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SYNTHESE
 

Les auteurs prdsentent une analyse de donndes recueillies sur une pdriode de 12 ans dans quatrc sta
tions de recherche du Rwanda. 

A Karama, dans la zone semi-aride de 1'est du pays, des ch6vres aipines et anglo-nubiennes ont etd 
crois6es avec des ch~vres locales du type petite ch~vre de l'Afrique de l'Est. L',ige Ala premiere mise bas 
est de 663 jours, 'intervalle entre deux mises bas dure 3!8 jours, et la portde moyenne est de 1,58 jeune.
La croissance A150 jours atteint 58,3, 69,8 et 62,5 g par jour respectivement pour les animaux locaux, les 
Anglo-nubiens x locaux et les Alpines x iocaux. Le dimorphisme sexuel a un effet tr s marqud sur le 
poids chez les races croisdes. Le taux d'avortement repr6sente 1,28%, totalis.,nt 20,4% avec la morti
natalitd et la mortalit jusqu'au sevrage: cc sont les m6tis anglo-nub-ens qui prdsentent la mortalit6 la
plus dlevee. Le poids des jeunes sevrs produits par femelle et par an atteitit 15,9, 19,6 et 21,6 kg respec
tivement chez lesitrojs races. 

A Rwerere, dans les hauts plateaux du nord, la productivitL des chvres est inf6rieure Acelle obte
nue ,AKarama. Cette diffdrence est attributc essentiellement i un contr6le insuffisant de la conduite 
d'dlevage dA Akla distance importante entre la sthtiCl CLiCsi~ge de 'Institut. L'Age Ala premiere mise btb 
est de 954 jours, l'intervalle de mise bas est de 419 jours et le nombre de jemics rar mise bas est de 1,47.
La croissance A150 jours pour I'enscinble des genotypes consid6r6s est de 47,3 g/j. Le taux d'avortement 
est trs dlevd (20,6%) et la morti-natalit6 ct la mortalitd jusqu'au sevrage totalisent 26,3%. Le poids des 
jeunes sevrds produits par femelle et par an est de 7,9 kg.

Les donnes sur les ovins recucillies dans les stations de Songa et Rubona sont analys6es ensemble, 
car les deux stations sont tr~s proches l'une de I'autre et g~rdes de la m~me fagon. Seule la race locale 
ovine Atongue queue grasse a t6 6tudide. L'aige au premier agnelage est de 714 jours, l'intervalle entre 
deux mises bas est de 406 jours, et la po-te compte 1,38 jeune. Le gain quotidien est de 80,3 g A
150 jours. Le taux d'avortement est de 2,9% et le taux de mortalit6 global A150 jours est de 17,5%. Le 
poids des jeunes sevrds produits par femelle et par an est de 18,8 kg.

Chez les deux esp.ces, la productivitt6 peut tr, amdlior~e par la s6lection au scin des races locales, 
en rdduisant I'Aige Ala premiere mise bas, en raccourcissant l'intervalle de parturition et en diminuant ia 
mortalitd des jeunes. La conduite d'61evage joue beaucoup sur la productivit6, particulirement dans le 
cas des m6tis exotiques. Un important travail d'encadrement et d'appui aux 'leveurs doit done dtre entrepris 
avant d'encourager l'utilisation de ces g6notypes par les exploitants. 
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SUMMARY 

Analyses ofdatacollected overperiodsof upto 12 years on fourRwanda researchstationsarepresented. 
At Karema,in the semi-arideast of the country, Alpine andAnglo-Nubian goats were crossed with 

local goats of the Small EastAfrican type. Age atfirst kidding was 663 days, intervalbetween births was 
318 daysand the number ofyoungper birthwas 1.58. Growth to 150 days ofage was58.3, 69.5 and62.5g/ 
day respectivelyfor local,Anglo-Nub:,an x localandAlpine x localkids. Sexual dimorphismin weight was 
very marked in the crossbreds. Abortionsamountedto 1.28%, with stillbirthsanddeaths to weaning total
ling 20.4%. The Anglo-Nubian crosses hadthe highestmortality rate. Weight ofweanedyoung produced 
perfemale peryearwas 15.9, 19.6 and21.6 kg forthe three breeds respectively. 

At Rwerere in the northernhighlandsgoatproductivity was inferiorto that at Karama, duemainly to 
inadequatemanagementcontrol.Age atfirst kidding was 954 days, kiddingintervalwas -119 days and the 
number ofyoungperbirth was 1.47. Growth to 150 daysfor allgenotypes combined was 47.3 g/day. The 
abortion ratewas very high (20.6 %) andstillbirthsanddeathspriorto weaningtotalled26.3%. Weight of 
weanedyoung producedperfemale peryearwas 7.9 kg. 

Sheep daafrom the stationsofSonga and Rubona were analysedtogetheras the stationsareclose to 
each otherand areunder the same management. Only the indigenousAfrican long-fat-taildsheep was 
studied. Age at first lambing wav 714 days andintervals between lambingswere 406 days, with littersize of 
1.38 lambs. Dailygain was 80.3 g to 150 days. Abortions totalled2.9% andtotaldeath rate to 150 days was 
17.5%. Weight of weanedyoung producedperfemale peryear was 18.8 kg. 

Productivityin both speciescould be improvedby selection in the localbreed, by reducingage atfirst 
parturition,by shorteningparturitionintervalsand by loweringthe early death rate.Managementisan im
portantfactorin productivity, especially where exotic crossbreds are concerned, andattempts to introduce 
these genotypes to localfarms shouldbe accompaniedby adequateextension advice. 
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PREFACE 

Au Rwanda, alor- que l'espace cultivable 1979 (Minagri, 1980). Cette double 6volution du 
se rardfie avec 1'essor d6mographique et la dis- cheptel iwandais semble appelde Acontinuer. 
persion de l'habitat, on assiste A un tr6s net La tendance au dd eloppem,'nt de 1'd1evage 
accrossement du nombre des petits ruminants et des petits ruminants, qui est Abien des dgards tr~s 
Aune diminutien des effectifs bovins. Evalu6e en positive dans un syst~me oi I'acce ssibilitd aux 
1970 A186 000 ovins et 481 000 caprins (Minagri, pAturages est limitde, a incit6 les pouvoirs publics 
1972), la population des petits ruminants est esti- A lui attacher une plus grande importance. D~s 
mdeactueliement A824 000caprinset278 O00ovins 1972, le programme de recherche sur les peits
(Minagri, 1980), voire m6me 693 000 ovins et ruminants lance en 1971 par l'ISAR (In;titut des 
2,2 milliois de caprins d'apr~s les r~cents r6sul- sciences agronomiques du Rwanda) a requ un 
tats de la phase pilote du projet USAID "En- appui spdcial du Ministre de I'agriculture et de 
quotes agricoles au Rwanda" (ISNAR, 1983). En l'61evage. Des troupeaux d'ovins et de caprins ont 
ce qui concerne la r6duction du cheptel bovin, on W suivis dans les stations dc i'ISAR, et le prdsent 
note que sur les 742 000 t6tes recensdes ea 1972 rapport est coasacrd a une dvaluation des r6
(Minagri, 1972), il n'en restait plus que 63 000 en sultats obtenus jusqu'en d6cembre 1984. 
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1. GENERALITES
 

L'INSTITUT DES SCIENCES 
AGRONOMIQUES DU RWANDA 

L'Institut des sciences agronorniques du 
Rwanda est un organisme pluridisciplinaire. Grice 
Ason rdseau de stations de recherche r6parties sur 
tout le pays, I'ISAR couvre des domaines aussi 
divers que: 

- la s61ection, l'introductioa et l'adaptation 
de varidtds vivri(res (tubercules, cdr6ales, 
1Lgumineuses), de cultures dc rente (essen-
tiellement 1e caf6 et le pyr~thre) et de 
plantes horticoles (fruits, 1dgumes, fleurs); 

- 1'dtude et ia cartographic des sols; 
- I'6tude des systrnmes de production et de 

leurs effets en milieu rural; 

- la stlection g6ndtique et i'amdlioration des 
systLnes de production animale (bovias, 
ovins et caprin-); 

- la protecion des plantes ct la lutte contre 
les pr6dateurs; 

- la sylviculture. 
Quatre des sept stations de recherche que 

compte actuellement I'lnstitut s'int6ressent A 
1'61evage: la station de Rubona, le Centre zoo
technique de Songa, ia station de Karania et la sta
tion de Rwerere. Lcur cinplacement est indiqud A 
la figure I, et leurs caract6ristiques et donndes 
climatiques sont rdsunies dans le tableau 1. 

Comme le reste du pays, les quatre stations 
connaissent deux saisons des pluies (une longue 
en septembre-d6cembre et une courte en mars-

Figure I. Situation du Rivanda en Afrique. 
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Tableau 1. Principalescaracteristiquesclimatiqueset physiques des stations zootechniques de 'ISNAR. 

Station Latitude Longitude Altitude 
" ''E (in) 

Rubona 02 29 29 46 1706 
Songa 02 24 29 47 180M 
Karama 02 17 30 16 1402 

Rwerere (1 32 29 53 2312 

mai) et deux saisons s&ches (unc petite en janvier-
f6vrier et une grande en juin-aoft). Les graphiques 
de la figure 2 indiquent les fluctuations annuelles 
des prdcipitations (moyennc 6tablie sur 8 ans), de 
la temp6rature et de l'iumidit6 relative de I'air 
dans les quatre stations. 

La station de Rubona 

Situc ,t 1706 tn d'altitude sur le plateau 

central au sud du pays, la station de Rubona
 
s'6tend sur 600 ha ct sert de sibge administratif

I'ISAR. La pluviosit,3 atteint 1200 mm par atn en moyenne. 

Des 600 ha que couvre la station, environ 40 

sont rDserv s 
aux piturages naturels. Brachiar 

sontrdsrv~p~uraes atuels Brchiriaau 

platynota pr6dominc sur les piiturage des soin-

mets et versants de collines, avec des sols bien ou 

mod6r~ent conserves et une pente excdant 

pas 15%. Sur les terres moins fertiles, dont la 
pente est g6nralement comprise entre 15 et 45%, 
I'esptce dominante est Eragrostis violacwn. Ne 
reprdsentant gure plus de 25% de la superficic 
pturble totale, ces p~turagcs sont mcnacds par 
i'envahissement des ,pineux tAcacia sp.) et des 
jeunes pousses d'acacias doivent ttre 6lininees 
r~gu~tireierit. 

Le Centre zootechnique de Songa 

Le Centre zootechnique Lie Songa couvre 
une superficie de 775 ha constitu&c csscnticlle-
ment de pfiturages naturels et de quelques bas-
fonds (21 ha environ) exploit6s en cultures four-
ragrcs. Situ6 -i 1811 in d'altitudc, Ic Centre jouit 
des min~ies conditions climatiques iuc Rubona, 
OIoign6 de 15 kin. Les precipitations s'tlkvcnt en 
inoyenne AI 100 mm par an et la temperattire jour-
nalire moyenne est de 20,5"C, avec des cxtremcs 
de 25,5 ct 14,50"C. 

Sur les versants des collines, des sois grani-
tiques miodercnetit erots par endroits sont 
recouverts d'une vegetation gramineenne tr~s 
dense it base dc Brachiariaplatt'fnota, parsenide 
d'Hy)arrhe'ntaihjipendidaet de Themeda triandra. 

Des colluvions humifres et des alluvions 
sableuses ou argilcuses se sont accuinulcs dans 

Effectifs 
Pluviositd Superficie 

(ha) (ha) Bovins Ovins Caprins 

1200 6(1) 350 20() 

11() 775 900 520 -
80(0 2900 90(1 - 520 

1166 80 10 - 150 

les bas-fonds, pr6sentant des conditions tr~s favo
rabies pour lcs cultures fourrag~res d'appoint. En 
p6riode tie soudure, lorsque ies paiturages des col
lines sont ccmplktcnent dess~cli6s, ces bas-fcnds 
moyennetcent ou mal draines contiennent des 
rtserves hydriques suffisantes pour une culture 

fourragre de saison siche. 

La station de Karama 

La station de Karaina (1400) m d'altitude) ap
partient At ne clinatique plts vaste, Ie Bge

sera region seni-aride situ6c au sud-est du pays.
D'unc superficie de 2900 ha, la station compte un 
pcu plus de 20010 ha de pAturages naturels ABra(-hi(,ria sp. parsem 3s par cnldroits de Loudetia 
simiw-j sp. prmbs arnd s e ia 

sinph'r et dpe vtnhopogon afronardus. L'enva
0%,hissemnt parcs estpineux important (preCsque 

80% par cs acacia r e vait d em o 
got non consomnnc pr le htail concurrence les 
grAnitenes appetees. 

A arama hi lan utre st a 
rlus aib le e thinsles aettins Ie 
moyenne annuelle se sittant aux alentours de 
800 mm. 

La station dc Rwercre 

La station de Rwcrere, situ6e au nord du 
pays, couvrc unc superficie de 80 ha. Elle petit 
Ctre divise en trois secteurs, dont l'un au sommet 
tie la cliaine de montagnes t 2310 in d'altitude, et 
les dcux autres ai pied de collines cn bordure 
d'un marais, 5i des altitudes tie 2080 in et 2060 in. 
Soul Ic sectcur situi sur la chaine de montagnes 
est consacre i l'61cvage. 

Au sommet de cette chaine, quelque 12 ha 
soot r~serv~s aux paturagcs naturels A base de 
Kikuyu grass (Pennisetutn clandestinum) parscmes 
de qlucilues convolvulacecs ct d'autres adven
(ices sans grand intrtt pour Ic bttail. 

1)es relevs cffectu s sur une pdriode de 
12 ans thottinnt tin1e pluviometrie annuelle 
moyennc tIe 1166 mm cn ,nontagne ct de 1096 mm 
aux abords du niarais. En jtin, juillbt et aofit, la 
pluviorntric n'atteint pas 50 ram. 
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Figure2. Fluctuationsannuellesdes paramOtres climatiquesdansles stationsde I'ISAR. 
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La tempdrature annuelle moyenne (calcule rendus et les rapports annuels de l'Institut. Une 
Apartir de la tempdrature journalire moyenne) liste de ces documents est donnde en annexe. 
est de 15,3'C sur les collines, avec un maximum 
annuel moycn de 19,9 0C et un minimum annuel 
moyen de 10,8'C. Ces valeurs sont de 14,1"C, 
21,8'C ct 6,4 0 C respectivement au bord 
du marais. 

HISTORIQUE DE LA RECHERCHE SUR 
LES PETITS RUMINANTS A L'ISAR 

D~s les anndes 70, les statistiques officielles 
du Rwanda font dtat d'une explosion ddmogra-
phique et d'une rrgression des terres arables et 
des pturages. Cette situation a provoqud un 
recul de l'dlevage bovin et un regain d'intdrrt pour 
le petit bdtail. 

La reaction des pouvoirs publics ne s'est pas 
fait attendre. En 1972, le Ministate de lagricul-
ture, de I'dlevage et des t,,.,ts demande offici !lle-
mient A l'ISAR de lancer un programme dc re-
cherche sur Ics petits ruminants. En effet, seuls 
les bovins avaient jusque li fait I'objct d'6tudes 
sur la production animale. 

Pour rtliondre aux besoins socio-culturels et 
dconomiques de I'iOlevcur rwandais, il importait 
d'accroitre les rendements en lait, en viande et en 
fumier de la ch~vre locale, tout en conservant son 
excellente adaptation an milieu. Des croisements 
avec des races cxotiqucs laiti&cs de plus grand 
format ont done 6t entrcpris, Ics principales 
races cstes 6tant I'Alpine, l'Anglo-nubienne et 
la Saanen. 

Le mouton local devait lui aussi faire l'objct 
d'un plan de croisement, pour am6liorer notam
ment son format et sa conformation. Des diffi-
cultrs d'acquisition du matdriel exotique choisi-
les moutons Dorper et Corriddale - ont cependant 
obligd l'ISAR aise limiter Ala srlection du mouton 
local en race pure, sans pour cela renoncer i I'id6c 
de croisemcnts ultirieurs avec des races exotiques. 

Les troupeaux de base constituts entre 1972 
et aoft 1976pourlesovinseten 1971, 1973et 1977 
pour les caprins comprenaicnt respectivement 8b-
liers et 80 antenaises et 7 boucs ct 85 chevrettes. 
Ces ainimaux avaient tous 6t6 achctds a ties 6le-
veurs ou sur les marchs proches des stations. A 
l'ouverture de la station de Rwcrere, Lin certain 
nombre de chbvrcs furent anen~cs de Karama, et 
les autres achetres sur p!acc. En drcembre 1984, 
l'effectif total des ovins. s'61evait al722 totcs, ct 
celui des caprins -,250 chi~vres de ra,:ces pures exo 
tiques ou croisdes i des degrds divers, rdparties 
entre Karama (150) et Rwerere (1010). 

Les rdsultats de nombreux travaux cffectuds 
entre-temps par I'ISAR sur ces deux espces ont 
dtd publids dans les notes techniques, les comptes 

QUELQUES CARACTERISTIQUES 
DES RACES OVINES ET CAPRINES 
LOCALES AU RWANDA 

Au Rwanda, le mouton et la ch~vre sont 
levds essentiellement pour la viande. Les statis

tiques font dtat d'un nombre plus important de 
caprins, des tabous alimentaires ayant iongtcmps 
limitd I'expansion de I'6lcvage ovin. Ces tabous 
tendent aujourd'hui Adisparaitre, et I'dlevage du 
mouton prend uoe importance croissante. 

Le mouton local 
Le mouton rwandais est du type A longue 

queue grasse (East African long-fat-tailed; Mason, 
1969 et Mason et Maule, 1960). La queue d'un 
animal bien nourri peut accumuler plusicurs kilos 
de graisse (5 kg et plus). 

Le mouton local prdsente une grande varidtd 
de types mais ne constitue pas une race Apropre
ment parler. Scion Leplae (1937), la couleur de sa 
robe varie du blanc au noir et mme au brun, avec 
diffdrentes combinaisons de ces trois couleurs. La 
niajorit des animaux sont pie noir. Le poil peut 
etrc court ou long, raide ou frisd. Le male porte 
souvent une crini&re le long du garrot et du fanon 
(figures 3 et 4). 

Ses caracteristiques sont les suivantes: 
- hauteur au garrot: 63 cm 
- poids des niflcs: 45 kg 
- poids des femelles: 30 kg. 

La chivre locale 
On rencontre diffrents sous-types caprins 

au Rwanda mais il n'existe pas de race typique
ment rwandaise. La chivre locale semble provenir 
du groupe des petifes chi~vres de I'Afrique de I'Est 
et de cclii des chvrcs guin6cnnes ou chivres 
haines achondroplasiques (Devendra et Burns, 
1983). En effet, si la majoritd des animaux prd
sentent Ics caractres du groupe des petites ch~vres 
de I'Afrique de I'Est, l'aspect gdnral des autres 
lcs apparente plutrt i la chvre guindenne. Le 
Rwanda utant situ6 cn bordure des zones de la 
fortt tropicale ct dcs savanes de I'Afrique de 
I'Est, la chvre locale rrsulte vraisemblablc,ent 
d'un croiscment entre les groupes de caprins de 
ccs deux zones 6cologiques, avec prddominance 
des caract6ristiqucs du groupe des petites ch vres 
de I'Afrique de I'Est. 

On rencontre quelqucs animaux Avocation 
laitiire descendant d'animaux importds au 
Rwanda de la c6te orientale de I'Afrique par des 
commerqants swahilis. 
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Figure 3. Gtniteur amOliore n 991 (Songa). 
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Figure 4. Teoupeau debrebisreprodeectricesatepdturage. 

En r~gle gdn6rale, la clivre rwandaisc est tin 

animal de petit format au corps hien proportionn6. 

Les femelles sont asscz fines, lcs milcs plus trapus 
et ramrasss. La coulcur de la robe varie du noir au 
blanc pur, mais petit Ctrc bigarrc ou brune. Lc 

poll est court et rclativemcnt fin. Lcs animaux des 
deux sexes sont cornus (figures 5 et 6). 

Les caractdristilitcs de li chivre locale sont 
les suivantes: 

- hauteur an garrot: 62 cm 
- poids des mfiles: 35 kg 
- poids des femclles: 30 kg 
- production laiti&r: 34 kg de lait pour une 

lactation de 108 jours. 

CONDUITE DES TROUPEAUX 

Mode de conduite 

La structure des effectifs est prsentde , lIa fi
gure 7. Un bdlier ou un botic est affect6 ibchaque 
troupeau de reproduction pendant tin mois, nor
malement en juillet, et rejoint ensuite le groupe 
des g6niteurs am6lior6s. On constitue ainsi des 
troupeaux dc brebis on1 de cli~vrcs cin gestation 
devenant 4 mois plus tard des troupeaux de fe
melles suit6es. A I'approche de la mise bas, les 
brebis ou les chivres sont rassembtdes dans un 
enclos de la bergerie ou de la chivreric pour y 
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recevoir les soins n6cessaires. Apr s la parturi
tion, brebis et chavres rejoignent les troupeaux de 
mres suit6es. 

Les jeunes sont sevrs en principe A4 mois, 
avec quelques exceptions. La castration doit avoir 
lieu au moins un mois avant Ic sevrage, certains 
miles prdcoces cherchant Asaillir leur m&e ds 
l'dg- de 4 mois. Les meilleurs mal1es sont s6lec
tionnds en fonction ie leur croissance et de leur 
conformation et affectes au troupeau des repro
ducteurs (voir Its donides du tableau 2). 

Aprs lc scvragc, les antenaiscs et les che
vrettcs ainsi que les castrats sont regroupds dans 
tin ni~nic troupean. Tous los castrats sont (lestInds 
'I i 'cite. 

A I'ige ie 16 OU 12 mois, lcs antenaiscs et les 
chcvrcttcs ayant atteint 23 kg ou 16 kg rejoignent 
Ic troupcau dc reproductrices. Cellcs qui n'ont 
pas atteint ces poids sont en principe rdforniecs et 
vcdues. 

Uic notivellc selection est faite A 18 mois 
dans Ic troupcau des jetmcs reproducteurs. Les 
meillcurs imilcs, sdlcctionies selon des critres de 
conformation , de croissance ct d'ascendance, 

passent dans lc troupcau des gdnitcurs amliors. 
Les aiinilaux non stlcctionnls sont ceUs comme 
genitcurs afin d'amidliorcr la race hors de lIastation. 

Figure 5. 	Jeune boue di type "petite chl'vre te 'Afrique 
fe I'Est". 

* 	 . 

Figure 6. Troupeau irntecaprinlovin en levage 

tradtiotiel. 



Figure 7. Schema d'organisationgineraledes troupeauxde ISAR. 
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Tableau 2. Age (jours) ausevrage et a la castration des ovins et des caprinsnOs en station. 

Age au sevrage Age Ala castration 
Esp&e 

n X S Min. - max. n Sm Min. - max. 

Ovins 1689 109,50 10,35 42 - 182 806 109,00 9,33 74 - 182 

Caprins 1212 140,00 52,38 41 - 425 81 184,30 100,09 35 - 504 

Alimeatation femelles suitdes pendant ia premiere semaine de 
lactation, 200 g aux femelles suitdes pendant les 

Les ovins et les caprins sont conduits au pfitu- deuxi~me, troisi~me et quatri~me semaines de 
rage dans le journde e! reqoivent tous les soirs A lactation,et 200g auxjeunessevr6spendant2mois. 
'auge un suppl6ment de fourrage adlibinuin car la Ce programme peut ndanmoins tre modifid en 

superficie des paiturages qui leur sont rdserv6s est fonction des aliments disponibles. 
insuffisante. Une quantitd limitde de concentrds 
est fournie aux brebis et chbvres en fin de gesta- So'ns vd.-rinaires 
tion, aux mares suit6es et aux jeunes sevrds. Le programme v6tdrinaire consiste en 

Les concentrds sont distribu6s A raison de quelques soins thdrapeutiques, des vaccinations 
100 g par jour aux femelles gestantes pendant les et des vermifugations syst6matiques contre les 
deux derni~res semaines de gestation, 250 g aux helminthes. 
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2. PREPARATION ET ANALYSE DES DONNEES
 

METHODE DE COLLECTE 
DES DONNEES 

Des donndes climatologiques et des donn6es 
sur Ia productivit6 animale sont collectdes rdgu-
lirement. Un fichier est tenu A jour et des re-
gstres compl~tent les fiches individuelles. Les 
renseignements suivants sont notds systlmatique-
ment: numdro d'immatriculation de I'animal, 
date de naissance, poids Al a naissance, couleur de 
la robe, numdros d'immatriculation du pare et de 
la mare, ascendances paternelle et maternelle, 
r6sultats des pesdes mensuelles, poids Adiffdrents 
Ages types (sevrage, 6 mois, 1 an, etc.), dates des 
saillies, des avortements, des dcs et des mises 
bas, ainsi que des donnes sur la supplmentation 
alimentaire, sur les maladies et leurs traitements, 
sur les vermifugations et les vaccinations. La fr6-
quence de V'enregistrement ddpend du type des 
donnes. Les poids sont par exemple enregistrds A 
chaque fin de mois, Ala naissance, au sevrage et A 
la mise bas. 

PREPARATION DES DONNEES 

Des fiches individuelles sont dtablies Alpartir 
des donnes brutes pour chaque animal repris 
dans la banque de donn6es. Au total, les analyses 
portent sur 2099 ovins et 1815 caprins. 

Pour chaque animal, trois types de fiches 
sont constitudes; elIes contiennent des informa-
tions sur 'animal lui-mme (esp&e, station, nu-
mdro d'identit6, ascendance, circonstances de 
l'entree et de la sortie, dates de naissance, de se-
vrage, de castration et de sortie, race, type et rang 
de naissance sur toute la carrire reproducCve de 
sa ma&e), sur son poids (Ala naissance ct Ala fin de 
chaque mois de sa vie), et sur sa descendance. Les 
figures 8, 9 et 10 donnent un module de chacune 
de ces fiches. 

Les fiches coddes sont utilis6es pour dtablir 
les param~tres concernant la reproduction (age A 
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ia premiere mise bas, intervalles entre parturi
tions, taille de ia portde), les poids Ades Ages et 
moments types de la vie (post-partum, naissance, 
sevrage, vente...), I'Age Ala sortie et la cause de la 
sortie, etc. 

Les performances de reproduction, la viabi
litd des jeunes, le poids de la porte A150 jours et 
le poids post-partum d,-s mares ont t6 combinds 
pour dlaborer trois indices de productivit6, calculds 
comme suit: 

Poids to'ai de lapoue A 150 joursx365 
lndice 1(kg) i ntervalle dc misc bas 

Indice 11 (g) = Indice I 
Poids post-partum de la mre 

Indice I11(kg) = n 
Poids mtitabolique de ]a mere (poids°'73) 

Ces indices prennent en compte le poids de 
tous les produits d'une portde en vie A150 jours. 
Les trois indices s'annulent en cas de mort d'un 
jeune nd simple, ou de d6c~s de tous les jeunes 
d'une port6e multiple. Les indices nuls sont ndan
moins utilisds pour calculer la moyenne et I'erreur 
standard de tous les indices pour chaque classe et 
sous-ciasse. 

ANALYSES DES DONNEES 
Tous les parambtres ont 6t6 analys6s par la 

mdthode des moindres carrds (Harvey, 1977) en 
utilisant des modles fixes et mixtes. Certains pa
ranitres ont W dtudi6s pour permettre leur ana
lyse plus d6taillde, d'autres ont 6t utilis6s pour 
pouvoir dliminer les variations dont ils sont res
ponsables, afin d'augmenter la precision des esti
mations d'autres paramtres. Des effectifs de 
sous-classes in6gaux ct non proportionnels ont 
donnd un sch6ma exp6rimental factoriel non 
dquilibr6 pour lequel il n'a pas dit possible d'ap
pliquer les techniques conventionnelles d'analyse 
de variance. 



Figure 8. Fichedes donnies de bcit -,'echaque animal. 
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Figure 9. Fichedes poidsde chaqueanimal. 
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Figure 10. Fiche de ladescendance d'unefemelle. 
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On ne poss~de aucune donn6e sur les ori- (iv) novembre et (v) d6cembre pour les stations 
gines de la plupart des effectifs ovins et caprins de de Rubona et Songa, et (i) janvier-mai, (ii) juin
base. En outre, le mode d'utilisation et de rota- septembre, et (iii) octobre-d6cembre pour Ka
tion des gdniteurs a rendu impossible a prise en rama et Rwcrcre. 
compte de l'ascendance paternelle pour 6tablir Les moddes types (H-arvey, 1977) utilisds 
les effets g6n6tiques qui en dtcoulent. En cc qui dans ces analyses prd1iminaires font intervenir les 
concerne les ovins, seuls les effets g6n~tiques pa- effets aleatoires imputables aux mores (dans la 
ternels concernant Its poids dc 0 -i 15(0 jours, la station pour les ovins, et par race pour lcs caprins) 
mortalitd jusqu'au sevrage et ataille de la port&e ct les effets fixes de la saison et de I'annde de la 
ont pu etre 6tablis. La figure II donne une ide naissance ou de la parturition, du rang de la nais
des probmes rencontres dans l'6tablissement de saice, du sexe ct du type de naisancc des jeunes. 
I'hritabilitd. Celle-ci a dt, d6terminde pour les L'analyse des rdsultats prdsents pour chaque ca
poids et la mortalit6 en choisissant au hasard un ract&e considdrd fait ressortir les facteurs sp6ci
des produits de chaque mise has. Chez les caprins, fiques inclus dans chaque modele. 
l'ascendance paternelle n'a pas dt6 utilis6c en Le carrd moyen rdsiduel a dtd utilis6 pour re
raison du grand nombre des groupes g6nitiques prdsenter l'cart permettant de tester la significa
A-tudids. tion de toutes les diffdrences i6valudes, sauf 

La plupart des naissances dtant regroup6es i lorsqu'il s'agit de I'effet du facteur fixe principal, 
la fin de I'annde civile (figure 12) en raison du sys- testd au moyen de chevrcs ou de brebis class6es 
tame de reproduction utilisd, les analyses ont t6 par race ou par station. Les contrastes lindaires 
effectudes en fonction des saisons plut6t que des des moyennes ont t6 calculds par la mdthode des 
mois. Les pdriodes suivantes ont 6td choisies: moindres carr6s pour ddterminer la signification 
(i) janvier-mai, (ii) juin-septembre, (iii) octobre, des diff6rences inter-groupes chaque fois que 
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Figure 11. Ripartitionde la descendancedes gdniteursovins (Songa, 1975-83). 
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I'analyse de variance a rdv616 une diffdrence 
significative entre hs groupes. Pour les para-
metres aux diffdrences inter-groupes significa-
tives, le nombre de comparaisons entre moyennes 
effectudes par la mthode des moindres carr~s 
d~passe le nombre des degr6s de libertd. Les 
comparaisons ne sont donc pas toutes inddpen-
dantes, et le taux d'errear relatif AI'ensernble des 

comparaisons risque de diff6rer du taux indiqud 
par lp niveau de probabilit6. Bien que les tests de 
signification associ6s aux contrastes lindaires ne 
suient pas ind6pendants, ils peuvent malgrd tout 
aider i ddierminer Iccaract&re alatoire des valeurs 
observ~es. Les rdpdtabilitds ont 6t calculdes en 
utilisant les composantes de variance inter- et 
intra-m~rcs. 
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3. PRODUCTIVITE DES CAPRINS
 

PERFORMANCES DE REPRODUCTION 

INTRODUCTION 

Les performances de reproduction rev'tent 
une importance primordiale pour les dlevages 
dont le but principal Along terme ebt la produc-
tion de viande. Plus le syst~me est intensif, plus il 
est souhaitable d'obtenir des jeunes nombreux et 
de bon format par femelle reproductrice pour op-
timiser Ia production d'animaux de boucherie de 
qualitd tout en assurant le remplacement des fe-
melles. D'oi l'intrr~t potentiel de croisements 
entre les races autochtones et des races d'un 
gabarit suprieur. 

Dans des conditions d'61evage aussi difficiles 
que celles de la r6gion semi-aride du Bugesera au 
Rwanda, les races exotiques peuvent ne pas sup-
porter une frdquence de reproduction 6lev6e sans 
risque d'6puisement. Les analyses effectudes ici 
metlent donc en relief le facteur race et son in-
fluence sur les performances de reproduction 
(Age Ala premire mise bas, intervalle entre mises 
bas et taille de la port6e), m6me si la politique de 
reproduction adoptde affectc 6galement deux de 
ces paiam6tres (l'Age A la premiere mise bas et 
l'intervalle entre mises bas). Les donndes concer-
nant un quatrime param~tre, la dur6e de la vie 
reproductive, soat moins conipletes car 1'dtude 
n'a port6 que sur dix ans. 

Afin d'dviter I'effet du facteur "annde", 
seules les donndes enregistrdes entre le d6but des 
suivis et la fin de I'annde 1982 ont 6t6 utilisdes 
pour 6tablir I'ige Ala premiere mise bas et l'inter-
valle entre mises bas. 

DONNEES ENREGISTREES 

La figure 13 prdsente la r6partition des Ages A 
la prernire mise bas, confondus pour les deux 
stations de Karama et Rwerere, ainsi que la distri-
bution des intervalles entre mises bas. A Karama, 
I'Age Ala premiXre mise bas est de 663 ± 214,2 jours 

(moyenne ± dcart type) et l'intervalle entre nais
sances de 318 ± 128,1 jours. A Rwerere, les chiffres 
correspondants sont de 954 ± 311,0 jours et de 

419 ± 20,8jours. 
La port6e compte 1,58 ± 0,576 petit A 

Karama. Sur 1099 mises bas observdes, 528 sont 
simples (48,0% des portres et 30,9% des jeunes), 
531 gdmellaires (48,3% des portdes et 62,1% des 
jeunes) et 40 triples (3,6% des pot6es et 7,0% 
des jeunes). A Rwerere, la taille de la portde est 
de 1,47 ± 0,577 chevreau. 

Le sex-ratio est de 845 femelles/844 mAles 
pour les deux stations confondues. Le sexe de 
21 avortons n'a pas 6t6 d6termind. 

Sur les 1650 petits nds dans les deux stations, 
on compte 16 jeuries (soit 0,94% du total) aux 
rangs de naissance 9 et plus, 20 au 8' rang 
(1,17%), 61 au 7' (3,57%), 110 au 6c (6,43%), 
148 au 5' (8,65%), 223 au 4' (13,04%), 228 au 3' 
(16 ,84 %), 355 au 2' (20,76%) et 477 n6s de primi
pares (27,89%). Le rang de naissance n'est pas 
connu pour 12 chevreaux (0,70%) dont l'ascen
dance n'a pu tre 6tablie. 

ANALYSES PAR LA METHODE 
DES MOINDRES CARRES 

Station de Karama 

Agedlapremirermisebas 
L'Age moyen i la premiere mise bas est de 

640 ± 27,8 jours ou 21,0 ± 0,91 mois (moyenne ± 
erre' ,r type). 

L'analyse de variance pr6sentde au tableau 3 
montre que la race de la ch vre, l'annde de sa 
naissance, son type et son rang de naissance ont 
influd sur l'ige Ala premidre mise bas. Le coeffi
cient dc variation est de 25,4%, et 50,3% de la 
variance sont pris en compte. 

Le tableau 4 donne les moyennes estimdeo 
pour I'Age A la premiere mise bas et les variables 
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Figure 13. Repartition des dges 6 lapremiere mise bas et des intervalles de naissance des capri.-s (Karama). . 
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considerces. L'intcrprtation des rsultats doit 
tenir compte de la politique Ac mise au bouc. Les 
jeuncs chevrettes ne sont saihics quc horsqu'clles 
atteignent un poids dc 16 kg, ;i I'ilge de 12 mois 
environ, le poids dtant un crittre plus important 
que I'dge. 

Effet de la race. I1ressort du tabieu!, quc les 
Anglo-nubiennes demi-sang sont plus ^tgfes it la 
premiere conception que Ics deux autres g6no-
types. Ceci pourrait etrc d6 a lcur croissance plus 
lente au cours des premiers mois. 

Effet de Pannede naissance. Les mises bas 
ont Wt6tardives pour Ics chvres nides en 1976, 
1977 et 1979. Une infection de brucellose ayant 
,6vi dans le troupeau pendant les deux premiraes 
anndes, !cs chUtvres n'ont 6td raises au mile 

qu'aprds 6limination de tous les risques. Les rd-
sultats obtenus en 1979 son! probablement impu. 
tables au d6part du responsable du programme des 
caprins, qui a affectd la gestion pendant plusicurs 
mois. 

Effets du type el du rang de naissawce. Le type 
et le rang de naissance ont eu l'effet attendu sur 
'Age Ala premiXre mise bas, la croissance lente 

Tableau 3. Analyse de variance de l'dge d la premiere 
risehas (caprins, Karama). 

Source tie d.d.. CM 
variation 

Race 2 117272* 

Anne de naissance 8 96914* 

Saison de naissance 2 10691 

Type de naissance 1 186028* 
Rang de naissance 5 66557* 
Race xannde 7 30910 
Race xsaison 4 12817 

Race x type2 2 67310671 

Variation r6siduelle 164 28378 

** P<0,01 * P<0,05 

des chevrcttes jumelles et de celles issues de mres 
jeunes entrainant une misc en lutte plus tardive. 

Intervalle entre mises bas 

L'analyse de variance pour les sources de 
variation affectant I'intervalle entre mises bas est 
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Tableau 4. Moyennes estimes par la methode des moindres carres de l'dge (jours) des caprins d lapremidreinise bas 

(Karama). 

Variable n x Sm 

Moyenne gdndrale 205 640 27,8
 
Race Alpine xlocale 557 a
45 57,3 

Anglo-nubienne x locale 27 766' 60,4 
Locale 133 598a 30,1 

Annie de naissance 1972 26 5538 55,5
 
1973 527a19 60,0 
1974 22 585a 56,6 
1975 24 631c 56,9 
1976 46 43,984 1b 

b1977 6 95,77 36* 
1978 14 547a d 89,9 
1979 28 747b d 60,0 
1981 20 596"d 58,2 

Saison de naissance Janvier-mai 62 661 53,0 
Juin-septembre 97 u16 38,0 
Octobre-ddcembre 46 644 60,3 

Type de naissance Simple 75 582a 42,0 
Multiple 130 699' 28,7 

Rang de naissance 1 49 7458 38,4 
2 55 635a 41,03 35 6 4 5 ab 73,1 

4 19 692a" 57,7 
5 15 580u 80,6 
56 32 544' 59,6 

Dans une m~me colonne, les moyennes affectdes des m~mes lettres Al'intdrieur d'un m~me groupe ne different pas
significativement (P<0,05). 

prtsentde au tableau 5.En raison du ddsdquilibre Tableau 5. Analyse de variance de 'intervalle entremFes 
dans la rdpartition des ch~vres par race et par has et de la taille de laporte des caprins 
pdriode, cette analyse a W faite selon un inodle (Karaa). 

fixe. L'annde et la saison sont celles de la mise Intervalleentre Taillede 
has, et le type et le rang de naissance sont ceux de Source de mises bas laportde 
la chvre. Le tableau montre que seul l'effet de variation d.d.. CM d.d.. CM 
I'ann6e est significatif. dd__ ._ CM_ ddl. __M 

Les inoyennes estimdes de I'intervalle entre Race 2 21005 2 0,360 
mises bas se trouvent au tableau 6. 

Effet de I'annee de la nise bas. Les intervalles 
les plus courts s'observent durant les premi&es Annde de 
ann6es du suivi. Les longs intervalles enregistres mise bas 10 188048"' 11 0,504 

en 1977 et 1980 sont dus aux rnmes facteurs que Saison de 
ceux qui affectent I'ge Ala premie*re parturition, mise bas 2 3818 2 0,077 

c'est- -dire la brucellose et l'absence du chef de Typede 
naissance 1 12078 programme. -

Effets du rang e, du type de naissance. L'Age Rang denaissance 5 10548 5 1,609"**
de la mere (done le rang de naissance) ct le type 

de naissance ont eu les effets attendus, les mises Race xannde 8 15551 10 1,706"* 
bas multiples ayant une influence plus accus6e sur Race xsaison 4 4605 4 0,068 
la longueur de I'intervalle. Racextype 2 9703 - -

Taille de la porte Race xrang 9 7758 10 0,598* 

L'analyse de variance et les moyennes es- Variationr~siduelle 454 8746 455 0,274
timdes de Ia taille de la portde sont donndes aux ___________454 _8746 _455_0,274 

tableaux 5 et 6. Les effets dus AI'anne et au rang P<0,001 **P<0,01 * P<0,05 
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Tableau 6. Moyennes estimees par 1kmthode des moindres carr~s de l'intervalle entre inises bas (fours) etde lataille 
de laport e des caprins (Karama). 

Intervalle entre Taille de 

Variable 
mises bas laportde 

n x ± S n x ± Sil 

Moyenne gdndrale 	 498 343 13,8 726 1,75 0,049 

Race 	 Alpine xlocale 82 323 23,1 130 1,66 0,124 

Anglo-nubienne xlocale 38 384 28,7 64 1,82 0,124 

Locale 378 323 6,0 532 1,78 0,027 

Ann6e de mise bas 	 1972 33 272' 22,9 34 1,91 "t 0,373 

1973 39 267' 2! ,6 42 1,75"' 0,300 

1974 60 237 1),4 71 1,67a 0,227 

a
1975 87 259' 18,4 97 1,60 0,154 
1976 44 356"1 21,1 95 1,674 0,114 

1977 15 48's 28,7 35 1,8V' (1,122 
" 1978 46 2851 28,1 60 2,55" 0,304 

1979 53 3356 d 25,1 64 192" 0,2341 

1980 37 485' 22,8 55 1,59" 1,209 

1981 45 429 20,5 59 1,68 0,218 

1982 39 371" 21,2 61 1,51' 0,284 

1983 - - - 54 1,37" 1,363 

Saison de mise bas Janvier-mai 141 352 24,6 197 1,79 0,121 

Juin-septembre 210 347 17,7 292 1,78 0,084 

Octobre-ddcembre 147 331 16,7 237 1,69 0,(Y)1 

rype de naissance 	 Simple 237 333 18,4 - - -

Multiple 261 354 14,1 - - -

Rangde naissance 1 142 354 15,5 226 0,86" 0,301 

2 118 385 16,6 146 1,56- 0,208 

3 87 346 20,8 117 1,77 a 0,098 

4 	 82 330 24,7 87 2,0 )
a 0,138 

5 	 43 327 32,0 62 1,98a 0,223 

5:6 	 46 320 50,8 88 2,34- 0,327 

Dans une mdme colonne, les moyennes affect6es des mdmes lettres ii lintrrieur d'un meme groupe ne diffrent pas 
significativement (P<0,05). 

de naissance sont importants, de mme que ceux Taux annuel de reproduction 
dus A leurs interactions avec la race. I'influence La valeur moyenne de ce taux est calculde 
dominante de l'arn6e semble 6tre lide au risque par la formule: 
de brucellose, le plus grand nombre des nais
sances ayant eu lieu i'ann&e qui a suivi la dispari
tion de la maladie. Ce "repos" dans le rythme Intervalle entre mises bas 
normal de reproduction aura peut-6tre permis A Karama, cette valeur est de 1,86 petit par 
aux chvres de r6cupdrer et de produire plus clivre et paran. 
d'ovules. Station de Rwerere 

L'effet du facteur rang est ici encore celui 
attendu; la taille de la port6e augmente avec l'age Age t la premiere raise bas 
et la plupart des naissances triples sont le fait des Pour 37 femelles, I'dge moyen estimd par ia 
ch vres les plus Agdes. mdthode des moindres carrds est de 971 + 
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94,4 jours ou 31,9 ± 3,24 mois (moyenne ± erreur diffdrentes variables 6tudides. En d6pit du nombre 
type). La signification des influences du milieu tr~s limit6 d'observations, il ressort de cc tableau 
sur cc paramitre est indiqude au tableau 7. Faute que les objectifs fixds dans les protocoles en ce qui 
d'un volume suffisant de donn6cs, il n'a pas dtd concerne la premi&e mise en lutte (p. 5 et p. 15) 
possible de vdrifier les effets des interactions. ont t6 moins bien respect~s A Rwerere qu'A 
Aucun effet n'est significatif au scuil de 5%, pro- Karama. 
bablement en raison du nombre limit6 d'observa- Ici encore, les m6tisses alpines sont plus prd
tions. Le coefficient de variation est de 29,1%, et coces que les animaux de race locale. Par contre, 
49,1% de la variance sont pris en compte. les primipares les plus igdes sont celles n6es en 

1980 et 1981, et les chvres ndes pendant les deux 
Tableau 7. Analyse de variance de I'dge d la pre,,ire saisons s&hes sont moins prdcoces que celles ndes 

mise basdes caprins (Rwerere). pendant les deux saisons pluvieuses. L'effet du 

Source de type de naissance est classique mais I'effet du rang 
variation d.d.l. CM de naissance varie beaucoup, sans doute Acause 

du petit nombre des donn6es analysdes. 
Race 1 80094 
A.,n e de naissance 5 189027 * Intervalleentre nises bas 

Saison de naissance 2 42056 L'analyse de variance et les moyennes es-
Type de naissance 1 107883 timdes pour ce parametre sont prdsentdes aux 

tableaux 9 et 10. Les mares avec plus d'un intervalle entre mises bas ne formant qu'un groupe 
Variation rdsiduelle 23 77064 tr~s restreint par rapport h 1'ensemble dtudi6, 

+P<), 1 l'analyse de variance est faite selon un module 
fixe. Le g6notype n'est pas pris en compte, la race 

Le tableau 8 donne les moyennes estimes alpine x locale n'ayant que six intervalles reprd
pour l'hige a la prerniire mise bas en fonction des sent6s. 

Tableau 8. 	Moyennes estimeespar la methode desinoindrescarrsde Id'ge (jours)4 la premniremise bas des caprins 
(Rwerere). 

Variable n x s, 

Moyennc gtnrale 37 970 98,4 
Race Alpine xlocale 16 885 122,4 

Locale 21 1057 136,6 

Annde de naissance 1977 3 8013a'b 264,6 

1978 12 633a 162,6 
1979 10 973 ' 146,6 
1980 5 1281b 168,7 
1981 4 1210a' 193,8 
1982 3 924a ' 228,1 

Sai ,ndenaissance Janvier-mai 14 907 1S6,'4 
Juin-septembre 17 1054 103,4 
Octobre-ddcembre 6 951 154,3 

Type de naissance Simple 21 911 97,1 
Multiple 16 1031 123,1 

Rang de naissance 1 17 1112 104,8 
2 9 785 111,7 

3 8 987 114,6 
4 2 1107 227,8 
5 1 864 367,1 

Dans une m~mc colonne, les moyennes affectdes des mmes lettres Al'intdricur d'un m6me groupc ne different pas
significativement (P<0,05). 
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Tableau 9. 	Analyse de variance de l'intervalle entre mises bleau 9, et les moyennes estimdes au tableau 10. 
bas et de la taillede la portee des caprins II n'y a pas d'effet significatif dfi aux m&es, et 
(Rwerere). seule l'anne influence de faon significative le 

Intervalle entre Taille de nombre de jeunes n6s d'ine mdme mise bas. Les 
Source de misesbas laportde premi&es mises bas tardives et les longs inter
variation 

d.d.1. 	 CM d.d.1. CM valle~s entre parturitions des ann6es 1980 et 19l, 
qui restent inexpliquds, ont eu des r6percussions 

- - 78 0,325 ndgativ-s Eur la taille de ia portde un an plus tard. 
Annde de mise bas 6 163039-- 7 0,524* Celle-ci est en effet beaucoup plus r6duite en 1981 

Saison de mise bas 2 	 1982 2 0,030 et 1982 que pour toutes les autres anndes confon

2493 - - dues.Type de naissance 1 
Les m ers d'5ge moyen ont produit les plus

Rangde naissance 5 16101) 5 0,323 grandes port6es, et les mares jeunes et plus Ages 
Variation des port6es plus petites. La r6pdtabilitd de la taille 

rdsiduelle 167 43462 171 0,23) de la port6c, consid6rde comme une caractdris
*P<0,01 * P<0,05 	 tique des mres, a t6 de 0,11 avec une erreur type 

de 0,07. 
SeulIe'anndea un effet significatifsur I'inter- La port6c rnoyennc obtenuc A Rwererc est 

valle entre mises bas. Les intervalles des ann6es inf6rieure de 0,3 chevreau Acelle de Karama. 
1980 et 1981 ont dtt6 plus longs que les autres. 
L'intervalle moyen dure unc centaine dc jours de Taux animel de reproduction 
plus A1Rwerere qu' Karama. La valeur moyenne de cc taux annuel, cal

cul6 comme indiqud arla page 17, est de 1,23 petit
Taille de a portee par ch vre, soit 0,6 petit de plus par reproductrice 

L'analyse de variance est donn6e au ta- et par an AKarama qu'5 Rwerere. 

Tableau 10. 	 Moyennes estimnes par la n0hode desmoindres carres de tintervalle entre raisesbas (jours) et de la taille 
de laportee des caprins (Fwerere). 

Intervalle entre Taille de 

Variable 
mises bas laportde 

n x - sm n X . sm 

Moyennegdnt~rale 182 440 25,1 264 1,48 0,055 
Annde de mise bas 1977 9 368 " 84,6 9 1,46"1 0,357 

1978 51 376" 4t),6 56 1,49 . 0,212 
1979 42 370" 41,6 56 1,5 1-h 0,130 
1980 34 48 7 ' 43,0 51 1,53- 0,096 
1981 13 674' 63,8 27 1,14" 0,144 
1982 12 427"' 68,4 14 1,31v' " 0,197 
1983 21 378a 52,1 24 1,79a 0,203 
1984 - - - 27 1,63"' 0,246 

Saison de mise bas Janvier-mai 45 443 41,4 63 1,52 0,094 
Juin-septembre 97 433 27,9 150 1,47 0,063 
Octobre-d6cembre 40 444 40,1 51 1,46 0,096 

Type de naissance Simple 103 444 30,0 - - -
Multiple 79 436 30,7 - - -

Rang de naissance 1 63 433 39,2 79 1,29 0,232 
2 46 419 39,0 63 1,48 0,150 
3 34 461 40,1 46 1,64 0,099 
4 22 48, 48,8 36 1,53 0,108 
5 11 423 69,4 22 1,53 0,180 
5:6 6 415 91,8 18 1,42 0,245 

Dans une mime colonne, les moyenncs affectdes des mdmes lettres Al'intdrieur d'un m~me groupe ne different pas
significativement (P<0,05). 
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CROISSANCE PONDERALE pour la m6tisse anglo-nubienne, et de 31,5 kg 
pour l'Alpine x locale. Le poids post-partum est 

Station de Karama de 36,9 kg, tous figes et races confondus, avec 
33,4 kg pour ia race locale, 49,5 kg pour la demi-

DONNEES RELEVEES sang anglo-nubienne, et 45,0 kg pour ia demi-
Le poids moyen Ala naissance - tous types de sang alpine. 

naissance, races, anndes, saisons, rangs de nais- Les femelles adultes de la race locale p~sent 
sance et sexes confondus- est de 2,57 kg. Le poids en moyenne 36,4 kg et les males 57,9 kg. Chez les 
atteint 2,87 kg A 10 jours, 3,90 kg A30 jours, m6tis anglo-nubiens, les femelles atteignent 49,5 kg
8,58 kg A 90 jours et 11,81 kg A 150 jours. II et les mfles 71,6 kg. Les croisds alpins sont plus 
est de 14,2 kg A8 mois (240 jours), puis passe A l6gers que les anglo-nubiens: les femells pisent
20,27 kg A I aa (365 jours) et A27,2 kg A18 mois 44,5 kg et les males 54,2 kg. Les variations men
(550 jours). A 2 ans, les chvres p~sent d6jA suelles de ces poids sont indiqudes pour chaque
29,5 kg; eles atteignent 32,0 kg A30 mois et 31,1 kg race Ala figure 14. 
A3 ans. Un sch6ma fait par ordinateur montre une 

Le poids moyen des chvres A la premiere courbe de croissance typique, calculde Apartirdu
conception est de 24,0 kg, toutes races confon- nuage des points pour des caprins sdlectionnds 
dues. IIest de 19,7 kg pour la race locale, de 24,9 kg selon des crit~res appropri6s (figure 15). 

Figure 14. Fluctuationsmensuelles du poids des chevres (Karama). 
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Figure 15. Nuage de points et courbe de croissance pour un groupe de chdvres (Karama). 
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ANALYSES PAR LA METHODE analyses. Les donndes de i'annde 1980 dtant insuf-
DES MOINDRES CARRES fisantes en raison de la vente de jeunes pendant 

I'absence du responsable du progamme, elles 
Poids d la naissance etjusqu'd 3 fois n'ont pas W prises en compte. Les sources de va-

Les poids A la naissance et Atrois iges types riation (annde, saison, type et rang de naissance) 
(10, 30 et 90 jours) sont inalysds scion un mdbie se rapportent ici AI'animal et non i sa mre. 
mixte. Les interactions susceptibles d'influer sur Les analyses de variance pr6sentdes au ta
les diff6rents poids soon prises en compte dans les bleau 11 montrent que la race a un effet haute-

Tableau 11. Analyse de variancedc,puids drs caprins aquarre dges differents, de lanaissance i 90 jours (Karama). 

Source de 
Naissance 

d.d.1. 
Carrds moyens it igc type 

variation d.d.I. CM 10j. 30j. 90j. 

Race 2 4,28- 2 8,40"* 11,40.* 27,1"* 
Mre 206 0,37-** 216 0,424*0 0,98* 3,9" 
Annde de naissance 6 0,26 10 1,33** 10,57*" 28,1** 
Saison de naissance 2 0,07 2 0,14 1,00 0,0 
Type de naissance 1 3,000** 1 6,90*0* 32,26** 324,0*** 
Rang de naissance 5 0,17 5 0,42 0,66 6,6 
Sexe 1 2,20** 1 1,19. 0,23 47,8*** 
Race xannie 10 0,35* - - - -
Race xsaison 4 0,21 4 0,25 0,89 2,3 
Race xtype 2 0,06 10 0,33 1,38 4,6 
Race xrang 10 0,26" 10 0,32 0,62 5,2* 
Race xsexe 2 0,00 2 0,13 0,84 3,8 
Variation r~siduelle 258 0,16 255 0,20 0,72 2,6 

•*0P<0,001 00 P<0,01 * P<0,05 
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ment significatif sur le poids ds ia naissance. 
L'effet aldatoire de la mre a 6galement une in-
fluence, de mme que le sexe (sauf A30 jours, 
pour des raisons irconnues) et letype de naissance. 
L'effet de 'ann6e de naissance sur lepoids n'est 
pas significatif Ala naissance, mais le devient rapi-
dement par la suite. L'effet de la saison n'est pas 
s:gnificatif. 

Les moyennes estim6cs par la m6thode des 
moindres carr6s pour les quatre Ages types sont 
donndes au tableau 12. 

Effet de la race. Les mdtis alpins sont les plus 
lourds Ala naissance. A 30 jours, les crois6s anglo-
nubiens rattrapent leur retard, avec les mmes 
poids A30 et A90 jours que les m6tis alpins. Le 
poids de la chzvre locale est toujours inf6rieur A 
celui des demi-sang. 

Effet de l'annee de naissance. L'effet de 
I'annde de naissance est assez variable. Le poids A 
la naissance augmente en moyenne de 26(0 g 
chaque annde, mais cet accroissement n'cst pas 
significatif (P > 0,05); il est probablement d6 a la 
selection et Al'augmentation du nombre des mdtis 
au fil des anndes. 

Les poids 1 10, 30 ct 90 jours augmentent de 
92, 137 et 371 g entre 1972 et 1983, et cette augmen-
tation est significative (P <0,05) A10 et A90 jours. 

Effets du type et du rang de naissance. L'effet 
du type de naissance est classique. Bien que l'effet 
du rang des jeunes dans Ia vie reproductive de 
leur mare ne soit pas significatif, les petits nds de 
mares plus Agdcs p~sent g6n6ralement pls que 
ceux des mares plus jeunes. 

Effet du sexe. Les mAles sont significative-
ment plus lourds que les femelles Atenis les Ages, 
sauf A30 jours. 

Effet de linteractionracex rangde naissance. 
La signification de cette interaction semble due 
au poids plus faible des jeunes anglo-nubiens nfs 
de mares plus Ag6es. Les raisons de cc phdno-
mne demeurcnt inconnues. 

Rdpetabilitedespoidv. Calculepour5lOjeunes 
et 208 mares, la rdpdtabilit6 du poids des che-
vrettes Ala naissance est de 0,38, avec une erreur 
type de 0,05. Ce rdsultatt fait ressortir les possibi-
litds de s6lection sur le poids Apartir des perfor-
mances Ala premiere mise bas. 

Calcule pour 511 jeunes et 218 mares, la r6-
pdtabilit6 du poids A15(0 jours (soit A1'Npoque du 
sevrage) est oe 0,24 aveC une erreur type de 0,06. 
Ce rdsultat indique que cc caract6re pourrait tre 
assez rapidement amtliord en basant la stlection 
sur les performances des jeunes mrs. 

Poids du sevragejusqu'd 3ans 
Ces poids ont dtd analysds scion un modile 
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fixe en raison de nombreux ddsquilibres dans la 
rdpartition des donndes par sexe et par pdriode. 1! 
n'a pas Wt6 possible d'inclure une analyse par sexe 
apr~s l'Age de 18 mois, la plupart des males dtant 
alors r6formis et vendus. 

Les analyses de variance prdsentdes au ta
bleau 13 montrent que la race a toujours un effet 
significatif sur iepoids; l'absence d'effet signifi
catifde ce facteurA 18 mois (550jours) etA 30mois 
(910 jours) est due Al'interaction race xsexe ex
pliqu6e plus loin. L'effet de I'annde de naissance 
sur le poids est ici encore significatif, mais pas 
celui de la saison de naissance. Le type et le rang 
de naissance ainsi que le sexe de l'animal ont un 
effet significatif, au moins jusqu'A I'Age de 18 mois. 

Les moyennes estimdes des poids Asept Ages 
types sont indiqudes au tableau 14. 

Effet de la race. Les mdtis alpins et anglo
nubiens sont toujours plus lourds que les animaux 
de race locale. Aucune diffdrence significative 
n'apparait entre ces deux races demi-sang, sauf A 
150 jours oci lecroise anglo-nubien p~se moins 
que I'alpin. 

La diff6rence entre les demi-sang exotiques 
et la race locale est due essentiellement au dimor
phisme sexuel beaucoup plus marqu6 chez les 
races 6trang&res (poids des femelles A150 jours = 
72% du poids mAle chez les Alpines, 71% chez les 
Anglo-nubiennes, et 80% chez la race locale). 
Cette otservation explique l'interaction race x 
sexe indiqude Ala figure 16. Les chvres locales 
ont une courbe de croissance similaire Acelle des 
ml; ses jusqu'A 30 mois, mais elles atteignent 
leu, poids maximum A3 ans tandis que les autres 
continuent leur croissance au-del'A de cet Age. 

Effet de I'anneede naissance.Le poids moyen 
des chtvres, toutes races confoaidues, augmente 
nettement et significativement d'une annde A 
I'autre Achaque age type entre 150 et 1095 jours 
(tableau 15). Cet accroissement dfmontre les 
effets bfndfiques du croisement des Alpines et 
Anglo-nubicnnes avec la race locale. Des poids 
faiblesA 150et240jourssontrelevfsen 1982,sans 
que la raison en soit claire. 

Effets du type et du rangde naissance.Le type 
de naissance a un effet significatif sur le poids, les 
naissances simples donnant des animaux plus 
lourds que les naissances multiples, au moins 
jusqu'A 550 jours. Au delA de cet Age, lesjumeaux 
et les triplds semblent pouvoir iattraper la diffd
rer.ce. L'effet du rang de naissance sur le poids 
cesse dgalement d'6tre significatif au-delA de 
18 mois. 

Effet du sexe. Les mAles pscnt plus lourd 
que les femelles. La diffdrence atteint 10 kg A 
18 mois, mais cet dcart est surtout dfi au dimor



Tableau 12. Moyennes estim es paria mfthode des moindrescarrfsdespoids (kg) des caprins,de la naissanced 90 jours (Karama). 

Variable Naissance i10j. 30 j.90j. 
n X - Sm x + sm x + Sm X sm 

Moyennegdndrale 510 2,64 0,06 511 3,02 0,07 4,29 0,10 9,42Race 0,30Alpine xlocale 223 2,89a 0,10 196 3,34a 0,08 4,55'Anglo-nubienne x locale 0,14 9,79a 0,29131 2,68b 0,13 106 3 ,0 5 b 0.13 4,48- 0,19Locale 9,74a 0,38756 2 ,3 5 b 0,09 209 2,68c 0,10Anndedenaissance 1972 -
3 ,85b 0,11 8 ,72 b 0,22 

- - 8 2 ,66a
h 0,69 4,33 b 

1,29 6,97 b
1973 - -

2,44
- 7 2,86ab  

0,571974 4 ,23 ab 1,06 2,01- -
1975 

- 30 2 , 84ab 0,38 3,81a b 0,71- - 8 ,0 9 ab- 23 2,48a 0,27 3,39a 0,501976 8 ,6 4 ab 0,95105 1,44 0,65 90 2,68a 0,19 3,78a 0,391977 7,99- 0,6524 1,91 0,48 20 3 ,17 b 0,23 4,19a 0.431978 53 3,25 11,0 11c 0,820,29 40 
1979 3 ,49b 0,28 4,32a 0,53 8,983c 1,0094 2,64 0,19 84 2,93- 0.261981 93 2,92 4,08a 0,47 10,13ac 0,900,26 85 2,99.b 0,41 4,14a 

0.761982 10,93ac 1,4473 3,16 0,44 64 b 0,501983 68 
3 , 12 3,94a 

0,94 8,29ac 1,783,15 0,49 40 4,04ab 
0,58 6,99b 

1,08 13,41b
Saison de naissance Janvier-mai 2,0566 2,67 0,18 80 l,10 0,18 4,42 0,33 9,35 0,62Iain-septembre 190 2,71 0,12 205 3,10 0,11 4,44 0,19Octobre-ddcembre 254 2,54 0,15 226 2,91 0,13 

9,41 0,37 
4,01 0,24typede naissance Simple I10 2,84- 0,82 131 3,30' 

9,49 0,46
0,09 4,89a 0,14 11,30 0,27Multiple 400 2,44b 

0,72 380 
1 2 ,7 5 b 0,08 3,69b 

0,12 7,54Rang de naissanze 0,24103 2,71 0,36 100 2,53 0,29 3,30 0,54 8,12 1,022 121 2,79 0,21 
3 

123 2,85 0.18 3,92 0,33 9,27 0,6360 2,79 0,14 69 3,16 0,12 4,29 0,214 9,80 0,3973 2,68 0,14 74 3,08 0,12 4,425 0,21 9,79 0,4172 2,50 0,21 65 3,27 0,18 4,78 0,37 10,21 0,6456 81 2,40 0,35 80 3,24 0,29 5,04Sexe 0,53 9,34Femelle 1,01237 2,54' 0,07 247 2,95- 0,07 4,26MAle 0,11 8,96- 0,22273 2,74b 0,07 64 b3 ,10 0,07 4,32 0,11 9,87b 
0,22

Dans une meme colonne, les moyennes affectdes des memes lettres Ai'intdrieur d'un mdme groupe ne different pas significativement (P<0,05).1 Le nombre d'observations est le meme A 10, 30 et 90 jours. 



Tableau 13. Analyse de variance des poids des caprins asept iges differents (Kararna). 

Source de d.d.I. Carrs moyens A ige type d.d.. Carrds moyens ige typeI 

variation 150j. 240 j. 365 j. 550j. 550 j. 730 j. 910j. 1095j. 

Race 2 2i* I1I*** 348 *°*  765* 2 22 32 49 244*** 
Annde de naissance 9 126- 140- 158 227... 8 92*** 134** 181* 175' 
Saison de naissance 2 2 19 18 I 2 4 20 57 23 
Type de naissance I 468' 345" 377" ' 228. 1 47 13 54 158"* 
Rangde naissance 5 38... 53... 55*.. 55".* 5 17 1 13 56* 
Sexe 1 135** 311* 1462 ° .. 3696" - - - - -
Racc xsaison 4 4 22* 8 2 4 20 16 17 25 
Racextype 2 11 13 23 20 2 25 7 26 47 
Race x rang 8 12" 7 - 18 7 ' 12 11 17 
Race x sexe 2 8 14 106 256 - - - - -

Variation nrsiduelle 312 5 9 9 16 93 12 15 32 21 

- '<0)11 * P<0,0 I<0,05 

1 Nliles non inclus dcans I'analysc i partir de 5510 jours. 

phisme sexucl des dcmi-sang mentionnc plus lection des meilleures reproductrices A16 mois, et 
haut. ,i la s~lection d6finitive des afles A 18 mois. 

Corr;lationsph;notylvpiques entre h's poids ti 
huit dges differents. La possibilifr de pr6dire les 'oids des femelles d I'dge adulte 
poids aduhes itpartir des poids en has iige revtt Le tableau 17 donn1e le poids des femelles A 
une importance capitalc pour la selection. On a I'Lige adulte, de 3 't 8 ans. Le poids des mdtisses 
donc calcule la corr61ation ntrc les poids i huit angi'-nubiennes est toujourssupdrieur a celui des 
ages types, io sevrage it 3 ans. Les valcurs des autre,i. 
coefficients de corrlation sont presentecs au fBien que ces poids naient pas fait l'objct 
tableau 16. d'analyses ddtaills, il semble que seule l'annde 

Les poids aux huit iges types sont tous positi- de naissance joue sur lc poids adulte ct ce, uni
venent corrles entre eux. les poids en has ige quement pour la race locale. A chaque Age, le 
d~terminant les poids aux igcs plus avancs. De poids des anirnaux nds au dtbut de l'tude est in
la naissance it 150 jours, les poids sont relative- fkricur a ceui des animaux nds plus tard. 11est 
ment prtvisiblcs les tins en fonction des autres. La done probable que la politique de selection ait 
prevision du poids i1 15(1 jours ,t partir du poids A 6galement une influence positive sur le poids des 
la naissance n'est toutefois valable qui'A 28% et femelles adultes. 
Cette extrapolation devient akatoire ai dcli tie 
cet ^igc. Station de Rwerere 

La relation positive entre les poids se 
confirme ,t mesure Cuc les aninaiaux vicillissent. DONNEES RELEVEES 
EIlie est faible avant 91 jours et ne prend de I'im- Stir 68 naissances, le poids moyen A la nais
portance qt'au-del de 240 jours, tant entre les sance est de 2,16 kg, tous types de naissance, 
poids avant scvrage qu'entre Ics poids apr s se- races, anndes, saisons, rangs de naissance et sexes 
vrage. La pr~s6lcction individuellc des mniiles i confondus. Les poids sont de 2,83 kg A 10 jours, 
91 jours (5 la castration) devrait done donner de (ie 4,33 kg A30 jours et de 7,23 kg Ai90 jours. Le 
bien meilleurs rusultats qu'unc sdlection plus poids atteint 9,25 kg au sevrage (150 j), 12,1 kg ft 
prdcoce. 8mois, 15,2 kg a I an, 19,5 kg A18 mois, 22,9 kg A 

La liaison entre les poids augmente nette- 2 ans, 26,9 kg ?i 30 mois, et 29,3 kg 3 ans. Ces 
ment apr~s le sevrage ( 150 jours), les coefficients poids sont tous tr~s infdrieurs 'tceux enregistrds A 
de corrdlation entre les poids post-sevrage attei- Karama (voir figure 17). 
gnant presque le double des valeurs pr&sevrage. Le poids dcs femclles i la premi&e concep-
Pour optimiser la qualit6 des effectifs de la station, lion est de 24,5 kg, et Ic poids post-partum de 
il s'av& done indispensable de procdcr Ala s& 28,7 kg, tous rangs de naissance confondus. 
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Tableau 14. Moyennes estimLes parla mithode des moindrescarrsdu poids (kg) des caprinsde 150 d 1095jours (Karama). 

Variable 150 j. 240j. 
______n______ 

365 j. 550 j. 
-_____ 

550j.' 
______ 

730 j. 
___n_ 

910j. 
______ 

1095 j. 
_____ 

X±m M X , s-m X ±Sm- Sm S,, S 

Moyennegtndrale 349 11,7 0,26 16,3 0.33 23,7 0,34 32.9 0.45 125 26.4 1.00 30.t 1.12 33.4 1.63 38.5 1.33 
Race Alpine x locale 

Anglo-nubiennexlocale 
Locale 

81 12,6" 
48 11,4 b 

220 11,1" 

0,50 
0.47 
0,30 

17,4" 
16,6" 
14,4h 

0.60 
0,63 
0.38 

26,0" 
25,1" 

1 9 , 9 b 

0,62 
0,66 
0,39 

35.4" 
36.0' 
27,2" 

0,81 
0,86 
0,31 

27 
21 
77 

27,9 
27,0 
24,2 

2.07 
1,80 
0,80 

31.8 
31,6 
27,7 

2.32 
!,99 
0,90 

36.0 
-34,0 
30,2 

3.37 
2.90 
1.30 

43,3" 
40,9' 
31,2" 

2,75 
2,36 
1.06 

Annede 
naissance 

1972 
1973 
1974 

33 
40 
53 

11.1' 

10 ,b 
10,1"b 

0.59 
0,55 
0,48 

15,6 at  

14.3" 
14,4-

b 

0.74 
0,70 
0,61 

22, 3 "' 
21.0' 
20,5" 

0.77 
0.73 
064 

29.1' 
29.2' 
28.7 

a 

1.01 
0,94 
0.83 

19 
15 
9 

22,6' 
22,5' 
19.8" d 

1.61 
1.62 
1.81 

24.8" 
26.5' 
25,7' 

1,80 
1.82 
2.03 

29.2' b 

30.1 " 
26.0 b 

2.62 
2,64 
2.94 

34.7" 
33,4 c 

31.7' 

2.13 
2.16 
240 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1981 
1982 

41 
72 
14 
9 

28 
35 
24 

10,8" 

9 ,6 b 

11.3" 
109
l 

9 
b 

15,7' 
16.1' 
11,6" 

0,50 
0,33 
0.73 
0,98 
0,60 
0,52 
0,78 

14.3" 
14.5" 
16,5" 
16.2' 

20,1' 
21.2' 
16,8"' 

0,64 
0.42 
0.92 
1.24 
0,76 
0,66 
0,99 

2 1 .0 b 

23,01d 
23.2" d 

2 2 ,4 ' 
26.9' 
29.5' 
26.9' 

0.67 
0,44 
0.96 
1.29 
0.79 
0.69 
1.03 

29,0' 
33.5m 
32.3" 
33.0' 
35.7 

d 

39,9' 
38,2" 

0.86 
0.57 
1,24 
1,68 
1.03 
0.89 
1.34 

9 
38 

2 
4 

22 
7 

-

25.5' 
28.2 

b
' 

25,2 d 

33.0" 
28.7b-
31.8h 

1.80 
1.08 
4.01 
3.71 
1.56 
2,03 

-

28.8"' 
33.3 

h
' 

29.8." 
33,3"' 
32,7-' 
38.4' 

-

2.02 
1.21 
-,49 
4,16 
1.75 
2.28 

-

31,8-' 
35.6 

d 

24,8", ' 
41,9" 
36,3-
45.0' 

-

2.93 
1.75 
6.53 
6.04 
2.54 
3.31 

-

40,0"' 
37,9"' 
32.3"-' 
42,9"' 
44,6' 
48,9d 

-

2.39 
1.43 
5.32 
4,92 
2.07 
2.70 

-
Saisonde 

naissance 
Janvier-mai 
luin-septembre 
Octobre-dlcembre 

91 11,5 
164 11.6 
94 12,0 

0.52 
0,34 
0.40 

15,4 
16.7 
16.8 

0,65 
0,42 
0.51 

23,4 
24,4 
23.3 

0,68 
0.44 
0,53 

33,0 
32.9 
32.6 

0.89 
0.58 
0.69 

41 
63 
21 

26.8 
27.2 
25.1 

1,43 
1.05 
2,31 

32,1 
31.5 
27.5 

1.60 
1.17 
2.59 

36.8 
33,6 
29,8 

2,32 
1,70 
3,76 

40,6 
39.0 
35,9 

1,89 
1,39 
3.07 

Typede 
naissance 

S;mple 
Multiple 

126 13,6" 
223 9,9h 

0,37 
0,27 

17.9' 
14.7' 

0.47 
0,35 

25,3' 
22._" 

0,49 
0,37 

34.1' 
31.1" 

0.64 
0,71 

38 
87 

28.0 
24,7 

1,59 
0.92 

31.2 
29,5 

1,78 
1.03 

35,1 
31,7 

2,58 
1.50 

41.5' 
35,5 t b 

2.10 
1.22 

Rangde 
naissance 

1 
2 
3 
4 

5 
5;6 

72 
83 
67 
53 

33 
41 

9,5" 
11.4 

b 

12 ,3 b 

12,2" 

12,5 b 

12,2 b 

0.41 
0.39 
0.47 
0.44 

0,51 
0,56 

13.8c 
15.7" 
17,0"h 

17,0"" 

17,5 b 

16,6 b 

0.52 
0.49 
0,60 
0,56 

0,65 
0,71 

21,2' 
22.9" 
24,8' 
24,4h 

24,5' 
24,1"' 

0.54 
0.51 
0.62 
0,58 

0,67 
0,74 

30.8' 
31.9' 
34.2b 
34,1 " 
33.9 
32.2"' 

0,66 
0,66 
0,81 
0,76 
0,88 
0.96 

31 
33 
19 
14 
9 

19 

23.6 
26.8 
26,0 
28.6 
26,9 
26,4 

1.37 
1,49 
1.46 
1.66 
1,96 
1,69 

29,3 
31,9 
29,2 
30,9 
30,6 
30,2 

1.53 
1,67 
1,64 
1.86 
2,20 
1.90 

30,9 
35,2 
38.2 
33,1 
33.7 
34.4 

2,23 
2,43 
2.38 
2.71 
3,19 
2,75 

32,1 
39,1 
38.1 
41.3 
40,5 
39,8 

1,82 
1,98 
1.94 
2.21 
2,60 
2,75 

Sexe Femelle 
Mile 

232 10,8" 
117 12,7 

b 
0,27 
0.36 

14,9" 
17,7 

b 
0,35 
0,46 

20.5" 
26,8" 

0,36 
0.48 

27,9a 
37,8b 

0.47 
0,63 

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dans une meme colonne, les moyennes affectdes des memes lettres Al'intdrieur d'un mdme groupe ne difffrent pas significativement (P<0.05). 
M.les non inclus dans I'analyse Apartir de 550 jours. 



Figure 16. Croissance ponderale des caprins par race et par sexe (Karama). 
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Tableau 15. Equations de regression et correlations pour les v'ariationsde poids des caprins (Karaina, 1972-82). 

Equations i Coefficient 
Age de corrdlation Signification
(jours) a b r P 

150 468 7,15 0,62 <0,10 

240 534 13,37 0,66 <0,05 

365 832 19,09 0,83 <0,01 

550 1228 26,1! 0,92 <0,001 

5502 1358 19,58 0,84 <0,01 

730 1487 22,93 0,92 <0,001 

910 0'77 24,53 0,71 <0,05 

1095 1752 29,73 0,79 < 0,05 

Iy = ax + bo6 y = poidspour rannde x (1972 = 1), 
a = variation du poids (g) par rapport ,AI'anne pr(cddente, et 
b = intersection A,la base en kg. 

2MAles non inclus dans l'analyse Apartir de 550 jours. 

Tableau 16. Correlations phnotypiques entre les poids des caprins 4 huir dges types. 

Param~tes 
Poids AAge type 

10j. 30j. 90j. 150j. 240j. 365j. 550j. 

Poids Ala aissance 0,79 0,43 0,35 0,28 0,16 0,26 0,20 

PoidsA 10 j. 0,82 0,47 0,35 0,26 0,31 0,23 

Poids A130 j. 0,49 0,36 0,28 0,34 0,25 

PoidsA90j. 0,78 0,53 0,51 0,41 

Poids A150j. 0,66 0,63 0,53 

Poids A240j. 0,67 0,61 

Poids 365 j. 0,81 
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Tableau 17. Poidsmoyens (kg) des chevres de 3 LI8 ans (Karama). 

Age 
(anndes) Alpine x locale 

3 39,8 
3,5 39,9 


4 44,5 

4,5 44,5 


5 46,5 

6 43,4 

7 46,2 


8 46,4 


Figure 17. Courbes de croissance comparees des 
caprins6Ievis d Karamaet d Rwerere, 
t~abiesdparir de donneesbrutes. 
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ANALYSES PAR LA METHODE 
DES MOINDRES CARRES 

PoidsLIla naissanceet jusqu'et 3 mois 

En raison du peu de donndes disponibles 
dans cette station, on a prdftr analyser les poids 
Ala naissance etA trois iges types (10,30et90jours) 
selon un module fixe. Les interactions suscep-
tibles d'influer sur les diffdrents poids ont dtd 
prises en compte dans les analyses. 

Les analyses de variance consigndes au ta-
blcau 18 montrent qu'A la naissance, seul le rang 
de naissance de I'animal a un effet significatif sur 
le poids. Aux autres Ages types, I'annde et le type 
de naissance prennent vite beaucoup d'importance 
alors que les autres variables fixes u'ont g6nrra
lement pas d'effet significatif. 

Les moyennes estimde. par la mdthode des 
moindres carrds pour le poids Aces quatre Ages 
types sont donndes au tableau 19. 

Race 

Anglo-nubienne x locale Locale 

46,6 30,3 
44,5 31,4 

48,8 33,5 
48,6 34,7 

52,7 36,4 
48,0 38,6 
55,4 38,1 

53,1 40,1 

Effet de la race. A Rwerere, au contraire de 
Karama, cc sont les mrtis anglo-nubiens qui sont 
les plus lourds A la naissance. Les courbes de la 

croissance entre 10 et 90 jours des deux races m6
tisses ne concordent pas. Le poids des animaux 
des deux races croisdes est ndanmoins toujours 
supdrieur Acelui des cap:ins de race locale pure, 
m~me si cette difference n'est pas significative. 

Effets de I'annee et de la saison de naissance. 
Ni I'annde ni la saison n'exercent d'effet signifi
catif sur le poids Ala naissance. L'ann6e joue sur 

poids Apartir de 10 jours. Ces effets s'avbrent 
trs variables d'une annie A I'autre. On note un 
accroissement du poids vif de 64 g par chvre et 

par an entre 1977 et 1983, mais il n'est pas signifi
catif (P > 0,05). La progression du poids A30 et 
90 jours est plus nette. De 104 g par chvre et par 
an pour le premier (P > 0,05), elle passe A447 g 
par chvre et par an pour le second (P > 0,01). 

Cette progression est probablement attribuable A 
l'augmentation graduelle du nombre des inctis. 
Toutefois, la variabilit6 observre s'explique diffi
cilement; elle a peut-dtre pour cause des change
ments de gestion et des difficultds d'approvi
sionnement en effectifs de remplacement. 

Effets du type et du rangde naissance.Sauf A 
la naissance, I'effet d'une mise bas simple, gdmel
laire ou triple est clh0'sique, les animaux issus de 
naissances simples pesant beaucoup plus que ceux 
issus de portes multiples. 

L'effet du rang de naissance ne correspond 
pas aux normes relevdes pour ce param tre. 

Effet du sexe. L'effet du facteur sexe ne 
devient apparent qu'au delA de 90 jours; les mfiles 
p~sent alors plus que les femelles, mais Ace stade 
l'effet n'est pas encore significatif. 

Poids dusevragejusqu'a 3ans
 

Les analyses de variance pour les poids du se
vrage (150 jours) A3 ans (1095 jours) sont prdsen
tdes au tableau 20. La premiere analyse (du se

27 



Tableau 18. Analyse de variancedespoids des caprinsdquaireages types, de la naissanced190jouud (Rwerere). 

SourcedeNaissane 
variation d.d.I. CM 

Race 

Annde de naissance 

Saison de naissance 

Type de naissance 

Rang de naissance 

Sexe 

Race xsaison 

Race xtype 

Race xsexe 

Variation rdsiduelle 

2 

4 

2 

1 

5 

1 

2 

2 

2 

46 

0,24 

0,13 

0,01 

0,00 

0,51' 

0,12 

0,36 

0,50 

0,06 

0,19 

** P<0,001 * P<0,05. 
vrage A18 mois ou 550 jours) inclut les castrats, 
mais la seconde (apr~s 18 mois) est limitde aux te-
melles et aux mfles entiers, la plupart des males 
castr6s dtant d6jit vendus. 

La race a un effet significatif Atous les Ages 
du sevrage A 18 mois, sauf A8 mois (240 jours). 
Cet effet est inddpendant de la saison. L'effet de 
l'ann6e est 6galement significatif jusqu'A 18 mois. 
Pour la premiere fois dans les analyses, ii s'agit ici 
de la rdpercussion de la croissance ponddrale. La 
saison exerce aussi une influence significative sur 
les poids du sevrage A18 mois. 

Le type de naissance influe de mani6re signi-
ficative sur le poids jusqu'A 1an; Apartir de cet 
age, 'effet du rang de naissance est significatif et 
le demeure jusqu'A 18 mois. Le sexe a un effet 
hautement significatif sur le poids Atous les Ages, 
et c'est le seul facteur ayant un effet significatifsur 
les poids aprbs 18 mois. Comme AKarama, l'inter-
action race x sexe est significative. 

Les moyennes estimdes par la muthode des 
moindres carrds des poids aux sept figes types
considdrds sont indiqudes au tableau 21. 

Effet de la race. La race croisde alpine parait
mieux s'adapter aux conditions de Rwerere que 
I'Anglo-nubienne et la chvre locale. Les caprins
anglo-nubiens sont systdmatiquement plus lourds 
que ceux de race locale, mais cette diffdrence 
demeure faible et n'est significative Aaucun Age. 

Ici encore, la diffdrence entre les races mdtisses 
et la race locale est pour une bonne part due au di-
morphisme sexuel tr s accentud. L'interaction 
race xsexe est ainsi significative jusqu'A l'Age de 
550 jours (tableau 20). I est tr~s probable que 
cette diffdrence persiste au delA de 550 jours, mais 
cette hypoth~se n'a pu 8tre testde faute d'un 
volume suffisant de donndes. 

d.d. Carrds moyens AAge type 

10j. 30j. 90j. 

2 0,18 0,94 1,05 

4 1,46"** 3,759** 3,29 
2 0,46 1,02 0,05 
1 4,73 23,61... 80,06"** 
5 0,46 0,24 5,19' 
1 1,07' 0,77 0,16 
3 1,09 0,77 0,48 
2 0,94* 1,38" 1,10 
2 2,38*** 1,59' 2,55 

56 0,25 0,37 2,18 

Effets de l'anngeet de la saison de naissance. 
Pour la plupart des Ages pris en considdration, le 
poids augmente d'une anne A 'autre. Ces aug
mentations ne sont toutefois significatives qu'A 
l'Age de 550 jours, et Acertaines pdriodes la crois
sance ponddrale est m~me en r6gression. Cette 
variabilit6 importante s'explique difficilement, 
sinon par ls facteurs ddjA dvoqu6s concernant ]a
gestion et les difficultds d'approvisionnement. 

Pour ia premiere fois, la saison de naissance 
prend de l'importance dans la d6termination du 
poids. Les animaux nds entre janvier et mai, 
sevrs pendant la grande saison s~che, souffrent 
d'un retard de croissance entre le sewage et 18 mois 
mais parviennent Arattraper cette diffdrence au 
delA de 18 mois. 

Effets du type et du rangde naissance.Le type 
de naissance exerce les effets classiques sur le 
poids jusqu'A l'Age d'un an. Les jeunes nds de 
portdes multiples rattrapent leur retard Apartir de 
18 mois. 

Les effets du rang ne sont pas ceux attendus, 
m~me IAof des diffdrences significatives sont 
relevdes. 

Effet du sexe. Les mAles entiers sont toujours 
plus lourds que les femelles. Sauf au sevrage, le 
poids des castrats demeure par contre compa
rable A celui des femelles juqu'A 18 mois, soit 
jusqu'au moment de la vente. Les avantages lids 
au sexe semblent disparaitre avec une castration 
pr6coce, si bien que pour bdndficier de ]a crois
sance plus rapide des mfles entiers il serait sou
haitable de sdparer mAles et femelles et de ne 
castrer les mAles qu'apr6s 12 mois. 

Poidsdesfeinelles adultes 
Le poids des femelles adultes (de 3 "A6 ans) 
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Tableau 19. Moyennesesirnespar la m4tthode des moindrescarr&sdespoids (kg) des caprinsd la naissanceet d troisdges types (Rwerere). 

Variable Naissance I10j. 30j. 90j. 

n X - sm 3 ± SM _ SM X - Sm 

Moyenne gdndrale 68 2,03 0,21 79 2,76 0,15 4,09 0,19 7,28 0,45 
Race Alpine x locale 45 2,20 0,30 30 2,90 0,22 4,04 0,27 7,60 0,65 

Anglo-nubienne x locale 15 2,44 0,25 17 2,84 0,27 4,57 0,33 7,54 0,79 
Locale 8 1,44 0,53 32 2,54 0,22 3,57 0,27 6,70 0,66 

Annde de naissance 1977 - - - 4 2,35' 0,40 2,952 0,49 5,58- 1,20 
1978 - - - 18 2,91 a b  0,25 4,94b 0,30 7,24 a b  0,74 
1979 
1980 
1981 

9 
7 
2 

1,62 
2,26 
2,37 

0,23 
0,32 
0,57 

13 
25 
-

2,33-

3 ,4 5 b 

-

0,25 
0,22 

-

3,75-
4,53 b 

-

0,31 
0,26 

-

6 ,9 9 ab 

7 ,9 7 ab 

b 

0,74 
0,64 

-
1983 19 1,94 0,30 19 2,76a 0,23 4,16bc 0,29 8,62 b 0,69 
1984 31 1,92 0,31 - - - - - - -

Saison de naissance Janvier-mai 5 2,13 0,38 18 3,14 0,32 4,47 0,39 7,13 0,95 
Juin-septembre 59 1,95 0,22 48 2,76 014 4,21 0,17 7,31 0,41 
Octobre-dcembre 4 2,00 0,46 13 2,37 0,25 3,51 0,31 7,38 0,75 

Typede naissance Simple 
Multiple 

15 
53 

2,02 
2,04 

0,26 
0,21 

33 
46 

3,08-
2,43 b 

0,18 
0,16 

4,78a 

3 , 34b 
0,22 
0,20 

8,61' 
5,95' 

0,52 
0,48 

Rang de naissance 1 12 1,75a 0,25 27 2,65 0,15 4,06 0,19 8,17a 0,48 
2 
3 
4 

8 
10 
14 

2,21 
2,18 b 

c 

1,76ab 

0,32 
0,27 
0,24 

18 
14 
10 

2,80 
2,49 
2,59 

0,19 
0,25 
0,24 

3,85 
3,92 
3,82 

0,23 
0,31 
0,29 

6,68b c 
6,48' 
6,09bd  

0,56 
0,76 
0,70 

5 11 1,98a, 0,26 4 2,65 0,35 4,33 0,33 8,38-- 1,05 
5;6 13 2,28c 0,26 6 3,37 0,29 4,40 0,36 7,86a d 0,86 

Sexe Femelle 
Mfle 

40 
28 

1,95 
2,11 

0,21 
0,25 

48 
31 

2,91-
2,60 b 

0,16 
0,18 

4,20 
3,93 

0,19 
0,22 

7,22 
7,34 

0,47 
0,58 

Dans une meme celonne, les moyennes affect6es des memes lettres Al'int6rieur d'un mime groupe ne different pas significativement (P<0,05). 
1 Le nombrc d'observations est le m~me A10, 30 et 90 jours. 
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Tableau 20. Analyse de variance despoids des caprins d sept ages types, du sevrage 4 3ans (Rwerere). 

Carrds moyens Adgc type Carr6s moyens Aage type'
Source de d.d.I1. ______________ 	 d.d.I 
variation 150j. 240j. 365j. 550j. 550j. 730j. 910j. 1095j. 

Race 2 16,9* 13,8 63,7"** 42,7* 2 15 25 46 26 
Annde de naissance 5 9,2* 27,7'** 22,4" 59,8** 4 32* 20 10 15 
Saison de naissance 2 9,4+ 21,7' 41,3"* 71,4" 2 4 10 9 8 
Type de nais ance 1 57,8"'** 61,5" 84,3"**' 13,2 1 1 0 16 20 
Rang de naissance 5 3,5 7,5 16,2* 24,4* 4 11 17 23 20 
Sexe 2 15,8' 17,0' 66,9"*- 77,0*** 1 136"* 128"* 202** 246** 

Race x saison 4 16,7" 19,8'" 25,6"** 37,9 * - - - - -

Race x type 2 2,4 5,4 21,5* 12,7 . . . . . 

Race xsexe 4 17,6"* 21,1"" 27,1" 29,9* . . . . . 

Variation r6siduelle 72 3,6 4,8 6,3 9,4 34 11 12 22 22 

***P<0,001 ** P<0,01 * P<0,05 * P<,I 

Femelles et raffles entiers seulernent. 

n'a pas &6 soumis -,I analyse le 	 raison de la vente pr6coce des mfles, le facteurune dMtailke, 
nombre des sujets 6tant insuffisant. sexe n'est pas inclus dans l'analyse de la mortalit6 

Le poids est de 29,3 kg i 3 ans, de 31,1 kg A au delA de 150 jours. 
42 mois, de 32,4 kg i 4 ans ct de 33,1 kg i 5 ans. A Jusqu'a 150 jours, la race a un effet signifi
6 ans, le poids est encore de 33,1 kg. Le nombre catif sur la mnortalit6. L'effet de l'annde, du type 
des donndes utilis6es pour ces calculs a diminu6 	 de naissance ei du rang de naissance est signifi
avec ]'Age des anirnaux. 	 catif Atous les 5ges. Les interactions entre la race 

et la saison, le type de naissance et le sexe n'ont 
MORTALITE pas d'effet significatif. 
Station de Karama Le tableau 23 pr6sente les moyennes estim6es 

par la in6thode des moindres carr6s pour les dif-
DONNEES RELEVEES fdrentes variables 6tudi6es. Les chevreaux sont 

Les donndes sur la mortalitd concernent plus vuln6rables avant le sevrage qu'aprs. La 
1328 animaux nds au cours des suivis effectu6s mortalit6 rcste n6anmoins assez dlev6e jusqu'" 
Karama. Toutefois, apr~s 61imination des types l'5ge de 2 ans. 
gdn6tiques inconnus ou insuffisamment repr6- Effet de la race. La mortalit6 est trs variable 
sent6s, seules 813 des donndes se rapportant aux d'une race I I'autre. Pour tous les 5ges jusqu'A 
naissances ont pu tre utilis6es, sauf en ce qui 	 2 ans, le taux de mnortalit6 est plus dlevd chez les 
concerne les avortements. 	 mdtis anglo-nubiens que chez les animaux des 

17 avortements ont 6t6 enregistrcs sur les deux autres races, mrne si la diff6rence n'est plus 
1328 naissances de l'effectif suivi, soit un taux de significative apr s le sevrage (, 5 mois). 
1,28%. Sur les 813 animaux utilis6s pour les na- Effet de I'annie de naissance. L'effet de 
lyses de mortalitd, 116 animaux sont morts avant I'anne est tr~s variable, comme pour les para
150 jours, soit un taux de mortalit6 de 20,40%. Le mtres de reproduction et de croissance. Les taux 
taux de mortalitd globale jusqu'zl I'Age de I an de mortalite Ics plus dIev6s sont enregistrds en 
(avorternents non compris) atteint 23,8%. 1974 et 1975. La mortalitd baisse par la suite, ex-

Le taux de mortalitd des adultes (dg6s de I an ception faite de I'annde 1978. 
et plus) atteint 4,67% pour les femelles et 4,96% Effet de la saison de naissance. La saison n'a 
pour les miles entre 1972 et 1983. pas d'effet significatif sur le taux de mortalitd, 

mais les chevreaux nds pendant [a saison s&heDES MOINDRES CARRES 	 (de juin AtGeptembre) ont un taux de survie plus 
6levd que ceux nds pendar. les pluies. 

MortalitM de la naissance t 730jours 	 Effets du type et dit rang de naissance. Les 
L'analyse de variance pour les facteurs affec- effets de ces deux variables sont gdndralement 

tant la mortalit6 est indiqude au tableau 22. En prdvisibles. Les jeunes n6 simples ont de meil
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Tableau 21. 

Variable 

Moyennes esrimesparlam 

n 

thodedes moindrescarrsdes poids (kg) des caprinsd septages types comprisentre 150 et 1095jours(Rwerere). 
150j. 240j. 365j. 550j. 550j.' 730j.--

n 910j. 1095j. 

, 

Moyenne gkndrale 

Race Alpine x locale 
Anglo-nubiennexlocale 
Locale 

Annde de 1977 
naissance 1978 

1979 
1980 
1981 

1982 
Saison de Janvier-mai 
naissance Juin-sepei ibre 

Octobre-ddcembre 

Typede Simple 
naissance Multiple 

Rangde 1 
naissance 2 

3 
4 
5 

56Sexe Femelle 

Mfle 

Castrat 

100 9,4 

35 10,9' 
17 9,6" 
48 7 ,6 b 

5 7,8" 
22 9,5 bd 

21 7,7-
33 8,6"d 
11 10,1b, 

8 12 ,5 d 
34 7,1 a 

39 10 ,4 b 
27 10 ,6b 

46 10,4a 
54 8,3 b 

29 9,8 
23 9,8 
29 9,6 
14 10,8 
4 7,8 

1 8,4
70 8,0. 
5 11,7 b 

25 9,1"b 

0,60 13,4 

0,58 14,7' 
1,07 13 ,9 

a 
b 

1,00 11,7 b 

1,39 9,9' 
1,11 14,8' 
0,98 12,2 a 

0,78 12 ,6 b 
1,27 13 ,7b 

1,60 17,5c 
1,07 10,3-
0,79 15 ,2 b 

0,93 14,9' 

0,62 14,5' 
0,68 12,4 b 

0,64 12,4 
0,71 12,4 
0,69 13,0 
0,85 14,6 
1.25 11,3 

2,54 16,9
0,60 12,0' 
1,25 16,1 b 

0,80 12,2a 

0,69 

0,66 
1.23 
1,15 

1,60 
1,27 
1,13 
0,90 
1,46 

1,84 
1.24 
0,90 
1.07 

0,72 
0.79 

0,73 
0,82 
0,79 
0,98 
1,44 

2,92
0,69 

1,44 
1,21 

16,4 

19,7' 
15,1 b 

14,4 b 

14 ,3 a 
' 

16,8' 

15 ,0 
bd  

13 ,9 ad 

17,0"" 

21.60 
11,9 
18,7 b 

17,7 b 

17.7' 
15,1 b 

16,2' 
16,9' 
18,1 b 

19,7' 
14,3 a 

13,4'
13,7' 

21,9 b 

13,6' 

0,79 

0.76 
1.41 
1.32 

1,83 
1.46 
1,29 
1,03 
1,68 

2.11 
1,42 
1,04 
1,23 

0,82 
0,90 

0,84 
0,97 
0,91 
1,12 
1,65 

3,35
0,79 

1,65 
1,06 

20,1 

22.8a 

18 ,8 b 

18,7" 

13,9a 

19 ,4 b 
18,7 b 

16,0 
23,1 b 

29,
5 
c 

14,0 
23,0 b 

23,2 b 

20,6 
19,6 

21,0"'b 

21,0"' 
20,8' 
24,1 b 

16,4' 

17,2"'' 
17,4' 

26,2 b 

165,8' 

0,96 

0,93 
1,73 
1,62 

2,24 
1,78 
1,58 
1,26 
2.05 

2,58 
1,73 
1,27 
1,51 

1,00 
1,10 

1,03 
1,15 
1.11 
1,37 
2,02" 

4.10 
0.96 

2,02 
1,29 

49 

15 
10 
24 

3 
10 
14 
16 
6 

-

12 
22 
15 

29 
20 

15 
14 
12 
7 
1 

-
45 

4 
-

23,9 

24,8 
24,6 
22,3 

22,4 b 

26,9' 
25,9' 
22,1 b 

22,3"b 

-

23,0 
24,4 
24,2 

23,8 
24.0 

21,7 
23,1 
22,5 
25,5 
26,8 

-
20,6a 

27,2 b 

- ... 

1,40 

1,62 
1,97 
1,56 

3,14 
2,08 
1,64 
1,53 
1,90 

2,07 
1,37 
1,58 

1,42 
1,58 

1.51 
1,43 
1,64 
1,84 
4,33 

1,15 

2,09 

26,5 

27,9 
26,9 
24.7 

25,3 
29,3 
27,0 
24,9 
26,0 

25,9 
27,6 
26,0 

26,6 
26,4 

24,8 
25,9 
24,4 
28,6 
23 9 

23,4a 

29,7" 

1,42 

1,65 
2,00 
1,59 

3,19 
2.12 
1,66 
1,56 
1,94 

2,10 
1,39 
1,61 

1,45 
1,61 

1,53 
1,45 
1,67 
1,88 
4,40 

1,17 

2,13 

31,0 

33.2 
30,7 
29,0 

27,9 
32,3 
31.9 
30,9 
31,8 

29.8 
31,9 
31.2 

30.3 
31,6 

29,3 
29,4 
28,9 
34,1 
33,2 

27,0 a 

34,9 b 

1,94 

2,25 
2.73 
2,17 

4,36 
2,89 
2,27 
2,13 
2,64 

2,87 
1,90 
2,20 

1,98 
2,19 

2,09 
1,98 
2,27 
2,56 
6,00 

1,59 

2,91 

33,3 

34,8 
32,9 
32,1 

32,3 
31,6 
31 8 
33,8 
37,0 

33,0 
33,8 
34,1 

32,5 
34,0 

32,3 
33,5 
32,5 
37,2 
30,8 

28,9a 

3 7 ,7 b 

2,22 

2,56 
3,11 
2,48 

4,97 
3,30 
2,59 
2,43 
3,01 

3,27 
2,17 
2,51 

2,26 
2,50 

2,38 
2,26 
2,59 
2,92 
6,85 

1,82 

2,31 

Dans une meme colonne, les moyennes affect~es des memes lettres.A l'intdricur d'un meme groupe ne different pas significativement (P<0,05). 
'MAles castrds non inclus dans l'analyse Apartir de 550 jours. 



leures chances de survie que les jumeaux et les tri-
pIds. Les chevreaux nds de mares jeunes ont dans 
rensemble un taux de mortalitd significativement 
plus dlevd que les chevreaux n6s de m&es Agdes. 

Effet du sexe. Le taux de mortalitd est 1g&re-
ment plus dlevd chez les mles que chez les femel-
les, mais cette diffdrence n'est pas significative. 
Station de Rwerere 

DONNEES RELEVEES 

Les donnes sur la mortalitd portent sur un 
effectif de 422 caprins n6s ARwerere. Aprks 6Ii-
mination des types g6ndtiques inconnus ou peu 
reprdsent6s, iln'a toutefois 6t possible d'utiliser 
que 213 donnes se rapportant aux naissanccs, 
sauf en cc qui concerne les avortements. 

Le taux d'avortement est tr~s 61ev: 87 avor-
tons sur 422 naissances, soit un total de 20,6%.. 
On note une nette tendance A la baisse depuis 
1981. Parmi les animaux utilisds dans les analyses 
de mortalit,, 56 sont morts avant 150 jours, cc qui 
donne un taux de 26,3%. 32% des animaux sont 
morts avant un an, avortements non cornpris. 

A l'Fige adulte (> 1!!n) et pour les anndes 
1978-1983, le taux de mortalit6 des femelles est 
de 2,10%. Cclui des males est de 8,43%, la rnorta-
litd ayant Wt tr~s 6levde au cours des deux pre-
mi&es annes. 

ANALYSES PAR LA METHODE 
DES MOINDRES CARRES 

Mortali de la naissancea 730jours 

Les analyses de variance pour les sources de 
variation influant sur Ia mortalitd sont pr6sent6es 
au tableau 24. Les miles et les castrats ayant 6t6 

vendus Aun Age plus avancd qu'A Karama, ila W 
possible de procdder Aune analyse comprenant 
les deux sexes jusqu'A l',ge de I an. Pour la mor
talit6 globale de la naissance , 2 ans, seules les 
donn6es sur les femelles ont 6t utilisdes. 

Seuls les effets de I'ann6e et du type de nais
sance ont jou6 de faqon significative sur la morta
1it6, et ceci Atous les iges. 

Les moyennes estim6es par la mdthode des 
moindres carrds pour les diffrents facteurs sus

ceptibles d'influer sur la mortalitd sont prdsentdes 
au tableau 25. La nortalit6 touche . n premier lieu 
les animaux non sevr6s, mais elle deme.re tr~s 
5lev&c jusqu'it 731 jours. Le tableau montre claire
nieat que les effets des variables sur la mortalitd 
sont g6ndralement pen constants, et quelquefois 
tris difficiles itexpliquer. 

Ef de la race. La race locale s'est av6r6e 
plus vuln&able aux condition, de Rwerere. Le 
taux de mortalitd parait plus 61cvO chez les animaux 
indig nes et pourrait indiqucr que les mdtis se 
sont micux adaptds au climat et A la conduite de 
16.1cvagc.
 

Effet de l'annte de naissance.L'influence de 
l'anne sur Ic taux de mortalite est tr~s variable. 
Le taux n6gatif des premi&es anndes indique 
qu'un effort particulier a pcut- tre W fait AI'ou
verture de la station pour minimiser les pertes. 

Les taux de niortalit6 plus; 6iev6s de 1981 et 1982 
coincident avec les mises bas tr~s espac6esirregulires des ano'cs 

et 
1980 et 1981, et avec la 

croissance pond6rale lente des ann6es 1981 et 

1982. 
Effet de la saison de naissance. La saison n'a 

pas d'effet significatif sur le taux de mortalitd, 

Tableau 22. Analyse de variancede lamiortal&; caprine(Karaina). 

Source de 
variation 

Race 
Annde de naissance 
Saison de naissance 
Type de naissance 
Rangde naissance 
Sexe 
Race xsaison 
Racextype 

Race xsexe 
Variation rdsiduelle 

***P<0,001 **P<0,01 

Les deux sexes compris 

0-150j. 

d.d.l. CM 

2 0,46* 
9 0,57... 

2 0,16 
1 t,37"* 
5 0,58-* 
1 0,07 
4 0,07 
2 0,04 

2 0,14 
784 0,15 

* P<0,05 
1 d.d.I. pour I'annde de lanaissance A730 j. = 8 
2 d.d.l. pour lavariation r6siduelle A365 j. = 342 et 730 j. = 274 
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Femelles seulemnent 

d.d.l. 
0-150j. 

CM 

2 
91 

2 
1 

5 

0,45-
0,35*** 

0,04 
0,56*** 

0,58--
- -

- -
- -
- -

365' 0,14 

0-365 j. 0-730j. 

CM CM 

0,27 
0,56"** 

0,14 
2,82"** 
0,96"** 

-

0,03 
0,56-' 

0,10 
1,47** 

0,80 
-

-

- -

-
0,16 0,19 



Tableau 23. Moyennesesdmeesparla m~hode des moindrescarrsde la mortalit&caprine(Karama). 

Les deux sexes compris Femelles seulement 
Variable 0-150j. 0-150j. 0-365j. 0-730j 

n X ± sm n X + ss x + sm nn x sm 
Moyenne
g6ndrale 

Race 

Anndede 
naissance 

Saison de 
naissance 

Typede 

naissance 
Rangde 
naissance 

Alpine x locale 
Anglo-nubienn. x locale 
Locale 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1981 
1982 

Janvier-mai 
Juin-septembre 

Octobre-ddcembre 

Simple 

Multiple
1 
2 

3 

4 
5
56 

813 

217 
128 
468 

50 
55 
92 

129 
117 
24 
74 

102 
92 
78 

196 
345 

272 

244 

569 
209 
195 

117 

113 
88
91 

17,8 

11,2a 

26,3 b 

16 ,0db 

25 ,1 ab 
15,0 ac 

24,3ad 
34,0wb 

13,3"c 
15,4ac 
24,6 ad 

13,5 a ' 
3,1c 

10,0a 

19.4 
14,0 

20,0 

11,9 a 

23,8 b 

3 0 , 0 ab 

13 ,3 b 

14 ,6 b 

15,6 b 

20,0 ' 
13,6' 

2,55 

4,51 
5,20 
2,85 

6,88 
6,58 
5,31 
4,80 
3,82 
8,50 
6,33 
4,77 
4,97 
6.58 

5,13 
3,36 

3,62 

3,82 

2,48 
3,36 
3,61 

4,39 

4,44 
4,97
5,21 

385 

102 
63 

220 

31 
28 
46 
54 
59 
10 
39 
46 
40 
32 

99 
163 

123 

122 

263 
108 
96 

52 

44 
38

107 

13,8 

8,9a 

23 ,7 b 

8,7a 

11,4a 
16,3ac 
30,0"' 
35,7 b 

13,5ac 
0,3a 

15,2' 
9,2a 
6,3a 
0,la 

13,7 
11,7 

16,0 

5,9a 

2 1 ,7b 
31,8a 

1 2 , 4 b 

2,6" 

13,5 b 

14,8 b 

7 ,7 b 

3,16 

5,09 
6,04 
3,70 

8,79 
8,81 
7,32 
6,62 
5,12 

12.49 
7,68 
6,78 
6,54 
8,23 

5,00 
4,15 

4,88 

4,69 

3,05 
4,12 
4,51 

6,14 

6,59 
6,92
7,05 

362 

91 
59 

212 

31 
28 
42 
53 
59 
9 

37 
41 
37 
25 

96 
154 

112 

116 

246 
104 
90 

50 

40 
33
45 

14,7 

10,0 
22,4 
11,5 

8,5' 
15,9 a 

40 ,0 b 

40,2 b 

15,7' 
3,5a 

14,4a 
10,7a 
3,7a 
0,0a 

13,6 
11,0 

19,4 

3,7a 

26 ,6b 
39,7' 

14 ,6 b 

3 ,8 b 

11,5 b 

12,8h
56 b 

3,48 

5,67 
6,62 
4,11 

9,48 
9,44 
8,08 
7,17 
5,47 

14,10 
8,38 
7,62 
7.23 
9,60 

5,47 
4,52 

5,37 

5,17 

3,32 
4,51 
4,92 

6,73 

7,21 
7,80
7,66 

294 

60 
45 

189 

31 
26 
40 
43 
57 

9 
26 
34 
28 
-

89 
137 

68 

95 

199 
90 
70 

42 

31 
21
40 

21,4 

18,3 
25,0 
20,7 

8,3' 

2 5 ,4 a 
b 

4 1 ,8 b 

4,4,4 
15,7a 
4,8 a 

2 9 ,2 b 
14,32 
8,3 

-

22,3 
16,1 

25,7 

10,3-

32,4' 
46,6' 

2 3 ,1 b 

8 , 6 b 

21,4 b 

17,1' 
1 1 ,3 b 

5,11 

10,17 
11,40 
11,28 

11,40 
11,28 
9,95 
9,40 
6,78 

16,38 
13,89 
10,11 
9,81 

_ 

9,79 
5,92 

9,16 

7,73 

4,92 
6,17 
6,86 

8,48 

9,36 
11,089,44 

Sexe Femelle 385 16,8 3,03 - -
Mle 428 18,9 2,98 - -

Dans une meme colonne, les moyennes affectdes des m~mes lettres Ai'intdrieur d'un meme groupe ne different pas significativement (P<0,05). 



Tableau 24. Analyse de variance de la mortalite caprine (Rwerere). 

Les deux sexes compn Femelles seulement 
Source de 
variation 0-150j. 

d.d.I. CM 

Race 2 0,08 
Annde de naissance 4 0,86" 
Saison de naissance 2 0,50 
Type de naissance 1 1,00' 
Rang de naissance 5 0,13 

Sexe 1 0,08 
Variation rdsiduelle 197 0,18 

•** P<0,001 " P<0,01 * P<0,05 

mais A Rwerere, le taux de survie le plus 61ev6 
s'observe chez les animaux nts entre janvier et 
mi, alors qu'A Karama, ce sont les jeunes nds en 
saison sbche (juin-septembre) qui ont les meil-
leures chances de survie. 11est probable que le 
stress de la pdriode de soudure soit moindre A 
Rwerere qu', Karama. 

Effet du type de naissance. L'effet du type de 
naissance est classique, la mortalit6 6tant beau-
coup plus d1ev6e dans les port6es multiples que 
dans les portdes simples. 

Effet du sexe. Le taux de survie des mcles est 
1gdrement infdrieur celui des femelles, cc qui 
peut tre consid6r5 comme normal. 

Effet du poids o la naissancesur la inortalit. 
L'effet du poids des jeunes " la naissancc sur 
le taux de mortalit6 est hautement significatif 
(P < 0,001). L'6quation 

y = 17,38- 10,8(x-2,51), 
oai: y est le taux de mortalit6, 

x, le poids Ala naissance et 
2,51 le poids moyen en kilo de toutes les 
naissances 

montre que plus le poids 1. naissance est faible, 
plus le taux de mortalitd est 61ev6. 

INDICES DE PRODUCTIVITE 

INTRODUCTION 

Les performances de reproduction, la viabi-
lit6 des jeunes jusqu'A 150 jours, le poids des 
jeunes A 150 jours et le poids post-partum des 
ch~vres ont dt6 combinds en trois indices de pro-
ductivitd (p. 8). 

Le poids (A la naissance, au sevrage ou aux 
autres Ages) est trs souvent considdr6 comme 
dtant la seule ou la principale mesure de la pro-
ductivit6 d'une femelle reproductrice et des progrs 
rdalisds par I'amdioration gdndtique. On aboutit 
cependant Ades conclusions beaucoup plus prdcises 

0-365 j. 0-730j. 

d.d.1. CM d.d.l. CM 

2 0,13 2 0,11 
4 0,86* 3 0,73' 

2 0,54 2 0,07 

1 1,09' 1 2,70** 
4 0,29 4 0,25 

1 0,20 - 

191 0,20 76 0,21 

sur les progr~s r6ellement accomplis en tenant 
compte de tous les facteurs qui jouent sur Ia pro
ductivitd globale. Les indices de productivitd 
permettent en outre de d6cider de la meilleure 
politique de gestion (Ie choix, par exemple, de la 
meilleure p6riode pour la lutte), et les corr6lations 
entre ces indices et leurs composantes donnent 
une id6e beaucoup plus claire des param~tres qui 
influent le plus sur la productivitd. En modifiant 
ces composantes, par la gestion ou l'arn1ioration 
gdn6tique, on peut mettre au point un pro
gramme de conduite de l'd1evage apte , accroitre 
rapidement le rendements. 

INDICES BRUTS 

La valeur de l'indice I est de 17,25 kg par 
ch6vreparaniAKarama(pour492cas)etde7,91 kg 
seulement par ch6re et par an Rwerere (pour 
159 cas). L'indice est plus d1ev6 chez les demi
sang que chez la race locale. 

A Karama, l'indic,.' I pour la race locale est 
passd de 12,20 kg en 1972 A22,47 kg en 1981. On 
note en 1982 une l6g~re diminution dont les 
causes demeurent inconnues, mais il s'agit peut

tre de fluctuations interannuelles normales. Les 

indices sont trLs faibles en 1977 et 1980, probable
ment en raison des mdmes facteurs qui affectent 
la reproduction et la croissance. Malgr6 ces deux 

mauvaises anndes, la progression de l'indice est 
de l'ordre r'2 630 g par an. 

A Karama, i'indice ' a diminud de 760 g par 
an entre 1978 et 1982 pour la race anglo-nubienne 
mdtiss6e et augment6 de 1360 g par an pour 
l'Alpine. 

A Rwerere, i'indice I a augmentd de 443 g 
par chvre et par an entre 1977 et 1982, ce qui 
semble dd en partie A une bonne acclimatation 
des mdtis A I'altitude ainsi qu'A ia rdforme des 
mauvaises marres. 

34 



Tableau 25. Moyennes estimdesparla mLthode des moindrescarr&sde la mortalit caprine (Rwerere). 

Les deux sexes compris Femelles seulement 

Variable 
n 

0-150j. 

X + SM n 

0-365j. 

± Sm n 

0-730j. 

X ± sM 

U' 

Moyenne gndrale 

Race Alpine x locale 
Anglo-nubienne x locale 
Locale 

Annde de naissance 1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Saison de naissance Janvier-mai 
Juin-septembre 
Octobre-ddcembre 

Type de naissance Simple 

213 

77 
36 

100 

49 
56 

6 
27 
21 

73 
84 
56 
81 

20,4 

19,7 
14,8 
26,7 

-8,9-
32,9b 

14 ,2 ab 
40,0' 
23,9abc 

7,4 
23,7 
30,1 
12,7a 

6,30 

7,15 
10,06 
8,93 

12,05 
9,91 
8,52 

10,56 
12,83 

7,89 
7,58 
8,82 
7,01 

206 

73 
35 
98 

48 
55 
60 
25 
18 

69 
81 
56 
76 

27,7 

25,9 
21,4 
35.9 

-3,3a 
35,5 b 

18 ,2ab 
53,4" 
35,0ah 

13,8 
32,8 
36,6 
19,62 

4,53 

6,20 
9,15 
8,19 

11,55 
9,01 
7,,4 

10,47 
13,60 

7,00 
6,29 
7.89 
6,06 

89 

29 
16 
44 

16 
31 
28 
14 
-

23 
40 
26 
39 

30,8 

27,2 
24,1 
41,1 

-3,9a 
42,7 b -
19,9 ab 
64.6c 

-

23,1 
33,4 
35,9 
11,12 

10,46 

10,46 
14,22 
10,40 

17,84 
12,46 
11,32 
15,10 

_ 

12,85 
8,42 

10,86 
8,76 

Rang de naissance 

Sexe 

Multiple 
1 
2 
3 
4 
5 

56 
Femelle 

Male 

132 
53 
64 
55 
30 
9 

2 
105 

108 

28,1 b 

34,1 
26,7 
19,5 
26,5 
7,8 

7,9 
18,4 

22,4 

7,18 
8,06 
6,42 
6,69 
8,50 

15,22 

31,26 
7,18 

6,81 

130 
56 
62 
55 
29 

8 

-

105 

101 

35,9' 
38,5 
38.0 
22,5 
35.1 
4,5 

-.. 

24,5 

31 

5,39 
8,58 
6,97 
7,10 
9,16 

17,04 

5,41 

5,75 

50 
21 
27 
25 
12 
4 

-

-

50,5 b 

41,2 
33,9 
15,7 
47,1 
16,1 

_ 

-

9,10 
12,92 
10,52 
11,33 
15,70 
26,53 

_ 

Dans une meme colonne, les moyennes affectes des memes lettres Al'intdrieur d'un meme groupe ne different pas significativement (P<0,05). 



ANALYSES PAR LA METHODE 
DES MOINDRES CARRES 

Station de Karama 
L'analyse de variance pour les trois indices 

figure au tableau 26. L'effet de I'annde est ici en-
core le plus impor~all. Le type, de rise has a c6ga-
lement un effet significatif sur tous les indices. 
L'effet du rang (c'est-a-dire I'Age de la mere) est 
peu significatif pour I'indice I et pas du tout pour 
les indices I et III. La saison n'a pas non plus d'ef-
tet sur les indices. 

Les moyennes estim6es concernant les in-
dices se trouvent au tableau 27. 

Effet de la race. On relve une diff6rence 
entre la m6tisse alpine et ]a race locale, mais clle 
n'est significative pour aucun des indices. La m6-
tisse anglo-nubienne est a moins productive des 
trois; la diffdrence a'iec la race locale est faible 
pour l'indice I mais plus importante pour les in-
dices II et Il1, qui tiennent compte du poids de 
la mere. Cette faible productivit6 de l'Anglo-
nubienne est due Al'ige plus tardif il la premiere 
mise has, Aun intervalle entre in es bas trs long 
(tableau 6, p. 17), au poids 't15) jours plus faible 
que celui de la race locale (tableau 10, p. 19) et au 
tauxde mortalitdnettement plus6lev6queceluides 
deux autres races (tableau 14, p.25). La produc-
tivit6 totale de cette race m6tiss6e n'est donc pas 
trbs satisfaisante. Malgr6 sa bonne conformation, 
elle semble exiger une conduite beaucoup plus 
rigoureuse que les deux autres races. 

Effets de l'annee et de la saison de naissance. 
L'effet de I'ann6e est trs variable, mais les pro-
blmes dus Ala brucellose ct au d6part du respon-
sable ont encore joud. On observe une hausse de 

productivitd de l'ordre de 180 g par ch6vre et par 
an pour l'indice 1, et une stagnation des indices II 
et 111. En dliminant les deux "mauvaises" p~riodes, 
on obtient une augmentation nette des trois in
dices, en d6pit d'une baisse en 1982 probablement 
due Aune fluctuation interannuelle normale. 

La saison de mise has n'ayant pas d'effet si
gnificatif sur les indices de productivitd, il serait 
utile de lancer des essais sur une partie des ef
fectifs, en faisant mettre has les chvres tons les 
huit mois pour comparer leurs performances avec 
celles des ch~vres qui ne mettent has que tous les 
douze mois. 

Corrdations.Les corrtations entre les indices 
(tableau 28) et les facteurs qui les influencent sont 
hautement significatives pour le poids total de la 
port6e At150 jours et l'intervalle de naissance. Des 
essais visant A augmenter le poids de la port6e A 
150 jours et A r6duire l'intervalle entre parturi
tions (une mise bas tous les huit mois) devraient 
,tre effectuds pour tenter d'amdliorer les perfor
mances. 

Station de Rwerere 
Le tableau 29 donne I'analyse de variance 

pour les trois indices de productivitd , Rwerere. 
Mrite dans ce milieu de haute altitude, i'ann6e 
est le principal facteur responsable des variations 
relevdes. L'effet du type de naissanUe sur les indices 
est moins significatif qu'i Karama, et eelui du rang 
de naissance n'est significatif que sur l'indice I. 
Comme AKarama, la saison n'a pas d'effet signifi
catif sur les indices. 

Les moyennes estim6es, prdsentdes au ta
bleau 30, montrent que les valeurs des indices 
sont beaucoup moins bonnes qu'A Karama. Avec 

Tableau 26. Analyse de variance des indices de producticite des chvres (Karama). 

Source de 
variation 

d.d.l. 
Indice I 

Race 

Annde de mise bas 

Saison de mise bas 

Type de mise bas 

Rang de mise bas 

Racexannie 

Racexsaison 

Race xtype 

Rang xrang 

Variation rdsiduclic 

2 

10 

2 

1 

5 

9 

4 

2 

9 

406 

123,2 

158,5* 

179,5 

740,6" 

163,2 + 

67,4 

101,2 

7,5 

44,9 

76,5 

P<0,01 * P<0,05 +P<0,1 

36 

Carrsmoyens 
Indice Ii Indice Ill 

0,1) 0,62 

0,19* 1,03" 

0,14 0,94 

0,33' 2,64" 

0,03 0,26 

0,03 0,27 

0,06 0,45 

0,01 0,03 

0,04 0,25 

0,07 0,47 



Tableau 27. Moyennes estimes parla mdthode des moindres carrd des indices de productviW des chovres (Karama). 

Indice I (kg) Indice 11 (g) Indice III (kg)
Variable n _+ sM ,,X+ 5,£ - s- s,
 

Moyenne g~ndrale 451 18,4 1,52 442 47 1,20 0,119 
Race Alpine x locale 75 21,5 2,62 516 82 1,40 0,205 

Anglo-nuhienne x locale 35 16,8 2,97 352 93 0,99 0,233 
Locale 341 17,0 0,61 458 19 1,21 0,048 

Annee demise bas 1972 32 18,2 b 2,33 4 92ab 73 1.29 b 0,182 
1973 38 18,5 b 2,22 512"' 69 1,33"' 0,173 
1974 54 20,6- 2,04 601b 64 1,54 b 0,159
1975 80 16,0 b 1,94 443acd 61 1,14ac 0,152 
1976 39 15,3 b 2,19 381ac 69 1,03ac 0,172
1977 15 1 6 , 6b 4,93 3 77 -b 154 1,04' b

c 0,386 
1978 41 18,6' 2,89 410' 90 1,151C 0,226 

22,4 acd  1979 49 2,59 510 bc 81 1 ,4 2 ab 0,203 
1980 22 14,8' 2,914 261 bd 89 0,78d 0,223 
1981 43 22,9 o 

a " 2,01 475 b 
- 63 b 0,158 

1982 38 d 
1 ,3 5 

1 8 ,9 ab 2,00 404 62 1,14 0,156 
Saison de mise bas Janvier-mai 125 18,4 2,78 483 87 1,28 0,147 

Juin-septembre 189 20,6 1,88 476 59 1,31 0,139 
Octobre-ddcembre 137 16,2 1,77 368 56 1,02 0,182 

Type de mise bas Simple 220 15,6a 1,97 383' 62 1,03' 0,154 
Multiple 502b231 21,3 b 1,54 48 1 ,3 7 b 0,120 

Rang de mise bas 1 131 13,3a 1,60 386 50 1,00 0,125 
2 110 15,7a 1,88 425 59 1,12 0,147 
3 72 18,0' 2,14 450 67 1,21 0,167 
4 58 17,5' 2,48 410 78 1,12 0,194
5 37 23 ,5b 3,19 507 100 1,42 0,250 

22,6 a b  5;6 43 4,83 475 151 1,34 0,378 

Dans une meme colonne, les moyennes affectes des memes lettres Al'intdrieur d'un m~me groupe ne different pas significativement (P<0,05). 



Tableau 28. Correlations phenotypiques entre les indices de productivitO des caprins et lesprincipauxparametres enjeu
(Kararna). 

Indice ou paramtrelndice ou param,"tre 

Indice
II 

Indice
III 

Intervalle
de mise 

bas 

Poids 

pp 

Poids
150 j.pp 
150j. pp 

n.;ce1 0,90 0,94 -,38 0,15 0,15 

Indic, If 0,99 -0,37 -0,22 -0,08 
Indice 111 -0,38 -0,13 -0,02 

Intervalle de mise bas -0,02 -0,04 

Poids post-partum de 
lach~vre 0,59 

Poids 150 jours post
partum 

Variation de poids 
(pp- 150j.) 

Poids dela portc i, la 
naissance 

Variation POids
riaionPis 

Poids
portde 

poids naissance 150j. 

-0,04 0,25 0,80 

0,18 0,18 0,67 

0,13 0,20 0,72 

-0,01 0,07 0,10 

-0,62 0,16 0,21 

0,26 0,20 0,15 

-0,01 -0,11 

0,30 

Tablea,j 29. Analyse de variancedes indices deproductivite des chdvres (Rwerere). 

d.d.l.Source de 
variation 

Annie de mise bas 6 

Saison de mise bas 2 

Type de mise bas 1 

Rang de mise bas 5 

Variation rdsiduelle 144 

•** P<0,0()I *P<0,05 *P<0,1 

seulement six intervalles entre mises bas pour lks 
mdtisses, regroups en 1982, il n'a pas t6 possible 
de prendre en comptc le facteur race. 

Effets de 1'annee et de la saison de naissance. 
Leffet significatif de l'annre est d6 aux valcurs 
trbs supdricures des indices en 1983, mais les 
effets cumulatifs de la reproduction, du poids et 
de la mortalite s'observent ddjiA en 1981 et en 
1982. En 1982, Ics indices I1et Ill sont moins bons 
que l'indice I par rapport aux autres anndes. Ccci 
est probablement dil aux poids plus dlev6s des 
demi-sang cntr~s en production Acette ,poque. 
Les indices sont meilleurs pour les mres de 
portdes multiples, et l'indice I obtenu pour les 
primipares est moins bon que cclui des minres plus 
igdes. Toutefois, le poids des jeunes mres 6tant 
plus faible que celui des ch~vres plus iigces, leurs 
valeurs d'indices 1I et 1II ne sont pas infdrieures. 

Carrds moyens 

Indice I Indice 11 Indice III 

276,9*** 0,22... 1,53"** 

57,5 0,55 (,33 

142,9* 0,12 0,82' 

86,1 * 0,06 0,46 

35,2 0,04 0,25 

II n'y a pas d'effet significatif de la saison, et 
les recommandations faites au sujet de I'intervalle 
de mise bas pour amdliorer les performances A 
Karama sont t6galement valables pour Rwerere, 
ot l'intervalle compte 100 jours de plus. 

II est possible que laltitude ait un effet ddfa
vorable sur les chevrcs A Rwerere, cc qui expli
querait en partie los faibles valeurs des indices. 
Les longs intervalles de naissance, la croissance 
plus lente ct Ie taux d'avortement trbs dlevd 
contribuent Ala reduction de la productivit6 des 
chrvrcs. Ces performances mrdiocres sont peut
6tre aussi imputables h un contr6le moins ri
goureux par les responsables du programme des 
caprins, en raison de la distance qui sdpare 
Rwerere des deux autres centres, Rubona et 
Karama. 
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Tableau 30. Moyennes estimnesparla methode des moindrescarrdsdes indicesdeproductivit des chavres (Rwerere). 

Indice I (kg) Indice II (g) Indice III (kg) 
Variable n + Sm i ± sm X - Sm 

Moyenne gdndrale 	 159 9,4 0,75 301 25 0,76 0,064 

Annde de mise bas 	 1977 6 9 ,7ab 2,80 326a 96 0,81a 0,237 
1978 49 9,4' 1,33 291' 46 0,74- 0,112 
1979 23 5,7' 1,46 180a 50 0,46a 0,124 

7,8 ac  1980 34 1,25 261a 43 0,65a 0,106 
1981 12 6,Oac 1,89 194a 65 0,49a 0,160 
1982 13 8,6ac 1,92 200a 66 0,75a 0,163 
1983 22 1,51 52 1,44' 0,128556b 

1 8 ,7 d 

Saison de mise bas 	 Janvier-mai 41 10,9 1,27 338 44 0,86 0,108 
Juin-septembre 78 8,2 0,92 262 32 0,67 0,079 
Octobre-ddcembre 40 9,2 1,16 304 40 0,76 0,098 

Type derni. bas 	 Simple 92 8.4a 0,91 270a 31 0,68a 0,077 
Multiple 67 10,5 b 0,92 332b 32 0,85b 0,078 

, Rang de mise bas 1 	 57 6,2a 1,12 231 95 0,56 0,095
' 2 	 37 7,4' 1,14 252 96 0,63 0,096 

3 30 9,2a 1,21 294 103 0,75 0,103 
4 19 13,0 b 1,51 414 128 1,06 0,128 
5 10 10,5 ab  2,05 309 174 0,80 0,174 
56 6 10,3 b 2,61 307 221 0,79 0,221 

Darts une meme colonne, les moyennes affectes des memes lettres Al'intdrieur d'un meme groupe ne different pas significativement (P<0,05). 



4. PRODUCTIVITE DES OVINS*
 

PERFORMANCES DE REPRODUCTION 

DONNEES RELEVEES 

La figure 18 montre la repartition de l'age au 
premier agnelage et des intervalles entre raises 
bas dans les stations de Rubona et Songa. Les 
distributions tr~s fortement groupdes autour de la 
moyenne reflktcnt les objcctifs techniques fixt~s 
par les services de I'ISAR: 

- Une seule pdriode annuelle de lutte de un 
mois. 

- Mise en lutte des antenaises it16 mois, ou 
lorsqu'elles ont atteint 23 kg. 

L'ge moven i)lapremierc mise bas est de 
713,7 ± 18,4 jours, cc qui correspond i une pre-
mibre saillie fkcondante i environ 570 jours 
(19 mois), et l'intcrvalle entre deux agnelages est 
de 4(16 ± 14,7 jours. 

En matitre de reproduction, la conduite du 
troupeau ovin semble tre plus stricte que celle 
des caprins. Les intervalles entre deux agnelages 
montrent qu'e*iviron 1t0% seulement des repro-
ductrices ne sont pas gravides. Ce r6sultat est re-
marquable puisque lap6riodc de lutte est tr~s 
courte (4 semaines) et quc lamajorit6 des repro-
ductrices ne pr6sentent qu'une seule ovulation 
durant cette periode. 

Ces performances pourraient tre anitlio-
rdes en rallongeant la periode dc lutte d'unc Se-
maine (pour augmenter Ic nombre des brebis 
ayant deux oestrus) et cn utilisant "'effct mille" 
comme inducteur d'oestrus (introduction d'un 
mile vasectrmis 4 ,i 5 semaines avant la lutte). 

La taille de laporte est de 1,38 ± (1,11 agncau; 
sur 1351 mises bas observcs, 746 sont simples, 
589 doubles et 16 triples. Le taux moyen dcl.proli-
ficitd est de 142,5%. 

Le sex-ratio est de 0,52 (1003 niiles/922 fe-
melles). 47 avortons non comptabilisds portent le 
taux d'avortement A2,9%. 

La figure 19 donne la rdpartition des jeunes 

par rang de mise bas. 

ANALYSES PAR LA METHODE 
DES MOINDRES CARRES 

Age aupremieragnelage 
L'aige moyen au premier agnelage est de 

713,7 ± 18,4 jours. 
L'analyse de variance (tableau 31) et les 

moyennes estimdes (tableau 32) montrent qu'il 
n'y a pas d'effet "station" sur cc param ctre,cc qui 
laisse supposer que les deux stations ont pratiqud 
une gestion tr~s comparable. 

Effet de l'ann~e. L'annde de naissance a un 
effet hauteient significatif sur l',ige au premier 
agnelage. Les brebis ndes en 1979 ont mis bas plus 
tardivement que celles ndes les autres anndes. 

Effet de a saison. La saison a un effet haute
ment significatif sur le paramntre considdrd; les 
fenelles ndes en janvier-mai, juin-septemnbre et 
novembre sont plus prdcoces que cellos ndes les 
autres mois. Compte tenu de la politique de mise 
au belier de brebis pesant au moins 23 kg, celles 
ayant b n6ficid de la meilleure pilture apr~s leur 
naissance ont tinmeilleur croit et sont done sus
ceptibles d'ttrc accoupldcs plus jeunes. 

EJfets du type el du rangdenaissance.Le rang 
de naissance n'a pas d'effet sur l',igc au premier 
agnelage; les jumelles sont par contre significati
vement moins prcoccs que les brebis noes simples. 

lntervallede mise has 
L'analyse de variance (tableau 33) et les 

moyennes estimdes (tableau 34) montrent une in
fluence hautement significative de la station sur 
l'intervalle entre deux mises bas successives. Les 
ineilleurs rdsultats obtenus i Songa s'expliquent 
sans doute par une meilleure alimentation des 
ovins (piturages et compldmentation). 

* Pour I'interprdtation des r6sultats et laredaction de cette pattie, les auteurs ont b~ndficid de I'aide de Daniel Bourzat. 
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Figure 18. Ripartitiondes ages d lapremieremise basetdes intervallesde naissancechez les ovins. 
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Effet de l'annee. L'effet "ann6e" est signifi-
catif, les anndes 1975, 1976, 1978, 1979, 1981 et 
1982 donnant des valeurs moyennes infdrieures A 
4.10 jours, alors qu'en 1977 et 1980 l'intervalle 
entre mises bas ddpasse 460 jours. 

Effet de la saison. La saison d'agnelage adga-
lenent un effet hautement significatif sur l'inter-
valle entre mises bas. Les brebis qui mettent bas 
pendant la seison des pluies (octobre, novembre, 
d6cembre) ont un intervalle entre agnelages signi 
ficativement plus court que celles mettant has 
pendant la saison stchc. Cette diffdrence est peut-
dtre imputable aux conditions climatiques, mais la 
conduite du troupeau peut 6galement jouer un r6le. 

Effets du ranget du type (ieraise has. Le rang 
de mise bas intervient de faqon significative, sans 
que l'on ne puisse d6gager de relation simple. 
Le mode de naissance n'a par contre aucune in-
fluence sur l'intervalle entre parturitions. 

Rpetabilitt de I'intervale entre raises bas. La 
rdp6tabilitd du paramtre consid~rd a t6 6valude 
A0,18 ± 0,039. 
Taillede la portee 

Aucun des facteurs 6tudids n'a d'effet signifi-
catifsur la taille de la port6e (tableaux 33 et 34). 

La rdpdtabilitd de ce paramttre, considdr6 
comme dtant une caractdristique de la m&e, 
est de 0,19 + t0,035, et I'hdritabilitd, considdre 
comme due au pr (collatdraux, demi-fr~res et 
demi-soeurs), est de 0,18 ± 0,086. 

Tableau 31. Analyse de variance de l'age au premier 
agnelage(RubonaetSonga). 

variation d.d.l. CM 

Station 1 14360 
Annde de naissance 6 121031* 

Type de naissance 1 198157*** 
Rangdenaissance 6 17071 
Variation rdsiduel- 324 13641 

**<0,(X)I
 

Tautr annuelde reproduction 

La valeur rnoyenne est de 1,24 agneau n6 par
brbis et par an. 

CROISSANCE PONDERALE 

DONNEES RELEVEES 
L'effet de certaines variables sur le poids A 

diffdrents Ages a t6 analys6 au moyen d'un mo
dMle mixte, en utilisant 1093 donndes pour le 
poids Ala naissance, 998 donndes pour les poids 
A 10, 30, 90 et 150 jours, 318 donndes pour les 
poids A 150, 240 et 365 jours, 236 donndes pour le 
poids A1280 jours et 150 donn6es pour le poids A 
1640 jours. 

Figure 19. Repartitiondes naissancesdes ovins parrangde maise has. 
Rang de mise bas 
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Tous types de naissance, stations, anndes, ANALYSE PAR LA METHODE 
saisons, et rangs de naissance confondus, le poids DES MOINDRES CARRES 
moyen atteint 2,59 kg A la naissance, 3,83 kg Ak 
10 jours, 6,09 kg A30 jours, 11,59 kg A90 jours, Poidsde la naissanced 3 mois 

16,46 kg A150 jours, 22,4 kg A8 mois, 28 kg AI an, Les analyses de variance sont prdsentdes au 
29,3 kg A 18 mois, 30,3 kg A2 ans, 31,9 kg A30 mois, tableau 35. De la naissance A3 mois, tous les fac
33,3 kg , 3 ans, 33,5 kg l 42 mois, 35,4 kg 4 ans, teurs consid6rds exercent une influence significa
34,4 kg k54 mois et 35,4 kg Ai5 ans. La courbe de tive sur le poids des igneaux. L'interaction entre 
ces poids est pr6sent6e Ahla figure 20. la mrre et la station est significative, les condi-

Tableau 32. Moycnnes estimees par la minthode des moindres carrs de I'dge (jours) atu premier agnelage (Rubona et 
Songa). 

Variable 	 n x + Sm 

Moycnne gdndrale 	 343 713 9,4 

Station 	 Rubona 86 723 15,4 
Songa 257 704 10,1 

Annie de naissance 	 1975 27 6718 c 28,2 
1976 38 6582 25,6 
1977 43 641a 25,2 

707ac  1978 39 	 24,8 
1979 58 859b 18,1 
1980 70 753c 17,9 
1981 68 726c 18,8 

Saison de naissance 	 Janvier-mai 43 683 a 23,0 
Juin-septembre 28 694 ac 24,9 
')ctobre 62 22,28 04b 

Novembre 146 641a 18,2 
Ddcembre 64 747' 19,3 

Type de naissance 	 Simple 167 680a 11,5 
Multiple 176 741b 12,0 

Rang de naissance 	 1 99 739 13,2 
2 74 705 14,5 
3 45 687 18,8 
4 46 713 18,6
 

5 84 708 21,0
 
6 	 29 708 22,9 
5:7 	 16 736 31,0 

Dans une m~me colonne, les moyennes affectdes des m6mes lettres Al'intdrieur d'un mme groupe ne different pas
significativement (P <0,05). 

Tableau 33. Analyse de variancede lintervalleentre agnelages et de la taille de laporte (Rubona el Songa). 

Intervalle entre Taille de la porte 
agnelagesSource de variation 

d.d.l. CM d.d.l. CM 

Station 1 62807" 1 0,088 
Mre 303 8604"** 380 0,325"* 
Annde de naissance 7 115616"** 7 0,224 
Saison de naissance 4 491952** 4 0,443 
Type de naissance 1 96 - -

Rang de naissance 5 107035*2* 5 0,294 
Variation rdsiduelle 541 5388 686 0,195 

• * P<0,001 **P<0,01 
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tions de croissance des jeunes jusqu', 3mois 6tant lation ndgative entre Pun ou I'autre de ces carac
diffirentes A Songa. tres. Un manque de rigueur dans la gestion des 

Les moyenncs des poids vifs estimdes par la troupeaux pourrait 6galement avoirjoud un r6le. 
mdthode des moindres carrs se trouvent au Effet de la saison de naissance. La saison de
tableau 36. naissance des agneaux influe significativemcnt sur

Effet tie la station. La station exerce une in- leurs poids entre lanaissance et 3mois. Los agneaux
fluence significative (1) < ,1I) stir Ic poids de nids en novembre et en ddceinbre ptsent un peu plus
I'agneau itlinaissance ct ai3 roois. Les agneaux que ceux nds cl janvier-mai ct juin-septenibre
sont plus lourds i Songa qu'ai Rubona, en raison et beaucoup plus que ceux nis cn octobre, car les 
d'une nicilleurc stipplcrientation fourragtrc. rircs en gestation depuis juin ont aipeine eu Ic

EJjfii de Iann(e de naissance. L'anne Ic temps Iesc remttre du stress de Ia saison siche.
naissance a tun effct significatif stir Ic poids de Effet du type (It,naissance. Le type dc naissancc 
I'agncau entre linaissance ct l'ge dC 3 roois. On des agncaux exerc tne influence trts niarque
observe unc regressioli, les incilleurs poids ayant str leors poids pr -sevragc. Jus(1u'a 3 roois, les 
iti obtents lcs premiercs anncs de litstdlcction, agnatix ticsportces siniples pesent significative
notainient cn I975 et 1976, c eS poids ICs plus ment plus que ceux nis des portees doubles. 
faiblcs cni198 I ct 1982. I)Cs tucil titns aitillclICs hf't ditrangtI',iaissance. ILe rang tieIanais
norniales v sont certes pour ultetile chose, illaisil sance des gllcalUX illiUence significativenent 
sc petit ausSi quC l'anilioraiioi gti 11 titc. tlti leir poidls vif,fc laiinaissance it3 notis. Les agneaux 
portait sur plusiCltrs Caract,)rcs i lhifois. alt exceci is de mnores plus lg&s sont significativement 
un effet 'tkpressif stir lepoitds ci raison d'unC corrt- pls lourds quC CCUX des prinlipares. 
'raileatt 31. Ao.totet,. %time,.%par lanitiodt de.s ('moittdre.%'rtr.s I intervalhl 

(it lia f acm'4aj)1 

'.s ettreagnIttages(joutrs)etid lataill' 
pori' (Rulma c't 

'ariabe I ntivalic entre aignclagcs Taille dc lhiport&c 
II i( ±+ 

5 

in II X ± S,, 

Moyenncg&ntralc 863 406 7,5 1184 1,43 01,036 
Slation Rubona 86 4273" 1I 123 1,41 11,158 

Songa 777 389 ' 6,3 961 1,44 1,058 
Annee de naissalnce 1975 611 345" 28,1 68 1,36 0,2118 

1976 1117 338 17,4 1IlM 1,30 0,129 
1977 1117 461h 16,8 135 1,44 11,()91 
19)78 

1979 
87 

116 
408' 

385"c 
13,8 

12,4 
126 

129 
1,33 

1,43 
11,1162 

11,064 
19811 114 475" 11,6 148 1,33 11,093 
1981 
1982 

112 
160 

412' 
416' 

12,8 
12,9 

1611 
218 

1,53 
1,56 

0,125 
11,168 

Saison de naissance Jainvier-mai 1111 446 15,6 119 1,31 (),064 
Juin-sepembre 141 426" 124 179 1,38 0,062 
Octobre 167 3911" 12,8 216 1,44 0,1611 
Novembre 284 383" 11,2 347 1,49 0,056 
l)cembrc 171 386" II,8 223 1,52 0,055 

Type de naissancc Simple 491 406 8,3 - - -
Multiple 372 416 9,1) - - -

Rang de niissance I 294 347 9,7 368 1,27 0,121 
2 
3 
4 

192 
148 
II 

411 " 

381"" 
403 ' w 

9,4 
111,1) 
11,4 

234 
165 
123 

1,411 
1,411 
1,43 

11,083 
0,1155 
0,056 

5 

56 
69 

49 

418"-

459" 
15,6 

26,7 
93 

I01 

1,51 

1,51 

0,086 

0,140 

Dans une rndie colonne, les moyennes affectdes des nihnues lettres iil'int6rieur d'un nurnme groupe ne diff.rent pas
significativenent (P<10,05). 
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Figure 20. 	 Courbe de croissance des ovins dans Its 

stationsde I'ISAR. 
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Effet du sexe. Le dimorphisme sexuel du 
mouton local, ddjAi manifeste 5 la naissance, per-
siste jusqu'i Il'ge de 3 mois, les mles dtant plus 
lourds que les femelles. 

Poidsdu sevragejusqu' 4,5 ans 
L'analyse de variance pr6sent6e au tableau 37 

montre que les m~mes facteurs restent signifi-
catifs apris le sevrage jusqu' 550 jours, sauf le 
rang de naissance, qui ie 'est d6jA plus A150 jours. 
Au delai de 550 jours, seuls le type de naissance et 
le sexe influent significativement sur le poids. 
A 54 mois, aucun effet n'est significatif sauf celui 
du sexe. Le dimorphisme sexuel constitue ainsi la 
seule source de variation entre les poids vifs des 
animaux adultes. 

Les moyennes des poids vifs estim6es par la 
mdthode des moindres carr6s sont donndes au 
tableau 38. 

Effet de la station. La station exerce une in-
fluence significative sur l poids jusqu'a 550 jours, 
ies animaux 6tant plus lourds i Songa qu'5i Rubona. 
Au delA de 550 jours, les animaux de Rubona 
rattrapent leur retard, et la diffcrence entre les 
stations disparait. 

Effet de 	l'anne de naissance. L'annde de 
naissance a une influence significative sur le poids 
des animaux du sevrage A550 jours. Les poids les 
plus faibles sont ceux des animaux nds au cours 
des deux premieres anndes des essais de s6lection 
(1975 et 1976), en raison peut-tre d'une maitrise 
encore insuffisante des techniques de gestion. Ces 
poids s'amdliorent r .ottementde 1977 t 1982, avec 
un seul hdger fldchissement en 1979. 

Effet de la saison de naissance. L'effet de la 
saison de naissance sur le poids vif des animaux 
, g6s de 150 A550 jours est significatif. Comme 

dans le cas de la p~riode pr6-sevrage, ce sont les 
animaux n6s en novembre et ddcembre qui ont les 

meilleurs poids, mais 'cart avec ceux ns en 
juin-septembre et janvier-mai est tr s faible. 
Les naissances d'octobre donnent cette fois-ci 
encore les poids les plus faibles dans cette tranche 
d'dige. L'effet de la saison de naissance cesse 
d'6tre significatif au delAi de 550 jours. 

Effet du type de naissance.L'effet du type de 
naissance sur le poids post-sevrage des animaux 
persiste plus longtemps que celui des autres fac
teurs analys6s. Jusqu'A 2 ans, les animaux nds 
simples sont significativement plus lourds que les 
jumeaux. Ces derniers ne rattrapent leur retard 
qu'apris 3 ans, et la diff6rence cesse alors d'etre 
significativc. 

Effet diu rang de naissance. Le rang de nais
sance n'cxerce plus d'effet significatif sur le poids 
des animaux aprbs 90 jours. Les petits des primi
pares rattrapent ceux des m res plus igdes. 

Corrdlationsphenotypiques entre les poids 6 
10 dges diffirents. La corr6lation entre les poids 
aux diffdrents iges choisis a dtd calcul6e pour 
6tudier la possibilitd de prddire le poids adulte A 
partir des poids en bas Age. Les valeurs des coeffi
dents de corrdlation sont pr6sent6es au tableau 39. 

Tous ces coefficients ont une valeur positive. 
Des corrdlations existent entre tous les poids, les 
plus faibles 6tant celles entre le poidsAI jours et 
les autres. Le poids A90 jours est fortement cor-

Tableau 35. Analyse de variancedes poidsdes ovins de la naissanced 90jours (Rubona et Songa). 

Source de Naissance 
variation d.d.1. CM 

Station 1 2,37** 
Mre/Station 402 0,29* 
Anndedenaissance 7 1,57"** 
Saison de naissance 4 1,91. 
Type de naissance 1 22,71.* 
Rang de naissance 5 1,09" 
Sexe 	 1 5,78"* 

Variation rdsiduelle 671 0,21 

P<0,001 	 ** P<0,01 * P<0,05 
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ddl Carrds moyen Aige type 

10j. 

1 t,01 
384 0,80 **° 


7 1,61"* 

4 7,11"** 

1 85,84.* 

5 3,21"** 

1 6,060*0 


594 	 0,47 

30j. 90j. 

0,37 125,11"* 
1,65"** 5,60"** 
2,83* 59,28".. 

18,16"** 60,41 * 
274,07.* 944,89*** 

4,84"** 20,59.* 
22,13"** 115,10**
 

1,13 3,74 



Tableau 36. Moyennes estimies par la mthode des moindrescarr&sdes poids (kg) des ovins, de la naissanceit 150jours(Rubonc ct Songa). 

Vanable Naissance 
n-3 t 

n 10j. 

± sm X 

30 j. 

-- Sm 3 E 

90 j. 

sm x_ 

150 j. 

m 

Moyenne gdndrale 1093 2,63 0,02 998 4,1 0,04 6,3 0,06 11,9 0,11 14,8 0,13 

Station Rubona 401 2,57- 0,04 344 4,1 0,06 6,4 0.09 11,4a 0,16 13,9a 0,20 

Songa 692 2 ,7 0 b 0,03 654 4,1 0,05 6,3 0,07 12,4 b 0,14 15 ,6b 0,18 

Annie de naissance 1975 75 3,14 a' 0,23 62 4,9a 0,37 6,6a bd  0,57 12,7a d 1,03 14,4' 1,26 

1976 126 2,87' 0,14 122 4,9a 0,23 7,1P 0,35 13,4a 0,63 15,2' b c 0,78 

1977 181 3,16a 0,09 174 4,6a 0,15 6,6"b " 0,24 13,6a 0,43 16,2a 0,53 

1978 122 2,50ad e 0,06 117 4 ,1b 0,10 6,7d 0,16 12,3 b 0,29 16,2a 0,36 

1979 117 2,56"b d  0,07 100 3,9' 0,11 6,2 b e 0.17 12,4ab 0,31 14,8ab 0,38 

1980 78 2,59bcd 0,11 71 3,6 c 0,18 5,7 b' 0,27 9,8 c 0,50 14,0 b 0,61 

1981 195 2,24e 0,14 182 3,6c 0,22 6,lacde 0,34 11,7 b 0,62 14,9 ab  0,76 

1982 199 2,02' 0,19 170 3,2 d 0,30 5,8acdc 0,47 9 ,2cd 0,85 12,4c 1,04 

Saison de naissance Janvier-mai 108 2,64ab 0,07 104 4,4ad 0,11 6,7ac 0,16 11,5' 0,29 14,6 b 0,36 

Juin-Septembre 155 2,48' 0,07 127 3.4 b 0,12 5,2 b 0,19 10,9a 0,34 15,3 ac  0,41 

Octobre 257 2,38' 0,06 229 4,0' 0,10 6,4ad 0,15 10,8a 0,28 13 ,6b 0,34 

Novembre 299 2,87d 0,06 287 4,5a 0,09 7,0' 0,14 13,7 b 0,26 15,9' 0,32 

Decembre 274 2,80 d 0,05 251 4,2 d 0,09 6,3 d 0,13 12,5 c 0,24 14,6a 0,30 

Type de naissance Simple 

Multiple 

460 

633 

2,89a 

2,38b 
0,03 

0,03 

433 

565 

4,6' 

3,6 b 
0,06 
0,06 

7,3a 

5,4 b 
0,09 

0,08 

13,7a 

10,1 b 
0,16 

0,15 

16,6-

12,9 b 
0,19 

0,19 

Rang de naissance 1 

2 

336 

238 

2,18a 

2,49" 

0,13 

0,09 

306 

216 

3,4a 

3,9 b 
0,22 

0,14 

5,5a 

6,1 b 
0,34 

0,21 

10,2a 

11,1 b 
0,61 

0,39 

13,5a 

14,2 a b 

0,75 

0,48 

3 174 2,59b 0,05 158 4,1" 0,08 6,4"' 0,13 11,9 c 0,23 14,9"' 0,29 

4 127 2,80"' 0,05 121 4,4c 0,08 6,7' 0,13 12,7 d 0,24 15,6c 0,29 

5 100 2,76b 0,09 96 4,3"' 0,14 6,6 b 0,22 12,6"' 0,40 15,3ac 0,49 

56 118 2,99 d 0,15 101 4,6' 0,24 6,8 b 0,37 12,8 b c 0,68 15,1- 0,83 



Tableau 37. Analyse de variancedes poids des ovins du sevragea 54 mois (Rubona et Songa). 

Variable d.d.l. Carr6s moyens d.d.1. Carr~s moyens 1280j. 1640 j. 

150j. 240j. 365j. 550j. 730j. 910j. 1095j. d.d.l. CM d.d.l. CM 

Station 1 128,19 * 121,79" 209,59*" 24.82* 14,61 2.52 9.88 1 4,45 1 20,09 
*
Mre/station 203 847" 1034"* 1375 142 12.39*" 13.82 9.92 10,80 135 13,43 96 9,79 

Annde de naissance 6 20,18"' 2579w 66,72* 5 28.05 * 8.93 4,47 6.02 5 10,01 4 10,84 

Saison de naissance 4 18,44"* 45,23".. 47,41 - 4 22,67 ' 21,20 21,70- 19,70 4 18,86 4 6,35 

Type de naissance 1 192,79* 230.09" 155.79 * 1 46.59"* 74,24' 37,87" 29.90 1 87,84** 5 4,14 

Rangde naissance 5 1,85 2.90 5,62 5 9,50 16,66 9.46 18.25 5 13,23 1 5,90 

Sexe 2 27,17-- 111,44- 312,59... 2 157,61" 143.17.. 339,90- 329,48-** 1 862,31"** 1 567,72" 

Variation rdsiduelle 158 4,39 5,58 6,55 8 6,38 13,0) 8.56 10,20 83 11,43 37 8,79 

P<0,001 ° P<0,01 *P<0,05. 
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Tableau 38. Moyennes estimes par la mthode des moindres carres des poids des ovins, du sevraged 54 mois (Rubona et Songa). 

Variable n 
1541joutS 

x s 

240 jours 

xx ±,, 

365journ 
_______ 

x , 

550 jours 
________ 

, 
n 

550 jours 
-_________ 

,, 

7
30jours 

X tS, 

9 
I0jours 

., 

10
9 
5jours 

x ±,,4 n 

1280jours 

S n,4 

1
6 4 

0 4ours 
16401ours 

Moyennegenerale 

Station Rubona 

Songa 

Anntede 1975 
naissance 197( 

1977 

1978 
1979 
1980 

1981 

381 19.24 

96 18.40' 
285 20.480" 

27 17.24"" 
67 18.88' 
48 21.35' 
44 20.(9Y' 
59 18.00" 
68 20.47' 

68 19.81 " 

0,46 

1.5! 
0.48 

1.67 
1,05 

O.4 

o.73 
0.79 
1.05 

1,39 

24.71 

2-1.89' 
25.53" 

213.51" 
' 

23.93" 

26.88"" 

24.59" 
24.01" 
26.253" 

23.76" 

0.51 

0.56 

(.53 

1.88 
1.18 

1.06 
0.81 
4.88 

].l 

1.56 

31.03 

29.96' 
32.11" 

28.00-)' 
28,70' 

33,042"-

31.20'd 
34.281" 

34.78" 

31.24" 

0.60 

0,65 

0.62 

2.05 
1.30 

1.17 

0.91 
0.98 

1.29 

1.71 

33.56 

32.18' 
34,95 

' 

30.65 
30.54 

-34.69 

-14.25 
34.40 

35.39 

35.02 

0.51 

0,63 

0.51 

2.81 
1.71 

1.50 

1.09 
1.21 

1.70 

2.31 

249 32.37 

53 31.33a 
196 32,37' 

27 30.52" 
37 31,78"' 
39 34.35"' 
36 32.96"' 
52 34.59 
58 34.01' 

- -

0.82 

0.86 

0.82 

2.09 
1,46 

1.52 

1.22 
1.47 

1.84 

-

35.13 

34,75 

35,51 

34.23 
35.15 

37.02 

36.35 
34.4( 

34.06 

-

0.79 

0.95 

0,76 

2.84 
1,89 

1.98 

1.51 
1.91 

2.48 

38,06 

38.22 
37.90 

36,68 
36.02 

39.16 

37.62 
39.08 

39.82 

0.68 

0,9 

0,66 

2.32 
1.55 

1.63 

1.25 
1.57 

2.142 

39.69 

40.00 

39,38 

40.3) 
39.13 

39,08 

39.83 
39.20 

40.63 

0.69 

0,84 

0.67 

2.52 
1.67 

1.76 

1.33 
1.69 

2.20 

2316 38,55 

51 38.54 
185 38.77 

26 38.66 
30 28.16 
37 38.05 
36 38.16 
51 38.02 

56 44.26 

0.61 

0.80 
0.59 

2.64 
1.73 

1.85 

1.39 
1.76 

2.32 

154).10.37 

27 404.19 
123 41.55 

22 41.78 
29 41.83 

26 40.32 

_4) 38.27 
43 39.38 

- -

0.67 

0.97 

0.50 

2.76, 
1.67 

1.97 

1.65 
2.,6 

1982 - - -
-

00 

Saisonde 
naissance 

Type de 

naissance 

Sexe 

Rangde 
naissance 

Janv.-mai 
Juin-sept. 

Oct. 
Nov. 

Dec. 

Simple 

Multiple 

Femelle 

MAle 

Castrat 

I 

2 

3 
4 
5 
56 

48 20.(8' 
28 21.51" 

70 17,82' 
141 19.76" 

94 18.14' 

191 24.88' 

191 17," 

351 18.15' 
19 20.61" 

I0, 18.96"' 

105 18.12 
84 18,89 
55 19.16 
52 19.52 
40 19.86 
4S 19.90 

0.69 
."3 

4.82 
4I.67 

4.67 

0.52 

44.54 

1.49 

0.77 

41.49 

1.17 
4.89 
0.63 

0,0 

0.83 
1.30 

25.42' 
26.69' 

21,52' 
26.10' 

23.8
9 

' 

26.54' 

22,91" 

21.79' 
25.28" 

26.44" 

23.81 
24.70 

24.53 
24.95 
25.33 
24.91 

4.76 
1.1" 

1,92 
0.75 

0.75 

0.57 

4.5q 

0.54 

0.46 

44.99 

1.31 
4.91 

0.70 
0.66 
0.93 
1.46 

31.94" 
30.66" 

27.85" 
33.2(0' 

31.50' 

32.51' 

29.55 

26.14' 

32.81 
' 

34,15" 

31.22 
31.89 
34.66 

31.26 
31.02 
30,14 

0.86 
1.15 

,.42 
4.84 

4.84 

1.66 

0..68 

0.62 

4.96 

1.1t 

1.45 

1.01 

0.79 
0.75 
1.03 
1.60 

32.72 
36.21 

30.67 
32,74 

34.48 

35.12 

32.(X" 

29.31' 
33.48" 

37,911' 

32.21 
33.24 

33.74 
34.31 
33.84 
34,09 

1.01 
1.47 

1.27 
0.98 

0.98 

0..64 

0.69 

0.57 

1.17 

1.40 

1.92 
1.2-5 

0.88 
0.82 
1.29 
2.15 

39 33.19" 
25 32.57"" 

54 29.30" 
86 35.05' 

45 31.55d" 

136 33.47' 

133 31.21" 

235 27.55' 
9 34.28" 

5 40.98 
b 

65 31.81 
50 32.65 
38 31.29 
40 32,26 
23 33,93 
33 32.28 

1.13 

1.43 

1.53 
1.34 

1.24 

0.90 

0.93 

0.83 
1.34 

2.07 

1.71 
1.26 
1.06 
0.67 
1.34 
1,89 

34.91 
38.44 

31.44 
35.61 

35.26 

-16.52' 

33.75" 

30.78' 
33,64' 

44,36" 

31.48 
33.56 

35.12 
35,35 
38,05 
37,24 

1.35 
1.85 

1.99 
1.70 

1.54 

0.94 

].41 

0.79 
0.70 

1.69 

2.28 
1.58 
1,23 
1.08 
1.70 
2.55 

38.71 
37.55 

33.97 
40,12 

39.97 

39,05' 

37.08" 

30,96' 
38.87"b 

44.36 

37.23 
38,17 
38.78 
37,86 
39.21 
37,11 

1.12 
1.52 

1.63 
1,40 

1,27 

0.80 

0.85 

0.68 
1,40 

1.69 

1.86 
1.30 
1.02 
1.91 
1.40 
2.08 

38.80 
39.33 

36.61 
42.25 

41.46 

40.57 

38.81 

32.69a 
42.01" 

44.38' 

39.03 
39.06 

39,77 
39,00 
42,19 
39.11 

1,19 
1.64 

1.77 
1,51 

1.36 

0.83 

0.89 

0.70 
1.51 

1.83 

2.02 
1.39 

1.08 
0.96 
1,50 
2.26 

32 38.47 
24 39.28 

51 34.48 
85 40.51 

44 40.02 

130 4.09' 

106 37.01" 

222 32.64' 
14 44.51 
- -

60 37.84 
48 37.27 
37 38.78 
38 38,04 
21 41.15 
32 39.23 

1.22 
1.71 

1.5 
1.55 

1.45 

4.79 

43.86 

0.64 
1.13 

2.10 
1.48 

1.09 
0.93 
1.58 
2.40 

28 38.17 
18 41.47 

34 39.42 
31 42.17 

39 4(4.63 

87 40.82 

63 39.92 

141 35,45' 
945,21" 

38 37.78 
37 37.74 
26 40.52 
23 39.72 
13 43.51 
18 42.96 

1.32 
1.92 

2() 
1.96 

1.62 

0.93 

1.01 

0.87 
1.37 

2.51 
1.88 
1.37 
1.16 

2,14 
2.91 

Dans une meme colonne, les moyennes affectdes des mdmes lettres AI'intrieur d'un m~me groupe nediffarent pas significativement (P<0,05). 



Tableau 39. Corrilationsphnotypiquesentrelespoidsdes ovins 0Idges types (RubonaetSonga). 

Paramatre 
Poids AAge type 

Paramtre 
Poids AAge type 

Parambtre 
Poids AAge type 

10j. 30j. 90j. 150j. 150j. 240j. 365j. 550j. 550j. 730j. 910j. 1095j. 

Poids i 10j. 1,00 0,80 0,46 0,36 ?o:,Is A 150 j. 1,00 0,77 0,66 0,50 Poids A550 j. 1,00 0,57 0,62 0,52 

PoidsA30 j. 1,00 0,65 0,53 PoidsA 240 j. 1,00 0,73 0,57 Poids A730 j. 1,00 0,67 0,56 

Poids 90 j. 1,00 0,73 Poids A 365 j. 1,00 0,64 Poids A910 j. 1,00 0,68 

Poids 150 j. 1,00 PoidsA 550 j. 1,00 Poids A 1095 j. 1,00 

Tableau 40. R~pgtabilitidespoids-des ovins d 10 dges types (Rubonaet Songa). 

Poids Aige type Poids AAge type 

lOj. 30j. 90j. 150j. 150j. 240j. 365j. 550j. 730j. 910j. 1095j. 

S S-,.s±S,,+ s±S,,+ s, +sS, _+sm- S+ ±S+ s5E, _ s- ,s- +s 

0,22 0,04 0,15 0,04 0,16 0,04 0,19 0,04 0,35 0,07 0,33 0,07 0,38 0,07 0,37 0,09 0,04 0,12 0,09 0,11 0,04 0,12 



suivants. L'augmentation du poids pendant la 
pdriode de lactation en 1981 et 1982 est peut-8tre 
due Aune suppidmentation excessive. 

Effet de la saison de la mise bas. Les brebis 
ayant mis bas pendant la saison sche et au d6but 
des longues pluies sont celles qui p sent le moins 
apr~s la mise bas. Toutefois, ces brebis et celles 
qui ont mis bas au cours de la longuc saison plu-
vieuse (et qui ont donc dlev6 leurs petits pendant 
les pluies) ont perdu moins de poids que celles qui 
oat mis bas pendant les petites Pluies. Une brebis 
mettant bas pendant ia petite saison s ehe doit 
dlever sa prog6niture pendant la p6riode de sou-
iture, et subit une perte de poids trs importante. 
(Globalement, les interactions entre la saison de 
mise bas et les pertes ponddrales ne produisent 
pas de fluctuation saisonnire du poids en fin de 
lactation. 

Effet du rang de rnise bas. Le rang de mise 
bas correspond I'Age de la mre. Le poids post-
partum dvolue lindairement de la premire it la 
dernire parturition. Les jeunes mres suit6es 
parviennent Aprendre du poids pendant la priode 
de lactation; cc n'est qu'aprs leur troisitme mise 
bas que les femelles commencentai maigrir pendant 
cette pdriode. Les jeunes mres mobilisent dcnc 
moins leurs propres rdserves pour d1ever leurs 
petits que les femelles plus Ag6es. Ceci se traduit 
par une augmentation de la mortalit6 et un ralen-
tissement de la croissance pour les rangs de mise 
bas plus avancs. Comme la fcrte de poids devient 
plus importante mesure que la brebis avance en 
Age, les vieilles brebis ne p~sent gure plus que les 
jeunes Ala fin de [a lactation. 

MORTALITE 

DONNEES RELEVEES 
Les donndes brutes sur la mortalitd pro-

viennent des 1972 ovins nds au cours des exp6-
riences mendes ARubona et ASonga. Toutefois, 
apris 6limination des cas douteux ou non pertinents 
tels que les naissances survenues hors de la pd-
riode choisie pour les analyses, seuls 1440 sujets 
ont dt6 retenus. 

On a relevd 39 avortements sur les 1972 nais-
sances, soit un taux de 2%. Sur Ics 1440 agneaux 
utilisds pour l'analyse de la mortalit6, 196 animaux 
sont morts avant I'Age de 150 jours, cc qui donne 
un taux de mortalitd de 13,6% At5 mois. A 1an, ce 
taux est exactement ie double: 27,3%. La morta-
lit demeure donc 6levde m~me apr~s le sevrage. 
Elle atteint 37,9% A 2 ans, cc qui dquivaut A 
environ 10% pendant la deuxi~me annde. 

Les taux de mortalit6 des femelles adultes 
ont dt, de 3,42% A Rubona et de 1,5% ASonga 

entre 1974 et 1983. Ces taux sont de 6,50% A 
Rubona et de 6,24% ASonga pour les males. 

ANALYSES PAR LA METHODE 
DES MOINDRES CARRES 

MortalitY, de la naissance d 730 jours 
Les analyses de variance pour les sources de 

variation d6terminant la mortalitd sont consi
gndes au tableau 43. On a proc~d tout d'abord i 
des analyses incluant les deux sexes. L'effet de la 
station est significatif Atrois Ages types (150, 365 
et 730 jours), mais au seuil de 5% seulement A 
150 jours. Les deux variables climatiques (annde 
et saison) ont elles aussi des effets significatifs. Le 
type de naissance exerce un effet significatif Atous 
lcs ages, mais le rang de naissance n'a aucun effet. 
L'effet du sexe est significatif A I an et A 2 ans, 
mais pas A150 jours. 

Lcs moyennes estimdes par la mdthode des 
moindres carrds pour la mortalit6 et les diffd
rentes variables sont indiqudes au tableau 44. 

Effet de la station. A chaque Age type jusqu', 
2 ans, la mortalit6 est beaucoup plus 6levde A 
Rubona qu'A Songa. On sait qu'Ai Rubona 1'd1c
rage bovin prime sur celui des ovins, et ceci influe 
d'une faqon tr~s nette sur le taux de mortalitd. 

Effet de l'anne de naissance. Chez les ovins 
comme chez les caprins, l'effet de i'ann6e est trs 
significatif. La grande variabilitd interannuelle 
demeure inexpliqude, mais il est probable que la 
gestion et les disponibilitds fourragres consti
tuent les facteurs les plus importants. 

Effet de la saison de naissance. La saison de 
naissance a un effet significatif sur le taux de mor
talitd. Les agneaux nds au cours de la grande 
saison sche et en octobre sont gdn6ralement plus 
vulndrables que les autres. Les naissances dt, 
novembre-d6cembre sont plus favorables A la 
survie des jeunes. 

Effet du type de naissance. La mortalitd des 
jumeaux est significativement plus 6lev6e que 
celle des agneaux nds simples. On comptc trois 
mortalitds d'agneaux simples pour cinq de ju
mcaux. 

Effet du rangde naissance. L'effet du rang de 
naissance sur ie taux de mortalitd jusqu'A 150 jours 
nest pas cclui attendu, la mortalitd des petits de 
m&es jeunes dtant plus faible que celle des 
autres. La mortalit6 A356 et A730 jours est en re
vanche conforme aux normes reconnues pour ce 
param&tre et cet effet. 

Effetdusexe. Le taux de mortalitdest toujours 
plus 6levd chez les males que chez les femelles. 

RepetabilitO. Les effets aldatoires de la mre 
sont significatifs jusqu'A r'age de I an. Les rdpdta
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Tableau 41. 	 Analyse de variancedu poidspost-parturn,du poidsd150 jourspost-partum et de lavariationdu poids
(pp - 150j.pp) chez lesovins (Rubonaet Songa). 

Carrdssrw)vens 

Source de 
variation d.d.l. Poids Poids 150j. Variation

post-parturn post-parturn 

Station 1 19,4 3.3 6,2 

Mre 247 17,6"** 13,9"** 9,5*** 

Annde de rise bas 7 19,0"* 12,8** 27,1"* 

Saison de mise bas 4 13,7" 5,7 21,1" 

Type de mise bas 1 1,9 2,5 9,0 

Rang dc misebas 5 60,2"** 21,7"** 23,4*** 

Variation rdsiduelle 	 294 5,5 3,4 7,9 

***P<0,001 **P<0,01 P<0,05 

Tdbleau 42. 	 AMoyennes estimees (kg) parlamethode des moindres carresdu poids post-partum, du poids d 150jours 
post-partum,et de lavariationdu poids entreles deux chez les ovins (Rubonaet Songa). 

Poids Poids 150jours Variation
 
post-partum post-partum du poids
 

Variable 
 n 
X ± Sm, X ±- Sm X -- Sm 

Moyenne gdnrale 560 32,8 0,42 30,6 0,37 -2,2 0,28 

Station Rubona 58 32,4 0,63 30,4 0,56 -2,0 I,47 

Songa 502 33,1 0,29 30),7 0,27 -2,4 0,19 

Annde de mise bas 	 1975 52 35,0'" 1,76 28,5 '"' 1,39 -6,5u 2,07 

1976 93 34,5"' 1,12 29,5 ad 0,9) -5,1" 1,28 

1977 99 31,9"" 0,81 29,6"1 0,66 -2,2' 0,87 

1978 64 33,5"" 0,59 31,1 t'  0,49 -2.4" 0,57 

1979 61 32,2"t" 0,64 30,0'" 0,53 -2,2'" 0,64 
c1980 34 32.5c 0,94 30,7'" 0,76 -1,8" 1,04 

1981 76 32,2" 1,17 32,9" 0,93 0,8" 1,33 

1982 81 30,4" 1,49 32,4 t'. 1,18 2,0 1,74 

Saison demise bas 	 Janvier-mai 83 33,74 0,59 30,0 0,49 -3,68 0,57 

Juin-septembre 90 32,4 ' - (,56 30,2 0,47 -2,2h (,53 

Octobre 126 31,8 0,59 3(1,6 0,50 -1,2" 0,57 

Novembre 129 33,1"" 0,54 31,2 0,46 - 1,9") 0,50 

Ddcembre 132 32,9", 1,53 30,9 (,45 -2,0 0,48 

Typedemisebas 	 Simple 367 32,7 0,44 30,7 0,39 -2,0 0,33 

Multiple 193 32,9 0,46 3(,5 0,40 -2,4 0,35 

Rang de mise bas 	 1 195 27,5" 1,(07 29,4" 0,86 1,9" 1,22 

2 131 29,7" 0,74 30,3"t 0,61 0,6 b 0,78 

3 101 32,7" 0,52 31,2" 0,45 -1,5c 0,47 

4 70 34,5d 0,53 31,4"" 0),45 -3,1" 0,48 
5 	 33 34,9d 0,81 30,4"" 0,66 -4,4 0,88 

e56 	 30 37,4c 1,23 30,8""" 0,98 -6,5 1,41 

Darts une m~me colonne, les moyennes affectdes des mimes lettres Al'intdrieur d'un mime groupe ne different pas 
significativement (P<0,05). 
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Tableau 43. Analyse de variance de la mortaliteovine d trois ages types (Rubona et Songa). 

Source de 
variation 

Station 

Mre 

Annie de naissance 

Saison de naissance 

Type de naissance 

Rangdenaissance 

Sexe 

Variation rcdsiduelle 

***P<0,(X)I "' P<0,01 

0-150j. 

d.d.l. CM 

1 0,62' 

462 0,14** 

7 0,31" 

4 0,58" 

I 1,0("* 

5 0,14 

1 0,13 

958 0,(9 

* P<0.05 

bilitds de ces effets sont de 0,13 ± 0,029 A 150 
jours, de 0,09 ± 0,036 A 365 jours ct de 0,04 ± 
0,046 A730 jours. Ces pourcentages faibles 'ttrs 
faibles laissent peu d'espoir de diminuer le taux 
de mortalit6 par une slection des meilleures 
mares pour cc caractre. 

Effet du poids a la naissance sur la mnortalit. 
L'6quation (voir p. 34) qui pormet de calculcr 
I'effet du poids it la naissance sur lotaux de morta-
lit est la suivante: 

y = 7,44 - 1,58(x - 2,46) 
mais I'effet n'est pas significatif (P > 0,05). I1 
ressort de cc calcul quc Ic taux de mortalitd aug-
mente avec un poids i la naissance inf6rieur itla 

moyenne, mais en r6alit l'effet ost probablement 

0-365j. 	 0-730j. 
d.d.I. 	 CM d.d.I. CM 

1 3,33'* 1 1,07" 
410 0,17"' 357 0,16 

7 0,99" ° ' 7 0,45" 
4 0,60-' 4 0,64"* 
1 1,12'* 1 2,53*"* 
5 0,19 5 0,11 
1 6,09" 1 15,21"' 

636 0,14 432 0,15 

provenant des deux stations sont de 18,83 kg par 
brebis et par an pour l'indice 1, de 607 g pour 
l'indice Ii et dc 1,54 kg pour l'indice Ill. 

ANALYSES PAR LA METIODE 
DES MOINDRES CARRES 

I e tableau 45 montre les analyses de variance 
pour los trois indices. La station d'dlevage a un 
effet significatif au seuil de 5% sur les indices. 
L'effet de la saison de misc bas est significatif sur 
tous lcs indices. L'effet Jo l'annde de mise bas 
n'est significatif qu'au seuil dc 10% pour lts trois 
indices. Les effets aldatoiros de la mare sont signi
ficatifs au seuil de 5%. 

Los moycnnes estin1es pour los trois indices 
beaucoup plus important que l'6quation n I'in- sont donndes au tableau 46. 
dique. Le poids n'a pas dtd enregistrd dans lecas 
d'un certain nombre de mortalitds cn bas 5ge; cos 
animaux dtaient probablemont les plus 16gcrs 5ila 
naissance. 

INDICES DE PRODUCTIVITE 

INTRODUCTION 
L'intdr~t de l'utilisation des indices de pro-

ductivit6 comme mesures de performance ost ox-
pliqud Ala page 34, et les mtthodes de calcul ;i la 
page 8. 

Rappelons ici ladMfinition do ccs indices: 
Indice I: poids total d'agneau vivant 't 

150 jours exprimcen kilogrammos 
produits par brcbis et par an. 

Indice 11: poids par kilogrammc d poids 
vif d'une femellc rcproductricc. 

Indice III: 	rapport au kilogramme de poids 
m6tabolique de lamre. 

INDICES BRUTS 
Les valeurs moyennes calculdes pour 560 cas 

Effet de la station. L'effet "station" ressort 
clairemcnt. On obtient pour les trois indices une 
valeur plus d1evde ,5Songa qu'i Rubona, cc qui 
refltc peut- tre laplus grandc importance ac
cordde aux bovins dans cette station. 

Effet de I'anneede raise bas. Bien que l'effet 
de I'annde do mise has ne soit guare significatif, 
les indices montrcnt une progression dans le 
temps. Malgr6 unc annc 1g&remcnt moins 
bonne en 1982 qu'en 1981 (due peut- tre "tune 
fluctuation interannuelle normale), on observe 
entre 1975 et 1982 uno augmentation de producti
vita de 1,72 kg, 93 get ),57 kg par brebis et par an 
pour chaquo indice. La progression apparait beau
coup plus nettement lorsqu'on exclut la premi&e 
annt.c (1975) des calculs, cc qui s'explique sans 
doutc par l'Olimination des mauvaises mares, une 
mcilleure gestion, et I'am6lioration gdndtique. 

Effet de la saison de raise has. La saison de 
mise bas a un effet significatif: les valeurs les plus 
faibles correspondent aux agnelages de Ia tongue
saison sache et du ddbut des grandes pluies. Les 
performances des brebis donnant naissance pen
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Tableau 44. Moyennes estirfes par la nthodedes moindrescarrgs de la morfalitgovine (Rubonaet Songa). 

0-150j. 0-365j. 0-730j. 
Variable 

n x + Sm n x + sm fX ± Sm 

Moyenne gdndrale 1440 17,5 1,43 1066 24,4 1,86 809 36,9 2,03 

Station Rubona 
Songa 

487 
953 

20,2' 
14,7 b 

2,14 
1,79 

354 
712 

31,9a 
16 ,8b 

2,84 
2,20 

300 
509 

41,7a 
32,1 b 

3,03 
2,46 

Annde de naissance 1975 79 26.93 13,27 53 3,0 a 
bd 21,13 47 12,4 a b  25.05 

1976 134 23.2' 8,10 116 l,9a 11,94 70 11,4' 14,60 
1977 180 0,7b 5.52 156 -17.9 b 8,09 62 2,7b 10,61 
1978 145 20.3a 3,86 111 30,5"d 5,74 78 47.4' 7,19 
1979 
1980 

167 
197 

13,7" 
16,5ab  

3,73 
5.66 

119 
147 

34,1' 
35,1"' 

5,65 
8,81 

110 
118 

42.Oac 
52,5'c 

6,54 
10,38 

1981 231 17,9 al 7,81 142 53.5" 12,13 126 64.0ac  14.29 
1982 307 20,6'b 10,62 222 55,0" 16,48 198 63,lac  19,61 

Saison de naissance Janvier-mai 125 20.2' 3,96 100 20.8"c 5,74 64 39,7" 7,35 
Juin-septembre 
Octobre 

224 
279 

26,4' 
26,0 a 

4.14 
3,45 

172 
242 

36,0" 
38.4 b 

6,05 
4,75 

157 
143 

45, 3 h 

54 ,2b 
6,91 
5,96 

Novembre 562 9,3b 3,31 323 14,1 4,96 277 22.6' 5,90 
Ddcembre 310 5.5 b 3.10 229 12.7c 4,56 168 22.9a 5,47 

Type de naissance Simple 
Multiple 

558 
882 

13,0-
22,0" 

2.05 
1,91 

415 
651 

18,6' 
30,1 h 

2,87 
2,59 

328 
481 

26,4 a 

47,4 b 
3,36 
3,10 

Rang de naissance I 41 13,0 7,64 351 39.6 11.71 264 53.1 14,15 
2 2 302 16.5 4,97 222 32.2 7,59 166 43,8 9,14 

3 217 12.0 3,01 147 25,9 4.40 113 37,9 5,31 
4 172 15.9 3,05 129 15,9 4,47 98 29,0 5,29 
5 139 20.7 5.03 99 16,3 7,59 71 30,9 9,44 
5;6 159 26,8 9,59 118 16,4 12,96 97 26,9 15,45 

Sexe Femelle 688 16,3 1,78 675 13,8" 2.29 577 15,2a 2,5 
Mile 752 18.7 1,72 391 35 ,0 b 2,58 232 58 ,7b 3,25 

Dans une m~me colonne, les moyennes affectdes des mdmes lettres Al'intdrieur d'un m~me groupe ne different pas significativement (P<0,05). 



Tableau 45. 	 Analyse de variance des indices de productiviti des ovins (Rubona et Songa). 

Carrs moyensd.d.1.Source de 
variation Indice I Indice If Indice III 

Station 	 1 413' 0,34' 2,33' 

Mre 	 247 64,4' 0,07' 0,43' 

Ann& de mise bas 7 98,6 + 0,11 + 0,66 + 

Saison de mise bas 4 .66,6* 0,16' 1,03' 
Type de mise bas 1 5332,7.. 5,05*** 33,42... 

Rangde mise bas 5 61,5 0,13' 0,68+ 

Variation rdsiduelle 	 294 55,6 0,06 0,36 

•** P<0,001 * P<0,05 + P<0,1 

Tableau 46. 	Moyennes estirn~es par la mdthode des moindres carres des indices de productivite des ovins 
(Rubona etSonga). 

Indice I (kg) Indice 11 (g) Indice III(kg) 
Variable n 

-+ s,,, x ± Sm x + Sm 

Moyenne g~ndrale 560 16,9 0,72 499 24 1,29 0,059 
Station Rubona 58 15,3" 1,22 4544 41 1,18 0,100 

Songa 502 18,41 0,49 544b 17 1,42" 0,041 
Annde de mise bas 1975 52 7,8" 5,48 150' 176 0,47' 0,441 

1976 93 14,6' 3,38 377' 109 1 ,0 3 b 0,272 
1977 99 15,t,'t, 2,30 487 ' 74 1,25 b 0,186 
1978 64 15,5"' 1,49 433a ' 49 1,15 ab  0,121 
1979 61 19,0ab 1,69 580"' 55 1,49" 0,137 
1980 34 19,2 a' 2,76 586a d  89 1,50 a' 0,222 
1981 76 22,6'b 3,52 699 b d  113 1,78"h 0,284 
1982 81 20,7 a ' 4,60 684acd 148 1,71ab 0,371 

Saison de mise bas Janvier-mai 83 17,9"' 1,49 507a' 48 1,33&' 0,121 
bJuin-septembre 90 13,9 1,40 413n 46 1,07' 0,114 

Octobre 126 14,6' b" 1,51 439ac  49 1,14a 0,122 
Novembre 129 18,3'" 1,32 534bc 43 1,39 'C 0,107 
Ddcembre 132 19,7d 1,26 604b 41 1,55b 0,102 

Type de mise bas Simple 367 11,73 0,85 341' 28 0,89' 0,070 
Multiple 193 22,1" 0,93 658b 31 1,71 b 0,076 

Rangdemisebas 1 195 22,6 3,22 796' 104 1,96' 0,260 
2 131 18,8 2,06 634'C 66 1,58 b 0,166 

' 3 101 17,9 1,24 533cd 40 1,38h 0,101 
4 70 15,7 1,27 424" 41 1,14c 0,103 
5 33 14,3 2,32 316d c 75 0,99 tC 0,187 
56 30 12,0 3,74 249c 120 0,74hC 0,301 

Dans une m~me colonne, les moyennes affectdes des mnes lettres Al'int6rieur d'un m~me groupe ne different pas 
sigiiificativement (P<0,05). 

dant la courte saison s.che et pendant les petites Corrdlations.Les corrdlations entre les in
pluies ne sont pas significativement infdrieures A dices et les principaux facteurs en jeu se trouvent 
celles des brebis mettant bas en novembre et dd- au tableau 47. I1est clair que le poids de la portde 
cembre. II serait souhaitable de testersur une par- A 150 jours constitue le plus important facteur dd
tie du troupeau un rythme de reproduction plus terminant. Tout doit donc 8tre mis en oeuvre pour 
rapide. maximiser le poids de la portde A150 jours. L'in-

Effet du type de mise bas. L'effet du type de tervalle entre les mises bas est dgalement tr~s 
naissance est celui attendu, les mres de jumeaux important et des mesures visant rdduire sa durde 
ayant un avantage trbs net sur celles qui n'ont devraient 6tre recherchdes. Une augmentation du 
produit qu'un seul agneau. 11 importe donc de poids de la portde A la naissance permettrait dgale
poursuivre la sclection des mares pour ce caractre. ment d'amdliorer trbs nettement les performances. 
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Tableau 47. 	Corr~iations phinoWypques entre les indices de productivitldes ovins et les principaux parametres en jeu
(Rubona et Songa). 

Indice ou param~tre 
Indice ou param~tre 

Indice Indice Poids Poids Variation Poids PoidsIdie Idic demrise 
150j. pp poids naissance portdeas ppbas 	 150j. 

Indice 1 0,96 0,98 -0,32 0,23 0,04 -0,17 0,24 0,88 

Indice I1 0,99 -0,30 0,03 0,03 -0,01 0,22 0,87 

Indice III -0,31 0,09 0,03 -0,05 0,22 0,88 

Intervalle de mise bas -0,16 -0,12 -0,05 -0,12 0,03 

Poids post-partum de 
ia brebis 0,10 -0,76 0,09 0,19 

Poids 150 jours post
partum 0,56 0,08 0,01 

Variation du poids 
(pp- 150j.) -0,02 -0,16 

Poids de la portde Ala 
naissance 	 -0,17 
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5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
 

Les travaux sur les petits ruminants effectuds 
danslesstationsdel'ISARmontrentquelesactions 
Amettre en oeuvre pour augmenter la production 
de viande caprine et ovine doivent tre axdes sur 
deux am6liorations: le raccourcissernent dc Fin-
tervalle entre mises bas et l'augmentation du 
poids de la portc - 150 jours. 

Les indices de productivit6 des caprins 
n'dtant pas affect6s par la saison de naissance, et 
les performances des brebis mettant bas entre 
janvier et mai n'dtant pas significativement inf6-
ricures Acelles des brebis ayant mis bas en no-
vembre et d6cembre, I'ISAR dcvrait pouvoir 
obtenir trois mises bas tous les deux ans en modi-
fiant sa politique de reproduction ct en mettant 
les animaux au mule tons les 8 ,nois plutot que 
tous les 12 mois. 

Les corr31ations entre les indices de produc-
tivitd et les facteurs qui les affectent r6v~lent que 
le poids A150 jours est le plus important des fac-
teurs determinants. Les mesures les plus aptes A 

engendrer une progression des performances sont 
donc celles qui visent Aaccroitre le poids de la 
portc 150 jours: l'augmentation du nombre de 
naissances multiples, Ic contr6le de ]a mortalitd et 
I'am6lioration de l'alimentation. 

I1est 6galement possible d'accroitre la pro
ductivitd des animaux en jouant sur 1'Hpoque de ]a 
selection des mfles. Les rfsultats des analyses 
effectu6es montrent que le poids des caprins A 
90 jours est hautement corrW1 A leur poids A 
150 jours, Age de la castration. En cc qui concerne 
les ovins, la relation entre leurs poids est faible en 
bas ige mais augmente Amesure que les animaux 
vicillissent. En ayant soin d'attendre que les mfiles 
aient atteint 9(0 jouis pour entreprendre leur sdlec
tion, on augmente substantiellement les chances 
de repdrer les animaux les plus performants. 
Dans le cas des caprins m6tis au dimorphisme 
sexuel tr~s marque jusqu'A la castration, il est re
commandd de ne chutrer les miles qu'A I'Age de 
12 mois pour obtenir un croit maximal. 
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ANNEXE A: NOTES TECHNIQUES DE L'ISAR RELATIVES
 
AUX PETITS RUMINANTS
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caprine rwandaise. Note technique n" 3. 
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LE GROUPE CONSULTATIF POUR LA RECHERCHE
 
AGRICOLE INTERNATIONALE
 

Le Centre international pour l'dlevage en Afrique (CIPEA) est l'un des 13 centres internationaux de 
recherche agricole financds par le Groupe consuhatif pour la recherche agricole internationale 
(GCRAI). Presque tous localisds dans la zone intertropicale, ces treize centres cr~ds au cours de la der
ni re d6cennie ont requ pour mandat d'appuyer les programmes de ddveloppement agricole Along terme 
des pays du tiers monde. On trouvera ci-dessous, le nom, l'emplacement et le domaine d'activitds de 
chacune d ces institutions: 

J~ *SWAR 

.I I - . DA 

" a:ap \ +*ADROe / ., l,9 

Centr~e internationaldagriculture tropicale ( IAT), Institut international derecherches sur les cultures des l.aboratoire international derecherche vtrinaire (ILRAD), 
Colombie: Manioc, haricot de 
plein champ, riz et prturages 

regions tropicales semi-arides 
(lCRISAT), Inde: Pois chiches, 

Kenya: Trypanosomiase et 
theil~riose chez Ics bovins. 

tropicaux. ca jan, millet ; chandelle, sorgho, Association pour Ie 
Ccntre international arachide et syst~mes agricoles. d~veloppement dc la riziculture 
d'am~lioration du mais et du bl16 
(CIMMYT), Mexico: Mai's et 
blt .Centre international de la 

Centre international pour 
l'6levage en Afrique (CIPEA), 
Ethiopie: Production animaleen Afrique. 

en Afrique de l'Ouest (ADRAO), 
Lib(:ra: Riz. 
Service international de Iarecherche agricole nationale 

pomme de terre (CIP),
trou:Pomme de terre, 
Centre international de 

Institut international de 
recherche sur c nz (IRRI),
Philippines: Riz. 

(ISNAR), Pays-Baa.
nstitut international de 

recherches sur leapolitiques 
recherche agricole dans les zones 
aides (ICARDA), Syic:
Systemes agricocs, cSrales, 

Institut international 
d'agriculture tropicale (IITA),
Nigeria: Systmes agricoles, 

alimentaires (IFPRI), Etats-
Unit: Problmes alimentaires 
dana Iemon ald. 

I~gumineuses vivrieres (f 'ves,lentilles et pois chiches) mats, riz, racines Ct tubercules(patates, manioc et igname), 
et cultures fourrag~res.Conseil international des I, gumineuses vivri~res (nitdbd,haricot de Lima). 
ressources phytogdptiques 
(CIRPG), Italic. 
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