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FRANI AIS
 
ORIGINAL: ANGLAIS
 

RESUME 
Les travaux prdsentds ici reposent sur i'analyse de donndes rassembldes de 1975 A1984 Ala station 

nationale de recherche d'EI-Huda (Soudan) sur des ovins Shugor, Dubasi et Watish, trois sous-espces
du mouton Sudan Desert. Le poids de la brebis Ala premiere conception, au premier agnelage et au 
sevrage du (des) premier(s) agneau(x) (120 jours apr~s la premiere parturition) ddpendait de la sous
esrkce, les Watish venant toujours en dernire position. En revanche, I'Age Ala premiere parturition
(689 jours) dtait inddpendant de la sous-espbce considdrde. La portde des Shugor (1,30) dtait supdrieure
Acelles des Watish (1,17) et des Dubasi (1,18) mais l'intervalle entre agnelages des Watish (403 . ours)
dtait plus court que celui des Dubasi (425 jours) ou des Shugor (449 jours). Le taux de reproduction,
c'est-A-dire le nombre de naissances par femelle et par an, dtait plus dlevd pour les Shugor (1,18) que 
pour les Watish (1,14) et les Dubasi (1,01). Par ailleurs, de la naissance AI'Age de ! an, le poids des 
Shugor et des Dubasi dtait g~ndralement supdrieur Acelui des Watish. Chez certains m6tis Watish, on 
avait enregistrd un accroissement ponddral et une accdldration du rythme de croissance dus AI'hdtdrosis. 
De i'Age de 365 jours AI'Age de 1095 jours, le poids vif de I'animal ne diffdrait pas d'une sous-espce A 
'autre. En outre, le poids postpartum des Watish adultes (37,0 kg) dtait plus faible que celui de leurs 

iongdnres Dubasi (42,2 kg) ou Shugor (42,3 kg). En revanche, jusqu'au sevrage, le taux de mortalitd 
des Watish (29,7%) dtait plus faible que celui des Shugor (40,5%) ou des Dubasi (42,6%). Les indices 
de productivitd ttaient inddpendants de la sous-espce, s'dtablissant A16,8 kg de poids vif d'agneau se
vrd (A120 jours) par femelle et par an, A419 g de poids vif d'agneau sevrd par kg de poids vif de la femelle 
et par an et A1,14 kg de poids vif d'agneau sevrd par kgo' 73 de poids vf de la femelle. Enfin, ces travau. 
ont dgalement permis d'6tudier I'effet, sur les performances, de l'origine de la femelle (selon qu'elle est 
nde Ala station ou qu'elle fait partie des animaux fondateurs), du type de naissance (simple ou multiple),
du sexe de l'agneau ainsi que de la saison, de 'annde et du rang de la parturition. 

MOTS CLES 
/Soudan//Mouton Sudan Desert//Mouton// Productivit//Reproduction//Performances//Agnelage/ 
/Intervalle entre agnelages//Brebis//Poids vif//Taux de croissance//Mortalitd/. 

ABSTRACT
 
Data on Shugor, Dubasi and Watish subtypes ofSudan Desert sheep, collected at EI-Huda National Sheep
Research Station, Sudan, in theperiod 1975-84, are analysed. There were subtype differences in weights
ofewes atfirst conception, atfirstparturition and at weaning of thefirst lamb(s) at 120 days afterfirst par
turition, the Watish being lighter than the other two subtypes. There were no differences among subtypes
in age atfirst lambing (689 days). Litter size was bigger in Shugor (1.30) than in Watish (1.17) or Dubasi
(1.18) subtypes, but lambing interval was shorter in Watish (403 days) than in Dubasi (425 days) or Shugor
(449 days) subtypes. Annual reproductive rate (lambs born per ewe per year) was higher in Shugor (1.18)
than in Watish (1.14) or Dubasi (1.01) subtypes. Shugor and Dubasi sheep were generally heavierfrom
birth to oneyear than Watish. Some Watish crossbreds exhibited heterosis in weight and growth. From 365 
to 1095 days weights did not differ among subtypes. Postpartum weights ofmature Watish ewes were lower 
(37.0 kg) than those ofeither Dubasi (42.2 kg) or Shugor (42.3 kg) subtypes at allparturitions. Watish had 
lower death rates to weaning (29.7%) than either Shugor (40.5%) or Dubasi (42.6%) subtypes. Productivity
indices were 16.8 kg ofyoung weaned (at 120 days) per ewe per year, 419 g ofyoung weaned per kg ewe 
per year and 1.14 kg ofyoung weaned per kgo 7.?ewe per year and did not differ among subtypes. Effects 
ofdam origin (station-born or foundation), type of birth or parturition (single or twin), sex, season and 
year of birth orparturition and parity were also examined. 
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Ilambing interval/lewes//body weight//growth rate//mortalityl 
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1. INTRODUCTION
 

LE CHEPTEL OVIN DU SOUDAN 
Avec une superficie de plus de 2,5 millions de 

km2, le Soudan est le plus vaste pays d'Afrique. 
Son cheptel national est igalement l'un des plus 
importants du continent: les effectifs bovins, 
ovins, caprins et camelins taient estimds A 
quelque 45 millions de totes vers le milieu des 
anntes 70 (Watson et aL., 1977) et A environ 
55 millions 10 ans plus tard (FAO, 1985). 

Au cours de cette pdriode, la population 
ovine a augmentd au rythme de 2,8% par an, 
si bien que la proportion des moutons dans le 
cheptel soudanais est demeurde constante, se 
situant Aenviron 36%. Les moutons jouent donc 
un r6le social et dconomique important dans la vie 
du pays et constituent une ressource strat6gique 
pr1cieuse tant pour la consommation locale que 
pour l'exportation. 

Les moutons soudanais ont notamment dtd 
recensts par Bennett et al. (1948), McLeroy 
(1961a; 1961b) et Wilson et Clarke (1975). 
Quatre grands groupes indig~nes ont ainsi tC 
identifids en fonction des caractres physiques 
et de ia rtpartition 6cologique des animaux: ie 
Sudan Desert, le Sudan Nilotic, le Sudan Arid 
Upland et le Sudan Equatorial Upland. Des 
groupes rassemblant des animaux d'Eootypes 
divers ont dgalement dtd identifies; ces groupes 
sont le rdsultat de croisements asystimatiques 
entre types purs vivant Ala lisitre des diverses 
zones 6cologiques. 

Plus de 65% des moutons du Soudan appar-
tiennent au groupe Sudan Desert. Compard aux 
autres types d'ovins, le Sudan Desert pr6sente des 
caractiristiques remarquables sur le plan de la 
productivitd et de la facilitd d'Ecoulement. C'est 
ce qui explique la prioritd qui lui est donne dans 
les programmes de recherche-ddveloppement. 

Dana les perim~tres irrigu6s, grAce A une 
approche modemiste aux relations entre la plante 
et l'animal, l'id~e d'associer les cultures chddaitres 

AI'dlevage comme moyen de maximiser la pro
duction est en train de prendre racine. La pro
duction ovine dans ces zones se pr6sente comme 
une spculation intiressante puisque la pr6sence 
de r6serves d'eau abondantes permet d'am6liorer 
les disponibilitis fourrag~res (pAturages naturels, 
sous-produits agricoles, fourrage vert). Le nombre 
substantiel des moutons elevis dans la r6gion 
(pr~s de 28% du cheptel national) montre que ces 
possibilitds existent bel et bien. 

L'amidlioration de la productivitt des moutons 
passe par la description et l' valuation de leurs 
performances. La National Sheep Research 
Station de EI-Huda a donc entrepris d'dvaluer les 
performances des sous-espbces du mouton Sudan 
Desert, Asavoir le Shugor, le Dubasi et le Watish. 
Le pr6sent rapport expose les premiers rdsultats 
de ces travaux. 

SOUS-ESPECES DU MOUTON 
SUDAN DESERT (fgue 1) 

'A Shugor 
Le Shugor est un mouton d'assez grande 

taille, de couleur brun clair Abrun fonc6, avec 
parfois des touffes de laine affleurant sous les 
poils. I! se rencontre le long et Al'ouest du Nil 
Blanc, de m~me que dans la partie occidentale de 
la Gezireh, oO il se nourrit de r~sidus de cultures 
cotonnilres et d'autres sous-produits agricoles. 
Ses mouvements migratoires sont plus amples 
que ceux du Dubasi et il n'est pas rare que des 
troupeaux de Shugor p~n~trent en profondeur 
dans ia valle de la Gezireh. 

Le Db6d 
Prototype des moutons de la Gezireh, et par

ticulitrement de la partie septentrionale de cette 
rigion, ie Dubasi se rencontre essentieliement 
dans les villages habitts par le groupe ethnique 
Dubasi (dont il emprunte le nom). Sa taille est 
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semblable A celle du Shugor mais sa robe est 
gindratement blanche avec des taches noires. 
La rdpartition de ces taches varie d'une rdgion A 
I'autre et d'un s~lectionneur a I'autre. Certains 
stlectionneurs prdf~rent les moutons dont la robe 
pr6sente des taches ou des plages noires Acheval 
sur le dos. Les ovins Dubasi ne s'eloignent que 
tres rarement des bords du Nil Blanc en direction 
de l'ouest. 

Le Wati 

Le Watish est lgrement plus petit et plus 
trapu que le Shugor et le Dubasi. On distingue 

trois groupes de Watish en fonction de la couleur 
de la robe: fauve, rouge, et blanche ligrement 
mouchette (McLeroy, 1961b). Le Watish est un 
mouton robuste qui vit entre les latitudes 10 et 
11 nord dans des r6gions relativement bien 
arrosdes. II se rencontre surtout le long du Nil 
Bleu, au sud de Ouad-Medani ot) ilp~ntre jusque 
dans la region du Fung. I!est dlevd par les ethnies 
nomades ct semi-nomades qui peuplent ces 
r6gions, notamment les Kenana, les Rufaa El 
Hoy et les Beni Meharib. 
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Figure 1. 

Sous-ceces du 
mouton Sudan 
Desert: ke Shugor
(en haut), le 
Dubati (au mi. 
lieu) et le Watish(en bas) 

----....
 



2. MATERIELS ET METHODES
 
LA NATIONAL SHEEP RESEARCH 
STATION DE EL-HUDA 

Situ6 approximativement A14°15'de latitude 
nord et 32050 ' de longitude est, Aune altitude 
de 250 m environ, EI-Huda se trouve Aquelque 

90 km au nord-ouest de Ouad-Medani et Apresque 
150 km au sud de Khartoum (figure 2). La station 
s'Ctend sur une superficie de pros de 150 ha dars 
une plaine argileuse nivelie, sur lesquels 100 ha 
se pr6tent Ala culture fouffag~re. 

L'actuelle station de recherche ovine est une 
ancienne (1960/71) division du centre de d6velop-
pement communautaire de EI-Huda qui avait 
pour mission d'assurer I'approvisionnement en 
produits laitiers et avicoles des cultivateurs A 
bail de la r6gion en vue de l'am6lioration de leur 
nutrition. 

Ayant pris conscience du r6le potentiel de 
I1conomie nationale,ie Gouvenement du 

Fqgure 2. Emplacement de la NationalSheep Research 
Stationde EI-Huda,au Soudan 

r -N 


~

/- . -o.0 

-

30-E 

Soudan avait d cid6 de spcialiser cette division 
dans la recherche exclusive sur les ovins. L'acqui
sition de plusieurs g6notypes ovins diff6rents 
n'avait pas pos6 de grands problmes, itant 
donnd que EI-Huda se situe au centre des grandes 

aires de production et de commercialisation de 
cette zone oib deux des principales sous-esp cs 
du mouton Sudan Desert (le Shugor et le Dubasi) 
sont dlev6es. 

Les activit6s de la National Sheep Research 
Station de EI-Huda portent notamment sur: 

la recherche fondamentale en vue de la 
caractrisation des performances des sous

* 	 Ia recherche-ddveloppement visant A iden
tifier des gnotypes plus sp6cis en vue 
de r6pondre Ades objectifs de production 
prdcis; 

• 	 la s6lection de matdriel g~n6tique aux fins demultiplication en station ou dans des condi
tions similaires; 

* 	 l' valuation des possibilit6s de d6veloppement 
des syst6mes actuellement utiliss pour la 
production et la commercialisation des ovins; 

* 	 I'itude des obstacles A la productivit6 des 
moutons maintenus sur des terres irrigudes, 
et en particulier celle des niveaux d'alimenta
tion des ovins et des moyens de lutte contre 
les maladies. 

On ne dispose de donndes m~torologiques 
ni pour la station ni pour ]a ville de EI-Huda, 
mais un certain nombre d'informations ont quand 
meme pu 6tre d~duites des donndes enregistr~es 
A ]a Station mdtdorologique de Ouad-Medani 
entre 1951 et 1980 (tableau 1). 

L'ann6e se decompose en trois saisons: 
l'hiver (de novembre Afvrier);

0 i'dte chaud (de mars Ajuin); et 
9 I'dtdpluvieux (de juillet A octobre). 
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Tableau 1. Moyennes climaiquespour la piriode 1951-1980, Ouad-Medani (vlesiude d) 90 km au sud-est de El. 

Huda), au Soudan 

Temperature (0C) 

Maximum Minimum Humiditd 

Mois Moyenne Temprature 
la plus dlevie 

Moyenne Temperature 
la plus basse 

relative 
(%) 

Pluviomdtrie 
(mm) 

Direction 
du vent 

Janvier 33,1 40,6 14,0 5,7 32 trace N 
Fivrier 35,1 43,3 15,7 3,3 32 0,4 N 
Mars 38,4 44,8 18,7 7,3 19 5,2 N 
Avril 40,9 46,1 21,5 12,0 18 9,4 N 
Mai 41,5 46,2 24,3 15,6 26 47,8 SO 
Juin 39,6 45,2 24.6 16,7 41 48,3 SSO 
Juillet 35,7 43,8 22,8 18,5 60 117,7 S 
Aoft 33,4 46,0 22,1 18,0 70 79,3 S 
Septembre 35,3 41,4 21,9 17,0 63 71,9 S 
Octobre 37,8 41,5 21,6 11,1 47 41,7 S 
Novembre 36,3 41,5 18,2 8,7 35 6,7 NN3 
Ddcembre 33,4 40,0 14,8 4,1 35 trace N 
Moyenne annuelle 36,7 - 18,2 - 40 428,4 -

De novembre A avril, les vents dominants 
sont des vents secs venant du nord; les vents du 
sud qui soufflent de mai A octobre sont quant 
Ateux associds Ala saison des pluies. 

Ressources alimentaires 
La station dispose des ressources alimen-

taires suivantes: fourrages cultivds, y compris 
le haricot mat (Phaseolus trilobus), la luzerne 
(Medicago sativa), le nidbe (Dolichos purpureus) 
et plusieurs varidtds de sorgho menu (Sorghum 
sudanense), notamment le cultivar local Abu 
sabaeen; grains et paille de sorgho (Sorghum 
vulgare); fanes d'arachides; sous-produits agri-
coles (tourteaux de coton; son de bIE; m~lasse 
de canne A sucre); et gramindes naturelles 
poussant sur les terres en friche et sur les berges 
des canaux d'irrigation. 

Les ressources alimentaires sont nEanmoins 
limites. La station, qui ne dispose pas de son 
propre systtme d'irrigation, est entitrement 
tributaire de celui du Gezira Board. Ce mdca-
nisme ne manque pas d'avoir un impact ntgatif 
sur la production fourrag~re d'Wed dans la mesure 
ot) 'eau est foumie en prioritd aux printres 
de culture cotonniare. 

Les rompeam de h stbtiofm 
Les troupeaux expdrimentaux de la station 

sont constituis d'animaux appartenant aux sous-
esp ces Shugor, Dubasi et Watish du mouton 
Sudan Desert. Les ovins des deux premieres 
sous-esp-ces avaient t6 acquis vers 1971. Its 

provenaient des marches A bestiaux de la zone 
et de troupeaux d'dlevage locaux appartenant A 
des particuliers. Les Watish ont t6 introduits 
dans la station en avril 1977. Ils avaient t6 fournis 
par la station d'dlevage EI-Neisheiba de Ouad-
Medani. D'autres moutons ont t6 achetds au 
fil des ans pour augmenter les effectifs des trou
peaux exp rimentaux. 

Comme on ne connaissait pas l'histoire des 
animaux achetds ou "fondateurs", ces derniers 
avaient d'abord t6 classes en fonction de la denti
tion et rdpartis entre sept groupes d'Age, dont 
quatre d'animaux sans incisives permanentes et 
trois de sujets prdsentant des incisives perma
nentes. Les animaux n~s sur la station dtaient 
quant Aeux classes suivant leur Age reel. 

Les trois sous-espces Etaient en general 
maintenues dans des troupeaux distincts, afin 
d'dviter les croisements non planifies. Les mfles 
reproducteurs dtaient sdpar~s des femelles repro
ductrices, sauf en p~riode de reproduction. I1y 
avait en general quatre groupes fonctionnels: les 
brebis suitdes et leurs petits; les agneaux sevr~s; 
les troupeaux inttgrant des bliers; et les brebis 
gravides. Sculs les agneaux encore sous la mere et 
les brebis reproductrices 6taient logds et nourris 
dans des box. En revanche, les autres categories 
d'animauxregroup~sdansdesensemblescomposds 
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de un ou de deux troupeaux au sein de chaque 
groupe fonctionnel, pAturaient les fourrages 
ou Ics parcours naturels. 

A.4etfltom 
L'alimentation des troupeaux reposait essen-

tiellement sur la consommation de fourrages 
ensilds et de sous-produits agricoles. Les animaux 
pouvaient 6galement pfturer les champs r6colt6s, 
avant qu'ils ne soient irrigues pour assurer la re
pousse ou labour~s en vue de la prochaine cam-
pagne agricole. Seules les brebis allaitantes, les 
brebis reproductrices et les brebis en fin de gesta-
tion b~ndficiaient d'une compihmentation ali-
mentaire A base de concentrds. Des quantit~s 
croissantes d'aliments concentrds dtaient offertes 
aux brebis reproductrices au cours des deux se

maines prdc6dant l'introduction des bliers dans 
le troupeau. Les animaux avaient acc~s en perma-
nence A des pierres Alcher et A de I'eau de 
boisson. La ration servie A chaque animal se 
composait de 1kg environ d'un mdlange concentr6 
de son de bl (40%), de tourteau de graines de 
coton (30%) et de grains de sorgho broyds (30%). 
Les animaux maintenus Al'table pour la repro-
duction et I'allaitement disposaient de fourrages 
et de paille ensils. Pendant la saison des pluies et 
quand la paille et le fourrage venaient Amanqter, 
une ration complmentaire de 0,45 kg de son dtait 
servie Atous les animaux. Au cours des annhes de 
s~cheresse 1981/84 marquees par un important 
d~ficit vivrier, les moutons avaient t alimentis 
avec de la mdlasse de canne Asucre et de l'urde 
servies avec du son de bl. 

Systimes d'6levage et d'acconplement 
Les moutons soudanais ne sont pas saisonnds 

et peuvent agneler pendant toute i'annde. De 
nombreux dleveurs locaux ont cependant tentd 
d'dtablir deux grandes saisons de reproduction, 
l'une en hiver, lors de la rdcolte du b16 et du 
coton, I'autre durant la saison des pluies. Les 
ressources fourragres disponibles Achacune de 
ces deux dpoques permettent d'obtenir une sur-
alimentation naturelle. I existe donc deux saisons 
d'agnelage, la premitre en t6 (juillet-aofit), 
pdriode oA la grande majoritd des troupeaux 
agnilent, la seconde en hiver (ddcembre-
janvier). Cependant, I'augmentation du cofit de 
ia vie et des frais affdrents A I'dlevage ovin a 
amend certains producteurs Ase tourner vers un 
systame d'ilevage plus intensif qui leur procure 
des agneaux pendant toute I'annee. A cet effet, ils 
laissent les b6liers en presence de brebis qui 
viennent d'agneler et consacrent un budget plus 
important AI'alimentation compldmentaire. 

Mis Apart les quelques rares cas de croise
ments entre troupeaux intervenus en 1978 et 
1979, la politique gdndrale adoptde par la station 
consistait Amaintenir des troupeaux de race pure. 
En r~gle gtndrale, les brebis dtaient saillies en 
dtd et en automne de mani~re A produire des 
agneaux en automne et en hiver. La plupart des 
mises bas avaient lieu entre juillet et d6cembre 
(figure 3). 

Figure 3. Distribudondefriquencediesmbaschezdes 
moutons Sudan Deserta EI-Huda (Soudan) 
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Pendant la saison de reproduction, les brebis 
6taient regroupdes selon leur Age et rdparties au 
hasard entre les bdliers reproducteurs, de sorte 
Apermettre Achacun d'eux de s'accoupler avec 20 
A25 femelles d'Age similaire. Les brebis dtaient 
maintenues dans ces groupes pendant six semaines, 
apr~s quoi elles ttaient rassembldes en un seul 
troupeau alors que les bIliers rejoignaient les 
troupeaux de bliers reproducteurs. 

Les agnelles sevrdes rejoignaient les troupeaux 
reproducteurs AI'Age de 7 ou de 8 mois. Quant 
aux brebis stdriles, figtes et malades, elles 
faisaient I'objet d'une mise Ala rdforme perma
nente. Le meme traitement dtait dgalement r& 
servd ax b~liers devenus Ages et lourds et aux 
jeunes mAles exc6dentaires. 

Elevage des apgeaux 
Les agneaux nouveau-nds bndficiaient de 

soins particuliers au cours des deux premi res 
semaines suivant leur naissance. Apr~s la mise 
bas, les mres et leurs agneaux dtaient maintenus 
A I'dtable et nourris pendant une semaine au 
moins apr~s I'agnelage, les plus grandes pr~ca;
tions dtant prises pour que les besoins alimen
taires des agneaux soient totalement couverts. 
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Apres la premiere semaine, les m res itaient 
conduites sur le pAturage pendant un court laps
de temps chaque jour et les jeunes agneaux rece-
vaient de petites quantit~s de foin durant leur 
absence. 


Au cours de la pdriodo couverte par I'dtude, 
le sevrage se pratiquait de deux manires diffd-
rentes, A savoir un sevrage collectif A l'Age de 
16 semaines environ, et un sevrage individuel A 
16 semaines pr cises. L'Age au sevrage dtait assez 
bien maitrisd, se situant le plus souvent dans les 
110 A120 jours suivant la naissance (figure 4). Les 
agneaux sevrds restaient ensemble jusqu'A l'Age
de 6 mois environ; ensuite les femelles dtaient 
s~pares des mfiles et maintenues dans des trou-
peaux distincts. 

Figure 4. 	Distribution de fr~quencedes dgesau sevrage
chez des agneaux Sudan Desert a EI-Huda 
(Soudan) 

Pourcentage 

d'animaux sevrds 

30 

28. 

n 9 

24-

22 

20" 


1s-

16-


14-	 [et 
12-] 

10-
11-


'-
 let 
4-


2-

0 


0 70 0 90 100 110 120 130 140 150 160 
Age au sevrage (jours) 

Laffe cohtre les maladies 

Les mesures systdmatiques de prophylaxie
sanitaire employees dans la station 6taient la 
vaccination contre les maladies enddmiques, 
les traitements aux purgatifs contre les parasites 
internes et les interventions visant Al'limination 
des tiques et des ectoparasites. 

Des tests de d~pistage de ia brucellose 
dtaient dgalement effectuds de temps A autre. 
Avant de rejoindre le troupeau, les moutons 
nouvellement achetds par la station dtaient 
soumis Aun traitement v6tdrinaire et mis en qua-
rantaine. 

RECUEIL ET PREPARATION
 
DES DONNEES
 

Les donnees sur les caracttres physiques et 
les performances des animaux ttaient systdmati
quement consignees dans des registres. 

Les mensurations suivantes dtaient relevies 
sur les animaux sur pied Ai'aide d'un ruban md
trique et d'une toise: 
0 ]a longueur du tronc (de ]a pointe de l'dpaule 

AI'ischion); 
* le pdrimitre thoracique (tour de poitrine); 
* la profondeur de ]a poitrine (du poitraih au 

garrot); 
0 la hauteur au garrot (du point le plus 6levd de 

la ligne dorsale au sol, au niveau des pattes 
de devant); 

* Ialongueur de I'oreille (de Iabase de i'oreille 

au niveau du crane et de ]a ligne dorsale, Ala
pointe de l'oreille). 
Les donnes sur la performance consignees

dans les registres ont W reportdes sur des feuilles 
de programmation informatique en vue de leur 
analyse 	 statistique. Trois types de feuilles deprogrammation avaient t utilis~s: 

* les feuilles affichant les donndes de base suri'animal. Celles-ci font tat de renseigne
ments relatifs Al'identitd de l'animal, Asa 
sous-espAce, Ason origine et Ason ascendance, 
Ason sexe, Ala couleur de sa robe, Asa parit6, 
Ases dates de naissance et de sevrage, et aux 
motifs et aux dates d'entrde dans le troupeau 

de sortie de celui-ci; 
les feuilles affichant les donnes sur le poids 
de I'animal. Celles-ci font 6tat de renseigne
ments relatifs Al'identitd de I'animal, Asa 
date de naissance, Ason poids Ala naissance 

Ason poids Achacune des pesm successives 
(datdes) auxquelles il est ensuite soumis; 

0 les feuilles affichant les donnes sur la nais
sance. Celles-ci font dtat de renseignements 
concernant l'identitd de la mere et les dates 
de naissance, le nombre, I'identit6, le sexe et 

]a paritd de sa progdniture. 

ANALYSE STATISTIQUE 
Les donndes ont d'abord t6 test~es au 

moyen de logiciels disponibles dans le commerce 
(Dixon et al., 1985; SPSS Inc., 1983) pour vdrifier 
leur compldtude et aux fins de validation. Les prin
cipales analyses ont W effectu~es par les methodes 
des modules fixe et mixte basdes sur l'utilisation des 
moindres carrds (Harvey, 1977). L'indgalitd et 
la disproportion des effectifs des sous-classes 
avaient donnd des dispositifs factoriels non dqui
librds pour lesquels les techniques classiques d'ana
lyse de variance n'auraient pas t6 applicables. 
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Les modules utilists couvraient les effets Dans les analyses portant sur les animaux 
aliatoires du g~niteur au sein de ia sous-espoce; fondateurs I'effet du g6niteur n'a pas t6 test6, 
les effets alatoires de la mere (lorsqu'elle appa- puisque l'on ne disposait d'aucune donne sur les 
raissait plus d'une fois dans la matrice analy- pres et mtres de ces animaux. L'hritabilit a t 
tique); et les effets fixes de l'origine (animal calcul.e par la m~thode des demi-frtres paternels.
fondateur ou n6 sur la station), de ia paritd, de Pour le calcul de la ripdtabilit, les composantes
l'annde de la naissance ou de la mise bas, de la de lavarianceinteretintrabrebisontt6utilistes. 
saison de ia naissance ou de ]a mise bas, du type Enfin, le poids de la port6e A 120 ou A 
de la naissance ou de la mise bas, et du sexe du 150 jours, l'intervalle entre mises bas et la viabi
jeune. La paritd correspondait au rang rdel de la litd des jeunes (indice z6ro pour toute femelie 
mise bas des brebis nes sur ]a station. Toutefois, dont la portde mourait) avaient servi de base au 
pour les brebis fondatrices, dont la carrire repro- calcul des trois indices de productivitt suivants: 
ductive antdrieure n'dtait pas connue, la paritd 

°6tait determinte en fonction des mises bas effecti- Indice n 1= Poids (k) de jeune produit 
vement survenues sur la station. Dans les deux pa femelle et par an 
cas, la quatri~me mise bas et les mises bas suivantes = Podde lapot6e (kg) 120ou 10jourx365 
avaient 6td class6es dans iam~me catdgorie (> 3). Intervale juu'kin misc ba suivante 

Le carr6 moyen r~siduel a t6 utilisd comme 
composante d'erreur en vue de tester la significa- Idice no 2 = Poids(g) dejeune produitpar kgde poidsvif
tion de 'ensemble des diffdrences 6valutes entre de femelle par an 
groupes, exception faite pour les variations inter
raciales oik la composante d'erreur correspondait Indice nol x 1000 
A 'effet du g~niteur au sein de la race. Les Poid post-partum dela femele 
contrastes lintaires des moyennes calculdes par la 
mtthode des moindres carrds ont W estimds pour Indice n 3 Poids (kg) de jeune produit par kg
d6terminer la signification des differences intra- de poids m6tabolique de femelie par an 
groupes pour tous les param6tres pour lesquels 
les diffdrences s'dtaient rdvdldes significatives = lndienl 
dans l'analyse de variance. Poids post-paum° ," de la femcle 
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3. RESULTATS
 
MENSURATIONS DU CORPS 

IIest possible, Apartirde la corri1ationentre 
diverses mensurations du corps des ovins, de 
diterminer avec plus ou moins de pr&ision les 
valeurs de certains param6tres qu'il est toujours 
difficile de mesurer sur le terrain. Ainsi, on a 
calcul6 ici les coefficients de rigression de la 
longueur de l'oreille, du pdrimttre thoracique, de 
la profondeur de la poitrine, de la longueur totale 
et de la hauteur au garrot sur la base de I'Age de 
I'animal, l'objectif 6tant d'arriver&d6terminer ce 
dernier param6tre Apartir des cinq premiers. On 
trouvera au tableau 2 les rtsultats de ces calculs de 
rtgression. Comme on pouvait s'y attendre, il n'y 
avait qu'une faible corr6lation entre la longueur 
de l'oreille et l'Age de l'animal. En revanche, 
quelle que soit la sous-espce considdr6e, il 
existait de trts fortes corr6lations (P<0,001) 
entre tons les autres paramttres mesurts et I'Age 
deb 


Ces corr6lations ont en outre t6 classdes A 
partir des niveaux de signification des coefficients 
de r6gression dMterminds grace aux valeurs de 
t [coefficient de rtgression (b) divis6 par l'erreur 
type de b; (tableau 2)]. I!ressort des risultats de 
ces calculs que chez les Shugor et les Dubasi, le 
coefficient de correlation le plus dlevt ttait celui 
de la profondeur de la poitrine, suivi dans l'ordre, 
de ceux du p6rimttre thoracique, de la longueur 
totale et de la hauteur au garrot. En ce qui 
concerne les Watish, le coefficient relatif au pdri
mttre thoracique venait en tete, suivi de ceux de 
la profondeur de la poitrine, de la longueur totale 
et de la hauteur au garrot. Le prim~tre thora-
cique constitue le param6tre le plus'variable de 

tous dana la mesure oi il reflte l'dtat gndral 
- et parfois les conditions physiologiques - de 
l'animal. En comparaison, les autres mensura
tions, Asavoir la profondeur de la poitrine, la 
longueur totale et la hauteur au garrot, sont 

Tableau 2. 	Coefficients de rigressiondes mesures (cm)
de la Iongueurde l'oreille, du pirimitre tho
racique,de la longueurtotoe, de laprofon.
deurde la poitrine et de la hauteurau garrot
cheztroissous.espeesd'ovinsSudanDesert 
4 EI-Huda(Soudan) 

Coefficient 
dertgression 

Mensuration 
etcoefficient Shugor Dubasi Watish 

Le de16 6, 5 
a 16,6 16,5 15,3 
b 0,27 -0,95 2,50 
Erreur type (b) 0,95 1,1 1,5 

l6sbimvetbodqu 
a 74,0 74,8 72,6 
b 56 47 73 
Erreur type (b) 6,2 7,2 8,1 

a totsk 
a 52,4 52,3 51,4 

30 37 34 
b 3 37 3 
Erreurtype (b) 3,8 5,8 5,3 

rokulde fkhe 
a 28,0 28,0 27,2 
b 28 24 24 
Erreur type (b) 2,7 3,1 3,5 

Hmtwrmpwrot 
a 66,2 67,2 63,1 
b 35 32 33 
Erreur type (b) 4,6 5,6 6,6 

aet bsont les param6tres de I'iquation y = a+ b(Age x 104), 
dans laquelle yest [a mensuration (cm) at I'Age est exprimd en 
jours. L'erreur type dont ilest question ici est celui du coeffi
cient de r~gression. 
Tous les coefficients de rigression dtaient hautement
significatifs (P<0,001), exceptt celui de Is Iongueur de 
I'oreille sur rage de I'animal. 

beaucoup plus fiables dans la mesure o6 elles 
dpendent des caractiristiques du squelette. 
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PERFORMANCES DE REPRODUCTION 
Les performances de reproduction des ovins 

constituent des 6iments extremement importants
de leur productivitd. Elles dependent, non seule-
ment de I'Age de la femelle Ala premiere parturition, 
mais dgalement de la potte, de l'intervalle entre 
mises bas et du nombre total de jeunes produits 
par ia brebis au cours de sa carrire reproductive. 
Chez les ovins, la prdcocitd de la premiere partu-
rition permet d'accroitre la productivitd et la 
valeur hrdditaire de l'animal. L'adoption d'un 
mode de gestion plus intensif et l'introduction 
prdcoce de brebis non saillies dans les troupeaux 
reproducteurs peuvent permettre d'abaisser l'Age 
au premier agnelage. Par ailleurs, le mode de 
gestion et le poids de ia femelle au sevrage contri-
buent Addterminer le moment des premieres cha-
leurs apr~s ]a premiere parturition, et par consd-
quent la longueur de l'intervalle entre agnelages. 

Paramitresinitian delItreproduction 
Poids 4 a premreconception 

Les ovins n'atteignent leur maturit6 sexuelle 
qu'A partir d'un certain poids. Ce poids peut etre 
fonction des caractdristiques propres de l'animal 
ou de I'alimentation et du mode de gestion (Allen 
et Lamming, 1961; Younis etal., 1978; Suleiman, 
1982). Ces param~tres influent dgalement sur le 
taux d'ovulation et l'intensitd des chaleurs chez 
les brebis pubertaires non saillies. 

A la premiere conception, le poids moyen
des brebis Shugor, Dubasi et Watish dtait de 
35,1 kg (tableau 3). I! dtait fonction de la sous
esp~ce, de la saison, de I'annde et du type de la 
portde-simple ou g6mellaire-produite au terme 
de cette conception. Toutefois, il y avait 
"confounding" entre l'effet de I'annde et ceux de 
la saison et du mode de gestion. 

Facteur n 

Moyenne totale calculde par iam6thode des moindres carrds 151 
Erreurtype 

Shugor 38 
Dubasi 64 
Watish 49 
Niveau de signification du test F 

Tableau 3. 	Moyennes, calcul'es par la mithode des moindres carris, du poids (kg) des brebis Sudan Desert, de lapremiere conception au sevrage des agneaux ,1EI-Huda(Soudan) 

Poids (kg) A Poids (kg) A Poids (kg) A120 joursla premitre conception la premiere parturition apr~s la premiere parturition 

Typede maimance 
Simple 
Gimellaire 
Niveau de signification du test F 

Salom
 

liver 

Etichaud 

Etdhumide 
Niveau de signification du test F 

An 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

Niveau de signification du test F 
Ecart type rdsiduel 

132 
19 

17 
87 
47 

12 
34 
22 
-
61 
22 
-

Moyenne n Moyenne n Moyenne 

35,1 
0,95 

135 37,9 
0,83 

124 37,0 
0,76 

35,8a 
36,8a 
32,7b 

38 
54 
43 

39,3a 
40,4a 
34,Ob 

35 
51 
38 

38,5a 
37,7a 
34,7b 

33,Oa 
37,2b 

121 
14 

37,4 
38,3 

109 
15 

36,2 
37,8 

ns ns 

35,9a 
37,2b 
32,2a 

56 
12 
67 

37,1 
39,7 
36,8 

46 
13 
65 

35,3 
37,2 
38,3 

ns ns 

32,1a 
39,Ob 
35,4ac 

10 
26 
14 

39,7a 
40,1a 
39,5a 

17 
23 
6 

ne 
36,4a 
37,5a 
41,6b 

-

36,8bc 
32,3a 

9 
39 
22 

34,3b 
35,6bc 
38,5ac 

4 
36 
25 

30,9c 
36,4a 
39,Iab 

- 15 37,5ab 13 36,8ab 

6,25 5,20 4,36 
Dans Iamlm.ec€olonne et pourle miem facteur, le moyennes suivies de I&nlime letue ne sontpos gnificativenientdiffrentes (P>0,05). 
0*0 P<0,001; 0* P<0,01; * P<0,05; ns = non significatif. 
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A noter que des 6tudes prdcddentes, dgale-
ment effectudes AEI-Huda, rapportent pour des 
ovins un poids Alapremiere conception d'environ 
20 kg (Sulieman et al., 1985). 

Poidsdla premiereparturition 
Le poids de la brebis Ala premiere parturition 

a une influence majeure sur ses performances de 
reproduction. Cela d'autant plus qu'une concep-
tion intervenant au cours de la phase de crois-
sance peut en ralentir le processus, notamment 
lorsque I'animal ne bndficie pas d'une alimenta-
tion appropride. Ce ralentissement de la crois-
sance peut A son tour retarder le retour des 
premieres chaleurs suivant la parturition et 
partant, allonger l'intervalle entre agnelages. Qui 
plus est, les risques d'avortement sont pis dlevds 
lorsque le poids de la brebis en gestation se situe 
en degA d'une certaine moyenne. 

Dans le cas de la prdsente dtude, le poids 
moyen au premier agnelage dtait de 37,9 kg
(tableau 3) et seules la sous-espce et I'annde de 
parturition exer~aient une influence significative 
sur ce param~tre. 

Pour leur part, Sulieman et al. (1985) ont rap
portd dans des dtudes ant~rieures des poids Ala pre-

niare parturition de 31,8, 31,1 et 25,4 kg respecti-

vement pour les Shugor, les Dubasi et les Watish. 


Poidsdes brebis 120joursapres 

la premiireparturition 


Le poids moyen des jeunes brebis 120 jours
 
apr~s le premier agnelage, c'est-A-dire au se-

wage, dtait de 37,0 kg (tableau 3) et seules la 

sous-espoce et l'annde de la parturition avaient 

uns influence significative sur ce parambtre. 


Age d la premiereparturition 
L'Age moyen non ajustd des brebis au premier 


agnelage dtait de 758 jours (6cart type = 238,1; 

n = 237). On trouvera Ala figure 5la distribution
 
de frdquences de ce param~tre. I1ressort des 
rdsultats de I'analyse des donndes par la m~thode 
des moindres carrds que seule i'annde de nais-
sance de la jeune brebis influenqait son Age A 
la premiXre conception. 

L'Age moyen au premier agnelage, calculd 
par la mdthode des moindres carrds, dtait de 
688,8 jours (erreur type = 42,51). Analysts pour 
ia priode 1976-1980, les contrastes lindaires des 
effets de l'anne de naissance rdvlent que les 
brebis noes en 1977, avec un Age Aia premiere par-
turition de 583,2 jours, dtaient les plus prdcoces. 
En revanche, avec un chiffre correspondant de 
810,9 jours, les brebis ntes en 1979 dtaient les plus 
tardives. Par ailleurs, les chiffres enregistrds pour 
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les brebis ndes en 1978 et 1980 dtaient infdrieurs Ala 
moyenne tandis que ceux relatifs aux sujets n6sen 
1976 dtaient supdrieurs Acette moyenne. Ces 
variations annuelles dtaient essentiellement 
imputables aux differences des modes de gestion 
utilises Apartir du sewage. 

Des dtudes ant~rieures (Suleiman, 1982) 
rapportent que 'age moyen des brebis Shugor, 
Dubasi et Watish au premier agnelage 6tait de 
605,3 jours (erreur type = 12,0). Ni la saison, ni 
le regime alimentaire, ni la sous-espce n'in
fluaient de manifre significative sur ce para
mitre. Dans des travaux plus r6cents, Sulieman 
et al.(1985) rapportent un Age moyen Ala pre
mibre parturition de 421,0 jours pour un groupe 
de brebis analogue Acelui dtudi. ici et au sein 
duquel avait dtd introduit un bdlier juste aprts 
le sewage. 

Figure 5. Distribution de frquences de l'ege it la 
premiere parturitionchez des brebis Sudan
Desert dEI-Huda(Soudan)
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Tafle de la potte 
La taille brute de la portte moyenne dtait de 

1,18 (6cart type = 0,40; n = 1090) et 'analyse de 
variance r6vdlait que la sous-espce, la saison, 
i'annde de parturition et la paritd des femelles 
ndes en station influaient significativement sur ce 
param6tre (tableau 4). 

La porte moyenne, calculde par lam~thode 
des moindres carrds, dtait de 1,22 (tableau 4). II 
ressort d'une analyse polynomiale de la taille de la 
portte par rapport Ala paritd des brebis ndes en 
station que la porte enregistrait une augmentation 
lindaire de ia premiere Alaquatri~me naissance. 

Par ailleurs, les rdsultats d'une analyse ef
fectude sur un dchantillon plus rdduit (n = 363), 



Tableau 4. Moyennes, calculiespar la mithode des moindres carr&s, de laporlte (nombre d'agneaux), de rintervalleentre agnelages (jours) et du taux d'agnelage (nombre d'agneaux/brebis/an)chez les ovins Sudan Desert
d E1-Huda (Soudan) 

Portie Intervalle entre agnelages Taux d'agnelage 
(nombre d'agneau) (jours) (nombre d'agneaux/brebis/an) 

Facteur n Moyenne n Moyenne n Moyenne 

Moyenne totale calcul6e par la
mithode des moindres carr6s 1090 1,22 452 426 452 1,11Erreurtype 0,022 20,0 0,071 

Shugor 386 1,30a 161 449a 161 1,18aDubasi 394 1,18b 201 425ab 201 1,01bWatish 310 1,17b 90 403b 90 1,14ab
Niveau de signification

dutestF 
 *. +
 

Odhedelafemelle
 
Ne en station 
 347 1,24 94 427 94 1,06Brebis fondatrice 743 1,20 358 425 358 1,16
Niveau de signification

du test F ns 
 ns ns

1Tpede mabaace 
Simple - - 362 428 -
Gtmellaire 

- 90 423 

Niveau de signification 

-


du test F ns ns us 
Salo. de maimce 

Hiver 348 1,19ab 62 447a 62 1,08Etdchaud 93 1,28b 54 445a 54 1,09Etthumide 649 1,19a 336 385b 336 1,15
Niveau de signification du 
test F + ns 

Aua6e dennmse
 
1975 
 24 1,18ab 24 369a 24 1,111976 102 1,20ab 93 404a 93 1,171977 103 1,23ab 84 429ac 84 1,041978 149 1,31a 132 449bc 132 1,171979 157 1,24ac 119 478b 119 1,041980 190 1,23ac  - - -1981 106 1,17bc  - -
1982 139 1,26ac - 
1983 120 1,13b  -
Niveau de signification 

- 

du test F ns 
Pault6 ( rebk 6es em station)


1 
 175 1,13a 54 435 54 1,022 92 1,21ab 30 421 30 1,173 50 1,24ab 7 408 7 1,29>3 30 1,36b 3 443 3 0,75
Niveau de signification du 
testF Ins us 

Puk6 ds bre louhdbces 
M6mdol eM datim 

1 246 1,17 140 458a 140 1,11
2 193 1,20 111 403bc 111 1,19
3 151 1,21 69 387b 69 1,22
153>3 1,22 38 451ac 38 1,12


Niveau de signification du
 
testF ns usEcart type risiduel 0,389 146 0,542 

Dam In me colonne et pour un me facteur, In moyennes suivies de Iamemo lettre ne ontpas significativement diffirentes (P>0,05). 
P<0,001; **P<0,01; * P<0,05; + P<0,1; ns = non significatif. 
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- -

avec comme covariable le poids A ia conception, 

ont rivdld que la taille de la portde itait d'autant 
plus grande que ce poids dtait dlevd. A chaque 

kilogramme supplmentaire de poids Ala concep-
tion, correspondait en effet une augmentation de 
0,01 agneau de la portde (P<0,001), mais selon 
toute probabilitd, cet accroissement relevait 
autant de I'Age de la brebis que du poids propre-
ment dit. I! dtait dgalement imputable au fait que 
la taille de la portde chez les Shugor dtait plus 
0levde que chez les autres sous-espces. 

Les rdsultats des analyses prdcddemment ef
fectudes sur la taille de la portde des moutons 
Sudan Desert Apartir d'dchantillons plus rdduits 
et sur des laps de temps plus courts s'av~rent 
contradictoires. Toutefois, ces travaux ont permis 
de mettre en dvidence des diffdrences similaires A 
celles rapportdes ici entre les sous-espkces. Une 
seule de ces dtudes couvre les trois sous-esp6ces 
dtudides ici. IIs'agit de celle effectude par Sulieman 
et Eissawi (1984a). Elle rapporte pour les Shugor 
une porlde de 1,25 supdrieure (mais pas significa
tivemcnt) Acelle des Dubasi (1,16) et des Watish 
(1,16). Dans des travaux plus r~cents rdalisds 
sur deux sous-espkces, EI-Karim et Owen (1987) 
rapportent que la porte des Shugor (1,25) dtait 
significativemcnt plus dievde que celle des Watish 
(1,13). Par ailleurs, Sulieman et al. (1978) 
indiquent, dans une dtude antdrieure effectude 
sur des Shugor et des Dubasi, que la portde 
moyenne de ces deux sous-espces dtait de 
1,30 agneau. Enfin, Wilson (1976), darns la seule 
analyse ddtaille rdalisde sur les performances 
de reproduction des Sudan Desert dlevds en 
milieu traditionnel-ici dans le Darfour, r6gion de 
l'ouest du Soudan - rapporte une portde moyenne 
plus dlevde, estimde A1,45 agneau. 

lntervafle entre agnelsges 

La moyenne brute des intervalles entre agne-
lages dtait de 421 jours (6cart type = 150,1; 
n = 452). On trouvera Ala figure 6 la distribution 
de frdquences de ce param~tre. L'analyse de 
variance rdv~le qu'en ce qui concerne les brebis 
fondatrices, cet intervalle variait significative-
ment en fonction de la saison et de l'annde de la 
parturition ainsi que du rang de la naissance en 
station. En revanche, les differences entre 
Shugor, Dubasi et Watish dtaient Apeine signifi-
catives (P = 0,08) (tableau 4). 

La moyenne des intervalles entre aguelages 
calculde par la m6thode des moindres carrs dtait 
de 426 jours (tableau 4). 

Le poids de ia femelle apr~s la parturition 
n'avait pas d'effet significatif sur ce paramatre 
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Figure 6. Distribuion de friquences des inter
vafll entre agrielages chez k Sudan Desert 
AEI-Huda (Soudan) 
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qui augmentait cependant de 4,4 jours en 
moyenne par kilogramme suppldmentaire de 
poidspost-partum. 

La seule 6tude precddemment effectude sur 
l'intervalle entre agnelages chez ces trois sous
espces ovines A EI-Huda est celle de Sulieman 
et Eissawi (1984a). Ces auteurs rapportent des 
intervalles beaucoup plus courts qui s'6lvent A 
293 jours (dcart type = 48,0) chez les Shugor, A 
311 jours chez les Dubasi (dcart type = 58,5) Ft
A367 jours chez les Watish (icat type = 100,1). 
Pour sa part, Wilson (1976) fait dtat d'un inter
valle brut moyen de 272 jours (6cart type = 58,6) 
dans le sud du Darfour. Les intervalles enre
gistrds A EI-Huda sont relativement longs mais 
cela n'est ni une caractdristique du Sudan Desert, 
nile Msultat d'une quelconque saisonnalitt lide A 
la photopriodicitd. Selon toute vraisemblance, 
ce serait plut6t la consequence du mode de 
gestion et plus particulifrement des restrictions 
imposdes en matire de reproduction. 

Tami maud d'auehtge 
Le taux brut d'agnelage, calculd d'apr~s la 

formule portde x 365/intervalle jusqu'A I'agne
lage suivant, 6tait de 1,15 agneau par brebis et par 
an (6cart type = 0,547; n = 452) et les rdsultats 
de l'analyse de variance demontraient qu'il n'ttait 
significativement influencd que par la sous
espoce (tableau 4). 



Le taux moyen d'agnelage, calcul6 par la 
mithode des moindres carrds, itait de 1,11 agneau 
par brebis et par an (tableau 4). IIdtait analogue
chez les Shugor et les Watish, de meme que chez 
ces derniers et les Dubasi. En revanche, le taux 
d'agelage des Dubasi ttait nettement inf6rieur A 
celui des Shugor, la difference itant en moyenne
de 0,17 agneau par an. Par ailleurs, compte tenu 
des interactions entre la portie et l'intervalle 
entre parturitions, ni la saison, ni I'annie de 
naissance n'avaient d'effet sur ie taux d'agnelage. 
D'une manitre gdndrale, cet intervalle, qui
tendait A dicroltre entre ia deuxiame et la
troisi~me paritd rdelle chez les brebis ndes cii 
station, et au troisi6me agnelage en station des 
brebis fondatrices augmentait par la suite. 
Compte tenu de ce phdnom6ne, le taux annuel 
d'agnelage enregistrait tine Idgare augmentation
quadratique jusqu'A la troisi~me parturition, puis
diminuait. Une tendance analogue-quoique 
moins marquee que chez les brebis ndes en 
station-avait dgalement dtd observde chez les
brebis fondatrices. 

R~sumE 
Les poids vifs des Watish A la premiere

conception, A]a premiare parturition et au se-
vrage suivant la premiere parturition dtaient 
infdrieurs Aceux des Shugor et des Dubasi. En 
revanche, leurs pertes de poids pendant la lactation 
dtaient infdrieures A celles des Shugor et des 
Dubasi. 

La saison avait un effet marqud sur le poids A 
la premiare conception (les jeunes brebis concevant 
pendant la pdriode estivale chaude pesaient plus
lourd que celles dont Ia conception coincidait 

avec I'hiver ou I'dti pluvieux) mais non sur le 

poids A la premiare parturition ou au sevrage

suivant ]a premiere parturition. 


La portde des Shugor dtait suprieure Acelles 
des Dubasi et des Watish. D'autre part, les brebis 

agnelant au cours de I'dtd chaud (ce qui correspond

Ades conceptions intervenues vers Ia fin de l'dtd 

pluvieux et/ou le d~but 
 de l'hiver, c'est-A-dire 
aprts I'hivernage) donnaient des portdes supA-

rieures Acelles agnelant au cours des autres saisons. 


Par ailleurs, les brebis agnelant au cours de 

l'dtd humide enregistraient par la suite des inter-
valles entre agnelages plus courts que celles 
mettant bas au cours des autres saisons. 

Enfin, le taux d'agnelage des Dubasi dtait 
infdrieur Acelui des Watish ou des Shugor. 

POIDS VIF ET CROISSANCE 

Le poids vif et la croissance sont des para-


mtres importants de la productivitd totale, 
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notamment lorsque la production de viande 
constitue le principal objectif poursuivi. Un poids
dlevd A la naissance permet A l'animal de bien 
ddmarrer sa carriare et une croissance rapide
avant et apr~s le sevrage le prddispose Amieux 
rdsister aux maladies et Aatteindre rapidement la 
pubertd puis la maturitd. Enfin, une pubertd prd
coce et une mise en reproduction rapide permettent
de rdduire l'intervalle entre les g~ndrations et 
partant, d'accdldrer le processus d'amdlioration 
de la productivitd totale du troupeau. 

PO Vif 
Le poids brut moyen des agneaux Sudan 

Desert Ala naissance dtait de 3,64 kg (dcart type = 
0,77; n = 728). On trouvera Ala figure 7, la distri
bution de frdquence de ce param~tre. II ressort 
des rdsultats de i'analyse de variance que celui-ci 
diffdrait de mani6re significative d'une sous
esplce Al'autre, et en fonction du type de nais
sance (simple ou g6mellaire), de la saison, de 
l'annde et de la paritd (tableau 5).

Le poids moyen Ala naissance, calculd par 
ia mdthode des moindres carrds pour les trois 
sous-espces ttudides et quatre de leurs croise
ments, dtait de 3,29 kg (tableau 5).

Les agneaux nds en hiver pesaient plus lourd 
que ceux nds pendant la pdriode estivale chaude. 
En revanche, les sujets nds pendant I'Etd pluvieux
ttaient plus lourds que ceux dont la naissance 
intervenait au cours de deux autres saisons. Ces 
diffErences saisonniares dtaient lides en partie au 
poids de la mare Ala parturition et plus spdcifi
quement aux fluctuations de son dtat physique
gains ou pertes de poids-au cours de la pdriode
prdcddant immddiatement ia parturition. 

Le poids A]a naissance des brebis issues de 
mares ndes en station augmentait de fagon
lindaire avec la paritd. En revanche, chez les
 
brebis fondatrices, une rdgression polynomiale
 
montre que cette relation n'dtait pas lindaire.
 

D'apras les rdsultats de calculs effectuds sur
 
un Echantillon rdduit composd de 343 agneaux
 
appartenant aux trois g6notypes pur sang, le coef
ficient d'hdritabilitd du poids Ala naissance dtait
 
de 0,25 (erreur type = 
0,156). Quant au coefficient 
de rdpdtabiitd du poids Ala naissance de 334 brebis 
ayant un taux d'agnelage moyen de 1,77 petit, il 
s'dtablissait A0,31 (erreur type = 0,058). Le poids
A la naissance augmentait (P<0,001) de 32,5 g 
pour chaque kilogramme suppidmentaire de
poids de Ia mare apras Ia parturition, mais cc 
phdnom~ne dtait probablement directement lid Al'influence observde de la sous-esp~ce sur Icpoids 
de l'agneau Ala naissance et sur celui de la mare 
apr s la parturition. 



Figure 7. 	Ditribudondefriquencesdupold d la nais-
sancechezlessous.espicesShugor,Dubasiet 
Watish d'ovins Sudan Desert d EI-Huda
(Soudan) 
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Le poids A la naissance s'dtablissait ici au
milieu de l'intervalle de variation de 2,5 A4,2 kg 

rapportd dans des travaux antdrieurs effectus sur 
le Sudan Desert AEI-Huda et ailleurs (EI-Amin 
et Rizgalla, 1976; EI-Amin et Sulieman, 1979;
Sulieman etal., 1985). 

Pol&i et acrauace de Ia aiumne
 
Arage de 120Jou.
 

Le poids brut moyen (n = 728) dtait de 8,4 kg
(6cart type = 2,25) A30 jours, de 15,2 kg (6cart
type = 3,83) A90 jours et de 17,4 kg (6cart type = 

4,58) A 'Age de 120 jours, c'est-A-dire au sevrage. 
Quant au taux de croissance brut, ii s'dtablissait A 
159 g1j (dcart type = 6 6,04) entre zfro et 30jours, 
A 99 g/j (6cart type = 39,26) entre 30 et 120 jours 
et A114 g/j (&rt tyNpe = 35,43) pour l'ensemble 
de ]a pdriode allant de la naissance au sevrage.

I1 ressort des rdsultats de I'analyse de va
riance que pour des m~res de meme origine, la 
sous-espoce, ]a paritd, le sexe et le type de port~e, 
ainsi que la saison et l'annte de naissance avaient 
tous des effets significatifs sur le poids A30, 90 et 
120 jours (tableau 5).Le taux de croissance jusqu'A 30 jours 6tait 
inddpendant de la sous-espoce et de l'origine 
de la mre, mais dtait fonction de tous les autres 
facteurs testds. De 30 A120 jours, il dtait fonction 
du g~notype, du sexe, du type de portde (simple ougdmellaire), de la saison, et de I'annde de naissance. 
En revanche, il ne d~pendait ni de l'origine de la 
m~re, ni-en ce qui conceme les agneaux issus de 
mres nes en station-de la paritd. Chez les 
agneaux issus de brebis fondatrices, la croissance 
d~pendait de la paritd. De la naissance au sevrage, 
c'est-A-dire AI'Age de 120 jours, elle d~pendait des 
m~mes paramtres que pour la pdriode allant de 

30 A 120 jours. 
Le poids moyen, calculd par la m6thode des
 

moindres carrs, dtait 
 de 7,4 kg A i'Age de 
30 jours, de 14,0 kg A 90 jours et de 16,7 kg A 
120 jours (tableau 5). Quant au gain moyen quoti
dien, calculd par la mithode des moindres carrds(tableau 5), il s'dtablissait A 136 g entre 0 et 

30 jours, A 103 g entre 30 et 120 jours et A I11 g 
pour l'ensemble de la pdriode allant de la nais
sance AI'Age du sewage (120 jours). 

A l'Age de 90 jours, le coefficient d'hitdrosis 
dtait de 6,0% chez les Watish x Dubasi, de 7,4% 
chez les Watish x Shugor, de 5,2% chez les 
Shugor x Watish et de 5,0% chez les Dubasi x 
Shugor. A l'Age de 120 jours, il s'dtablissait A 
9,7% chez les Watish x Dubasi, A5,9% chez les 
Watish x Shugor et les Shugor x Watish et 
A 2,4 %chez les Dubasi x Shugor. Enfin, de lanaissance AI'Age de 120 jours, il itait de 11,0% 
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Tableau 5.Moyennes calcullespar lamithode des moindres caris du poid (kg) etdu gain de poids quotidien (g)deia naissance A120jours chez lesagneauxSudan Deserti EI-Huda(Soudan) 

Gain moyen quotidien (g) 
Poids (kg) Al'Age de (jours) pourlapdriode (jours) 

Facteur 
 n 0 30 90 120 0-30 30-120 0-120 

Moyenne totale calculde par
la mithode des moindres carres 728 3,29 7,4 14,0 16,7 136 103 111Erreurtype 0,059 0,17 0,28 0,33 5,5 2,9 2,7 

Shugor 189 N,62a 7,7abc 14,lab 16,9& 136 101a 110aShugor x Watish 16 3,10b 7,1abcd 14,1abc 17,0ab 132 ilOac l15aDubasi x Shugor 36 3,28bc 7,7be 14,7ab 17,la 147 104ac l15aDubasi 207 3,47c 7,8ab 13,9a 16,3a 145 94bc 107aWatish x Shugor 28 3,13b 7,3abd 14,4ab 17,0a 139 107a 115aWatish xDubasi 57 3,24b 7,lcde 14,1b 17,2& 128 112a 116aWatish 195 3,17b 6,9d 12,7c 15,2b 125 91b 99b
Niveau de signification du test F ns
 

Odgimd is ilo
 
Nie en station 304 3,25 7,3 13,8 16,4 133 101 109
Brebis fondatrice 
 424 3,32 7,5 14,2 16,9 139 104 113
Niveau de signification du test F ns ns ns ns ns ns ns 

Selo 
Femelle 412 3,24 7,1a 13,4a 15,7a 128a 96a 104aMAle 316 3,33 7,7b 14,6b 17,6b 144b 109b 118b
Niveau de signification du test F ns 

Type deMaiwee 
Simple 520 3,64a 8,4a 15,8a 18,9a 158a 116a 126aGimellaire 208 2,94b 6,4b 12,lb 14,5b 114b 89b 96bNiveau de signification du testF ,
 

Sainoe0msmce
 
Hiver 
 194 3,33a 7,5a 13,6a 15,7a 138a 91a 103aEttchaud 
 34 3,02b 6,3b 12,6b 16,Ob 110b 108b 108aEtt humide 500 3,51c 8,3c 15,8c 18,2c 159c 109b 122b
Niveau de signification du test F 

Aimitde malooie 
1976 28 3,79a 7,7ab 16,0a 20,7a 130ac 144a 140a1977 37 3,28bce 7,3a 14,2bd 16,7bc 134ac 104bc lllbc1978 114 3,52ab 7,6a 14,6b 16,9bc 136ac 103b Illb1979 139 3,50b 8,2b 14,lb 16,5c 155a 93c 108b1980 132 2,97d 7,5a 13,Oc 14,4d 15lac 77d 95d1981 66 2,88d 7,4a 12,3c 14,4d 152ac 76d 95de
1982 
 120 3,30e 6,2c 13,lcd 15,9c 97b 107b 104be1983 92 3,07cd 7,1a 14,7ab 17,8b 134c 119e 122c
Niveau de signification du test F 

POti (hri U.€e ultadom)
 
1 
 119 3,09a 6,6& 12,8a 15,6a 117a 99 1042 98 3,21ab 7,2b 13,6ab 16,2ab 134b 99 1083 55 3,41b 7,8c 14,4b 17,lb 147bc 103 114>3 32 3,30ab 7,4bc 14,3b 16,8a 135c 104 112

Niveau de signification du test F * * ns ns 
Pa" des breb foodastic 

nahleme entatio 
1 105 3,12a 6,6a 13,1a 15,6a 117a 99a 103a2 108 3,42b 8,Ob 15,2b 18,0b 151b Illb 121b3 104 3,43b 8,Ob 14,6bc 17,2bc 151bc 102a ll4bc
>3 107 3,33b 7,4c 14,Oc 16,7c 135c 104ab lllac
Niveau de signification du test * 0** ,F 

Ecart type rdsiduel 0,616 1,82 2,97 3,46 57,4 30,7 27,9 

Au skin de Ismeme colonne etpour un facteur donnd, lesmoyennes suivies de lameme lettre ne sont pas significativement diff~rentes 
(P>0,05). 

0 P<0,001; ' P<0,01; * P<0,05; ns = non significatif. 
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chez les Watish x Dubasi, de 10,0% chez les 

Watish x Shugor et les Shugor x Watish et de 

seulement 6% chez les Dubasi x Shugor. 


Les variations annuelles du poids Acertains 
Ages et de la croissance semblent relever autant 
du mode de gestion et des disponibilits alimen-
taires que des conditions naturelles de milieu. 

Les differences des poids A]a naissance dues 
Ala paritd et au nombre d'agnelages intervenus A 
EI-Huda chez les brebis fondatrices ou chez celles 
ndes en station dtaient lindaires et quadratiques 
jusqu'au sevrage. Cela s'explique par la simili-
tude des differences des taux de croissance enre-
gistrdes pour les diverses classes de parit~s et 
de nombres d'agnelages observdes chez les 
agneaux issus des diffdrents types de brebis. 

Le coefficient d'hdritabilitd du poids dtait de 
0,405 (erreur type = 0,181) Ai'Age de 90 jours et 
de 0,238 (erreur type = 0,154) A120jours. Quant 
aux coefficients de corrdIation gdndtique entre le 
poids Ala naissance d'une part et d'autre part les 
poids A 90 et A 120 jours, ils s'dtablissaient 
respectivement A0,319 (erreur type = 0,443) ct A 
0,346 (erreur type = 0,569). Enfin, alors que les 
coefficients de r.pdtabilitd du poids A 90 et A 
120 jours et de la croissance dtaient tr~s faibles, le 
coefficient d'hdritabilitd de ia croissance dtait de 
0,234 (erreur type = 0,153) entre 30 et 120 jours 
et de 0,264 (erreur type = 0,158) de la naissance 
Al'fige de 120 jours. 

Les poids au sevrage enrcgistrds ici sont I6-
grement infdricurs A ceux obtenus avec des 
agneaux appartenant aux trois groupes dc pur 
sang soumis Aun rdgime alimentaire special. Pour 
les trois groupes de pur sang bdndficiant de cc 
traitement, le sevrage A120 jours avait coincidd 
avec un poids de 22,4 kg (erreur type = 0,31) 
(Sulieman et Eissawi, 1984b) tandis qu'A I'Age de 
90 jours, les Shugor et les Dubasi affichaient 
respectivement des poids de 17,2 kg (erreur 
type = 0,81) ct de 18,8 kg (erreur type = 0,87 kg) 
qui d6passaient ceux cnregistr6s pour les agneaux 
naturellement d1evds, observes dans le cadre de 
I'dtude. Cependant, EI-Amin et Rizgalla (1976), 
dans une dtude antdrieure, rapportent pour des 
Watish un poids moyen de 12 kg A90 jours, soit 
une valeur comparable Acelle obtenue ici. 

Polds et croissance de 120 1365 jours 
Lc poids brut moyen (n = 361) dtait de 

17,2 kg (dcart type = 3,89) AI'Age de 120 jours, 
de 19,1 kg (dcart type = 4,57) A 150 jours, de 
24,8 kg (6cart type = 6,55) A 240 jours et de 
29,9 kg (dcart type = 7,23) A 1 an. Quant au gain 
moyen quotidien, il s'dtablissait A52 g entre 120 
et 365 jours. 
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11ressort des rdsultats de i'analyse de variance 
(tableau 6) que le poidsA120 jours dtait fonction du 
gdnotype, du sexe, du type et de l'anne de nais
sance; il dtait toutefois inddpendant de l'origine 
de la mere, de la saison ou de la paritd. La saison 
de naissance avait dgalement un effet significatif 
sur le poids de I'agneau A150et A240 jours mais non 
A365 jours. Par ailleurs, le taux de croissance dtait 
fonction de la sous-espce, du sexe et de 'anne. 

Le poids moyen, calculd par la mdthode des 
moindres carrds, dtait de 16,5 kg A120 jours, de 
18,4 kg A150 jours, de 25,3 kg A240 jours et de 
31,7 kg A1 :,n. D'autre part, le gain moyen quoti
dien, calculd par la mdthode des moindres carrds, 
s'dtablissait A61gentre 120et365jours(tableau6). 

En ce qui concerne le poids-notamment A 
I'fige de 1 an-et le taux de croissance, tous les 
croisements, A 'exception des Watish x Shugor 
avaient b6ndficid de l'effet d'hdtdrosis. Ainsi, 
le poids moyen des Watish x Dubasi dtait de 
33,1 kg A365 jours, le taux d'h6tdrosis s'dtablissant 
A7,5%. En ce qui concerne la croissance entre 
120 et 365 jours, le taux d'hdtdrosis dtait de 13,3% 
chez ces mmes croisements. S'agissant des 
Shugor x Watish, le taux d'hdtdrosis dtait 
de 10,1% pour le poids A1 an et de 15% pour la 
croissance du sevrage AI'Age de 365 jours. Par 
rapport Ala moyenne des parents, les croisements 
Dubasi x Shugor affichaient un avantage 
ponddral de 9,0% et leur rythme de croissance 
dtait de 10,7% plus rapide. 

Les differences de poids lides Ala saison de 
naissance fluctuaient tout au long de cette phase 
de croissance, probablement en raison des varia
tions saisonni.res des disponibilitds alimentaires 
et du niveau nutritionnel des animaux. Quant aux 
diffdrences ponddrales lides AI'annde ddjA notdes 
pour la pdriode prdcddant le sevrage, elles persis
taient jusqu'A I'Age de 365 jours. Au sevrage, le 
poids moyen des agneaux nds en 1980 et 1981 dtait 
infdrieur Acelui des sujets nds au cours des autres 
annes. Cette tendance persistait jusqu'A I'Age de 
1 an, bien que la croissance des agneaux nds en 
1981 ftt comparable Ala moyenne, probablement 
en raison des efforts d6ployds en 1982 pour mieux 
nourrir I'ensemble du troupeau. Les agneaux nds 
en 1979 avaient A365 jours un poids infdrieur A 
celui des jeunes nds au cours des autres anndes. 
Par ailleurs, leur croissance dtait extr~mement 
lente, en raison des d6ficits alimentaires enre
gistrds en 1980. En revanche, grAce Acertaines 
ameliorations introduites dans leur alimentation, 
lesagneauxndsen 1982ontvuleurpoids A365jours 
d4passer de loin ceux des sujets nds au cours des 
autres ann~es. Ces agneaux affichaient en meme 
temps les taux de croissance les plus rapides. 



Tableau 6. Moynnes caku esparl m.Wddes.o "uocMcm dupoids (kg) etdu gain moyen quolidien(g)entre120
et365,ourschez des Sudan Deerl 4 EI-Huda (Soudan) 

Poids (kg) A 'age (jours)de 
Facteur n 

Moycane totale calcul6e par
la mthode des moidkescarrs 361 


Erreur type 


Shugor 89 

Shugor x Watish 14 

Dubasi x Shugor 15 

Dubasi 118 

Watsh x Shugor 7 

Watsh x Dubasi 17 

Watish 101 

Niveau de uignificatio du testF
 

Nde en station 145 

Brebisfondatrice 216 

Niveau de signifction du test F 


Smx 

Femetli 269 

Mile 92 

Niveau de signficationdu t F 


Simple 253 

Gh&neilire 108 

Niveaudesixnfica dutFtes F 

slmdsmM-e
 
fiver 
 84 


Etddmud 12 

Et6humide 
 265 

Niveau deuignification du test F 

1977 
 30 

1978 
 44 

1979 
 88 

1990 
 56 

1961 
 44 

1962 
 83

1963 
 16 

Niveau de signification du testF 

hinb (ke mimoo a.im)
 
1 
 62 

2 
 44 

3 
 27 

>3 12 

Niveau dolnification du test F 


glm uI Ismi 

1 
 40 

2 
 57 

3 
 55 

>3 64 

Niveau de siglification du te F 


Ecart type rdiduel 

120 


16,5 
0,47 

\16,6. 
16,8.b 
17,5a 
15,8ab 
17,4.1 
16,3.1 
15,1b 

16,4 
16,7 

ns 

15,8. 
17,3b 

so* 

18,7a 
14,4b 

17,0 

15,1 

17,4 


as 


18,0. 
17,3. 
17,0 
15,6b 
13,3c 

16,6.1,

17,8a 
so* 


16,2 
16,0 
16,7 
16,5 

15,9 
17,2 
16,7 
16,9 

as 

3,13 

150 


18,4 
0,53 

18,6. 
19,2.b 
20,. 
17,3b 
18,3ab 
18,3ab 
17,0b 

18,3 
18,5 

as 

17,4. 
19,4b 

0. 

20,8a 
16,b 

18,3.1 
17,3b 
19,6. 

20,0& 
19,2. 
18,7a 
16,71 
14,8c 
19,5a
20,0s 

18,5 
17,7 
18,7 
18,3 

uas 

17,8 
18,7 
18,5 
18,9 

ns 
3,55 

240 


25,3 
0,72 

25,.lad 
28,3b 
28,3abd 
23,4ce 
24,4abcd 
24,S& 
22,9ce 

25,6 
24,9 

ns 

23,0. 
27,5b 


00 


27,3a 
23,2b 

24,4a 

24,1. 

27,2b 


*s
 

26,5a 

27,2. 

23,91f 
21,ld 
22,4df 
29,2e
26,5abe 

S,C 

25,1 
24,4 
25,5 
27,2 

24,3 
24,6 
25,1 
25,7 

ns 
4,83 

365 


31,7 
0,81 

32,5a 
33,9. 
34,1a 
29,9b 
29,4.b 
33,1a 
29,1b 

31,6 
31,8 

ns 

29,0 
34,4 

000 

33,4. 
30,, 

30,9 
32,1 
32,1 

as 

33.9s 
33,3b 
27,5c 
28,8c 
28,5c 
37,Od
32,9ab 

, 


31,7 
30,1 
31,1 
33,4 

M 

31,7 
31,5 
32,2 
31,9 

ns 
5,42 

Gain moyen quoddien (g) 
entre 12Oet 365 jours 

120-365
 

61
 
2,7
 

64a 
69a 
67a 
5T 
49b 
68a 
56b 

62
 
61
 
ns
 

54a 
69b 
, 

59
 
63
 
as 

56
 
69
 
60
 

64a
 
65a 
42b
 
53
 
61ac 
93d
 
61ac 
,,
 

63
 
57
 
58
 
69
 
ns 

64
 
58
 
63
 
61
 

ns
 
18,4 

A Iinticurde Inmeme colonne, et du menc facteur, le moyennes affceds de Iameme lettre ne diffrent pas significativcment
(P>0,05).
 
e'" P<0,001; * P<0,01; * P<0,05;ns - nonsignificatif.
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Les interactions significatives entre la sous-
espece et ie sexe, mises en evidence par une ana-
lyse correlative, semblaient dtre imputables au 
fait que les differences de poids entre mAle et 
femelle dtaient plus grandes chez les Shugor que 
chez les deux autres sous-espces d'ovins. 

Les coefficients de rdpdtabilite du poids 
etaient de 0,23 (ecart type = 0,111) A i'Age de 
150 jours, de 0,25 (dcart type = 0,109) A240jours 
et de 0,17 (6cart type = 0,117) A365 jours. 

La litterature ne foisonne malheureusement 
pas de donndes comparatives sur le poids des 
ovins Sudan Desert dans la tranche d'Age allant 
de 120 A365 jours. A toutes fins utiles, notons 
cependant que les poids les plus frequents varient 
de 22 A27 kg AI'Age de 6 mois, et de 30 A32 kg A 
I an (Wilson, 1976; Osman et al., 1988; Sulieman 
et al., sous presse). 

Polds et croissance des femeles de 1 3 ans 
Les poids bruts moyens (n= 81) des femelles 

etaient de 27,5 kg (ecart type = 5,12) A 1 an, de 
34,4 kg (tcart type = 5,60) A18 mois; de 36,5 kg 
(6cart type = 6,05) A2 ans; et de 40,8 kg (dcart 
type = 6,25) A3 ans. Le taux de croissance non 
ajuste etait de 18 g/jour (ecart type = 10,1) entre 
1et 3 ans. 

L'analyse de variance a reveld que parmi les 
sources de variations testdes, seul un nombre 
limite influait sur les poids des femelles Aces Ages 
relativement avances (tableau 7). Les effets du 
type de la naissance persistaient jusqu'A 18 mois 
mais les poids des jeunes brebis issues de portes 
simples et gemellaires ne differaient plus par la 
suite. Les diffdrences de poids lides Ala parite 
etaient evidentes A18 mois et A2 ans et les jeunes 
brebis issues de mares fondatrices avec differents 
nombres de parturitions en station prdsentaient 
des poids diffdrents A1an. Les taux de croissance 
de cette derni~re classe d'animaux diffdraient 
dgalement. 

A 1 an, 18 mois, 2 ans et 3 ans, les poids 
moyens des femelles calcules par la m6thode des 
moindres carres etaient respectivement de 25,6, 
32,6, 35,6 et 38,9 kg (tableau 7). Le taux de crois-
sance moyen calcule par la methode des moindres 
carrs etait de 18 g/jour. 

Relaions entre le poIds et Incroissane 
i diffirents Ages 

Les correlations phenotypiques entre les 
poids et les gains ponderaux sont indiquees aux 
tableaux 8 A10. Toutes les correlations relatives 
Ala pdriode du presevrage etaient positives et si-
gnificatives. Pendant la periode suivant le sevrage, 
seule ]a correlation entre le poids au sevrage et 

la croissance jusqu'A I'Age de 1an ttait negative et 
non significative; toutes les autres correlations 
etaient positives et significatives. 11 y avait des 
correlations negatives entre le poids A365 jours et 
la croissance entre 365 et 1 095 jours et entre le 
poids A550 jours et la croissance au cours de la 
meme pdriode. Toutes les autres correlations 
poids-croissance entre 1 et 3 ans etaient positives 
et significatives. 

Les correlations n6gatives observdes entre le 
poids et le taux de croissance pourraient s'ex
pliquerparlefaitquelacroissancetendAseralentir 
Amesure que 'animal se rapproche de la maturite 
corporelle. Elles peuvent egalement d6couler du 
fait que I'augmentation des besoins d'entretien 
consecutive A 'accroissement ponderal contribue 
Aentamer les stocks alimentaires mis en place 
pour assurer ]a fonction de croissance. 

Polds de Ias mire spris Inparturition 
et oasevrge dujeune 

Le poids brut moyen des femelles immedia
tement apr~s la parturition etait de 39,5 kg (ecart 
type = 6,43). Lorsque le sevrage des agneaux 
intervenait Aenviron 120 jours, le poids moyen 
non ajuste de leurs mares dtait de 39,1 kg (ecart 
type = 5,69). L'analyse de variance revelait que le 
g6notype, I'annde de la parturition et la parite 
affectaient significativement le poids post-partum 
(tableau 11). Les poids apr6s sevrage ne diffd
raient pas significativement entre mares d'origines 
diffdrentes, ni entre celles qui avaient produit des 
portees simples ou gemellaires et celles qui 
avaient mis bas pendant des saisons diffdrentes. 
Les poids des brebis, lorsque leurs agneaux etaient 
sevres dtaient influences par les memes sources de 
variations que les poids A la parturition, mais en 
plus de cela, la saison au cours de laquelle la par
turition etait intervenue affectait egalement le 
poids de ]a brebis quatre mois plus tard. 

Le poids moyen post-partum calcule par la 
methode des moindres carres etait de 40,5 kg et le 
poids au sevrage, 120 jours aprs la parturition 
etait de 38,9 kg (tableau 11). Une Igre perte de 
poids lie Ala fonction de lactation s'observait entre 
la parturition et le sewage. Les effets des variables 
considerees etaient similaires Aces deux niveaux. 

L'inad6quation de la gestion et de la nutrition 
observe en 1981 et 1982 dans la performance de 
croissance des agneaux etait dgalement manifeste 
dans ies poids des brebis. Les femelles accusaient 
un poids post-partum plus faible au cours de ces 
deux annees que pendant toutes les autres annees 
(exception faite pour 1984), comme c'etait le cas 
avec les poids post-partum A120 jours. IIa toute
fois ete observe que chez les brebis en lactation, 
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Tableau 7. Poidsmoyens calcdui par la m~thode des moindres carrAr (kg) etgaim pondiraux quotidiensmoyens (g)entre365 et 1095 joursde brebis Sudan Desert AEl-Huda(Soudan) 

Gain moyen quotidien (g)
Poids (kg) AI'ige de (jours) pour Iapdriode (jours) 

Facteur n 365 550 730 1095 365-1095 

Moyenne gintrale calcule par
Ia mdthodeds moindres carr6s 81 25,6 32,6 35,6 38,9 18 

Erreurtype 0,99 i,11 1,06 1,25 2,0 

Shugor 21 27,2 33,7 36,2 39,1 16 
Dubasi 40 24,7 33,5 36,9 40,7 21 
Watish 20 24,9 30,6 33,8 36,9 16 
Signification du test F ns ns ns ns ns 

Odg hdeh ink 
Ne en station 29 25,3 32,5 36,2 39,4 19 
Fondatrice 52 25,9 32,7 35,0 38,4 17 
Signification du test F ns ns ns ns ns 

Typed. I. ,, 
Simple 68 28,8a 34,8a 37,3 41,0 16 
Gfmellaire 13 22,4b 30,4b 33,9 36,9 19 
Signification du test F ns s ns 

Slk. de maIbmanc 
Hiver 16 26,4 32,5 36,7 39,2 17 
Ettpluvieux 65 24,8 32,7 34,6 38,6 18 
Signification du test F ns ns ns ns ns 

Am6edenakwasce 
1977 17 27,8 35,9a 41,Oa 41,1 18 
1978 12 26,8 33,lab 37,4ac 39,8 17 
1979 17 23,7 28,8b 30,8b 36,8 17 
1980 26 26,7 32,7ab 34,7c 38,8 16 
1981 9 22,9 32,4ab 34,2abc 38,1 20 
Signification du test. ns ns ns 

P"6(br 06.swm htaiom) 
1 16 27,5 32,9 36,9 39,2 16 
2 6 24,7 33,6 37,2 42,0 23 
3 
Signification du test F 

7 23,7 
ns 

30,8 
ns 

34.6 
ns 

37,0 
ns 

18 
ns 

Pad des ubk fomilde 
inkaws em stalo 

1 9 26,7ab 33,4 33,2 36,3 13a 
2 19 23,3a 31,6 36,4 41,6 25b 
3 
>3 

13 
11 

29,lb 
24,4a 

34,1 
31,9 

36,0 
34,6 

37,4 
38,5 

Ila 
19ab 

Signification du test F m; s m 
Ecart typer6siduel 4,71 5,28 5,09 5,96 9,58 

A l'intirieur de [a meme colonne, et du meme facteur, les moyennes affecties de la memc lettre ne different pas significativement
(P>0,05). 

P<0,001; **P<0,01; * P<0,05; ns = non significatif. 
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Tableau 8. Corrilations phinotypiques entre les poids et les gains pondiraux moyens quotidiens de la naissance 4 
120jours pour les ovins Sudan Desert 4 EI-Huda(Soudan) (n = 728) 

Gain moyen quotidien 

Poids I'Age de (jours) (jours) 

10 30 90 120 0-30 0-120 30-120 

Poids A: 

la naissance 

10jours 

30jours 

90jours 

120jours 

0,77" 0,50* 

0,920* 

0,50" 

0,73** 

0,76"** 

0,49** 

0,65*0 

0,66*0 

0,9300 

0,17" 

0,74** 

0,94*** 

0,6600 

0,55*0 

0,35** 

0,56** 

0,62** 

0,90*0 

0,99*** 

0,32** 

0,26** 

0,22** 

0,72* 

0,8800 

Gains moyens quotidiens de: 

0-30jours 

0-120jours 

0,57** 0,12" 

0,89'* 

P<0,001; *"P<0,01; * P<0,05. 

Tableau 9. Correlations phinotypiquesentre les poids et les gains moyens quotidiens pondiraux de 120 d165 jours 
pour les ovins Sudan Desert d EI-Huda (Soudan) (n = 361) 

Gain moyen quotidien
Poids AI'Age de (ours) pour lap6riode (jours) 

150 240 365 120-365 

Poids A: 

120jours 0,93* 0,67*0 0,53-- -0,O1ns 

150jours 0,80** 0,66** 0,19. 

240jours 0,83'* 0,55** 

365 jours 0,84** 

P<0,01; * P<0,05; ns = non significatif. 

Tableau 10. 	 Corrtlations phnotypiquesentre les poids et les gains depoids quotidiens de I 3 ans pour les ovins 
Sudan Desert 4EI-Huda(Soudan) (n = 81) 

Gain moyen quotidien 
Poids i l'Age de (jours) pour ia pdriode (jours) 

550 730 1095 365-1095 

Poidsh: 

365jours 0,71-* 0,43" 0,17- -0,54"* 

550jours 0,44** 0,44** -0,11ns 

730jours 0,69"* 0,28" 

1095 jours 0,74"* 

P<0,01; * P<0,05; ns = non significatif. 
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Tableau 11. Podsmoyewhpost-parum caklcuM parlamdthod des moindrescarrf, (kg) etpoidsA120joursaprhslapaniuidonde brebisSudan Domrt FJ-Huda 

Poids post-partum Poids (kg) i 
(kg) 120jours post-partum 

Facteur n Moyenne n Moyenne 

Moyenneglobalecalculde par
la mithode des moindres cands 432 40,5 435 38,9

Erreurtype 0,51 0,45 

Shugor 95 42,3a 92 41,2a
Dubasi 174 42,2a 185 40,Oa
Watsh 163 37,01, 158 35,4b 
Signification du test F $0 ** 

noe en station 213 41,0 197 38,9
fondatrice 219 40,0 238 38,8
significationdutestF ns ns 

Typesam 
Simple 376 40,1 371 38,6
Gdmellaire 56 40,9 64 39,1
Significationdu test F ns n 

Samidepmtwe.t 
liver 148 40,9 143 39,2a
Saison estivale chaude 34 40,1 35 37,lb
Saison estivale pluvieuse 250 40,5 257 40,3a
Significationdu test F ns so 

1978 48 44,2a 80 40,Oac
1979 71 42,4ae 94 40,6a
1980 62 41,Obe 43 39,Oacd
1981 58 38,lcd 31 36,4be
1982 111 38,Od 105 38,7cf
1983 65 39,5bd 67 40,2a
1984 17 40,2de 15 37,2bdf 
Significationdu test F so* 0,, 

1.116 (breb .6. uwids.) 
1 125 37,5a 124 35,8a
2 48 41,2b 44 37,9b
3 25 42,4b 18 40,5C
>3 15 43,0b 11 41,2c 
Signification du test F 

P1euuPark6 ems em.1.s1..mkhdleft 

1 
2 
3 
>3 

10 
64 
70 
75 

35,5a 
41,4bc 
40,3b 
42,6c 

21 
73 
78 
66 

36,4a 
39,0b 
39,0b 
41,Oc 

Significationdu test F ,** $0, 
Ecart type rtsiduel 5,18 4,42 
A I'interieur de la mieme colonne, et du meme facteur, les moyennes affectdes de Iam~me lettre ne diffarent pas significativement
(P>0,05). 

P<0,O01; ns = non significatif 
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les pertes ponddrales dtaient plus importantes pour 
celles qui avaient agnel en 1978 que pour celles qui 
avaient mis bas pendant les autres anndes. 

Vbsnn res et 
VIraton l [andales enreproduction 
I Iong tenne dez les femelles en reprotn 

Les poids moyens des femelies adultes, A 'ex-
clusion de ceux releves entre 2 mois prepartum et 
1mois post-partum, dtaient de 41,6 kg par an pour 
la pdriode commengant Ala fin de 1979 et se ter-
minant au debut de 1984. Les fluctuations enre-
gistr6s au cours de i'anne dtaient de i'ordre de 
2,4 kg, les brebis Watish accusant des variations 
plus marqudes que les femelles des autres sous-
eqcs (figure 8). Les brebis observdes avaient ra-
pidement perdu du poids pendant la chaude saison 
esfivale pour recuprer pendant la saison estivale 
pluvieuse et la premiere partie de l'hiver. Entre 
1979 et 1984, un accroissement apparent des poids 
adultes des brebis avait te enregistre (figure 9). 

Figure 8. Fluctuationspondfrales saisonnires chez les 
aduhes femelles Shugor, Dubasi et Watish d 
EI-Huda (Soudan) 
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Figure 9. 	Fluctuationsd long terme des poidsdes brebis 
Sudan DesertdEI-Huda(Soudan) 
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RMumni 
Les agneaux Shugor pesaient plus lourd Ala 

naissance que tous les autres g6notypes pur sang 
ou m6tis. Les agneaux issus de brebis Watish (que 
le g6niteur soit Watish ou Shugor) pesaient ldg6
rement plus lourd A la naissance que les autres 

g6notypes (et dtaient significativement plus Igers 
que les autres pur sang). Les pur sang Watish 
pesaient moins lourd que les autres pur sang 
jusqu'A I'Age du sevrage. Ils dtaient dgalement 
plus ldgers que tous les autres g6notypes ovins du 
sevrage A365 jours. Par la suite l'effet du sous
type sur le poids perdait sa signification. 

Les agneaux issus de port6es simples pe
saient plus lourd Ala naissance que les jumeaux, 
et maintenaient leur avantage ponddral jusqu'A 
18 mois, Age apr s lequel les diffdrences n'dtaient 
plus significatives. 

Les males 6taient plus lourds et croissaient 
plus vite que les femelles entre la naissance et 1an. 

Il n'y avait pas de differences entre les sous
types pour ce qui est du taux de croissance au 
cours des 30 premiers jours. Entre 30 et 120 jours, 

les taux de croissance des Dubasi et des Watish 
dtaient plus faibles que ceux des autres genotypes 
et dans l'ensemble, la croissance des Watish avait 
t plus lente entre la naissance et le sevrage. 

Les agneaux nes pendant la saison estivale 
pluvieuse pesaient plus lourd que ceux n~s au 

des autres saisons et maintenaient cet avan
tage ponderal jusqu'au sevrage. Toutefois, Al'Age 

1 an, les differences ponderales n'etaient plus
significatives. 

ECOULEMENT ET MORTALITE 
L'amdliorationdesparamttresdecroissance 

et de reproduction conf,.e au troupeau d'ovins 

des avantages qu'il ne peut conserver qu'avec unbon niveau de survie de ses jeunes et de ses adultes. 
Elle permet en outre d'accroltre le hombre des 

animaux aptes Afaire l'objet d'expdriences gdne
tiques, en vue de la selection de genotypes 
superieurs. Divers facteurs affectent les taux de 
survie du troupeau, de la conception Ala commer

cialisation (ou A la maturite sexuelle). 
Les motifs A la base de la sortie de 1605 mou
du troupeau de la station et la proportion de 

ces sorties pour chaque motif sont donnds au 
tableau 12. 

Mortalit 	 de Is nausance &365 jour 

Les taux non ajustes de la mortalite moyenne 
.taient de 5,9% le premier jour (compte non tenu 
des avortements), de 15,2% A30jours, de28,5% 

A 120 jours, de 32,1% A150 jours, de 41,5% A 
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Tableau 12. 	 Retrait des froupeaux de EI-Huda, 1975-
1986 (Soudan) 

Pourcentage
Raison 	 Nombre du total 

Abattage'expnrimental 235 14,6 
Dice 531 33,1 
"Pertes" 205 12,8 
Abattageseffectus au 
titre
desr6ceptions 15 0,9 

Performances de reproduction 

inadiquates 1 
 0,1 

Avortements/Mortinaissances 49 3,1 

Experiences en laboratoireb 21 1,3 

Venteset riformes 548 34,1
Total 15 
Total _ _6__ 5__ 00,0 
a Abattage en station effectu6 pour 'valuation de Iscarcasse 

ou pour d'autres raisons experimentales. 
b Transfdrtde a Station au Central Veterinary Laboratory et 

AI'univesitd de Khartoumn. 

240 jours et de 45,1% A365 jours. L'analyse de 
variance (tableau 13) a rdvdld que I'effet de la 
sous-esp6ce dtait sigaificatif au sewage, A 
120 jours et Atous les Ages par la suite. L'origine 
de la m~re n'affectait pas significativement les 
taux de mortalit6 A la naissance, t 30, A 120 et 
A 365 jours. Le sexe avait une tr~s grande in-
fluence sur la mortalitd jusqu'A 365 jours. Le type 
de la naissance commeno-it Ainfluencer la morta-
iitA 120 jours. La saison et l'annde de la nais-
sance influaient considdrablement sur la morta-
litd I tous les Ages Atpartir de 30 jours. La paritd 
des brebis ndes dans la station avait un certain 
effet sur le taux de mortalitd I la naissance. Cet 
effet devenait hautement significatif entre 30 et 

120 jours, avant de retomber I un niveau modeste 

A,150 jours et de disparaitre totalement par la 

suite. Le nombre des agnelages des brebis fonda-

trices sur la station a'avait eu aucune influence 

sur ia mortalitd de leurs agneaux. 


Les taux moyens de mortalitd calcults par la 
methode des moindres carrds dtaient respective-
meat de 6,43, 22,60, 37,61, 43,18, 52,77 et 55,50% 
I la naissance, I 30, 120, 150, 240 et 365 jours 
(tableau 13). Atouslesiges, dusevrageA 120jours, 
les Watish accsaient des taux de mortalitd signi-
ficativement infdrieurs Atceux des deux autres 
g~notypes pur sang. En fonction de l'origine de la 
m~re, les taux de mortalitd I 150 et I 240 jours 
dtaient plus Elevds chez les jeunes issus de m~res 
ndes dans la station que chez ceux issus de brebis 
fondatrices. Les males accusaient un taux de 
mortalitd plus dlevd que les femelles, quelle que 
soit ia pdriode considdrte, et les agneaux n6s 
d'une portie multiple souffraient plus de la mor-
talit6 au sewage que ceux issus de portes simples. 
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A 30 jours, les agneaux nis au cours de ia
saison estivale chaude et stressante accusaient 

un taux de mortalitd sup6rieur Acelui des jeunes
ns pendant la saison hivemale froide ou ia saison 

estivale pluvieuse. L'annie de la naissance 
influait sur la mortalitt A partir de 30 jours. 
En gdndral, les taux de mortalitd les plus dlevds 
s'observaient chez les agneaux nds pendant les 
premieres anndes de I'dtude. Toutefois, au cours 
des anndes 1980 et 1981, dont la duretd a Wt6 
signalde plus haut, les risques de didc:s avaient 
dti plus d1evts chez les sujets les plus Agds et 
on observait dgalement un taux de mortalitd rela
tivement dlevd A240 jours et A365 jours pour les 
agneaux ns en 1983. 

Les agneaux issus de la deuxi~me paritd de 
mres ndes sur la station affichaient les taux de 
mortalitd les plus faibles parmi les jeunes ns debrebis appartenant Ace groupe. Par contre, les 

agneaux issus de la premiere parit6 de m~res ndes 
sur la station accusaient les taux de mortalitt les 
plus dlevds d'entre tous. 

Des differences (P<0,001) entre gd
niteurs avaient td observdes dans I'aptitude 
de leurs descendants A survivre. L'hdritabilitd 
de la mortalitd dtait de 0,501 (erreur type = 0,19) 
au sewage. Les rtpdtabilitis entre les m~res 
dtaient faibles. Les poids A la naissance des 
agneaux influenoaient la mortaliHd (P<0,01) 
A tous les Ages, de 30 jours A 365 jours. Pour 
chaque kilogramme s'ajoutant au poids I la nais
sance, la mortalitd chutait de 3,7% A30 jours, de 
6,8% I 120 jours, de 7,3% I 150 jours, de 8,4% A 
240 jours et de 8,2% I 365 jours. 

Ces taux de mortalitd "prdcoce" sont compa
rabies I ceux donns dans des Etudes antdrieures.
 
En effet, des taux de mortalitd de 47,0 et de
 
40,5% au sevrage I 120 jours ont d~jA tE enre
gistrs pour des agneaux Shugor et Dubasi 
(Sulieman et al., 1978; 1983). Le taux plus faible 
signalt pour les Watish dans cette 6tude est simi
laire aux 29,4% au sevrage d~ja enregistrds pour 
cette sous-esp ce (EI-Amin et Rizgalla, 1976). 
Les taux suprieurs observEs pour les males dans 
cette Etude different des rdsultats des travaux 
antdrieurs qui donnent des mortalitds dgales 
pour les deux sexes (EI-Amin et Rizgalla, 1976; 
Sulieman et al., 1978; 1983). Les risques de 
mortalit dtaient, comme prdvu, plus dlevs chez 
les jumeaux que chez les jeunes issus de portdes 
simples. 

Les effets saisonniers analyss dans les 6tudes 
anttrieures sont contradictoires: les taux de mor
talitdau sewage les plus 6levds ontW enregistrds 
chez les agneaux nds en hiver (50,0%), alors que 
ceux ndspendant la saison estivale chaude (22,5%) 



Tableau 13. Taux de moraUiM noyew calculf par la mnthode des moinde carrs(%) A des dges spicifds de la 

naissanceA365 jour=des ovir Sudan Desertit EI.Huda(Soudan) 

Mortaliti (%)I I'Agede (joun) 

Facteur n 0 30 120 150 240 365 

Moyenne8gntrale des moindres carris 708 6,43 22,60 37,61 43,18 52,77 55,50 
Erreurtype 1,48 2,13 2,60 2,64 2,80 2,83 

Shugor 238 6,77 23,88 40,51a 48,52a 57,29a 59,99a 
Dubasi 272 8,74 25,56 42,57a 46,34a 48,40mb 55,48a 
Watish 198 3,76 18,36 29,74b 34,681 45,53b 46,84b 
Signification du testF us 1113 

Nd en station 282 5,97 25,37 41,25 48,53a 57,98a 59,64 
Fondatrice 426 6,88 19,82 33,96 37,83b 47,55b 51,35 
Signification du testF ns ns s ns 

Sexe 
Femelle 449 4,58a 18,04a 29,73a 33,90a 40,09a 42,02a 
MAle 
Signification dute st F 

259 8,27b 
* 

27,161 45,48b 52,46b 
* 

65,45b 
se e * * * 

68,98b, 
** * 

Type domlmce 
Simple 490 6,70 20,71 32,37a 37,37a 48,38a 50,88a 
Gtmellaire 218 6,15 24,49 42,84b 48,98b 57,15b 60,12b 
Signification du test F us s , * 

Saem deime 
1-iver 256 5,42 19,33a 44,18a 51,11a 55,99a 57,69a 
PWriode estivale chaude 63 8,55 34,90b 48,83a 54,69a 66,36a 67,72a 
Piriode estivale pluvieuse 
Signification du test F 

389 5,31 
u s 

13,57a 
* 

19,81b 
** 

23,73b 35,95b 41,09b 

Asi6e de ulmmee 
1976 57 8,06 42,09a 60,29a 69,64a 69,50a 69,78a 
1977 74 1,50 23,66bc 48,89ab 55,44b 65,07a 64,49abd 
1978 78 10,44 29,90b 40,93b 49,19bc 63,10a 61,41abd 
1979 86 9,24 23,46bd 37,42b 44,30bc 47,78bc 52,941 
1980 171 6,61 18,74cd 38,23b 41,83c 56,78ab 62,06abd 
1981 101 1,63 14,34cd 35,22b 39,42c 58,O8ab 62,71abd 
1982 107 2,90 11,04c 21,37c 24,81d 25,35c 25,26 
1983 34 11,04 17,55bc 18,49c 20,80d 36,48 45,35d 
Signification du test F ns *** 

Iwat6 (ke6b m mrlm mde) -: 

1 148 11,74a 34,90. 54,08a 60,28s 67,09 67,91 
2 61 2,82b 11,981 28,10b 37,81b 51,23 54,33 
3 51 8,02ab 26,20a 44,21a 46,37b 55,04 55,76 
>3 22 3,31ab 28,42ab 38,60ab 49,65ab 58,57 60,57 
Significationdu test F us us 

Pmtliidaahbk udmbim 
molmam aoMatdem 

1 129 6,51 25,84 36,43 39,00 48,47 51,75 
2 118 6,34 16,64 25,68 29,65 43,59 49,49 
3 74 7,60 14,99 31,51 36,64 43,47 47,81 
>3 105 7,07 21,81 42,23 46,03 54,68 56,36 
Significationdu test F ns ns us ns us ns 

Ecart type rduel 7,35 10,6 13,0 13,2 14,0 14,1 

A l'intirieur de la mime colonne, et du mime facteur, les moyennes affecties de la m6me lettre ne different pas significativement 
(P>0,05). 

P<0,001; **P<0,01; * P<0,05; ns = non significatif. 
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et la p6tiode estivale pluvieuse (27,5%) prsen-
taient des taux plus faibles mais similaires (El-
Amin et Rizgala, 1976), encore que d'autres 
travaux (par exemple Sulieman et a., 1983) ne 
fassent allusion Aaucune diffirence saisonnitre, 
A 'instar des performances de croissance et de re-
production, les effets de l'ann6e sur Iamortalitd
corroborent l'ido solon laquelle les annes 1980 
et 1981 avaient t6 extremement mauvaises A
EI-Huda. 

M ta t6 des 0 

La mortaliti chez les ovins gds de plus de 
1an s'dtablissait en moyenne A10,4% paran chez 
les femelles et 12,8% chez les mAles au cours de 
la pdriode de 9 arsallant de 1975 A1983. Au total,
81 brebis adultes itaient dcdd6 s pour 781 annes
brebis et 14 adultes miles pour 110 ann6es-bdlier. 
La mortalit6 variait d'une annde A l'autre (fi-
gure 10), les taux les plus d1evis itant ceux enre-
gistris en 1980 et 1981. 

Les 6tudes anterieures effectut-s Ala station 
mettent I'accent sur le niveau 61evi des mortalit6s 
en 1980 et 1981 avec des taux moyes de 16,2%
(Sulieman, 1983), et de 25,4% chez le adultes 
(Sulieman et al., 1983). 

INDICES DE PRODUCTIVITE 
Les indices non ajustis A120 jours ttaient de 

16,9 kg d'agneau sevr6 par brebis et par an (icart
type = 9,50), de 425,38 d'agneau sevrt par kg de 
brebis par an (tcart type = 247,28) et de 1,15 kg
d'agneau sevr6 par kg de poids mitabolique de 
brebis par an (dcart type= 0,656). A 150 jours, les 
trois indices itaient de 18,6 kg (&art type = 

10,90) de 466,8 g(6cart type = 282,56) et de 1,26 kg

(6cart type = 0,752). I y avait eu 146 observations 

pour chaque cas. 


L'analyse de variance rtvdlait que seules 
l'annte de parturition et Iasaison exergaient une 
influence sur les indices des 120 jours. Le type de 
la parturition influait presque significativement 
sur les indices des 120 jours et avait sur l'indice I 
(P = 0,055) et l'indice III (P = 0,059) un effet 16-
grement suprieur A celui qu'il exergait sur
l'indice II (P = 0,063). A 150 jours, les indices 
itaient influences par le type, la saison et I'annie 
de la parturition, Al'exclusion de toutes les autres 
sources de variation. 

Calculdes par la mdthode des moindres 
carrds, les valeurs moyennes des indices 1,11 et III 
A120 jours dtaient de 16,8 kg, 419 g et 1,14 kg; A 
150 jours, eiles dtaient de 18,5 kg, de 461 g et de 
1,25 kg (tableau 14). 

Les sous-espoces observdes ne presontaient 
aucune diff6rence pour les trois indices, ni A120 ni 

lo
 

Figure 10. Taux annued de morWli chez les adulesel 
nombre d'annies de prhence de la brebis 
d EI-Huda (Soudan),1975-1983 

Taux annuel Nombre
de mortalitd (%) d'anndes-brebis 
25. Mortalitd 2 

20', .10 

15-	 / Annes- 120 
1010 . 1/tm/o brebis 

// 
.4 
0. 	 0 

IsIs I. Ion IsoIn tur low 

A150 jours. Les Shugor pr6sentaient les porties
les plus importantes parmi les trois types de pur 
sang, mais leur intervalle d'agnelage 6tait plus
long que celui des Watish. Das 'ensemble, ]a
composante reproduction de l'indice de producti
vit6 des Shugor ne diffdrait pas de celle des 
Watish (tableau 4) mais les Shugor 6taient supt
ricurs aux Dubasi sur le plan des performances
de reproduction alors qu'iJ n'y avait aucune diffd
rence entre les Dubasi et les Watish. La contribution du poids de l'agneau aux indices ne diff6rait 
pas entre les Shugor et les Dubasi A120 jours; pas
plus qu'elie ne diffirait entre les Dubasi et les 
Watish au meme Age. Toutefois, les agneaux
Shugor pesaient plus lourd que les Watish (ta
bleau 6). A 150 jours, les agneaux Shugor
pesaient plus lourd que les Dubasi et lea Watish,
 
entre lesquels il n'y avait aucune diffirence. La
 
mortalit6 A120 et A150 jours itait plus faible chez 
lea Watish que chez les Shugor et les Dubasi,
 
entre 
 lesquels il n'y avait aucune diff6rence
 
(tableau 13). Les effets conjuguis des diverses
 
composantes des indices ont contribu6 A0liminer
 
toute difference entre les indices des races. La fai
blesse relative du poids post-partum des brebis
 
Watish s'est en fait traduite par des indices II
 
et III l gtrement plus Nlevds pour cette 
sous
espce.

I n'y avait auctme difference entre los indices 
des mtres d'origines diffdrentes. Les brebis qui
avaient donnt naissance Ades portes simples ne 
prtsentaient pas des indices significativement
diffdrents de ceux des brebis qui avaient eu des 
portes gtmellaires A 120 jours. Toutefois, A 
150 jours, lea brebis m~res d'agneaux jumeaux
avaient produit plus de poids de jeune que ceiles 
qui avaient produit des portics simples. Ce ph
nomne s'expliquait probablement par Iamodifi
cation des taux de croissance relatifs des agneaux 



issus de port6cs g6melaires et simples intervenue 
aprfs le sewage. La croissance avant le sewage 
6tait significativement plus rapide chez les 
animaux issus de port6es simples que chez les 
jumeaux (tableau 5), mais aprs le sewage, il 
n'y avait aucune difference entre les taux de crois-
sance. De fait, i apparaissait que les jumeaux 
croissaient plus vite que les jeunes issus de 
portes simples apr s le sewage (tableau 6). Ce 
phinomne s'explique probablement par le fait 
que les jeunes issus des portdes simples souf-
fraient plus que les jumeaux du manque de lait 
aprts le sewage. 

Les indices des brebis qui avaient mis bas 
pendant la piriode estivale humide itaient supe6-
rieurs A ceux des femelles qui avaient agnelt 

pendant la saison estivale chaude. Les brebis qui 
avaient agneli pendant l'hiver occupaient une 
situation intermidiaire entre les brebis mettant 
bas dans l'une ou l'autre des deux saisons. Cela 
s'expliquait essentielement par les taux de crois
sance superieurs et de mortalitd infdrieurs des 
agneaux nts pendant la saison estivale chaude 
puisque les performances de reproduction des 
brebis itaient similaires quelle que soit ia saison. 
Les effets de l'ann6e sur les indices sont conformes 
aux r6sultats qu'on pouvait attendre sur ]a base 
des performances de reproduction, et de la crois
sance et de la mortalitt des agneaux, les ann6es 
1980 et 1981 donnant des indices nettement infi
rieurs Aia moyenne et les indices de 1982 et de 1983 
dtant gdnralement supcrieurs Ala moyenne. 
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Tableau 14. Ind~cA de proAdwucida 120 etAlSjounrda oybu Sudan DesIe Ei*Huda(Soudan) 

120jours 150jouns 

Indice I Indice Indice III Indice I Indice 11 Indice III
Facteur a (k (g) (kg) (kg) (g) (kg) 
Moyennelobale cakuld par

Iamthode des moindrescaurs 146 16,8 419 1,14 18,5 461 1,25Eneurtype 1,81 47,4 0,126 2,04 53,2 0,141 

Shugor 35 17,1 421 1,15 18,9 468 1,27DObW. 58 16,4 395 1,06 18,2 437 1,20Watish 53 16,9 443 1,19 18,3 479 1,28Slpificatio du test F as s s us Us us 

Nesurlaation 64 17,7 436 1,19 19,3 472 1,29Fondatrice 82 15,9 403 1,09 17,7 450 1,21Snifiction du test F as us as as as as 
Type do oimossi 

Simple 123 14,7 366 0,99 16,0a 397a 1,08aGimenlaire 23 18,9 473 1,28 21,0b 525b 1,42b
Sipificationdu test F as as ns 

Solmiemdshmmee 
Hiver 37 17,6ab 454ab 1,22ab 18,5a 475ab 1,28abPdriodeesfivalechaude 7 12,1b 280b 0,77" 13,3a 310b 0,85bPiriode estivale pluvieuse 102 20,8a 525a 1,42a 23,Tb 598a 1,62aSignification dutotFst 

Am~bptmomg 
1978 23 17,lab 384ab 1,07ab 17,Sab 393ab 1,101979 35 15,6a 372ab 1,02ab 16,4ab 389.b 1,07ab1960 25 12,2a 299. 0,81a 12,7a 313a 0,85a1981 16 11,8a 297ab 0,80ab 13,4ab 339ab 0,92ab,1962 42 17,0. 431b 1,16b 19,5b 496b 1,34b

5 27,3b1963 734c 1,95c 31,3c 837c 2,23cSignification du testF 0 , 
Pol (lihe lamima) 

1 
2 
3 
>3 
Sipification du test F 

IPmb6dmkhm dmIm uoolinminiu 

38 
16 
8 
2 

15,2 
16,8 
18,2 
20,8 

us 

405 
407 
449 
485 

as 

1,08 
1,11 
1,22 
1,34 

as 

16,2 
18,0 
20,2 
22,3 

s 

434 
436 
494 
526 

as 

1,16 
1,19 
1,34 
1,47 

as 

1 
2 
3 
>3 
Sgification du test F 

5 
27 
26 
24 

10,1 
17,2 
18,2 
18,1 

as 

285 
430 
459 
436 

ns 

0,75 
1,17 
1,24 
1,20 

us 

11,7 
18,6 
20,5 
20,0 

us 

331 
467 
519 
483 

as 

0,87 
1,26 
1,41 
1,32 

us 
Ecart type rdsiduel 28,6 748 6,28 32,1 840 7,05 
* Lm indim de proidulltdmmicaols omme mat: 

Pokd de la porte (kg) A10ou 150 joun x 365lndke I - PeiI (j) de jeuve psodut par et iper m  iqeu do 
Indlce I x 1000dke !i- Pod()dejemepodu tprkg dfemepe et-pr a Pole po -psruu del. femeflh 

Indice
Indice Ill - Poid. (kg) de jeune pdut prkg de pokai mtabobqwde femelle per an Fol pe pmum dedSemeile ° 
0.7 

AI'inkaiewde la mime oloame et du mine bafmeur. i moycums affect de la mem km edi nt ponificadtvaeut(P>0 05). 
P<0,01; * P<0,05;ns - non significatiL 
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4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
 
CONCLUSION 

Les principaux objectifs de cette Etude sur 
le mouton soudanais consistaient A dicrire les 
performances de ces animaux et l'ivolution de 
certaines caractdristiques de leur production. Les 
risultats de ces recherches corroborent lea obser-
vations pricidemment effectuies selon lesquelles 
en milieu riel, le Shugor est supirieur au Dubasi 
et au Watish sur le plan de la taille de la portie. 
Cette caractfistique devrait etre prise en consi-
diration dans lea actions de silection destinies 
A crier des "ligntes maternelles". L'Age au 
premier agnelage dtait influencE par la conduite, 
d'oi i'Age avanci au premier agnelage constatd, 
alors que l'idial serait que les jeunes brebis aient 
leur premier agneau A 16-18 mois. Cet objectif 
pourrait etre atteint par i'am~fioration de la 
conduite et de 'alimentation des brebis, en parti-
culier au cours de ia pdriode suivant immidiate
ment le sevrage. Les jeunes brebis pourraient etre 
rassemblEes dans un troupeau Apart comprenant 
quelques bliers, leur intEgration aux programmes 
de reproduction pour brebis adultes n'intervenant 
qu'apr~s la production du premier agneau. Les 
intervalles d'agnelage enregistr~s ici sont dgale-
ment excessivement longs, 

Les performances pondirales observes 
sont considdries comme inadEquates et sans 
commune mesure avec le potentiel de ces animaux. 
Les diffErences au niveau des sous-espces 
s'observent davantage chez les Watish que chez 
les autres. La combinaison des Watish avec lea 
Dubasi ou lea Shugor prdsente cependant l'avan-
tage de confdrer Ala descendance des effets h~te-
rotiques pondtraux. La capacitE de survie A ia 
naissance et pendant la pdriode subsiquente 
devrait tgalement etre amtlioree chez lea Shugor 
comme chez les Dubasi puisqu'il eat prouvE que 
jusqu'A 1an ce sont lea Watish qui prisentent lea 
taux de mortalite les plus faibles. Les gains sont 
loin d'avoir EtE satisfaisants, ce qui pourrait 
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s'expliquer par lea contraintes nutritionnelles 
pendant i'allaitement et au cours de la pdriode 
suivant le sevrage. Une alimentation correcte 
pourrait modifier la configuration actuelle du 
poids vif de ces animaux et de leurs gains pon
diraux. 

Tant que la tr~s forte mortalit6 qui s'observe 
Atous lea Ages ne sera pas jugulie, lea possibilites 
de production et d'accroissement de la producti
vite de ces ovins demeureront tr~s limit~es. Les 
facteurs li~s A la nutrition, A la santE et A la 
conduite doivent faire l'objet de recherches 
adiquates au niveau de 'exploitation et des trou
peaux des stlectionneurs de la zone pour dMter
miner les principaux facteurs qui influent sur la 
mortalitt. 

RECOMMANDATIONS 

Les risultats prtsentEs dans ce rapport font 
appel aux travaux suivants: 
1. 	Etude de la santd et de la mortalitE au sein du 

troupeau. Une sirie d'Etudes sur la santE 
du troupeau et des divers animaux qui le 
composent devrait etre entreprise avec la 
collaboration du Central Veterinary Research 
Laboratory de Khartoum. Une Etude sur la 
santE dans la zone et des etudes de cas surdes 
troupeaux spifiques devraient Egalement 
etre entreprises. 

2. 	 Etude du sevrage pr coce. Le sevrage pourrait 
intervenir A environ 8 semaines dans des 
conditions nutritionnelles amthortes. 

3. 	 Des opErations supplementaires de slec
tion et de croisement devraient etre entre
prises pour mettre en oeuvre et tester lea 
risultats de ce rapport sur lea croisements. 
Ces activitis pourraient 6tre dtendues A 
d'autre sous-Capces ovines actuellement 
utilis.es dans le commerce des produits 
animaux. 



4. 	Des essais pratiques de nutrition devraient A I'dtude ditaillie des effets de ia compl6
6tre entrepris Atous les niveaux d'alimenta- mentation avant le sewage (et non aprts letion et pour tous les aspects de la producti- sevrage) et des pdriodes particulitres de ia
vitd ovine, en utilisant essentiellement les saison stche au cours desquelles les rares
fourrages et les sous-produits agricoles dis- ressources alimentaires disponibles doivent 
ponibles. II faudra en particulier proceder 6tre utilisies. 
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de chacune de ces institutions: 

INIBAP IPGRI (Italie)
IrPRI a (France) .IAD 
(E:U.)f9IAD(Sra 
"_ %r-- , 


CIMMYT, cR CIE 
(Mei".) AORAO (Et Ii.).

(C~tedlvolr1e )M a IRA 

LE GROUPE CONSULTATIF POUR LA RECHERCHE
 
AGRICOLE INTERNATIONALE
 

Le Centre international pour l'6evage en Afrique (CIPEA) est I'un des 16 centres internationaux de
recherche agricole financds par le Groupe consultatif pour larecherche agricole internationale 
(GCRAI). Presque tous localisds dans lazone intertropicale, ces 16 centres cr(ds au cours des deux der
nitres ddcennies 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'activit(s 

(Colombi 
CIP 

(Pdrou) 

Association pour le 

ddveloppement de lariziculture 

en Afrique de I'Ouest (ADRAO),

C6te d'lvoire: Riz. 

Centro internacional 

de Agricultura Tropical (C1AT), 

Colombie: manioc, fdverole, 

riz et p.turagcs tropicaux. 

Centro internacional 

de Mejoramento de Maiz y Trigo 

(CIMMYT), Mexique: mars, 

bldettriticale. 

Centro internacional de laPapa

(CIP), Pdrou: pomme de terre 

ct patate douce. 

Centre international pour

I'dlevale en Afrique (CIPEA), 

Ethiopie: production animale 

en Afrique. 

International Centre for 

Agricultural Research in the 

Dry Areas (ICARDA), Syrie:

Idgumineuses vivritres (fdverole,

lentille, pois chiche) et
 
cultures fourragres.
 

(11ila (KenYa) (Kenya)Ngr) 

Centre international pour

larecherche en agroforesterie 

(ICRAF), Kenya. 

Institut international de 

recherche sur les cultures 

des zones tropicales semi-arides 

(ICRISAT), Inde: pois chiche, 

pois cajan, petit mil, sorgho, 

arachide etsyst~mes agraires.

International Food Policy 

Research Institute (IFPRI),

E.-U.: problmes alimentaires 

dans le monde. 

Institut international 

d'agriculture tropicale (JITA), 

Nigdria: systdmcs agraires,

mats, riz, plantes Aracines et 

tubercules (patate douce, 

manioc, igname), et Idgumineuses 

Agraines (nidb, haricot 

de Lima, soja). 


Sre 

ICRISAT 

(ns (hlppns 

Lanka) 

International Irrigation
Management Institute (JIMI), 
Sri Lanka: irrigation. 
International Laboratory for 
Research on Animal Diseases 
(ILRAD), Kenya: trypano
somiase ettheildriose chez 
les bovins. 
Rdseau international pour
I'amdlioration de labanane et 
de labanane plantain

(INIBAP), France.
 
Institut international des 
ressources phytogdndtiques 
(IPGRI), Italic. 

International Rice Research 
Institute (IRRI), Philippines: riz. 
Service international de la 
recherche agricole nationale 
(ISNAR), Pays-Bas. 


