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RESUME Etude comparée des performances de croissance et de
mortalité chez des agneaux Peulh et Touabire élevés au
CRZ de DAHRA.

Cette étude a porté sur 778 agneaux nés entre 1983 et 1987
de 10 pères Touabire et de 21 pères Peulh, et élévés au Centre
de Recherches Zootechniques de Dahra.
Les paramètres étudiés sont la mortalité avant et après le
sevrage, les poids entre la naissance et 12 mois d'âge et les
gains moyens quotidiens (GMQ) à différents stades de croissance.
Les taux de mortalité avant et après le sevrage sont de 39,6
p.cent et 57 p.cent respectivement plus faibles chez les agneaux
Peulh que chez les Touabire: les poids sont de 19,5 p.cent à la
naissance, 16 p.cent à 1 mois, 10,7 p.cent au sevrage et 5 p.cent
à 12 mois plus élevés chez les Touabire que chez les Peulh: les
GMQ de la naissance à 1 mois, de 1 à 4 mois et de 4 à 12 mois
sont de 216,1+ 69,7g de 89,2+36,4g et de 48,6+ 21,lg
respectivement chez les Touabire contre 185,7+68,2g, 86,2+33,9
et 51,4+ 22,lg chez les Peulh, respectivement.
Entre différents poids, les corrélations phénotypiques sont
positives (0,23 à 0,76) alors qu'entre poids d'une part et GMQ
d'autre part (-0,55 à 0,95), et entre GMQ (-0,51 à +0,31), ces
corrélations sont négatives ou positives.

Summary: A comparative study of mortality and growth performances
of Fulani and Tuabir lambs in DAHRA Animal Research Center.
Data on 778 lambs sired by 10 Tuabir rams and 21 Fulani rams were
collected over five years (1983-1987) at the Animal Research
Center in Dahra.Lamb traits studied were mortality (pre-weaning
and post-weaning mortality), weights from birth to yearling, and
average daily gain (ADG) between adjacent stages of growth.
Pre-weaning mortality and post-weaning mortality were. 39.6 and
57 percent higher in Tuabir than in Fulani sheep, respectly.
Weights are 19.5 percent at birth, 16 percent at 1 month, 10.7
percent at weaning and 5 percent at yearling higher in Tuabir
than in Fulani. ADG were from birth to 1 month : 216.1 + 69.7g,
from 1 month to weaning : 89.2+ 36.4g, from weaning to
yearling: 48.6+21.1g in Tuabir, and 185.7+68.2g, 86.2+33.9g,
51.4+22.1g in Fulani, respectly.

Phenotypic correlations between weights were positive
(0.23 to 0.76). Between weights and ADG, and between adjacent
ADG, phenotypic correlations are either negative or positive.
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INTRODUCTION

L'élevage occupe une place importante dans l'économie du

Sénégal (6,5 p.cent du PIB).

Les ovins par leur cycle court de production, la facilité

de leur conduite et leur faible coût de production peuvent jouer

un rôle moteur dans cette économie, si les composantes

environnementales et génétiques de la productivité ovine sont

bien maîtrisées.

De nombreux travaux ont été effectués sur les systèmes de

production, l'alimentation et la reproduction, mais peu d'études

ont été consacrées dans notre sous-région à la comparaison des

différentes races placées dans les mêmes conditions de milieu,

et à l'estimation des paramètres génétiques; or l' efficacité d'un

programme d'amélioration génétiqUe Rasse par une bonne

connaissance de la variabilité génétique.

Aussi, cette étude vise-t-elle à comparer les paramètres de

productivité des races ovines Peulh et Touabire élévées dans un

système extensif amélioré. Elle comprend:

- une partie bibliographique, dans laquelle une synthèse

a été faite sur les travaux relatifs aux facteurs

environnementaux et génétiques de la productivité.

- une partie expérimentale qui est notre contribution à

l'étude de l'influence de la race, et de l'origine paternelle sur

la viabilité-et la croissance chez les agneaux.



Chez les ovins destinés à des fins bouchères, la

productivité pondérale recouvre les paramètres de reproduction

(âge au premier agnelage, intervalle entre agnelages,

fécondité) ,la viabilité des agneaux nés et leur croissance.

Les différents paramètres de productivité sont sous la

dépendance de facteurs environnementaux et génétiques, qu'il est

nécessaire de cerner pour une amélioration de la productivité.



PREMIERE PARTIE
v

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE



Chapitre 1

5

Variabilite
environneaentale

'.

Les facteurs d'environnement retenus dans cet aperçu

bibliographique sont la saison, le rang de naissance, le type de

naissance et le sexe. L'effet de l'année se superpose à celui de

la saison.

Les influences de ces facteurs sont abordées aux phases les plus

importantes du développement de l'agneau : la naissance marque

la rupture du cordon ombilical entre la brebis et son produit.

Le premier mois de vie post-natale correspond à la période où la

production laitière de la mère atteind son maximum (AMEGEE,

1984b). Le moment du sevrage, variable entré 3 et 6 mo~s(ROMBAULT

et VAN VLAENDEREN, 1976~ DUMAS, 1980~ WILSON, 1985b~ SIBOMANA,

1988) est caractérisé par une modification profonde du régime

alimentaire. Entre le sevrage et l'âge adulte, le répère le plus

souvent utilisé dans l'étude de l'espèce ovine est l'âge de 12

mois.

1- 1 Saison

1- 1- 1 Effet de la saison sur la productivité numérique

a. Age au premier agnelage

L'effet de la saison de naissance sur la précocité des

agnelles est discuté.

SOW et al. (1985b), GARBA (1986) et ALLY (1990) ont décrit

l'existence d'une influence saisonnière, qui s'est traduite par

un agnelage tardif des antennaises nées en saison froide et en

hivernage~ bon nombre d'autres auteurs (Fall et al. 1983a~

WILSON, 1984c), cette influence n'est pas significative.

La controverse serait liée aux zones écologiques d'études,

comme l'ont rapporté ONIM etaI. (1989). Les premiers auteurs ont

réalisé leurs travaux en zone sémi-aride et les seconds, en zone

sémi-humide où les pâturages sont relativement bons en toute

saison.
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b. Intervalle entre agnelage:

De nombreux auteurs (FALL et al., 1983a; WILSON et al.,

1984; MORAYI et al., 1985; ALLY, 1990) ont rapporté un effet de
la saison et du mois d'agnelage sur la durée de cet intervalle.

Les brebis ayant mis bas au cours du post-hivernage et en saison

froide ont présenté (ALLY, 1990) un intervalle plus long. La

reprise de l'activité sexuelle semble être tardive en zone
sahélienne en saison séche au cours de laquelle le diponible

fourrager diminue considérablement (LAHLOU-KASSI et BOUKHLIQ ,

1989). Cependant, SOW (1985b) et GARBA (1986) n'ont pas remarqué

une telle influence.

c. Fécondité et prolificité:
La fécondité (nombre d'agneaux nés par brebis mise à la

reproduction et la prolificité (nombre d'agneaux par mise bas)

subissent des variations saisonnières : elles sont plus élevées

en saison séche (WILSON et al., 1984; ALLY, 1990). De nombreux

auteurs ont rapporté des observations similaires (SOW et

TCHAMITCHIAN, 1983; FOGARTY et al., ~984a; TUAH et BAAH, 1985).

La période de conception et de gestation de brebis agnelant

en saison séche coïncide généralement avec l'hivernage ou le

post-hivernage, caractérisé par une bonne disponibilité

fourragère sur pâturages naturels et une abondance des sous
produits agricoles.

d. Mortalité

La saison et le mois de naissance des agneaux affectent

aussi bien la mortalité néo-natale ( MALICK et al., 1980; HADZI,

1989), que la mortalité entre la naissance et le 4ème mois (FALL
et al., 1983a; ALLY, 1990).

En région semi-aride, le taux de mortalité avant sevrage est
surtout élevé en saison sèche (ALLY, 1990) alors qu'en région

humide, ce taux est plus important en hivernage (WILSON, 1985a;

ADESHOLA-ISHOLA, 1986). Un taux de mortalité aprés sevrage plus

élevé en hivernage dans cette dernière zone à également été

rapporté par FALL et al. (1983a). Mais ALLY (1990) n'a pas

remarqué à ce stade de différences saisonnières de mortalité.
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1. 1. 3 Effet de la saison sur la croissance

a. Poids à la naissance:

Le poids à la naissance est influencé par la saison

(DESVIGNES, 1971; SOW et TCHAMITCHIAN, 1983; GARBA, 1986;

SIBOMANA, 1988). SOW (1982) a rapporté des poids plus élevés en

hivernage et au post-hivernage. Les brebis agnelant à ces

périodes auraient bénéficié pendant leur gestation de pâturages

abondants;elles ont par conséquent pu fournir à leur foetus un

environnement utérin favorable à leur développement (INYANGALA

et al., 1990).

b. croissance avant sevrage:

La saison de naissance a un effet marqué sur le poids à 1

mois et sur la croissance au cours du premier mois( SOW, 1982;

GARBA,1986).

Cette influence se retrouve sur le poids au sevrage

(SOW,1982; RHOMBE, 1985; GARBA, 1986: SIBOMANA et al., 1989). Un

effet similaire du mois a été signal~ par FALL et al., (1983b)

et ADESHOLA-ISHOLA (1986).

Les saisons défavorables à la croissance varient selon les

zones écologiques; en zone sahélienne, les poids sont plus élevés

en hivernage (SOW, 1982) à cause d'une amélioration qualitative

des pâturages et d'un accroissement du potentiel fourrager.

L'effet de la saison est indirect la croissance de

l'agneau est liée à la production laitière de la mère (RICORDEAU

et BOCCARD, 1961); celle-ci dépend de l'alimentation de la brebis

( LOERCH et al., 1985) .

La saison des pluies est défavorable en zone semi-humide

(Fall et al, 1983) et humide, une recrudescence des maladies

étant à l'origine de la faible croissance des animaux en cette

saison (ADESHOLA-ISHOLA, 1986).

c. Poids à 12 mois et GMQ post-sevrage:

SIBOMANA et al., (1989) ont décrit l'existence d'un effet

de la saison après le sevrage sur les poids à âge-type (PAT) et

les gains moyens quotidiens (GMQ) i cette influence peut persister

550 jours. Des résultats similaires ont été obtenus par TOURE

(1987).
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L'effet de la saison, permanent à tous les âge-types du

sevrage au 12ème mois serait, d'aprés INYANGALA et al. (1990),

une conséquence de son influence sur les stades antérieurs. La

saison détermine néanmoins la qualité du paturâge sur lequel

l'agneau est sevré.

1- 2 Rang de naissance

Le rang de mise-bas influence très peu l'intervalle entre

agnelages ( FALL et al., 1983ai WILSON, 1984 i ALLY, 1990). Son

effet existe principalement sur la fécondité et la prolificité

de la brebis, et chez l'agneau sur la mortalité et la croissance.

1 . 2 . 1. Effet du rang sur la productivité numérigue

a. Fécondité et prolificité :

Le rang d'agnelage a un effet significatif sur la fécondité

et la prolificité de la brebis (VALLERAND et BRANCKAERT, 1980 i

WILSON et al., 1984 c ; GARBA, 1986)~

Ces résultats sont en accord avec ceux de TUAH et BAAH

(1985) et de LAHLOU-KASSI et al. (1989) qui ont montré une
augmentation de la taille de la portée avec l'âge de la brebis.

b . Mortalité :

Le taux de mortalité avant sevrage des agneaux est plus

élevé à la suite du premier et du deuxième agnelage qu'au cours

des agnelages suivants (FALL et al., 1983 a ; WILSON et al.,
1985).

TUAH et BAAH (1985) rapportent également une mortalité plus
élevée chez les agneaux de brebis de 1 et 2 ans d'âge que les

agneaux de celles plus âgées, mais la différence n'est pas
significative.

La plus forte mortalité des produits des brebis les plus jeunes

serait liée à leurs faibles capacités relatives à répondre aux

besoins des agnea~x (ROMBAUT et VAN VLAENDEREN, 1976).

FALL et al. (1983a) et ALLY (1990) n'ont pas remarqué d'effet

rang de naissance sur la mortalité des agneaux entre 4 et 12
mois.
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1. 2. 2. Effet dG rang de naissance sur la

a - Poids à la naissance :

..

Les agneaux nés au cours du premier (FALL et al., 1983b) et
du deuxième 3gnelage S()f}-ï; plus J.U9êl"·,g que ceux des agnalages
suivants (P01VEY et~ al., 1982 ; IN:iANGALA et al. 1990). Ces

travaux sont en ~ccord avec 198 ré8ultats de TUAH et BAAH (1985)
qui ont rem3rqué '..;:nê~ '1U;2~'1t~t:i("':) ri') poids à la naissance des

agneaux avec lfâqe d2S brebi~ ~èra~ d~ 1 à 7 ans.
Le faible poids à la naissance des agneaux issus

d'antenns.i$es découle du fait qua celles-ci sont encore en
croissance pendant.: J.eur gestation. et doivent ainsi partager les
nutriments entn;~ laurs propres besoins et ceux du foetus
(INYANGALA et al~! 1990)~

b - Croissance avant sevrage ~

Le~ p=oduits d0 brebis primipares sont généralement plus
légers à l mois et à 4 mois que ceux des multipares (MORAYI et
al., 1985; ADESrOLA-r5HOLA, 1986 : G~A, 1986). certains auteurs
ont rapporté une faible influence de la parité sur le poids au

sevrage (POIVEY et al~# 1982). La quantité de lait produite, qui
augmente avec l~ rmtéro de la lactation (AMEGEE, 1984b), explique

la faible croissance des agneau~ nés à la suite d'une

primoparturition.

L'influence du rang de naissance sur le po~ds et la
croissance arrè~ s~~raqe est ~iBcUt'6~

Un effet significatif du r~ng a été déc~it par WILSON (1983a)
avec une supériorité pondérale des aqneaux nés de brebis
multipares; d!3~trss au~eur~ ont rapporté une influence allant
dans le même 5er.~f ~ai~ qui se limite au sevrage (FALL et al.,
1983b) ou peu a~rès le sevraqe (~ùRAYI et al., 1985).

1 - 3. ~""Ld ~_ ~fi .L~'W"!~ :
1 - 3 - 1. Ef.f~t ch~ tyRede Missance sur la produçtiyité

numériqu t1

a - Paramèc.:ces de r~production :
L'influence du type de naissance sur l'intervalle entre
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agnelages n'est pas significative d'après FALL et al.(1983a),

WILSON et al. (1984) et ALLY (1990). La fécondité résulte d'un

équilibre entre la taille de la portée et la viabilité des

agneaux à la naissance.

b - Mortalité

La mortalité avant sevrage est affectée par le type de

naissance. Le taux de mortalité est plus élevé chez les agneaux

nés doubles que chez les agneaux nés simples (FALL et al., 1983a

; CARLES, 1985; NDAMUKONG, 1985). WILSON (1985a) rapporte des

taux de mortalité avant sevrage de 7,7 et 31,4 p.cent pour les

simples et les doubles, respectivement.

La mortalité plus élévée des agneaux nés doubles par rapport aux

simples s'observe également entre le sevrage et 12 mois d'après

NDAMOUKONG (1985) et ALLY (1990). Des résultats similaires ont

été obtenus par FALL et al. (1983a) même si la différence n'est

pas significative entre la mortalité des simples et celle des

doubles.

1. 3. 2. Effet du type de naissance sur la croissance

a - Poids à la naissance

Le poids à la naissance des agneaux diminue avec

l'augmentation de la taille de la portée (DESVIGNES, 1971) : les

agneaux nés simples sont plus lourds que les doubles (AMEGEE,

1983a ; FIGUEIREDO et al., 1982; ADESHOLA-ISHOLA, 1986 ; PERON

et al., 1991 ; MUFARRIH, 1991) et les doubles sont supérieurs aux

triples (BERGER et al., 1989).

Le poids faible des jumeaux à la naissance est dû à la

compétition nutritionnelle existant entre ceux-ci au cours de

leur vie embryonnaire (POIVEY et al., 1982) les nutriments

disponibles par foetus au cours d'une gestation multiple sont,

sur le plan quantitatif, relativement moins importants à ceux

fournis au foetus lors d'une gestation simple.

b - Croissance avant sevrage :

La croissance avant sevrage est plus faible chez les agneaux

nés doubles que les agneaux nés simples à 1 mois (POIVEY et al.,

1982 ; SOW, 1982) et à 4 mois (ADESHOLA-ISHOLA, 1986).
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Cette différence au niveau du croît explique le poids plus

élevé des agneaux nés simples au cours de ces deux stades de

croissance (ROMBAUT, 1980 ; SOW, 1982 ; FALL et al., 1983b;

WILSON, 1985a ; ADESHOLA-ISHOLA, 1986 ; GARBA, 1986 ; SIBOMANA,

1988 ; BERGER et al., 1989 ; MUFARRIH, 1991).

La quantité de lait produite par brebis augmente avec le

nombre d'agneaux à l'allaitement, mais son accroissement n'est

pas proportionnel au nombre des agneaux (AMEGEE, 1984a et b ;

LOERCH et al., 1985) ; par conséquent, les agneaux nés simples,

mieux alimentés auront une meilleure croissance.

C - Poids à 12 mois et croissance post-sevrage

Le type de naissance influe sur le poids à 12 mois

(SIBOMANA et al., 1989) ; son effet serait beaucoup moins marqué

d'après d'autres auteurs, car ne semble persister que jusqu'à 8

mois (FALL et al., 1983b ; WILSON, 1983a).

L'effet du type de naissance sur le croît se limiterait à

la période d'allaitement (POIVEY et al., 1982).

D'après VAN VLAENDEREN (1977), il y a une inversion des

tendances durant le post-sevrage, ayec un gain quotidien des

agneaux nés doubles plus élévé que celui des agneaux nés simples.

La supériorité pondérale des agneaux simples peut conduire à

sous-estimer les performances potentielles de croissance des

agneaux multiples, par rapport aux simples.

1 - 4 Effet du sexe sur la mortalité et la croissance

L'influence du sexe semble s'exercer essentiellement sur la

croissance, puisque la plupart des travaux n'ont rapporté d'effet

du sexe ni sur la mortalité avant sevrage (MALICK et al., 1980

FALL et al., 1983a ; AOESHOLA - ISHOLA, 1986 ; BERGER et al,

1989), ni sur la mortalité entre 4 et 12 mois (NDAMUKONG, 1985;

ALLY, 1990).

L'effet du sexe sur le poids a été bien étudié ; les mâles

naissent plus lourds que les femelles (SMITH, 1977; POIVEY et

al., 1982; SOW, 1982; FALL et al, 1983b; CARLES, 1985;

KHOMBE, 1985; ADESHOLA-ISHOLA, 1986). Le poids à la naissance

plus élévé des agneaux par rapport aux agnelles serait da à la

durée de vie embryonnaire en moyenne plus longue chez les mâles

(PRUD'HON et al., 1970) et aux différences hormônales entre les

animaux des deux sexes (INYANGALA et al, 1990).
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La supériorité pondérale des agneaux sur les agnelles est

maintenue à tous les âge.- types (CHARRAY et al., 1980 ; DUMAS,

1980 ; VILLETTE et THERIEZ, 1981 ; POIVEY et al., 1982 ; FALL et

al., 1983b ; SIBOMANA et al., 1989 ; INYANGALA et al., 1990),

grâce à une meilleure croissance avant (SOW, 1985a ; HADZI, 1989)

et après le sevrage (MAVROGENIS et LOUCA, 1979 ; ORJI et

STEINBACH, 1981). Cettedifférience, d'origine endocrinienne, se

traduirait par une efficacité alimentaire plus grande chez les

mâles que les femelles, d'après COLMER et ESPEJO -DIAZ (1972)

cités par GARBA (1986).



13

Chapitre II :

Variabilité qénétique

2 - 1. Effet de la race :

Peu d'études existent dans lesquelles les races ovines

africaines ont été éprouvées dans les mêmes conditions, au plan

de leurs performances de reproduction et de croissance.

Une comparaison des races à partir des données figurant dans

la bibliographie n'a par conséquent qu'une valeur indicative,

FI étant donné la grande diversité du milieu dans lequel les

performances ont été enregistrées.

2. 1. 1. Productivité numérique:

Quelques données bibliographiques sur l'effet de la race

sont regroupées dans le tableau 1.

une durée de

conception de

mois), alors qu'il

23,3 mois (22,5 à

cette dernière race24,2 mois), bien que les performances de

aient été recueillies en station.

Al' exception de cette dernière race, et pour

gestation.estimée à 150 jours, l'âge à la première

ces races est compris entre 8 et 13 mois.

a - Age au premier agnelage :

Il existe une variabilité inter-race de l'âge au premier

agnelage (LAHLOU - KASSI et al., 1989).

Cet âge semble plus faible chez la brebis Peulh Oudah (13 mois),

chez le mouton Arabe: 14,5 mois (13,5 à 19 mois), chez le mouton

du Mayo - Kebbi (15 mois), chez le mouton du Macina (16,5 mois),

chez le mouton Djallonké: 17,6 mois

(13,5 à 19 mois) et chez le mouton Masai (17,9

est très élévé chez le mouton Peulh-Peulh

b - Intervalle entre agnelages :

L'intervalle entre mise-bas successives varie peu d'une race

à une autre. Il est de 8,4 chez le mouton à laine du Macina,

de 8,5 mois chez la brebis Bambara, et de 9,1 mois, 9,6 mois

(8,7 à 10,2), 10,4 mois et 10,5 mois chez les races Baqqara,



Tableau1 Paramètres de productivité numérique chez quelques races ovines africaines

Race Age au 1er (mois) Intervalle entre Fécondité Prolificité Mortel ité Mortal ité Mode d'élevage Source
agnelage agnelages (mois) " " avant sevrage sevrage -12mois

" "
BllIIlbara 15 6 8,5 150 105 - - extensif WILSON (1985 b)

Beqqara - 9 1 - 113 - - extensif WI LSON (1983 b)

- - 206 - - - extensif ROHBAUT et VAN
VLAENOEREN

(1976)

13,5 - - - - - extensif ROHBAUT (1980)
(amélioré)

16,1 10,3 - 129 - - extensif SUMBERG et MACK
(1985)

Djallonlcé
18 5 9 3 127 129 en station GUEYE (1981)- -
18,8 10,1 - 112 33,09 19,39 en station FALL et al.

(1983a)

- - - - 11,04 - en station AOESHOLA-ISHOLA
(1986)

20,9 8,7 - 130,6 20,95 - extensif TUAH et BAAH
( 1985)

- - 138 108 25 - extensif VAN VLAENOEREN
(1985)

- - - 147 - - extensif AMEGEE (1983 b)

Macir\8 165 8 4 - - . - extensif WILSON (1983a)

Mesa' 17,9 10,5 - 104 19,6 - extensif WI LSON (1983b
et al.1984)

Mouton Arabe 14 5 - 86 101 - - extensif

Mouton ctJ Mayo- 15 - 156 164 - - extensif
Kebbi DUMAS (1980)

Mouton Peulh 13 - 105 107 - . extensif
Oudeh

22 5 9 5 - 108 - - en station GARBA (1980)

Peulh-Peulh - - 66 108,8 - - en station MBAYE et MOIAYE
( 1981)

24,2 11,2 - - - - en station SOW et al.
(1985b)



TABLEAU PArlMttre de productivite pOnderale de quelques races ovines atriciines

Poids i Are - Types (Kr) Giins MOyens quotidiens (r) Mode
Race Source

d'elevire

KaisSince 39 jours 129 jours 12 MOis GMQ8-39 GMQ38-129 GMQ128-
m

en ADIIESHOLA-
1,6' 4,91 9,64 - 78,32 57,11 - ISHOLA(US6)

stdion

1 4,9 19,69
1

178 ,39 157 ,19 1 -
1 en1,6' - HADZI mm

Djallonke station

1 4,43 119 ,62
1

1,2,13 I- I- 1 en1,67 - POIUEY et il
stition mm

1 - 18,79 117 ,'9 1- 1- 1 -
1 en rALL et il.

1,5' (U83b)
stition

13,39 27 UAN
l,57 - - - - <196- extensif ULADtDERDI

(225 jours) 225 j.) mm
en

ROMBAUT -l,59 - - 14,29 - - -
station (89)

1 -
1 (23,59) I- I en- - - œEYI

- station
(USU

Mouton i j- en'
queue 2,63 6,39 - 28,9 (143) SIMItA et
rruse / - station

il. mm
Mouton

1 - ~<17") 1 (31,7)
1 1

1(818) lextensifAribe 4- 8
MOis

Mouton dUI
1 17,6

1 1
1

6
'3 1Mayo-Kelb - - 13,9 (4 7 18 extensif DUMAS

MOlS)

1~~~(~f:~8Iextensif
(89)

Mouton
Peulh - - (21,4)
Oudah

1 7,79
1

en
2,79 16,29 - - - - SOU et

stdion BERTHI(USU

en GARDA
3,93 7,82 12,25 - 147,3 54,3 -

feulh-
station m86>

en
-Peulh 3,19 7,39 - - 139 - - SON m82>

stition
en

3,49 19,69 16,79 - m 71 - SON et al
station <1985a)

en
3,59 8,29 - 153 - -- stdion

Touabire
en

4,19 11,59 19,49 - 246 84 - SOU mm
stdion

en
4,29 19,79 17,59 - - - - SOU et il

stdion (US5i)

Kb:Les vileurs entre Plrfntheses sont celles' exclusiveMent releves chez les Miles
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Djallonké, Peulh - Peulh et Masai respectivement.

Cet intervalle est long dans l'ensemble de ces races tropicales.

Une accéleration pour l'obtention de 3 mise - bas tous les

2 ans s'accompagne d'une forte morta1i té des agneaux (ROMBAUT

et VAN VLAENDEREN, 1976). Une telle démarche necessite une

amélioration notable des conditions de conduite du troupeau.

c - Fécondité

La race influe de manière significative sur la fécondité

(FOGARTY et al., 1984b; HULET et al., 1984)

La fécondité, au vu des résultats présentés (Tableau 1) est plus

élevée chez les petites races (Djallonké, mouton du Mayo - Kebbi)

que les grandes.

d - Prolificité

L'existence de differences de prolificité entre races est

une notion admise (DESVIGNES, 1971 ; PERRET, 1975 ; RICORDEAU et

al, 1982; HULET et al., 1984 ; LAHLOU - KASSI et al., 1989

BOUJENANE et BRADFORD, 1991; BOUJENANE et al., 1991).

La prolificité parait faible chez les moutons Arabe (101

P.cent), Peulh Oudah (107 P.cent) et Peulh-Peulh (108 P.cent),

elle est moyenne chez le mouton Djallonké : 122 P.cent (108 à 130

P.cent) èt élévée chez le mouton du Mayo - Kebbi (164 P.cent).

e. Effet de la race sur la mortalité des agneaux :

Les données relatives à l'effet de la race sur la mortalité

sont peu nombreuses; chez le mouton Djallonké et le Masai, les

taux de mortalité avant sevrage seraient de 26,3 p.cent et 19,6

p.cent respectivement.

S'agissant de la mortalité après sevrage, NDAMUKONG (1985) a

montré que le taux de mortalité chez les races importées est plus
élevée que chez les races locales.

2 - 1 - 2 Effet de la race sur la croissance

L'effet de la race sur les performances de croissance figure

au Tableau 2.

a - Poids à la naissance ..
Il existe des différences de poids à la naissance entre

races (SMITH, 1977 . FIGUEIREDO et al. , 1982 ; SOW et,
TCHAMITCHIAN, 1983; SOW et al., 1985a . BERGER et al., 1989),
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Les animaux de type longilignes (Peulh, Touabire) ont un poids

à la naissance plus élevé que les animaux de type bréviligne:

1,8 Kg en moyenne chez le Djallonké. S'agissant des deux

premières races, les Touabire naissent plus lourds (3,85 Kg) que

les Peulh (2,94 Kg).

b - Poids à âge - types :

Les poids des moutons longilignes restent supérieurs à ceux

des moutons brévilignes à tous les âge-types. La comparaison

entre moutons Peulh et moutons Touabire revèle des poids à 1 mois

(7,6 Kg contre 9,45 Kg) et à 4 mois (14 Kg contre 17 Kg) plus

faibles chez les Peulh.

La croissance comparée des deux races après le sevrage n'a pas

été étudiée.

c - Croissance :

Certaines races ont une croissance meilleure que d'autres

(TAMPIER, 1977 ; NOTTER et al., 1984).

Les agneaux Djallonké semblent avoir_la croissance post-natale

la plus faible (78 g) ; elle parait plus élévée chez les moutons

Peulh et les moutons Touabire avant le sevrage.

La croissance après sevrage rapportée dans les divers travaux a

été étudiée dans des intervalles de temps assez variés, ce qui

n'autorise pas une comparaison entre les performances de ces

races. Le mouton Arabe et le mouton Peulh Oudah ont une

croissance comparable.

2 - 2 parpètres génétigyes :

2 - 2 - 1. Héritabilité

L'héritabilité est définie comme étant le rapport de la

variance génétique additive, à la variance phénotypique. Elle

indique l'importance comparée des valeurs génétiques des animaux

par rapport aux conditions qualitatives d'élevage dans les

valeurs phénotypiques observées, et seules mesurables (GADOUD et

SURDEAU, 1975).

Un caractère pour lequel le coeffiCient d'héritabilité est

élévé est un caractère peu influencé par le milieu; à l'inverse,

un caractère qui a une faible héritabilité est un caractère dont

la composante génétique additive est faible.
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Le coefficient d'héritabilité apparait comme le déqré de

confiance que l'on peut accorder au phénotype d'un reproducteur

en tant qu'instrument de connaissance de ses potentialités
génétiques.

a - Paramètres de reproduction :

Les coefficients d'héritabilité de différents paramètres de
reproduction figurent au Tableau 3, emprunté aux travaux de SOW
(1982) et complété par des données récentes.

Deux enseignements peuvent être tirés de ce tableau :

- les paramètres génétiques des caractères de reproduction ont

~~~ été peu étudiés chez les races tropicales africaines;

- le coefficient d'héritabilité pour l'ensemble des caractères

de reproduction est faible ( 0 à 0,27). Pour ces caractères, tout

au moins chez les races sur lesquelles ces travaux ont été

réalisés, les performances mesurées sont des mauvais estimateurs

de la valeur d'élévage des animaux. L'animal candidat à la

sélection ne peut donc être choisi avec précision sur ses

performances propres ( sélection massale).
Les autres formes de sélection sont ééonomiquement plus chères

et techniquement plus lourdes que la sélection massale (INRA,
1976).



Tableau3:Héritabilité des caractères de reproduction.

Races Caractères Age brebis Valeur de l'héritabilité Source
(ans)

Races de montagne Fertilité 2-4 et 2-6 0 - 0,03

Britanniques Taille de porté Tous âges 0,21
Rambouillet et croisés

Landrace (Suède) Taille de portée SOlM\e de trois 0,12
agnelages 2-6ans

Landrace (Suède) Taille de portée 2 - 5 0,09 TURNER (1969)

Races britanniques Taille de portée 2 - 5 0,04 - 0,22

Rambouillet Précocité Agnelles 0,15 +0,13 BURFENING et al
( 1971)

Rahmani Taille de portée 2 - 7 ans .0,08

Ossimi Taille de portée non indiqué 0,04

Fertilité 1 an 0,27 RAZUNGLE et al (1976)
Merinos d'Arles

Fertilité antennaises après une 0,17
mise-bas

Fertilité tous âges 0,06

Plusieurs races Taille de portée tous âges 0,11 FOGARTY ET al" (1985)

SOURCE: SOW (1982) (*) Complément au Tableau
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b. Paramètres de croissance :

Le tableau 4 regroupe les estimées de l'héritabilité de

quelques paramètres de croissance.

b.1 poids de la naissance

l' héritabilité du poids à la naissance~est faible (h2 =0 ,22) •Cette

faible héritabilité est le fait de l'effet maternel très

important pendant les premières phases de la vie, et qui masque

l'effet père (CHOPRA et ACHARYA, 1971; POIVEY et al., 1982 ;

INYANGALA et al., 1990).

Le poids à la naissance ne peut par conséquent être un critère

"direct" précis de sélection. De plus, si cette sélection permet

de réduire l'intervalle de génération, qui est d'après FALCONER

(1974) l'âge moyen des parents lorsque naissent les produits que

l'on conservera comme reproducteurs de la génération suivante,

le poids élevé à la naissance n'est pas sans poser des problèmes

de mise bas (SMITH, 1977).

b:2 Poids au sevrage et croissance post-sevrage:

L'héritabilité du poids au sevrage est faible faible

(h2 =0,22): alors que la croissance (h2 =O,33) et les poids du

post-sevrage (h2 =0,44) ont une héritablité élevée.



Tibleau Heritibilite des caracterts de croissance

POIDS GHQ

RACES SOURCES
aprts Haissance Post-

naissance sevrage
sevrage sevrage sevrage

Corriedale ._-- 0,21+0,09 - - 0,08+0,06 BOTKIH (1964)

ColuMbia 0,59+0,16 - ----- 0,32+0,15

Muton Adal
e.e4+0,06 0,02+0,07 GALAL et al.

(Ethiopie) 0,34+0,13 - 0,02+0,07
(3MOis) ( 12Mois) (1981)

RolVley (Ulle ----
0,35 - - - CH'AHG et RAE

Zelande) (1961)

011os(Ch!lPrt) 0,13+0,07 0,36+0,12 MAUROGEHIS et al.
o73+0,17 0,35+0,12 0,56+0,15

(6seMaine) (i5uMainu) (1980)

0,0m + 0,4160+
Malpura <Inde) - -

0,0m 011465 0,2350+0,1087 BOHRA et al
4Mois) (1980)

Rubouille t 0,92+0,23 0,14+0,12 0,45+0,18 v BURFEHIHG et al.- -
(4,5 Mois) U8MOis) (1980)

0,17 0,02+0,07 -- -

Divfl'SfS 0,10 ---- - - - BUTCHER et al.

races
(1964)

0, W0, 09 0,00 -- -

0, W0, 10

1

0,02

1

- - -
Dorper et Dorpn

0,15+0,07 1 0,18+0,08 0,14+0,070,53+0,13 0,59+0,14 IHYAHGALA et al.
XMasai (Kenya)

(1990) *

PlusieU1'5 racfS - FOGARTY et al.---- 0,10+0,05 -
(USA) - (1985)*

CHOPRA et al.
Muga <Inde) 0,10+0,03 0,24+0,05

0,48+0,07 - - (1971) *

Hallpshirt 0,21+0,08 --- ',' 0,28+0,10 DZAKUMA et al.- -
(6MOis) ( 1978)*

0,26+0,26 STOBARTT et al.
Plusieul'S races 0,42+0,12 0,28+0,11 .......

numerisation
Texte tapé à la machine
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Le poids après sevrage paraît être un meilleur critère de

sélection comparativement aux poids antérieurs, et une sélection

sur le poids après sevrage peut aboutir à un progrès génétique

rapide.

Mais afin de ne pas prolonger inutilement l'intervalle de

génération, la période entre le sevrage et le moment de la

sélection doit être la plus courte possible. POlVEY et al.,

(1982) et lNYANGALA et al.(1990) ont retenu les poids à 6 et 9

mois respectivement.

2.2.2. Corrélations génétiques

Du fait de la pléiotropie des gènes (un gène gouverne à la

fois plusieurs caractères indépendants), une sélection appliquée

sur un caractère defini entrainera une variation positive ou

négative plus ou moins forte de la valeur d'un ou de plusieurs

autres caractères dans la population (FALCONER, 1974). La

connaissance des coefficients de cor~élation permet de prédire

les réponses indirectes à la sélection, et d'optimiser les

programmes d'amélioration génétique.

I.e tableau 5. comporte quelques données sur les corrélations

génétiques entre PAT.

Entre caractère de croissance, il existe des corrélations

positives, parfois très élevées. L'amélioration de l'un des PAT

est susceptible d'entraîner une augmentation des autres.

Les corrélations sont moyennes entre le poids à 12 mois et les

deux autre poids (r=0,36 à 0,55), alors qu'entre le poids à la
9

naissance et le poids au sevrage, la corrélation est élevée

(rq=O,63), une sélection sur le poids au sevrage peut augmenter

de façon marquée le poids à la naissance.

Conclusion

Cette étude montre que les facteurs d'environnement

influencent les paramètres de reproduction, mais également la

croissance des animaux.

A cette variabilité liée aux facteurs d'environnement

s'ajoutent une variabilité génétique inter et intra-race.

Pour une meilleure productivité du cheptel ovin, une
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connaissance des facteurs agissant sur ces paramètres est

nécessaire dans le cadre du choix des orientations, et des

améliorations éventuelles.

Tableau 5. Corrélations génétiques entre caractères de

croissance

r--

1 Poids à la P.SEVRAGE P.12mois-
P.NAIS 1

P.SEVRAGE 0,36 1
"

P.12mois 0,36 ·0,55 1

Source: Stobart et al. (1986) INYANGALA et al. (1986
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Matériels et méthodes

Les animaux étudiés ont été élevés au Centre de Recherches

Zootechniques de Dahra, situé en région sahélienne dans la zone

sylvo-pastorale du Sénégal.

Le climat est caractérisé par 2 saisons

- Une saison sèche qui se répartit en une période froide

(d'Octobre à Janvier) et une période chaude (Février à Juin)

- Une saison de pluies qui s'étend de Juillet à Septembre.

La pluviométrie annuelle moyenne de 1982 a 1988 est de 320 mm.

Les relevés pluviométriques sont presentés au Tableau 6

La température annuelle moyenne est de 28°c; les maxima (40°c)

et les minima (14,aoc) de température sont atteints en périodes

sèche chaude et sèche froide respectivement.

L'hygrométrie relative moyenne est de 49 P.cent.

Le centre couvre une superf icie de 7000 ha essentiellement

occupée par des paturâges naturels ,,; une subdivision de cet

espace en parcelles de 20 ha permet une exploitation en rotation

des pâturages.
Tableau:? .: Relevés pluviométriques à Dahra de 1982 à 1988

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Année

Pluviométrie

(mm) 389 112 217 318 333 449 422

1-2 Les animaux

Plusieurs espèces animales (chevaux, bovins, petits
ruminants) sont élévées au centre.

Le troupeau ovin de base a été constitué à partir de moutons

Peulh (5 mâles et 215 femelles) et de moutons Touabire (11 mâles

et 115 femelles), introduits en 1975 et 1976 respectivement.
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L'expérience a porté sur 778 agneaux Peulh et Touabire de race

pure, nés entre 1983 et 1987 au centre et issus de 31 béliers

séléctionnés.

1 - 2~ 1. Aper~u ethnologique;

Les races de moutons Peulh et Touabire ont été décrites dans

de nombreux travaux (DENIS, 1975 ; CHARRAY et al., 1980 ; FALL,

1981 SOW et DIALLO, 1985 ; ALLY, 1990 ; FADIGA, 1990).

a - Le mouton Peulh •.,
L'aire de distribution du mouton Peulh du Sénégal (ou Peulh-

Peulh) est la zone sylvo-pastorale.
Ce sont des moutons convexilignes et eumétriques. La taille au

garrot est comprise entre 0,65 m et 0,75 m, et les poids moyens,

entre 30 et 50 Kg.

Le mouton Peulh du Ferlo est bicolore, l'avant-main est

uniformément noire et l'arrière-main, entièrement blanche; celui

du Fouta est unicolore acajou.

Les cornes sont développées, en spires lâches et portées

horizontalement.
Bon animal de boucherie, son rendement est de 52 à 58 p.cent,

avec une carcasse de bonne qualité. L'aptitude laitière est
faible.

b - Le mouton Touabire

C'est le mouton maure à poils ras , dont le berceau se

trouve en Mauritanie.

C'est un animal longiligne et hypermétique. Le profil est
rectiligne (FADIGA, 1990) à convexe (ALLY, 1990).

La taille varie de 0(75 m à 0,90 m chez le mâle, et de 0,65 m à

0,80 m chez la femelle.

Le poids moyen est compris entre 30 et 40 Kg (DENIS, 1975) voire

50 Kg (FADIGA, 1990)

La robe est pie noire, pie grise ou pie rousse; certains sujets

portent des lunettes noires.

Les aptitudes bouchères sont bonnes ; le rendement est de
40 à 50 p.cent. La production laitière des brebis Touabire serait

moyennement bonne.
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1.2.2 Habitat

La bergerie du centre dispose de plusieurs enclos à toîts

semi-couverts i les animaux sont ainsi tenus dans des locaux bien

aérés et ombragés.

1.2.3. Alimentation:

Le centre dispose de pâturages sur lesquels les animaux sont

conduits tous les jours de 8 heures et demi à Il heures et

demi, et de 15 heures à 17 heures et demi, par des bergers
--

salariés.Seuls les agneaux sont retenus à la .ferme.

Au retour des pâturages, les animaux sont abreuvés à volonté,et
reçoivent une ration composée de fanes d'arachides.

En saison sèche, une ration complémentaire à base de sous

produits agricoles et agro-industriels (graines et tourteaux de

coton, son de céréales, pierres à lécher) est distribuée aux

animaux.

Des compléments sont systématiquement fournis aux brebis à

l'entretien (250 g/j)i à partir de la mi-gestation et pendant la

lactation,la quantité de complément augmente:350g et 500g par

brebis et par jour,respectivement pour ces deux périodes.

Les béliers en service reçoivent deux semaines avantla lutte 500g

par tête et jour jusqu'à la fin des saillies.

Les agneaux à l'allaitement profitent entièrement du lait de

leurs mères.

1.2.4. Sevrage

L'âge au sevrage est fixé à 4 mois au centre.

Les agneaux sont sevrés par lots.

Un mois avant le sevrage,un complément (fane d'arachide, aliments

concentrés pour ovins) est présenté aux agneaux.

Une fois sevrés, les agneaux sont complètement séparés de leurs

mères et conduits aux pâturages.

1.2.5. Reproduction

Les accouplements ont lieu en race pure i les mâles, sont

séparés des femelles à la bergerie comme aux pâturages.
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Les animaux sont regroupés en lots de reproduction de 10

à 30 brebis par bélier.

Le rationnement des brebis mises à la lutte varie en fonction du
lot de reproduction (lot "flushing",lot "steaming up",etc.)

En 1983 et 1984, la synchronisation des chaleurs a été pratiquée

(à l'acétate de fluorogestone et PMSG) ,mais n'a concerné que

certaines brebis •.

1.2.6. Suivi sanitaire

Les animaux sont vaccinés contre la Peste des Petits
Ruminants, la Pasteurellose et le Botulisme, et subissent un

déparatisage annuel systématique à l'Ivermectine.

1.2.7. CQntrÔle des performances.

a - Identification
Les brebis adultes sont tatouées pour faciliter la

manutention.

Les agneaux sont identifiésà la naissance par des boucles

numérotées à l'oreille ces numéros sont
provisoires; l' identification définitive a lieu après le sevrage.

b -Pesée

Les agneaux sont pesés à la naissance,et à des intervalles
réguliers de 30 jours, à partir de la date de naissance du

premier agneau du lot de reproduction.

Les données recueillies au centre ont été ajustées par

intrapolation linéaire (ou extrapolation n'excédant pas une
période de 15 jours), pour le calcul des poids à âge-typesiles
gains moyens quotidiens ont été calculés à partir de ces poids.

c. Création de fichiers:

Des fichiers individuels ont été crées sur la base des

information recueillies à la bergerie de Dahra.

Chaque fichier comporte :

- Le numéro d'identification de l'agneau;
- Le numéro du père;

Les conditions prévalentes (année, saison, rang et type
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de naissance) et le sexe;
- Les paramètres étudiés ; ces paramètres sont:

les poids à âge-types (poids à la naissance, à un, 4 et
12 mois),

• les gains moyens quotidiens (GMQ 0-1 mois, GMQ 1-4 mois

et GMQ 4-12 mois),

. la mortalité (Cf paragraphe 1.3.).

1 - 2 - 8. Sélection

Le Schéma de sélection utilisé a été adopté en 1980(figure 1).
Les agneaux et les agnelles sont élévés au centre jusqu'au

sevrage.

Sur la base de leurs performances, les animaux à faible croissance

sont éliminés après le sevrage ; seuls les meilleurs mâles et les
agnelles les plus performantes seront retenus au delà d'un an

pour le renouvellement du troupeau.

a - Sélection des agnelles :
Le choix des agnelles se fait en fonction de 3 critères

essentiels

- La croissance au cours du premier mois C'est un

indicateur de la valeur laitière de la brebis-mère ; une
correction est effectuée en fonction du lot d'alimentation de la

brebis et du type de naissance ;
- L'ascendance maternelle : les produits de brebis élites

sont prioritaires ;

- La robe : les agnelles Peulh à robe rousse ou noire, et

les Touabire à poils longs sont éliminées ces caractères
peuvent être des signes d'impureté.

Un jugement de la conformation des agnelles est également
effectué •.

Les brebis adultes sont sélectionnées sur descendance à la suite
de trois agnelages ; celles retenues seront exclusivement mises

à la lutte avec des béliers sélectionnés

b. Sélection des mâles futurs reproducteurs :

Les jeunes mâles candidats à la sélection subissent
successivement :

- Une préselection à 12 mois c'est un tri fondé sur la
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croissance,la conformation, la robe et le comportement sexuel;

- Un testage sur les performances de reproduction entre 18

et 24 mois ;

- Une sélection définitive qui sera faite après un jugement

sur descendance .

Le nombre de béliers sélectionnés annuellement est faible

(2 à 4 béliers par race) ; les mâles présélectionnés non retenus,

et les géniteurs orientés vers la reforme sont cédés aux éleveurs

de la région.

1 - 3. Les analyses statistigges ;

Deux types d'analyses statistiques ont été effectuées :

a) Pour les variables continues (PAT et GMQ), un modèle

linéaire simple d'analyse de variance a été utilisé.

Ce modèle s'écrit : y = ~ + x + e

y représente le caractère étudié

~ la moyenne générale du caractère

x ensemble de variables susceptibles d'affecter ce

caractère. Ce sont :

- l'année: 5 années : 1983, 1984, 1985, 1986 et ~

La saison 3 saisons saison sèche froide

(S.S.F)

saison sèche chaude

(S.S.C)

saison des pluies (S.PL.)

- Le rang de naissance primipare

multipare

- Le type du naissance: simple
double

- Le sexe du produit mâle
femelle

- La race Peulh

Touabire

- Le père : 31 béliers

e = erreur résiduelle.

b) Pour la variable discontinue (mortalité), un test de Chi-Carré

a été utilisé, en prenant en compte les différents facteurs cités

plus haut. Deux types de mortalités ont été distingués

- Mortalité avant sevrage : naissance -~mois
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- Mortalité aprés sevrage 4 mois 12 mois

Toutes ces analyses ainsi que le calcul des coefficients de

corrélation ont été effctués grâce au logiciel STATVIEW

disponible sur Mac-Intosh II. Le seuil de signification retenu

est de 95 p.cent.
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Chapitre II : Résultats :

L'influence des facteurs d'environnement et des facteurs

génétiques sur la croissance et sur la mortalité, ainsi que les

corrélations phénotypiques entre caractères sont présentés.

2 1 Influence des facteurs d'enyironneaent sur la

IlOrtalité et la croissance;
Les effets des facteurs environnementaux sur la mortalité,

sur les poids à age-types et sur la croissance des agneaux

figurent aux tableaux 7; 8, et 9 respectivement.

2 - 1 - 1 Année

a - Mortalité :

L'influence de l'année est significative sur la mortalité

avant sevrage. Le taux de mortalité avant sevrage est elevé (31,6

p.cent) en 1987, faible (0,7 p.cent) en 1983, et intermédiaire

en 1984 (8,1 p.cent), 1985 (12 p.cent) et 1986 (10,2 p.cent).

L'année n'a pas eu d'effet significa~if sur la mortalité après

sevrage.

b. Poids à age-types :

L'année a un effet significatif sur les poids aux differents
âge-types. A la naissance, les animaux de 1984 et 1986 sont les

plus loudes (3,7 Kg et 3,9 Kg respectivement), suivis de ceux de

1983 (3,5Kg), 1985 (3,4 Kg) et 1987 (3,lKg).

La supériorité pondérale des agneaux nés en 1984 et 1986

s'observe également à 1 et à 4 mois, et pour les animaux de 1984

seulement, cette supériorité est maintenue à 12 mois ; les
agneaux nés en 1983, dont les poids sont les plus faibles avant

le sevrage rattrapent les autres à 12 mois

c - Gains moyens quotidiens :

L'influence de l'année est significative sur les trois

stades de croissance. Entre la naissance et l mois d'âge, la

croissance est meilleure chez les agneaux nés en 1984 (239 g) ;

elle est faible chez ceux de 1983 (120,4 g) alors qu'elle est

intermédiaire (192,6 à 203,2 g) chez les animaux nés entre 1985

et 1987. Les agneaux de 1984 et de 1986, qui ont le GMQ 0-1 mois

le plus élévé ont une croissance post-sevrage (43g/j et 34g/j

respectivement) faible; à l'inverse, les agneaux de 1983 dont
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le GMQ 0-1 mois est faible ont la meilleure croissance entre 4

et 12 mois (50g/j)

2 - 1 - 2 Saison

a - Mortalité

Un effet saison s'observe sur la mortalité avant sevrage ;

le taux de mortalité est significativement plus élévé en saison

séche chaude (27,2 P.cent) qu'en saison sèche froide (7,4 P.cent)
Aucune mortalité n'a été signalée en saison des pluies.

La mortalité aprés sevrage présente une distribution différente,
mais les différences entre saisons ne sont pas significatives.

b - Poids à âge-types :

Les animaux nés en saison sèche froide ont un poids à la
naissance de 13,5 P.cent plus élévé que celui des agneaux nés au

cours des deux autres saisons. Cette supériorité pondérale des

animaux nés en saison sèche froide comparativement à ceux nés en

saison en saison sèche chaude et ~n saison des pluies est
maintenue à 1 mois (+11,3 p.cent et +18,5 p.cent respectivement),

à 4 mois (+7,9 p.cent et + 10,2 p.cent respectivement) et à 12
mois (+8,46 et + 14 P.cent respectivement).

c - Gains moyens quotidiens :

L'effet de la saison est significatif sur la croissance
entre la naissance et 1 mois, les meilleurs gains étant obtenus

par les agneaux nés en saison sèche froide: ceux-ci ont gagné
en moyenne 42 g/j de plus que les agneaux nés en saison des

pluies, et 199/j de plus que ceux qui sont nés en saison sèche
chaude.

Les GMQ 1-4 mois et GMQ 4-12 mois ne sont pas significativement
différents entre les trois saisons.

2 - 1 - 3 Rang de naissance

a - Mortalité :

Le rang influe de manière significative sur la mortalité

avant sevrage; le taux de mortalité est 2,6 fois plus élévé chez

les agneaux issus de brebis primipares que chez ceux issus de

multipares.
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L'influence du rang n'est pas significative entre 4 et

12 mois.

b - Poids à age-types :

Le poids à la naissance est de 17 P. cent plus faible

(P<O,05) chez les agneaux nés d'un premier agnelage que chez ceux

nés des agnelages ultérieurs Cet effet persiste jusqu'au

sevrage : les poids des agneaux de multipares sont en effet plus

élévés à 1 mois (+1,6 Kg) et à 4 mois (+5,5 Kg) que ceux des

agneaux de primipare~.

A 12 mois d'âge, le rang de naissance n'a pas d'effet

significatif sur le poids.

c - Gains moyens quotidiens :

La croissance est significativement plus forte entre la

naissance et 1 mois (+14,5 P.cent) et entre 1 et 4 mois (+38,5

P.cent) chez les agneaux de multipares.

Après le sevrage, la tendance est inversée, la croissance

étant plus élévée (+28,2 P.cent) chez les agneaux nés de brebis

primipares.

2 - 1 - 4 Type de naissance

a - Mortalité :

Le type de naissance a une influence significative sur la

mortalité avant sevrage : le taux de mortalité est plus élevé

chez les agneaux nés doubles par rapport à ceux nés simples

(+ 42 p. cent) .

L'effet du type de naissance n'est pas significatif au cours du

post sevrage.

b - Poids à âge-types :

Le type de naissance affecte tous les poids à âge-types ;

les agneaux nés simples sont de 16 p.cent, 18,4 p.cent, 18,3

p.cent et 15,1 p.cent plus lourds à la naissance, à 1, 4 et 12

mois (respectivement) que les doubles.

c - Gains moyens quotidiens :

L'effet du type de naissance est significatif sur la

croissance aux trois périodes étudiées.
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Tableau S: Influence des facteurs de l'environnement sur les poids à âge types.

Varia Moyerroe Année de na iaaance Saison de naissance Rang de naissance Type de naissance Sexe
bles Gén4§rale

1983 1984 1985 1986 1987 SSF SSC SPL Primi· Multi- Si~le Double Hale Femel
Dare oare le

Poids
il la 3,id;0,S 3,5âO,T' 3, 7âO,r 3 ,4.i.O,ct' 3,9.i,O,Sd 3,1it),S' 3,7~0,8b 3,2+0,8' 3,Zd),4- 3,4~,9" 4, '\j;,0,8b 3, 7.1;0, Sb 3,1;tO,r 3,7 3,5
nais' ~0,8b ~O,S'
sance
(I(G) .)

Poids
è 1 9,5a2,5 7,1+1,4' 10,9;:t2,2d

9,6~,4" 10,0~,2" 8,~,Sb 9!. 7;t2,S" 8,6+2,3" 7,W,0" 9,~2,0" 10,~,1" 9,8,t,2,5b
S,0~1, r 9,8 9,3

mois .t2,T' +2,3"
(I(g)

Poids
il 4 17,5;t4,6 14,9~3,0" 18,5:4,1 b 15,6:10,0' 20, 1,t5, O· 18,5~,9" 17,~4,6b 16,2+4, l' 15,8:tJ,6" 15 ,3~4, 1" 20,81;4,4b 18,~4,5b 14,7jf., 1" 18,2 16,~

mois .s,1b 4,0"
(I(g)

Poids
il 12 30,5;t4,9 31,1-*5,3" 31,3+3,5b 30,2:4,r- 29,5~,3" - 30,7â5,Ob 28,1t3 ,0" 26,4.12,5" 28,5~,9" 30,0;1;.5,4" 31,11.4,8" 26,4t3,8" 30,7 30,4;1;
mois 115,9" 4,3"
(I(g)

les moyennes des sous-classes d'une même variable affectées de lettres non identiques diffèrent significativement au seuil de 5%



Tableau 9 ": Influence des facteurs de l'environnement sur les gains moyens quotidiens.

Vadable Moyeme Année de naissance Saison de naissance Rang de nafssance Type de naissance Sexe
Générale

1983 1984 1985 1986 1987 SSF SSC SPL Primi - Mul ti· Sl~le Double Male Femelle
pare pare

GMCl
0-30j 196,7 120,4 239,0 203,2 203,8 192,6 199,0 180,1 156,9 186,8 218,4 203,9 159,5 202,6 191,3

(gfjour) ;t70,3 .:t36,1· .t60,8· .;1;61,4" .tS9,4" ~,8" ~9,9" z:n,3· ~0,4· Z57,1· ~6,8" .171,1" ~1,6· .176,0" J;P4,1·
...

GMQ
30-120j 87,3 86,2 84,2 63,8 111,5 106,3 87,8 81,7 88,1 69,2 112,6 89,7 74,4 91,95 83,04
(gJjour) .s34,8 .;I;26,2b ;t30,4b a28,6" ;1;36,4' ;t24,1' .1;J5",1" ~3,5· ;t23,0" z29,6· .1;35,7" ,t34,2b .1;35, r ;tJ8,1" ~1,0"

GHQ

120-365j 50,3 67"6 42,8 49,2 34,5 50,2 56,9 45,6 47,1 33,8 51,5 41,3 48,7 51,3
(gfjour) J;21,7 a16:8d .t16,5· .t.14,8" ,*-17,1" -

~2,0" ;i:.14,r ,*-12,6" '*'14,0" ,t.17,3· .t21,8" ,t.19,3· ~4,9" .tJ9,6"

Les moyennes des sous-classes d'une même variable affectées de lettres non identiques diffèrent significativement au seuil de 5%
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La croissance est de 22 p.cent (entre la naissance et 1 mois),

de 17 p.cent (entre 1 et 4 mois) et de 19,8 p.cent (entre 4 et

12 mois) supérieure chez les agneaux nés simples, par rapport aux

agneaux nés doubles.

2 - 1 - 5. Sexe

a - Mortalité :

Le sexe n'a d'effet ni sur la mortalité avant sevrage, ni
sur la mortalité après sevrage.

Cependant, la mortalité avant sevrage tend (P<0,08) à être plus

élévée chez les mâles que les femelles.

b - Poids à âge-types

Les mâles sont plus lourds que les femelles jusqu'à 4 mois;

les differences de poids entre les animaux des deux sexes sont

de 5 p.cent au sevrage en faveur des mâles.
Il n'y a pas de différence significative entre antennais et

antennaises à 12 mois.

c - Gains moyens quotidiens :

Les GMQ 0-1 mois et GMQ 1-4 mois sont plus faibles chez les

agnelles.

Après le sevrage, la croissance devient plus forte chez les

agnelles, mais la différence entre mâles et femelles n'est pas
significative.

2 - 2. Influence des facteurs génétigyes

sur la mortalité et la croissance

2 - 2 - 1. Effet race,

a - Mortalité
Les effets de la race sur la mortalité avant et après le

sevrage sont présentés au tableau 10.

La race influe significativement (P<O,OOl) sur la mortalité avant

et après sevrage ; les taux de mortalité avant sevrage et après

le sevrage sont de 39,6 p.cent et de 57 p.cent (respectivement)

plus élévés chez le mouton Touabire que le mouton Peulh.
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b - Poids à âge-types :

Les données sur l'effet de la race sur les poids à âge-types

sont regroupées dans le tableau 11. Le poids à la naissance des

moutons Touabire est supérieur de 19,5 P.cent à celui des moutons

Peulh.
A 1 mois, au sevrage et à 12 mois, la supériorité pondérale

des Touabire sur les Peulh est de 16 p.cent, de 10,7 p.cent et

de 5 p.cent respectivement ; le poids plus élévé aux différents

âge-types chez les premiers que les seconds est illustré à la
"

fig~re 2 par la courbe de croissance comparée.

c - Gains moyens quotidiens :

L'effet de la race sur les GMQ est rapporté au tableau12 w

La différence de croissance entre Peulh et Touabire. est

significative au cours du premier mois, la croissance étant

relativement faible chez les Peulh (- 14 P.cent) ; entre 1 et 4

mois d'âge, cette différence s'amoindrit (-3,4 P.cent), puis

s'inverse entre 4 et 12 mois en faveur des Peulh, mais n'est pas

significative.

Tableau 10: Influence de la race sur la mortalité des

agneaux

Race

Variables Moyenne
générale

Peulh Touabire

Mortalité

avant 9,38 7,55. 12,50b

sevrage

(P.cent)

Mortalité
après 3,34 2,24. 5,21 b

sevrage

(P.cent)
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Tableau 11: Influence de la race sur les poids à

âge-types

Race 1
,

\
Vairiable Moyenne 1

1

1

générale 1 Peulh Touabire 1

1 1

1 1

Poids à 1 1

3,6+0,8 1 3,3+0,78 4,1+0,8 b
1

1 mois 1 1

(kg) 1 1

<.
1 1

Poids à 1 1

4 mois 9,5+2,5 1 8,9+2,3 8 10,6+2,5b
1

(kg) 1 1

1 1

1 1 1

Poids à 1 1 1

à 12 mois 30,5+4,9/ 29,9+4,98
1 31,5+4,9 b

1

(kg) 1 1

1 1
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TablealiiL..l. Influence de la race sur les gains moyens

quotidiens:

Race 1

Variables Moyenne -1
1

générale Peulh 1 Touabire 1

1 1

1 1

GMQ 0-30j 1 1

(g/j our) 196,7+70,3 185,7+68,2 3
1 216,1+69,7 b

1

1 1

1 1
1

1 1

GMQ 30-120 1 1

(g/j our) 87,3+34,81 86,2+33,9 3 89,2+36,4 b
1

1

1

1

GMR 120- 1

365j 50,3+21,71 51 , 4+2 2 , 13
. 48,6+21,13

1

(g/jour) 1

1

2.2.2 Effet père

a. Mortalité
L'effet père est significatif sur la mortalité avant et

après le sevrage; l'influence du père sur l mortalité est

illustrée en annexe 2. Les taux de mortalité avant sevrage sont

élevés avec les béliers Peulh N°8 (15 p.cent), N°1S (17 p.cent),

N°19
(17 p. cent) et N° 21 (24 p. cent), et chez les Touabire

N°5 (17 p. cent), N°6 (12 p. cent) et N°S (36 p. cent). Ce taux

est faible ou moyen chez les agneaux des autres pères

o à 10 p. cent chez les Peulh contre 0 à ~ p. cent chez les

Touabire.
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Après le sevrage, la mortalité est surtout élevée avec les

agneaux des pères Peulh N°2 (lS p. cent), N°16 (2S p. cent) et

N°20 (12 p. cent), et les agneaux des pères Touabire

N°6 (12 p. cent), et N°S ( Il p. cent); chez les autres pères,

le taux de mortalité des agneaux et compris entre entre 0 et 6,7

p. cent et 0 et S,6 p. cent chez les Peulh et les Touabire,

respectivement.

b. Poids à âge-types :
Le père a un effet sur les différents poids aux âge-types

étudiés (p<O, 01). Les poids moyens des agneaux de même père sont

regroupés en annexe 2.

A la naissance, les agneaux Peulh nés des pères N°4, N°6, N°9 et

N°19 ont eu les meilleurs poids( 3,Skg, 3,7kg, 3,7kg et 3,Skg,

respectivement), alors que ceux des pères N°S, N°14, N°16 et N°21
ont présenté les poids les plus faibles (2,7 à 2,9 kg). Les

autres béliers Peulh ont eu des agneaux à performances

intermédiaires (3,1 kg à 3,S kg).

Chez les agneaux Touabire, le~ meilleures performances

s'observent avec les produits des pères N°l et N°7

(4,S kg en moyenne) tandis que les plus faibles sont observés

avec les pères N°4 (3 kg) et N°S (3,4 kg); les autres pères ont

eu des agneaux à poids variant en moyenne entre 3,S kg et 4,4 kg.

A 1 mois, les agneaux des pères Peulh N°9 (llkg) et N°11

( Il,3 kg) et ceux des pères Touabire N°l, N°3 , N°7 et N°9

(11 à Il,S kg) ont eu les meilleurs poids; alors que les béliers

Peulh N°l et N°6 (6,4 et 6 kg respectivement) et Touabire N°4,

N°S et N°10 (6,7àS,4 kg) ont eu les plus faibles poids. Les
performances des autres pères se situent entre 7,S et 10 kg chez
les Peulh, et entre 10,6 et 10,9 kg chez les Touabire.

Au sevrage, les agneaux les plus lourds sont issus des

pères Peulh N°9 (19kg),N°11 (19 kg) N°19 (21,S kg) et N°20

(19,4kg), et des béliers Touabire N°7 (20,Skg) et N°9( 23 kg).

Les agneaux les plus légers sont nés des pères Peulh N°l (13

kg),N°S(12,3),N°7(13,6kg) et N°9(13,9kg) et des pères Touabire

N°4 (14,6 kg)et N°S (lS,6 kg). Les autres sont compris entre 14

kg et lS,S kg chez les Peulh et entre 16,S et 19,6kg chez les

Touabire.



3S

A 12 mois, les poids les plus élevés chez les Peulh sont

observés avec les pères N° 3 (33 kg), N°7 (31,3 kg) et N°15 (31,5

kg) et chez les Touabire avec les pères N°3 (33,6 kg), N°5 (32

kg), N°7 (32 kg) et N°10 (33,3 kg). Les plus faibles poids

s'observent avec les pères Peulh N°16 (25,4 kg) et N°20 (26,3 kg)

et les pères Touabire N°6 (2S kg) et N°S (27 kg); les autres

agneaux Peulh (27,2 kg à 31 kg) et ~es autres Touabire (31,5 kg

à 31,7kg) ont eu des poids intermédiaires.

c. Gains moyens quotidiens :
La croissance des agneaux est significativement affectée

par le bélier (p<O,Ol). Les données sur la croissance moyenne des

agneaux d'un même père sont présentés en annexe 3.

La croissance est relativement élevée et assez homogène au cours

du premier mois chez les Touabire • A l'exception des béliers

Touabire N° 4 (123 g), N°S (167g) et N°10 (126g), les GMQ 0

1 mois se situent entre 219g et 237g.

Chez les Peulh, la variabilité et la dispersion des gains

sont très importantes (95 à 243g).

Entre 1 et 4 mois, la croissance est élevée avec les agneaux

des pères Peulh N°19 (129g) et N°20 (115g) et ceux du père

Touabire N°9 (131g); alors qu'elle est faible avec le père Peulh

N°16 (55g) et les pères Touabire N°l (77,3g) et N°S (77,6g), et
intermédiaire chez les autres : 69 à 9S g chez les Peulh, et SO

à 9Sg chez les Touabire.

Le GMQ 4 - 12 mois est plus élevé avec les béliers de race

Peulh N°3 (76g) et N°7 (72g), et chez les béliers Touabire N°4

(69g) et N°10 (69g); il est plus faible avec les béliers Peulh

N°19 (25g) et N°20 (23g), et les béliers Touabire N°6 (39g) et

N°9 (36g); le croît est intermédiaire chez les autres (35 à 67g,

et 42 à 62 g respectivement chez les Peulh et les Touabire).

2 - 3. Les corrélations phénotypiques

entre caractères de croissance.

2 - 3 - 1 Corrélations entre poids à âge-types CP.A,T)

Les coefficients de corrélation entre PAT figurent

au tableau 13. Une corrélation positive lie le poids à la
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naissance au poids à 1 mois (r = 0,61) et au poids à 4 mois
p

(r = 0,51).
p

Le poids à 1 mois est fortement et positivement lié au poids
au sevrage (0,76), alors que le poids à 12 mois presente des

corrélations positives faibles avec les autres PAT (0,23 à 0,33)

2 - 3 - 2 Corrélations entre PAT et GMO

Les coefficients de corrélation entre poids à âge-types et
gains moyens quotidiens sont présentés au Tableau 14.

Le poids à 1 mois est essentiellement lié au GMQ 0-1 mois, alors

que le poids à 4 mois est fortement lié aux GMQ 0-1 mois (0,72)
et GMQ 1-4 mois (0,86).

1
Tableau 13 : Corrélations phénotypiques entre poids à ~

types (PAT)

Poids à Poids à Poids à Poids à

Paramètres la 1 mois . 4 mois 12 mois

naissance

Poids à

la 1

naissance

Poids à

1 mois 0,61 1

Poids à 0,51 0,76 1
4 mois

Poids à 0,30 0,23 0,33 1
12 mois

Le poids à 12 mois est moyennement lié au GMQ 4 -12 mois : ce GMQ

est en outre négativement lié à tous les autres PAT
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Tableau 14: Corrélations phénotypiques entre PAT et GMQ

Poids à Poids à Poids à Poids à

Paramètre la 1 mois 4 mois 12 mois

naissance

GMQO-30j 0,35 0,95 0,72 0,17

GMQ 0,26 0,34 0,86 0,31

30-120J

GMQ - 0,17 - 0,47 - 0,55 0,57

120-365J

2 - 3 - 3. Corrélations entre G~Q :

Les corrélations entre GMQ sont présentés au tableau 15.

Le GMQ 0-1 mois est positivement lié au GMQ 1-4 mois, mais la

relation ,est faible (r = 0,31)
p

Le GMQ 4 - 12 mois est négativement correlé au GMQ 0 - 1 mois

(-0,51) et au GMQ 1 - 4 mois (-0,43).

Tableau 15: Corrélations phénotypiques entre gains moyens

quotidiens (GMR)

Paramètres GMQ 0-30j GMQ 0-120j GMQ 120-365J

GMQ 0-30j 1

GMQ 30-120j 0,31 1

GMQ 120-365j - 0,51 - 0,43 1



"

41

Chapitre III Discussion
aortalité et croisS0DQ8 des agneaux:

Facteurs enyironneMlltawc

L'effet observé de la saison sur la mortalité,en particulier

sur la mortalité avant sevrage, et sur la croissance des agneaux

confirme les travaux de FALL et al. (1983a) et de WILSON et al.

(1985) pour la mortalité, et ceux de SOW (1982) et de INYANGALA

et al. ( 1990 ) pour les croissances avant et après sevrage,
respectivement. Le faible taux de mortalité avant sevrage

observé en saison sèche froide et le fort taux de mortalité

rapporté en saison chaude sont à mettre en relation avec la

quantité et la qualité des pâturages surlquels les animaux ont

été élevés. En effet,la faible valeur alimentaire des pâturages

en saison chaude ne permet pas aux brebis qui agnèlent pendant
cette saison de faire face à leurs besoins élevés en fin de

gestation,alors que celles qui mettent bas en saison sèche froide

ont profité de l'abondance des pâturages d'hivernage pendant leur

gestation; celles-ci peuvent par conséquent assurer à leurs

foetus un effet utérin favorable à leur survie et à leur

développement.

Il en résulte une meilleure viabilité et un poids à la naissance

supérieur à celui obtenu en saison chaude.

Les brebis qui agnèlent en saison froide sont pour les mêmes

raisons,mieux préparées à un bon allaitement de leurs produits,

ce qui explique la meilleure croissance entre la naissance et 1

mois d'âge, des agneaux nés au cours de cette période.

Leurs poids au sevrage et à 12 mois plus élevés peuvent être

la conséquence des relations positives entre le poids à 1 mois
et les poids à 4 et 12 mois •

La pluviosité annuelle de 1982 à 1988 à Dahra est rapportée
au tablea~ 6. Le plus fort taux de mortalité est survenu au cours

de l'année la plus humide (1987) et le taux le plus faible,

pendant l'année la plus sèche (1983) ces observations

tendraient à confirmer la relation positive établie par FALL et

al. (1983a) entre la mortalité des agneaux et la pluviosité ;

mais plus que la la quantité annuelle des pluies, c'est le moment

de l'année au cours duquel survient l'agnelage, qui est

déterminant pour la survie de l'agneau.
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Le tableau 16 montre pour chaque année la répartition des
naissances en fonction des saisons. La totalité des agnelages de

1984 ont eu lieu en saison sèche chaude qui, comme nous l'avons

remarquées est défavorable à la survie des agneaux, alors qu'en

1983, année à faible mortalité, aucune naissance n'a été obtenue
pendant cette saison.

Le couple année x saison de naissance peut également

justifier le faible poids à la naissance rapporté en 1987.

La mortalité avant sevrage est plus élevée chez les agneaux

issus de brebis pr1m1pares que chez ceux nés des mères
multipares; de tels résultats ont également été observés par

d'autres auteurs (FIGUEIREDO et al., 1982; GARBA, 1986) le

faible effet du rang, après sevrage sur la mortalité et la

croissance est confirmé par les travaux de ALLY (1990) et de FALL

et al. (1983b), respectivement.

La moindre performance des jeunes brebis par rapport aux
brebis agées découle de la compétition nutritionelle qui existe

entre les antennaises et leurs produits pour leurs croissances
respectives (INYANGALA et al., 1990)~

La compétition qui survient d'abord "in utero" et ensuite

dans les premiers mois de vie entre agneaux de même portée peut

expliquer la faible viabilité des agneaux nés doubles par rapport

aux simples. Cet effet persiste sur les autres poids à âge-types

et peut conduire à sous-estimer les potentialités génétiques des
doubles. Ceci justifie une prise en compte du type de naissance 

allaitement parmi les critères de sélection des

agneaux (OLSON et al., 1976).

L'absence d'effet du sexe sur la mortalité avant et après
le sevrage est en accord avec les travaux de MAVROGENIS et LOUCA
(1976), MALICK et al. (1980), FALL et al.(1983a), WILSON et al.
(1985), ADESHOLA - ISHOLA (1986), BERGER et al (1989) et ALLY
(1990); mais s'oppose à ceux de SMITH (1977), MURAYI et
al. (1935).

Les poids à la naissance à 1 mois, et à 4 mois plus élevé
chez les mâles sont également cohérents avec les résultats de SOW

(1982), GARBA (1986) et COULIBALY' (1988), et découlent des
différences physiologiques (BUTLER-HOGG et BROWN, 1986) de nature
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endocrinienne entre les deux sexes (INYANGALA et al,

1990).Cependant, contrairement à nos résultats, MORAYI, et al

(1985)et SIBOMANA et al (1989) ont rapporté la persistance de

l'effet sexe sur le poids à 12 mois. La supériorité du gain des

mâles n'est pas observée à cause d'une meilleure alimentation ,
Tableau 16 Repartitions des naissances (agneaux nés

vivants) de l'année et de la saison

1 1 SAISONS 1 1 TOTAUX 1

1 Ir----I 1 1 1
1 ANNEE 1 SSF 1 SSC 1 SPL 1 1 1

Ir--------f-I--~l----I-I----If----I

1 1 1 1 1 1

1 1983 1 0 1 136 1 6 1 142 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
·1 1984 1 6 1 212 1 3 1 221 1

t-,---~--+I---I 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1 1985 1 21 1 166 1 0 1 187 1

~-----~I---j 1 1 1
1 1 1 . 1 1 1

1 1986 1 14 1 165 1 a 1 179 1

1r-------1I~--1 1 j 1
1 1987 1 37 1 0 1 0 1 37 1

It------+-.-I---1 1 1 1
1 Totaux 1 1 1 1 1

1 1 78 1 679 1 9 1 766 1

'--------Ir----~----.l-----l------.-J

des agnelles soumises à la luttes qui leur permet de mieux

croitre. .

Facteurs génétiques:

La race est une source importante de variabilité de la mortalité;

le taux de mortalité est de 39,6 p.cent et de 57 p.cent plus

élevé avant et après le sevrage (respectivement) chez les

Touabire que chez les Peulh. BERGER et al (1989) ont rapporté des

différences de mortalité entre les moutons D'man et Sardi au

Maroc. Au Sénégal, dans des conditions similaires aux nôtres, SOW

(1982) a montré une mortalité avant sevrage plus importante chez
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les agneaux Touabires que chez les agneaux Peulh, alors que ALLY

(1990) n'a pas observé de différence significative entre les deux

races avant et aprés le sevrage.
DIALLO et al. (1976) cités par SOW (1982) expliquent la

forte mortalité des Touabire par une mauvaise adaptation aux
conditions d'élevage à Dahra qui comportent une forte

claustration (séjour en bergerie), mal supportée par le Touabire.

La race est également une source importante de variation du

poids à la naissance. Le poids à la naissance plus élevé chez le

Touabire confirme la variabilité inter-race de ce paramètre

observé par SMITH (1977), FIGUEIREDO et al. (1982) et BERGER et
al. (1989). SOW et BERTHE(1981) et SOW (1982) ont également noté

une supériorité pondérale des agneaux Touabire sur les agneaux

peulh de la naissance à 4 mois, mais la croissa~ce de ces deux

races n'a pas été étudiée après le sevrage.

Cette supériorité pondérale des Touabires dans les premiers

mois de vie peut s'expliquer par la meilleure aptitude à la

production de lait des brebis Touabire par rapport aux brebis

Peulh (SOW et DIALLO, 1985; SOW et al., 1985a).

Les poids au sevrage et à 12 mois plus élevés chez les

Touabire que les Peulh sont en partie expliqués par la relation

existante entre les différents poids à âge-types.

si les Touabire sont au plan de la cro~ssance supérieurs au

Peulh, en revanche ils ont une mortalité plus élevée; le

classement des deux races sur la base de la productivité totale

par brebis ne peut donc se faire que si les autres composantes

de la productivité (âge au premier agnelage, intervalle entre

agnelage, fécondité, prolificité) de deux races sont étudiés.

L'effet père significatif sur la mortalité avant sevrage, sur

la croissance au cours des premiers mois et après sevrage mérite
d'être quantifié par l'estimation de l'héritabilité de ces

caractères chez les deux races. Ces résultats obtenus sont

similaires à ceux de INYANGALA et al.(1990) qui ont rapporté un

effet père sur les poids à age-types et sur la croissance aux

différents âge-types, mais diffèrent de ceux de POIVEY et al.

(1982) qui n'ont observé cet effet q'un mois après le sevrage,

du fait de la forte influence maternelle au cours des premiers

stades de vie post-natale.
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Cette controverse viendrait aussi de l'impossibilité dans
laquelle nous avons été des tester l'effet père après correction

des autres effets, du fait des limitations imposées par le
matériel informatique.

Les corrélations phénotypiques positives entre poids aux

différents âge-types vont dans le même sens que les corrélations

génétiques (INYANGALA et al., 1990) et phénotypiques (RICORDEAU
et FLAMANT, 1969 ; CHOPRA et ACHARYA, 1971; STOBART et al.,1986;

SIBOMANA et al, 1989) , rencontrées dans la bibliographie.
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CONCWSION GDERALE

De nombreux facteurs environnementaux, en particulier la
saison et le type de naissance affectent la productivité chez les

ovins; les meilleures performances ont été obtenues entre Octobre
et Février, ce qui situe, pour une durée moyenne de gestation de

150 jours, la période de monte la plus favorable entre Mai et
Septembre .

Les difficiles conditions de milieux qui caractérisent notre
sous région ne sont certainement pas étrangères aux performances

particulièrement faibles des agneaux nés doubles, et hypothèquent
dans un sytème d'élevage extensif toute poli tique visant à

améliorer la prolificité de nos races par l'apport de sang
étranger.

La race et l'origine paternelle des agneaux ont également

été des sources importantes de variation; les Touabires ont la

meilleure croissance mais également la plus forte mortalité,

alors que les Peulh sont moins performants au plan de la
croissance, mais ont une mortalité plus faible. d'autres études

qui prennent en compte la fertilité et la prolificité sont
nécessaires pour une classification réelle des deux races sur la

base de leur productivité; l'amélioration de celle-ci par la

sélection passe entre autres par la connaissance des paramètres

génétiques dans ces deux populations ovines : à ce titre, des
moyens informatiques conséquents doivent être mis en oeuvre pour

estimer à partir de nos données l'héritabilité et les
corrélations génétiques.

être

les

races peut

portant sur
la viande.

deuxdesconnaissance

complétée par des études
carcasse et sur la qualité de

Enfin, la

avantageusement
performances en
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ANNEXES



AHHEXE 1 : influence du Pfrt sur la MOrtalite des agneaux: taux de MOrtalite en pourcentages

AGHIAUX PDJUI AGHIAUX TOUABIRE

H. MORTALITE MORTALITE H. DES MORTALITE KORTALITE

PERES lDOOlFlCAT AUANT APRES lDOOlFlCA APRES
PERES AUANT

SEVRAGE SEVRAGE
SEVRAGE SEVRAGE

1 1387 1 9726 3,85 3,85
9 5,3

2 1398 9 18,2 2 9727 7,5 9

3 1314 9 9 3 1323 8 9

4 1356 9 9 4 1313 9 9

5 1316 9 9 5 974.1 16,7 5,6

6 1329 3,8 3,8 6 9735 11,8 11,8

7 288 9 9 7 9692 7,1 9

~/

8 1319 14,8 3,7 8 9539 36,1 11,1

9 9737 9 9 5,6
6,7 6,7 194

19 9734 6,2 9 19 189 9 9

11 9728 5 5
AGNEAUX PEULH <suite)

12 9582 19,3 9
18 73 7,2 9

13 9731 5,6 9
19 152 16,7 9

14 9729 8,3 9

29 9573 9 11,8

15 189 6,7 9

21 9841 13,8 9

16 9731 9 25

17 199 5,9 9
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Effet ·père· sur le po1ds à la na1ssance des agneaux Peulh
Poids à la naissance

(kg) 4
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Effet -père- sur le po1ds au sevrage des agneaux Touab1re
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AHHElŒ' : influtnct du PUt sur hs GMT des linflUX

AGNEAUX PEU LHS AGIlEAUX TOClABlRES

H. ~MG. Jj':~ G-~Q GM<X. GMG-
mCE GIIQ 11- 11\0 i 5 GI1Q1-4HOIS ~11t4ib phe6 o-1m6lh -1.- 4nW.» Li -1~"UÏ6

1 1115,5+45,2 1 2211,4+63,4 71,328,2 52,8+18,4
72,5+17,11 67,7+9,1

2 114,8+39,9 84,8+29,1 66,5+13,11 2 218,7+75,6 81,7+49,7 49,6+311,9

3 121,5+21,5 84,7+18,3 75,9+14,6 3 237,3+95,1 87,2+29,9 611,2+21,8

4 128,6+16,1 92,5+44,8 54,8+25,1 4 123,3 87,S 68,9

5 98,3+14,3 73,7+16,1 65,8+13,3 5 229 ,1+511,9 96,7+39,7 45,8+14.7

6 2lr.l,6+83,9 91,7+34,3 48,8+26,1 6 222,5+55,8 811,2+33,4 38,7+18,6

7 95,9+18,7 84,8+17,7 72,2+12,2 7 239,6+54,8 98,2+28,8 41,6+16,7
/

v

8 168,9+67,9 81,3+32,9 58,4+17,11 8 167,4+78,5 77,6+32,5 61,9+6,2

9 243,6+34,3 9 131,3+36,9 35,9+16,5
92,9+29,9 48,3+14,4 22,9+75,1

19 225,8+51,1 91,5+44,9 37,7+18,8 19 126,3+27,6 92,5+18,9 69,2+17,9

11 252,1+44,9 86,6+23,8 38,9+12,8
AGNEAU~ PEULN (suite)

12 222,4+47,,7 76,7+24,7 49,1+15,2
18 185,3+53,6 84,5+37,9 35,9+18,3

13 213,8+38,9 97,6+29,1 49,3+13,6
19 2114,2+36,6 128,6+22,3 25,5+16,9

14 212,7+41,4 68,6+25,2 56,7

29 191,5+62,6 115,5+29,1 23,4+13,5

15 139,3+69,3 74,6+35,1 62,9+16,9

21 ----- ._.--- ._-----

16 211,7+49,3 54,7+17,6 44,2+19,1

17 ---. ---- -- ..--
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SERMENT DES VETERINAIRES
DIPLOMES DE DAKAR

"Fidélement attaché aux directives de Claude Bourgelat,

fondateur de l'enseignement vétérinaire dans le monde, je

promets et je jure devant mes maîtres et mes aînés

- D'avoir en tous moments et en tous lieux, le souci

de la dignité et de l'honneur de la profession vétérinaire.

- D'observer en toutes circonstances les principes

de correction et de droiture fixés par le code déontologique de

mon pays.

- De prouver par ma conduite, ma conviction que la

fortune consiste moins dans le bien que l'on a, que dans celui

que l'on peut faire.

- De ne point mettre à trop ha9t prix le savoir que je

dois à la générosité de ma patrie et à la sollicitude de tous

ceux qui m'ont permis de réaliser ma vocation.

QUE TOUTE CONFIANCE ME SOIT RETIREE S'IL ADVIENNE QUE

JE ME PARJURE"



L~ CANDIDAT

vu
LE DIRECTEUR

DE L'ECOLE INTER-ETATS

DES SCIENCES ET MEDECINE

VETERINAIRES

vu
LE DOYEN

DE LA FACULTE DE MEDECINE

ET DE PHARMACIE

LE PRoFtssrUR, RESrONSABLE

DB L'ECOLE IN~E~-ETATS DES

SCIENCES ET MEDEe ll'E i ••• ZRINAIRES

LE PRESIDEN? DU JDRY

vu ET PERMIS iJ ~ :;,:KPRIMLR-----

DAKAR, LEE--------------

.
"

LE RECTEUR, PRESIDENT DE L'ASSEhZ~~E DE

L'UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKl.R




