la Sanaga) ayant trois régimes hydrologiques différents.

Le bassin du Congo comprend les fleuves Kadéi, Ngoko, Shanga et

leurs affluents. Le bassin du Niger est représenté Par un seul fleuve, la

Bénoué dont le principal affluent est le Faro. Le bassin du Tchad consti

tué d'un seul fleuve et ayant un régin'e sahélien est le ITDins i.nportant

des quatre bassins.
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Figure ·1.2
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1,1.6. PBB~1ÈTRES DErlOGRAPHIQUES,

;,C SlXLl'I~'C pLm quinqut'rm...ll qui va ,-ie lLJ8fJ ,'1 1C)~J1 :0L: h<1,,;C ~lŒ un

chLffn:' (~" ropuLaLlc)]1 dcl0,44G Ltil1ù)lb .lt: t"'.;côonne~ (èn 198G ~lVec une.; iJrO-

, ,

'-èl~ d'un~ iJrcx:Jrt2ssiù:î clIlJ1uellc de :2,:~ tJ. iCO durèlnt La péricxJe de 1980-1985,

C()]1tœ _~,·1 f? 1CO entre 1975 et ]980.

1.2, L' ELLCVAGE BOV lN AU CAiv[ROUr~

1.2. l, EFFECTI F ET EVOLUTION DU CHEPTEL BOVI~L

Le cheptel bovin du Carœroun est estimé à 3 561 003 têtes en

1984-1985 (Tableau 1.3). Cet effectif est inégalement réparti entre les

différentes provinces du pays. Les provinces de l'Adamaoua et de l'Extrêrœ

Nord disposent de plus de 60 p.loo du cheptel alors que celles du Sud, du

littoral et du Sud-OUest en ont moins de 0,5 p.loo. Il est cependant diffi

cile d'avoir des statistiques fiables sur ce cheptel à cause de la prédomi

nance de la transhumance et du serni-nanadisrre dormant lieu à des rrouverrents

à travers les frontières nationales. Le cheptel 1::xJvin selon DJCNGWE (1988)

dépasserait les 4.c:x::D.c:x::D de têtes. La répartition par province figure au

tableau 1.3 • Les zébus constituent 95 p.loo du cheptel 1::xJvin et les taurins

5 p.loo.

Les taurins sont caractérisés par leur trypano-tolérance. Les

races rencontrées au Carœroun sont les taurins Namshi (Danayo) du Sud de

la province de Bénoué, Rurnsiki ou Kapsiki des zones montagneuses de Mayo

Tsanaga, Kouri du Lac Tchad et Muturi de Bokossi des régions du Suù-OUest

et du Sud-Est. Quant au Ndarna de Yabassi de l'Ouest et de l'Est, il s'agit

des taurins importés.

'.'/' ..
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Tableau 1.3. REPARI'ITION DU CHEPI'EL BOVIN AU CAMEROON. EXERCICE 1984-1985.

1 1, ,
'~IF

, p.looPROVINCE , A
,

J (Nanbre de tëtes) , EFFOCTIF TarALf
t

Extrême-Nord 932 252 26,17

Nord 506 314 14,21

Adamaoua 1 253 236 35,19

Est 176 350 4,95

centre 37 295 1,04

Sud 120 0,01

Littoral 5 166 0,14

Ouest 183 000 5,13

Nord-Ouest 466 900 13,11

Sud-Ouest 9 370 0,26

!Effectif total! 3 561 003 100

source MINEPIA (1985)

selon le Ministre de l'Elevage, des Pêches et des "Industries

Animales (MINEPIA, 1985) le cheptel bovin de 1985 a augmenté de 2,73 p.1oo

Par rapport à l'exercice précédent, (tableau 1.4). ceci peut être dû à la

rraîtrise des problèrœs sanitaires et à la vulgarisation des nouvelles tech-

niques d'élevage comme le ranching.

... / ...
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Tableau 1.4. EVOIDrION DU CHEPI'EL BOVIN CAMEROONAIS DE 1982 A 1985.

ANNEE

1982-1983

1983-1984

1984-1985

source MINEPIA (1985)

EFF'I'X;TIF (UNITE DE mIE)

3 430 937

3 466 348

3 561 003

1 1
, TAUX ,, .,
'D 1AI.JG1ENI'ATICN', ,
, p.1oo ,, ,
J ,, ,

1,03

2,73

1.2.2. TAILLE ET STRUCTURE DES TROUPEAUX.

La taille et la structure des troupeaux sont difficiles à déter-

miner. selon BOUTRAIS (1980), seules les études ponctuelles fournissent des

indications d'une certaine précision sur la taille des troupeaux et leurs

propriétaires. Cette taille varie selon l'etlmie des éleveurs. Chez les Peuls

elle peut se situer entre 60 et 80 têtes alors qu'elle dépasse la centaine

valeurs rroyennes car des troupeaux de plusieurs centaines de têtes peuvent

être rencontrés chez les deux groupes d' etlmie dont la principale occupation

est l'élevage.

La composition des troupeaux varie selon le type dl élevage. En

général les prOfOrtions de ferœlles sont supérieures à 60 p. 100 et peuvent

dépasser 88 p. 100 en élevage mcx:lerne (Tableau 1.5). Les animaux de plus de

3 ans représentent en rroyenne S1 p.100 des troupeaux (MOHAMADOU, l~ljS)

... / ...
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Tableau 1.5. CXl>1POSITION MOYENNE DES TROOPEAUX BOVINS AU CAMEROUN.

REPARrITION

Selon le sexe.

o Ferœlles

• Mâles

• Mâles castrés

Selon le groupe dl âge

• < 1 an

.1-3ans

• > 3 ans

Source : MOHAMAIXXJ (1985)

ELEVAGE TRADITIONNEL

64,2 p.100

22,6 p.100

13,2p.100

22,6 p.100

32,6 p.100

44,8 p.100

, ,
, ELEVAGE ,, ,
IM)DERNE (ranching) J
! !

88,5 p.100

9,7 p.100

1,8 p.100

21,8 p.100

20,1 p.100

58,1 p.100

1.2.3. LEs SYSTÈfv1ES D'ÉLEVAGE BOVIN AU CAMEROUN.

Le systèrre et m:xie d'élevage dépendent de plusieurs facteurs dont

le plus inportant est le régirre des précipitations. Selon la disponibilité

en ressources hydriques et fourragères, il se développe un type d'élevage par-

ticulier. Les types dl élevage rencontrés au Carœroun sont donc détenninés par

les domaines climatiques sahélien, Soudanien et Guinéen caractérisant le cli-

mat du pays (Tableau 1.6)

... / ...
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Tableau 1.6. TYPES D' EI...ENAGE EN FONCTION DE LA PliNIOSITE.

600 à. 1(XX) nrn transhumance
(faible tendance

.à l'amplitude),
!la sédentarisa
!tion.
!occupation de
! l'espace agrico
!le, (jachères)
!

1,
'DJMAINE,
, CLIMATIQUE,

D.5ahélien

- . D. Soudanien

,
r
l INDICE
J PLWICMErr'RIQUE

200 à 400 nrn

TYPE D'ELEVAGE
EXTENSIF

transhumance

Nomadisrre avec
de courts
déplacerœnts

1,
lANIMAUX ELF.VES,,
!

1ibovins (aos indicus)

!caprins
1 •.0VJ.nS

!chevaux, ânes,
!volailles. f(It'.

!
!bovins (Bos indicus)
! Bos taurus et

les produits
! de croiserœnt.
!ovins, caprins
!volailles
!Porcs
!

D.Guinéen Plus de 1(XX) rrro! Elevage sédentai- !bovins (Bos taurus)
Ire !ovins, caprins
!Transhumance de !volailles 1
!failile amplitude !Porcs
!généralernent !
! d'altitude

Source Adapté de PAGOI' (1985)

On distingue deux systèmes d'élevage au cameroun: le système

d'élevage intensif et le système d'élevage extensif. La savane et la steppe

des provinces septentrionales, où les pâturages disparaissent au cours des

saisons sèches ne se prêtent qu'à un élevage extensif transhumant ou nomade.

Par contre dans les "grass land" ou "grass field" de l'Ouest, l'occupation

des espaces agricoles et l'abondance des ressources fourragères a engendré

un système d'élevage extensif sédentaire. L'élevage extensif pratiqué au

cameroun peut être aussi classé en deux groupes différents: l'élevage ex-

tensif traditionnel et l'élevage extensif amélioré.

... / ...
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a) L'ÉLEVAGE EXTENSIF TRADITIONNEL,

Plus de 95 p.100 du cheptel bovin au Cc3Iœroun provierment de ce

nOOe d'élevage. On Y distingue plusieurs nOOes : l'élevage transhtnnant,

nomade et sédentaire.

L'élevage transhumant est caractérisé par un déplacerrent saisonnier

cyplique des troupeaux, synchrone du régi..Ire des pluies. Il est pratiqué es

sentiellerrent par les éleveurs Mbororo dans les provinces du Nord et de

l'Extrême-Nord. Par contre dans la province de l'Adamaoua ces déplacerrents

sont m:::>tivés surtout par le souci d'éviter des insectes piqueurs tels que

les Tabanidés, les Sinu.ùidés, les Culicidés et surtout les Glossines vec

trices de trypanosanes.

L'élevage nomade est généralement pratiqué par les Mbororo de

l'Adamaoua et des hauts plateaux de l'ouest. Il est caractérisé par des

déplacements incessants à la recherche d' herbe::; et de points d'eau. ces

déplacerœnts s'effectuent à des dates et selon des directions totalement

inprévisibles. ce sont ces déplacements brusques et désordonnés rendant

les mesures sanitaires et d'encadrements du bétail inefficaces.

L'élevage sédentaire par contre est un type d'élevage où le chep

tel reste fixé toute l'année sur une aire restreinte. Il est pratiqué dans

les zones plus ou moins humides où les sous-produits agricoles peuvent ~tre

valorisés pill" le bétail. C'est le mode d'élevage des groupes ethniques agro

pasteurs des Monts Mandara et de la plaine du Diarna.ré, de la vallée de la

Bénoué, et de la zone montagneuse de l'Ouest.

... / ...
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b) L'ÉLEVAGE EXTENSIF AMÉLIORÉ OU MODERNE,

Nlmlériquerrent le secteur m:xlern.e de l'élevage extensif est peu

import.qnt. Il est d'apparition récente et concerne essentiellerœnt les

Stations Zooteclmiques (Wakwa, Lougguéré et Kounden), les Centres de Recher-

ches Zooteclmiques (Wakwa, Bambui, Mankon et leurs antennes respectives) ,

les fenœs de l'Etat et privées. I.e m:xle d'élevage est le ranching. sur les

103 ranches recensés au carreroun (MINEPIA, 1985), 101 sont iIrplantés dans la

province de l'Adamaoua. Panni les ranches de l'Etat, il Y a la Société de

Développement des Prcxluctions Animales (SODEPA), le ranch de Faro dans l'Ada-

maoua, N'dokayo à l'Est, Dumbo au Nord-OUest. A coté des fenœs de l'Etat il

Y a des ranches privés dont les plus importants et les plus anciennenent im

plantés sont la Compagnie Pastorale Africaine (CFA), l' Elevada et la ranch

des plateaux.

c) L'ÉLEVAGE INTENSIF.
L'élevage intensif au Carœroun est représenté par les unités d'em-

bouche intensive et semi-intensive. Panni les unités d'embouche intensive,

on distingue :

- la station d'embouche de la Mission de Développerœnt de l'Em-

bouche bovine de Mbandjock (MIDEBOM) dans la province du centre. C'est une

station située à proximité de la Société Sucrière Céllœrounaise (SOSUCAM)

dont elle emploie la mélasse,

- le parc d'embouche d'Hinirndou situé dans une zone rizicole:

SEMRY (Société d'Expansion et de Modernisation de la Riziculture de Yayoua) .

L'embouche semi-intensive est représentée par l'embouche bovine

de case. C' pst une t€chnj '1llP Cl. , <?n.·:;--"'isse.'Té!1t ':::ë'xactérisée par lJ.ne utJ 1 i Sél-

tion "rationnelle" des sous-prcxluits agricoles. Elle est pratiquée surtout

dans les Monts Mandara à l'Extrêrœ-Nord Carœroun. Le nombre de bovins em-

bouchés ne dépassent généralement guère deux anLuaux.

... / ...



- 19 -

Après cet aperçu sur le carreroun et son élevage bovin, il

convient de présenter les données bibliographiques sur les animaux

d'expérience ainsi que sur les paramètres de production et de repro

duction. ceci fera l'objet de notre prcx::ilain chapitre.
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CHA PIT RE II

DON NEE S B1BLlO GRAPHI QUE S
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2.1. RAPPELS ETHNOLCXJ1QLIES DES MCES ZEBUS GOUDALI ET WAKWA

2.1.1. CARACTÉRISTIQUES DES RACES DE zÉBu D'AFRIQUE,

COntre son nom l'indique les zébus IlBos indicus ll proviendraient

de l'Irxie. L'appellation zébu semble dériver de Tibeta retrouvé en Portu

gais et signifiant bosse. ce sont des bovins _à bosse.

En Afrique, ces animaux n'ont pas fait l'objet d'une sélection

rigoureuse, bien élaborée devant conduire à la création de races pures. IL

est très rare de trouver des races qui répondent rigoureuserrent aux caracté

ristiques de pureté telles qu'elles existent pour les races européennes ou

arœricaines. Néanrroins, un certain nombre de génotypes ayant des caractéris

tiques différentielles très diverses a été identifié. ces caractéristiques

sont liées au cornage, à la robe, à la conformation et aux aptitudes bouchè

res ou laitières.

2,1.2, LA RACE BRAHfvlAN ,

a) ORIGINEJ BERCEAUJ AIRE GÉOGRAPHIQUE,

La race ,Arrerican Brahrnan est un exemple de race rroderne créée

Par croiserrent multiple des races indiermes avec probablerrent une infusion

de sang de races européennes suivi de sélection. C'est un zébu d'origine

asiatique mais le berceau se trouve aujourd'hui au Texas (U.S.A.) où il a

été hauterrent sélectionné Par les éleveurs américains. Il est rencontré

également dans la zone subtropicale des Etats-Unis (Floride, Louisiane) et

au pourtÙlIT du golfe du M3xiquE:.

... / ...



- 22 -

La répartition géographique de la race est très vaste. Elle a été inp:>rtée

en Australie, en Tarlande et en Afrique (Botswana, Cëuœroun, Madagascar ••• ).

b) CARACTËRISTIQUES GËNËRALES DE LA RACE 1

Le standard de la race est défini par une association d'éleveurs

fondée en 1924 et responsable de sa gestion. La robe peut avoir deux cou

leurs qui sont le rouge et le gris. Les tachetures sont plutôt un défaut.

Le llU.lffle est blanc et les sabots sont clairs. Les poids adultes doivent être

environ de 750 à 1(XX) Kg chez le taureau, 450 à 700 Kg chez la vache. Le

zébu présente une conformation massive, large.

Le dos est droit avec une croupe légèrerrent arrondie. La bosse

du taureau doit être grande, située directerœnt au dessus des épaules, et

d'épaisseur modérée en forme de haricot. La ligne inférieure doit être droi

te sauf à l' endroit du fourreau chez la taureau et du milieu du ventre chez

la vache.

Le front est large, plat et rroyennerœnt proéminent. La face doit

être courte, légèrerœnt effilée vers le nez. Les oreilles sont longues, no

dérérrent larges, pendantes (caractéristiques de la souche prédominante). les

cornes varient de longueur selon les souches et doivent être largerœnt écar

tées à la base.

Le tempérament est alerte mais docile. les figures 2.1, 2.2 et

2.3 permettent de comparer la morphologie générale du Brahman avec celle

du métis F1 (PréWakwa) et celle du zébu Goudali.

... / ...
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Figure 2.1. IDRPHOI.OOIE GENERALE DU TAUREAU BRAHMAN ll-1PORTE DES U.S.A.

Figure 2.2. MORPHOU:X;IE GENERALE DE lA VACHE ZEBU GOUDALI DE L' ADAMAOOA.

Figure 2.3. MORPHOLOGIE GENERALE DU TAUREAU PRE-WAK\vA (Fl).
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c) APTIlUDES DE LA RACE,

La principale aptitude de la race en Afrique et Partout ailleurs

est la production de viande en élevage en plein air.

le Brahrnan est une race a.rrelioratrice des bovins à viande dans

les pays où il est i.rrporté.

Malheureusement sa grande sensibilité aux maladies limite cette

arcélioration. C'est le cas des perfonnances des premiers produits (F1) issue

du croiserœnt Brahman X Goudali obtenus à la Station Zootechnique de Wakwa.

ces perfonnances étaient à peine supérieures à celles des zébus Goudali.

d) ESSAI D'MUORATI ON GÉNÉTIQUE,

L'amélioration génétique est activement poursuivie par l'Arrerican

Breeder Association et ses filiales de différents pays (Australie notamment).

2.1.3, LA RACE GOUDALI.

a) SYNONYMIE) BERCEAU) AIRE GÉOGRAPHIQUE.

Le zébu Goudali est encore connu sous les noms de :

- zébu Foulbé de l'Adamaoua ou zébu Peulh de l'Adamaoua dans

la province de l'Adamaoua,

- zébu Poulfouli dans la même Province de l'Adamaoua et de

- zébu Goudali dans tous les plateaux de 11 Adamaoua.

bien préciser l'ethnie des éleveurs traditionnels qui exploitent la race

(les Foulbés) et sa localisation (Adamaoua) cornre le souligne lliOSTE (1968),

elle n'est pas bien acceptée Par les éleveurs Foulbés eux-mêmes. ces der

niers n'entendent pas être confondus avec leurs animaux même s'ils en sont

attachés.

... / ...
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Néarnroins le terrre "Goudali" est le plus utilisé de nos jours dans la

région. Enfin, le tenœ Goudali étant utilisé dans les pays anglopho

nes (Nigeria en particulier) pour désigner le zébu SOKOl'O, il est in

dispensable de distinguer le zébu Goudali d'Adamaoua et ce dernier.

Le berceau du zébu Goudali est constitué par le plateau de

l'Adamaoua au Cameroun. Les hauts plateaux de l'Adamaoua qui recouvrent

une partie de la République Fédérale du Nigeria, une partie de la Répu

blique Centrafricaine et de la République du Cameroun forrrent l'aire

géographique de la race. Les conditions climatiques dans ces plateaux

sont particulièrerœnt favorables à l'élevage.

A l'intérieur de cette race, on différencie des zébus de plusieurs

groupes ethniques que l'on rassemble sous la dénanination de zébus de l'Ada

IPaoua et qui présente trois variétés

- le Goudali de NGAOUNDERE ou variété NGAOUNDERE,

- le Goudali de BANYO ou variété BANYO,

- le Goudali de YOLA ou variété YOLA.

Le zébu dominant est la variété NGAOUNDERE. Ces trois variétés

tirent leurs noms de ceux des départerœnts où elles sont plus représentées.

La variété NGAOUNDERE se rencontre principalerrent dans le déPar'te

rœnt de la Vina. C'est le zébu Goudali le mieux conformé fOur la production

de viande. Il se distingue par une corpulence assez musclée, plutôt tassée.

Sa rosse est très développée, tombante et flasque. La robe est généralerrent

rouge et blanche, rouge continue sur le dos, devenant tachetée sur les flancs

tancils que le bas-ventr'2 e~t blanc.

... / ...
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!.es aptitudes bouchères de cette variété ccmœ les données receuillies lors

du VIIè concours du bétail de la Foire bovine de Ngaoundéré 11 indiquent

(Tableau 2. 1) sont intéressantes.

Tableau 2. 1. POIDS MJYEN DES MÂLES ET FEMEILES ZEBUS DE LI ADAMAOUA

VARIETE NGAOUNDERE

REPARl'ITION

Mâles 4-7 ans

Génisses 2-4 ans

Vaches> 4

Source DOUTRESSOULE (1969)

1
1
'EFFECTIF,,

55

669

25

1
1 POIDS,
'MAXIMUM1
t

630

400

470

1
, POIDS
'MINIMUM,
t

510

270

318 404,0

Les relevés du tableau (2.1) sont en réalité ceux des sujets

dlélite. Mais ces résultats sont significatifs étant donné que les ani-

maux proviennent des troupeaux traditionnels.

La variété BANYO est plus grande que le type NGAOUNDERE mais

elle a une silhouette plus fine et des cornes plus longues. La bosse est

plus fenœ, plus droite et plus élevée au dessus du garrot. La robe est

rouge mais avec de grandes taches blanches sur les flancs, le ventre et

la face. cette variété est représentée en grande partie dans le départe-

rœnt de Banyo mais nurnériquerœnt inférieure à la précédente. certains au-

teurs estinent qu 1elle est issue du croiserœnt entre le zébu Goudali et

le zébu Mbororo caractérisé par un long cornage et une haute stature .

.../ ...
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La variété YOLA se rencontre surtout dans le départerrent de

Tignère. Elle prend le nom d'une localité du Nigeria, pays voisin du

C3Iœroun. les animaux ont un fo:rma.t inférieur à celui des groupes pré

cédents. La robe est de couleur rouge, noire ou bai blanc fonnant des

grosses taches ou des nouchetures. le mâle est un très bon anilnal de

trait à cause de sa docilité et de sa confo:rma.tion. La variété a une

aptitude bouchère satisfaisante.

b) CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA. RACE GOUDALI 1

le Goudali est un anilnal de taille noyenne Iœsurant 110 On à

135 an au garrot avec un profil convexe, une tête longue et étroite, un

chignon effacé, un front plat et large, des cornes courtes se terminant

par une pointe fine rejetée en arrière. L'encolure est courte, plate avec

un fanon peu développé, un corps long, une poitrine haute et étroite. le

dos est rectiligne légèrerœnt incliné vers l'avant i les rrembres sont fins

et dressés. La queue est longue et se termine par un important toupillon.

La robe la plus répand~ est la robe pie : pie""rouge ou pie-noire. La bosse

est une caractéristique de la race. Elle est très développée, flasque et a

tendance à toITÙJer de côté chez le Ngaoundéré. Chez le Banyo elle est plus

ferne et droite alors que chez le Yola elle est peu développée. I.e squelette

est en général assez léger. C'est un animal qui se déplace peu et utilise

un espace restreint au pâturage.

c) APTITUDES DE LA RACE.

i) pptitude oouchère

le Goudali présente un bon développerrent musculaire, une très

bonne aptitude à l'engraissement. Dans les conditions d'alimentation tra

ditionnelle, il peut peser 400 Kg et les sujets spécialerœnt préparés

(embouche intensive par exemple) peuvent atteindre en 5 ans 500 à 600 Kg

avec un renderœnt à l'abattage de 52 à 55 p. 100 environ.

... / ...
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Ses performances sont supérieures à celles de plusieurs zébus d'Afrique.

Tableau 2.2. POIDS M)YEN ADULTE DE QUELQUES ZEBUS AFRICAINS.

, L.
1 1
1 , POIDS MJYEN1 TYPE DE ZEBU 1 RENDEMENT (p. 1(0)1 , ADULTE (KG)., ,

. 1 t

! !
! zébu Goudali ! 400 52
! !, ,

zébu Peulh Sénégalais· 350 47

_zébu Peulh Soudanais 315 26

Zébu Peulh Nigerien 320 48

Zébu Peulh Maure 340 45

Source DOUTRESSOULE (1969).

ii) Aptitude laitière

Les vaches semblent présenter de bormes disIX>nibilités laitiè-

res. LHOSTE et DUMAS (1966) estirœnt à 619 litres en Iroyerme la quantité

de lait par lactation.

Le premier vêlage intervient entre 3 et 4 ans et c'est vers

l'âge de 2-3 ans que les taurillons effectuent leur première Ironte. Les

vaches ont un oon instinct maternel. L'aptitude laitière est plus marquée

chez la variété YOIA.

... / ...



- 29 -

iii) Rusticité et travail

le Goudali est un animal cal.rœ, docile et placide. C'est pour

quoi il est facile à utiliser ccmre animal de trait et pour le portage.

d) EsSAI D' MLIORA'rION GËNÉTIQUE.

L'anélioration génétique du zébu Goudali a ccmœncé depuis 1932

à Wakwa au CémerOlll1 avec le croisement de la race la l-bntbéliarde. Les ré

sultats obtenus furent insatisfaisants à cause de la très grarrle sensibilité

de la race exotique (M::>ntbéliarde) aux pathologies daninantes de la région

(la Derrnatophilose en particulier) mais aussi aux conditions climatiques de

l'Adamaoua très différentes de sa zone d'origine.

2.1.4. LA RACE WAKWA,

a) ORIGINE) BERCEAU) AIRE GËOGRAPHIQUE.

La race Wakwq est issue du croisement entre la race locale

Goudali et la race Brahman importée du Texas (D.S.A). Après la première

génération (Taureau Brahman X Vache Goudali), les produits rrétis appel

lés (Préwakwa) sont recroisés entre eux (Mâles F1 X Ferrelles F1) fOur

donner en F2 des Wakwa. Les accouplerrents inter-se se sont fOursuivis

entre les métis sans app::>rt du sang nouveau ni du Goudali, ni du Brahman.

Les aptitudes génétiques des taureaux sont estimées par le

Progeny-Test ou test sur descendance. L'origine de la race se trouve à

la Station Zootedmique de \'Ja}~~'a et son nom dérive de celui d'lm rront

(le rront Wakwa) situé au coeur de la Station. Le berceau est constitué par

la Province de l'Adamaoua et l'aire géographique par les hauts plateaux

de l'Adamaoua.

... / ...
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b) CONFORMATION DE LA RACE.

Le standard de la race est décrit dans le Herd-Book de l'Adamaoua.

Les critères utilisés pour l'inscription au Herd-Book étaiient basés sur les

Iœsures statlUrales et l'évolution pondérale.

Aujourd'hui seule la croissance des animaux est uitilisée pour

la sélection. La robe est fauve. Les cornes sont courtes et les oreilles

larges et Pendantes.

c) APT! ruDES DE LA RACE.

i) Aptitude bouchère

Le Wakwa est un bon anilnal de boucherie. Il a une croissance

supérieure à celle du Goudali (Tableau 2.3.)

Tableau 2.3. POIDS MOYEN AU SEVRAGE (PMS) DES GOUDALI Er WAKWA

RACE

Goudali

Wakwa

Source CRZ de WAKWA (1 983 )

ii) Aptitude laitière

SEXE

Ferœlles

mâles

Ferœlles

Mâles

P M S (KG)

110,87

141,68

150,64

168,98

L'aptitude laitère de la race Wakwa ne fait pas l'objet d'étude

au centre de Recherches Zootechniques. Néannoins le Wakwa fournit suf

fisamrrent du lait pour penœttre une bonne croissance de son veau .

.../ ...
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iii) Rusticité et travail

le Wakwa bénéficie de la rusticité venant du Goudali et une oorme

croissance issue du Brahman. Il est cependant peu docile et n'est pas utili

sé pour le travail.

d) ESSAI D'N'ÉLIORATIQN GÉNÉTIQUE.

L'arœlioration génétique du Goudali à la Station ZOOteclmique de

Wakwa était handicapée car les croisés étaient sensibles à la DeDnatophilo

se. Aujourd'hui cette sensibilité semble diminuer chez les animaux en F2.

2,2, PARAJ'lETRES DE PRODUCTIOO,

2.2.1, LE POIDS A LA ttAISSANCE (PN)

a) IMPORTANCE,

La viabilité et le taux de croissance des 1:x:lvins jouent llil rôle

i.mportant sur le revenù des éleveurs. 'l'<::NN (1976) m:>ntre qu'il existe llile

corrélation génétique de 0,65 entre le poids à la naissance et le poids au

sevrage. Selon BELTRAN et COLL. (1 971 ), il existe llile corrélation phénotypi

que, positive entre le faible poids à la naissance et la viabilité des veaux

Brahmans. SINGH et COLL. (1970) trouve llil effet important du poids à la nais

sance sur le taux de croissance pré-sevrage et le poids au sevrage chez les

zébus Shorthom de l'Afrique de l'Est et leurs produits de croiserœnt avec

les Sahiwal. 'IDNN (1 976) évalue à 0, 44 l' hérédité pour le poids à la naissan-

ce chez la j-a.ce Boran cial!s les rù.i1c~es Kenyans. Il Y a une corrél3.ti0!1 posi-

tive entre le faible poids à la naissance des veaux et leur vitalité d'llile

part (BELTRAN et COLL. 1971) et entre les difficultés de vêlage et les

roc>rti-natalités dl autre part.

... / ...
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ceci rrontre que le p:>ids à la naissance peut servir de premier

indicateur pour la connaissance des anima.ux à bonnes p:>tentialités pour

la production de viande. Bien que cette amélioration puisse être limitée

par la dystocie (YOONG, 1970), les p:>ids à la naissance qui sont relati

verœnt faibles actuellerœnt dans nos troupeaux peuvent être améliorés

jusqu'à une limite plus élevée ('IWN, 1976).

b) EFFET DU GÉNOTYPE DU VEAU 1

Il existe une grande variabilité du poids à la naissance selon

le génotype du veau. KASSA et COLL. (1986) trouvent un poids rroyen à la

naissance de 23,5 ! 2, ~ Kg sur les zébus Boran d' Ethiopie. ce p:>ids est

de 17,3 Kg et 25,4 ! 7 Kg respectiverrent chez les zébus Est-Africains et

les veaux Boran de Tanzanie (MPIRI et COLL. 1987). I.e centre International

p:>ur l'Elevage en Afrique (CIPEA, 1988) publie des p:>ids à la naissance

de 16,6 ! 2,67 Kg chez les bovins Peulh Soudanais du Mali. Au Botswana,

les veaux Tuli Bonsmara, Tswana, Brahmans et Africanders pèsent respec

tivement à la naissance 29,9 ; 31,4 ; 28,1 et 30,9 Kg (Botswana Produc

tion Research Unit, 1984). PLASSE (1978) et NOOOI' (1980) signalent des

p:>ids à la naissance de 23,6 et 32,43 Kg respectiverrent chez le Gir et

le Indubrasil.

Plusieurs auteurs indiquent que les croisés sont plus lourds

à la naissance que les veaux de race locale (MORSY et COLL.,1984 ; VIJ

et BASU, 1986 ; SINGH et COLL. 11987) • ceci traduit l'amélioration appor

tée Par la race i.Infx:>rtée.

... / ...
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L'effet de type de croisenent sur le poids à la naissance a

fait aussi l'objet de rapports préparés par SACKER et COLL. (1971), KENNEDY

et CHIRCHIR (1971) et FRICH (1973). Les veaux issus du croiserrent Frisonne

pie-noire et du Boran ou 8ahiwal sont plus lourds à la naissance que les

croisés zébu Shorthorn d'Afrique de l'Est X Sahiwal. Par contre GREX30RY et

COLL 0 (1950) , GAINES et COLL. (1966) , ARNASON et COLL. (1987) signalent l'ab

sence d'une influence significative du génotype du veau sur son poids à la

naissance.

c) EFFETS DU SEXE ET DU HANG DE VËLAGE 1

CorrIœ dans beaucoup d'espèces dClIIestiques les mâles sont plus

lourds que les fenelles à la naissance. Cette supérioté est bien docurœn

tée chez les zébus et les taurins (BOI'KIN et WATLEY, 1953 ; KOCH et CLARK,

1955 CARIWRIGHT et COLL., 1964 ; PIASSE et KCXiER, 1967 ; MUNOS et MARI'IN,

1969 BELTRAN, 1976 ; MARIANTE, 1978). DUMAS et LHOSTE (1968) trOuvent chez

les Q)udali de la Station Eootechnique de Wakwa 24,5 Kg pour les mâles et

23,4 ,Kg pour les ferrelles. Quant a MPIRI et COLL. (1987), ils signalent chez

les zébus Est-africains 17,8 Kg chez les mâles contre 16,8 Kg chez les fe

rrelles à la naissance. ABASSA (1984) note une différence significative liée

au sexe entre les poids à la naissance des veaux Q)bra du Sénégal (P< 0,(01),

les mâles (26,44 Kg) étant plus lourds de 1,68 Kg que les fenelles (24,76 Kg) .

Plusieurs auteurs ont abordé l'étude de l'influence de l'âge de la

mère sur les perfonnances du veau. Les facteurs âge de la mère et rang de vê

lage sont fortenent et positiverrent corrélé. Ainsi, le rang de naissance ren-

~èl~le sur l'état d'avar~0uent dE la cùrrière de l~ rrèrc lorsqJc l;ige eY~ct

de celle-ci n'est pas connu.
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I.e rang de vêlage est donc un ton indicateur de l'âge de réfo:t'Iœ de la

mère (lliOSTE, 1968). KOCH et CLARK (1955) indiquent que les plus grands

écarts entre les poids à la naissance se produisent chez les veaux issus

des vaches ~gées de 3 à 4 ans et ceux nés des vaches agées de plus de 10 ans.

cependant CARIWRIGHl' et COIJ... (1964) rapportent que le poids à la naissance

augrœnte avec le rang de vêlage jusqu'à l'âge de 6-7 ans pour la vache et di

minus ensuite quand l'âge de celle-ci augrœnte.

d) EFFETS DU fv"OIS, DE LA SAISON OU DE L'ANNtE DE VËLAGE

ABASSA (1984) note une grande influence (P<' 0,(01) du rrois de

naissance sur le poids à la naissance des veaux Gobra au Sénégal. LI au

teur constate que le poids à la naissance est de 23,56 :!: 0, 74 Kg pour les

veaux nés en Jù:in, alors qu 1il est de 27,37 :!: 0,76 Kg pour ceux nés en

septembre. Des résultats similaires sont aussi rapportés par IDRSY et COLL.

(1984) chez les veaux Baladi en Egypte.

MWANOOI"ID (1 981) au Kenya rrontre que les veaux nés pendant la

saison des pluies pèsent plus lourds que ceux nés pendant la saison sèche.

La plus grande différence de FOids entre ces deux saisons est de 2,38 Kg en

faveur des veaux nés en saison des pluies en 1972. Mais selon le rrêrre auteur,

les veaux nés durant la saison sèche de 1973, 1975 et 1976 pèsent plus lourds

que ceux nés pendant la saison des pluies des rrerœs années. La différence de

FOids à la naissance notée en 1976 est de 1,50 Kg.

BELTRAN (1976) trouve que les veaux nés pendant la saison sèche

pèsent lOClins que ceux nés durant la saison des pluies. MARIANTE (1978) uti

lisant les données sur les zébus Nellore au Brésil observe des résultats

similaires.
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2.2.2. LE POIDS AU SEVRAGE (PS)

a) IMPORTANCE ET EFFET DU GÉNOTYPE DU VEAU

le poids au sevrage (PS) est probablenent le critère camum de

sélection des industries animales. le PS est un paramètre essentiel de me

sure car il reflète l' aptitude maternelle de la vache et le potentiel géné

tique de croissance du veau. le PS rroyen rapporté sur les zébus des régions

tropicales et subtropicales sont de 209, 215, 191 et 95 Kg respectiverrent

chez les Indopakistanais de Mexique (NŒXJl', 1980), Brahman au Guatemala

(PIASSE, 1978), Nellore au Brésil (MARIANTE, 1978) et Gobra au Sénégal

(DENIS, 1971).

Plusieurs auteurs soulignent que les veaux croisés sont plus

lourds au sevrage que les veaux issus de la race locale. ~VARREN et COLL.

(1965) trouvent égalerœnt un effet significatif du facteur race sur les

poids au sevrage des Métis Hereford et Santa Gertrudis •

. b) EFFETS DU SEXE DU VEAU ET L' ÂGE DE LA VACHE.

les veaux mâles sont généralement plus lourds au sevrage que les

femelles (CRUZ, 1972 ; BELTRAN, 1976 ; MARIANTE, 1978 ; PLASSE, 1978 ;

NODOT, 1980 ; PACHO, 1981). les plus jeunes et les plus vieilles vaches

sèvrent des veaux plus légers que les femelles à âge interrœdiaire

(CARTWRIGHT et COLL., 1964 ; PLASSE et KOGER, 1967). LAWSON et PETERS (1964),

MINYARD et DINKEL (1965), WARREN et COLL. (1965) trouvent des résultats simi-

laires. D'après aJNDIFF et COLL. (1966), le poids au sevrage augrrente de

20, ~ Kg quand l'âge de .La mère PaSse de 2 à 4 ans. BURGESS et Ba'v1....JAN (Î %5)

signalent que les PS des veaux issus des vaches de 2 et 3 ans sont respecti

verrent de 15,5 et 6, 1 Kg inférieurs à la rroyenne, les vaches de 4 à 8 ans

sevrant des veaux rroyens et des vaches âgées des veaux supérieurs à la rroyen

ne.
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NIEMANN et HEYDENRYCH (1965) établissent que l'âge de la mère est une inpor

tan e source de variabilité du poids au sevrage du veau et que ce sont les

vaches Sgées de 6 à 8 ans qui sèvrent les veaux les plus lourds. En d'autres

ternes, ceci signifie que le poids augrrente avec le rang de vêlage. BERRIJEX:n3

et roBINSOO (1968) et NODOT (1980) Par contre rapportent l'absence d'effet de

l'âge de la vache sur le PS veaux.

c)fFFErS DE LA SAISON OU DE L'ANNÉE DE VËLAGE,

NIEMANN et HEYDENRYCH (1965) estirœnt que chez des veaux africanders,

la plus grarrle variation du poids au sevrage est due à l'influence du facteur

saison. selon BELTRAN (1976) les veaux Brahman nés pendant la saison sèche sont

plps' légers que ceux nés durant la saison des pluies alors que PIASSE et KOOER

(1967), B1WER et COLL. (1978), VERDE et PIASSE (1976) rapportent des observations

contraires. Pour ces auteurs, les veaux nés pendant la saison sèche sont plus

lourds au sevrage que ceux nés en saison des pluies.

2,3, PAAAfvURES DE REPRODUCT1ON 1

Chez les êtres vivants la fonction de reprcxluction penœt à l'espèce

de se pérenniser. En matière d'élevage, les phénomènes de reproduction sont

priID:Jrdiaux et conditionnent la rentabilité de l'entreprise. ces phénomènes sont

largerrent influencés par des conditions d' environnerrent et le matériel biologiquE

considéré. Les principaux facteurs bio-économiques sont l'âge au premier vêlage,

l'intervalle moyen entre vêlage (IMV) et la durée de vie utile d'une ferrelle.

ToA v;::n:-iahi litp i ntT;'l-r;;.~;::: .~.::' ('FoS r.ar.,rrètres est faible mais peut

être élevée entre races (inter-races). C'est pourquoi le croisement constitue

une voie d'amélioration génétique de ces paramètres.

... / ...
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2.3.1. AGE AU PREMI ER VËlJ\GE,

a) IMPORTANCE ET CONSÉQUENCES,

la précocité réduit la péricxie ilrprcxiuctive de la feIrelle. cette

péricxie s'étend de la naissance à la première mise-bas ou à la première sail

lie fécondante,(BCHIœME,1968).

les avantages d'une précocité sont IIUlltiples :

- augrœntation du rendeIrent rroyen par jour de vie utile dans l' hypothèse

où elle ne porte PaS atteinte à la longévité de la feIrelle,

- progrès génétique plus rapide par réduction de l'intervalle de généra-

tion,

- diminution des risques de stérilité car beaucoup d'auteurs ont consta

té une plus grande difficulté de fécondation chez les ferrelles dont on a lais

sé volontairerrent PaSser les premières chaleurs (J3CNHCI.1ME, 1968).

Mais la précocité a aussi ces inconvénients

- fréquence plus grande des accidents de vêlage,

~vie reprcxiuctrice utile abrégée,

- réduction du fonnat de l' anima.l et donc de sa valeur marchande.

b) EFFET DU GÉNOTYPE,

LéS rroyermes estimées de l'âge au premier vêlage sont de

47,06 ~ 1,51 rrois chez les zébus Gobra à Dahra au Sénégal (ISRA, 1984). Sur

20 génisses zébus peulh Soudanais au Mali, le CIPEA publie un âge au premier

vêlage de 49,5 ~ 3,34 rrois. A Wakwa, MBAH et COlL. (1983) rapportent chez le

Goudali un âge de 1613 .:!: 260 jours soit 53,03 rrois)chez les génisses Fulani

au NIGERIA, cet âge est de 4,03 .:!: 0,43 années (MRODE et AKINOKUN, 1986).

Les génisses Sahiwal du Pakistan vêlent pour la première fois à 1168,62 .:!: 45,33

jours (SHAB et TAFAR, 1986).
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WILSCN (1986) estiIœ à 4-5 ans l'âge au premier vêlage des génisses Fulani,

Gobra et Maures élevées dans le systèIœ agro-pastoral de l'Afrique Q::cidentale,

tandis que Ol'CHERE (1986) indique sur les mârœs races un âge dépassant 5 ans

dans les élevages traditionnels du Nigeria. L'âge à la première mise-bas des

génisses Nellore élevées au Brésil est de 1340 jours (AROElRA et COLL., 1987).

REID et COLL. (1974) signalent que les Brahmans vêlent pour la première fois à

26 rrois au Botswana.

Plusieurs auteurs sont d'accord que l'âge au premier vêlage des

génisses croisées est inférieur à celui des races pures originales. J?OIM)TRE

et COLL. (1987) notent 34,94 :!: 0,33 rois chez les croisées Holstein X Zébus et

PARMAR et JAIN (1986) 44 rois chez les génisses Sahiwal du Pendjab, 30 rois

chez les génisses Danish Red X Sahiwal. Au Burundi, POZY (1984) trouve que

l'âge au premier vêlage des génisses Ankolé pures est de 1528 jours et qu'il

n'est que de 1150 jours chez les génisses Sahiwal X Ankolé.

c)EFFETS DE LA SAISON OU DE L'ANNÉE DE VËLAGE,

La saison de naissance de la génisse a parfois peu ou pas d'influence

sur l'âge à la première mise-bas (BHA'INAGAR et SHARMA, 1983). POLASTRE et COLL.

(1987) rapportent une absence d'effet de la saison de naissance mais signalent

Par contre une influence significative (P< 0,01) de l'année de naissance de la

génisse sur son âge au premier vêlage. A Dahra au Sénégal, seule l'année de nais'

sance affecte l'âge au premier vêlage des génisses Gobra (ISRA, 1984). POZYet

MUNYAKAZI (1984) note un manque d'effet de l'année sur l'âge à la première con

ception des génisses Sahiwal au Burundi. Cette absence d'influence de l'année

esL rapportée égal~~nt pal- WAGENAAR et COLL. (1986) chez les génisses ~ùlani du

Delta intérieur du fleuve Niger au Mali.

... / ...
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2,3,2, INTERVALLE r-tlYEN ENTRE VË~GES (l,M, V)

a) IMPORTANCE ,

DENIS (1975) définit l'intervalle noyen entre vêlages came une

durée noyenne séparant èeux évènements de mise-bas. Dans le cas des races à

viande, le veau est la production essentielle. Toute augmantation entre deux

vêlages réduit les recettes brutes et limite l'intensité de sélection. Ce para

mètre dépend de plusieurs facteurs.

b) EFFET DU GÉNOTYPE,

WILSON (1988) rapporte un LM.V de 665 ! 202 jours au Mali sur les

vaches Peul SOUdanais. JOHNSCN et COI..J..,. (1984) trouvent chez les zébus Bunaji

(White Fulani) et Bokoloji (Sokoto ,Gudali) à Zaria au Nigeria un IMV de 365

jours pour les deux races. MBAH et COI..J..,. (1984) observent un IMV de 536 ! 209

jours chez le Goudali à Wakwa. ZIMBRA (1987) signale chez les zébus du Malawi

un IMV de 401 jours tandis que OI'CHERE (1986) indique une myenne de 757,3 jours

chez les vachesFulani en élevage traditiormel de la zone sub-hurnide du Nigeria.

Au Mali, WAGENAAR et COI..J..,. (1986) estirrent à 596 + 155 jours l'intervalle rroyen

entre vêlage des vaches Fulani. cet intervalle n'est que de 545,2 jours chez les

Brahmans de Malaisie. Au Botswana REED et COI..J..,. (1970) observent un IMV de 439

jours chez les vaches de la Jamaïque et SINGH (1968) 435-456 jours chez le bovin

Indien à Bihar-Jordao. L'IMV est de 480-600 jours chez les vaches du Botswana

(FINLAY et COI..J..,., 1974),561 + 15 jours chez les zébus Gobra au CRZ de Dahra

(Sénégal) (ISRA, 1984) i 406,4 jours chez les croisées Holstein-Frisonne et

484,6 jours chez les croisées 25 p.100 Holstein-Frisonne X 75 p.100 vaches

zébus (POLASTRE et COI..J..,., 1987). L'IMV chez les vaches croisées est donc plus

court que chez les vaches de race pure d'origine.

... / ...
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PARMAR et JAIN (1986) au Pendjab rapportent des intervalles de 450 et 543

jours respectiverœnt chez les vaches Sahiwal, Danish Red alors que chez les

croisées de ces deux races, cet intervalle n'est que de 420 jours. POZY (1984)

signale un intervalle de 430 jours chez les croisées Sahiwal X Ankolé et de

539 jours chez les Ankolés pures.

c) EFFET DU RANG DE VËLAGE.

WILSON (1988) signale un effet significatif du rang de naissance

sur la longueur de l'intervalle au vêlage suivant. Il précise que les inter

valles entre vêlages diminuent au fur et à rœsure qu' augrœnte. le rang de

vêlage et ceci jusqu'à un âge avancé, à partir duquel on enregistre une haus

se brutale de l'intervalle entre vêlages. DENIS (1971) constate que chez le

zébu Gobra du Sénégal l'âge de la vache au premier et au second vêlage n'a

aucune influence sur l' IMV. L'auteur observe Par contre une relation entre

cet intervalle et l'âge de la mère à Partir du 3èIœ jusqu'au 8èIœ vêlage.

d) EFFETS DE L'ANNÉE ET DE LA SA l SON DE VËLAGE 1

Au CRZ de Dahra au Sénégal, l'année, la saison et le rang de vêlage

ont beaucoup d'influence (P< 0,01) sur l'intervalle entre les mises-bas des

ferœlles Gobra (DENIS, 1971). De m2rre, AROEIRA et COLL. (1987) notent que l'IMV

des Nellores au Brésil est très influencé Par l'année de vêlage et le rang de

parturitions. Les vaches ayant un intervalle entre vêlages le plus long sont

celles qui ont un nombre de mise-bas supérieur à 7. Les auteurs rapportent un

effet significatif de la saison sur l'DiV.

... / ...
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les vaches saillies entre Décembre-Février; Mars-Mai; Juin-AQ(lt

et Septembre-Novembre ont respectiverœnt 393, 399, 471 et 426 jours d'inter

valle entre vêlages (P< 0,05). cependant WILLIS et WIIBCN (1974) observent

une absence d'effet de l'année et de la saison sur l' IMV.

A la suite de cette revue bibliographique, il est in::lispensable

de présenter le milieu d'étude, les dormées et les néthodes utilisées dans

cette étude ; c'est ce qui fera l'objet du chapitre suivant.
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CHA PIT R E III

MAT ERIE L ET METHODES
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3.1. Ml\TERIEL

3.1.1. STATION ZOOTECHNIQUE DE WAKWA.

a) SITUATION ET ÉTENDUE.

La Station Z~lmique de WAKWA (SZW) est créée en 1934 par

P. BLANC. Elle est i.rrplantée au coeur de l'Adamaoua, à 15 Km de Ngaoundéré

et porte le nan du lobnt situé en son centre (figure 3.1). La SZW a une su

perficie de 4.<XX> ha répartie en 24 parcs totalerœnt clôturés. les parcs sont

protégés Par des Pare-feux, dotés de pistes d'accès et d'installations néces

saires à l'entretien du bétail (corral avec bascule pèse-bétail, bain détiqueur,

lazaret, logerœnts des bergers). La SZW est égalerœnt traversée Par un i.InIX>r

tant fleuve (la Vina), source d' abreuverœnt des animaux.

A Fory situé à une dizaine de kilomètres de WAKWA, se trouve une

station de m:mte servant de support aux activités de SZW. cette station est

pourvue de Parcs d' acceuil aux animaux des éleveurs traditionnels, de loge

ments pour. bergers, de deux abreuvoirs, d'un couloir de traiterœnt et de dé

tiquage et d'un bain détiqueur en construction.

b) RELIEF} soLs} VÉGÉTATIONS ET CLI~~T,

Les caractéristiques du relief, du climat, du sol et de la végéta

tion sont similaires du plateau de l'Adamaoua.

Le plateau de l'Adamaoua a une altitude de 1(XX) à 1700 mètres.

Il dispose de deux coupures phyto-géographiques nettes qui sont :

- la falaise septentrionale qui narque la limite entre l'aire

des savanes soudaniennes et des savanes du dorraine soudan~guinéen,

... / ...
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figure 3.1 REPARTITION DES PARCS DE LA SZW.
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- la côte méridionale représentant la limite entre la zone

soudano-guinéenne et la zone guinéenne.

La végétation du plateau est faite de savanes arbustives ou

arborées à Daniella et Lophira. Les pâturages sont en majorité de savanes

à Hyparrhenia spp.

les roches volcaniques sont prédaninantes et les roches sédi.rœm

taires rares. LI lldamaoua est constitué par un socle granitique et gnéissique

avec des placages de grés. Il existe éga1erœnt d'assez vastes surfaces de

sols hydrœorphes, des zones dl épandage, des cours dl eau et des marais très

précieux POUr 11 affouragerœnt des troupeaux Pendant la saison sèche.

le climat de 11 .Adamaoua est de type soudano-guinéen doux avec

une saison sèche d'environ 5 mois (Novembre-Avril) et une saison des pluies

Si étendant d'Avril à Cc:tobre. LI altitude élevée intervient POUr m::xiérer les

températures et renforcer l'abondance des pluies par rapport à un régi.rœ

soudanien classique. Les précipitations atteignent 1600 mm en moyenne par

an. La ternpérature moyenne annuelle est de 23°C avec un rnaxi.murn absolu de

34°C en Mars et un rnini.rnurn absolu de 10°C en Janvier. L'humidité relative

moyenne est de 75 p.1oo en saison des pluies et de 40 p.1oo en saison sèche

avec un minimum de 15 p.1oo voire 10 p.1oo en Février (BOUTRAIS, 1978).

Les données climatiques spécifiques à la station de Wakwa figu

rent au tableau 3.1.
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Tableau 3. 1. IXNNEES CLIMATIQUES A WAKWA

1,
T WAKWATMors T
T 1 1
T , ,
t'!'eIr{)érature ( OC) JHumidité relative (%) JPluvianétrie (mu)
t 1974-1983 t 1974-1983 J 1974-1983
1 1 1, , ,

JANVIER 20,1 47,8 0,2

FE.VRIER 22,1 47,2 1,2

MARS 23,9 51,6 18,2

AVRIL 24,4 68,1 128,8

MAr 23,3 77 ,0 195,1

JUIN 22,1 80,2 224,0

JUILLET 21,5 82,0 325,6

AOUT 21,7 81,5 286,5

SEPI'EMBRE 21,9 79,4 239,4

OC'KlBRE 22,3 74,8 107,2

NOVEMBRE 20,6 65,2 6,6

DEX:D1BRE 19,9 53,2 1
0,0

MoytmE n,\.) !1,4 f>7:3 2: 13 •9 127,7 !123.0

(1532,8 2:143,4)

Source CRZ de WAKWA (1987)

... / ...
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c) ÜBJECT1FS DE LA sm 1

c'est à cette station où furent jetées les premières bases de

l'amélioration génétique du cheptel bovin de l'Adamaoua. Elle s'appelait

autrefois Z.A.P.A. (ZOne d'AIIélioration Pastorale de l'Adamaoua) en 1934

et plus tard (SZW). Au début de la création de cette station deux sections

se partageaient le contrôle technique des opérations zootechniques et des

progrannes :

- une section de Recherches et

- une section de Production et de Vulgarisation.

Avec la mise en place des structures de Recherches Zootechniques

et Vétérinaires appropriées, d' arord par l'Institut d'Elevage et de ~ecine

Vétérinaire des Pays Tropicaux (LE.M.V.T.) en 1964 puis par l'Institut de

Recherches ZOOtechniques (IRZ) plus tard, la station ne s'occupe actuellement

que de la production des animaux arréliorés et de leur vulgarisation en milieu

traditionnel.

Les objectifs de SZW se résurœnt en 3 volets portant sur

- l'arrélioration zootechnique et sanitaire des animaux,

- l'a.rœlioration du milieu par une rreilleure gestion des pâturages

et la culture des plantes fourragères,

- l'initiation de l'éleveur à des méthodes d'élevage plus rationnel

les et plus rentables.

La SZW qui dépend du Ministère de l'Elevage, des Pêches et des

Industries Animales (MINEPIA) travaille en collaroration étroite avec le

CRZ qui est sous la tutelle du Ministère de l'Enseignerrent supérieur, de

l'Informatique et de la Recherche Scientifique (M.E.S.I.R.E.S.). Les acti

vités de ces deux centres sont résumées dans la figure 3.2.

... / ...
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les plantes fourragères cultivées par le CRZ sont destinées à

11 aJ.i.Iœntation des vaches laitières. Panni ces plantes on note :

- Ancvwpogon gayaYl.U.J.l.

- 8JLa.c.iU.a.tUa !l.U:Uzie.n6.-L6.

- Hypa4hhe.nia 4UÔa.

- Pa.n.i.c.um max. TtUc.hogium.

- Pe.rtn-i.6e.tum puJLpuJLe.m.

- Stylo!:laYLthu 9yyane.n6.-L6 •
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Figure 3.2. ORGANIGRAMME DU HERD-J3CX)K DE L'ADAMAOUA
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3.L2. CONnUnE DU TROUPEAU.

les animaux sont entretenus selon le système de Ranching à la

Station Zootechnique de WAKWA. Ils sont répartis par classes d'âge et par

catégories à l'intérieur des parcs clôturés à l'aide des fils de fer barbelé.

Il Y a un taureau dans e:haque troupeau de reproductrices qui carcpte en noyen

ne 40 à 50 vaches. les taurillons destinés à la reproduction sont utilisés à

l'âge de 2 à 3 ans. Quant aux génisses elles rentrent dans les troupeaux de

reproductrices vers 11 âge noyen de 40 à 41 nois.

les taurillons et les génisses sont sélectionnés selon des cri

tères norpoologiques et leurs perfonnances pondérales. La. nonte est natu

relle à l'intérieur des parcs sauf dans un troupeau (F 11) de zébu Goudali

où les vaches sont réservées à l'insémination artificielle.

Il existe une saison de nonte qui s'étend du début du nois de

Juin au début du rois de Décembre. le sevrage se fait à 8 rois et à temps

constant. les veaux sevrés sont marqués à la cuisse au fer rouge.

'Ibutes les opérations techniques de pesées, de marquage, de

constitution des troupeaux sont effectuées par des agents techniques de

la SZW et du CRZ de WAKWA.

3.1.3. ALIMENTATION.

Les animaux sont nourris au pâturage naturel en saison des

pluies. Pendant la saison sèche, ils reçoivent un corrplémant minéral

sous forms de pie.rrê à l';cher. cerLains reçoivent Uli cl1irrent Cùiïi[J_18-

rrentaire sous fonœ de tourteau de coton. L'abreuvemant se fait en

station pendant la saison sèche aux sources d'eau minérales naturel

les appelées "Lahorès".

... / ...
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Ces sources issues de phénanènes volcaniques sont rencontrées

dans tout le plateau de l'Adamaoua.

Le rôle physiologique de ces sources est indéniable à cause de

leur richesse en sels minéraux. Elles assurent un apport minéral réPara-

teur d'une carence consécutive à la conscmnation d' herbes de saison sèche,

pauvres en ces é1éIœnts.

3.1.4. GESTION SANITAIRE.

Les animaux sont vaccinés selon un calendrier détenniné contre

la Peste Bovine, la Pasteure110se et le Charbon Synptomatique. Ils subis-

sent également un déParasitage interne à la fin de la saison des pluies

(m::>is de Décembre) et reÇOivent un bain détiqueur une fois Par semaine en

saison sèche et deux fois Par semaine pendant la saison des pluies. Le dé-

tiquage manuel ou à l'aide des pulvérisateurs portatifs est aussi pratiqué

à la station.

La Dennatophilose occupe jusqu'à nos jours une place i.Irportante

dans la pathologie des bovins de station et constitue un m::>tif fréquent de

réfonœ. Le contrôle de cette maladie sera bientôt assurée grâce à la mise

en vente prochaine d' un vaccin anti-dennatophi1ose mis au point par le

Laboratoire National Vétérinaire -(LANAVh""'T) de Boklé (Garoua).

Il Y a égaleH'ent une pathologie ap[€lée "Ventre penché" qui est

une déviation latérale de l'abdorœn affectant les deux sexes et dont la

cause reste encore indétenninée.

),1,5. COLLECTES DES DONNÉES AU CRI DE WAKWA,

a) LI VRE GÉNÉALOG !QUE OU HERD-BOOK,

Les activités de la SZW sont rés~es dans le "Herd-book" .

.../ ...



Ces sources issues de phénomènes volcaniques sont rencontrées

dans tout le plateau de l'Adamaoua.

Le rôle physiologique de ces sources est indéniable à cause de

leur richesse en sels minéraux. Elles assurent un apport minéral répara-

teur d'une carence consécutive à la consofTunation d'herbes de saison sèche,

pauvres en ces éléments.

3,1,4. GESTIOI'J SANITAIRE.

Les animaux sont vaccinés selon un calendrier déterminé contre

la Peste Bovine, la Pasteurellose et le Charbon Symptomatique. Ils subis-

sent également un déparasitage interne à la fin de la saison des pluies

(mois de Décembre) et reçoivent un bain détiqueur une fois par semaine en

saison sèche et deux fois par semaine pe~dant la saison des pluies. Le dé-

tiquage manuel ou à l'aide des pulvérisateurs portatifs est aussi pratiqué

à la station.

La. Dennatophilose occupe jusqu 1 à nos jours ill1e place importante

dans la pathologie des bovins de station et constitue ill1 motif fréquent de

réforme. Le contrôle de cette roaladie sera bientôt assurée grâce à la mise

en vente prochaine d' ill1 vaccin anti-dennatophilose mis au point par le

Laboratoire National Vétérinaire "(LANA'k--r') de Boklé (GarOUÇl.).

Il Y a égale:n-ent ill1e pathologie aprel~e "Ventre penché" qui est

une déviation latérale de l'abdomen affectant les deux sexes et dont la

cause reste encore indétenninée.

3.1.5. COLLECTES DES DONNÉES AU CRZ DE WAKWA.

a) LIVRE GÉNÉALOGIQUE OU HERD-BOOK,

Les activités de la SZW sont résumées dans le "Herd-book" •

.../ ...
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lDrsque dans un troupeau, deux taureaux figurent sur ce registre sans

précision des dates de sortie et d'entrée, les veaux issus de ce trou

peau sont de parenté incertaine et ne peuvent jamais figurer sur la lis

te des anima.ux candidats à la sélection.

e) LIVRES-JOURNAUX ET RAPPORTS ANNUELS.

les livres-journaux indiquent quotidiennenent les évèneIrents

saillants de la journée: naissance, m::>rtalité, réfome, sevrage, vacci

nation, traitercent, abattage d'urgence, vente des animaux. ()Jant aux rap

ports armuels, ils récapitulent à la fin de chaque année les activités

de la station.

3,1.6. MATÉRIEL ANIMAL.

le matériel animal utilisé dans cette étude est constitué de zébus

~dali et Wakwa entretenus à la SZW et dont les caractéristiques sont décri

tes au chapitre II. Le~ dormées sur ces anilnaux, ont été obtenues entre 1963

et 1988 dans 19 troupeaux nurrérotés de F1 à F13 I;X)ur les Goudali (encore ap

pelés Foulbé) et W1 à W6 I;X)ur les Wakwa. Les dormées brutes et finales figu

rent au tableau 3.2.

... / ...
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Tableau 3. 2. FICHIER DU NœBRE DES DCNNEES ANALYSEFS.

1 , ,
T T ,, , NœBRE DI OBSERVATIONS : ,, , ,
T PARAMm'RE T ,, , 1 ,
T T T ,, ; INITIAL ; SUPPlill.1E FINAL ,
!

,, , ,

!Poids à la naissance 527 109 418
!
!Poids au sevrage 459 41 418
!
!Intervalle entre vêlages 989 48 941
!
!Age au prenùer vêlage 251 0 251
!
!Avorterœnt 44 2 42
!
!M:>rt-né 85 0 85
!
!M:>rtalité post-natale 105 0 105
!

!Viabilité à la naissance 1240 6 1234
!

3.2. ruHODES.

3.2.1. PRÉPARATION DES FICHIERS,

La saisie et gestion (tri) des données ont été effectuées avec

le logiciel DBASE III Plus sur Micro-ordinateur OLIVETI'I M24 du Départe-

rrent de Zootechnie-Alilœntation de l'Ecole Inter-Etats des Sciences et

Médecine Vétérinaires de Dakar.

a) PARAMÈTRE DE PRODUCTION,

Deux fichiers relatifs au p:::>ids à la naissance et au sevrage

ont été créés. Les informations contenues dans le fichier intèrcss~~~ le

p:::>ids à la naissance figure au tableau 3.3.

... / ...
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Tableau 3.3. FICHIERS DBF (1) DU POIDS A LA NAISSANCE.

, ,
fDIMENSlœ

,
CHAMP NGt DU CHAMP TYPE DEX::IMALE ,,

1 ,
! ,

N° Vache
1

1 .Nurt'érique 5 0

2 N° Veau " 5 0

3. N° pè:te (taureau) " 4 0

..
4 Race " 1 0

5 Sexe veau " 1 0

~

6 Poids à la naissance ! " 2 0
!

7 Rang de vêlage " 2 0

1

8 Date de naissance de la vache Date 8 0

1
9 Poids de la vache au vêlage •Nurt'érique 3 0

10 Troupeau " 2 0

11 Age de la vache (Année) " 2

1 1
12 iType de vêlage (simple,gémellaireJ. " 1 0

!

13 Type de monte(naturelle, IA) " 0

(1) Fichier DBASE

Le fichier des poids au sevrage est le nêrre que celui des poids

à la naissance auquel on ajoute la date de sevrage, le poids au sevrage cor-

rigé et l'âge au sevrage.

... / ...
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le sevrage ayant lieu à terrps constant, les poids ont été ajustés

CCI'l'me suit:

où

Wc * Poids au sevrage corrigé (Kg)

PN = Poids à la naissance (Kg)

WR = Poids réel au sevrage (Kg)

Ap" = Age réel au sevrage (jours)

As =Age standard au sevrage qui est de

8 rcois ou 243,34 jours

b) PARAMÈTRES DE REPRODUCTION.

Des fichiers intéressant Fespectiverœnt l'intervalle entre

mise-bas, l'âge au premier vêlage, les rcortalités pré et post-natales

ont ·été créés. les inf6rmations contenues dans ces fichiers figurent

aux tableau 3.4 pour l'intervalle entre vêlages et l'âge au premier

vêlage et 3.5. pour les m::>rtalités pré et post-natales.
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Tableau 3.4. FlOIIERS DE LI INTERVALLE ENl'RE VEIAGES( lEV)

, 1 ,, , . ,
CHAMP NCM DU CHAMP , TYPE 'DIMEN3Iœ

, DOCIMALE, , ,
J J 1, , ,

N°
, , ,

1 Vache ° NurPérique 5 0

2 Race Il 1 0

3 N° Veau Il 5 0

4 Date nais~ance du veau Date 8 0

5 sexe du veau Nurrérique 1 0

6 N° père (taureau) Il 4

7 Type de ITOnte (IA ou naturelle) Il 1 0

8 Troupeau Il 2 0

9 Rang de vêlage Il 2 0

10 Type de vêlage " 0

11 ~de la vache (Année) " 2 1

12 Intervalle entre vêlages " 3 0

Le fichiers de l'âge au 1er vêlage est le rœne que pour l' lEV

auquel on substitue le ra.rlg de vêlage par 1::> 1er rang au vêlage et l'âge

de la génisse est en (rois) avec 2 décima.leso

... / ...



- 58 -

Tableau 3.5. FICHIERS DES M:)Rl'ALITES PRE ID' POST-NATALES.

1 1, ,, ,
CHAMP Nœ DU CHAMP TYPE fDIMENSICN fDOCIMALE

r !

1 N° Vache ! Nl.lrrérique 5 0

2 Armée de mise en reproduction " 2 0

3 Année de naissance de la vache " 2 0

4 Age de la vache (Année) " 2 0

5 Race " 1 0

6 Sexe du veau " 1 0

7 saison de vêlage " 1 0

8 Gestation " 1 0

9 Avorterrent " 1 0

10 MJrti-natalité " 1 0

11 Veau né viable " 1 0

12 Mortalité post-natale " 1 0

13 Age de l'animal à sa rrort(jour) ! " 3 0
!

14 cause rrortalité JI 2 0

... / ...
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3.2.2.ANALVSE DES DONNÉES.

Les m:xièles statistiques utilisés sont des rrodèles mixtes pour

les paranètres de production et des m:xièles fixes pour les pararœtres de

reproduction. Ces m:xièles varient selon les variables dépendantes consi-

dérées.

a) Po IDS À LA NAI SSANCE.

y. '1_1_ =)J. + R, + TeR) ..+ ~ + NI + M + R· * M + E· '1,1_
1.J~11U 1. 1.J "'k 1m 1. 1 hl 1.J~IIU

où

y, '1_1_ représente le poids à la naissance du veau n pour les
1.J~11U

effets mixtes i, j, k, l et ID.

)J est l'effet mixte a::mmm à toutes les variables indépendantes

(i.e rroyerme générale) .

Ri représente l'effet i de la Race.

T(R) . . représente l'effet i du taureau à l'intérieur de la race j
1.J

~ .J NI et Mm représentent respectiverœnt les effets k du sexe,

l du rang de vêlage et ID de la saison de naissance.

Ri * fv\n représente l'interaction entre l'effet i de la race du

veau et l'effet ID de la saison de sa naissance.

Eijklmn représente les effets résiduels aléatoires pro~res au

veau n ;

1"/' t 1
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b) PoIDS p,JJ SEVRAGE.

le nodèle utilisé est le rnêrre que celui du poids à la naissance

auquel on ajoute l'effet p du poids à la naissance (variable continue) •

c) INTERVALLE MJYEN ,ENTRE VËLAGES (I .M. V)

où :

y" "1,1 _représente l'intervalle entre vêlages de la vache n POUr
1.]JU.!LlU

les effets fixes i, j, k, l et In.

JJ représente l'effet fixe cornnun à toutes les variables indépendantes

(i.e rroyenne générale)

~ représente l'effet fixe i de la race de la vache.

Nj , Mlkl M21 et «2.m représentent respectiverrent les effets fixes j

du nurœro de naissance, k de la saison du 1er

vêlage, l de la saison du 2èrœ vêlage et In de

l'année de naissance du second vêlage.

Eijklmn représente les effets résiduels aléatoires propres à la

vache n ; EtUN(Q1 62 )

d) AGE AU 1ER VËLAGE.

où

... / ...
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Yijklrn représente l'âge au premier vêlage de la génisse m pour les

effets fixes i, j, k et 1.

JJ est l'effet oarmum à toutes les variables indépendantes

(i.e moyenne générale) .

~ représente l'effet fixe i de la race de la génisse.

~ , ~ e~ Sl représentent respectiverœnt les effets fixes j de la

saison de vêlage, k de l'armée de vêlage et 1 de la

saison de naissance de la génisse.

Ri * ~ est l'interaction entre l'effet fixe i de la race et l'effet

fixe j de la saison de vêlage de la génisse.

Eijklm représente les effets résiduels aléatoires propres à la

génisse fi ; EN NWJ 62).

e) VIABILITÉ À LA NAISSANCE.

y..klmn = Il + A· + R· + ~ + Sl + N + V + R· * V + E· .klmn
~J ~ ~ J ~ '~ n J n ~J

où

Yijklmn représente le nombre de viabilité à la naissance de la

vache n pour les effets fixes i, j, k, l et fi.

~ est l'effet fixe ccmmm à toutes les variables indépendantes

(i. e moyenne générale) .

Ai J Rj J Gk J Sl J Nm et Vn représentent respectiverrent les effets

fixes i de l'année de mise en reproo.uction, j de la race, k de l'âge

de la vache, l du sexe d~ veau, m du ~:;ng de vêlage et n de la saison

de vêlage.

... / ...



R. * V est l'interaction entre les effets fixes j de la race et
J n

les effets fixes de la saison de vêlage.

Eijklmn représente les effets aléatoires propres à la vache n ;

EMHü" 62) 1

f) AVORTEMENT ET r-t>RTI -NATALITE 1

le m:xièle utilisé est le rnêIte que celui de la viabilité à la

naissance.

g) r1JRTALITÉ POST-NATAU: 1

le m:xièle utilisé est le rnêIte que celui de la viabilité à la

naissance.

les analyses ont été effectuées à l'aide de HARVEY micro selon

la rréthode des noindres carrés (HARVEY, 1979).

le matériel et les méthodes présentés dans ce chapitre ont été

utilisés pour obtenir les résultats qui seront discutés dans le chapitre

suivant.
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CHAPITRE IV

RESULTATS J DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS



~il RËSULTATS ET DISCUSSIONS

Les résultats présentés et discutés dans ce chapitre provien

nent d'analyses statistiques effectuées sur des -paramètres de prcxiuction

et ete reproduction des zébus Goudali et Wakwa.

Une valeur y est indépendante lorsqu'elle est fonction d'un

ou plusieurs facteurs. ces derniers sont dits indépendants et constituent

la source de variation de Y. Dans l ' analyse de variance par la néthode des

rroindres carrés, l'effet pondéré de chaque facteur indépendant sur Y est

testé et quantifié. Si P est le seuil de'signification du test et & le coef-

ficient de sécurité (représentant la probabilité de ne pas se trorrper. La

valeur de P est généralement fixée à l'avance et constitue la limite supé
/5 P.1oo

rieure du risque qui peut être égale à 1Op.1oo'I\à 1p.1oo ou à 0,1p.1oo. Si

P est inférieure à 0,1 i Oi05 i 0,01 ou à 0,001 i on dit conventionnelle-

rrent que l'effet obtenu est respectiverœnt peu significatif, significatif,

très significatif et hautement significatif. On symbolise généralement ces

écarts par un, deux, trois ou quatre astériques.

Les rroyennes obtenues par la méthode des ITDindres carrés seront

appelées rroyennes (M.C.) dans le résultats et discussions. Les effets géné-

tiques (effets taureaux) ne feront l'objet d'aucune discussion dans la

présente étude bien qu'ils figurent parfois sur la liste des sources de

variation.

Les analyses préalables ayant rrontré de façon générale une

absence d'effets d'interaction entre la race et le sexe, les effets de ces

deux paramètres sont considérés dans toutes les analyses de variance corme

principaux et fixes.

... / ...
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o.:IDs les résultats et discussions, la saison de vêlage précédent,

de vêlage suivant ou de l'année de vêlage suivant sont des tentes qui sont

utilisés pour désigner la saison ou l'année de deux vêlages quelcxmques

qui se suivent. Les m::>rtalités r::ost-natales ne feront pas l'objet de

discussions,

Enfin, du fait du nombre d 'observatiol1ginsuffisant les années

67 1 68 ; 69 ; 70 et 71 sont regroupés en une seule année 70.

4.1.1 PARAMÈTRES DE PRODUCTION

a) Poids à la naissance

La race, le taureau à l'intérieur de la race, le sexe, le

rang de vêlage, la saison de naissance, l'interaction race x saison de

vêlage sont des sources de variation considérées.

Les résultats de l'analyse de variance sont présentés au tableau

4.1. La rroyenne générale (M.C.) du PJids à la naissance est de 23,48 .:!:. 0, 35kg

(tableau 4. 2)

* Effets de la race et du sexe.

La race et le sexe ont beaucoup influer (P < 0,01) sur le r::oids

à la naissance. LEs rrnyennes (M.C.)

... / ...
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Tableau 4.1. Analyse de variance du poids à la naissance des veaux Goudali

et Wakwa par la rœthode des noindres carrés (M. C. )

Source de Variation D.L. (degré de libertèD Carrés noyens

Race 1 153,83 ***

Taureau (race) 35 14,86 ****

sexe 1 42,36 ***

Rang de vêlage 6 8,17 *

Saison de naissance 6 3,73

Race X saison de 6 10,90
naissance

Variation résiduelle 362 4,18

* P.< 0,1

***

****

:? < 0,01

P < 0,001

Tableau 4.2 Influence de la race et du sexe du veau sur son }X?ids à la

naissance.

M::>yennes (M. C. ) et'
t Variable Nombre d'observations' Déviation Ecarts-types (kg)

fuyenne générale! 418 23,46 23,46 .!. 0,35
!

Race

Goudali 219 0,84 24,30 ~ 0,42

Wakwa 199 - 0,84 22,62 .!. 0,56

sexe du veau

Mâle 205 0,33 23,80 .:!:.. 0,36

Ferrelle 213 - 0,33 23,13 .!.O,36

gorgorlouplus
Texte tapé à la machine
-66-

gorgorlouplus
Texte tapé à la machine



Le Tableau 4.2 rrontre que le IX>ids à la naissance des Goudali

(24,30.!. 0,42 kg) est de 1,68 kg supérieur à celui des WakWa (22,62.!. 0,56 kg).

La race du veau a donc une influence sur son poids à la naissance. Des résul

tats similaires de l'effet du génotype, sur le poids à la naissance sont rap

portés par plusieurs auteurs.

KASSA et Coll. (1986 )obtiennent un poids noyen à la naissance de

23,5.!. 2,5 kg pous les zébus Boran et d'Ethiopie. Ce poids est de 29,9 ;

31,4 ; <28,1 et 30,9 kg respectiverœnt chez les veaux Tuli, Bonsrrara, Twana,

Brahrnans et Africanders au Botswana (Botswana Production Research Unit, 1984)

Les M::>yennes (M.C.) figurant dans le mêIœ tableau rrontrent une

supériorité des rrâles (23,80 ~ 0,36 kg) sur les ferœlles (23,13.!. 0,36 kg).

Des observations analogues sont faites par ABASSA (1984) sur les

veaux Gobra au Sénégal où les rrâles (26,44 kg) dépassent de 1,68 kg les

ferœlles (24,76 kg) à la naissance.

MPIRI et coll. (1987) rapportent aussi des résultats similaires

chez les zébus Est-Africains dont les rrâles pèsent 17,8 kg et les ferœlles

16,8 kg à la naissance.

* Effet du rang de vêlage.

Le :i:CüîCj de vêlage a LU1ê inf1,'l~nr.p p~1J significativc (p ". 0,1)

sur le poids à la naissance (Tableau 4.2). Néanrrois les résultats du tableau

4.3 rrontrent que les valeurs inférieures à la rroyenne sont obtenues pour les

rangs de vêlage égaux à 1 (primipare) et supérieUlS à 6 (vachcs âgées) .

...,...
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ces résultats sont en accord avec ceux indiqués par CARlWRIGHT et col

, (1964) selon lesquels le poids à la naissance augnente avec le rang de vêlage

jusqu'à l'âge de 6 - 7 ans pour la vache et diminue ensuite quand l'âge de

celle-ci augmente.

KOCH et CLARK (1955) observent que les écarts les plus élevés

entre les poids à la naissance sont obtenus chez les veaux nés de vaches

~6es de 3 à 4 ans et ceux issus des vaches &'gées de plus de 10 ans.

* Effet de la saison de naissance

La saison de naissance (tableau 4.4) n'a pas un effet significatif

sur le poids à ,la naissance. cependant beaucoup d'auteurs rapportent que

les veaux nés en saison des pluies pèsent plus que ceux nés en saison sèche

(BELTRAN, 1976,et MARIANTE, 1978).

Tableau 4.3. Influence du rang de vêlage sur le poids à la naissance

M:>yennes (M.C. )
Variable Nombre d'observa- Déviation !Ecarts-Types (kg)

tion !
!

M:>yenne générale! 418 23,46 23,46 .: 0,35
!

Rang de vinage

1 94 - 0,58 22,88 .: 0,41

2 58 0,40 23,87 .: 0,44

3 74 0,19 23,65 .: 0,42

4 61 0,33 .d, dU .: û l 43
5 47 0,22 23,68 .: 0,46

6 43 - 0,21 23,25 .: 0,46

> 7 41 - 0,35 23,11 .: 0,48

••• / Il ••
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cette absence d'effet de la saison sur le poids à la naissance

peut s'expliquer par le fait que les veaux nés en saison sèche (hors saison

de mise-bas) ont des perfonnances similaires à celles des veaux nés au cours

de la saison des pluies. Ceci est dû au traiterœnt spécial (corrplérrentation)

réservé aux vaches gestantes dont la mise-bas coïncide avec la saison sèche.

Tableau 4.4. INFLUENCE DE LA SAISCN SUR LE POIDS A LA NAISSANCE

Vàriable Nombre d'observation lvbyennes (M.C.), (Kg) }

fuyenne générale 418 23,46

Saison de Naissance

(1 ) 23 23,41

Avril 40 23,52

Mai 183 23,31

Juin 62 22,96

Juillet 58 23,29

Août 28 23,58

Septembre 24 24,18

(1) représente les rrois de janvier, Février, Mars, octobre, Novembre,

décembre.

b) Poids au sevrage (PS)

La raCE, le t.c:mreal1 è. l'int6ricl1r dc 1.:1 raCE, le sexe, le rill1g de

vêlage, la saison de naissance du veau et le poids à la naissance du veau

(variable continue) sont des sources de variation considérées .

.../ ...
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LI analyse de variance est présentée au tableau 4.5. Le sevrage se

faisant à tenps constant, nous avons utilisé le poids au sevrage corrigé.

La noyenne générale (M.C.) du poids au sevrage corrigé est de

153,55 ~ 2,46 kg (Tableau 4.6) •

* Effets de la race et du sexe

La race et le sexe ont respectivrrent des effets très significatifs

(P < 0,01) et haut.erœnt significatifS (P < 0,001) sur le poids au sevrage

(Tableau 4.6). La variation due à ces deux Paramètres représente 64,86p.100

de la variation totale.

Tableau 4.5. TABLEAU DE VARIANCE DU POIDS AU SEVRAGE (x)RRIGE DES VEAUX

GOUDALI ET WAKWA PAR LA MEIHODE DES M)INDRES CARRES (M.C.)

Source de variation D.L (degré de liber- carrés noyens
té )

Race 8032,83 ***

Taureau (race) 35 1069,72

Sexe 9562,55 ****

Rang de Vêlage 6 283,82

Saison de naissance 6 4959,82 ****

Regression linéaire 2581,22 **
avec le poids à la
naissance

variation résiduelle 367 637,76

** P < 0,05

***

****

P < 0,01

P < 0,001 ... / ...



Tableau 4.6 INFLUENCE DE LA RACE El' DU SEXE DU VEAU SUR SON POIDS AU SEVRAGE

! M:>yennes (M. C.) et
Variable !Nornbre d'observations Déviation écarts-types (kg)

!
!

fobyenne générale 1 418 153,55 153,55 ~ 2,46

Race

Goudali 219 - 4,77 148,77 ~ 2,98

Wakwa 199 4,77 158,32 ~ 3,46

sexe
Mâle 205 5,04 158,59 ~ 2,82

Femelle 213 - 5,04 148,50 ~ 2,75

Les rroyennes (M. C.) du tableau 4.6 rrontrent que la race Wakwa a

un poids au sevrage (158,32 ~ 3,46) de 10 kg supérieurs à celui de la race

locale Goudali (148,77 ~ 2,98).

La différence 'significative des poids au sevrage due à la race est aussi

observée par beaucoup d'auteurs (WARREN, et coll., 1965 ; DENIS, 1971 ;

MARIANI'E, 1978). Le potentiel génétique de croissance et 11 aptitude rna.temelle

du Wakwa reflète ainsi sa supériorité sur la race locale.

Le Tableau 4.6 rrontre aussi que les mâles (158,59 ~ 2,82) sont plus

lourds de 10 kg que les femelles (148, 50 ~ 2, 75 kg). Ces mâles gardent donc

jusqu'au sevrage la supériorité acquise sur les femelles dès la naissance.

Ces résultats sont similaires à ceux trouvés par CRUZ (1972),

BELTRZ\N (1976), MARIANTE (1978), PLASSE (1978), OOJXYr (1 C)SO) i PAŒ!() (1981).

* Effet du rang de vêlage

Le rang de naissance nia pas d'influence significative sur le

PJids au sevrage de veaux. BERRUECOS et ROBINSON (1968) rapp:::>rtent égalerœnt

11 absence dleffet de l'âge de la mère sur le PS veaux •

..1...
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* Effets du rois ou de la saison de naissance et du poids

à la naissance.

Il Y a une influence hauterrent sigi1.ificative CP < 0,001) de :ha

saison de naissance sur le poids au sevrage.

le poids au sevrage des veaux nés en début des rois d ' hivernage

Avril (168,67 kg) et Mai (162,89 kg) sont nette.nen.t supérieurs à ceux nés

en fin de saison des pluies (Tableau 4.7).

Des observations similaires sont rapportées par NIEMANN et HEYDENRYaI

(1965) sur les veaux Africanders et par BELTRAN (1976) sur les veaux Brahrnans.

A la station zootecimique de wakwa les différences observées peuvent être

dues à une arrélioration de l'aliJœntation des vaches en début de saison des

pluies où les nouvelles repousses encore non lignifiées sont valorisées par

une production de lait supérieure à celle obtenue lorsque les mise-bas coïn-

cident avec le début de la saison sèche.

Tableau 4. 7 INFLUENCE DE LA SAISCN DE NAISSANCE El' DU POIDS A LA NAISSANCE

SUR LE POIDS AU SEVRAGE.

! M::>yennes (M.C. )
Variable Nombre d'observations Déviation Ecarts-types (kg)

!
M::>yenne générale! 418 153,55 153,55 .:!:. 2,46

1

Saison de Nais. i
sance ,
-1- 23 3,18 156,73.:!:. 6,03

4 40 15,12 168,67 .:!:. 4,8i

5 HU 9,34 162,89 .:!:. 2,79
6 62 - 1,26 152,28 + 3,96
7 58 - 12,56 140,98 ~ 3,94
8 28 - 12,84 140,70 + 5,39
9 24 - 0,97 152,57 ~ 5,81

Poids à la Nais.. 418 1,27 1,27 + 0,63
sance

... / ...
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Le poids à la naissance a un effet significatif (P < 0,05) sur le

poids au sevrage.Chaque fois que le poids à la naissance augrrente de

kilogramre, le poids au sevrage augrœnte de 1,27 kg (tableau 4.7. et figure

4. 1)

y = 153,55 + 1,27 X

y

poids

au sevrage

/\

x >

Poids à la naissance

Fig. 4 •1. Courbe de regression du poids à la naissance sur le poids au

sevrage.

4.2.1 PARAMÈTRES DE REPRODUCTION

a) Intervalle entre vêlages (IEV)

Les sources de variation condisérées sont la race, le rang du

vêlage, la saison du vêlage_précéde.'1t, la saison du vêlage suivant, l'année

du second vêlage et l'interaction entre l'âge de la vache au vêlage et le

rang de vêlage.

L'analyse de variance de l'intervalle rroyen entre vêlages figure

au tableau 4.8. • •• 1.••

gorgorlouplus
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La rroyenne générale (M.C.) de l'intervalle rroyen entre vêlages est

de 536,94 ~ 17,30 jours

Le rang de vêlage influe beaucoup sur l'intervalle rroyen entre vêlages

P < 0,001) .

Tableau 4.8. AlIALYSE DE VARDWCE DE L'INI'ERVALLE IDYEN F.NI'RE VELAGES DES

VAŒES GOUDALI El' WAKWA.

1

Source de variation D.L. (degré de libert~ carrés .MJyens

Race 7630,46

Rang de vêlage 5 969270,21 ****

Saison du vêlage précédent 11 35998,13 *,
Saison de vêlage suivant r 7 44271,14 **

Année du vêlage suivant 17 53951,51 ****
1.

Regression linéaire avec
l'âge au vêlage 5649199,88 ****

Interaction âge au vêla-
ge

X rang vêlage 5 281265,06 ****

Variation résiduelle 893 47077,45 ****

* P < 0,1

** P < 0,05

**** P < 0,001

* Effet de rang de vêlage

Le premier intervalle entre vêiages (898,61 .!. 35, 8€j) est le plus

long, suivi d'une diminution régulière (Figure 4.2) jusqu'au 6e rang de vêlage

(328,73 .!. 38, 54j~après quoi il Y a de nouveau une aUgIœI1tation de cet inter

valle.

... / ...
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Des observations analogues sont faites par WILSCN (1988) qui précise

que les intervalles entre vêlages diminuent avec le rang de vêlage et augrren-

tent ensuite quand la vache atteint un âge avancé.

Cet âge avancé est acoompagné d'une hausse brutale de l'intervalle

entre vêlages. L' ISRA (1984) publie chez les zébus Gobra une hausse de l' inter

valle entre vêlages à partir du 4e vêlage.

* Effet de la saison du vêlage précédent

La saison du vêlage précédent a un effet peu . significatif (P < 0,1)

sur l'intervalle entre vêlages. Néanrroins le tableau 4.9 rrontre que les

intervalles les plus longs sont obtenus Pendant les rrois de saison sèche

OCtobre (630 jours), Décerrbre (590 jours). L'IMV est de 524 jours lorsque

la rrù.se-ba.s du début de l'intervalle se sit,ue en saison de pluies et de 554

jours lorsqu'elle a lieu Pendant la saison sèche •

.../ ...
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Tableau 4.9. INFLUENCE DU RANG DE Vû.AGE SUR LI INI'ERVALLE MJYEN ENTRE

VEIAGES.

r-t:>yennes (M. C. )
Variable Nombre d'observation' Déviation Ecarts-types (jours)

M8yenne généra! 941 536 t 94 536,9 4 + 17,30
le

!Rang de Vêlage

2 251 361,66 898,61 + 35,86

3 216 117 ,07 654,02 ~ 18,91

4 167 - 13,93 523,01 ~ 15,97

5 130 - 116, 25 420,69 ~ 24,51

6 87 - 208,21 328,73 ~ 38,54

> 7 90 - 140,34 396,60 ~ 54,16-
Saison du vêla

ge précédent
Janvier 11 7,34 544,29 ~ 49,65

Février 18 1,59 538,54 ~ 39,07

Mars 74 - 25,18 511,76 ~ 22,70

Avril 224 - 33,05 503,89 ~ 16,85

Mai 258 - 24,81 512,13 ~ 16,61

Juin 119 - 14,71 522,23 ~ 18,68

Juillet 107 - 12,06 524,88 .!. 19,58

Août 62 19,74 556,69 ~ 23,29

septembre 39 4,95 541,90 + 27,92

octobre 17 93,22 630, 17 .!. 39,42

Novembre 4 - 69,90 467,04 ~ 76,91

~çembre 8 52,07 589,82 ~ 56,31
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La saison de vêlage situé à la fin de l'intervalle a quant à elle un

effet significatif (P < 0,05) sur l'IMV.

Les résultas du tableau 4. 10 nuntrent que l'intervalle entre les

mll'se,s-I-.-s 1'" plU"'" ('f"'I"""-+- a-t 0,,",+-0,.," ",n .".." ;i:,t lX "h + jq ?Cl ;n'rr"'") c>t 1.'/-, E)}"S.L.k't__ ....... ~ __ "'"""--'_"""'''''' L .............I..a.u ~J. ..I.lll...4...... _\....~,.c. ... _ --/-'/..J- ;::"1, _ .. ' •.•

long en Mars (588,58 ~ 25,99 jours). Ici encore l'intervalle est plus court

quand le vêlage intervient en saison des pluies •

La figure 4.3 ITDntre bien que les intervalles sont élevés en saison

sèche, et diminuent régulièrerœnt à partir du nuis de Mars.

* Effet de l'année de vêlage suivant

L'année de vêlage suivant a un effethautenent significatif sur l' IMV.

Le tableau 4. 11 rrontre que la durée entre les mises-bas diminuent entre 1970

(626,72 ~ 42,28 jours) et 1988 (466,78 ~ 37,47 jours). AROElRA et coll. (1987)

décrivent des résultats similaires chez les vaches Nellores au Brésil. La

figure 4.4. rrontre que l'IMV n'a cessé de diminuer entre 1970 et 1988.

Le taux rroyen annuel de diminution entre ces deux années est de 1,38 p.l00.

Tableau 4. 10 - INFLUENCE DE LA SAISON DU VELAGE SUIVANT SUR L' IMV

1 r-byennes (M.C.)
Variable i~nbre d' oberva Déviation Ecarts-types (jours)

! tians
!

r-byerme générale! 941 536,94 536,94.:!:. 17,30
!

saison de vêlage !
suivant !

Jan, Fev, oct, Nov 52 15,07 552,02 .:!:. 25,85
Déc.

62 51,63 588,58 + 25,99Mars
Avril 199 5,39 542,34 "+ 19,72
Mai 268 - 28,68 508,26 '+ 19,29
Juin 124 - 15,62 521,32 '+ 21,43
Juillet 121 - 8,93 528,01 '+ 21,86
Août 64 - 11, 71 525,23 '+ 25,60
Sept 51 - 7,13 529,80 + 27,08

gorgorlouplus
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!:!!- (1) Mai, Juin, Juillet se dégagent corme les rœilleurs nois de saison

de mise-bas

(2) Six nois sont d'autre part trop longs

Tableau 4. 11 INF.Lt.JmIlCE DE LI ANNEE DU VEI..JlGE SUIVANI SUR L' lM\!

fuyennes (M. C)
Variable Notrbre d'observations Déviation Ecarts-types (jours}

! !

!
tobyenne générale 941 536,94 536,94 ~ 17,30

Année du second
vêlage

70 16 79,77 616,72 ~ 42,68
!

72 14 81,92 618,87 ~ 43,67 !
!

73 27 5,32 542,27~ 34,99

74 33 0,94 537,89 ~ 32,15

75 46 63,42 6CIJ,37 .:: 28, 11

76 63 -6,83 530,11 .:: 25,64

77 81 - 11,57 525,37 .!. 24,35

78 138 3,19 540,14 .:: 21,63

79 89 - 73,49 463,45 ~ 22,82

80 79 7,47 544,42 ~ 23,81

81 78 - 15,79 521,15 ~ 23,26

82 51 - 24,01 512,93 .:: 26,53

83 63 3,13 540,08 .:: 24,84

84 38 16,30 ! 553,25 ~ 29,91
!

85 42 - 11,21 525,73 .:: 29,09
!
! 86 31 - 23,07 513,87 ~ 31,21
!
! 87 34 - 25,35 511,59 .:: 29,86
!
! 88 18 - 70,16 466,78 ~ 37,47
!

... / ...



, Tableau 4. 12. REGRESSlOO LINEAIRE DE L' IMV Avrr.. L'.NiE AIJ VEI:J\GE ET RAN:;

DE VELAGE.

! coefficient de M:>yennes (M.C. )
! Variable regression Ecarts-types (jourS)

k,le au vêlage 79,97 79,97 ..: 4,98

~ de vêlage

2 57,06 137,03 ..:. 13,34

3 35,32 115,30": 11,41

4 12,98 92,96 ~ 10,97

5 - 28,70 51,27 .:. 11,77

6 - 18,12 61,84 .::. 13,10

> 7 - 58,55 21,42 .: 11,35

b) Age au premier vêlage

L'âge au premier V@lage peDret de prévoir la carrière reproductrice

d'une femelle. ÙlS vaches les plus précoce~ sont celles qui flOntrent une longue

et ba'me carrière reproductrice.

Dans la présente étude l'âge au 1er vâlage a été analysé en fonc

tion de la race, de la saison de vêlage, de la saison de naissance de la

génisse et de l'interaction race X saison de vêlage.

les résultats de l'analyse de variance figurent au tableau 4.13.

La ncyenne générale (M.C.) de l'âge au premier vêlage est de

49,54 ~ 0,62 mois.

La saison de vêlage a un effet très significatif (P > 0,01) sur

l'âge au premier vêlage.

. . .1. ..



Tableau 4. 13 ANALYSE DE VARIANCE DE L'.N;E AU PREMIER '\lELM;E DES GENISSES

GCXJDALI ID' WAKWA.

Source de Variation D.L. (degré de carrés r-byens
liberté)

Race 1 2, Tl

Saison de vêlage 6 165,51 ***
Année de vêlage 10 79,06

Saison de naissance 6 75,53

Race X saison de vêlage 6 28,74

Variation résiduelle 221 51,59

*** P < 0,01

* Effet de la race

La race n'a pas d'effet significatif sur l'âge au lervêla<]e.Le Goudali

et Wakwa donnent leur premier veau à 49,54 mis. cet âge est supérieur de 2 nuis

à celui des zébus Gobra (37 nuis) de Dahra au Sénégal. Il est égal à l'âge au

premier vêlage des zébus Peuls soudanais du Mali (CIPEA, 1988) et dépasse de

5 nois celui des génisses Nellores au Brésil (AROEIRA et coll., 1987).

* Effet de la Saison de Vêlage.

La Saison de vêlage a une influence très siS'TIificative (P < 0,01)

sur l'âge au premier vêlage (rrableau 4.13). L'âge le noms élevé (44,35 ~

1,45 neis) est .obtenu quand les génisses Iœttent bas en fin de saison des

pluies ou durant la saison sèche ('l'ableau 4.14) •

L'âge le plus élev~ (53, 15 ~ 1,63 rrois) est observé lorsque la

mi.se-bas des génisses a eu lieu en Juin. (milieu de saison des pluies) •

.../ ...



Des résultats similaires de l'effet de la saison de vêlage sur

l'age au prenùer vêlage sont rapp:>rtés par BHA'lNAGAR et SHARMA (1983).

* Effets de l'Année de Vêlage et de la saison de naissance de

de la génisse

L'armée de vêlage et la saison de naissance de la génisse n'ont

pas d'effet sur son âge à la première mise bas (Tableau 4.13) •

L'absence d'effet de l'année est signalée égalenent par POZYet M.1NYAKAZI

(1984) chez les génisses sahiwal du Burundi. De même WAG.ENAAR et coll. (1986)

cxmstatent ce manque d'influence de l j armée sur l'âge au premier vêlage chez

les génisses White Fulani du Delta intérieur du fleuve Niger au Mali..

Dans la présente étude,les génisses nées an 1971, 1972 et 1974

ont néannoins des âges au premier vêlage les noins élevés.

Par ailleurs, l'absence d'effet de la saison de naissance est

réiRX>rtée par beaucoup d'auteurs dont POZY et KJNYAKAZI (1984) chez les

vaches sahiwa!X Ankolé au Burundi puis WAGENAAR et coll. (1986) chez les
,

vaches white Fulani. du Mali. Les rroyermes (M. C.) du tableau A.5 rrontrent

néanrrDins que les âges les plus élevés au premier vêlage (52,37 rrois) sem

blent être obtenus chez les ferœlles nées durant la saison sèche (Septembre-

Février) et les âges les noins élevés sont observés chez les vaches nées

au oours la grande saison des pluies (Juin et Jüillet) •



Tableau 4. 14 INFLUENCE DE LA SAI~ DE VELAGE SUR L'AGE A LA PREM!ERE
MISE-BAS.,

NOMBRE ! MOYENNES {M.C.}
VARIABLE OBSERVATIONS DÉVIATION !ECARTS-TYPES (MOIS),.

lobyenne générale 251 l 49,54 49,54 .!. 0,62
1

Saison de Vêlage

(1Jept - Février 36 - 5,19 44,35.!. 1,45

Mars 34 - 0,40 49,13.!. 1,64

Avril 66 1,27 SO,81 .!. 1,09

Mai 52 0,76 5O,30.:!:. 1,OB

Juin 27 3,61 53,15.!. 1,63
!
! Juillet 19 0,94 50,48 .:!:. 1,87
!
! A~ût 17 - 0,98 48,56.:!:. 1,85
!

( 1) nois de saison sèche

cl ltbrtalité pré-natale et viabilité des veaux à ly~çe

les sources de variation utilisées sont l'année, la raœ, l'âge

de l'anlmal, le sexe de l'a~rton ou du veau, le rang de vêlage, la saison

de vêlage et 1 'mteraction race X saison de ~lage. L'analyse de variance

figurent au tableau 4.15.

... / ...



Tableau 4. 15

,. l'.

ANALYSE DE VARIANCE DU TAUX DE VIABILITE A LA NAISSANCE r:r DU

TAUX DE M)RrALITE PP.E-NATALE

Année 16

Race 1

Age 8

sexe 1
1

Rang de vêlage! 6

Saison de vê-
! lage 7
!
!Race X saison
Ide vêlage 7
!

Variatioo
! résiduelle 1187
!
!

san:œ de
variation

DoL (degré
!de liberté)

* P < 0,1

Ca.rrés Moyens
!

viabilité Avortement !Morti-natalité
(P. 100) (po 100) ! (P. 1(0)

!
21,37 ***.! 15,63 **** 8,37 ****

1,26 0,60 3,61

2,37 1,88 2,59

55,85 *** 18,67 ** 9,93 *

1,20 3,52 0,97

4,22 4,25 4,49

8,39 4,32 2,24

6,12 3,48 2,82

** P < 0,05

*** P < 0,01

**** P < 0,001

La noyenne générale (M.C.) du taux dlavorterrent et de rrorti-natalité

sont respectiverœnt de 3,59 .:!:. 1,03 et 2,69 .:!:. 0,93 P01000

le tableau de variance 4. 15 rrontre que seuls 11 année de vêlage et le sexe des

prcduits ont une influence significative (P < 0,001).

* Effe!:sde l'année et du sexe sur la rrorti-natalité pré-natale

seule l'année 1971 se distingue par \ll1 taux dl avorterœnt très élevé

(33,52.! 5,12 p.100) alors que la rroyenne MoC. nlest que de 3,59.! 1,03 p01oo.

Il est cependant difficile d'expliquer 11effet de 11 année sur 11 avortenent.

les avortons m8les sont supérieurs (4,85 p. 100) aux avortons fezœlles (2,33 p .100}

... / ...



0.Uant à la rrort:bt1atalité les années 1980 et 1984 se dégagent comœ

les armées où il ya un taux de norti-natalité élevé 8,92 p. 100 et 11,32 p. 100

respectiverœnt alors que la rroyenne générale M.C. n'est que de 2,69 .:: 0,93 p .100.

Ici encore le taux de rrorti-natalité est plus élevé chez les mâles; 3,61 p.loo

contre 1,77 P .100 chez les ferœlles.

Les autres effets de race, dl âge de la vache de rang de vêlage,

de saison de vêlage et d'interaction Race X Saison de vêlage n'ont pas influer

sur le taux d'avortenent. Néannoins, au regard du tableau A.6 les vaches

Goudali senblent avoir un taux d'avorteIœ11t (3,96 p. 100) plus que celui des

vaches Wakwa. En général les pourcentages d'avorterœnt les plus élevés semblent

être la caractéristique de vieilles vaches de 9 ans. Le tableau l~.6 indique

aussi que le taux d' avorterœnt paraît très élevé chez les primipares (10, 19

p. 100) contre 0,47 Par rapport aux taux correspondant au rang de vêlage

supérieur ou égal à 7.

La noyenne générale (M.C.) du taux de viabil.ité à la naissance

(p.100 est de 93,70.:!:. 1,37).

L'année a un effet hauterœnt significatif (P < 0,(01) sur la

viabilité des veaux à la naissanœ et le sexe a un effet très significatif

(P < 0,01).

le tableau 4. 16 rrontre l' influence de 11 année et du sexe sur la viabilité des

veaux à la naissance.

... / ...



* Effetsdu sexe et de l'année de vêlage sur la viabilité

à la naissance

Le sexe a un effet très significatif sur la viabilité des veaux à

la naissance (P < 0,01). Les ferœlles sont plus viables (95,88 .: 1,56 p. 1(0)

à la naissance que les mâles (91,52 + 1,54 p. 100) Tableau 4.16.

ceci pourrait s'expliquer par le fait que le reflexe de têtée

est plus développé chez les velles. Elles bénéficient ainsi très tôt des

facteurs d'irmunité (colostrum) et nutritionnels (lait) dès la naissance.

Les résultats de ce tableau indiquent que l'année a une influence

hauterœnt significative sur la viabilité des veaux à la naissance (P < 0,(01).

Les résultats obtenus pour les armées 1972 à 1978 sont supérieurs à la

moyenne générale (93,70 + 1,37) par contre les années 1971, 1979 à 1981,

1983 et 1984 sont inférieures à cette rroyenne.

Les autres effets de race, de l'âge de la vache, du rang de vêlage

et de saison de vêlage n'ont pas influé" sur la viabilité. à la naissance des

veaux.

NééUUTOins les résultats du tableau A.6 rrontrent que les noyennes

M.C.de la viabilité à la naissance de la race (budali est supérieure (94,13)

à la noyenne (93,70) et celle de la race Wakwa (93,27) inférieure à cette

noyenne.
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Tableau ft.. 16 INFLUENCE DE LI ANNEE ET DU SEXE DU WAU SUR LA VIABn.lTE

A lA NAISSANCE.

Nombre r.t>yennes (M. C. )
Variables d l observations Déviation !Ecarts-Types (p. 100)

!

M:>yenne générale 1234 93,70 93,70,:: 1,37

sexe
MAIe 627 - 2,17 91,52 .!. 1,54

FeJœlle 007 2,17 95,88.!. 1,56

Année
70 29 0,6 94,33 .!. 4,94

71 14 -26,54 67,15.!. 6,82,
72 ! 34 6,36 100,06 .!. 4,58

!
100,47 .:: 4,0473 ! 44 6,76

1

! 74 i 51 2,39 96,10.!. 3,50
! !
! 75 ! 00 7,38 101,08 .!. 3,50
! !
! 76 ! 97 5,59 99,29 .:. 2,89
! !

77 107 2,20 95,91 .!. 2,75

78 155 5,94 99,64 .!. 2,41

79 116 -6,81 86,89 .:: 2,56

80 94 -3,39 90,30 .!. 2,85

81 91 -4,28 89,41 .!. 2,77
82 72 4,30 98,01 .!. 3,16

83 74 - 2,66 91,03 .:. 3,06

84 53 - 4,10 89,59 .!. 3,61

85 49 3,70 97,41 .!. 3,71

56 94 2,52 96,22.!. 2,71

... / ...
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4.2 - RECC>M"ANnATIClli§

4.2.1 - Tenues des fichiers de relevés au C R Z

ra teme correcte de fichiers est une condition essentielle à l'analy

se des perfonnaœes de la fenne. Plusieurs données de cette étude ont été éli

m1nées â cause de renseignanents incanplets. Le Centre de IEcherches Zootechni

ques de Wlkwa devra déployer des efforts nécessaires à la mise à jour des

fichiers. Ce travail sera plus agréable et plus efficace si le Centre fait des

saisies régulières et contrôlées sur diskettes à l'aide d'un micro-ordinateur

actuellement reconnu ccmne outil irrlispensable à talte entreprise de recherches.

4.2.2 - Réduction des intervalles entre vêlages

Les résultats obterus dans cette éblde ont montré une diminution pro

gressive de l'intervalle rooyen entre mise-bas du deuxième au sixième rang de

Vêlage suivie d 'une augmentation après ce dernier. L'arrêt de mise en reproduc

tion des fanelles imn€diatanent après leur sixième veau raccourcirait l' inter

valle rooyen entre mise-bas.

D'autre part les meilleurs intervalles sont obtenus lorsque, de façon

consistante les mise-bas ont eu lieu en Mai, Juin et Juillet. Aussi serait-il

judicie.lX de l:imiter les naissaœes anmelles à ces trois 'ltÜs.

4.2.3 - lmélioration du p::>ids au sevrage

Le poids au sevrage étant un oon indicateur des aptitudes maternelles

et des p::>tentialités de croissance propre au veau, son amélioration passe néces

sairenent par la déteI:mination des facteJ.rs génétiques et environnementaux pré

valant dans l'exploitation. 1\ la SZW de wakwa les meilleurs poids au sevrage

sont obterus lorsque les mise - bas ont eu lieu en Avril et en Mai. Il s'agira

de tenir canpte de ces deux mois dans le choix de la période de mise en re

production toot en eKploitant les analyses des facte.:lrs génétiques qui restent

à effectuer.

4.2.4 - Age de réforme

Les résultats de la présente étude rrontre que les veaux issus de rang
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de vêlage ~rieur à 6 ont des fX'ids à la naissance inférieurs à la rroyerme

M.C. 23,46 + 0,35 kg. De mêrœ cette éwde rrontre que Ir I.MJ diminue régulièrerrent

jusqu'au 6e rang de vêlage, puis augmente brutalerrent de 60 jours pour les· ·rangs

de vêlage supérieurs.

Enfin, les rrortinatalités sont élevées pour les rangs de vêlage supé

rieurs à 5. Coopte tenu de ce qui pré±ède, la réfome peut être préconisée à 9 ans.

4.2.5 - Age au sevra~e

,./r le sevrage à 8 rois... paraît être trop tardif et peut diminuer la pro-

'ductivité des troupeaux en allongeant 11 intervalle entre vêlages. En effet les

aroestrus, naturellenent longs chez les vaches Zébu peuvent s'allonger davantage

si celles-ci restent soumises à la présence du veau et à son allaiterœnt pendant

une périoœ très allongée. Un allaiterœnt de six rois est celui généralenent

utilisé et ne devrait oornalerrent s'accorrpagner d'aucW1 problèrœ dans les con

ditions d'alimentation déjà bonne du plateau d'Adam~ua.

4. 2. 6 - saison de ITOnte

La saison de IIDnte actuelle qui est de 6 mois à wakwa peut être réduite.

En recherches, cette période est longue et pennet aux vaches les rroins perfor

mantes d'être retenues dans les troupeaux.

En effet le cycle oestral étant de 21 jours, une vache qui nomalerrent

ne conçoit pas après 3 cycles au cœrs d'une saison de rronte peut être consi

dérée aonme peu perfonnante et doit être rejetée. Ceci penœt en même tetps de

faire une sélection sur les meilleures reproductrices qui transrœttront à leurs

progénitures des gènes responsables d'une fertilité supérieure.

cœpte tenu de tous les facteurs analysés, trois propositions de sai

son de monte peuvent être reccmnarrlées et testées sur le terrain en ~ de faire

le meilleur choix. Une saison de nonte de 3 nuis allant de Septembre à Novenbre,

lUle autre d "IloQt· à OCtobre et enfin une dernière de 4 IIDis couvrant la période

d'Août à N:>vembre.

Les sch€rnas sont les suivants

./.
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SAISONS DE MISE-BAS

Les études qui viennent d'être ralisées n'ont pas tenu conpte

des facteurs génétiques et éconaniques qui peu~nt influer sur la producti

vité des troupeaux à Wakwa.

Aussi est-il urgent d'inclure dans les rrodèles statistiques ces

deux classes de paramètre afin de calculer l'héritabilité, la répétabilité,

des principaux paramètres afin de faire une bonne sélection et d'étudier la

rentabilité de "l'opération Brahrnë:ln".
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CONCLUSION GENERALE

Le Caneram est un pays de l'Afriqœ Centrale aux conditions cli.ma

tiques variées. Le plateau de l'Aè.anaoua où se situe le site de cette étude

a une altitude de 1 ()(X) à 1 8CX) mètres et est caractérisé par des précipi-

tations annuelles conprises entre 1 500 et 2 500 nrn et des terrpératures rroyen

nes annuelles de 19 à 23° celcium. C'est une zone particulièrement favorable

au développement de l'élevage. Le Cameroilll fut longtenps considéré canme un

pays ayant attei.t sen autosuffisance ali.rrentaire. Cependant conpte tenu de

l'accroisserœnt dâtographique élevé, le pays arri.ve à peine à satisfaire les

besoins de ces populatiens en protéines animales. Le taux d' accroiSSE!lEnt

du cheptel bJvin est évalué à. 2 ,5p.l00 par an pour un taux d 'ffi<Ploitation an

nuelle de lOp.100. Le déficit en viande de boeuf de 1981 à 1986 est estimé à

46p.100 et la ccnsormation n'a atteint que 16,2 kg au lieu œ 36 kg par tête

d'habitant et par an au cours de cette même période. De plus beaucoup de ré

sultats d'efforts déployés par les pouvoirs publics notanurent ceux relatifs

aux travaux de prarotion de l'élevage dans l'Adamaoua. sont encore non e>q;>loités.

L'objectif de ce travail était de quantifier à :Partir des données

recueillies au Centre de Recherches Zootechniques de Wakwa au Carreroun les

principaux effets de l'environnement sur les performances de reproduction, les

JX)ids à la naissance et au sevrage des zébus Goudali et wakwa afin de dégager

les stratégies nécessaires à l'amélioration de la produ::tivité de ces animaux.

Les dormées recueillies ültéressent 418 poids à la naissance et au

sevrage, 941 intervalles entre vêlages, 251 âges au prenier vêlage et 1234

observations sur la viabilité à la naissance et les rrortalités pré-natales.

Ces données ont été analysées par la méth:xle des noindres carrés dans le

Département de Zootechnie-Alirœntation de l'Ecole Inter-Etats des SCiences

et Médecine Vétérinaires de Dakar à l'aide d' un micro~rdinateur üLIVE'lTI M 24.

Deux séries d'analyses ont été réalisées, la première consistait

à quantifier les effets environnaœntaux sur les paramètres de production

et la seoonœ à ébldier l' influenœ de ces facteurs sur les paramètres de

reproduction.

La ItDyenne des rroindres carrés (M. C.) des poids à la naissance est

de 23,46 :t 0,35 kilogranmes. Ces poids obtenus varient selon la race, le se}Œ!

./.
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ct le rang de vêlage. Les animaux de race COudaIi pèsent plus lourds à la

naissance (24,30 :t 0,42 kg) que ceux de la race Wakwd 22,62 :t 0,56 kg). v-~

mâles pèsent 23,80 :t 0,36 kg et les femelles 23,13 :t 0,36 kg à la naissance.

les primipares et les vaches âgées donnent des veaux dep::>ids inférieurs

à la rroyenhe M.C. Les meilleurs poids à la naissanœ sont enregistrés quand

les vêlages surviennent en saison des pluies (Ju.i.llet, AoOt, septf:o-mPre).

La noyerme des M.C. des rx--'ic1s au sevrage (8 rrois) est de

153,55 ± 2,46 kg. La race, le sC}ce, la saison. de naissance et le poids à la

naissance ont eu beaucoup dl influence sur le '[XJids au sevrage. Les aniroaux

de race \'lakwa pèsent 158,32 ± 3,46 kg au sevrage, soit 10 kg de plus que les

anilnaux de la race locale Goudali (148, 77 ~ 2,98 kg). Ici encore les mâles

gardent leur supériorité pondérale acquise dès la naissance sur les femelles.

La saison de naissance a eu un effet hauterœnt significatif sur le fûids élU

sevrage. Les rreilleurs p:>ids au sevrage (168,67:t 4,81 et 162,89 ± 2,79 kg)

sont obtenus pour les veaux nés en Avril et J\'B.i (période de saison des pluies) .

Le poids à la naissance a eu une influence significative sur le [XJids au se

vrage. Chaque fois que le poids à la naissance augmente de 1 kilogranne, le

poids au sevrage augmente de 1,27 kilogramrœ.

La noyenne générale des M.C. des intelvalles entre vêlages est de

536,94 :t 17 , 30 joors. Le rang de vêlage et l'année de vêlage ont une influen

ce hautement significative sur l'intervalle rroyen e.11tre vêlages (I M V). Les

résultats obtenus dans cette étude ont rrontré une diminution progressive de

l'inte:rvalle noyen entre mise-bas du deuxiètœ au sixièrre. rang de vêlage suivie

d'une augmentation après ce dernier. Quant à 1. 'armÉe de naissance, l'inter

valle entre les mise-bas a diminué régulièrenent de 1970 (616,70 jours) à 1988

(466,78 jours). Le taux annuel de diminution entre ces deux années est. de

1,38p.100.

La rroyenne des M.C. des âges au prerrùer vêlage est de 49,54 :t 0,62

mois. Seule la saison de vêlage a eu une influence sur l'âge à la première

mise-bas. Le neilleur âge au premier vêlage obtenu était de 44,35 -:-. 1,45 ITOis

sur les génisses qui ont vêlé en find'hivernage ou au cours de la saison sèche.

Ce résultat sanble être dû au flushing naturel constitué pax' le riche pè.î.tura

ge de saison des pluies. L'âge à la première parturition le plus élevé est

de 53,15 ± 1,63 rois et est obtenu quand la mire-bas survi.ent en juin en

pleine saison des pluies.
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La:ncyenne aes Mi.C. ;élu 'tauxtl"av,)r:.tElœnt 'èt.!te .nUl'.UnataUté ,sont

lee~t1wmentde ..3.,5.9 : 1,03't,t :2,69 '1 .O,:93p.loo.. ':Les 'taux ..tll~VW'tœunt-tlt

de ItDrt.1natEûitêl~.splus l'levés :sont ooœf1US .'l:et:speO.t:1vœerit,en Œ911

('33,S2p.• 1OO).et en '1980 ,et 1-9.84 ;(-8..,~;2p..1OO). ;U' .tll.UX œ :nt)rb.i:uat.ali:t~ ·ea.t

.l'lus élevé ·ohez Itls males (3,,6.1p.1OO) que chez ltls ferœil1.cs :(.J,"1.'1p.11OOL.

:La ·ngyeone œsM.C. clt's ·:t:auxdes ·v.iab.ild.:tê :t'l .1unai.ssarll:.'(' ,(lst .cie

93,70 + :J ,.37.p.1OO. Les ,plus ·êlet.tés cie ,00$ taux ·wnt I.obtenus ~lll1 .19.72., ïI97~.tl:1:..
1975 quiê.taJ.ent de lOOp.1OO•

.;Pu contn' J.etawc de v.whili.têê 'lflnaitSsatlOt' .le ;}ilus l>a~ ·.eflt .obtem.l

en 1971 ;.a .cau. .d.utD.uxc5ta~'~'1elœn1.,:êl-ev~ ";j~gmilé .lilus-lll.utL lc.~j :l~tQU;)t Œ' V.Lli-·

·bl11tf a 10 'na1ssen<:Je ·est·plus 'elw6e challes ·:i@l1~lJ.t!s (·g5;a~.:J.OO) que :dlet

'les m81ea (91.,·&2p~.lOO).

'Auxegartl de ces résultat·s., les :ra'"Ontilu:dat-ioos :SuJ,vrolWS~~lWtnt

'1t:J:e propolil6eSI

'La ,tenue co:r.reote .al' .fichiers est \.JI'e ,corXfition ·eseentieJ!l\.l ,1\ Pana

lyee :de. lJerfo~s de lafenœ. ··PlusiCU1Is .donn~s 6e. 1œtœ '!ltu&.'ont ..6tll

êlJJn1nêes '.1\ cause de nmsei.gnetTet1ts tnoœplets. ILl'.CentJ.l?Œ .~~W'rche$ ·f.QI.-r-...t.'Ch

niqooJes ,de 'Wakwa'(lsvra .d~oye! des efforts n6œssa'iiJ:.es:l\ la ;nt1.EoIe ~ jOltr 'des

.fiohiers.• ·Ce travail Ileraplus ·agrêablt~ et .plw effJooœEti..l.e.centre :inH OO~.
sa181esrtgu.li~ etc.~~lêessur di'Skettes .li .l~aiœ .tl'un imicnt-Ol~tl11'1ato.I.\t:

.actQellement:œoomu o::mœ outil iril1filJEmsable'à ~twtc ,entn:prJ.s~ ,cle :ltechœ'

elles.

:Lœ résultats obtenus èlana ,(.~te 'ét.ude ,.rot 'rootr€' ,ure ·~J.r\'l1nut1on

p::ugres81w .de l'intervalle lll:IYen entre .miSE--+VaS 'du .deux.lklle :'6.u,siY.ibœ TM9

de vI~ .suivie d 1.~au9111entatjonapl:'~s oc :demier.. ~l."LU"J:'ltt.oo :mise ,en.no

;p.tOduotJon des fEŒ'lllœ .ittrnta1oternentapr~.leur :sixj.~~ 'V\:'aU )J.ac.-cour.cil'aH

11intervalle,~ entre .nùse-ha's.



D'autre part les rœilleurs intervalles sont obtenus lorsque, de

façon cœsistante les mise-bas ont eu lieu en M:ri, Juin et Juillet. Aussi se

rait-il judicieux de limiter les naissaœes annuelles à ces trois noiSe

3. J\rnélioration du ~ids au sevra$

Le poids au sevrage étant un l:x:m indicateur des aptitudes Il'aternelles

et des potentialité; de croissance propre au veau, son amélioration PaSse né

cessairement par la détennination des facteurs génétiques et environnerrentaux

prévalant dans l'exploitation. A la SZW de Wakwa les Ill?illeurs poids au sevra

ge smt obtenus lorsque les mise-bas ont eu lieu en Avril et en Mai. Il s'agi

ra de tenir oonpte de ces deux rrois dans le choix de la période de mise en

reproduction tout en exploitant les analyses des facteurs génétiques qui res

tent â effectuer.

4. Ag:e de réfome

Les résultats de la prœente étude rrontre que les veaux issus de rang

de vêlage supérieur à 6 ont des poids à la naissance inférieurs à la rroyeme

M.C. 23,46 ± 0,35 kg. De nâne cette étude rrontre que' 'TMV dinûnue réguliè

rerœnt jusqu 'au 6~ rang de vêlage, puis augrœnte brutalerrent de 60 jours pour

les rangs de vêlage supérieurs.

Enfin, les It'Ortinatalités sont élevées IXJUr les r.3.ngs de vêlage

supérieurs à 5. eorrpte tenu de ce qui précède, la réforrœ peut être préooni

s~ A 9 ans.

5. Age au sevrf!I.e

Le sevrage â 8 rrois, parait être trop tardif et peut diminuer la pro 

ductivitê des troopeaux en allongeant l'intervalle entre vêlages. En effet les

anoestrus, naturellenmt longs chez les vaches Zébu peuvent s'allonger davan

tage si celles-ci restent sounises à la présence du veau et à son allaiterœnt

pendant une période très allongée. Un allaiterrent de six rrois est celui géné

ralement utilisé et ne devrait norrralenent s'acconpagœr dl aucun problèœ dans

les caxtitions d'aliIœntation déjà bonne du plateau d'Adamaoua.
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6. sa,iaon de rtDn~

La saison de monte actuelle qui. est de 6 mois à Nakwa peut être réduite.

En recherche, cette période est longue et pernet aux vaches les rroins perfor

mantes d'être retenues dans les troupeaux.

En effet le cycle oestral étant de 21 jours, uœ vache qui oorrralement

ne conçoit pas après 3 cycles au cours d'une saison de rronte peut être consi

dêr6e cœrœ peu perfonnante et doi t être rejetée. ceci pennet en m3Iœ terrps de

faize une sélection sur les meilleurEs reproéluctriœs qui transmettront à leurs

progênitw.'es des gènes responsables d t lU1e fertilité supérieure.

Cortpte tenu de tous les facteurs analysés, trois prqositions de saison

de IID11te peuvent être reoannandées et. testées sur le terrain en vue de faire

le meilleur clDix. une saison de rronte de 3 IlDis allant de Septenbre à Novem

bre, une autre d'llOQ.t à octobre et enfin une dernière de 4 rrois couvrant la

période d'Aotit à Novenbre.

7. Rechexches à effectuer-
Les études qui viennent d'être réalisées n'ont pas

facteurs génétiques et érorx:>mi.ques qui peuvent influer

des t~ux à Wakwa.

tenu coopte des

sur la productivité

Aussi est-il urgent d'inclure dans les Irodèles statistiques ces deux

classes de paramêtres afin de calculer l 'héritabilité, la r~tabi1ité, des

principaux paramètres afin de faire une bOnne sélection et d'étudier la renta

bilitê de "l'o~rationBrahman".
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Tableau nO A.l
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MOYENNES PAR LA METHODE ORS MOINDRES CARRES DU

POIDS A LA NAISSANCE

Variable Nombre d'obser- ! Déviation Moyennes (H.C.)

vations ( kg)

-------------------------------------------------------------------------------! ! !
.Moyenne générale 418 23,46 23,46

Race

Goudali 219 0,84 24,30

Wakwa 199 - 0,84 22,62'

Sexe

MAle 205 0,33 23,80

Femelle 213 - 0,33 23,13

Rang de v~Lage

1 94 - 0,58 22,88

2 58 0,40 23,87

3 74 0,19 23,65

4 61 0,33 23,80

5 47 0,22 23,68

6 43 - 0,21 23,25

a: 7 41 - 0,35 23,11
,

Race x saison vêlgaè.
Goudali 1

!
18 0,24 24,49x

Avril 25 0,21 24,58

Mai 102 0,43 23,72

Juin 35 0,57 24,38

Juillet 23 0,05 24,07

Août 8 0,42 24,84

Septembre 8 0,96 24,05

Wakwa x 1 5 - 0,24 22,32

Avril 15 - 0,21 22,47

Mai 81 0,43 22,91

Juin 27 - 0,57 21,54

Juillet 35 0,05 22,50

Août 20 - 0,42 22,31

Septembre 16 0,96 24,30
i _
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!~au nO A.2 - MOYENNES PAR LA METHODE DES MOINDRES

CARRES DU POIDS AU SEVRAGE CORRIGE

..-------r----
Variable Nombre Déviation

Moyennes (M. C. )

d'observations. (Kg}! ! !--------------------------------------------------------------------------------
Moyenne générale

Race

Goudali

Nakwa

Sexe

Mâle

Femelle

Saison de na7:ssance

418

219

199

205 .

213

153,55

- 4,77

4,77

5,04

5,04

153,55

148,77

158, 32

158,59

148,50

1

4

5

6

7

8

9

Rana de vêl age

1

2

3

4

5

6

-?;- 7

23 3,18 156,73

40 15, 12 168,67

183 9,34 162,89

62 1, 26 152,28

58 12,56 140,98

28 12,84 140,70

24 0,97 152,57

94 2,82 156,37

58 0,38 153,16

74 2,83 156, 39

61 l,53 152,02

47 2,66 150,88

43 l,54 155,09

41 2,63 150,91

Regression linéaire!

avec le poids à la !

naissance 418 1,27 1,27

! ! !-------------------------------------------------------------------------------
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Tableau n° A.3 - MOYENNES ARTIHl'-'Œ'rIQUES DES POIDS A LA NAISSANCE

ET AU SEVRAGE

" 1

!M'1yennes et
Ecarts - types (kg)!Paramètre Nombre

"d'observations
!-----------------------1--------------------!--------------------!
1
·Poids à la naissance
t

418 23,37 + 2,42

!poids au sevrage corri-!

gé.

418 156,55 + 27,78

! !------------------------------------------------------------------
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Tableau nO A.4- MJYENNES PAR LA MEI'HODE DES IDINDRES CARRES DE L' INl"ERVALLE ENrRE VELAGES
-- '"'--_.

Variable Nombre Déviation
! Movennes (M. C. )

d1observations . (jours)
! - -1 ! ----------

Moyenne générale 941 536,94 536,94

Race

Goudali 323 3,25 540,20
\'lakwa 618 3,25 533,69

~ang de v~Zage

2 251 361,66 898,61
3 216 117,07 654, 02
4 167 13,93 523,01
5 130 - 116,25 420,69
6 87 - 208,21 328,73

~7 90 - 140,34 396,60
MJÙJ du. premier :l.~l.O(Je !

Janvier ! Il 7,34 544,29
F'évrier 18 l,59 538,54
Mars 74 25,18 511,76
Avril 224 33,05 503,89
Mai 258 24,81 512,13
Juin 119 14, 71 522,23
Juillet 107 12,06 524,88
Août 62 19,74 556,69
Septembre 39 4,95 541, 90
Octobre 17 93,22 630,17
Novembre 4 69,90 467,04
Décembre 8 52,87 589,82

1
Saison dJ,t Bea)'nd vtlgge'1• ... 1
Janv,Fév, Oct, Nov,Déc: 52 15,07 552,02

! ?
Mars 62 51,63 588,58
Avril 199 5,39 542,34

1 Mai 268 28,68 508,26,- Juin 124 15,62 521,32
Juillet 121 8,93 528,01
:.~

Août 64 11,71 525,23
Septembre 51 7,13 529,BJ

1 1
• Année du. sea:md vêl.gfJe .
! !

70 16 79,77 616,72
72 14 81,92 618,87
73 27 5,32 542,27
74 33 0,94 537,89
75 46 63,42 600,37
76 63 6,83 530, Il
77 81 Il,57 525,37
78 138 3, 19 540,14
79 89 73,49 463,45
80 79 7,47 544,42

, 1 81 78 15, 79 521,151 •

82 51 24,01 512,93
83 63 3,13 540,08
84 38 16 , .30 553,25
85 42 Il,21 525,73
86 31 23,07 513,87
87 34 25,35 511,59
88 18 70,16 466,78

-------------------------------------------------------------------------------



Tableau .n° A.5 - IDYENNES PAR lA ME"l:HJDE DES tVINDRES CARRES œ L'AGE AU PREMIER VElAGE

! 1 1 --_._- J

V . bl Nombre· Dé i t' . t10yennes (M. C. )
ar ~a e ! d'observations! v a 10n 1 (lIDis) !

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

Moyenne générale 251 49,54 49,54

! Raae

Goudali
Wakwa

Saison de vêlage

Janv,Fév .Sept,Clct.Nov .'J?éc.
Nars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août

95 0,12 49,41
156 0,12 49,67

36 5,19 44,35

34 0,40 49,13
66 1,27 50,81
52 0,76 50,30
27 3,61 53,15
19 0,94 50,48
17' 0,98 48,56

Année de val age

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

21
21
19
16
15
33
20
17
16
12
61

3,20
3,25
0,76
1,61
0,13
0,16
4,07
1,30
0,58
1,29
0,91

46,34
46,29
50,31
47,92
49,68
49,71
53,61
50,85
48,95
50,84
50,45

1

·Saison de naissanae
! de la ge"n.isf3e
1 1

Janv,Fév,sept,Oct,NoV,DéC.
r 1
. Mars .

Avril
Mai
Juin
Juillet
A,')ût

14 2,82 52,37

24 0,63 50,18
73 0,13 49,67
55 0,95 48,58
40 2 ,71 46,82
28 1,43 48,11
17 l,53 51,05

! I~-~~- ~ 4 ~~_-----·



Tableau nO A.6 - IDYmNES PAR LA MEI'OOœ DES MJINDRES CARRES DU TAUX

DE VIABILITE A Ll\ NAISSANCE, TAUX D'A\GRI'EMENT, TAUX

DE r-DRI'INATALlTE



- 115 -

Tableau n° A.7 - MOYENNES ARITHMETIQUES DE L'INTERVALLE

MOYEN ENTRE VELAGES ET AGE AU PREMIER

VELAGE

-----_._---
Paramètre Nombre

d'observations
Hoyennes et

Ecarts - types

Intervalle entre
vêlages . 941 497,55 + 181,27 jours!

Age au premier
sevrage .••.•.... 251 49,18 + 7,59 mois

!ableau n° A.8 - HOYENNES ARITH1-1ETIQUES DU TAUX DE VIABILITE

A LA NAISSANCE, D'AVORTEMENT, DE MORTINATALITE.

1.234 93,19 + 25,19

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

-----------
!Moyennes et

Ecarts-types (p. lOG) !
Nombre

d'observations
,

Viabilité à la nais~

sance. Il • • • • • • • • .. • !

Paramètre

Avortement •..... 1.234 38,09 + 19,14

nortinatalité .... 1 234 29,98 + 17 108

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




