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PREFACE 

Cette etude conjointe sur le btai1 trypanoto1rant a 	ra1ise a 
l'initiative de l'Organisation des Nations tinles pour l'Alimentation et 
1'Agriculture (OAA/FAO), du Centre International pour 1'Elevage en Afrique 
(CIPEA/ILCA) et du Programme des Nations Unies pour lEnvironnement (PNUE/ 
UNEP). Des recherches pr1iminaires ont 	entreprises dbut 1977 par 
R Queval (Consultant pour le CIPEA) et I Reh (CIPEA). Dix-huit pays d' Afrique 
Occidentale et Centrale ont 6t6 visits entre septembre 1977 et juin 1978 
par Ph Lhoste (Consulant FAO/CIPEA), Y J Wissocq, C H Hoste et I Reh (CIPEA) 
sous la coordination de J C M Trail (CIPEA). 

Les gouvernements des 18 pays. doivent 9tre remercis pour 
reserv6 et l'aide apports aux missions ex4cutes par les diffrents cher-
cheurs. L'intrt port 	cette etude et le soutien recu des services 
vtrinaires, des services de la production animale et des stations de re-
cherches a facilit6 grandement la réalisation de ce travail. Le personnel 
de la FAa, du PNUD, et des organisations prives dolt e4 galement 6tre re-
merci6 car sans sa cooperation cette etude n'aurait Pu avoir lieu. Sont 
également remerciees S. Westley, pour avoir edit, R. Ndonyo et G. Maloba 
pour avoir dactylographie le rapport. 

Le rapport en deux tomes a ete ecrit au CIPEA a Nairobi par i'equipe 
du programme trypanotoierance du CIPEA: J C M Trail, C H Hoste et Y J Wissocq, 
et par Ph Lhoste en collaboration avec I L Mason. 



RESUME SYNOPTIQUE 

Les bovins, ovins et caprins tr'ypanotolrants ont 	tudis dans 

dix-huit pays d'Afrique Occidentale et Centrale. La classification, la 

distribution, la description, les paramtres de production et la productivit 

des ces aniinaux ont 	examin6s. La productivit du bétail trypanotolrant 

par rapport aux autres races autochtones d'Afrique pourrait tre suprieure 

a celle qui lui a 	souvent attribue. Des recommandations et quelques 

situations intressantes sont ptsentes pour evaluer le potentiel, lT utili_ 

sation futuDe et e6galement assurer la conservation des races trypanotolrantes 

en danger d'extinction. 

MOTS-CLEFS 

Trypanotolrant, Bovins, Ovins, Caprins, Afrique Occidentale, 

Afrique Centrale. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCT ION 

L'origine et les caractristiques du b&tail africain et en particu-
her, des bovins d'Afrique Occidentale, ont longtemps eft6 le sujet d'tudes 
et de spculations. La premire etude sur le btail d'Afrique Occidentale 
aralise par Pierre en 1906. Le titre "VUevage dan4 £'A4u 
Occj.dg,vtaje Fnai.tçase" indique clairement que cette etude ne concerne que 
la moiti des territoires de la rgion. Cependant, ii est important de 
noter que Pierre est l'un des premiers signaler l'aptitude de certains 
bovins a survivre dans les zones infestes par les glossines. Cette apti-
tude a 	ultrieurement baptise trypanotolérance pour toute espke ani- 
male. Curson et Thornton (1936) ont essay de classer les types bovins 
pour l'ensemble du continent africain, mais leur exprience personnelle 
tait limite la partie sud. Ces travaux, actua1iss respectivement par 
Doutressoulle (1947) utilisant le mime titre que Pierre et par Epstein (1971) 
dans son fameux livre "The Ogin o6 the Domatic AnAmaL6 o6 ALLc&', sont 
encore ha base de la nomenclature et de la classification actuelles. 

A la mime poque, Stewart (1937, 1938) dans ses articles sur les 
bovins de la Cte d'Or souhigne l'importance de la trypanotolrance dont 
ils font preuve et invente he terme 'West African Shorthorn' (taurin a 
courtes comes d'Afrique Occidentale) pour les dcrire. D'autres rapports 
ont ensuite &t publiés a la fois dans les pays francophones et dans les 
pays anglophones. Mason (1951) a 	le premier essayer de regrouper 
toutes les informations sur le btai1 existant dans l'ensemble de la rgion 
(y compris he Cameroun). Mais le hivre de Faulkner et Epstein (1957) sur 
"The indigenows cattLe o6 the B4ZWh Vependerit Teuti.to4e4 in Aca" 
ne traite que des territoires qui dpendaient du Royaume lJni. Depuis Pagot 
et al. (1972) et Pagot (1974) se sont efforcs d'intgrer les connaissancs 
sur les regions anglophones et francopflones. 

Les opinions sur les taurins d'Afrique Occidentale ont beaucoup 
evolue: ce betail qui etait regarde comme une rehique historique et dont 
ha trypanotol&rance n'etait qu'une singularite biologique est maintenant 
pris en consideration pour ses possibilites économiques, dans des environ-
nements infestés par les glossines oi dautres races ne peuvent 9tre main- 
tenuosqu'avec des méthodes d'élevage tres soigriées basées sur de ha chimio-
prophylaxie et thérapie. Dans ces regions, les races trypanotolérantes 
pourraient représenter ha seule approche realisable pout' lancer ouauginenter 
substantiellement ha production anitnale. L'intergt pour ces races s'est 
accrue aprs leur introduction dans des regions d'Afrique Centrale o1 



l'infestation glossinaire interdisait l'implantation des bovins Zbu et 
Sanga 1evs dans les rgions avoisinantes. Les bovins trypanoto1rants 
d'Afrique Occidentale ont tout d'abord 	imports au Zaire en 1904 et 
plus i4cemment en Rpub1ique Centrafricaine, au Gabon et au Congo. us y 
ont 	1evs avec succes et ont permis non seulement la production indus- 
trielle de viande dans les regions infestees mais egalement une transforma-
tion de la vie des paysans. 

En mime temps, le succes des recherches sur les methodes de contrle 
des glossines et de la trypanosolniase et leurs mises en application etait 
tel que la FAQ, avec l'appui de la Conference Mondiale sur 1'Alimentation, 
lancait en 1974 un Programme, pour le Contr6le de la Trypanosomiase Animale 
Africaine. Toutefois, comme'des techniques efficaces de contr6le des glos-
sines dans les zones de savane humide et galeries forestires ne sont pas 
encore disponibles' (FAQ, 1974a), le programme envisage i'elevage des bovins 
trypanotoierants comme etant la meilleure solution pour ces zones. La mime 
importance a ete accordee aux bovins trypanotol&rants dans plusieurs re-
iinions internationales sur la trypanosomiase qui 'ont eu lieu dans les années 
1970, telles que: 

le Seminaire Inter-regional FAO/QMS sur la Trypanosomiase Africaine, 
Kinshasa 1972. (cf. Pagot et al, 1972). 

le Colloque de Specialistes sur la Lutte contre la Mouche Tsetse' et 
la Trypanosomiase, Hamburg 1973. (cf. Hunn, 1973) 

le Colloque OIE/IEMVT, sur les Moyens de Lutte contre les Trypano-
somes et leurs Vecteurs, Paris 1974. (cf. Pagot, 1974) 

le Programme FAQ de Lutte contre la Trypanosomiase Animale Africaine. 
Rome, 1974 (FAQ, 1974a) 

la Consultation sur le Programme FAQ de Lutte contre la Trypanoso-
miase Africaine - Accra, 1975 (FAQ, 1975) 

la premire consultation FAQ d'Experts sur la Recherche concernant 
la Trypanotolerance et 1'Elevage du Betail Trypanotolerant, Rome 
1976 (FAO, 1976) 

Malgre ces nombreuses runions, il est difficile de trouver des 
informations originales sur le b6tail trypanotolérant et sa productivité 
(comparaison de productivités en particulier). Le CIPEA (1977a) et 1'IEMVT 
(1977) ont étudié l'enseinble des documents traitant des pararntres de pro-
duction du bétail trypanotolérant mais seules des informations éparses ont 
pu 9tre rassemblées. La plupart des rapports présentés ces reunions 
font reference des travaux anciens. Néanmoins, ils indiquent que malgré 
le succes de leur introduction en Afrique Centrale, l'existence des bovins 
trypanotolérants en Afrique Qccidentale est menacée par les operations de 
métissage avec des taurins ou des métis de taille plus impressionnante, eux-
mmes menaces par des Zébus. Ii en résulte que le taurin nain courtes 
comes d'Afrique Occidentale a presque disparu dans plusieurs pays et volt 
ses effectifs diminuer rapidement dans d'autres. Cette situation nécessi-
tait des actions pour conserver les caractères génétiques de ces races. 
Pour des raisons liées l'aspect 'conservation' et a i'intért d'une 
approche non-chimique (et des lors non-polluante) du contr6le de la trypa-
nosomiase, le Programme des Nations Unies pour 1'Environnement (PNUE) s'est 



également intéressé aux bovins trypanotolérants.et décida en 1973 de lancer 
un Projet Pilote sur la Conservation des Ressources Génétiques Animales, 
en collaboration avec la FAO. Dans le rapport de ce projet (FAO/PNtJE,197L), 
étaient listées les races en voie de disparition et une des recommandations 
pour des actions ultérieures concernait une étude des bovins trypanotolérants 
d'Afrique Occidentale et notamment des taurins nains courtes comes. Cette 
étude était également recommandée par la consultation FAO sur l'évaluation 
des races et des croisements (EAAP, 1975). C'est pourquoi le projet FAO/ 
PNUE sur la Conservation des Ressources Génétiques Animales qui a débuté en 
1976 comprenait une telle étude. 

A la mime époque, le CIPEA incluait dans son programme de recherches 
pour 1976 des travaux sur les bovins trypanotolérants. En 1977, la FAO et 
le CIPEA recherchaient donc un consultant pour entreprendre sur le terrain 
un étude du bétail trypanotolérant d'Afrique Occidentale. Outre les bovins, 
cette étude comprenait les ovins et caprins car, part quelques recherches 
isolées entreprises en Cte d'Ivoire, au Migéria et au Cameroun, les petits 
ruminants dans ces zones avaient été peu étudiés. Ces deux organisations 
décidrent alors de mettre leurs forces en commun. Le domaine de l'enqute 
fut élargi pour couvrir les intéréts du CIPEA, c'est dire pour inclure 
l'étude des ovins et caprins et également les pays d'Afrique Centrale (West 
Equatorial Africa des Anglo-Saxons). Le programme commun a été intitulé 
"Etude FAO/CIPEA/PNUE sur le bétail trypanotolérant". Les termes de réfé-
rence comprenaient 	de la situation actuelle des animaux trypanoto- 
lérants d'Afrique Occidentale et Centrale ainsi que l'évaluation des données 
existantes sur leur productivité plus particu1irement quand les conditions 
d'élevage permettaient de les comparer valablement. 

L'étude a été coordonnée par le CIPEA qui maintenait des relations 
suivies avec la FAC et des contacts réguliers avec le PNUE et plusieurs 
organismes d'aide multilatérale et bilatérale. Cette étude a consisté en 
un travail préparatoire de catalogage des informations existantes sur le 
bétail trypanotolérant (ILCA 1977a), la visite des dix-huit pays concernés, 
des reunions a intervalles réguliers, l'évaluation des données existantes 
et des inforinations obtenues et finalement la production d'urt rapport ex-
haustif. 

La prépartion du catalogue d'informations disponibles sur le bétail 
trypanotolérant a été entreprise par des chercheurs du CIPEA pour chaque 
pays a partir du travail d'un consultant (CIPEA, 1977a). La réalisation de 
ce catalogue a entrainé la visite de chercheurs du CIPEA aux services de 
documentation d'instituts tels que le Commonwealth Bureau of Animal Breeding 
and Genetics et le Centre for Tropical Veterinary Medicine a Edingburg, 
l'Université de Stuttgart - Hohenheim, l'IEMVT, Paris et la FAa, Rome. 
Chaque catalogue de pays comprenait un résumé des informations disponibles, 
une liste des lacunes dans les informations afin de faciliter la visite, 
des recoinmandations sur les endroits et les personnes visiter et une bi-
bliographie. Des questionnaires en francais et en anglais ont été préparés 
afin d'aider a la collecte des informations sur les activités d'élevage et 
de multiplication, les travaux de recherche et les programmes de développe-
ment. 

Afin de faciliter l'organisation des visites des pays, le personnel 
du sige de la FAO a envoyé une lettre au représentant de la FAO ou au 
représentant resident du PNEJD dans chacun des dix-huit pays afin de lui 
demander de preparer la visite Avec les autorités compétentes. Dans cer- 
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tains cas, une aide sur le plan du transport a 6t6 également fournie. Tous 
les pays ont efte' visités entre septembre 1977 et juin 1978 avec une dure 
moyenne de dix-sept jours par pays y compris les dp1acements. Les princi-
pales reunions d'evaluation ont ete tenues a Bouake, Cte d'Ivoire, en 
noventhre 1977 et a Nairobi, Kenya, en février et aoüt 1978. En fevrier 
1978, afin de pouvoir formuler des recommandations pour de futures etudes 
techniques, le CIPEAa demande trois consultants une semaine de travail 
avec les chercheurs qui avaient visite les sept premiers pays. En se basant 
sur les resuitats disponibles a cette epoque, les consultants ont ecrit un 
rapport et formule des recommandations pour un programme sur l'utilisation 
et le potentiel du betail trypanotolérant (CIPEA 1978a). Ce rapport forme 
la base du paragraphe 5.4.  Des représentants de la FAO, du Laboratoire 
International pour la Recherche sur les Maladies Animales (LIRMA), du Pro-
graimne des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), du Bureau Interafri-
cain des Ressources Animales (IBAR), et de l'Assistance Technique Allemande 
(GTZ) se sont réunis a Nairobi pendant deux jours pour examiner le programme 
suggéré et ses liens avec leurs propres operations sur le terrain (CIPEA, 
1978b). 

L'analyse des informations obtenues au co.urs des visites des pays et 
la production du rapport ont été réalisées au CIPEA, au Kenya entre aot 
1978 et mars 1979. Dans le Tome 1, la synthse des informations disponibles 
a été effectuée pour l'ensemble de la zone d'étude. Le chapitre 2 présente 
l'environnement de la region, les populations humaine et animale, la classi-
fication des bovins, ovins et caprins trypanotolérants et la liste des 
activités de recherche et de développement. Les différentes races trypano-
tolerantes de bovins, ovins et caprins sont décrites dans le chapitre trois. 
Le chapitre quatre presente une evaluation de la productivité du bétail 
trypanotolérant et une comparaison de celle-ci avec la productivité du 
bétail non-trypanotolérant ou des metis trouvés dans la zone d'étude. Le 
chapitre cinq utilise toute l'information actuellement disponible pour com-
parer la productivité du bétail trypanotolérant a celle d'autres races 
éievées en dehors de la zone d'étude. Ce chapitre indique égalenent com-
ment évaluer simultanément et de la meilleure façon possible l'incidence 
de la trypanosomiase et la productivité des animaux. Les besoins et loca-
lisations intéressantes pour évaluer le potentiel, pour mieux utiliser et 
conserver ces races sont également examines dans ce chapitre. Le tome 2 
présente la situation du bétail trypanotolérant dans chacun des dix-huit 
pays. 



CHAPITRE 2 

LA ZONE D'ETUDE ET SON BETAIL 

Les pays d'Afrique Occidentale et Centrale 6tudi6s sont tous les 
pays c6tiers du Sngal au Zarre plus trois pays de l T intrieur: le Mali, 
la Haute-Volta et la Rpu.blique Centrafricaine. Ces dix-huit pays sont 
d'ouest en est: le Snégal, la Gambie, la Guinée Bissau, la Guine, la 
Sierra Leone, le Libtria, le Mali, la Haute-Volta, la C6te d'Ivoire, le 
Ghana, le Togo, le Bnin, le Nigria, le Cameroun,laRpubliqueCentrafri-
caine, le Gabon, le Congo et le Zaire. 

Le sujet de cette etude e6 tant le btail trypanotolrant dans son 
berceau d'origine ou dans se zones d'introduction, certaines rgions n'ont 
pas 	tudies parce qu'elles e6taient soit en dehors de la zone infeste 
par les glossines - telles que le nord du Sngal, du Mali, de la Haute-
Volta et du Nig±'ia; soit considres comme pratiquemment indemnes de glos-
sines du point de vue de l'levage - telles qu'une partie du plateau de 
l'Adamaoua au Cameroun, ou les hauts-plateaux de l'est du Zaire, oi sont 
leves des races bovines non-trypanotolrantes, et oi la trypanosomiase 

est un problme inexistant ou marginal. C'est la distribution des bovins 
plut6t que celle des petits ruminants qui a de'termin6 les zones tudies, 
car les zones de transition entre races trypanotolrantes et non-trypano-
tolrantes de petits ruminants sont beaucoup plus vastes et moms prcises. 
La limite Zbu prsente dans la Carte 2.3. dlimite approximativement la 
zone d'tude. Les cartes des diffrents pays, prsentes dans le Tome 2, 
indiquerit plus prcisement les limites de la zone d'tude pour chaque pays. 

La zone d'tude stend approximativement entre les latitudes 1 1 1 1N 
et 8 1S et enre les longitudes 17 00 et 28 0E, couvrant une superficie de 

673 000 km , ce qui reprsente approximativement 60% de la superficie 
totale des dix-huits pays qui est de 7 794 000 km 2 . Ce chapitre dcrit 
brièvement la zone dtude et son btail. Des informations plus dtailles 
sur chaque pays et son btail sont présentes dans le Tome 2. 

2.1 ENVIRONNEMENT 
2.1.1 RELIEF ET HYDROGRAPHIE 

La plupart des pays tudis appartiennent aux grands bassins int-
rieurs qui correspondent aux depressions de itancienne  plate-forme africaine 
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avec une altitude infrieure a 500 m (Jeune Afrique, 1973). Quelques 
massifs s'iavent entre les rgions c6tires et les bassins du Niger, du 
lac Tchad, et du Congo (Zaire). Ces petites zones d'altitude sont les 
Hauts Plateaux du Fouta Djallon (altitude moyenne 1000 m, altitude maximum 
1537 m); la Dorsale Guinenne (altitude moyenne 800 m, altitude maximum 
1752m);les Monts Togolais (altitude moyenne 600 m, altitutde maximum 920in); 
le Plateau de Jos au Nigria (altitude moyenne 800 m, altitude maximum 
1690 m); les montagnes de l'Adamaoua au Cameroun et en Rpublique Centrafri-
caine (altitude moyenne 900 m, altitude maximum 3008 m) et les Monts de 
Crystal au Gabon (altitude moyenne 600 m, altitude maximum 1000 m). La 
plupart de ces zones ainsi que les hauts plateaux de l'est du Zaire qui 
s'tendent autour du Bassin du Congo (Zaire) affectent la rpartition des 
glossines et celle des races trypanotolrantes. Les bassins intrieurs 
sont caractriss par un réseau dense de rivires temporaires et permanentes 
et sont gnralement couverts par une vgtation de type fort dense. 

2.1.2 CLIMAT ET VEGETATION 

Du point de vue climatique, l'isohyte 750 peut 6tre considr conime 
la limite nord de la zone dtude. Au-dessus de cet isohyte on trouve la 
zone sche sahlienne. Entre les isohytes 750 et 1500 on trouve un climat 
de transition qui peut 6tre subdivis6 en termes de pluviosité et de végta-
tion en une zone sahlo-soudanienne jusqu'à approximativement 1200 mm et 
une zone soudano-guinenne de 1200 mm a 1500 mm. Au-dessus de 1500 mm, le 
climat humide tropical peut 9tre sUbdivis principalement selon la vgta-
tion en savane guinenne et en fort. 

Ces zones 6cologiques refltent non seulement les quantités globales 
de pluies recues, mais e6 galement la rpartition des pluies. Les rgions 
soudaniennes connaissent tine seule saison humide, et par suite une priode 
sche accuse de sorte que les surfaces forestires sont réduites a des 
galeries ripicoles. Les regions guinéennes au nord de l'Equateur bénéfi-
cient de deux saisons pluvieuses principales avec une saison sche centrée 
sur le mois de fvrier et une simple accalmie en aot; ces périodes sont 
inversées au sud de l'équateur. L'extension de la fort est fonction de 
la pluviosité, mais aussi des conditions édaphiques et de l'influence 
humaine. 

La Carte 2.1 indique clairement les cinq zones écologiques ainsi 
que les principaux isohytes (750, 1000, 1250, 1500 et 2000). Cette 
carte nontre également les zones d'altitude et les variations climatiques 
qu'elles entrainent, influençant la repartition des glossines et celle du 
bétail trypanotolérant. 

2.1.3 LA REPARTITION DES GLOSSINES 

La repartition des glossines est étroiternent liée au relief, a 
lThydrographie, au climat et la végétation. La majeure partie de la 
region est infestée par les glossines et la trypanosomiase est une des 
principales contraintes a la production animale dans cette region. La 
carte 2.2 présente la repartition des trois groupes de glossines (mo/4L-
-ttin4, 6u6ca, paLpaL4) selon la carte publiée par CSTR/OUA, 1977. Cette 
carte servira, tout au long de cette étude de document de référence pour 
determiner les zones infestées par les glossines. Toutefois, dans les 





Carte 2.1. Zones climatiques. 



Carte 2.2. Rpartition des glossines. 
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Carte 2.2. Rpartition des glossines. 



etudes par pays, si une carte plus rcente ou des donnes supplémentaires 
existent, ces inforinations y seront présentes et discutes en fonction de 
la carte CSTR/OUA, 1977. 

2.2 POPULATIONS HUMAINE ET ANIMALE 

Les statistiques les plus rcentes et les plus fiables concernant 
les superficies, les populations humaines, les populations et densits 
animales sont prsentes dans le Tableau 2.1 pour chaque pays tudi. Dans 
ce tableau des chiffres diffrents sont donns pour la zone d'tude, Stil 
ne s'agit pas du pays dans son ensemble et une distinction est faite pour 
les populations bovines entre les effectifs totaux et les effectifs trypano-
tolrants. Par bovin trypanotolrant on comprend le N'Dama, les taurins a 
courtes comes d'Afrique Occidentale et leuns croisements avec les Zbus. 
Par ovins et caprins trypanotolrants on comprend les petits Djallonke,  ou 
les races guinennes. Dans les colonnes 'denslt', les chiffres entre 
parenthses indiquent le numro d'ordre de chaque pays du plus élev au 
plus faible. 

2.2.1 POPULATION HIJMAINE 

La population humaine totale des dix-huit pays est d'environ 165 
millions, ce qul reprsente O% de la population totale africaine pour une 2 
rgion qui ne couvre que 26% du continent (densit moyenne:20,9 habitants/km 
compar 	13,6 pour l'ensemble de 1'Afrique). Si l'on considare unique- 
ment la zone d'étude, la densité humaine est encore plus élevée (23,3 habi-
tants/km 2 ) ce qui souligne l'importance de la production de viande dans 
cette zone. Dans l'ensernble de la rgion 6tudi6e la densit de la popula-
tion humaine vane de 95,6 habitants/km 2  au Nigria a 2 habitants/km2  au 
Gabon. 

2.2.2 POPULATION BOVINE 

La Guine est le pays avec l'effectif de bovins trypanoto1rants le 
plus important et le Gabon est le pays avec l'effectif le plus rduit. En 
terme de densit bovine, le pays le plus petit, c'esta dire la Gamble a la 
plus forte concentration de bovins qul est de 26,2 ttes/km2 . 

La Carte 2.3 indique pour chaque pays la population bovine totale et 
la proportion de bovins trypanotolrants. Cette carte prsente e6 galement 
la limite nord de la zone infeste par les glossines, extraite de la carte 
CSTR/OUA 1977, sans distinction entre les espces de glossines impliques. 
Cette carte indique e6 galement les zones a dominance Zbu, taurins ou metis 
basesur les observations effectues sur le terrain. Ces zones, dont les 
limites ne sont qu'indicatives, montrent clairement qu'il existe des popu-
lations Zbu importantes nettement en dessous de la limite nord des glos-
sines. Cette situation est illustre par les effectifs prsents dans le 
tableau 2.1. La population bovine totale de la zone tudie est estime a 
13,9 millions de ttes avec seulement 7,6 millions, soit 55%, d'animaux 
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Carte 2.3. Effectifs bovins totaux et cheptel trypanoto1rant. 
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Carte 2.3. Effectifs bovins totaux et cheptel trypanoto1rant. 



considrs comme trypanoto1rants. Si llon dduit les effectifs du Cameroun 
et d'une partie de la République Centrafricaine qui sont presque entirement 
composs de Zbus 1evs sous une infestation glossinaire ng1igeab1e (cf. 
les tudes par pays du Tome 2), la population bovine trypanotolrante arrive 
a 73% de la population totale de la zone tudie. Les 27% restant reprsen-
tent les Zbus, soit transhumants dans la zone d'tude, soit gards dans 
des petites poches indemnes de tstsé ou 1evs sous chimioprophylaxie avec 
des mthodes d'&evage particu1ires. 

2.2.3 POPULATIONS OVINE ET CAPRINE 

Il existe peu d'informations fiables sur les petits ruminants. Ii 
est difficile de trouver des effectifs m&ne approximatifs pour les ovins 
et les caprins et certains pays n'ont aucune estimation de leur population 
de petits ruminants. En consquence, la distinction entre petits ruminants 
trypanoto1rants et non-trypanoto1rants n'est qu'approximative et est base 
sur des observations ralises ou informations recueillies au cours des 
missions. Le Nigria est le pays qui semble avoir les effectifs les plus 
importants d'ovins et caprins trypano -tolrants et le Gabon semble tre le 
pays avec les effectifs les plus faibles. Le Nigria est le pays avec la 
plus forte densit d'ovins et caprins et le Congo et le Gabon sont les pays 
les moms densment peupls. 

La Carte 2.4 indique pour chaque pays la population totale de petits 
ruminants avec la proportion d'ovins et de caprins si elle est connue et la 
proportion d'animaux trypanotolrants. La limite nord de la zone infestée 
par les glossines est 6galement présente sur cette carte et une limite nord 
approximative de la zone oa les petits ruminants trypanotolrants dominent 
est e4galement tracée. Ii est intressant de noter que l'on trouve les petits 
ruminants trypanotolrants gnralement au nord de la limite de la zone a 
dominance Zbu. 

2.3 ESPECES TRYPANOTOLERANTES 

Une classification et les effectifs par pays pour chaque catégorie 
d'animaux sont présents ainsi que la repartition geographique de chacune 
de ces categories dans la zone. 

2.3.1 CLASSIFICATION DES BOVINS 

Suivant la classification générale de Mason (1951) basée sur l'exis-
tence ou l'absence de bosse, on distingue deux espaces bovines en Afrique 
Occidentale et Centrale: les taurins (ou bovins sans bosse), les Zébus (ou 
bovins a bosse) et leurs métis. Ii est généralement admis que les bovins 
a bosse sont sensibles a la trypanosomiase. us ne sont présentés dans ce 
rapport que 1orsquon  les observe dans la zone étudiée mais aucune informa-
tion détaillée n'est donnée. Les bovins Kouri a comes géantes du Lac Tchad 
appartiennent l'espèce taurine; us vivent en dehors de la zone infestée 
par les glossines et n'ont donc pas été étudiés. 
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Les bovins trypanoto1rants peuvent tre diviss en deux sous-espces 
principales: les taurins longues comes reprsents exclusivement par la 
race N'Dama dans la zone d'tude , et les taurins courtes comes d'Afrique 
Occidentale (West African Shorthorns des Anglo-Saxons). Ces derniers peuvent 
tre subdivisés en fonction de la taille des animaux en taurins ñains 
courtes comes et en taurins de savane courtes comes. Dans chacune de 
ces categories, on peut trouver differentes races qul sont presentees dans 
le Tableau 2.2. Parmi les metis Zebu x taurin, on distingue les metis Zebu 
d'Afrique Occidentale x N'Dama et les metis Zebu x taurin a courtes comes 
d'Afrique Occidentale. Dans chacune de ces categories, ii existe egaiement 
differentes races. Leur classification generale est presentee dans le 
Tableau 2.2. Les differents noms de chaque race sont egalement indiques 
avec les pays dans lesquels us sont utulises. Quelques races signaiees 
dans le passe n'ont Pu tre observees au cours des visites sur le terrainet 
n'apparaissent pas dans la classification generale du Tableau 2.2. Quel-
ques commentaires sur ces races sont presentes dans les etudes par pays du 
Tome 2. 

Tableau 2.2. Classification des bovins trypanotolerants. 

Classe 	Categorie 	Varietes et Synonymes 	References 
et race 	 photogra- 

phiques 

N'DAMA 	N'Dama 	Boenca, N'Gabou, (Guinée 
Bissau), Gambian Cattle, 
(Gamble), N'Dama Petite et 
N'Dama Grande (Senegal) 

TAtJRINS A COURTES CORNES D'AFRIQUE OCCIDENTALE 
MUTURU (PAGAN) 

- 	Taurins nains a courtes comes d'Afrigue 
Orri ripntq1 

3.1 - 3.26 

Lagune 	Lagunaire (Benin, Togo), Lagoon 
Cattle (Ghana), Dahomey (Zaire) 3.27 - 3.32 

Muturu de 	Nigerian Dwarf Shorthorn 
fret 

Taurins de savane courtes comes d'Afriue 
flrt'4 r1iit1 

Baoule Lobi 3.33, 3.36 9, 

3.37, 3. 146 
3.48 

Ghana 
Shorthon Gold Coast Shorthorn 3.45, 3.47 

Somba Atacora (Benin), Mango (Togo) 3.34, 3.144 

Muturu 
de savane 3.35 9  3.39 9  

3.40 
Doayo Namshi, Namji, Poll 3.42 
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Carte 2.4. Effectifs ovins et capr'ins et nombres d'animaux trypanoto1- 
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Carte 2.4. Effectifs ovins et caprins et nonthres d'animaux trypanoto1-
rants. 



Tableau 2.2. (suite) 

Classe 	Catgorie 
et race 

Varits et Syrionymes Rfrences 
photogra-
phiques 

Bakosi Bakwiri, Kozi 3.3 

Kapsiki Kirdi 3.41 

METIS ZEU X TAURIN = MERE 

- 	 Zbu d'Afrique Occidentale x N'Dama 

Djakor Race du Sin 3.9, 	3.53, 
3 • 5L 

Bambara 3.55 9 	3.56 

Zbu d'Afrique Occidentale x Taurin a courtes 
comes d'Afrigue Occidentale 

Ghana Sanga 	 3.57 
Borgou 	 3.50, 3.58 
Keteku 	 3.51, 3.59 

Source: Auteurs de ltude 

2.3.2 	EFFECTIFS BOVINS 

Le Tableau 2.3 indique poir chaque pays les effectifs et l'impor-
tance (en pourcentage) de chaque catgorie d'animaux trypanotolrants. La 
plupart de ces données proviennent de statistiques officielles obtenues au 
cours des missions. 

Les bovins de type N'Dama forment la catgorie la plus importante 
avec 3,4  millions de ttes, ce qui reprsente 1.15% des bovins trypanoto1-
rants d'Afrique Occidentale et Centrale. Viennent ensuite les taurins a 
courtes comes d'Afrique Occidentale avc 1,7 million du type de savane et 
0,1 million du type nain, l'ensenthle représentant 23% des bovins trypano-
tolrants. Les metis composent le reste des effectifs trypanotolrants 
avec 1 million de metis Zbu x NtDama  et 1,1.1  million de metis Zbu x 
taurin a courtes comes d'Afrique Occidentale, représentant respectivement 
13% et 19% de l'ensemble des bovins tmypanotolrants. Ii faut e6galement 
mentionner l'existence de metis N'Dama x taurin a courtes comes mais 
aucune information precise sum leurs effectifs n'a Pu 9tre recueillie au 
cours des missions. Les taurins nains a courtes comes d'Afrique Occiden-
tale ont les effectifs les plus réduits et seniblent en danger d'extinction 
ou d'absorption. 
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2.3.3 REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES BOVINS 

La Carte 2.5 indique les zones dans lesquelles les animaux appar-
tenant I chacune des cinq categories dominent. Une distinction peut étre 
faite entre les animaux dans leur zone d'extension naturelle et les animaux 
dans les zones d'implantation. Dans les regions étudiées d'Afrique Centrale, 
l'élevage des bovins était inconnu jusqu'audébutde ce sic1e. Les bovins 
trypanotolérants ont été importés I cette époque au Zaire, puis plus récem-
ment au Congo, au Gabon et en République Centrafricaine. 

2.3.4 CLASSIFICATION DES OVINS ET CAPRINS 

Les ovins I poils et I queue fine d'Afrique Occidentale peuvent 
tre arbitrairement divisés en type sahClien et en type de forét tropicale 

ou de savane. Le type sahélien est grand avec plus de 60 cm au garrot 
tandis que le type de forét ou de savane dépasse rarement 60 cm et peut 
méme étre beaucoup plus petit justifiant le terme de nain (Epstein, 1971). 
La seule race ovine reconnue comme trypanotolérante est larace ovine 
d'Afrique Occidentale appelée Djallonkéoumouton du Fouta Djallonoumouton 
du Sud ou mouton guinéen (cf. Clichés 3.70 a 3.77). On trouve ce mouton 
dans l'ensemble de l'Afrique Occidentale au Sud du 14 1  parall1e et il 
constitue la seule race ovine de la zone cétire. Mason (1951) note qu'on 
observe de grandes variations de types dues I la grande variété d'environ-
nements, mais qu'aucune distinction systématique ne peut 9tre faite entre 
ceux-ci. Dans cette étude, cependant, les ovins sont divisés en un type 
'grande taille' de savane (principalement au nord) et en un type nain de 
fort. Dans la partie nord de la zone d'étude on note quelques croisements 
entre les ovins d'Afrique Occidentale et les races sahéliennes (principale-
ment les races Maure, Touareg et Peul) (cf. Cliché 3.77'. 

Les caprins dans la zone d'étude varient en taille de la variété 
name cttire I des animaux plus grands élevés dans les zones semi-déserti-
ques (Mason 1951). Dans cette étude, les caprins comme les ovins ont été 
divisés arbitrairement en une race grande au nord du 14 1  Para11le et en 
une race petite au sud de celui-ci. La chvre name encore appelée chvre 
du Fouta Djallon ou chvre guinéenne name ou chvre du Sud correspond par 
son nom, la taille et sa repartition géographique au mouton nain. (cf. 
Clichés 3.78 1 3.85). Cette chvre est plus petite dans le Sud (la yen-
table name) et plus grande dans le nord Mason 1951). Une grande vaniabi-
lité existe également au sein de cette race et différentes vaniétés sont 
décrites dans les etudes par pays du Tome 2. Dans la partie nord de la 
zone é -tudiée on observe quelques croisements entre les chvres names et 
les races sahéliennes (Maure, Touareg ou Peul). 

2.3.5 EFFECTIFS ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES OVINS ET CAPRINS 

Les effectifs totaux des ovins et capnins ainsi que les effectifs 
trypanotolérants sont présentés dans le Tableau 2.1. Les informations 
disponibles ne perinettent pas de subdiviser les ovins et les caprins 
d'Afrique Occidentale en différentes categories comme cela fut possible 
pour les bovins. Ii n'est pas possible de btir une classification plus 
precise ni de dfinir une frontire entre le type nain, le type de savane, 
les métis et les types sahéliens. Une tentative pour préciser la limite 
nord des ovins et aprins trypanotolérants a été effectuée et cette limite 
est présentée dans 1a Carte 2.4. 
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2.4 ACTIVITES DE RECHERCHE ET DE 
DEVE LOPPEMENT 
Une liste de toutes les activits de recherche, de multiplication et 

de dve1oppement s'occupant de trypanotolrance ou du btail trypanoto1rant 
au sens large dans la zone dtude, est prsente par pays dans le Tome 2. 
Les centres ou stations de recherches dcrits ici sont ceux qui sont impor-
tants au niveau national et qui travaillent, ou pourraient facilement travail-
ler avec des animaux trypanotolrants. Diffrents symboles sont utiliss 
pour distinguer les laboratoires travaillant sur la trypanotolrance et/ou 
la trypanosomiase, les centres dont llactivit6 principale est l'élevage, 
ceux pour lesquels llevage ne constitue qu'une activit secondaire (centres 
de recherches agricoles avec un dpartement levage) et les centres lids 
des 6coles ou des universits. Finalement, les centres de recherches agri-
coles situs dans la zone d'tude mais ne travaillant pas avec des animaux 
trypanotolrants sont 6galement indiqus. 

Les activits de multiplication dcrites ici sont celles qui sont 
importantes au niveau national ou rgional et qui utilisent du btail try-
panotolrant. Une distinction est faite entre les troupeaux gouvernementaux 
et les troupeaux privs but commercial. 

Les mmes critres de selection que ceux utilises pour les centres 
de recherches ont 6t6 employes pour les projets de developpement. Seuls 
ceux en cours sont mentionnes id. Toutefois les projets de developpement 
qui ont une forte probabilite dttre  implantes rapidement sont inentionnes 
au niveau du pays dans le Tome 2. Une distinction est faite entre les pro-
jets de developpement integre avec une composante elevage et les projets 
de developpement de llevage. 

La Carte 2.6 situe les centres de recherches, les troupeaux de multi-
plication et les siges des projets de developpement en utilisant differents 
symboles pour chaque categorie. Le nombre accompagnant chaque syinbole refre 
au Tableau 2.14.  Ce tableau pour chaque pays presente le nom et la situation 
de toutes les activites presentees sur la carte. Des details supplementaires 
sont donnes dans le Tome 2. Ces activites sont presentees par ordre numeri-
que pour chaque pays classe d'ouest en est. Les centres de recherches vont 
de 1 	35, les troupeaux de multiplication de 36 	914, et les projets de 
developpement de 95 1 123. 

La Carte 2.6 et le Tableau 2.14 montrent que les centres de recherche 
sont plus nombreux en Afrique Occidentale qu'en Afrique Centrale. Les deux 
centres de recherche principaux travaillant sur la trypanosomiase sont le 
Centre de Recherches sur les Trypanosomiases Animales de Bobo-Dioulasso, en 
Haute-Volta et le Centre d'Elevage et de Recherches sur la Trypanosomiase et 
la Trypanotolerance d'Avetonou au Togo. Les projets de developpement qui 
utilisent du betail trypanotolerant visent le plus souvent I ameliorer les 
services veterinaires, I selectionner des reproducteurs et I les multiplier. 
Ces projets sont plus nombreux dans les pays d'Afrique Occidentale. Par 
contre, les troupeaux de multiplication, sont plus nombreux dans les pays 
d'Afrique Centrale. Dans l'ensemble, un intért considerable est porte a 
la creation de troupeaux de multiplication supplémentaires, tant pour amé-
liorer l'élevage au sein des pays que pour l'exportation. 
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Carte 2.5. Rpartition gographique des bovins trypanoto1rants. 
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Carte 2.5. Rpartition gographique des bovins trypanoto1rants. 
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Carte 2.6. Situation des centres de recherches, troupeaux de multiplication 
et projets de dveloppement. 
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Carte 2.6. Situation des centres de recherches, troupeaux de multiplication 
et projets de dve1oppement. 
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CHAPITRE 3 

DESCRIPTION DU BETAIL 
TRYPANOTOLERANT 

3.1 LES TAURINS A LONGUES CORNES 
D'AFRIQUE OCCIDENTALE 
N'Dama est le terme le plus largement utilis& pour qualifier cette 

catgorie de taurins a longues comes qui comprend la race N'Dama et ses 
diffrentes varits. Le massif du Fouta Djallon en Guine est considré 
comme le berceau de cette race et Diallo (1965) rappelle que l'origine du 
mot NtDalna  est le nom d'un village de Kad6 dans la region de Gaoual au nord 
du Fouta Djallon. 

Les premiers bovins en Afrique. etaient du type taurin I longues 
comes en provenance d'Egypte. Au troisime milienaire avant Jesus-Christ 
us couvraient appareminent toute 1'Afrique du Nord mais ant 6t6 ensuite 
remplaces par un type de taurin I courtes comes. En Afrique du Nord, le 
type I longues comes a cornp1tement disparu mais en Afrique Occidentale ii 
existe encore dans Ia zone N'Dama I l'Ouest et dans Ia zone Kouri I 1'Est. 
Plus mecemment, les Zebus ont exerce une pression sur la limite nord de la 
zone N'Dama. 

3.1.1 EFFECTIFS ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

Le N'Dama, avec environ 3 400 000 ttes reparties en Afrique Occi-
dentale et Centrale est numeriquement la race trypanotolerante la plus 
importante. Elle est présente dans les dix-huit pays couverts par cette 
etude comme l'indique le Tableau 3.1. Dans ce tableau les aires d'extensiori 
naturelle (Guinee et pays avoisinants) et les aires d t implantation sont 
presentees separement. 

Les huit pays formant l'aire d'extension naturelle de la race N'Dama 
peuvent 6tre divises en trois groupes: 

Les pays peuples exciusivement de NtDama. Ceux-ci sont la Guinee 
(I l'exception de quelques metis N'Dama dans le nord-est du pays 
pras de Siguiri), la Guinee Bissau, la Gambie (avec queiques metis 
I l'est) et la Sierra Leone. 

Les pays soudano-saheliens qui forment la zone de transition entre 
le N'Dama et le Zebu. Le Senegal et le Mali ant des effectifs Zebu 
plus importants que les effectifs NtDama.  On trouve le Zebu au nord 
et le N'Dama au sud avecunezone intermédiaire de metis Djakoré au 
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Sénégal et Bambara au Mali. 

C. 	Les pays guinens qul forment la zone de transition entre le N'Dama 
et le taurin a courtes comes. En Cte d'Ivoire le btaii dominant 
dans la rgion nord-ouest est le N'Dama mais les taurins Baoul et 
les Zébus sont plus importants numriquement pour l'ensemble du pays; 
le Libria dispose d'effectifs faibles de NtDama  au nord et de taurins 
courtes comes ("Muturu") au sud. 

Les dix autres pays tudiés ont tous import le NDama. Si les 
effectifs ont augment6 dans certains pays, dans d'autres le N'Dama est peu 
sorti des stations d'levage ou autres structures officielles. La C6te 
d'Ivoire prsente une situation intermtdiaire car elle fait partie de la 
zone d'extension naturelle du N'Dama mais elle se comporte e6 galement comme 
un pays d'implantation. 

Tableau 3.1. 	Rpartition gographique du N'Dama. 

Effectifs Importance du Effectifs Importance du 
N'Dama N'Dama dans le bovinstotaux N'Dama dans 

Pa s 	de la zone y pays par rapport de la zone la population 
d'étude a la population d'étude bovinetotale 
(en milliers) N'Dama totale(%) (en milliers) de la zone 

d'tude (%) 

Zone d'extension 
nature lie 

Guine 1 154 33,7 1 215 95,0 
Sngal 746 21,8 1 310 57,0 
Mali 465 13,6 1 810 25,7 
Gambie 296 8,7 296 100,0 
Sierra Leone 207 6,0 207 100,0 
Guine Bissau 166 4,9 166 100,0 
Cte d'Ivoire 70 2,0 516 13,6 
Liberia 11 0,3 26 41,2 

Sous-total 3 115 91,0 5 546 56,2 

Zone d' implantation 

Zaire 	240 7,0 281 79,0 
Congo 	33 1,0 43 75,0 
Ghana 	17 0,5 777 2,2 
Nigria 	15 0,4 766 2,0 
Gabon 	2 - 3 59,4 
Cameroun 	1 - 2 917 - 
RepubliqueCentrafricainel - 1 115 - 
Bnin 	<1 - 726 - 
Togo 	<1 - 214 - 
Haute-Volta 	(1 - 1 534 - 

Sous-total 	308 9,0 5 902 5,2 

Total 	3 423 100,0 11 448 29,9 

Source: Informations recueillies au cburs des missions. 



Seule la Guine, pays qul possède le plus de N'Dama, a des effectifs 
qui semblent diminuer. Les raisons de cette evolution sont complexes et 
sont abordes dans l'étude du pays (cf. Tome 2). Apparemment ii y a une 
certaine migration d'animaux de Guinée vers les pays voisins. Dans tous les 
autres pays de la zone d'extension naturelle, les effectifs bovins totaux 
sont en augmentation assez rapide en raison de l'amlioration de la situa-
tion sanitaipe et des tendances du march de la viande. Toutefois, compte 
tenu du mtissage important au Sngal et au Mali, La puret de la race est 
en partie sacrifie a 1 1 augmentation des effectifs. 

Dans les pays de la zone d'implantation, la race N'Dama leve princi-
palement en ranching s'est dêveloppe rapidement au Zaire et au Congo. Au 
Ghana et au Nigria de nombreuses fermes et ranches d'tat multiplient le 
N'Dama et au niveau villageois des géniteurs N'Dama sont utiliss en croise-
ment avec les races locales. Dans les autres pays de la zone dtude les 
effectifs N'Dama semblent stationnaires et a un niveau trs bas. 

3.1.2 LE MILIEU 

Le milieu d'levage du N'Dama est assez variable mme dans la zone 
d'extension naturelle. D'une facon génrale 11 s'agit des zones co-clima-
tiques guinenne et soudano-guinenne. Le berceau de la race, le massif 
du Fouta Djallon, consiste en une savane de hauts plateaux de type soudano-
guinen. A partir de la, le N'Dama s'est dvelopp dans la zone guinenne 
en Haute-Guin6e et on le trouve jusqu'en bordure de la zone forestiare, en 
Cte d'Ivoire, en Sierra Leone et dans une certaine mesure au Liberia. On 
le trouve également en zone plus aride au sud du Sine Saloum et au Senegal 
Oriental auSenegalet au Mali. Dans les zones d'implantation le N'Dama 
s'est adapte aux conditions les plus diverses, y coinpris le milieu forestier 
(Congo, Ghana et Liberia) et aux plantations de palmiers, cocotiers et 
dTheveas (cf. Cliches 3.18 et 3.23). 

3.1.3 DESCRIPTION DE LA RACE 

La description du type classique c'est-à-dire le N'Dama guineen a 
faite notamment par Ooutressoulle (1947) et Coulomb (1976). La race 

N'Dama est de taille moyenne, a des proportions harmonieuses et un profil 
facial droit. Les animaux sont relativement compacts avec un squelette 
assez leger et sont bien conformes pour la production de viande. La tate 
est large et forte. Les muqueuses sont de couleur variable mais le plus 
souvent claires chez le type classique. Le cornage assez variable est 
moyen a long avec des formes variant du croissant a la lyre, bien que cette 
dernire forine soit consideree comme la forme classique. Les comes sont 
ainbrees, leurs extrmites sont noires. La ligne du dos est droite, legare- 
ment plongeante, surtout chez la femelle; La croupe est courte, bien musciee 
et plus horizontale que chez le ZLu. La robe classique est uniforme dans 
toutes les nuances du froment au brun. Des robes atypiques noires ou tache-
tees .ne sont pas rares, mime dans le berceau de la race. La peau est fine 
et souple, le poll fin. Le N'Dama a un fanon moderement developpe surtout 
apparent chez le taureau. Le dimorphisme sexuel est assez marque. Letaureau 
est epais, d'allure assez lourde, avec une encolure courte et puissante. La 
femelle est plus fine et d'allure assez legre; la niamelle est modeste, les 
trayons fins. 
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Le N'Dama classique de type guinéen se rencontre en Guinée, en Sierra 
Leone, au Liberia, au Mali et en Cte d'Ivoire (cf. Clichés 3.1 et 3.2). 
Le N'Dama dans les zones d'implantation est en général du type classique 
car les animaux importés ont été sélectionnés soigneusement au depart et les 
animaux atypiques écartés. Dans le berceau de la race, en revanche, le 
N'Dama est étonnamment disparate dans son aspect et d'un format modeste. 
Au Sénégal la variété typique est appellée "N'Dama Petite". 

Deux types assez différents du type gulnéen et relativement indivi-
dualisés sur le terrain peuvent 9tre décrits, l'un en Casamance (Sénégal) 
et en Guinée Bissau, et l'autre en Gamble et au Sénégal Oriental. La robe 
dominante du N'Dama de Gulnée Bissau n'est pas froment mais blanche avec 
des extrmités noires. Ces animaux sont appellés N'Gabou ou Boenca (cf. 
Cliché 3.6.). La rnme variété prédomine dans la region de Kolda et de 
Velingara en Moyenne et Haute Casamance (cf. Clichés 3.8. et 3.11). Des 
marques noires, en particulier sur les oreilles et le mufle accompagnent des 
robes trs claires, souvent blanches. Le corps et les comes sont de taille 
moyenne. Ce type est particulirement frequent autour de Velingara et 
rappelle le Borgou du Bénin. Il est difficile d'expliquer cet aspect tres 
particulier pour des animaux qualifies de N'Dama. On peut penser l'absorp-
tion d'un type taurin courtes comes qul a existé dans le passé dans cette 
region mais qui semble avoir comp1tement disparu ou plus probablement a une 
influence de sang Zébu. 

Sous le terme N'Dama gambien on trouve une variété qui existe prs 
de la limite nord de l'aire d'extension naturelle du N'Dama, en Gambie, au 
Sénégal et au Mali (cf. Cliché 3.7). Cette population est déja en contact 
avec les métis Zébu x N'Dama (Djakoré, Bambara...) et présente indiscutable-
ment une certaine convergence phénotypique que l'on dolt attribuer i'm-
fluence Zébu. Des robes claires, fréquemment froment ou blanches, prédomi-
nent dans ces zones, be format des animaux est plut6t grand et le cornage 
plut6t fort et long. Ces animaux sont apparemment moms compacts et moms 
ramassés que le N'Dama classique. Cette variété appellée N'Dama Grande au 
Sénégal se trouve surtout au sud du Sine Saloum et au Sénégal Oriental, sauf 
dans la region de Kédougou oi les bovins sont du type N'Dama guinen classi-
que. 

Le N'Dama de Kaarta ou métis de Kaarta identifié au Mali peut apparem-
ment 9tre intégré i cette famille. Il ressemble fort au N'Dama gambien avec 
une robe froment claim uniforme. 

3.1.4 MODES D'ELEVAGE 

3.1.4.1 Elevage traditlonnel 

Les N'Dama appartiennent habituellement aux Peul (ou Foula) en Gambie, 
en Guinée et en Sierra Leone. Dans ces zones, malgré des environnements 
trs divers, les N'Dama sont élevés de la mme façon. Dans le detail Ce-
pendant, 11 y a beaucoup de nuances apporter qui sont mentionnées dans les 
etudes par pays (cf. Tome 2). 



37 

En gnx'al, l'1evage du N'Dama en milieu traditionnel est de plus 
en plus sdentaris (cf. Cliche 3.3 ). La transhumance a lieu encore dans 
certaines zones mais devient exceptionnelle. En revariche, ii y a souvent 
deux zones de pturage, l'une de saison sche et l'autre de saison des pluies. 
Pendant la saison des cultures, les animaux pturent sur les jachres et 
dans les zones non-cultives (cf. Cliche 3.9). 	En saison sche les animaux 
sont ramens dans les zones de culture o ils consominent les rsidus de 
rcoltes (cf. Cliche 3.15). En saison sche us exploitent e6 galement les 
bas-fonds, les rizires et diverses zones auxquelles ils n'ont pas accès en 
saison des pluies. Le gardiennage est systmatique en saisori des pluies et 
beaucoup plus rare en saison sche. Les troupeaux sont rassemblés tous les 
soirs et sont parqués (Sierra Leone cf. Cliché 3. ) ou attaches des piquets 
(Gamble cf. Cliché 3. 5), parfois mime les vaches sont attachées 	l'intérieur 
des parcs. Les veaux non sevrés sont isolés des mares tant au parc qu'au 
pturage. 

Dans ce mode d'élevage la traite est systématique et a lieu inatin et 
soir si la saison le perinet (cf. Cliché 3.14). Le lait est tres important 
car ii contribue largement l'alimentation de la famille et ii est en partie 
commercialisé souvent sous forme de lait caillé. 	Lorsqu'il y a un berger 
salarié, le lait fait toujours plus ou moms partie de sa rémunération. L'im-
portance du lait dans la société Peul justifie les soins spéciaux accordés 
aux jeunes vaches. Cette pratique explique également lé sevrage tardif des 
veaux car la traite ne peut avoir lieu qu'en presence du veau. Ceci ne 
favorise pas la fécondité des vaches. Dans certains cas (par exemple en 
Gambie occidentale) le troupeau n'appartient pas aux Peul mais est conflé a 
des bergers de cette ethnie. On retrouve alors des pratiques assez voisines 
celles décrites ci-dessus. La taille des troupeaux N'Dama chez les Peul 

est en général assez importante (50 150 ttes). 	Toutefois, dans le Fouta 
Djallon, la tailledes troupeaux est généralement plus modeste. 

Une caractéristique de la composition des troupeaux N'Dama chez les 
Peul est le pourcentage important de vaches: en Gamble 70% du troupeau est 
constitué de femelles (dont 45% de vaches). Le pourcentage de males vane 
surtout avec l'importance accordée la culture attelée. Ii peut y avoir 
10% et plus de boeufs dans les zones oü la traction animale est tres utilisée 
comme en Haute Guinée. Vers la zone forestière, o le N'Dama a été introduit 
assez récemment (comme en Guinée, Sierra Leone et au Liberia), le systeme 
d'élevage est souvent different, car les troupeaux ne sont pas gérés par des 
Peul. Les animaux sont moms bien gardés et la traite est plus rare ou 
épisodique. 

De meilleures méthodes d'élevage associées un milieu plus favorable 
sun le plan de la production fourragere déterininent en général l'existence 
d'un bétail plus lourd. C'est le cas en Guinée o les animaux sont rnieux 
charpentés et plus lourds en Guinée forestire (Beyla) qu'au Fouta Djallon 
(Labé). En Afrique Occidentale,les vlages ont lieu pendant la premire 
partie de la saison sche et les saillies pendant la seconde partie de cette 
saison sche quand il fait plus frais. La saison de vlage est de novembre 
févnier en Sierra Leone et d'octobre a janvier en C6te d'Ivoire. 

3.1.4.2 Métayage 

Le systeme de métayage est utilisé pour introduire des bovins en milieu 
villageois dans des regions oi l'élevage bovin n'est pas une activité 
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traditionnelle. Le principe du mtayage est de fournir un troupeau de 
reproduction de base (5 a 10 gnisses et un taureau) un individu ou un 
petit groupe d'individus. Ces anImaux sont fournis par une organisation 
coimnerciale,gouvernementale ou religieuse,qui dispose de troupeaux de multi-
plication (cf. C1ich 3.21). Les mtayers sont lis par un contrat de cinq 

dix ans a l'organisation centrale qui leur fournit une aide technique et 
vtrinaire et des produits vtrinaires tels que des acaricides et des sels 
minraux. 	Si des pertes, dues a des causes naturelles, sont observes 
dans le troupeau villageois, les animaux sont rernp1acs sans frais supp1-
mentaires pour le mtayer. 

Le mtayer de son c6t dolt acqurir 1quipement de base tel que 
du matriel d'aspersion et amnager un parc de nuit ou un pturage clotur 
et un point d'eau. A la fin du contrat, ii rembourse a l'organisation 
l'quivalent de son troupeau de base et verse parfois un intrt, sous forme 
de jeunes animaux. Apras expiration du contrat, l'assistance technique et 
vtrinaire peut continuer si le mtayer le souhaite mais dans ce cas les 
coüts lui sont facturs. 

Les oprations de métayage les plus importantes ont eu ou ont lieu en 
Rpublique Centrafricaine, au Cabon, au Congo et au ZaTre. Les taurins a 
courtes comes ont souvent 6t6 prfrs au 	a cause de leur petite 
taille et de leur temprament plus docile. Toutefois, de grandes oprations 
au Zaire ou au Congo utilisent du N'Dama. En Afrique Centrale les oprations 
ont eu des succas divers mais ont permis l'introduction d'environ 100 000 
ttes de bovins au niveau villageois et ont rempli leur principal objectif 
qui tait d'intresser les paysans a 1 1 levage. 

3.1.4.3 Ranching 

Le ranching s'est principalement dve1opp au Zaire et au Congo (cf. 
Cliches 3.24 a 3.26).et plus rcemment en Cte d'Ivoire et au Nigria. Les 
animaux sont 1evs sur pturages cloturs o. ils restent jour et nuit, ou 
sont gards le jour et parqués la nuit. La savane naturelle de type guinen, 
a base d'hypa)vLhnia constitue l'essentiel de l'alimentation. La capacit 
de charge vane de 2 a 5 ha par tate et la savane est rgnre par le feu 
une fois par an. Les animaux disposent gnralement de pierres a lcher et 
sont passs au bain acaricide ou aspergs 2 a 1  fois par mois ce qui consti-
tue en gnra1 le seul contact avec l'homme pour le bétail élevé sur ptu-
rages clotures. Les troupeaux sont formés par catégorie d'animaux enfonction 
du sexe et de l'ge. La taille des ranches vane considérablement d'une 
centaine d'animaux a quelques 25.000 tgtes. 

3.1.5 PARAMETRES DE PRODUCTION 

Le Tableau 3.2 présente les paramatres de production moyens pour le 
N'Dama en élevage traditionnel et en élevage amélioré. Ces valeurs sont 
extraites des etudes par pays du Tome 2. Les données présentées pour l'éle-
vage traditionnel proviennent de Gamble et de Cte d'Ivoire, les donnes 
pour le ranching du Zaire et de Cte d'Ivoire, etcellespour les stations 
de Cte d'Ivoire et de Sierra Leone. 



Tableau 3.2. Variations des paraxntres de production pour le N'Dama en 
levage traditionnel et en levage aTnelior. 

II 

Paramtre de production 

Gain de polds 

Production de viande 

Elevage 

Traditionnel 	en Ranching 	en Station 

48 	42 	35-39 

18-24 	 14-15 
50 	75-80 	88 
12-30 	10 	- 

12 	
2-4 	- 

0,4-0,8kg! 	400-600 kg 
jour 	par lacta- 

(traite partielle) 	tion 
20-40 kg 	0,3-0.7kg 
par an 	par jour 

Hoeufs de labour Boeufs 

Age au premier vlage (en mois) 
Intervalle entre vlages 

(en mois) 
Taux de vlage (en %) 
Mortalit: des veaux (en %) 

de 1-2 ans (%) 
des adultes (en %) 

Production laitire 

Age (annes) 	8-9 	4 
Poids vif (en kg) 	360 	365 
Folds carcasse (en kg) 	167 	199 
Rendement (en %) 	46,0 	54,5 

Source: Etudes par pays du Tome 2. 

3.2 LES TAURINS A COURTES CORNES 
D 'AFRIQUE OCCIDENTALE 
L'aire d'extension naturelle du taurin courtes comes d'Afrique 

Occidentale s'tend de facon continue du Libria au Cameroun. Tous les pays 
c6tiers ainsi que le sud de la Haute-Volta possdent un certain nombre de 
ces taurins. Leur origine est le taurin a courtes corries (8uzc.hyceiws) qui 
apparatt en Egypte au milieu du deuxiame mill6naire avant Jsus-Christ et 
qui a 	signal6 en Afrique Occidentale au cours de la seconde moitie,  du 
premier millnaire avant Jsus-Christ. Des taurins courtes comes sont 
reprsents parmi les taurins longues comes dans les peintures murales 
du plateau Bauctic au Nig&ria qul datent de cette poque. 	Avant les inva- 
sions Peul vex's 1820, ces animaux formaient le type le plus coinmun au nord 
Nigria (Epstein 1971). Ils ont rnaintenant 	remp1acs par les Zbus dans 
cette zone et l'existence de la race est menace par les oprations de metis-
sage avec le Zbu ou le N'Darna dans toutes les autres zones. Depuis le dbut 
du xxe  siacle, des taurins a courtes comes ont 	introduits dans les pays 
francophones d'Afrique Centrale (Rpublique Centrafricaine, Gabon, Congo et 
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Zaire) oü on les trouve en nombres rduits et uniquement dans des poches 
isoles. 

En se basant sur la conformation et la taille des animaux ainsi que 
sur le milieu dans lequel us sont levs, on peut distinguer deux catgories 
de taurins 	courtes comes d'Afrique Occidentale (cf. carte 2.5): 

Les animaux de taille relativement grande qui occupent les savanes 
guinennes ou soudano-guinennes depuis la Cte d'Ivoire jusqu'au 
Cameroun. Il s'agit du Baoul (en C6te d'Ivoire et en Haute-Volta),du 
Ghana Shorthorn, du Sontha (au Togo et au Benin), du Muturu de savane 
au Nigria et des Bakosi, Doayo et Kapsiki au Cameroun. Cette cat-
gone typique de taurins a courtes comes d'Afrique Occidentale sera 
appel4e 'taunins de savane 	courtes comes'. 

Les taurins nains courtes comes comprennent le Lagune (en Cte 
d'Ivoire, au Togo et au Benin) et le Muturu de fort (au Libria et 
au Nigria). Ces populations aux effectifs faibles occupent de petites 
tendues dans la zone ctiare et forestiare. us dénivent probable-

ment du type plus grand par selection naturelle dans un environnement 
de fort humide oi l'alimentation est pauvre et le climat plus dur. 

Au Nigeria on ne fait aucune distinction entre ces deux groupes qui 
sont appeles Muturu (Ce qui signifie sans bosse). 

3.2.1 LES TAURINS DE SAVANE A COURTES CORNES D'AFRIQUE OCCIDENTALE 

3.2.1.1 Effectifs et repartition geographique 

Il y a approximativement 1.673.000 taurins de savane a courtes comes 
repartis dans huit pays d'Afrique Occidentale et Centrale (cf. Tableau 3.3 ). 

La Carte 2.5 presente la repartition géographique des taurins de savane 
I courtes comes dAfpique  Occidentale. Cette repartition relativement Con-
tinue avec des densites trs variables, couvre les zones de savane du nord 
de la Cte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Benin et du sud de la Haute-
Volta. Les zones oI la population est tras dense, sont le pays Senoufo 
(Korhogo) et le pays Lobi (Bouna)dans le nord de la C6te d'Ivoire, le pays 
Lobi dans le sud de la Haute-Volta (Gaoua), les regions de Wa, Tamale et 
Bolgatanga dans le nord du Ghana, la region de savane de Dapaong et de Kara 
(Lama Kara) dans le nord du Togo, et les plaines de l'Atacora dans l'ouest 
du Benin. 

Vers l'es -t, I partir du nord-est du Benin o l'on observe le type 
Borgou, la population taurine I courtes comes est beaucoup plus metissee. 
On ne trouve plus que des il6ts, relativement importants, au Nigeria. Au 
Cameroun, extrmite orientale de la zone d'extension naturelle, on trouve 
encore quelques traces de la population taurine, sous fonme de petits noyaux. 

La partie sud de la zone taurine est curieusement beaucoup moms 
densément peuplée. Elle forme une bande qui se développe en Cte d'Ivoire 
jusqu'au sud-est du Nigeria; elle s'étend sur une largeur variable de 200 1 
400 km et est centrée approximativement sur le 8me paraillie avant de 
descendre vers le sud au Nigeria. Cette zone passe par Séguéla, Bouaké et 
Bondoukou en C6te d'Ivoire, Sunyani au Ghana, Atakpamé et Sokodé au Togo, 
Savalou et Save au Bénin, et forme un croissant d'Ibadan I Nsukka et I Enugu 



au Nigeria. Cette zone pratiquement vide de bovins consiste souvent en 
savanes pri-forestires (C6te d'Ivoire, Ghana et Nigria) ou en savanes 
boises guin&ennes ou sub-guinennes (Togo et Bnin). On y observe des 
maladies affectant la fois les humains (maladie du sommeil, onchocercose) 
et le bétail (trypanosomiase). 

Tableau 3.3. Repartition géographique des taurins de savane courtes 
comes d?Afrique Occidentale. 

Effectifs Importance des Effect ifs Importance des 
taurins de taurins de bovins taurins de 

Pays et Race 	savane de savane dans le totaux de savane dans la 
la zone pays par rapport la zone population 
d'étude a la population d'étude bovine totale 

totale de taurins de la zone 
de savane d'étude 

(en milhiers) (en %) (en milliers) (en %) 

Zone d'extension 
naturelle 

Ghana (Ghana 

La 

Shorthorn) 
I-iaute-Volta(Baoulé, 

Lobi ou Méré) 
Cte d'Ivoire 

(Baoulé) 
Togo (Somba) 
Nigeria (Muturu) 
Bénin (Somba) 
Cameroun (Doayo, 

Kapsiki, Bakosi) 

Sous-Total 

616 	36,8 	777 	79,3 

484 	28,9 	1 534 	31,6 

250 15,0 516 48,4 
144 8,6 214 67,3 
82 4,9 766 10,7 
75 4,5 726 10,3 

7 0,4 2 917 0,2 

1 658 99,1 7 450 22,3 

Zone d' Implantation 

RCpublique Cent rafricaine 
(Baoulé) 	15 	0 1 9 	1 115 

	
1,3 

Total 	1 673 	100 1 0 	8 565 	19,5 

Source: Informations recueillies au cours des missions 

Les races taurines a courtes comes portent différents norns d'un pays 
a l'autre. Les principales races sont présentées ci-dessous: 

Baoulé: Terme principalement utilisé en Cte d'Ivoire provenant de 
l'ethnie Baoulé. Les effectifs sont encore importants. Le métissage 
se développe surtout avec les Zébus dans le nord (Korhogo). La race 
est encore relativement pure vers Bouaké, Dabakala et Bouna. (cf. 
Clichés 3.33 et 3.37). 
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Lobi: L'ethnie Lobi prs de Bouna dans le nord-est de la Cte d'Ivoire 
et dans la region de Gaoua dans le sud-ouest de la Haute-Volta élve 
un bétail tres seinbiable au type Baoulé qui est appelé Lobi dans ces 
deux pays. En Haute Volta, en dehors du pays Lobi, on observe une pro-
portion élevée de mtis (cf. Cliché 3.38). 

- 	Méré: Ce terme (qui signifie petit) est utilisé par les Peul la 
fois pour les métis et les animaux de race pure de type taurin 
courtes comes. Ii semble préférable de r'utiliser ce terne que 
pour les métis et de décrire les races pures par le terme "Lobi" ou 
"Raoulé" de Haut-Volta. 

Ghana Shorthorn: Le nom le plus communément utilisé au Ghana est 
'West African Shorthorn' (W.A.S.). Toutefois sous ce terrne, on 
regroupe une population taurine assez métissée mais dans l'ensemble 
plus prês du taurin que du Zébu. Au nord-ouest du pays et en conti-
nuité avec les populations du nord-est de Ia Cte d'Ivoire et du sud 
de la Haute-Volta on trouve une population taurine assez pure (region 
de Wa - cf. Clichés 3.45 et 3.47). 

Somba: La race Sornba est une race typique courtes comes tres 
comparable A la race Baoulé. Cette race est dominante au Togo et 
se développe en continuité dans le nord avec le Ghana Shorthorn 
(cf. Clichés 3.34 et 3.414). Son berceau de race est suppose ?tre 
le massif de l'Atacora au Bénin oiI habite l'ethnie Somba. Au Bénin 

l'est de l'Atacora elle cde la place au Borgou. Dans la reste du 
pays on admet que les troupeaux taurins sont de type Somba jusqu'au 
niveau d'Abomey (cf. Cliché 3.44). Plus au sud on trouve la race des 
Lagunes (cf. Cliché 3.31). 

Le Muturu de savane du Nigeria: Au Nigéria,Muturu est le nom donné 
tous les animaux de type taurin a courtes comes. La majeure partie de 
cette population vit dans la zone des savanes des stats de Benue et 
Anarnbra (entre 30.000 et 50.000 animaux) et des £tats de Kwara et de 
Oyo (entre 4.000 et 7.000 animaux). Ii n'existe pas de recensement 
précis de ces taurins au Nigeria mais les effectifs seraient en dimi-
nution rapide, processus amorcé au cours de la guerre civile et qui 
se poursuivrait actuellement (cf. Clichés 3.35 et 3.40). 

3.2.1.2 Milieu 

Le milieu caractéristique de ces populations taurines a courtes comes 
est la savane huinide herbeuse ou arbustive de type guinéen ou soudano-guinéen, 
caractérisée, entre autres, par la presence de graminées pémennes (Andiwpo-
gorie,s, Penrt4etwn6 e,t Pan..Lceo). 	Ces zones sont brulées annuellement et 
le bétail, sauf dans le cas de surcharge, se comporte relativement bien. En 
saison sche le peu de pturage disponible est de bonne qualité. Les taurins 

courtes comes ne sont pas systCmatiquement associés a un environnement 
trs humide. On les trouve dans certains cas en zone Sahélo-oudanienne au 
contact des Zébus et associés aux métis comme en Haute-Volta. 

3.2.1.3 	Description de la race 

Le taurin 	courtes comes typique (cf. Clichés 3.33 et 3.36) est un 
petit animal dont la hauteur au garrot vane de 90 a 100 cm pour le Baoulé 
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en C6te d'Ivoire, de 92 A 97 cm pour le Somba de l'Atacora, et de 98 	100 
cm pour le Ghana Shorthorn. Ii a une conformation compacte avec une bonne 
rpartition des masses musculaires. La tte est lourde relativement au 
reste du corps. Le front est large et le chanfrein droit. Les comes sont 
courtes, de section circulaire, e6paisses a la base; elles sont plus fortes 
chez les taureaux, et plus fines et plus aigus chez les vaches. Les comes 
partent latralernent et forment un croissant orient6 vers l'avant et parfois 
vers le haut (chez lez males). Les comes sont claires avec parfois des 
extrmits noires. Les oreilles sont petites et portées latralement. Les 
inuqueuses sont en gnral noires. L'encolure et le garrot sont courts, 
lgers chez la vache et 6pais chez les taureaux, ports en prolongement du 
dos. Le fanon est peu dvelopp. Le dos est droit, le rein est court, la 
poitrine large, ronde inais sangle. La ligne du dos est lgrement plon-
geante. 

La queue est longue, son attache haute et saillante, le toupillon 
bien dvelopp. La mamelle est très petite et remonte; les trayons sont 
rudimentaires. Dans les zones plus forestires les robes noires et pie-
noires dominent nettement rnais on trouve parfois des robes brunes, rouges 
ou fauves. 

3.2.1.4 Modes d'levage 

Les taurins a courtes comes appartiennent g6nra1ement des agri-
culteurs sdentaires. Dans certains cas le btail joue encore un rle 
socio-traditionnel important. C'est le cas pour les Lobis de Cte d'Ivoire 
et de Haute-Volta et pour les Kapsikis et Doayos du Nord Cameroun. Dans 
d'autres cas d'autres motivations telles que production de lait et de viande 
cu mme traction animale s'ajoutent au r6le socio-traditionnel (cf. Cliches 
3.45, 3.46 et 3.47). 

Dans le systeme le plus traditionnel le btail est 6lev6 essentielle-
inent pour des raisons religieuses, coutumires ou sociologiques. Sa viande 
est consome a l'occasion des fates rituelles telles que funrailles, cir-
concisions ou manages. Les bovins font souvent partie de la dot. Dans de 
telles socits les vaches ne sont jamais traites et la traction animale 
n'est pas utilise. Pendant la saison des cultures (et parfois en saison 
sèche) le troupeau est garde par les enfants du village ou par des bergers 
de la meme tribu. Le nombre d'animaux detenus par famille est en general 
tres faible et les bovins du village forment souvent un ou plusieurs trou-
peaux collectifs qui vont au pturage ensemble. Daris certains villages 
proches de la fort et en zone de plantationle betail est le plus souvent 
laisse en liberte. Les cultures prs des habitations sont alors protgees 
par des baies. 

Dans la majorite des zones oI des taurins a courtes comes sont eleves 
pour la production de viande, de lait ou pour la culture attelee, le mode 
d'elevage est en pleine evolution. Toutefois on trouve un certain nombre 
de caractenistiques communes. Les animaux appartiennent a plusieurs pro-
prietaires et sont generalement gardes ensemble par un berger salanie qui 
est souvent d'ethnie Peul (Cte d'Ivoire, Ghana, Togo et Benin). La traite 
se developpe car le lait fait partie de la remuneration du berger. Les pro-
prietaires commencent egalement a introduire le lait dans leur regime ali-
mentaire. L'exploitation commerciale du troupeau est souvent modeste; ime 
partie du disponible du troupeau est consomme par les villageois eux-mmes, 
principalement a l'occasion de fates traditionnelles. La culture attelee 
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prend de 1 importance dans piusieurs rgions d'élevage des taurins a courtes 
comes telles que le sud de la Haute-Volta, le nord de la Cte d'Ivoire et 
du Ghana; elle constitue l'une des raisons invoqu6es pour le mtissage avec 
les Zbus qul se dveloppe partout. Une opration importante de mtayage a 
introduit du Baoui en Rpublique Centrafricaine (cf. Cliche 3.48). 

3.2.1.5 Paramtres de production 

Les taurins a courtes comes sont gnralement levés en milieu villa-
geois mais quelques donnes ont 	enregistres en station de recherches 
telle que Nungua au Ghana, et Bouak en Cte d'Ivoire. Le Tableau 3.4 pr-
sente quelques paramtres moyens de production du taurIn courtes comes 
en ievage traditionnel et amlior. Ces valeurs ont 	extraites de 
certaines eftudes par pays du Tome 2. 

Tableau 3.4. Paramtres de production des taurins de savane A courtes 
comes d'Afrique Occidentale en 1evage traditionnel et 
amlior. 

- 	 Elevage - 

Paramtre de production Traditionnel Am1ior 

Age au premier vlage (en mois) ca. 	48 26-35 
Intervalle entre vlages (en mois) 18-24 12-13 
Taux de v1age (en %) 40-55 82-85 
Mortalit: des veaux (en %) 15-17 n.d. 

de 1 a 2 ans (en %) 5-6 n.d. 
des adultes (en %) 3-4 n.d. 

Production 1aitire (en kg) 100-300 jusqu'l 700 
(traite partie lie) 

Gain de poids n.d. 0,2-0,5 kg! 
jour 

Production de viande Taureaux Mgies 

Age (annes) 5 et plus 4 et plus 
Poids vif (en kg) 188-191 267 
Folds carcasse (en kg) n.d. 133 
Rendement (en %) n.d. 49.5 

Source: Etudes par pays du Tome 2. 

3.2.2 LES TAURINS NAINS A COURTES CORNES D'AFRIQUE OCCIDENTALE 

Le taurin nain courtes comes est appelé Lagune dans les pays 
francophones et Muturu dans les pays anglophones. Ii se distingue du 
taurin de savane a courtes comes par sa tailie plus petite et par son 
milieu d'levage. 

3.2.2.1 Effectifs et rpartition gographique 

Ii y a environ 98 000 taurins nains a coumtes comes. us consti-
tuent la catégorie de bovins trypanoto1rants la moms nombreuse. Les 



effectifs sont habituellement estims et ne reposent sur aucun recensement 
recent. Le Tableau 3.5 donne les effectifs estimes des taurins nains 
courtes comes pour chaque pays. 75% de la population totale se trouvent 
au Nigeria, au Benin et au Liberia dans leur zone d'extension naturelle et 
25% se trouvent au Zaire, au Congo et au Gabon o us ont 6t6 introduits 
depuis le debut du siecle. On trouve aussi quelques populations de moms 
de 1000 ttes en Cte d'Ivoire (Lagune), au Ghana (Muturu), au Togo (Lagune) 
et au Cameroun (Muturu). 

La Carte 2.5 montre que les taurins nains a courtes comes sont loca-
uses dans la zone c8tire et la zone forestire du sud, du Liberia au 
Cameroun et que leur repartition est tras discontinue. Les derniares zones 
de concentration de ce betaul sont par exemple les comtes deMarylandet de 
Sinoe dans le sud Liberia, les provinces du sud, surtout l'Oueme, au Benin 
et les Etats de Bendel, Cross Rivers, Imo, Ondo et Ogun au Nigeria. Tous 
les Muturus du Nigeria ne sont pas classes comme ariimaux nains. Seuls ceux 
de la zone forestire, soit environ un tiers, font partie de ce groupe. 
En Cte d'Ivoire, au Ghana, au Togo et au Cameroun, les effectifs sont tres 
faibles et la race name peut tre consideree en voie de disparition. Deux 
autres noyaux de populations taurines a courtes comes etaient signales, 
l'un en Basse Casamance au Senegal et au sud-ouest de la Gambie et un autre 

Tableau 3.5. Repartition geographique des taurins nains 	courtes comes. 

Effectifs Importance dans Effectifs Importance des 
(en mu- les pays par bovins to- taurins.cour- 
hers) Pays et race rapport 3. la taux dans tes comes dans 

population totale la zone la population 
de taurins 'a d'etude bovine totale 
courtes comes de la zone 

d'etude (%) 

Zone d'extension 
naturehle 

Nigria (Muturu) 38,0 38,8 766,0 5,0 
Benin (Lagune) 20,0 20 9 14 7269 0 2,7 
Liberia (Muturu) 15 11 0  15,3 25,5 5,9 
Sous-total 73,0 714,5 1 517,5 14,8 

Zone d' imDlantat ion 

Zaire (Dahomey) 13,0 13,3 281,0 14,6 
Congo (Lagune) 10,8 11,1 143,3 251)0 
Gabon (Lagun) 1,1 1,1 3,2 3141114 
Sous-total 214,9 25,5 327,5 7,6 

Total 	97,9 	100,0 	1 8145,0 	5,3 

145 

Source: Informations recueillies au cours des missions. 
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en Guinee Bissau (la race Manjaca). Ces deux populations semblent actuel-
lement aiDsorbees par la race NtDama  et leurs effectifs sont si faibles 
quell est inutiled'enparler plus en dtail. Les taurins nainscourtes 
comes d'Afrique Occidentale ont 6t6 e6 galement introduits par mtayage en 
milieu villageois, au Gabon, au Congo et au Zaire (cf. Cliches 3.28, 3.30 
et 3.32). 

3.2.2.2 Milieu 

Les taurins nains courtes comes vivent dans la frange ctire ou 
forestire du Golfe de Guine (de Monrovia a Douala). La vgtation dans 
cette zone est tras varie et consiste en forts,zones de cultures et de 
dfrichements (Nigria), savanes c6tières (comté de Maryland au Libria), 
prairies aquatiques (0um au Bnin), zones de lagunes avec savanes (Bnin) 
et palmeraies (rgion de Sassandra en C6te d'Ivoire). Les animaux vivent 
rarernent en fort car le pturage y est presque inexistant. On les trouve 
souvent dans des zones a savannes anthropiques comme dans le comt de Mary-
land au Libria et au Bnin, oi le sol est tras pauvre et la vgtation de 
qualit6 mediocre ( £' 4finpeka..ta cyWidkJ.ca, qui a une valeur nutritive faible 
est l'herbe la plus rpandue). Les cocoteraies sont frquentes et n'of-
frent souvent qu'un tres maigre pturage en sous-tage. Les jachères des 
zones cultives sont elles-mmes de pitre valeur fourragere et elles sont 
souvent envahies par des espces buissonnantes peu apptes. Sur le plan 
nutritionnel, le milieu est donc dfavorable. 

3.2.2.3 Description de la race 

Les taurins nains a courtes comes diffrent des taurins typiques 
de savane principalement par leur taille plus petite (85-95 cm au garrot 
compare a 90-110 cm.) (cf. Cliches 3.27 et 3.28). La tate est moms mas- 
sive et plus longue avec un chignon plus marque et des orbites saillantes. 
Les comes sont très rudimentaires, souvent atrophiees, plus ou moms 
lammnees et parfois absentes ou flottantes. La ligne du dos plonge vers 
l'avant (entre 3 et 5 cm de difference entre le garrot et la croupe) de 
façon plus marquee que chez les taurins de savane I courtes comes. Lacou-
leur de la robe est souvent noir franc surtout chez le Lagune. 

3.2.2.14 Modes d'élevage 

Dans la zone d'elevage des Lagunes les bovins jouent un r6le econo-
mique tras secondaire. L'exploitation du troupeau se fait I l'occasion 
d'evenements familiaux, coutumiers ou religieux. Le troupeau est toujours 
sedentaire et n'est pas toujours garde; le parc de nuit tend I se developper 
et dans certains cas les animaux sont attaches pendant la journee pour pro-
teger les cultures. Traditionnellement la traite n'existe pas et ii n'y 
a pas de berger specialise. Les animaux ne reçoivent aucun complement ali-
mentaire I l'exception de mmneraux dans certains cas et ils ne beneficient 
en general d'aucun soin veteminaire. 

Un systlme d'elevage un peu plus elabore et productif se développe 
dans les palmeraies. Les animaux sont gardéset attaches aux cocotiers, 
awc palmiers ou aux cacaoyers afin de fertiliser les plantations. Cet 



isolement des animaux est une des causes de la moindre fertilit6 des femelles 
dont les chaleurs sont courtes et discrtes. (cf. C1ichs 3.29 et 3.63). 
Dans ce système d1evage des bergers sont emp1oys et s'ils sont d'ethnie 
Peul, les vaches sont traites. Quelques animaux sont 6galement vendus en 
dehors du village. 

Dans presque toutes les rgions o l'on trouve les taurins nains 
courtes comes, c'est-à-dire au Bnin, en Cète d'Ivoire et au Togo, la ten-
dance est d'introduire des gniteurs plus lourds de type Borgou, Sanga ou 
N'Dama, pour tenter d'amliorer la productivit6 du troupeau en taille, pro-
duction de viande et de lait. 

3.2.2.5 Paramètres de production 

Il existe peu d'tudes prcises sur les paramètres de production des 
taurins nains a courtes comes. Les Lagune, a la station de Samiondji au 
Bénin (Projet FAO), ont un taux de vlage de 58% et des mortaiitgs de 24% 
jusqu'a un an et de 5% pour les vaches adultes. Les veaux pèsent 10 kg a 
la naissance, 48 kg a 6 mois et 85 kg 1 an. Le poids des vaches est esti-
me par divers auteurs entre 130 et 180 kg. 

3.3 LES METIS ZEBU X TAURIN 

Schématiquement on trouve en Afrique Occidentale les taurins dans la 
zone humide (pluviometrie annuelle superieure a i m) et les Zébus dans la 
zone sèche indemne de glossines (pluviométrie annuelle souvent inférieure 
a 500 mm). Dans les zones de transition on observe des types métis qui 
portent des noms différents d'un pays a l'autre. Le métissage semble tre 
en augmentation dans la plupart des pays, car les Zébus se déplacent de 
plus en plus vers le sud, vers la zone humide traditionnellement peuplée 
par les taurins. Ces mouvements des Zébus sont de deux types: transhumance 
de saison sèche a la recherche de pturages et d'eau et migrations plus ou 
moms définitives avec sdentarisation. Dans tous les cas les troupeaux 
de Zbus et de taurins restent en contact pour une période plus ou moms 
longue et ±1 en résulte une augmentation du métissage. 

Le métissage n'est habituellement pas accidentel. Des taureaux Zébus 
sont introduits dans les troupeaux taurins; les motifs les plus frequents 
sont l'augmentation du format en vue de la culture attelée et de la produc-
tion de viande ou de lait. On observe rarement le croisement dans l'autre 
sens, entre taumeau taurin et vache Zébu. Les métis Zébu x taurin peuvent 
tre divisés en fonction du type taurin parental en métis Zébu x N'Dama et 
Zébu x taurin a courtes comes. 

3.3.1 EFFECTIFS ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

2.441.000 métis Zébu x taurin sont répartis dans 11 pays d'Afrique 
Occidentale et Centrale. Le Tableau 4.6 donne les estimations pour chaque 
pays pour les métis de N'Dama et les métis de taurins a courtes comes. 
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Les effectifs les plus importants sont situs dans une bande continue 
passant par le Sngal, le Mali, la Haute-Volta, le Bnin et le Nigria. Le 
mtissage y est ancien et a donn6 lieu souvent un type plus ou moms sta-
bilis, par exemple le Djakor et le Borgou. La limite entre les metis de 
N'Dama et les metis cle taurin I courtes comes se situe I la frontire Mali 
- Haute-Volta; on trouve les metis de N'Daina I l'ouest de cette limite et 
les rntis de taurin I courtes comes I l'est. 

La Carte 2,5 indique la rpartition géographique des metis. Bien 
que la zone principale d'extension consiste en une bande au climat soudanien 
qui s'tend du Sngal au Nigria en passant par le sud du Mali, et le nord 
du Bnin, les savanes du littoral sont de plus en plus peuples de mdtis. 
A cause des faibles pluviomtries (infrieures 1 1000 mm) cette zone n'est 
pas boise mais est constitue principalement de savanes ou de palmeraies 
et de cocoteraies. Tant dans les savanes des plaines d'Accra que dans les 
cocoteraies du sud du Bnin, le btail qul tend I dominer est de type Sanga 
ou Borgou. Ce phnomne constitue une menace constante d'absorption pour 
les quelques troupeaux de race Lagune qui existent encore dans cette zone. 

Dans la plupart des pays ol l'on trouve des bovins trypanotolrants, 
les oprations de mtissage semblent augmenter ce qui amIne une augmentation 
constante de l'influence Zbu. Ii en rsulte des populations htrogInes 
difficiles I classer. Une description et la rpartition gographique des 
principaux types observs dans chaque pays ont 6t6 tentées dans le Tome 2. 

3.3.2 MILIEU 

Le milieu d'1evage des metis Zébu x taurin est la zone soudanienne. 
C'est une region I vocation agricole produisant principalement des arachides, 
du coton et du sorgho. L'agriculture est intensive et la densité du bétail 
élevée. En saison des pluies, le bétail est relégué sur les jachlres ou 
sur les formations naturelles impropres I. la culture. En saison slche,le 
bétail exploite librement les terres et l'appoint des résidus de culture est 
important: pailles de cereaies et fanes dt arachides . On observe rarement 
des cultures fourraglres mais ii y a ahondance de fanes d'arachides et de 
paille sur pied dans la region. 

3.3.3 MODES D'ELEVAGE 

Le mode d'élevage des métis est comparable I celul du N'Dama quand 
les éleveurs sont Peul. Le rle de la traction animale (charrette et 
charrue) est souvent important dans ces zones, comme au Sine Saloum au 
Sénégal, dans le sud du Mali et de la Haute-Volta et dans la province du 
Borgou au Bénin. Les bovins sont généralement utilisés pour fertiliser les 
champs: dans la province du Borgou au Bénin les animaux sont attaches dans 
les champs aprls les récoltes et consomment les résidus des récoltes. Les 
troupeaux sont souvent de taille importante (50 150 ttes), la proportion 
de males est élevée (28 1 32%). 

3.3.1+ LES METIS ZEBU X N'DAMA 

On distingue deux types principaux de métis Zébu x N'Dama: le Djakoré 
du Sénégal (cf. Clichés 3.1+9, 3.53 et 3.51+) et le Bambara du Mali (cf. 
Cliché 3.55). 



Tableau 3.6. Repartition géographique des métis Zébu x taurin. 

Pays 
Race e 

Effectifs 
des métis 
ZCbu x 
N'Dama 

(en 
milliers) 

Effectifs 
des métis 
Zébu x 
taurin a 
courtes 
comes 

(en 
milliers) 

Importance 
des métis 
par rapport 

la popu- 
lation métis 
totale 

Effectifs 
bovins 
totaux 
de la 
zone 
d'étude 

(en 
milliers) 

Importance 
des métis 
dans la 
population 
bovine 
totale du 
pays 

Haute-Volta 
(Méré) - 540 22,1 1 534 35,2 

Mali (Bambara) 522 - 21,4 1 810 28,8 
Bénin (Borgou) - 500 20,5 726 68,9 
Sénégal 

(Djakoré) 406 - 16,6 1 310 31,0 
Nigeria 

(Keteku) - 165 6,7 766 21,5 
Ghana (Sanga) - 122 5,0 777 15,7 
Togo (Borgou) - 66 2,7 214 31,0 
Guinée (Méré) 61 - 2,5 1 215 5,0 
Cte d'Ivoire 

(Méré) - 36 1,5 516 7,0 
Zaire 21 - 0,9 281 7,5 
République 

Centrafricaine 2 - 0,1 1 115 0,2 

Total 1 012 1 429 100,0 10 264 23,8 
2 	'4'4l 

Source: Informations recueillies au cours des missions. 

3.3.4.1 	Djakore 

Le Djakoré du Sénégal est un métis de Zébu Gobra et de N'Dama. On 
le trouve principalement dans les regions du Sine Saloum et du Sénégal 
Oriental. Tous les types intermédiaires entre le N'Dama Grande et le Zébu 
Gobra (ou Zébu Peul Sénégalais) sont regroupés sous le nom de Djakoré. Ce 
sont des animaw d'assez grande taille mesurant 135 cm au garrot a Bambey. 
La bosse reste peu marquee et apparait en position plus antérieure que 
chez le Zébu. Le squelette est relativement léger; les comes sont minces 
de longeur variable mais gCnéralement longues. Les robes sont assez di-
verses mais le type le plus frequent est une robe unie de couleur claire, 
blanche, gristre ou froment. 

Ii existe peu d'informations sur les paramtres de production du 
Djakoré en milieu traditionnel. 	Quelques données ont été établies en 
station au CNRA de Bambey et au Laboratoire de Dakar-Hann. 1-jamon (1969) 
cite les informations suivantes, obtenuesau CNRA de Bambey, qui donnent 
une idée des poids que peut atteindre ce bétail: 140 kg pour les femelles 
et 159 kg pour les males a 1 an; 236 kg pour les femelles et 260 kg pour 
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les m1es a 3 ans au CNRA de Bambey. Selon Pugliese et Calvet (1973) des 
m1es Djakor de 3 a 5 ans ont r6a1is un gain de poids journalier moyen de 
938 g/jour pendant un essai d'enthouche intensive de 112 jours. L'indice 
de consommation moyeri e6tait de 8,1. Tant au point de vue gain de poids 
qu'efficacit6 de la ration, le Djakor6 se classe dans cet essal comparatif 
en position intermdiaire, avec des rsu1tats infrieurs a ceux du Zbu mais 
suprieurs a ceux du N'Dama. 

3.3. 14.2 Bambara 

Le Bambara (ou Mr) de 1 1 0uest du Mali se trouve en continuit 
avec le Djakor du Sngal et son origine est comparable si ce n'est que le 
Zbu parental est le Zbu Peul Soudanien du Mali au lieu du Zbu Gobra. 
Dans le nord-est de la Guine et le nord-ouest de la Cte d'Ivoire se trou-
vent 6galement de petites populations de metis de type Bambara. Doutres-
soulle (197) considre ce type Bambara comme une varit assez bien fixe, 
d'une conformation relativement uniforme. La situation est plus complexe 
au sud du Mali car 11 s'agit d'une zone de transition entre le N'Dama et le 
taurin a courtes comes. Les populations sont plus htrognes et sont 
appeles m6r6 mais selon Dumas (1973) 11 s'agit d'un m1ange de trois races: 
le N'Dama, le Zbu et le taurin a courtes comes de type Baoul. Ii y 
aurait donc parmi ces populations des animaux comparables aux Bambara mais 
aussi des metis N'Dama x Baou1, des metis Baou16 x Zbu et quelques taurins 
a courtes comes. Ii est impossible de parler d'une race "Mr" ou de d-
finir un type moyen; ce terme recouvre pour les Peul tous les bovins de 
taille infrieure aux Zbus. 

Selon Dumas (1973), la variabilit6 des robes est grande et les 
poids moyens sont de l'ordre de 255 kg pour les vaches, 270 kg pour les 
taureaux et 310 kg pour les boeufs. 

3.3.5 LES METIS ZEBU X TAURIN A COURTES CORNES 

Il y a trois types principaux de metis Zbu x taurin courtes 
comes: le M6r6 de Haute-Volta et de Côte d'Ivoire (cf. Cliche 3.55), le 
Sanga du Ghana (cf. C1ich 3.57), et le Borgou du Togo et du Bnin (cf. 
C1ichs 3.50 et 3.58)avec le Keteku du Nigria (cf. Cliches 3.51 et 3.59). 

3.3.5.1 Mr 

En Haute-Volta, le terme Mr recouvre les taurins a courtes comes 
et les metis. Pour 6viter toute confusion le terme Me'r6 est utilis6 ici 
uniquement pour dcrire les metis. Le Mr observ en Haute-Volta et au 
nord Cte d'Ivoire est le rsultat d'un croisement entre le Zbu Peul Sou-
danien et le taurin courtes comes de type Baoul. La zone d'extension 
de ces animaux est le sud de la Haute-Volta, prolongement de la zone malien-
ne. Wextrieur des animaux est variable; la taille reste en gnra1 assez 
petite de 100 110 cm au garrot. Les comes sont de taille moyenne et la 
robe est gnralement noire. Ces metis se sont dvelopps rcemment et 
l'on peut observer des troupeaux oü les traces des croisements de premire 
ou de seconde gnration sont 6vidents, avec la presence de taureaux Zbus 
ou metis Zbu dans les troupeaux de vaches Baoul. 



3.3.5.2 Sanga 

Le Sanga du nord du Ghana est trs comparable au Mr dcrit au 
paragraphe 3.3.5.1. Ins les plaines d'Accra et dans la rgion de la Volta 
dans le sud du Ghana, on trouve cependant un type Sanga qui rappelle tran-
gement le Borgou et qui est appel White Sanga a cause de sa robe blanche. 
Ce type senthle relativement mieux fixé que le Sanga du nord qui prsente 
une variabilit comparable celle du 

3.3.5.3 	Borgou et Keteku 

Le Borgou est principalement concentr dans le nord du Bnin mais 
a tendance a se dve1opper dans tout le pays. C'est un type relativement 
stabi1is et ii est a l'origine le rsultat de l'absorption partielle de la 
race Somba par le Zbu White Fulani (cf. Cliche 3.62). Au Nigria le terme 
Keteku est utilis6 pour dcrire une population dt apparence trs comparable 
au Borgou. Toutefois, ce terme est galement utilis pour caractriser un 
btail tres disparate. Deux populations comparables, .connues autrefois sous 
le nom de Biu dans l'Etat du Bornu, et de Yola dans l'Etat de Gongola, au-
raient disparu. Elles auraient 6t6 absorbes par le Zbu qui est dominant 
dans ces rgions. Les quelques petites populations taurines a courtescornes 
du Cameroun n'ont pas donn6 naissance a des types metis, bien qu'un proces-
sus d'absorption soit 6galement plus ou moms engag. Le Borgou du Bnin 
et le Keteku du Nigria sont tras comparables et sont situs de part et 
d'autre de la frontiare commune au niveau de la province du Borgou a l'est 
de Parakou au Bnin et dans l'Etat de Kwara et dans le nord de l'Etat d'Oyo 
au Nigria. Leur origine gemble commune: mtissage entre des Zbus de type 
White Fulani et le Somba au Bnin ou le Muturu de savane au Nigria. Ces 
populations relativement stabilises sont souvent considres comme des races. 
Les robes dominantes sont blanches avec souvent les extrmits noires (oreil-
les et mufle); les robes mouchetes ou pie-noires sont e6 galement frquentes. 
La bosse est gnralement peu marque et les comes sont moyennes. 

La taille des animaux augmente avec le niveau de sang Zbu et les 
poids de vaches typiques sont de l'ordre de 237 kg pour le Borgou au Bnin 
(FAO/PNUD, 1977) et de 295 kg pour le Keteku au Nigria (Oyenuga, 1967). 
Les taux de vlage seraient de 50% en milieu traditionnel et pourraient 
atteindre 75% en station dans le cadre du projet FAO, au Bnin. L'ge au 
premier vlage serait de l'ordre de 3 a. 4 ans au Nigria et au Ghana, mais 
il est de l'ordre de '4 ans et plus, en eftevage traditionnel. 

3.4 LES OVINS ET CAPRINS 

Les ovins Dja1lonk et les chvres names constituent un groupe 
tras important dans les zones infestes par les glossines d'Afrique Occi-
dentale et Centrale oü on ne trouve aucune autre race de petits ruminants. 
Peu de recherches exprimentales sur leur tolrance 'a la trypanosomiase 
ont 	entreprises mais le fait qu'ils soient capables de vivre dans des 
zones infestées sans surveillance vtrinaire, en ne montrant que peu ou 
pas de signes cliniques, prouve leur trypanotolrance. 
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3.4.1 EFFECTIFS ET REPARTITION GEOGRAPFIIQUE 

Les ovins et caprins sont presents en nombres variables dans les 
dix-huitpaysetudies. Le Tableau 2.1 indique, quand us sont disponibles, 
les effectifs pour chaque espce dans chaque pays. Dans trois pays 11 n'a 
pas 	possible d'obtenir des estimations des effectifs de chaque espce. 
Les estimations de la FAO (1978) sont alors utilisees. 

Il y aurait prs de 72 millions d'ovins et caprins dans les dix-huit 
pays etudies dont environ 26 . 27 millions, dans la zone d'etude, consideres 
coimne trypanotolerants. Les proportions relatives des deux espèces seraient 
de 1,3 caprin par ovin pour les 15 pays dont les effectifs de chaque espce 
sont connus et de 1,7 caprin par ovin dans la zone d'etude de ces pays. 
Däns les pays c6tiers du Senegal au Liberia 11 y aurait plus de caprins que 
d'ovins 	l'exception de la Guinee oü les effectifs sont egaux. En C6te 
d'Ivoire, au Ghana, au Togo et au Benin la proportion est inverse et ii y a 
plus d'ovins que de caprins. Au Nigeria et dans les pays d'Afrique Centrale 
11 y a plus de caprins que d'ovins avec quelquefois des rapports tres eleves 
tels que 10 caprins pour un ovin en Republique Centrafricaine et 3 caprins 
par ovin au Zaire. 

3.4.2 MILIEU 

Comrne les deux espces sont dispersees dans toute la zone d'etude, 
la description du milieu d'élevage presentee au paragraphe 2.1 restevalable. 
Les ovins et caprins sont eleves dans les milieux les plus divers et semblent 
s'adapter trs facilement. On trouve des animaux apparemment du meme type 
vivant dans les forets denses de la zone guineenne equatoriale, ou en zone 
soudanienne ou sur les hauts plateaux. Une carateristique de la repartition 
des ovins et caprins est leur remarquable diffusion dans toute la zone hu-
mide. En effet, si de vastes zones d'Afrique Occidentale et Centrale 
paraissent vides de bovins, ce n'est pas le cas pour les ovins et caprins 
que l'on rencontre pratiquement dans toutes les regions peuplees. Il y a 
egalement une autre difference entre la rpartition gographique des bovins 
et celles des ovins et caprins: les Zebus non-trypanotoierants ont tendance 
I descendre vers le sud dans les zones infestees par les glossines tandis 
que pour les caprins et surtout les ovins, le type trypanotolerant seinble 
dominer jusqu'I la limite nord des gloSsines et parfois meme au-dell en 
particulier au Mali et au Cameroun. 

3.4.3 MODES D'ELEVAGE 

Les modes d'elevage ne semblent pas trs differents pour les ovins 
et les caprins mais ils varient selon le type d'environnement. En milieu 
forestier, les ovins et caprins ne sont habituellement pas gardes et vaga-
bondent autour du village et dans les plantations avoisinantes de cafe, 
cacao, palmiers (cf. Cliches 3.75 et 3.85), les pertes dues aux agricul-
teurs (les degats causes par les animaux dans les cultures sont souvent 
importants) et I la circulation routire sont elevees. Ils rentrent gene-
ralement le soir au village oi ils sont parfois attaches ou enfermes dans 
une case qui leur est destinee (Cf. Cliche 3.71). Ils exploitent en par-
ticulier les herbes des bordures de pistes et les dechets domestiques. 
Dans les zones de savane 11 est plus frequent de rencontrer des troupeaux 
villageois collectifs qui sont parfois gardes avec les bovins (cf. Cliche 
3.47). Les moutons sont frequemment attaches en bordure du village pendant 



la saison des cultures alors qu'en saison sche, la divagation est la rgle. 
Les effectifs par famille sont souvent suprieurs en savane qu'en fort. 
Dans la zone humide les ovins et caprins sont levs pour la viande et jouent 
un rale social important, faisant partie de la dot, donns en cadeau ou 
étant abattus pour honorer un hôte. us ne sont jamais traits en zone fores-
tire et ne le sont qu'exceptionnellement en zone de savane (Guine, Haute-
Volta et nord du Nigeria). 

344 DESCRIPTION DES OVINS 

Les ovins trypanotolerants d'Afrique Occidentale et Centrale sont 
considedes comme suffisamment homognes pour former une seule categorie, 
le Djallonke (cf. Cliches 3.70 	3.77). Les autres appellations les plus 
courantes sont: mouton du Fouta Djallon, mouton de Guinee ou mouton du sud 
ou encore mouton de fort. Ce groupe important correspond a celui decrit 
par Mason (1951) sous le terme West African Dwarf (mouton nain d'Afrique 
Occidentale). Epstein (1971) distingue le mouton nain du Cameroun et le 
mouton nain d'Afrique Occidentale mais cette division paraTt difficile a 
justifier. Le terrne Djallonke recouvre l'ensemble des populations de 
moutons de petite taille d'Afrique Occidentale et Centrale. Dans ce rap- 
port on considare deux sous-categories: le mouton nain d'Afrique Occidentale 
ou mouton de foret et le mouton Djallonke de savane qui comprend egalement 
les varietes ovines de la zone soudanienne vers la limite nord des glos-
sines et qui sont connues sous des noms differents selon les pays, comme 
le mouton Nossi de Haute-Volta (cf. Cliche 3.76). 

Le Djallonke est un mouton a poils et a queue fine. Les popula-
tions de savane ont une taille superieure aux populations de fort; le 
mouton nain de fort mesure de 40 55 cm. au garrot tandis que le mouton 
de savane mesure entre 55 et 65 cm. En general, plus l'altitude esteievee, 
plus la taille augmente ce qui est le cas au Cameroun par exemple. La 
tate est relativement petite au profil droit. Les oreilles sont assez 
petites et plus ou mains pendantes mais nettement mains que dans les types 
sahéliens. Les males ont .des comes courtes en forme de spirale. Les 
comes sont plus developpees chez le mouton de savane que chez le mouton 
nain de fort. En general, les femelles n'ont pas de comes mais parfois 
des cornillons rudimentaires. Le pail de l'adulte est ras et assez lisse, 
parfois bourru chez les jeunes. La crinire est bien developpee chez les 
beliers et est une caracteristique •de ce groupe. Elle est formee d'une 
masse de longs poils q'ui en general couvrent l'encolure, les epaules et la 
partie anterieure du poitrail. Les robes dominantes sont blanches avec 
des tches noires (cf. Cliches 3.70 et 3.74). On trouve egaiement des 
robes unies blanches (cf. cliche 3.71) ou noires. Des animaux rouges ou 
pie-rouges sont plus rares en Afrique Occidentale. Cependant, en Afrique 
Centrale ii existe une population ovine vivant en milieu forestier qui 
presente une grande variabilite de robe combinant les trois couleurs blanc, 
noir et rouge. Il existe en particulier un mouton rouge a. ventre noir 
decrit par Epstein (1971) parmi la population ovine name du Cameroun qui 
rappelle et pourrait tre l'anctre du mouton a% ventre noir des Barbades. 
On trouve egaiement ce type dans les regions ctiares du Gabon, du Congo 
et du Zaire (cf. Cliche 3.72). 

3..5 PARAMETRES DE PRODUCTION DES OVINS 

II existe trs peu de donnees de production pour les ovins en 
milieu rural. En station, un certain nombre d'etudes ont ete menees sur 
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le groupe Dja1lonk. Les femelles sont prcoces en particulier en milieu 
guinéen quatorial avec un premier agnelage parfois avant un an (Rombaut et 
Van Vlaenderen, 1976). Plusieurs observations ralises dans d'autres miii-
eux indiquent un age moyen au premier agnelage de 18 mois. La prolificit 
vane en fonction de la region: 117% au Cameroun (Vallerand et Branckaert, 
1975), 110% en C6te d'Ivoire en milieu rural (Ginisty, 1976), 127% pour une 
autre situation en C8te d'Ivoire (Rornbaut et Van Vlaenderen, 1976) et 161% 
au Nigeria (Dettmers et Hill, 1974). Ces etudes indiquent toutes des agne-
lages gemellaires mais tres peu de triples. Toutefois, au Nigeria, Dettmers 
et Hill (1974) indiquent 8% de triples et 55% de jumeaux a la ferme de l'Uni-
versite d'Ibadan. L'intervalle moyen entre agnelage est de l'ordre de huit 
mois selon differents auteurs. La fecondite globale annuelle peut 6tre tres 
elevee: 206% (selon Rombaut et Van Vlaenderen, 1976) et 175% (selon Ginisty, 
1976) en milieu rural. 

Le mouton Djallonke semble bien adapte I son environnement. Tant en 
savane qu'en fort ii senthle souvent en bonne sante. Toutefois, la morta-
lite serait elevee parmi les jeunes. Rombaut et Van Vlaenderen (1976) mdi-
quent un taux de mortaiite trs eieve chez les jeunes enbasseCte d'Ivoire, 
qui limite das lors la productivite numerique malgre une fecondite excellente. 
Selon les mmes auteurs, la mortalite est liee I l'etat general des brebis 
et au poids des agneaux I la naissance. us observent des taux de mortalite 
maxima pour la descendance de brebis primipares et pour celle de brebis 
pluripares epuisees par des gestations rapprochees. Au Nigeria,Matthewman 
(1977) indique un taux de mortaiite de l'ordre de 15% avant sevrage et de 
11% pour les adultes en milieu rural mais ces estimations semblent p1utt 
faibles specialement pour les jeunes animaux. Selon Vallerand et Branckaert 
(1975) les taux de mortalite en milieu rural au sud Cameroun seraient de 
35%de0l8moiset del0%de 8l16mois. 

La croissance du mouton Djallonké a ete etudiee dans diverses sta-
tions. A la ferme de i'Universite d'Ibadan, Oyenuga (1967) indique des 
poids de 11 kg pour les femelles et de 12 kg pour les m1es 1 6 mois, de 
16 kg pour les femelles et de 19 kg pour les males 1 1 an, de 24 kg pour 
les femelles et les mles 1 2 ans et de 24 kg pour les femelles et 31 kg 
pour les m1es 1 3 ans. Les rendements I labattage  etablis en C6te 
d'Ivoire par Cinisty (1976) sont de 146,7% pour les miles Djallonke tout ye-
nant, et 49,6% pour des m1es engraisses. Des etudes realisees au NigCria 
(Dettmers et Hill, 1974) et au Cameroun (Vallerand et Branckaert, 1975) 
indiquent des rendements I l'abattage variant entre 39 et 53%. 

3.4.6 	DESCRIPTION DES CAPRINS 

La caracteristique essentielle des caprins etudies dans la zone in-
festee par les glossines est leur petite taille. Dans l'ensemble, les 
populations que l'on trouve du Senegal au Zaire paraissent suffisamment 
semblables pour ne former qu'un groupe couramment appele chlvre name 
d'AfriqueOccidentaie(cf. Cliches 3.78 1 3.85). Les autres noms commune-
ment utilisés sont: chlvre du Fouta Djallon ou chvre de fort. Le terme 
de chvre name d'Afrique Occidentale et Centrale semble approprié, car ii 
sen-ible difficile de distinguer des races differentes d'un pays I l'autre. 
Les chvres names restent tres semblables quand on passe du domaine fares-
tière I la savane dans les zones infestées par les glossines. Les chèvres 
de fort sont plus petites que les chèvres de savane mais ces dernières 
restent bien du type nain. Selon Epstein (1971), la chlvre name du Nigeria 



serait éleve par les Haoussas jusqu'au nord du pays prs de Sokoto, Katsina 
et Zaria. Certaines tentatives de classification en différentes races, selon 
la taille, semblent hasardeuses et insuffisamment justifiées. La chvre 
name mesure entre 140 et 50 cm au garrot et est massive, trapue et tres prs 
du sol. La tate est courte et large; les oreilles sont moyennes et portées 
horizontalement ou dressées; les comes sont courtes et larges la base 
chez le bouc, plus fines chez la femelle. On trouve également quelques 
animaux sans comes. Les couleurs sont extremment variées. Les robes les 
plus fréquentes sont les robes fauves brunes avec des parties soulignées 
de noir (ligne du dos, queue ou ventre) (cf. Cliché 3.81), noires (cf. 
Cliché 3.80), pie-noires (cf. Cliché 3.82), blanches, froment ou tricolores: 
blanche, rouge et noire. En fort, les robes foncées et pie-noires sont 
plus fréquentes. En savane, les robes dominantes sont fauves et brunes et 
s'éclaircissent lorsque l'on progresse vers la zone soudanienne au nord. 

3.14.7 PARAMETRES DE PRODUCTION DES CAPRINS 

L'ge a la premire mise-bas est d'environ 131 114 mois en station 
et de 114 1 18 mois en milieu rural. La fécondité et la prolificité peuvent 
tre élevées. Buadu (1972) indique 35% de naissances simples, 147%  de nais-
sances doubles, 17% de naissances triples et 1% de naissances quadruples au 
Ghana et Matthewman (1977) indique de 27 1 314%  de naissance simples, de 62 
1 67% de jumeaux et 5-6% de triples au Nigeria. Selon Matthewman (1977) la 
prolificité augmente considérablement avec le nombre de mise-bas étant en 
moyenne de 100 1 110% 1 la premire mise-bas, 150 1 170% 1 la seconde et I 
la troisilme mise-bas et de 200% pour les quatrilme, cinquilme et sixime 
mise-bas. L'intervalle moyen •entre les mise-bas est de l'ordre de 8 mois. 

Les chvres names sont trls rustiques et bien adaptées. Le taux 
de mortalité normal est de l'ordre de 15% en milieu rural selon Matthewman 
(1977). En station on signale des taux de mortalité parfois trls élevés 
dus principalement I la Peste des Petits Ruminants et aux parasitoses ga-
stro-intestinales. L'élevage des caprins I grande échelle comme l'élevage 
des ovins pose des problmes trs difficiles. 

La croissance des caprins nains serait plus lente que celle des ovins 
nains, mais ii y a peu de références chiffrées I ce sujet. 

3.5 CONCLUSIONS 

Dana la zone d'étude le N'Dama représente la population la plus 
importante de bovins trypanotolérants avec approximativement 3,14 millions 
de ttes. Les effectifs des taurins de savane I courtes comes d'Afrique 
Occidentale s'élvent 1 1,7 million, ceux des taurins nains I courtes 
comes 1 0,1 million et ceux des métis Zébu x taurin 1 2,14 millions. Il 
y a aussi approximativement 15 millions de caprins et 11,5 millions d'ovins 
trypanotolérants. 

On trouve le N'Dama dana les dix-huit pays de la zone d'étude, les 
taurins de savane I courtes comes dans huit pays, les taurins nains I 
courtes comes dans six pays, les métis dansonze pays, les ovins et caprins 
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dans les dix-huit pays. 

Les effectifs N'Dama semblent tre en augmentation tandis que ceux 
des taurins de savane . courtes comes diminuent lentement et ceux des 
taurins nains courtes comes diminuent rapidement; ces diminutions sont 
dues principalement au mtissage. Len populations ovines et caprines appa-
raissent relativement stables dans leur ensemble. L'importance et la direc-
tion dans laquelle le mtissage a lieu chez les bovins varient dans le 
temps en fonction des variations des ressources alimentaires et de la situa-
tion sanitaire qui sont influences par les conditions climatiques. 

On trouve le N'Dama et les metis en levage traditionnel et en 
ranching tandis que les taurins a courtes comes d'Afrique Occidentale et 
les ovins et caprins sont presque exclusivement levs en milieu tradition-
nel. Le mtayage est utilis pour introduire l'levage des bovins au 
niveau villageois dans des endroits oa il n'existait aucune activit tra-
ditionnelle de cette nature. 

A diffrentes occasions 11 a 6t6 signal6 que les pturages de savane 
naturelle seraient appéts différemment par len Zbus et les bovins trypano-
tolrants, ces derniers tant moms slectifs et mieux adapts pour utiliser 
les pturages de qualit mdiocre et donc pour mieux exploiter les savanes 
naturelles. Aucune information objective n'a pu &tre trouve a ce sujet. 

Bien que la trypanosomiase soit la maladie principale limitant lle-
vage du Zbu dans les zones infestes par les glossines ce n'est pas la 
seule. Les bovins trypanotolrants sont e6galement plus rsistants a la 
streptothricose qui est latente en Afrique Occidentale et pour laquelle ii 
n'existe pas de prvention ou traitement efficace (Coleman, 1967; Obeid 
1973, Roberts et Gray 1973). Il existe peu de preuves exprimentales a 
ce sujet, mais. cela a 6t6 signal par Stewart (cf. Epstein, 1971, p.  276) 
et remarqu au cours des visites de plusieurs pays (par exemple Sierra Leone, 
Cte d'Ivoire, Ghana, Nigria et Zaire). Quelques auteurs signalent gale-
ment que le N'Dama et le taurin a courtes comes d'Afrique Occidentale 
semblent plus rsistants que le Zbu a d'autres maladies telles que lapri-
pneurnonie (Stewart, 1937) et les maladies transmises par len tiques (Esu-
ruoso et Hill, communication personnelle) main encore une fois ii n'y a 
aucune donnee prcise. Nanmoins la resistance a la streptothricose peut 
tre un autre avantage important que le N'Dama et le taurin a courtes comes 
d'Afrique Occidentale posèdent sur les autres races. 
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3 . 1 
Taureau N'Dama typique 
(Yanfolila, Mali) 
Typical N'Dama bull 
(Yanfolila, Mali) 

3.2 
Vache N'Dama typique 
(Yanfolila, Mali) 
Typical N'Dama cow 
(Yanfolila, Mali) 



3.3 
N'Dama : troupeau villageois 
(Narena, Mali) 
N'Dama village herd 
(Narena, Mali) 

3.4 
N'Dama : troupeau d'éleveur peul, 
au parc 
(Northern Region, Sierra Leone) 
N'Dama Julani pastoralist herd, 
penned 
(Northern Region, Sierra Leone) 

3.5 
N'Dama : troupeau villageois, 
au piquet 
(prés de Banjul, Gambie) 
N'Dama village herd, tethered 
(near Ban jul, The Gambia) 
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3.6 
Vache N'Dama du type de Guinéc 
Bissau 
(prés de Cacheu, Guinée Bissau) 
N'Dama cow, Guinea Bissau type 
(near Cacheu, Guinea Bissau) 

3.7 
Taureau N'Dama du type gambien 
(Keneba, Gambie) 
N'Dama bull, Gambia type 
(Keneba, The Gambia) 

3.8 
Vache N'Dama du type de 
Casamance 
(Velingara, Sénégal) 
N'Dama cow, Casamance type 
(Velingara, Senegal) 



3.9 
N'Dama : troupeau villageois en 
divagation 
(Kissidougou, Guinée) 
N'Darna village herd, roadside 
grazing 
(Kissidougou, Guinea) 
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3 . 10 
N'Dama : troupeau d'1eveur peul, 
mode de contention 
(Mac Carthy Island Division, 
Gambie) 
N'Dama fulani pa-storalist herd, 
handling method 
(Mac Carthy Island Division, 
The Gambia) 
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3.11 
N'Dama : variétés de robe 
(Velingara, SéngaI) 
N'Dama coat colour variations 
(Velingara, Senegal) 

3 .12 
N'Dama varités de robe 
(Bansang, Gambie) 
N'Dama coat colour variation 
(Bansang, The Gambia) 
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3 . 13 
N'Dama : variétés de robe 
(Badiana, Sénégal) 
N'Darna coat colour variation 
(Badiana, Senegal) 

- _; 



3 14 
N'Dama traite 
(Fatoto, Gambie) 
N'Dama milking 
(Fatoto, The Gambia) 
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3 15 
N'Dama : Complémentation avec 
des rsidus de récoltes 
(Labé, Guinée) 
N'Dama supplementation with 
crop residues 
(Labe, Guinea) 
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4 3 16 
N'Dama beufs de culture attelée 
(Beyla, Guinée) 
N'Dama draught oxen 
(Beyla, Guinea) 
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3. 17 
N'Dama troupeau villageois en 
milieu arboré 
(Sare Kali, Gambie) 
N'Dama village herd, wooded 
environment 
(Sare Kali, The Gambia) 
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3.18 
N'Dama : troupeau villageois sous 
palmeraie 
(près de Sassandra, C6te d'Ivoire) 
N'Darna village herd on pahn 
plan tation 
(near Sassandra. Ivory CQast) 



3 19 
N'Dama en ranching 
troupeau de reproduction 
(Yanfolila, Mali) 
N'Dama ranch breeding herd 
(Yanjolila, Mali) 
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3 20 
N'Dama en ranching 
veaux de 2-3 semaines 
(Pota Ranch, Nigeria) 
N'Dama ranch calves, 2-3 weeks 
(Pota Ranch, Nigeria) 
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3 21 
N'Dama en métayage 
(Kikwit, Zaire) 
N'Dama, métayage 
(Kikwit, Zaire) 

3.22 
N'Dama : beufs de culture attelée 
(près de Bambari, 
République Centrafricaine) 
N'Datna, draught oxen 
(near Bambari, 
Central African Republic) 
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3 -23 
N'Dama en milieu forestier 
(Sibit, Congo) 
N'Dama, forest environment 
(Sibit, Congo) 
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3 24 
N'Dama en ranching troupeau de 
reproduction au bain détiqueur 
(Kolo, Zaire) 
N'Dama, ranch breeding herd, 
dipping 
(Kolo, ZaIre) 

3 .25 
N'Dama en ranching bouvillons 
(Mushie, Zaire) 
N'Dama ranch steers 
(Mishie, ZaIre) 

3 26 
N'Dama en ranching 
veaux de 2-3 semaines 
(Kolo, Zaire) 
N'Dama ranch calves, 2-3 weeks 
(Kolo, Zaire) 
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327 	 _ 
Taureau Lagune 	 ' 
(Provincedu Mono, Bnin)  

(Mono Province, Benin) 

3 28 
Vache Lagune : 85 cm aLl garrot 
(près de Lemba, Zaire) 
LagMne cow 85 cm at withers 
(near Lemba, ZaIre) 
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3 29 
Lagune troupeau en palmeraie 
(Sassandra, Cte d'Ivoire) 
LagKne herd on palm plantation 
(Sassandra, Ivory Coast) 
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3 .30 
Vache Lagune 
(prs de Tchibanga, Gabon) 
Lagune cow 
(near Tchibanga, Gabon) 
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3 .31 
Génisses Lagune de 2 ans 
(Lemba, Zaire) 
Lagune heifers, 2 years 
(Lemba, ZaIre) 

3 . 32 
Lagune : troupeau en milieu 
forestier 
(Rgion de Tchibanga, Gabon) 
Lagune herd, forest environment 
(Tchibanga region, Gabon) 
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3 . 33 
Vache Baoulé 
(près de Bouaké, C&e d'Ivoire) 
Baoul cow 
(near Bouake, Ivory Coast) 

3 .34 
Somba troupeau au piquet sur 
champs 
(prs de Sokodé, Togo) 
Somba herd tethered on stubble 
field 
(near Sokode, To go) 

3 35 
Vache Muturu 
(Ado Ekiti, Nigeria) 
Muturu cow 
(Ado Ekiti, Nigeria) 
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3 36 
Taureau Baoulé 
(Station de Bossembélé, 
Rtpubliquc Centrafricaine) 
Baou/ bull 
(Boscembele Station, 
Central African Republic) 
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3 . 37 
Baouk : troupcau villageois au 
parc 
(près de Bouak, Côte d'Ivoire) 
I3aou/e ti//age herd, penned 
(near Bouake, Ivory Coast) 

- 	b.• 

r 3 38 
Lobi sur jachéres 
(près de Banfora, Haute-Volta) 
Lobi cattle on fallow 
(near Ban fora, Upper Volta) 
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3 39 
Vache Muturu 
(prs de Victoria, Cameroun) 
Muturu cow 
(near Victoria, Carneroon) 
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3 .40 
Gériisse Muturu a5 g6e de 1,5 a 2 ails 
(Ethnie Tiv, Plateau State, 
Nigeria) 
Muturu heifer, 1.5 - 2 years 
(Tiv tribe, Plateau State, Nigeria) 
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3.41 
Kapsiki : troupeau villageois 
(Nord-Cam'2roun) 
Kapsilei : village herd 
(North Cameroon) 

3 . 42 
Vache Doayo 
(prs de Poli, Cameroun) 
Doayo cow 
(near Poli, Carneroon) 

3 . 43 
Bakosi troupeau villageois 
(Sud-Ouest, Cameroun) 
Bakosi village herd 
(Southwest, Cameroon) 
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3 44 
Somba : troupeau au piquet 
(Bassa Zoume, Bénin) 
Sornba herd, tethered 
(Bassa Zourne, Benin) 

3 45 
Ghanaian Shorthorn : traite 
(Techiman, Ghana) 
Ghanaian Shorthorn, milking 
(Techiman, Ghana) 
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3 46 
Baoulé : bauf de culture âgé de 
4 ans pesant 240 kg 
(Region de Bambari, 
RCpublique Centrafricaine) 
Baoulé draught ox, 4 years, 240 kg 
(Bambari region, 
Central African Republic) 
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3 . 47 
Ghanaian Shorthorn et ovins nains 
d'Afrique Occidentale gardés par 
des enfants 
(Tamale, Ghana) 
Ghanaian Shorthorn cattle and 
W.A. Dwarf sheep herded by 
children 
(Tvnale, Ghana) 
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3 48 
Baouk troupeau en métayage 
(Region de Bambari, 
RCpublique Centrafricaine) 
Baoulé herd, mCtayage 
(J3ambari region, 
Central African Republic) 
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3 .49 
Taureau Djakoré 
(près de Tambacounda, Sénégal) 
Djaleoré bull 
(near Tambacounda, Senegal) 

3 50 
Borgou : taureau a l'embouche 
(Ferme de Kpinnou, Bénin) 
Borgou bull, fatteied 
(Kpinnou Farm, Benin) 

3 .51 
Taureau Keteku 
(Ado Ekiti Ranch, Nigeria) 
Keteku bull 
(Ado Ekiti Ranch, Nigeria) 
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3 52 
Bceuf Méré et taurillon N'Dama 
(prs de Odienné, Cóte d'Ivoire) 
Méré ox and young N'Dama bull 
(near Odienne, ivory Coast) 

3 53 
Vache Djakoré 
(Region du Sine Saloum, Sénégal) 
Djakoré cow 
(Sine Saloum Region, Senegal) 

3 54 
Troupeau Djakoré 
(Region du Sine Saloum, Sénégal) 
Djakoré herd 
(Sine Salourn Region, Senegal) 



3 55 
Troupeau Méré 
(Bambara) (prés de Sikasso, Mali) 
Mtré (Bambara) herd 
(near Sileasso, Mali) 
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3 56 
Troupeau Méré 
(Banfora, Haute-Volta) 
Méré herd 
(Ban fora, Upper Volta) 
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3 . 59 
Vache Keteku 
(Fashola Farm, Nigeria) 
Keteku cow 
(Fashola Farm, Nigeria) 
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3 
Gnisses Mateba 
(près de Boma, Zaire) 
Mateba heifers 
(near Boma, Zaire) 
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3.61  
Troupeau Kisantu 
(Kisantu, Zaire) 
Kisantu herd 
(Kisantu, ZaIre) 
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3 62 
Somba et Borgou 
troupeau avec taureau Zébu 
(Province de I'Atacora, Bénin) 
Mixed Somba, Borgou herd 
with Zebu bull 
(Atacora Province, Benin) 
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3 63 
Veau métis Lagune & Borgou 
en palmeraie 
(Province du Mono. Bénin) 
Lagune & Borgou calf on palm 
plantation 
(Mono Province, Benin) 
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3 66 
Veau Keteku x N'Dama 
(Fashola Farm, Nigeria) 
Keteku x N'Dama calf 
(Fashola Farm, Nigeria) 

3 64 
Génisse métis White Fulani x 
N'Dama âgée d'uri an 
(EzilIo-Nkalagu State Farm, 
Nigeria) 
White Fulani x N'Dama heifer 
1 year 
(Ezillo-Nkalagu State Farm, 
Nigeria) 

3 65 
GCnisse N'Dama x Muturu 
(Igarra Cattle Farm, Nigeria) 
N'Dama x Mituru heifer 
(Igarra Cattle Farm, Nigeria) 
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3 69 
Métis Lagune (Dahomey) x 
N'Dama en palmeraie 
(Ranch de Kolo, Zaire) 
Lagune (Dahomey) x N'Dama on 
palm plantation 
(Kolo Ranch, Zaire) 

3 67 
Vache N'Dama x Mbororo 
(Station de Bokolobo, 
République Centrafricaine) 
N'Dama x Mbororo cow 
(Bokolobo Station, 
Central African Reptblic) 

3 68 
Vache Baoulé avec veau métis 
N'D ama 
(Station de Bossembélé, 
République Centrafricaine) 
Baoulé cow with N'Darna-cross 
calf 
(Bossembele Station, 
Central African Republic) 
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OVINS - SHEEP 

3 70 
Belier Djal!onké du type de forêt 
(Kibélémoussia, Congo) 
Djallonké ram, forest type 
(Kibelemoussia, Congo) 

3 71 
Belier Djallonké : type du savane 
(Upper River Division, Gambie) 
Djallonké Tarn, savanna type 
(Upper River Division, 
The Gambia) 
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3 72 
Brebis Djallonké 1 ventre noir 
(prês de Mayumba, Gabon) 
D)allonké ewes, black belly 
(near Mayumba, Gabon) 
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• 73 
Irebis Dja1!onk 
(prS de Rumsiki, Cameroun) 
l)jallonhé ewes 
iicar Rumsiki, Cameroon) 
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3 • 74 
Brebis et agneau Djallotiké 
(Northern Province, Sierra Leone) 
Djallonk ewe and lamb 
(Northern Province, Sierra Leone) 
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3 75 
Troupeau Djallonké 
(Bignona, Sénégal) 
D)allonleé herd 
(Bignona, Senegal) 	 I 
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3 76 
Béliers Djallonké du type Mossi 
(Ouagadougou, Haute-Volta) 
Dal/onké rams, Mossi type 
(Ouagadougou, Upper Volta) :jjjj v ! ;  1P1!!L 
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3 77 
Djallonké et métis sahéliens 
(Bamako, Mali) 
Dallonké and Sahelian crossb reds 
(Bamako, Mali) 



CAPRINS - GOATS 

3 78 
Bouc nain d'Afrique Occidentale 
(près de Bambari, 
République Centrafricaine) 
Dwarf West African male goat 
(near Bambari, 
Central African Republic) 

 

3 79 
Chévre name 
d'Afrique Occidentale 
(prés de Nikki, Bénin) 
Dwarf West African female goat 
(near Nilelei, Benin) 
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3 80 
Chèvre name 
d'Afrique Occidentale 
âgée de 15 mois, mesurant 45 cm 
au garrot 
(Ghokotown, Nigeria) 
Dwarf West African female goat, 
15 months, 40 cm at withers 
(Ghoko town, Nigeria) 

3 .81 
Chevreaux nains 
d'Afrique Occidentale 
(près de Kinshasa, Zaire) 
Dwarf West African young goats 
(near Kinshasa, Zaire) 

3 82 
Chêvre name 
d'Afrique Occidentale 
mesurant 35 cm au garrot 
(près de Calabar, Nigeria) 
Dwarf West African female goat, 
35 cm at withers 
(near Calabar, Nigeria) 
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3 83 
Caprins nains 
d'Afrique .Occidentale 
(prs de Ziguinchor, Sénégal) 
Dwarf West African goats 
(near ZigMinchor, Sene gal) 
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3 84 
Caprins nains 
d'Afrique Occidentale 
troupeau villageois 
(près de Nikki, Bénin) 
Dwarf West African. goat 
village herd. 
(near Nik/ei, Benin) 
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3 85 
Caprins nains 
d'Afrique Occidentale 
troupeau villageois 
(Monogaga, C8te d'Ivoire) 
Dwarf West African goat 
village herd 
(Monogaga, ivory Coast) 
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CHAPITRE 4 

PRODUCTIVITE DU BETAIL 
TRYPANOTOLERANT 

Une des principales difficultés posses par 1tude de la productivi-
t du bétaji africain est de savoir comment utiliser au mieux les donnes 
de production produites isolment. Le rapport de la premire consultaion 
FAO d'experts sur la recherche concernant la trypanoto1rance et 1'1evage 
du btai1 trypanotolrant (FAO, 1976) conclut que malgre les nombreux tra-
vaux ra1is4s, ii existe peu d 1 informations objectives disponibles sur la 
productivit des bovins trypanoto1rants. Pour cette raison, ce rapport 
souligne l'importance des tudes comparatives dans un environnement donn 
par rapport 4 des 6tudes ra1ises indpendamment. Toutefois, comme ii est 
onreux et long d'obtenir des informations exactes en production animale, 
ii est tres important de pouvoir regrouper et comparer les donnes existantes 
en Afrique, mme si elles ont 	produites séparment. 

4.1 APPROCHE ADOPTEE POUR L'EVALUATION DE 
LA PRODUCTIVITE 
Pour chaque etude par pays du Tome 2, lorsque les informations dis-

ponibles le permettaient, des index de productivité bases sur les principaux 
paramêtres de reproduction et de production ont été calculés. L'environne-
ment et le mode d'élevage dans lesquels ces données de base sont obtenues 
ont été chaque fois ré1evs. Dans le cas des bovins, les paramtres étu-
dies sont les paramtres de reproduction, la viabilité des vaches et des 
veaux, la production 1aitire, la croissance et le poids vif des vaches 
adultes. Ces paramtres ont été utilisés pour construire un index de poids 
total de veaux d'un an plus l'équivalent en poids vif de lait trait produit 
d'abord par vache par an et finalement par 100 kg de vache elevee par an. 
Les différentes étapes du calcul de ces index sont présentées dans le Ta-
bleau 4.1. 

Cet index final représente pour le niveau des informations disponi-
bles la méthode la plus significative pour comparer les productivités reel-
les des types de bovins trs divers rencontrés dans la zone d'étude. La 
valeur de cet index reside dans le fait qu'il rattache tous les paraintres 
de production importants aux poids reels de vaches reproductrices devant 
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Tableau +.l. Etapes du calcul des index de productivité. 

Paramtre 	 Code Calcul 

Mortalité des femelles adultes au cours de 
l'année (%) 	 A 

Taux de vlage (%) 	 B 
Mortalité des veaux jusqu' 1 an (%) 	C 
Pourcentage des veaux atteignant 1 an 	D 
Folds des veaux de 1 an (kg) 	E 
Quantité de lait trait annuellement (kg) 	F 
Pourcentage de vaches achevant une lactation 	G 
Equivalent en poids vif de lait trait (kg) 	H 
Folds total de veaux d'un an produit par 
vache (kg) 	 I 

Folds de veaux d'un an plus l'équivalent 
en poids vif de lait trait par vache 
élevée (kg) 	 J 

Folds moyen des femelles adultes (kg) 	K 
Folds de veaux an plus l'équivalent 

en poids vif de lait trait par 100 kg 
de vache élevée par an (kg) 

B(100-C)100 

lO0-(C-2)a 
F(GtlOO)+9b 

E(DlOO) 

(I+H) 100-(A--2) 100C 

JxlOO+K 

Une vache dont le veau meurt durant la période de lactation, est consi-
dérée avoir produit du lait en moyenne pendant la moitié de la pdriode 

Facteur de conversion d'aprs Drewry, et al (1959). 

Les vaches mourant durant une année sont considérées avoir été maintenues 
en moyenne pendant la moitié de l'anne. 

Source: Auteurs de l'étude. 

tre élevées qul sont eux-mmes étroitement lies aux coflts d'entretlen. Les 
paramtres et les index de productivité ont été établis pour deux systmes 
d'élevage, village et ranch ou station et pour quatre niveaux de risque de 
trypanosomiase choisis assez arbitrairement: nul, faible, moyen et élevé. 
Comme la trypanotolérance n'est pas absolue mais relative et peut trerompue 
Si le niveau d'infection trypanosomienne est trs élevé, 11 est nécessaire 
dans le cadre de l'aménagement d'une zone d'élevage de pouvoir estimer le 
niveau probable de l'infection trypanosomienne den animaux a y installer. 

Le niveau d'infection trypanosomienne depend de la combinaison d'un 
certain nombre de facteurs tels que la densité des glossines, 1espce  des 
glossines (certaines espces sont de meilleurs vecteurs que d'autres), le 
taux d'infection des glosslnes, le taux de transmission de la glossine 
infectée l'hte sensible, le taux d'infection de l'h6te, la densité de 
tous leshtespotentiels, et les conditions climatiques. Le r6le des insec-
tes piqueurs qui peuvent transmettre une infection trypanosomienne notamment 

T. v.Lvzx dolt tre egalement considere. 
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Ii est ds lors préfrab1e d'utiliser l'expression risque de 
trypanosomiase (trypanosomiasis risk) pour couvrir l'ensemble des facteurs 
influencant le niveau d'infection trypanosomienne plut6t que les expres-
sions infestation glossinaire(tsetse challenge) ou risque glossinaire (tsetse 
risk) qui sont généralement employees. 

Dans le cas des petits ruminants trypanotolérants, les informations 
concernant les paramtres individuels de production sont rares mais des in-
dex de productivité similaires ont été établis, chaque fois que cela s'est 
avéré possible, bases sur le poids de jeunes de 5 mois produit par 10 kg 
de femelle élevée par an. 

La syrithse et la comparaison des données de productivité des bovins 
provenant des etudes par pays sont abordées en trois temps. D'abord, les 
situations dans lesquelles les productivités des deux principales sous-
espces trypanotolérantes N'Dama et taurin a courtes comes d'Afrique Occi-
dentale sont disponibles sont regroupées pour comparer les deux sous-espces 
et pour mettre en evidence l'influence du mode d'élevage et du risque de 
trypanosomiase. Ensuite, les quelques situations avecdes métis Zébu x 
taurin pour lesquelles des données existent ont été étudiées. Puis les 
situations, tout aussi peu nombreuses, oi des informations sur la producti-
vité des Zébus dans la region étudiée sont disponibles ont été examinées. 
En ce qui concerne les ovins et caprins, toutes les données de production 
disponibles dans le Tome 2 ont été regroupées et syrithétisées. 

4.2 PRODUCTIVITE DES TAURINS N'DAMA ET DES 
TAURINS A COURTES CORNES D'AFRIOUE OCCIDENTALE 

Des index de productivité ont pu tre calculés pour trente situa-
tions trouvées dans 12 pays. Pour chaque situation, le mode d'élevage est 
dfini et lé niveau de risque de trypanosomiase a été estimé. Ces trente 
situations sont présentées dans le Tableau 4.2. 

Les paramatres étudiés sbnt le taux de vlage, la viabilité des 
veaux jusqu'a un an, le poIds des veaux d'un an, le poids des femelles 
adultes, l'index de productivIté par vache par an et l'mndex de producti-
vité par 100 kg de vache élevée par an. Une analyse par la méthode des 
moindres carrés a été réalisée pour chacun de ces paramètres (Harvey, 1960), 
des constantes étant déterminées pour chaque sous-espêce, chaque mode 
d'é1evagechaqueniveaude risque de trypanosomiase et chaque pays. Les 
moyennes et les constantes obtenues pour chaque sous-espce, chaque mode 
d'élevage et chaque niveau de risque de trypanosomiase sont présentées 
dans le Tableau 4.3. et les analyses de vax'iance correspondantes dans le 
Tableau 4.4. Comme le nombre de données, sur lesquelles ces analyses sont 
basées, était trs limité, il n'était pas possible d'examiner les Inter-
actions qui doivent exister entre ces variables. 

Le Tableau 4.3 n'indique aucune difference significative entre le 
N'Dama et le taurin a courtes comes d'Afrique Occidentale pour l'index 
de productivité calculé par 100 kg de vache élevée par an, les valeur 
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Tableau 4.2. Prsentation des 30 situations retenues pour évaluer la pro-
ductivit6 des bovins trypanotolrants, par pays, sous-espce, 
mode dlevage et niveau de risque de trypanosoiniase. 

Sous-espce 	Mode 	
Risque de trypanosomiase 

d'levage 	Nul 	Faible 	Moyen 	Elev 

N'Daina 	village 	4,5,7,10 	2,2,6 	1, 4 
ranch 	3,4 	1, 1, 2, 5, 11, 12 2, 3 	1, 6 

Taurin 
courtes comes village 	3 	1, 2, 2, 8 

ranch 	3 	2 5,  3 	9 

1 = Zaire, 2 	C6te d'Ivoire, 3 = Nigeria, 4 = Gambie, 5 = Snga1, 
6 = Mali, 7 Guine, 8 Rpublique Centrafricaine, 9 = Bénin, 
10 = Guine Bissau, 11 Sierra Leone et 12 = Toga 

Source: Auteurs de l'tude. 

tant 28 1 4 kg pour le N'Dama et 28,3 kg pour le taurin A courtes comes. 
Les seules diffrences significatives observes pour les paramtres mdi-
viduels qui servent a calculer cet index sont le poids des veaux d'un an 
et le poids des femelles adultes, le N'Dama eftant beaucoup plus lourd dans 
chaque cas. Le poids de veaux plus lev donne un index par vache supé-
rieum pour le N'Dama, Inais les femelles adultes 6tant plus lourdes les 
index par 100 kg de vache elev6e sont rainens des valeurs comparables. 

Les effets du mode dlevage sont prsents dans le Tableau 4.3. 
En milieu villageois, les taux de vlage sont approximativement infrieurs 
de 14%, la viabilité est inférieure de 15% et le poids des veaux d'un an 
inférieur ae 20%. Cela rsulte en un index de productivité par vache 
inférieur de 38% en élevage villageois, compare a l'élevage en ranch ou en 
station. Le poids des femelles adultes étant 6% plus faible en élevage 
villageois, la difference entre les index de productivité par 100 kg de 
vache élevée est de 30%. 

Les effets du niveau de risque de trypanosomiase sont également pre-
sentés dans le Tableau 4.3. Le niveau de risque nul a 	assImuie aux 
conditions d'élevage ameliorees telles que co'mplémentation et methodes 
tnodemnes d'Clevage. En consequence, seuls les niveaux de risque faible, 
moyen et eleve peuvent tre compares directement. Lorsque lton compare 
les niveaux de productivite atteints avec risque de trypanosoiniase moyenà 
ceux atteints avec risque faible, le taux de v1age est inférleur de 18%, 
la viabilite des veaux inferieure de 5%, et le poids des 'veaux ±nfCrieur de 
1%. Ces résultats combines donnent un index de productivité par vache in-
ferieur de 30% et un index de productivité par 100 kg de vache élevée par 
an inférieur de 27%. De mme si l'on compare les niveaux de productivité 
atteints avec risque de trypanosoiniase éievé a ceux atteints avec risque 
faible, le taux de vlage est inférieur de 17%, la viabilité des veaux in-
férieure de 17% et le poids de veaux inférieur de 5%. Ces résuitats combi-
nés donnent un index de productivité par vache inférieur de 56% et un index 
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de productivit par 100 kg de vache é1eve par an infrieur de 41%. 

Les donnes du Tome 2 illustrent bien 1 1 extrme variabilité de la 
productivit du N'Dama et du taurin courtes comes dans diffrents modes 
d'1evage et dans des environnements avec diffrents risques de trypanoso-
miase. Les index peuvent varier de 15 kg en milieu villageols fortement 
infests 50 kg en conditions amliores de ranching ou de station avec 
risque de trypanosomiase faible. 

Tableau 4.4. Analyses de variance des paramtres de production des bovins 
trypanoto1rants. 

variation 	d.1 Taux de 
vlage 

Source de  
Viabilit6 
des veaux 
jusqu' 
1 an 

Carrés moyens 

Poids des 	Poids 
veaux 	des 
d'l an 	femelles 

adultes 

Index 
par 
vache 

Index par 
100 kg 
de vache 

Sous-espce 	1 14 37 4647 28349 2955 2 
Mode 
d'&evage 	1 9l9 944 1989 845 3131 448 
Risque de 
trypanosomiae 	3 698 190 17 344 1601 213* 
Pays 	8a 279 113 305 704k 630 65 
Variation 
rsiduelle 	16 110 79 89 237 100 15 

Significatif a P(0,05 
Significatif A P<'O,Ol 

a. 	Les données de Guinée, Guinée Bissau et Sierra Leone ont étregroupées 
comme celles du Togo et du Bénin. 

Source: Données relatives aux situations présentées dans le Tableau 4.2. 

4.3 PRODUCTIVITE DES METIS ZEBUS X TAURINS 

Des index de productivité pour les bovins Keteku au Nigeria et Borgou 
au Bénin ont pu tre calculés et compares respectivement a ceux du N'Dama 
et du taurin a courtes comes. Le mode d'élevage dans les deux cas est du 
ranching avec risque de trypanosomiase moyen et sans traitement prophylac-
tique contre la trypanosomiase. Les paramètres de production et les index 
sont présentés dans le Tableau 4.5. 



Tableau 4.5. Productivités des bovins trypanotolérants et des métis Zébu 
x taurin dans deux situations de ranching avec risque de try-
panosomiase moyen. 

Nigeria 	Bénin 

Parametre 	
N'Dama Keteku 	Taurins a Borgou 

courtes 
- 	comes 

95 

Viabilité des feinelles adultes (%) 
Taux de vlage 
Viabilité des veaux jusquIA 1 an (%) 
Poids des veaux d'l an (kg) 
Indexa de product ivité par vache 
par an (kg) 

Folds des femelles adultes (kg) 
Indexa de product ivité par 100 kg 
de vache élevée par an (kg) 

99 99 95 88 
58 57 58 33 
95 95 76 72 

156 142 85 119 

86,4 77,3 38,4 30,1 
260 260 152 226 

32,2 29,7 25 $  130 

a. Folds des veaux d'1 an plus l'équivalent en poids vif de lait trait. 

Source: Données extraites des etudes par pays du Tome 2. 

Rien ne suggre que la productivité des métis Zébu x Taurin puisse surpasser 
celle des aniinaux trypanotolérants. 

4.4 COMPARAISON AVEC LES ZEBUS 

La productivité de Zébus a pu 6tre .comparée celle de bovins try-
panotolérants dans trois situations:au Nigeria, en Côte d'Ivoire et en 
République Centrafricaine. De plus, au Mali, quelques données de produc-
tion pour le Zébu et le N'Dama en embouche ont Pu 9tre analysées. Les 
paramtres de production et les index pour les trois situations sont pré-
sentés dans le tableau 4.6 et les données du feedlot sont présentées dans 
les Tableaux 4.7 et 4.8. 

Le Tableau 4.6 n'indique aucune difference notable entre les groupes 
trypanotolérants et les Zébus pour le principal index de productivité par 
100 kg de vache élevée par an, la difference étant de 0,3 kg ou 1% en faveur 
du Zébu. Le poids des veawc d'un an étant plus élevé pour le Zébu entratne 
un Index de productivité par vache supérieur de 40% pour le Zébu, mais les 
femelles adultes étant plus lourdes les index de productivité par 100 kg de 
vache élevée par an sont ramenés des valeurs trs comparables. 

De la mime façon, les Tableaux 4.7 et 4.8 présentant les données du 
feedlot indiquent que bien que le Zébu soit supérieur au N'Dama en terme de 



gain journalier absolu, le gain journalier ramen a 100 kg de poids d'animal 
eiribouché est virtuellement identique. 

Tableau 4.6. Productivits des bovins trvDanotolrants et des Zbus dans 
trois situations avec risques de trypanosomiase nul, faible 
et moyen. 

Parametre 

N'Dama 

Nigria 
Risque de 
trypanoso-  
miase nul/ 
station 
Taurin 
courtes 
comes 

Cte d'Ivoire/ 
Risque de try- 
panosomiase 
faibl'illage 

Taurin a 
Zbu 	courtes 	Zbu 

comes 

Rpublique Centra-
fricaine/Risque 
de trypanosomiase 
moyen/ Village 

Taurin a 
courtes 	Zbu 
comes 

Viabilit6 des femel- 
les adultes (%) 100 100 100 98 96 96 95 

Taux de v1age (%) 100 96 91 70 72 68 63 
Viabilit6 de veaux 

jusquta 1 an (%) 97 95 100 55 60 80 65 
Folds des veaux 

4 1 1 an (kg) 131 101 200 75 90 90 120 
Quantit6 annuelle de 

lait trait (kg) - - - 70 144 - 71 
Indexa de productivit 
par vache par an (kg) 128 92 181 36,9 55,4 50,0 58,1 

Folds des femelles 
adultes (kg) 266 183 343 200 270 190 320 

Indexa de productivit 
par 100 kg de vache 
1eve par an (kg) 48,1 50,2 52,8 	18,5 20,5 26,3 18,2 

a. Folds de veaux d'1 an plus l'quivalent en poids vif de lait trait. 

Source: Donnes extraites des 6tudes par pays du Tome 2. 

Si l'on compare les index de productivit6 du Zbu et du N'Dama ou du 
taurin a courtes comes présents dans les Tableaux 4.6 a 4.8 rien ne sug-
gère que le Zbu dans ces situations soit suprieur aux animaux trypanoto-
lérants. Ii faut souligner que le btail y est soumis a un risque de try-
panosomiase gnralement faible. 

4.5 PRODUCTIVITE DES OVINS 

Le Tableau 4.9 synthtise les 9 situations (cf. Tome 2) pour les-
queues on a Pu trouver des donnes de productivité pour les ovins trypano-
tolérants. 



Tableau 4.7. Donnes de production de 49 Zbus et 49N'Dama en embouche 
pendant 65 jours. 

Race 

Paramtres Zbu N'Dama 

Gain de poids journalier (g) 567 542 

Poids vif moyen (kg) 223 172 

Gain de poids journalier/100 kg poids vif (g) 300 311 

Source: 	Donnes du Service de l'Elevage du Mali. 

Tableau 4.8. 	Analyse de variance des rsultats d'embouche. 

Carrs moyen (xlO 2 ) 

Gain Poids 	Gain journalier/ 
Sources de variation 	d.1 journalier moyen 	100 kg de poids 

vif 

Entre feedlots 	1 3960 70 1760 
Entre races 	1 3810k  630* 30 
Variation rsidue11e 	95 669 7 61 

*Significatif pour P0,05 
Significatif pour P40,01 

Source: Auteurs de 1 1 tude. 

Les 9 situations synthtises dans le Tableau 4.9 proviennent de 
six pays. Ii est impossible d'utiliser ces donnes pour tudier les effets 
du mode d'élevage et des niveaux de risque de trypanosomiase comme cela a 
té fait pour les bovins trypanoto1rants. A partir de ces donnes, la 
productivi1 estime des ovins trypanoto1rants pour la zone dtude dans 
son ensemble est de 6,4 kg d'agneaux de 5 mois produit par 10 kg de brebis 
1evée par an. 
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Tableau 4.9. Moyennes et erreurs-type des pararntres de production pour 
les ovins trypanotolrants dans neuf situations avec des 
modes d'levage et niveaux de risque de trypanosoiniase varis. 

Paramtre 	 Moyenne 	Erreur-type 

Viabilit6 des.brebis (%) 86,0 6,2 
Taux d'agnelage (%) par an 179,0 14,4 
Viabilit6 des agneaux jusqu'à 5 mois (%) 68,0 14,9 
Poid8 des agneaux de 5 mois (kg) 11 9 5 0,4 
Indexa de productivit 	par brebis (kg) 15,1 1,1 
Folds des brebis (kg) 23,6 0,4 
Indexa de productivit6 par 10 kg de brebis 

leve par an (kg) 6,4 0,14 

a. Folds d'agneaux de 5 mois produit par an 

Source: Donnes extraites des &tudes par pays. 

4.6 PRODUCTI VIlE DES CAPRINS 

Le Tableau 4.10 synthtise les 3 situations (cf. Tome 2) pour les-
queues on a pu trouver des donnes de product ivit pour les caprins try -
panoto1rants. 

Tableau 14.10. Moyennes et erreurs-type des paramtres de production pour 
les caprins trypanoto1rants dans trois situations d'1evage 
villageois avec risque de trypanosomiase moyen. 

Paratntre 	 Moyenne 	Erreur-type 

Viabilit4 des femelles adultes (kg) 	88 	3,14 
Taux de mise-bas (%) par an 	224 	23,4 
Viabi1it des chevreaux jusqu'à 5 mois (%) 	77 	0,6 
Folds des chevreaux de 5 mois (kg) 	7,5 	0 
Index de productivita par femelle adulte (kg) 14,8 	1,1 
Pojds des fernelles adultes (kg) 	21 11 3 	1 11 9  
Index de productivit par 10 kg de femelle 
adulte 1evée par an (kg) 	6,9 	0,14 

a. Poids de chevreaux de 5 mois produit par an. 

Source: Données extraites des eftudes par pays. 

Les trois situations synthtisées dans le Tableau 14.10 proviennent 
de trois pays, et conune pour les ovins, ii y a trop peu de donnes pour 



per'mettre une estimation des effets du risque de trypanosomiase ou du mode 
d'levage. Avec ces donnes, la productivitestime des caprins trypano-
tolrants dans la zone d'tude dans son ensemble est de 6,9 kg de chevreaux 
de 5 mois produit par 10 kg de chvre adulte leve par an. 

4.7 CONCLUSIONS 

Toutes les donnes utilisables de productivit du N'Dama et du taurin 
I courtes comes ont 	analyses et compares avec celles des metis Zbu 
x taurin et des Zbus prsents dans la zone d'étude. Ces index permettent 
de comparer plus objectivement la productivit des bovins trypanotolrants 
avec celle d'autres races autochtones vivant dans les zones indemnes de 
glossines d'Afrique. Ii a ga1ement 	possible d'obtenir une estimation 
trs approximative de la productivité des ovins et caprins trypanotolérants. 

Sur la base de l'index de poids total de veaux d'un an plus l'équi-
valent en poids vif de lait trait produit par 100 kg de vache élevée par 
an, aucune difference significative n'a été trouvée entre le N'Dama et le 
taurin I courtes comes, la valeur moyenne étant de 28,5 kg. L'étude des 
quelques données disponibles n'a pu prouver que les métis Zébu x taurin ou 
les Zébus soient significativement plus productifs que les animaux trypano-
tolérants dans la zone d'étude. Toutefois, il est rare de trouver en mme 
temps le Zébu, le métis Zébu x taurin et le taurin et en consequence les 
comparaisons sont peu nombreuses. Les quelques informations disponibles 
sur les Zébus et les métis Zébus sont en général recueillies dans des en-
vironnements favorables c'est-I-dire avec Un niveau d'infestation glossi-
naire faible et une surveillance vétérinaire importante. En consequence 
ces résultats ne sont pas représentatifs de la situation existante dans la 
zone d'étude. L'impression générale qul se dégage des experiences d'intro-
duction des Zébus dans ces zones depuis le debut de ce siecle et l'observa-
tion au cours des missions du mauvais état général des Zébus suggrent que 
le potentiel de production des bovins trypanotolérants pourrait tre plus 
élevé que celui des Zébus avec des écarts plus importants que ceux qui ont été 
présentés. Ii existe peu d'informations objectives sur les aptitudes des 
races trypanotolérantes I la traction animale et I la production laitière 
bien que dans la plupart des cas ces animaux soient utilisés I grande échel- 
le comme animaux de trait. Bien que la recherche d'animaux plus lourds pour 
la traction animale soit souvent invoquée comme raison du métissage, en 
pratique le choix des animaux de trait est plus fonction de leur bon état 
général et de leur résistance aux maladies que de leur taille ou de leur 
poids. Dans plusieurs regions, on a observe que le N'Dama et mme letau-
nfl I courtes comes d'Afrique Occidentale étaient préférés comme animaux 
de trait aux races plus lourdes. De plus, les aptitudes naturelles des 
animaux trypanotolérants pour la traction ont été souvent soulignées. 

Ii a 	mentionné I plusieurs occasions que les Zébus et les métis 
produisent plus de lait que les bovins trypanotolérants mime en élevage 
traditionnel. Toutefois, il ntexiste  aucune information objective permet-
tarit de comparer laproduction laitire de différentes races en tenant 
coinpte des paramtres importants conune le poids corporel, les paramtres 
de production et la viabilité. 



CHAPITRE 5 

POTENTIEL, UTILISATION El 
CONSERVATION DU BETAIL 

TRYPANOTOLERANT 

5.1 LE CONTEXTE 
La zone d'tude reprsente 15% de la superficie totale du continent 

africain. On y trouve 26% de la population humaine du continent et seule-
ment 9% de la population bovine et 9% de la population ovine et caprine. 
Cela ne représente que 26 kilos de biomasse animale (bovins, ovins et ca-
prins) par habitant pour la zone d'tude, 	comparer 136 kilos pour le 
reste de l'Afrique au sud du Sahara et 79 kilos pour le continent africain 
dans son ensemble. La zone d'tude a pourtant un potentiel 6lev& en terme 
de disponibilit fourragere: la FAO (1974a) estime la capacit6 de charge 
moyenne pour l'ensemble de la zone d'tude 20 ttes de bovins par km2, 
alors qu'elle est actuellement de 3,4 ttes par km2. 

De plus, la demande en btail, tant dans les zones humides et sub-
humides que clans les zones sahliennes, croit tres rapidement. Malgré les 
efforts qu'ils ont entrepris pour dvelopper leur 6levage, les pays sahe-
liens, traditionnellernent exportateurs de bétail vers les zones humides et 
sub-humides, verront diminuer leurs disponibilités en bétail. La plupart 
de ces pays sahéliens devront, daris un avenir proche, consacrer la totalité 
de leurs ressources animales satisfaire l'augmentation de leur demande 
intérieure. En consequence, le deficit en viande et en lait observe dans 
la zone d'étude va s'accentuer. Les organisations internationales, bila- 
térales et multilatérales d'aide au développement ont déja abordéleproblme. 
Une étude des projets de développement de l'élevage en Afrique Occidentale 
et Centrale finances par les principales organisations d'aide au développe-
ment (CIPEA, 1978d) montre que les fonds alloués au développement de l'élevage 
dans les zones huinides et sub-humides sont passes de 27 millions de dollars 
pour la période 1961-1965 150 millions de dollars pour la période 1971-
1975. De plus, ces zones ont recu 70% des fonds totaux alloués a l'élevage 
en Afrique Occidentale et Centrale en 1971-1975 au lieu de 25% pour lapériode 
1961-1965. 

L'utilisation accrue du bétail trypanotolérant pourrait constituer 
une solution majeure dans ce contexte. Les résultats présentés dans les 
etudes par pays (Tome 2) et le résumé de la situation présenté aux chapitres 
2 1, 3 et '- de ce Tome, indiquent qu'il est biologiquement possible d'élever 
des bovins, ovins et caprins trypanotolérants dans les zones infestées par 
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les glossines et d'implanter des bovins dans des zones oi us n'avaient Pu 
jusqu'alors tre ievgs. Ii est reconnu que le btail trypanoto1rant peut 
atteindre certains niveaux de productivit dans des conditions de risque de 
trypanosoiniase moyen ou efteve' qul interdissent 1 1 1evage naturel d'animaux 
non-trypanoto1rants. 

Les calculs de productivit présents au Chapitre ' montrent que mme 
dans des conditions de risque de trypanosomiase faible, les races trypano-
to1rantes peuvent tre aussi productives que les Zbus non-trypanoto1rants 
ou que les intis Zbu x taurin. Ii reste maintenant comparer les races 
trypanotolrantes aux races non-trypanotolérantes pour l'ensemble du conti-
nent africain car leur utilisation future dpendra en grande partie de leur 
productivit6 relative. Les possibilits d'une utilisation plus importante 
de ces animaux dans les projets de dveloppement doivent e6 galement 9tre 
srieusement 6tudi6es, alrsi que la n6cessit6 de conserver les races en voie 
d'extinction ou d'absorption. 

Ce chapitre dbute par une synthse de la productivit des races 
trypanotolrantes et par une comparaison de leur productivit6 avec celles 
d'autres races en Afrique. Dans le cas des bovins, la productivit des 
races -trypanotolérantes est tout dtabord comparée avec celle d'autres races 
dans des zones indemnes de glossines au sein de la zone d'étude, puis ave 
celles d'autres races dans des zones indeinnes d'Afrique, hors de la zone 
d'étude. Dans le cas des ovins et caprins, les quelques données de pro-
duction disponibles sur les races trypanotolérantes sont comparées avec 
l'information disponible en provenance des zones indemnes d'Afrique hors 
de la zone dtét ude . 

Dans presque toutes les situations oil des données de production 
existent et ont été étudiées, il a été impossible de trouver des informa-
tions suffisamment détaillées pour permettre une evaluation exacte a la 
fois de la trypanosomiase et de la productivité des animaux. Une étude 
de cas réalisée a partir d'une situation trouvée au Bénin, est présentée 
en detail pour illustrer ltapproche adoptée. 

Ii faut également étudier les possibilités d'évaluation et de re-
cherches nécessaires pour coinbler les nornbreuses lacunes qui existent dans 
les connaissances actuelles. Ii faut, par exemple, démontrer si ii est 
économiquement plus intéressant d'élever du bétail trypanotolérant que 
d'élever des races plus lourdes non-trypanotolérantes sous chimio-prophy-
laxie. Si cela est le cas, ii reste encore a convaincre les éleveurs 
qu'un animal léger peutenfait donner une meilleureréponSeéCoflOmiqueqU'Ufle 
race plus lourde, ce qui peut &tre difficile. En supposant ces problèmes 
résolus, le succes biologique, commercial et sociologique des races trypano-
tolérantes pourrait permettre de peupler les vastes zones de savanes qui 
actuellement sont presque vides de bovins. En consequence, quelques recom-
mandations sont formulées et quelques situations intéressantes présentées 
pour lancer des programmes de cooperation afin d'évaluer a la fois le po-
tentiel et l'utilisation future du bétail trypanotolérant. 

Finalement, comine les taurins nains courtes comes d'Afrique 
Occidentale semblent presque éteints dans plusleurs pays et possdent des 
effectifs qui déclinent rapidement dans d'autres, des mesures concrates sont 
formulées pour conserver certaines races intéressantes en danger de dispari-
tion et pour exploiter de façon plus rationnelle les autres races dont la 
valeur a été démontrée. 
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5.2 COMPARAISON DES PRODUCTIVITES DU BETAIL 
TRYPANOTOLERANT ET DU BETAIL NON- 
TRYPANOTOLERANT EN AFRIQUE 

Un des principaux objectifs de cette étude était de regrouper et 
d'utiliser au maximum toutes les informations disponibles existantes surla 
production du bétail trypanotolérant en Afrique Occidentale et Centrale. 
En effet, dans le passé, les observations sur la productivité du bétail try-
panotolérarit étaient principalement orientées sur l'étude des paramtres 
de production spécifiques tels que les pararntres de reproduction, la crois-
sance ou la mortalité pris iridividuellement. De plus, ces observations 
étaient habituellement effectuées sur des ariimaux élevés sous infestation 
glossinaire moyenne ou élevée. De mme, les informations sur les bovins 
non-trypanotolérants sont rares dans la zone d'étude. 

Pour les bovins, le Tableau 5.1 présente a partir des données du 
Chapitre 4 les productivités du N'Dama et du taurin a courtes comes 
d'Afrique Occidentale élevés en ranching et en station avec risque de trypa-
nosomiase faible et compare aes données directement avec celles des métis 
Zébu x taurin et avec celles des Zébus. Les poids des femelles et des 
veaux trypanotolérants sont, comme prévu, significativement inférieurs a 
ceux des métis ou des Zébus. Cependant, rien n'indique que, soit les métis, 
soit les Zébus, sont supérieurs aux races trypanotolérantes en terme de 
productivité par unite de poids de vache élevée par an, ou mime pour chaque 
paramatre individuel composant cet index a l'exception des poids corporels. 

Les comparaisons les plus intéressantes entre les races trypanotolé-
rantes et les autres doivent 9tre effectuées dans un environnement donné 
comme celles présentées dans le Tableau 5.1. Cependant, la collecte de 
telles données sur la production animale est une operation onéreuse et de 
longue durée. Ds lops, ii est de toute premire importance de rassembler 
et de comparer les données disponibles en Afrique mimes si elles ont été 
produites séparément. Le Tableau 5.2 présente 6 situations pour lesquelles 
des dorinées de production pour les Zébus sont disponibles dans des regions 
indemnes de glossines de la zone d'étude. Ces données ont été recueillies 
dans des zones climatiques, des modes d'élevage et d'alimentation trs 
différents. 

Les poids des vaches et des veaux et ds lors l'index de productivité 
par vache pour les animaux trypanotolérants élevés dans des situations si-
milaires sont significa -tivement inférieurs a ceux des Zébus élevés dans des 
zones indemnes de glossines de la zone d'étude (cf. Tableau 5.2). Cependant, 
l'index moyen de productivité des Zébus par unite de poids de vache élevée 
par an n'est pas supérieur a l'index calculé pour les animaux trypanotolé-
rants. 

Le Tableau 5.3 présente quelques situations supplémentaires avec des 
Zébus et des Sanga vivarit dans des zones indemnes de glossinaire en Afrique 
mais en dehors de la zone d'étude. A nouveau, ces données ont été recueil-
lies dans des conditions climatiques, des modes d'élevage et d'alimentation 
trs différents. 



10'4 

Tableau 5.1. Synthse des comparaisons des paramtres de production des 
bovins trypanotolrants, metis et Zébu élevés dans la zone 
d'étude. 

Bovins Trypanotolérants 

Valeurs Compares aux Compares aux 
absoluesa Métisb Zébusc 

Diffé- 	% Diffé- % 
rence rence 

Viabilité des vaches (%) 98 +3 	+3 +1 +1 
Taux de v1age (%) 80 +13 	+22 +4 +5 
Viabilité des veaux jusqu'à 
lan(%) 92 +2 	+2 0 0 

Poids des veaux d'l an (kg) 109 -10 	-8 -53 -39 
Poids des vaches (kg) 219 -37 	-15 -109 -35 
Indexd par vache (kg) 81,8 +8,7 	+16 -42,2 -35 
Index' 	par 100 kg de vache (kg) 37,1 +7,3 	+33 -0,3 -1 

Base sur les valeurs moyennes et les constantes présentées dans le 
Tableau 4.3 pour les N'Dama et taurins a courtes comes élevés en 
ranching ou en station sous infestation glossinaire faible. 
Base sur le Tableau 4.5. 
Base sur le Tableau 4.6. 
Poids des veaux d'l an plus l'équivalent en poids vif de lait trait 
par an. 

Source: Voir les notes ci-dessus. 

Le Tableau 5.3 indique que la productivité des Zébus et Sangas est 
tras senthiable celle des animaux trypanotolérants élevés dans des condi-
tions d'infestation faible dans la zone d'étude. Les 16 situations présen-
tees dans les Tableaux 5.2 et 5.3 ont été utilisées pour estimer la pro-
ductivité générale des Zébus et Sangas éievés en ranching ou en station dans 
des zones indemnes de glossines. La productivité par vache est de 136,6 kg 
et la productivité par 100 kg de vache est de 38,9 kg. Si lton  rapproche 
ces estimations des 81,8 kilos et des 37 1 1 kilos observes pour les animaux 
trypanotolérants élevés en ranching ou en station avec risque de trypanoso-
miase faible, les estimations pour les Zébus et Sangas sont supérieures de 
67% par vache, mais seulement de 5% si l'index est ramené a 100 kilos de 
vache élevée par an. 

En ce qui concemne les ovins et caprins, le Tableau 5.4 présente 21 
situations dans des zones indemnes de glossines d'Afrique en dehors de la 
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zone d'tude, ol des données de production pour les races ovines et caprines 
locales ont 	recueillies. 

Le Tableau 5.4 indique de grandes variations dans la productivit 
des ovins et des caprins sur l'ensemble de l'Afrique en dehors de la zone 
dtude et ne démontre pas que les races trypanotolrantes ont des niveaux 
de productivit infrieurs aux autres races. 

Les rsu1tats obtenus actuellement indiquent qu'en ce qui concerne 
les bovins trypanoto1rants élevs avec risque de trypanosomiase faible, la 
productivit par unit de poids de vache 1eve est seulement de 5% infé-
rieure A celle des types Zébus ou Sangas autochtones élevés dans des zones 
indemnes de glossines d'Afrique. Ceci suggre tout d'abord que la producti-
vité des bovins trypanotolérants comparée a celle d'autres types autochtones 
peut 6tre plus élevée que celle qui leur est souvent attribuée; ensuite, que 
dans certaines circonstances, des programmes pour une utilisation accrue des 
bovins trypanotolérants peuvent 6tre immédiatement justifies et finalement 
qu'il est indispensable d'évaluer plus prCcisement leur productivité en 
fonct ion du risque de trypanosomiase. 

Dans le cas des ovins et caprins trypanotoléraints, les résultats 
obtenus suggrent que la productivité par unite de poids de femelle élevée 
peut étre au moms aussi élevée que celle des autres types autochtones élevés 
dans des zones indemnes de glossines dtAfrique. Ds lors, comme pour les 
bovins, une utilisation accrue et une evaluation plus exacte de la producti-
vité semblent bien justifiées. 

5.3 LA TRYPANOSOMIASE ET L'EVALUATION DE LA 
PRODUCTIVITE: UNE ETUDE DE CAS 

Dans la plupart des situations oi. des données de production existent, 
il a été impossible de trouver suffisamment d'informations pour perrnettre 
une evaluation precise et simultanée de la trypanosomiase et de la producti-
vité des animaux. Aucours des missions, une situation a été trouvée au 
Bénin, oi des données de base appropriées avaient été recueillies sur une 
période de 2 ans, de 1976 a 1977 dans le cadre d'un projet FAO (BEN 72/015). 
Une étude de cas a été réalisée en utilisant les données existantes afin 
d'illustrer une approche de l'évaluation de la productivitC en fonction de 
la trypanosomiase (Lazic, 1978). Toutefois, la situation étudiée n'était 
pas idéale et les données disponibles étaient relativement peu nombreuses. 

Les informations de base sur la production de deux troupeaux bovins 
(un troupeau de Lagune a Samiondji et un troupeau de Borgou a M'Bétécoucou) 
ont été enregistrées pendant une période de deux ans de janvier 1976 a 
décembre 1977. Le Lagune, taurin nain courtes comes d'Afrique Occiden-
tale, est considéré comrne trypanotolérant tandis que le Borgou, métis sta-
bilisé entre le Somba (taurin a courtes comes d'Afrique Occidentale) et le 
White Fulani (Zébu d'Afrique Occidentale) est considéré comme semi- trypano-
tolerant. Les deux troupeaux se trouvent a 50 km l'un de ltautre a une 
altitude comprise entre 80 et 100 mtres avec une pluviométrie annuelle de 
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l'ordre de 1.200 mm. La longue saison des pluies a lieu en mars-juin et la 
petite saison des pluies en septembre- novembre. Les mthodes d 1 1evage des 
deux troupeaux sont tres comparables. Plusieurs 6tudes indiquent que les 
Lagune se trouvent sous infestation glossinaire plus 6lev6e que les Borgou. 
Le Tableau 5.5 prsente la composition des deux troupeaux au 31 dcembre 
1977. Pour perinettre l'valuation des productivits relatives, aucun traite-
ment prventif ou curatif n'a té effectué. Tous les mois, pendant 2 ans, 
la prsence ou l'absence de trypanosomes (rvls par l'examen de frottis 
sanguins) et le poids vif de chaque animal ont 6t6 enregistrs. En outre, 
les dates d'avortement, de morti-natalit6 et de vlage ont 6t6 notes. 

La premiere e6tape de 1 1 tude a consist a dterminer le degr6 de 
trypanosomiase rencontr dans chaque troupeau, chez les jeunes et chez les 
adultes, en analysant les rsultats des frottis sanguins. Les principaux 
paramètres de reproduction, la viabilit et la croissance ont eft6 ensuite 
ana1yss pour chaque animal a partir des cahiers de vlage, de mortalit et 
de pese mensuelle. Un index de productivit a alors 	calculé partir 
des parametres de reproduction, de la mortalité des veaux et des vaches, du 
poids des femelles adultes et de la croissance. Cette productivité est 
exprimée en poids de veaux d'un an par 100 kg de vache élevée par an. 

Tableau 5.5. Composition des troupeaux Lagune et Borgou en décernbre 1977. 

Effect ifs 
Catégorie dtanima ux 	 Lagune 	Borgou 

M1es adultes 6 3 
Femelles adultes 46 38 
Génisses 26 35 
Taurillons 7 6 
Veaux m1es 11 15 
Veaux femelles 14 14 
Boeufs 2 - 

Total 112 111 

Source: Analyse des informations recueillies par le projet FAO. 

Le Tableau 5.6 indique que sur une période de deux ans 86,3% des 
femelles Borgou ont été positives pour la trypanosomiase, ce qui est nette-
ment plus élevé que les 51% enregistrés pour les femelles de race Lagune. 
En ter'ine d'animaux/mois positifs, les Borgou possedent un taux de 11,5% 
qui est également plus élevé que le taux de 4,2% enregistré pour la race 
Lagune. 

Le Tableau 5.7 indique que sur la période étudiée de deux ans, 18,2% 
des veaux Borgou et 9,5% des veaux Lagune ont été positifs pour la trypano-
miase. La difference observée n'est pas significative ce qui est probable-
ment dü au tres petit nombre d'animaux étudiés. Exprimé en animaux/mois 
positifs, le taux de 2,7% observe pour les Borgou differe tres peu de celui 
de l,% observe pour les Lagune. 
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Les taux de v1age annuels calculs par le rapport nombre de veaux 
ns, nombre de vaches-annes sont indiqués dans le Tableau 5.8. Le taux 
de vlage des Lagune est de 57,8% et est nettement plus lev que celui 
observ chez les Borgou, qui est de 32,8%. 

Le taux annuel d'avortement dans le troupeau Borgou est de 4,6%, ce 
qul n'est pas significativement diffrent du taux de 8,5% observe dans le 
troupeau Lagune. Les taux de mortalité de la naissance 1 1 an sont de 27,9% 
pour les Borgou et de 24,1% pour les Lagune, ces chiffres n'etant pas non 
plus significativement differents. La mortaiite annuelle parmi les vaches 
due a la trypanosomiase est de 12,2% dans le troupeau Borgou, chiffre signi-
ficativement superieur (P<0,05) I celui de 5,4% enregistre dans le troupeau 
Lagune. 

Tableau 5.6. Importance de la trypanosomiase chez les femelles adultes 
d'aprls les frottis sanguins mensuels 

Lagune 	}3orgou 

1975 	1976 Total 	1975 1976 Total 

Nombre d'animaux positifs 20 
Nombre total d'anirnaux 42 
Pourcentage d'animaux positifs 47,6 
Nombre d'animaux/mois 

positifs 34 
Nombre total d'animaux/ 

mois 986 
Pourcentage d'animaux/mois 3,5 
positifs 

6 26 21 42 63 
9 51 25 48 73 

66,6 51,0 84,0 87,5 86,3 

13 47 61 120 181 

135 1121 567 1007 174 
9,6 4,2 10,8 11,9 11,5 

Source: Analyse des informations recueillies par le projetF0. 

Tableau 5.7. Importance de la trypanosomiase chez les veaux de moms d'un 
an dtaprs les frottis sanguins mensuels 

Lagune 	Borgou 

Nombre d'animaux positifs 4 10 
Nombre total d'animaux 42 55 
Pourcentage d'animaux positifs 9,5 18,2 
Nombre d'anirnaux/mois positifs 4 11 
Nombre total d'animaux/mois 283 410 
Pourcentage d'animaux/mois positifs 1,4 2,7 

Source: Analyse des informations recueillies par le projet FAO. 



Tableau 5.8. Taux de vlage annuels des femelles Lagune et Borgou. 

Lagune 	Borgou 

Nombre de v1ages 
	 54 	43 

Noinbre de vaches/annes 
	 93,4 	131,2 

Taux de v1age annuel 
	

57,8 	32,8 

Source: Analyse des inforinations recueillies par le projet FAO. 

Tableau 5.9. Taux de mortalit6 dans les troupeaux Lagune et 
Borgou. 

Lagune 	Borgou 

Avortements 

Nornbre d'avorternents 	 8 	6 
NorniDre de vaches/annes 	 93,4 	131,2 
Taux d'avortement annuel (%) 	8,6 	4,6 

Avant sevrage (de la nissance a 1 an) 
a  

Nombre de mortalites 	 13 	12 b 
Nombre de naissances 	 514 	 43 
Taux de mortalit6 (%) 	 24,1 	27,9 

Morta1its des vaches dues la 
trypanosomiase 

Noinbre de morta1its 	 5 	
16c 

Nombre de vaches-annes 	 93 , 14 	 131,2 
Taux annuel de inortalité (%) 	5,14 	12,2 

5 mortalités sur 13 sont survenues chez des animaux positifs a la 
trypanosomiase. 
7 mortalités sur 12 sont survenues chez des animaux positifs a la 
trypanosomiase. 

C. 	Les 16 mortalités chez les Borgou comprennent des animaux traités au 
Bérénil et ensuite vendus, qui seraient morts sans le traitement. 

Source: Analyse des informations recueillies par le projet FAO. 

A tous les ages, les Borgou sont significativement plus lourds que 
les Lagune, cette supériorité étant de 68%, 60%, 40% et 148%, respective-
ment a la naissance, a 6 mois, a 12 inois et a l'ge adulte (cf. Tableau 
5.10). 
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Nai s san ce 

Lagune 	17 
Borgou 	26 

6 mois 

Lagune 	9 
Borgou 	18 

12 mois 

	

9,9 	0,5 

	

16,6 	0,6 

	

48,8 	4,5 

	

85,8 	3,9 

Lagune 	5 	82,6 	4,9 
Borgou 	12 	129,7 	3,9 

Femelles adultes (3 ans) 

Lagune 	- 	- 	- 
Borgou 	- 	- 	- 
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Tableau 5.10. Folds corporels des Lagune et Borgou a 4 ages (kg). 

Males 	Femelles 	Total 

Age 	Nb. Moyen- Erreur- Nb. Moyen- Erreur- Nb. Moyen- Erreur- 
ne 	type 	ne 	type 	ne 	type 

	

18 	9,5 	0,6 

	

15 	15,8 	10 

	

11 	47,1 	4,0 

	

16 	66,4 	4,3 

	

6 	87,3 	6,8 

	

17 	112,1 	5,8 

	

51 	152,0 	2,9 

	

73 	225,7 	5,3 

35 9,7 0,4 
41 16,3 0,5 

20 47,9 2,9 
34 76,7 3,3 

11 85,2 4,2 
29 119,3 4,0 

Source: Analyse des informations recueillies par le projet FAO. 

En terme de poids de veaux d'un an par 100 kilos de vache 6lev6e 
par an, la productivit4 des Lagune est de 24,6 kilos, ce qui est 96% plus 

que la productivit6 de la race Borgou, qui est de 12,5 kilos. (cf. 
Tableau 5.11). 

Le but de cette etude de cas est de prsenter une mthode d'analyse 
et d'valuation de la trypanosomiase et de la productivité plut6t que de 
produire des rsultats spcifiques a partir de donnes plutt 1imites. 
L'examen des prises de sang mensuelles suggare que la race Borgou est plus 
positive a la trypanosomiase que la race Lagune. Ii faut souligner id 
l'importance des techniques modernes qui permettent un diagnostic plus 
precis et permettent de faire une distinction entre une infection nouvelle 
et une infection permanente. Si l'on examine les principaux facteurs de 
production, les paramatres de reproduction, la viabilite,  et la croissance, 
ii apparait que la race Lagune possade un taux de v1age tres suprieur 
la race Borgou, que les taux de mortalit avant vlage et avant sevrage 
sont tras comparables, que la motalit due la trypanosomiase parmi les 
vaches adultes est plus faible pour 1a race Lagune et que le taux de crois-
sance et Ia taille des animaux adultes sont beaucoup plus &evs pour la 
race Borgou. La productivit de la race. Lagune,. base sur le poids de 
veaux d'un an par 100 kilos de vache 1eve par an est de 96% plus é1eve 
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que celle de la race Borgou, ce qui souligne itimportance, pour ce genre de 
comparaisons, de l'tude simultanée de tous les paramtres importants. On 
peut donc dduire de cette etude comparative l importance de ivaivation 
objective de la productivit des diffrents types d'animaux trypanotolérants 
dans des conditions variées telles que différents degrés de risque de try-
panosomiase, différents systmes d61evage, différents regimes alimentaires 
et différents traitements chimio-préventifs ou thérapeutiques. line défini-
tion precise des données recueillir et le choix des meilleures techniques 
pratiques sont essentiels pour assurer l'utiiisation optimale de teiles 
situations experimentales. 

Tableau 5.11. Productivité des races Lagune et Borgou exprimée en poids de 
veaux dtun  an par unite de poids de vache élevée par an. 

Paramtre 	 Lagune 

Viabilité des vaches (%) 	9+,6 
Taux de viage 	 57,8 
Viabilité des veaux jusqu'. 1 an (%) 	75,9 
Folds des veaux dTl an (kg) 	85,2 
Indexa de production par vache etparan (kg) 37,4 
Poids des vaches (kg) 152,0 
Indexa de production par 100 kg de vache 
élevée par an (kg) 	24,6 

Borgou 

87,8 
32,8 
72,1 

119,3 
28,2 

225,7 

12,5 

a. Poids deveauxd'i an produit. 

Source: Analyse des informations recueillies par le projet FAO. 

5.4 LE POTENTIEL DU BETAIL TRYPANOTOLERANT 

5.4.1 RECOMMANDATIONS 

Les niveaux de productivité obtenus indiquent que le potentiel de 
production du bétail trypanotolérant n'est pas négligeable. Des données 
supplémentaires sont toutefois nécessaires pour pouvoir comparer les possi-
bilités de ce bétail élevé selon différents modes d'élevage, et soumis a 
des niveaux différents de risque de trypanosomiase, ce qui perinettra de 
formuler des recommandations définitives pour son utilisation future. Afin 
de pouvoir formuler des recommandations pour de futures etudes techniques, 
le CIPEA a demandé en mars 1978 trois consultants de consacrer une semaine 
de travail avec les chercheurs gui avaient visité les sept premiers pays. 
En se basant sur les résultats disponibles a cette époque, les consultants 
(Allonby, Spooner et Vercoe) ont écrit un rapport et formulé des recoinrnan-
dations pour un programme sur itutilisation  et le potentiel du bétail try-
panotolérant (CIPEA, 1978a). Des représentants de la FAO, de 1'ILRAD, du PNUE, 
dei'IBARetde GTZsesont ensuite réunis pendant deux jours a l'invitation 
du CIiEA pour examiner et discuter le programme suggéré et ses liens avec 
leurs propres operations sur le terrain (CIPEA. 1978b). Ce paragraphe 
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coniprend les recommandations des consultants, ainsi que les commentaires et 
modifications suggérés par les organisations internationales travaillant 
dans ce domaine. Au cours des missions, des stations et institutions gou-
vernementales, des universités, des ranches commerciaux, des groupements 
villageois, etc ... disposant d'installations et deprogrammesadéquats,ontété 
approchés afin d'étudier leur volonté de coopérer a des recherches ulté-
rieures sur l'utilisation et le potentiel du bétail trypanotolérant. 

Une caractéristique des races trypanotolérantes est qu'elles sont 
toutes de petite taille. En Afrique, conune dans d'autres parties du monde, 
des animaux de grande taille sont en général plus recherchés. Cependant, 
de grands animaux ne sont pas nécessairemen -t plus intéressants sur le plan 
biologique ou sur le plan économique. Une petite taille favorise la sur-
vie dans des environnements difficiles et ii est possible que la petite 
taille des races trypanotolérantes soit liée a leur tolerance. De plus, 
comme cela a déjà été montré, ces races pourraient &tre aussi ou plus pro-
ductives que les races plus grandes, si l'on considre la productivité 
totale annuelle par unite de poids danimaux élevés. Ii est des lors 
essentiel d'obtenir des données comparatives sur la productivité biologi-
que et économique des races trypanotolérantes et non-trypanotolérantes a la 
fois dans des environnements infestés et non infestés de glossines. Actuel-
lement, aucune étude comparative objective n'existe et ce, malgré les nom-
breuses recherches entreprises dans le passé. Ii est impossible de comparer 
exactement des données de productivité ou de sensibilitéaux maladies d'une 
race dans un environnement avec celles d'une autre race dans un autre en-
vironnement. Le risque de trypariosomiase et les autres effets de l'environ-
nement, tels que l'alimentation, les maladies, le parasitisme et le travail 
des boeufs doivent 6tre définis précisément et tre comparables. La seule 
autre alternative est de comparer des races élevées ensemble dans un méme 
environnement. L'approche recommandée est donc de comparer la productivité 
biologique et économique des races trypanotolérantes et non-trypanotolérantes 
dans une variété de modes d'élevage et sous différents niveaux de risque de 
trypanosomiase. Ces etudes comparatives sont le seul moyen d 1 obtenir une 
evaluation significative de la trypanotolérance. 

5.4.1.1 Etudes comparatives de la productivité des races bovines 

La situation idéale serait de pouvoir effectuer des comparaisons 
précises des trois categories d'animaux (trypanotolérants, semi-trypano-
tolérants et trypano-sensibles) soumis a différents niveaux de risque de 
trypanosomiase (nul, faible, moyen et élevé) dans des systàmes d'élevage 
villageois et de ranching, et dans différentes localisations géographiques 
(pour tenir compte des variations dans l'alimentation, le climat et le 
parasitisme). Cela permettrait alors d'évaluer les differences entre 
races en tenant compte des interactions avec le niveau de risque, le mode 
d'élevage et les autres variables d!environnement.  Les données récoltées 
dans les pays sont loin de répondre a cette situation idéale. Ii est des 
lors nécessaire dtobtenir des informations sur les races bovines et les 
interactions, piece par piece, a partir de situations trouvées dans les 
pays. En fonction du nombre de situations qui seront finalement choisies, 
les etudes de productivité et de trypanotolérance dureront entre 3 et 5 
ans. Des répétitions dans le temps, dans une certaine mesure, permettront 
de compenser le faible nombre d'environnements choisis. Les informations 
récoltées devront comprendre une description complete du systeme d'élevage, 
les données sur la productivité, l'évaluation de la trypanosomiase et du 



degr do trypanoto1rance, l'évaluation des autres maladies y compris les 
helminthiases,les fasciolases, la babesiose et l'anaplasmose, le comptage 
des tiques, la streptothricose et les maladies de la reproduction identi-
fiées par des exameris cliniques et des autopsies. Les donnes e6 conomiques 
devront galement i9tre recueillies. 

Toutes ces mesures permettront d'tablir et d'interpréter les inter-
relations entre la productivit et le degr d'infection trypanosontienne dans 
les diffrentes.situations. La fréquence avec laquelle les mesures devront 
tre ef.fectues dépendra de chaque situation eftudi6e. Les peses et va1ua-

tions de l'infection trypanosomienne devront tre effectues au moms tous 
les deux mois. L'influence des helminthiases pourra 9tre suivie individuel-
lement dans de pet its troupeaux, mais devra tre suivie par groupe dans les 
grands troupeaux mais ce, uniquement a des priodes critiques p1utt que de 
manire routinire. Dans certains cas, on pourra envisager un contr6le par 
1 'utilisat ion d anthelminthiques. 

5.4.1.2 Etudes de la productivit6 par race bovine 

Bien que les donnes comparatives solerit essentielles, des donnes 
sur la productivit6 de troupéaux villageois ou de ranches pris individuel-
lement et ne possdant qu'une seule race peuvent fournir des indications 
sur la productivit6 et la trypanoto1rance. De telles informat ions peuvent 
ga1ement amener des changements dans les mthodes d'levage de certaines 

zones, en particulier si les raisons d'une productivité mediocre peuvent 
tre identifiées comrne par exemple les raisons d'un taux de mortalité néo-

natal élevé. Les informations provenant de ranches ou de villages peuvent 
servir I l'amélioration des méthodes de collecte de l'information et la 
collecte el1e-mme peut servir d'exercice de formation pour le personnel 
technique des centres de recherches. Chaque fois que de telles informations 
existent et peuvent 9tre analysées I un coüt peu élevé, il faudrait envisager 
de coopérer avec ces centres pour analyser los données. 

5.4.1.3 Etudes de la productivité des ovins et des caprins 

Ii faut encourager et stimuler les etudes comparatives sur la produc-
tivit6 des ovins et caprins car ils jouent un r1e primordial dans la pro-
duction de protéines pour l'ensemble de la region et qu'il y a peu d'in-
formations disponibles sur ces espaces. Ces etudes devraient comprendre, 
chaque fois que cela est possible, l'étude comparative des données de pro-
duction comme celle prCsentée pour len bovins ainsi que l'analyse économique 
de la production de protélnes tant par les races trypanotolérantes que par 
les races trypano-sensibles. Malheureusement, les moyens financiers pour ce 
genre d'études sont encore plus limités quo pour les etudes sur les bovins. 
Le CIPEA, par l'intermédiaire de son programme "petits ruminants" devrait 
jouer un rle primordial de coordination dans la collecte des informations 
sur les ovins et caprins. Ces informations sont encore moms complates et 
plus dispersées quo celles sur les bovins. Malgré len nombreuses observa-
tions sur la capacité des caprins a survivre dans des conditions de risque 
de trypanosomiase élevé, ceux-ci ont encore été mains étudiés que les ovins. 
Toutefois, des etudes récentes en Afrique Orientale ont démontré la tolerance 
marquee de certaines races indignes I la fois a des infestations naturelles 
et expérimentales et ont indiqué que la trypanotolérance pourrait 6tre un 
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ph&iomne enc6re plus marqu6 chez les caprins que ches les bovins (Allonby, 
1978, communication personnefle). 

5.4.1.4 Recherches exprimentales spcifiques 

Des réponses aux principales questions pratiques ne peuvent tre appor-
tes que par l'étude des interactions race x infection trypanosomienne. 
Est-ce que diffrentes races ragissent diffremment en termes de producti-
vit a diffrentes niveaux d'infection trypanosomienne? Ii est impossible 
d'interpréter les raisons de certaines interactions observêes sur le terrain 
si l'on ntudie pas leurs causes possibles en conditions exprimentales 
contr61es. Des interactions, mises en evidence par des expriences con-
trles, pourront tre e6galement vrifies par une collecte de donnes 
appropries sur le terrain. 

tin des principaux facteurs qui dolt tre e'tudi6 dans des conditions 
contr1es est la relation entre le potentiel de production et la trypano-
to1rance. Puisque toutes les races trypanotolrantes sont petites compa-
res aux races trypano-sensibles, ii se peut que leur nanisme fasse partie 
intgrante de leur tolrance. La s1ection pour le taux de croissance dans 
des conditions naturelles pourrait mener a une augmentation de la taille et 
d'autres factetirs corr61s mais peut-tre ga1ement une diminution du 
niveau de trypanotolérance (pour une étude plus détaillée, cf. CIPEA, 1977b). 
La réponse la chimio-thérapie en terme de production sous différents ni-
veaux d'infection trypanosomienne est également importante pour évaluer le 
potentiel du bétail trypanotolérant. Ii est possible qu'une réponse écono-
mique existe dans certaines conditions de risque de trypanosomiase. Cette 
information peut tre obtenue dans le cadre d'études comparatives, en parti-
culier si des animaux sensibles sont élevés dans des zones a risque moyen 
sous chimio-thérapie. Un traitement identique pourrait tre appliqué une 
partie du troupeau trypanotolérant. 

Toutes ces informations pourraient étre obtenues en fournissant des 
fonds aux universités ou aux instituts gouverneinentaux de recherches afri-
cains. Cette approche aurait en plus un aspect important de formation 
puisque certaines de ces etudes pourraierit servir pour l'obtention de dip-
Thmes d'études supérieures. Le CIPEA pourrait assurer la coordination 
des travaux entre les différents organisrnes de recherche. L'ILRAD pourrait 
tre l'organisme approprié pour entreprendre les etudes sur les facteurs 
influencant l'interaction race x niveau d'infection, en particulier si les 
effets patho-physiologiques doivent tre mesurés. La principale préoccupa-
tion du CIPEA en participant a ces etudes serait de réeiiser des recherches 
comparatives. Quelques thames de recherches sont présentés ci-dessous: 

Les facteurs affectant l'interaction race x niveau de risque de try-
panosomiase: alimentation, état physiologique, quantité de travail (pour 
les boeufs de labour) ettousles autres stresses telsquele parasitisme. 

Les relations entre le potentiel de production et la trypanotolérance: 
les correlations du potentiel de production mesuré en milieu indemne 
et de la sensibilité et de la pathogénicité une infection artificielle 
ou naturelle. 

Réponses des races trypanotolérantes la chimlo-thérapie. 
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d. Recherches sur les implications géntiques: s16ction de races tolrantes 
pour le taux de croissance et/ou la taille adulte avec mesure de la 
rponse de la tolerance. Estimation de llhe'ritabilit6 de tous les 
indicateurs possibles de la trypanotolrance. Estimation de la tol-
rance au sein des races, des croisements et de leur descendance pour 
tenter de dcouvrir les rg1es hrditaires de transmission de la 
to1rance. 

Dans le paragraphe 5.4.2, les organisations et situations des 18 
pays tudis prsentant un intrt pour une evaluation future du potentiel 
du bétail trypanoto1rant ont 	idntifies. Ce sont des situations oil 
les installations et le personnel sont ad&juats pour effectuer un tel tra- 
vain et oI une volont6 de coopration a 	exprime. 

5.4.2 SITUATIONS POTENTIELLES POUR REALISER CES ETUDES 

Le Tableau 5.12 indique des situations dans la zone d'tude oi des 
evaluations du potentiel du bétail trypanotolérant pourraient tre entre-
prises dans le futur. Ii comprend des situations pour des etudes compara-
tives sur la productivité des races bovines sous différents niveaux de 
risque de trypanosomiase et différents modes d'élevage, pour des etudes de 
la productivité par race bovine, pour des etudes de la productivité des 
ovins et caprins et pour des recherches expCrimentales spécifiques. Cha-
cune des ces 4 categories d'études sera discutée séparément. 

5.4.2.1 Situations potentielles pour des etudes comparatives de la pro-
ductivité des races bovines 

Le Tableau 5.13 présente les ituations potentielles pour effectuer 
des etudes surles interactions entre les races, les modes d'élevage tt les 
niveaux de risque de trypanosomiase. Les notes explicatives pour chacune 
de ces situations sont données dans le Tableau 5.14. 

Les Tableaux 5.13 et 5.14 décrivent un grand nombre de situations 
potentielles oi des discussions sur la possibilité d'y entreprendre des 
recherches peuvent 9tre intéressantes. Le but est de btir un réseau de 
situations oil des recherches sur les interactions races x modes d'élevage 
x niveau de risque de trypanosomiase peuvent 6tre entreprises sur une pé-
node de 3 5 ans. Les agences internationales telles que la Banque 
Monidale, le FED, la FAO et le PNUD et les organismes d'aide au développe-
ment de la Belgique, de la France, de la République Fédérale d'Allemagrie, 
du Royaume Uni et des Etats-Unis sont déjà impliqués dans plusieurs de ces 
operations et ii faut étudier les possibilités de leur participation a ce 
réseau de situations. 

5.4.2.2 Situations potentielles pour des etudes de la productivité par 
race bovine 

Toutes les situations présentées dans le Tableau 5.12 peuvent égale-
ment fournir des infor'mations sur la productivité par race bovine. Le 
Tableau 5.15 indique des situations oil des données existent déjà et peuvent 
tre analysées relativement facilement et a faible coat. 
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Tableau 5.15. Situationsodes données existent sur la productivit& des 
races bovines. 

Pays Situation Races Remarques 

Sngal CRZ Kolda N'Dama 250 vaches x 4 annes 
Gambie Yundum N'Dama 100 vaches x 10 ann4es 
Sierra Leone Teko N'Dama, Sahiwal, l'assistance du CIPEA a 

N'Dama x Sahiwal demande 
Libria LAC N'Dama 200 vaches x 7 annes 
Cte d'Ivoire SODEPALM N'Daina, Baou1, 2500 vaches x 3 annes 

N'Dama x Baou1 
Togo Dzogbegan varies 70 vaches x 10 annes 
Bnin Samiondji Lagune 46 vachesx2annes)Ana1ys 

38vachesx2annes) par le 
CIPEA dans 
1'tude de 
cas 

Nigeria Ado Ekiti N'Dama, Keteku, 250 vaches x) Donnes dj 
Muturu, metis 10 annes ) partiellement 

analys e S 

Nigeria Fashola N'Dama, Keteku, 300 vaches x Donnes en 
N'Dama x Keteku 10 annes cours d'analyse 

Cabon Okourna N'Dama, Nguni, 
metis 300 vaches x 3 annes 

Congo La Dihess N'Dama 450 vaches x 4 annes 
Zaire Mbanza-Ngungu N'Dama 300 ttes x ) 

15 annes ) 

Kolo N'Dama 23000ttesx) - Donnees 
25 annes 

par 
) catgorie 

Mushie N'Dama 10000 ttes ) d'anima 	et 
x 4 annes classe d'age 

Lombo N'Dama, Zbu 
Ituri 7000 ttes ) 

x 5 annes 

Source: Auteurs de 1'tude. 

5.4.2.3 Situations potentielles pour des e6tudes de la productivit 
des ovins et caprins 

Le Tableau 5.16 indique des situations potentielles pour des e6 tudes 
sur les ovins et caprins dans la zone d'tude et donne quelques notes 
explicatives. Corimie ii y a relativement peu de situations possibles pour 
tudier les ovins et caprins dans la zone d'tude par rapport aux situations 
possibles pour les bovins, les recherches entreprises en dehors de la zone 
d'étude peuvent e6 galement tre extr&nement utiles. Le projet PNUD/FAO de 
dve1oppement des ovins et caprins au Kenya possde des installations dans 
la zone ctière forte pluviosité, avec des infestations glossinaires 
faibles et élevées et pourrait 6tre intgré au rseau d'information. 
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Situations potentielles pour des recherches exprimentales 
spcifiques 

Pour entreprendre des recherches exprimentales spcifiques, ii faut 
essentieflement des installations pour e4 lever des animaux, l'assistance 
suivie d'un laboratoire et une supervision scientifique et technique 
importante. En consquence, les situations retenues sont habituellement 
lies aux laboratoires, aux centres de recherches ou aux universits. Une 
supervision prcise et scientifique est ncessaire et implique la prsence 
de chercheurs sur le site mme alors que la coordination et l'assistance 
scientifique peuvent 6tre fournies par des institutions telles que le CIPEA, 
l'ILRAD, la FAO/IAEA, 1tIEMVT et la GTZ. Ce paragraphe indique quelques 
situations potentielles pour des recherches exprimentales spcifiques en 
Afrique Occidentale et Centrale. 

Sngal: Le Laboratoire National d'Elevage et de Recherches Vtrinaires 
(LNERV) de Dakar-Hann possde des installations importantes et a dj 
realis6 des experiences sur la trypanotolerance. Ce laboratoire est egale-
ment responsable du Centre de Recherches Zootechniques (CRZ) de Kolda, en 
Casamance, oa des recherches experimentaies peuvent tre entreprises. 

Ganibie: Maigre le manque de personnel et d'équipement de laboratoire, des 
resultats ont d6ja 6t6 obtenus Keneba. Ces recherches pourraient 6tre 
poursuivies et elargies. 

Sierra Leone: Le Departement des Sciences Animales du Njala University 
College est responsable d'une petite ferme oii des essais d'alimentation 
ont 6t6 realises et possde un petit laboratoire veterinaire qui peut 
effectuer certaines analyses. 

Liberia: La Central Agricultural Experimental Station (CAES) de Suakoko a 
déjl réalisé des travaux sur la trypanosomiase chez le bétail. La partici-
pation du College of Agriculture and Forestry peut ëtre également envisagée. 

Mali: Le Centre National de Recherches Zootechniques de Sotuha (Bamako) 
a travaillé avec du N'Dama et du métis N'Dama pendant plus de 35 ans. Ce 
centre semble particulirement bien équipé pour effectuer des recherches 
sur l'alimentation. Le Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires 
(LCRV) prs de Bamako, étudie égaiement la trypanosomiase en collaboration 
avec une équipe de Texas A & M dans le cadre d'un projet USAID. 

Haute-Volta: Le Centre d'Elevage et de Recherches sur la Trypanosomiase 
(CERT) de Bobo Dioulasso est un centre de recherches important travaillant 
sur la trypanosomiase et la trypanotolérance. Les coopérations française 
et alleniande ont élargi les programmes de recherches et la station de 
Samandeni pourrait convenir pour des rechèrches sur le terrain. 

C6te d'Ivoire: Le Centre de Recherches Zootechniques (CRZ) de Minankro 
Bouaké, avec des programmes la fois en station et sur le terrain, peut 
entreprendre des recherches expérimentales spécifiques. Ce centre avait 
été crCé en 1949-1950 pour étudier plus particulirement l'élevage du 
N'Dama en zone non indemne de glossines. Le Laboratoire de Pathologie 
Animale de Bingerville avec une antenne a Korhogo peut effectuer les 
analyses de laboratoire. Le Département de Production Animale de l'Ecole 
Nationale Supérieure d'Agronomie (LNSA) possde également de bonnes instal-
lations pour entreprendre des recherches sur la nutrition. 



Ghana: L'tiniversité du Ghana, avec ses trois stations de recherches agri-
coles ainsi que 1'iiniversit6 de Kunasi, avec sa ferme, peuvent faire effec-
tuer des recherches expérimentales par leurs étudiants sous la supervision 
du corps professoral. LtAchimota  Animal Research Institute concentre ses 
efforts sur les aspects vétérinaires de la trypanosomiase. Les installa-
tions a Pong Tamale peuvent tre également utilisées pour des recherches 
spécifiques. 

Le Certre d'Elevage et de Recherches sur la Trypanosomiase et la Try-
panotolérance (CERTT) peut tre un des principaux centres pour lesrecherches 
expérimentales spécifiques en Afrique Occidentale. La cooperation allemande 
a fourni un excellent équipement de lahoratoire et de trs bonnes installa-
tions pour l'élevage des animaux. LWniversitC du Bénin a Lomé possde 
également des installations et projette de travailler en particulier sur 
les ovins et caprins. 

Nigeria: Les Universités d'Ibadan, d'Ife et de Nsukka, avec leurs fermes, 
sernblent bien Cquipées pour entreprendre des recherches expérimentales. Le 
Nigerian Institute of Trypanosomiasis Research (NITR) a Vom, étudie déjà 
la croissance de différentes races dans des environnements avec différents 
niveaux d'infestation glossinaire et différents rtgimes nutritionnels. 

Congo: Le Laboratoire Vétérinaire de Brazzaville, créé en 1977, recense les 
maladies animales, y compris la trypanosomiase et essaie d'estimer leur 
importance. Quelques recherches et diagnostics peuvent tre entrepris dans 
ce laboratoire. 

Zaire: Le Progrs Populaire d'Idiofa est un grand projet agricole avec une 
composante d'élevage de bovins trypanotolérants au niveau villageois. Ii 
dispose d'un bon équipement de laboratoire et d'une tres bcnne supervision 
scientifique. Ce projet pourrait entreprendre des recherches expérimentales 
spécifiques au niveau villageols. Le Laboratoire Vétérinaire de Kinshasa 
est équipé pour analyser des échantillons récoltés sur le terrain. Quelques 
stations de l'Institut National pour l'Etude et la Recherche Agronomique 
(INERA) pourraient entreprendre également des experiences spécifiques Si 
l'équipement des laboratoires et le personnel pouvaient étre renforcés. 

5.5 UTILISATION FUTURE DU BETAIL 
TRYPANOTOLERANT 

-5.5.1 RECOMMANDATIONS 

5.5.1.1 Bovins 

Au cours des missions, ii a été constaté que les gouvernements des 
pays de la zone d'étude sont, en général, tràs intéressés par le développe-
ment du bétail trypanotolérant, et du N'Dama en particulier, pour des 
operations a long terme. Les raisons sont a la fois de réduire le deficit 
national en viande et de promouvoir l'exportation d'animaux de boucherie 
mais aussi d'animaux de reproduction a des prix qui sont déjà élevés et 
qui sont encore en train d'augmenter. 
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Le développement de 1 1 1evage passe par diffrents types d'opéra-
tions: dve1oppement et encadrement de la production animale, diversifica-
tion (culture atte1e et production laitire par exemple), stratification 
(oprations d'einbouche en milieu villageols ou en feedlot par exemple) et 
organisation du secteur levage par le développement de routes, de marchs, 
d'units de transformations de la viande, par 1'am1ioration de la forina-
tion et des services administratifs. Le dve1oppement de la production 
animale peut 6tre ra1is 	la fois par l'amlioration du systeme d'1evage 
traditionnel et par 1am&1ioration ou la cration de ranches. Ces deux 
oprations de dveloppement peuvent tre tudies et ra1ises simu1tan-
ment ou sparment. L'importance des activits de production dans le 
dveloppement gnral de 1 1 1evage, est ref1tée par la masse montaire 
qu'elles recoiventdesagences d'aideaudveloppement. Une etude des fonds 
accords aux projets de dveloppement de l'levage au sens strict enAfrique 
(CIPEA 1978d) indique une augmentation des montants allous de 27 millions 
de dollars US pour la priode 1961-1965 150 millions de dollars US pour 
la priode 1971-1975 pour les zones humides et sub-humides d'Afrique Occi-
dentale et Centrale. Les fonds allous aux oprations dans le secteur 
traditionnel représentent environ 35% des fonds totaux alloués au dvelop- 
pement de l'levage. Les fonds accordés 	l'tablissement ou a l'extension 
de ranches ont augment considrablement tant en valeur absolue qu'envaleur 
relative: entre 1961 et 1965, cette coinposante représentait 10% des fonds 
totaux alors qu'en 1971-1975, elle reprsente environ 3%. Cette nouvelle 
orientation peut i9tre explique par le fait que la disponibilit en repro-
ducteurs trypanoto1rants est 1imite et est une des principales contraintes 
aux projets de dveloppement de 1 1 levage bovina grande e6 chelle bass sur 
les animaux trypanoto1rants: 70% des fonds alloués aux ranches dans ces 
zones ont finance de grands ranches utilisant des races trypanotolerantes, 
en general le N'Dama, afin de foürnir rapidement des reproducteurs au 
systame -traditionnel et pour fournir régulièrement des animaux de boucherie 
aux villes. Ces operations sont generaiement três recentes et ont ete 
financees pendant les 10 dernires années. Les plus importantes operations 
de ce genre sont le Ranch de Yanfolila au Mali, les 3 Ranches de la SODEPRA 
en C6te d'Ivoire, les 3 Ranches de la Ghana Livestock Company, les 5 Ranches 
de la Western Livestock Company au Nigeria, le Ranch de la Dihesse au Congo 
et le Ranch de la Lola au Zaire. D'autres operations de ranching sont pre-
vues en principe en Carnbie, en Guinee, en Sierra Leone, au Togo, au Gabon 
et au Zaire. 

En Afrique Occidentale, l'amelioration et l'encadrement de l'elevage 
en milieu villageois passent habituellement par l'amelioration des methodes 
d'elevage, par l'introduction de soins veterinaires et d'animaux de repro-
duction ameliores en provenance des ranches (en general le N'Dama). En 
Afrique Centrale oü la production animale au niveau villageois ntest  pas 
une occupation traditionnelle, le developpement de l'élevage a demarre par 
le pret d'animaux de reproduction en provenance de ranches avec egalement 
le mime support technique que celui apporte en Afrique Occidentale. Cette 
operation est appelee "metayage" (cf. Paragraphe 3.1..2). 

Trois differentes phases d'analyses economiques sont nécessaires 
pour évaluer l'utilisation future des bovins trypanotolerants dans la zone 
d'étude et leur contribution au developpement general de la production 
bovine. Une evaluation economique complete nécessite des etudes de cas 
au niveau micro-économique et des etudes au niveau regional et national. 

La premiere phase, basée sur des etudes de cas, comprend une eva-
luation de la production au niveau villageois et au niveau des ranches 



dans différentes situations dans la zone d'étude. Ces etudes de casdoivent 
tenir compte de tout input et output au niveau de la production et fournir 
des descriptions de l'environnement et du contexte dans lequel la produc-
tion a lieu. Les facteurs a considrer doivent comprendre les paramtres 
de production, les coats et quantitCs des différents inputs et les valeurs 
et quantités des produits finaux et intermédiaires. 

Les résultats de ces etudes de cas seront a la base de etudes ré-
gionales et nationales qul déterinineront le potentiel de développement des 
systmes bases sur les bovins trypanotolérants au niveau macro-économique. 
Dans cette seconde phase, les etudes tiendront compte des differences entre 
pays en terms d'objectifs de développement du secteur de l'élevage. Des 
analyses cot-bénéfice et des modles économétriques seront utilisés au 
cours de cette phase. Des données secondaires seront également utilisées, 
par exemple, les series de données temporelles, les prix, l'offre et la 
demande. On peut espérer que les recherches sur les bovins norl-trypanoto-
lérants, continueront et fourniront des résultats comparables aux résultats 
des phases 1 et 2 des etudes économiques présentées ci-dessus. Une phase 
3 pourra alors tre entreprise, basée sur les etudes micro- et macro-écono-
miques sur les bovins trypanotolérants et sur les bovins non-trypanotolé-
rants. Cette phase impliquera une étude comparative des politiques de 
développement de l'élevage basées sur ces deux espaces bovines. 

Le deficit chronique en viande de la zone d'étude combine avec le 
nombre limité d'animaux de reproduction trypanotolérants implique actuelle-
ment dans une certaine mesure l'utilisation d'animaux non-trypanotolérants. 
Le développement de la production animale dans cette zone base sur des 
animaux non-trypanotolérants passe habituellement par un élevage sous chi-
mioprophylaxie ou chimiothérapie avec ou sans programme de lutte contre 
les glossines et avec, Si possible, 1 1 introduction d'un certain degré de 
trypanotolérance par inétissage. 

L'évaluation des politiques de développement basées sur le bétail 
non-trypanotolérant n'entre pas directement dans le cadre de cette étude. 
Cependant, afin de permettre des comparaisons entre les programmes de 
développement bases sur les bovins trypanotolérants et ceux bases sur les 
animaux non-trypanotolerants, l'évaluation de ces derniers doit comprendre 
une étude detaillee des possibilités d'utiliser, a grande échelle et a 
long terme, des produits yeterinaires et des méthodes de lutte contra les 
glossines, pour des bovins inadaptés. Les costs inhérents au niveau du 
petit propriétaire et au niveau national doivent également tre chiffrés. 

En ce qui concerne les moyens de lutte contre les glossines, 11 est 
nécessaire d 1 obtenir des informations sur les coats directs des différentes 
methodes de lutte et sur le décalage dans le temps entre la lutte contre 
les glossines et la production bovine qui en résulte.. Il faut également 
savoir si le rapport surfaces libérées/surfaces traitées est suffisamment 
important et la capacite de charge suffisante pour justifier la lutte 
contra les glossines. Ii faut également estimer quelle est la valeur de 
la production réalisée soit par l'élevage pastoral ou villageois soit par 
l'élevage en ranching occupant las zones liberees et si ces bénéfices peu-
vent justifier les coflts d'éradication des glossines (Jahnke, 1976). De 
mme, est-ce que les effets secondaires de la lutte centre les glossines, 
entre autres sur l'environnement, sent connus et évalués? Est-ce que les 
résultats des différentes méthodes d'éradication peuvent tre considérés 
comma permanents? Sinon quels sont les costs des contr6les et d'entretien? 
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Esct-ce que la situation politique et financire interne est suffisamment 
stable pour permettre des contrôles de 1 1 radication des glossines au 
moment oü us sont nécessaires et pour permettre l'implantation long 
terme d'un sys -tme d'utilisation des terres qui permettraient d'éviter une 
réinfestation par les glossines ou une nouvelle invasion par les animaux 
sauvages, reservoirs potentiels? Est-ce que la situation politique exté-
rieure est suffisamment stable pour permettre la coordination des actions 
de lutte contre les glossines par-deli les frontires nationales? Est-ce 
que les mesures d'éradication sont efficaces contre tous les autres vec-
teurs de la trypanosomiase afin que la maladie ne subsiste pas a l'état 
latent et ne puisse se redéclarer? 

Plui3 d'informations sont nécessaires pour savoir si les mesures 
connues de chimiothérapie et de chimioprophylaxie sont efficaces, dans le 
cas oi le niveau d'infestation glossinaire est trs élevé ou quand les 
animaux subissent des stresses importants ou une surcharge de travail. Le 
coQt de ces mesures et du maintien d'une infrastructure vétérinaire suffi-
sante pour permettre une application consciencieuse de ces mesures doivent 
Cgalement tre déterminés de mme que les risques de développement de 
souches résistantes aux produits vétérinaires et leurs consequences. Ii 
faut également determiner si les costs des produits vétérinaires, les pertes 
de poids et la dimunition de productivité qui sont inévitables mme dans un 
systeme bien organisé sont des charges supportables par les pasteurs ou les 
petits propriétaires. Finalement, il faut savoir s'il est souhaitable de 
baser des programmes long terme et a grande échelle de développement de 
l'élevage sur des traitements vCtérinaires permanents. 

L'évaluation de l'utilisation des bovins non-trypanotolérants 
grande échelle doit également tenir compte du fait que les bovins importés 
ou les Zébus peuvent 9tre relativement plus sensibles d'autres maladies 
que la trypanosomiase et des lors savoir si les costs des produits vétéri-
naires supplémentaires nécessaires et des pertes possibles d'animaux peu-
vent 6tre supportés par les pasteur's ou les petits propriétaires. Ii faut 
également étudier la possibilité d'obtenir du bétail Zébu en grands nombres 
des pays d'élevage traditionnellement producteurs. au  cours des prochaines 
decades. 

5.5.1.2 Ovins et caprins 

Les populations ovines et caprines dans la zone d'étude sont beau-
coup plus importantes que la population bovine. Cependant au cours des 
visites des différents pays, les services gouvernementaux de la production 
anirnale et des services vétérinaires semblaient beaucoup moms concernés 
par le développement des petits ruminants que par celui des bovins. Cette 
situation est due a plusieurs raisons. Satisfaire la demande en viande 
bovine dans la zone d'étude est souvent considéré comme plus important car 
la production bovine est pr'esque inexistante dans ces zones alors que la 
demande pour la viande ovine et caprine est en partie satisfaite. Les 
gouvernements donnent d'habitude la priorité au développement des bovins 
et n'ont pas lance de grands projets de développement avec les ovins et 
caprins. line étude des projets de développement de l'élevage en Afrique 
(CIPEA, 1978d) indique que environ 1% seulement des fonds alloués par les 
principales organisations d'aide au développement dans le domaine de 
l'élevage dans les zones humides et sub-humides d'Afrique Occidentale et 
Centrale financent des activités de développement de la production des 
ovins et caprins. 



Les ovins et caprins sont gn6ra1ement 1evs en milieu traditionnel 
et dans des environnements três diffrents, et la trypanosomiase n'est 
qu'un aspect d'une situation sanitaire heaucoup plus complexe. Lesproblmes 
sanitaires semblent 6tre la principale contrainte au dve1oppement de la 
production des ovins et caprins. Des mthodes pratiques de lutte contre les 
maladies n'existent pas et les mesures qui existent sont complexes, on-
reuses a appliquer sur le terrain et requièrent un effort important des 
services vtrinaires et l'appui de laboratoires. 

Amliorer cette situation demande des efforts financiers et d'organi-
sation tres importants aux gouvernements nationaux et pose la question de 
savoir si les changements ncessaires seront acceptables et applicables au 
niveau villageois. En raison de ces problmes, la recherche sur les ovins 
et caprins n'a pas 	suffisamment encouragée et peu de progrs ont 
réaliss, en particulier avec les caprins. Cependant, 1'intrt pour le 
dveloppement des ovins et caprins est en train de croitre et de noinbreuses 
opérat ions comprenant des stations de recherches expérimentales, des enquétes 
au niveau villageois et des contrles vétérinaires ont été lancées récem-
ment. Les principales activités de recherche et de multiplication des ovins 
et caprins sont: Kolda au Sénégal, une partie du Mano River Union Project 
en Sierra Leone et au Liberia, Yanfolila au Mali, Ejura au Ghana, Béouini et 
Bouakd en Côte d'Ivoire, les universités et la Ubiadja Goat Farm au Nigeria, 
Franceville et Okouina au Gabon, Odziba au Congo et Mvuazi au Zaire. Deux 
grandes operations de contrle sanitaire sont en cours en Haute-Volta et au 
Bénin. 

Si des etudes supplémentaires confirment les résultats préliminaires, 
a savoir que les races trypanotolérantes seraient aussi productives que 
les autres races africaines (cf. paragraphe 5.2), les efforts pour develop-
per la production ovine et caprine dans la zone d'étude seront tres proba-
blement bases sur les races trypanotolérantes: les effectifs d'ovins et 
caprins trypanotolérants sont suffisamment importants pour fournir les ani-
maux de base nécessaires aux programmes de développement a grande échelle. 
De plus, diverses experiences pour introduire les ovins et caprins sahéliens 
de taille plus grande dans la zone dtétude  o les races trypanotolérantes 
dominent, suggarent que la situation sanitaire générale serait beaucoup plus 
complexe et difficile si on utilisait des races de plus grande taille. Le 
fait que les ovins et caprins sahéliens semblent beaucoup moms migrer vers 
les zones plus humides du Sud que les Zébus peut corroborer ces résultats. 
Comme le développement des ovins et caprins sera réaiisé principalelnent au 
niveau villageois, l'utilisation d'animaux mal adaptés nécessiterait un 
contr6le vétérinaire sérieux, régulier et tres onéreux. Cela impliquerait 
également un changement radical dans la vie et le mode d'élevage tradition-
nel au niveau villageois. 

L'évaluat ion économique du développement des ovins et caprins trypa-
notolérants peut étre envisagée en deux phases. La premire phase compren-
drait des enqutes préliminaires et des etudes de cas au niveau micro-écono-
mique. Bien que les principaux efforts se fassent au niveau villageols, les 
modes d'élevage intensifs devront 6tre également étudiés car us fournissent 
des animaux améliorés aux villages et produisent de la viande pour les villes 
et parfois pour l'exportation. Les races ovines et caprines trypanotolé-
rantes sont mal connues. Des etudes préliminaires comme celles présentées 
dans ce rapport devraient étudier la product ivité de ces races en élevage 
villageois et intensif, les effets sur la productivité de la selection, 
d'une surveillance vétérinaire et de méthodes d'élevage ameliorees, et les 
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niveaux que doivent atteindre les am4liorations envisages pour assurer une 
certaine productivit. Les coats inhrents doivent 9tre pris en considra-
tion. Ces 6tudes devraient également apprcier la factibilit6 et 1 1 accep-
tabi1it de ces mesures au niveau villageois, analyser le rle actuel et 
potentiel des ovins et caprins dans la vie sociale et 6conomique du village 
(par exemple, utilisation des résidus des rcoltes et dgts occasionns 
aux rcoltes) ainsi que l'organisation du march. 

Des eftudes prliminaires fourniront pour chaque espce d'une part 
des donnes sur la production et les aspects e5conomiques actuels des le-
vages i.ntensifs et villageols, d'autre part les rsultats e6conomiques des 
actions d'amlioration au niveau villageois. 

La seconde phase, base sur des tudes macro-conomiques, utilisera 
les informations recueillies durant la premire phase pour évaluer le r6le 
de chaque espce en milieu villageols et en 6levage intensif au niveau 
regional et national en tenant compte des objectifs nationaux. Ces tudes 
fourniront des informations de base perniettant de réaliser des etudes simi-
laires ailleurs en Afrique. 

5.5.1.3 Conclusions 

Les etudes micro-et macro4conomiques sur les bovins, ovins et caprins 
trypanotolrants dCcrites ici fourniront des informations precieuses sur 
l'economie de l'elevage des animaux trypanotolerants dans des conditions 
reeiies. Elles fourniront egalement des informations de base et des donnees 
permettant de determiner les strategies les mieux adaptees au developpement 
dans les zones humides et su.b-humides d'Afrique tropicale, basees sur la 
production des bovins, ovins et caprins en ranching et en milieu villageois. 
Ces etudes permettront egalement d'evaluer les possibilites d'introduire et/ 
ou de developper l'élevage des bovins, ovins et caprins trypanotolerants 
ailleurs en Afrique et de comparer les avantages de cette stratégie avec 
ceux d'autres systmes de production. En general, ces etudes faciliteront 
la comparaison entre les diffrentes activits de developpement et permet-
tront de formuler des recommandations pour leur mise enoeuvre. 

5.5.2 SITUATIONS POTENTIELLES POUR REALISER CES ETUDES 

Le paragraphe 5.5.1.1. recommande de realiser des comparaisons econo-
miques pour les bovins N'Dama eieves en ranching et en milieu villageois en 
Afrique Occidentale et en Afrique Centrale. Un certain nombre de situations 
potentielles ont ete mentionnees mais, en C6te d'Ivoire et au Za!re, ii 
existe des operations de developpement a grande echelle qui possdent dejà 
des donnees et des resuitats. 

En Cte d'Ivoire, des operations d'encadrement de troupeaux villa-
geois, certains avec des bovins N'Dama, sont realisees par la Societe de 
Developpement des Productions Animales (SODEPRA) dans le cadre de ses ope-
rations Centre et Nord et par le Centre de Recherches Zootechniques (CRZ) 
de Minankro-Bouake. Tous les animaux sont suivis individuellement et de 
maniare reguiire. La SODEPRA dirige également des operations de ranching 
a grande echelle, avec du N'Dama dans un environnement de savanes. Certains 
de ces ranches ont atteint leur plein developpement et d'autres sont encore 
en phase de croissance. Les troupeaux en ranching et en milieu villageois 



sont situs dans des environnements comparables et dans des conditions 
senthlables de risque de trypanosomiase. Le rapport Cte d'Ivoire dans le 
Tome 2 donne plus de dtails sur ces oprations. 

Au Zaire, les principales operations de mtayage sont effectues 
par le Groupement d'Economie Rurale (GER) dans la Region du Bas-Zaire, par 
le Bureau Diocsain de Dveloppement de Kikwit et par le Progrès Populaire 

dans la Rgion du Bandundu. Plusleurs ranches ont atteint leur 
plein dve1oppement et d'autres sont encore en phase de croissance. Les 
troupeaux des ranches et des mtayages se trouvent dans des environnements 
et sous des infestations giossinaires comparables. Le rapport Zaire dans 
le Tome 2 donne 6galement plus de dtails sur ces op6rations. 

Ii est ncessaire de pressentir la SODEPRA en C6te d'Ivoire et les 
organisations prsentes au Zaire afin d'tudier des possibilits de coopé-
ration. Ii faut e6 galement studier i 1 int6rt du FED, de la FAO et des 
organisations d'aide au dve1oppement beige, française et ailemande qui 
participent a ces operations au Zaire et/ou en C6te d'Ivoire. La possibi-
lite d'anaiyser les donnees existantes ainsi que ies possibilites dtudier 
des troupeaux villageois et de ranches doivent etre examinees. Ces re-
cherches et i'organisation du reseau d'informations sur la productivite 
peuvent etre réaiisées simuitanement. 

Le paragraphe 5.5.1.2 recommande de r&aliser des 6tu4es  economiques 
sur la production des ovins et caprins en milieu villageois et intensif 
avec l'identification des methodes d'elevage ameiiorees applicables au 
niveau viliageois et leurs implications économiques. Le choix des situa-
tions pour realiser ces etudes economiques dependra en grande partie de la 
possibilite de tester les ameliorations proposees par les etudes et expe-
riences preiiminaires. 

Le Programme 'Petits Ruminants' du CIPEA au Nigeria veut etudier 
les ameliorations possibles la fois au niveau villageols et en station 
de recherches et tester ces innovations au niveau villageois. L'equipe du 
CIPEA a deja recherche ia cooperation de nombreuses universites et services 
de i'eievage, identifie les troupeaux villageois a etudier et etabli des 
contacts avec les villageois. 

En Cte d'Ivoire, la SODEPRA Centre realise des operations d'enca-
drement avec la cooperation de la FAO pour développer la production des 
ovins et caprins en milieu viiiageois. Le Centre National Ovin de Béoum 
est en train de créer un troupeau ovin en cooperation avec le FED. La 
Station Ovine du Foro, sous la responsibiiite du CRZ de Minankro possade 
un troupeau de 500 ovins. Ces trois operations sont situées dans ia Region 
Centre de C&te d'Ivoire et ii faut étudier les possibilités d'intégrer ces 
operations a cette etude. 

5.6 CONSERVATION Dli BETAIL TRYPANOTOLERANT 
5.6.1 RECOMMANDATIONS 

Cette etude a présenté les deux principaies sous-espces bovines 
trypanotolérantes: le N'Dama et le taurin a courtes comes d'Afrique 
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Occidentale. Bien qu'il existe de nombreuse variéts, ou peut considérer 
leN'Dama comme une race unique. Ii y a environ 3,4 millions de N'Dama et 
leurs effectifs semblent augmenter malgre les oprations demtissageobser-
ves en bordure nord de leur zone d'extension. Aucune mesure spcia1e de 
conservation ne semble nécessaire pour cette race. 

La situation des taurins a courtes comes d'Afrique Occidentale est 
diffrente. Il existe encore des effectifs importants du type le plus 
grand, c'est-à-dire le type de savane, au Ghana, en Haute-Volta et en Côte 
d'Ivoire et des populations plus rduites au Togo, au Nigeria et au Benin, 
totalisant environ 1,7 million d'animaux. Cependant, dans tous ces pays, 
les oprations de mtissage avec le Zébu sont en augmentation et des mesures 
d'urgence doivent gtre prises si l'on veut garder des effectifs importants 
d'animaux de race pure. Ces mesures de protection sont justifies par les 
valeurs 6lev6es de productivit calcules pour cette race au paragraphe 4.2. 
A l'est des zones oa l'on trouve ces populations, ii existe encore 2 petites 
poches de taurins a courtes comes au Cameroun. L'tude de ces taurins est 
urgente si l'on veut mettre en place des mesures de conservation. 

Les taurins nains a courtes comes d'Afrique Occidentale sont dans 
une situation plus précaire avec un effectif total de 0,1 million de ttes. 
Bien que l'on trouve encore des populations importantes au Nigria, au 
Bnin et au Libria, celles-ci sont menaces d'absorption par les opera-
tions de mtissage avec du N'Dama et du Zbu. Il existe 6galementunnombre 
assez important de ces animaux au Zaire et au Congo. Dans les autres pays, 
ii ne s'agit que de populations rsiduel1es et comme leurs effectifs sont 
très faibles, qu'aucun intrt ne leur est accord et que leurs caract- 
ristiques ne sernble pas diffrer de celles des populations plus importantes, 
des mesures de conservation sparesne semblentpasjustifiesdans ces pays. 
Les mesures de conservation combines une utilisation accrue de ces races 
doivent gtre concentres sur les noyaux les plus importants. 

On ne peut parler de conservation pour les principaux groupes de 
metis (Djakoré, M6r6, Borgou et Keteku). En effet, us sont le rsultat 
rcent ou relativement rcent d'oprations de croisements entre lestaurins 
et les Zbus. Ils ri'ont donc pas une valeur géntique unique et tant que 
les races parentales existent, ils peuvent gtre recrs a la demande. 

Les ovins et caprins sont en grand nombre et tres largement rpandus. 
Quelques oprations de mtissage ont 	entreprises et ont 	des checs. 
Pour ces espaces, l'important est de mieux les connaTtre et de dvelopper 
leur exploitation commerciale. 

Au cours d'une runion sur la conservation des ressources gntiques 
qui s'est tenue a Madrid en 1974, des doutes srieux ont efte' e6mis quant 
aux bnéfices conomiques de mesures visant a prserver les races rares 
existantes en Europe. Ces mesures seraient justifies par le fait que les 
ganes de ces animaux pourraient a un moment ou a un autre 9tre utiles pour 
am&iorer les races qui les ont remplaces (FAO, 1974b). La situation est 
assez diffrente dans les pays en voie de dveloppement oi les races locales 
sont en train de disparaitre a cause d'oprations de mtissage non contr6-
1es avec des races importes atce, pour de multiples raisons. Une con-
servation sans utilisation ne peut tre recommande. Ds lors, il est 
urgent de runir plus d'informations pour dcider si ces races mritent 
dtre conserves ou non. 



Les mthodes de conservation utilisées pour les races en faible 
effectif comprennent la cration de "mares géniques" oI les races sont 
mélangées de telle facon que les genes soient conserves et non les races, 
des reserves de semence congelée, d'oeufs ou d'embryons et le maintien de 
certains troupeaux de race pure. Cette étude sur le bétail trypanotolérant 
indique que les races bovines de savane et names è courtes comes d'Afrique 
Occidentale qui semblent tre les seules nécessitant des mesures de conser-
vation'pourraient presenter un intért économique. Il est cependant dou-
teux que ces méthodes de conservation entrainent une utilisation accrue 
de ces races. Afin d'implanter avec succès les méthodes de conservation 
et de favoriser l'élevage de ces races, ii est important de comprendre les 
raisons des grandes operations de métissage en cours. 

La suite de ce paragraphe présente les races qui semblent nécessiter 
des mesures de conservation. Ii est considéré comme acquis que la conser-
vation et l'évaluation (en particulier sur base comparative) doivent tre 
entreprises simultanément. 

5.6.2 SITUATIONS POSSIBLES 

5.6.2.1 Les taurins de savane a courtes comes 
Dans ce groupe, les deux seules races en danger reel d'extinction 

ou d'absorption sont les races Doayo et Kapsiki au Cameroun. Ces races 
sont isolées l'une de l'autre et isolées de la zone d'élevage naturelle 
des taurins a courtes comes. Ces bovins sont gardés par deux ethnies 
bien établies avec des habitudes et coutumes sociales dans lesquelles les 
animaux jouent un rele important. Ii existe actuellement 3.000 Kaksiki 
dans une zone indemne de glossines. Les effectifs Doayo sont plus réduits 
et sont situés dans une zone infestée par les glossines. Une troisième 
race au Cameroun, le Bakosi, est en cours de disparition et les effectifs 
actuels sont de l'ordre de quelques centaines de tetes. L'étude du pays 
(cf. Tome 2) considère cette race comme déjà perdue et des lors aucun pro-
gramme de conservation ne peut etre justifié. 

Le métissage avec le Zébu a déjà débuté et si l'on veut sauver les 
populations Doayo et Kapsiki, 11 est urgent de prendre des mesures de con-
servation. Puisque ces troupeaux ne sont pas exploités commercialement et 
puisqu'ils sont dans une zone a Zébu oi les activités officielles soot 
principalement orientées vers celui-ci, onne peut espérer une action gou-
vemnementale. Un projet base sur une cooperation extérieure est donc 
nécessaire. Ii existe si peu d'informations sur ces races qu'il est pré-
mature de suggérer d'implanter des troupeaux de reproduction meme si l'on 
considère qu'il s'agit de la meilleure méthode de conservation. Un projet 
pourrait 6tre lance avec un chercheur base a Garoua qui est une yule située 
entre les deux zones d'élevage des Kapsiki et des Doayo, a 200 km de la 
zone Kapsiki au ford et a 150 km de la zone Doayo au sud-ouest. Le projet 
aurait comme objectif d'obtenir des informations exactes sur les effectifs, 
les caractéristiques des races, les méthodes dtélevage  et l'utilisation de 
ces animaux. L'origine des taureaux, la pureté des troupeaux et lesraisons 
dt utiliser des taureaux de race Zébu sont des questions particulièrement 
intéressantes. On espère également pouvoir favoriser la pureté de la race. 
Ce chercheur pourrait Catre un zootechnicien, un vétérinaire, un sociologue 
ou un anthropologue. Ce projet permettrait de determiner la ou les races 

sauver et les méthodes a utiliser pour atteindre cet objectif. 
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Dans le cas des autres races taurines courtes comes de savarie, 
l'action innndiate ncessaire est d'avertir les gouvernements et les le-
veurs de la valeur de ces taurins a courtes comes af in que le mtissage 
systmatique soit contr61. De plus, pour chaque race, certaines situa-
tions ont té identifies oil des donnes de production peuvent 6tre eva-
iuees plus precisement. Cela permettrait de classer les differentes races 
de taurins courte comes en fonction de la production qu'elles atteignent 
dans differents modes d'elevage et niveaux de risque de trypanosomiase. 
Quelques sugestions pour chaque race sont presentees ci-dessous. 

Somba: Ii s'agit de la race dominant au Togo. On trouve également desSontha 
au Benin. Actuellement, cette race n'est pas etudiee et aucun centre ne 
ltel ve  ou n'essaye d'valuer sa productivite. tin troupeau de race pure 
devrait 9tre garde et étudié dans au moms un des centres du Togo dans la 
zone dtextension  naturelle du Somba. Le Somba pourrait tre aussi inclus 
au projet FAO au Benin qui travaille actuellement avec le Lagune et le 
Borgou a M'Betecoucou et Samiondji. Cependant, comme pour le Borgou, le 
Somba serait la limite de son aire de distribution naturelle dans ces 
stations de recherches. 

Muturu de Savane: Cette race est elevee dans 4 des 13 ranches gouvernemen-
taux et stations de recherches presentees dans l'etude du Nigeria. Cependant, 
le ème Plan de Developpement National pour 1975-1980 envisage l'expansion 
des races trypanotolerantes dans les zones infestees par les glossines. 
L'elevage du Muturu en race pure dans ces conditions dolt 6tre encourage 
si l'on se base sur les donnees de productivite presentees dans cette etude. 
Ii faut egalement encourager la collecte de donnees suppiementaires sur 
leur productivite sous differents risques de trypanosomiase et dans diffe-
rents modes d'elevage. 

Ghanaian Shorthorn: Au Ghana, 3 stations de recherches possdent des trou-
peaux de taurins a courtes comes. Le Ministme de l'Agriculture possde 
12 fermes dont 5 eivent des taurins a courtes comes. En utilisant les 
donnees de productivite presentees dans cette etude, ii faudrait persuader 
les universites et le gouvemnement de la valeum intrinsque des taurins a 
courtes comes de race pure. Des recherches devraient 6tre entrepmises 
pour comparer la productivite de ces taurins a courtes comes a celles 
d'autres races. Ii faudrait encourager les femines a garder et a reunir 
des informations sur les taurins a bourtes comes eieves en race pure en 
particulier a la ferme de Wa qui se trouve dans la zone Oil l'on observe le 
moms de metissage avec le Zebu. 

Baoule: Si l'on assimile le Mere de Haute-Volta au BaoulC de Cate d'Ivoire, 
ces deux races constituent la population la plus importante de taurins de 
savane a courtes comes. On trouve egalement une petite population de 
Baoule en Republique Centrafricaine oü elle a ete importee dans le passe. 
En Haute-Volta et en C6te d'Ivoire, ii existe des infrastructures et des 
installations qui pemmettent d'entreprendre une evaluation et des travaux 
de conservation de ces races. En Haute-Volta, actuellement, peu de recher-
ches ont ete effectuees sur cette race bien qu'a Bobo Dioulasso, les co-
operations francaise et allemande aient debute un nouveau programme de 
recherches sur l'immunologie de la trypanosomiase et projettent d'utiliser 
la station de Sainandeni comme station experiinentale. Ii serait tres inte-
ressant d'elever le Mere en race pure et de àomparer tous les aspects de 
sa productivite avec ceux du N'Dama et des metis eleves en station avec 
l'appui d'un tres bon laboratoire. L'extension de ce travail en milieu 
villageois peut 6tre egalent envisagee raisonnablement. 



En C6te d'Ivoire, la race Baou16 est tudie par le Centre de Re-
cherches Zootechniques de Bouak en milieu villageois et en station et 
peut tre compare la race N'Daina éleve dans les mmes conditions. En 
mime teinps, la SODEPRA, dans le cadre de son opration Nord lance un projet 
dt augmentation  des effectifs trypanotolérants dans le Nord. Ces deux pro-
grammes couvrent l'ensemble des travaux ncessaires concernant la race. 

5.6.2.2 Les taurins nains I courtes comes 

Avec 1% seulernent de la population trypanotolrante totale, les 
taurins nains I courtes comes sont ceux qui ncessitent le plus rapide-
ment des mesures de conservation. On peut distinguer trois races et seuls 
5 pays ont des effectifs suffisants pour justifier des e6tudes ou des pro-
grammes de conservation (cf. tableau 2.3). 

Liberian Dwarf: Ce taurin est trouv I l'est du Liberia en milieu villa-
geois. Le Liberia est un des rares pays avec une population autochtone 
I la fois de N'Dama et de taurins nains I courtes conres qui permette des 
etudes comparatives directes des deux races. Il faudrait trouver une 
solution pour étudier un troupeau de Liberian Dwarf en conditions contr6-
lees, si possible dans différents modes d'élevage, avec différents risques 
de trypanosomiase et si possible perinettant des comparaisons directes avec 
le N'Dama. Cela pourrait 6tre réalisé soit I la Station de Recherches de 
Suakoko du Ministre de l'Agriculture oü un bon laboratoire existe ou au 
Col1ge d'Agriculture prs de Monrovia ou meme dans les plantations dTtiévéas 
de la Liberian Agricultural Company. 

Muturu de Fort: Le seul ranch gouvernemental possédant du Muturu de Fort 
semble 9tre celui de Pota dars l'Etat de Lagos au Nigeria. On troupeau de 
Muturu pur devrait 6tre garde dans des conditions d'élevage identiques I 
celles des N'Dama ou des métis et les animaux devraient tre suivis mdi-
viduellement afin de permettre des etudes comparatives. 

Lagune: Le seul pays dans la zone naturelle d'extension des Lagunes qui 
possde des effectifs suffisamment importants est le Bénin. Cependant, 
deux autres pays, le Zaire et le Congo ont des effectifs importants de 
Lagune resultant de la multiplication de ces animaux aprs importation. 
Au Bénin, un projet FAO/PNUD pour l'amélioration et le développement de 
la production animale est en cours dans trois stations dont l'une 
(Samiondji) n'élve que du Lagune. One étude comparative des races Lagune 
et Borgou a déjl été réalisée (cf. étude de cas au paragraphe 5.3), mais 
des comparaisons ultérieures peuvent tre entreprises de manire plus 
rigoureuse si les deux races étaient élevées dans les deux stations. 

Une autre possibilité pour étudier la race Lagune dans son environ-
nement naturel est de travailler en accord avec le SOBEPALH qui est une 
compagnie de production d'huile dont le siege est I Porto Novo et qui 
supervise 21 cooperatives. Chacune de ces cooperatives comprend plusieurs 
villages avec des troupeaux de Lagune élevés sous palmeraies le long de 
la c6te. Quelques essais de métissage avec le N'Daxna et le Borgou sont 
en cours et il est important d'étudier non seulement la productivité des 
animaux mais également les raisons sociologiques qui poussent les villa- 
geois I métisser leurs Lagunes. Les plans de conservation ne peuvent 9tre 
efficacement mis en place qu'apres avoir déterminé la valeur de la race 
Lagune et len raisons pour la garder. 
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Au Bas-Zaire, des villages gardent des troupeaux de Lagune dans un 
environnement forestier suite aux oprations de mtayage. La station de 
Recherches de Gimbi lève quelques animaux de race Lagune pure (appelés 
Dahomey au Zaire) et également du N'Dama. IJne comparaison de la producti-
vité entre les conditions villageoises et de station ou entre villages 
sous différentes infestations glossinaires pourrait facilement tre mise 
en place et justifier le maintien de la race Lagune. 



RESUME 

Les bovins, ovins et caprins trypanotolérants ont été étudiés dans 
une zone couvrant 4,67 millions de km 2 , comprenant 18 pays d'Afrique 0cc!-
dentale et Centrale. Les effectifs s'élvent a environ 3,1+  millions de 
N'Dama, 1,8 million de taurins a courtes comes d'Afrique Occidentale, 2,1+ 
millions de métis Zébu x N'Dama ou métis Zébu x taurin I courtes comes 
d'Afrique Occidentale, 11,5 millions d'ovins et 15 millions de caprins. 
La classification par espce, race et variété avec leurs effectifs et leur 
repartition géographique, la description du milieu, des caractéristiques 
des races, des modes d'élevage et des paramatres de production sont pré-
sentées en detail. Les effectifs N'Dama semblent tre en augmentation 
tandis que ceux des taurins de savane I courtes comes semblent diminuer 
lentement et ceux des taurins nains I courtes comes diminuent plus rapide-
ment; ceci est essentiellement d aux operations de métissage qui se sont 
développées au cours de la derniare decade. Les populations ovines et 
caprines semblent atre relativement stables dans l'ensemble. 

La description et les données de production indiquent clairement 
qu'il est biologiquement possible d'élever des bovins, ovins et caprins 
trypanotolérants dans les zones infestées par les glossines et de les 
implanter dans des zones o des bovins n'avaient Pu jusqu'alors 6tre éle-
vs. Le bétail trypanotolérant atteint certains niveaux de productivité 
dans des conditions de Pisques de trypanosomiase moyens cu éievés qui inter-
disent l'élevage naturel de bétail non-trypanotolérant. 

Dans chaque étude par pays du Tome 2, chaque fois que des informa-
tions suffisantes existaient, les principaux paramtres de production ont 
été utilisés pour btir un index donnant le poids total de la descendance 
(plus l'équivalent en poids vif de lait trait pour les bovins) produit par 
femelle par an. Sur la base de cet index de poids total de veaux d'un an 
produit plus l'équivalent en poids vif de lait trait par 100 kg de vache 
élevée par an, aucune difference significative n'a pu tre trouvée entre 
les deux principales sous-espces de bovins trypanotolérants, le N'Dama et 
le taurin I courtes comes d'Afrique Occidentale. La valeur moyenne pour 
ces deux groupes est de 28,5 kg. L'influence des modes d'élevage et des 
niveaux de risque de trypanosomiase est clairement démontrée: la producti-
vité est inférieure de 30% en milieu villageois compare aux conditions de 
ranching ou de station; elle est de 27% et de 1+1% inférieure pour un risque 
de trypanosomiase moyen et élevé comparée I un risque faible. Rien ne 
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suggre que, élevés en milieu traditionnel et avec un risque de trypanoso-
miase faible, les métis ou les Zébus puissent produire significativement 
plus que les races trypanotolérantes. De plus, des comparaisons avec la 
product ivité des races autochtones élevées dans des zones indemnes de 
glossines en Afrique en dehors de la zone d'étude indiquent que les bovins 
trypanotolérants dans des environnements faiblement infestés par les glos-
sines ont une productivité par unite de poids de vache élevée par an de 
5% seulement inférieure a celle des autres races autochtones de type Zébu 
ou Sanga. Ceci suggre tout d'abord que la productivité des bovins trypa-
notolérants comparée celle d'autres types autochtones d'Afrique peut 
tre supérieure celle gui lui est souvent attribuée, ensuite, que dans 
certaines circonstances, des programmes pour une utilisation accrue des 
bovins trypanotolérants peuvent 6tre immédiatement justifies; et finalement 
qu'il est indispensable d'évaluer plus précisement leur productivité en 
fonction du risque de trypanosomiase et les implications économiques. Daris 
le cas des ovins et caprins trypanotolérants, les résultats obtenus sugg-
rent que la productivité par unite de poids de femelle élevée peut tre 
au moms aussi élevée que celle des autres types autochtones élevés dans 
des zones indemnes de glossines d'Afrique. Das lors, comme pour les bovins, 
une utilisation accrue et une evaluation plus exacte de leur productivité 
semblent bien justifiées. 

Des situations permettant d'évaluer et d'effectuer des recherches 
pour combler les lacunes existantes ont été identifiées. Dans presque 
toutes les situations étudiées, les informations disponibles ne sont pas 
suffisantes pour permettre l'évaluation simultanée de la productivité des 
animaux et du degré d'infection trypanosomienne. tine étude de cas est 
présentée, basée sur une situation trouvée au Bénin oi des données ont été 
récoltées simultanément sur la trypanosomiase et la productivité animale. 
Des recommandations pour des programmes conjoints de recherches sont pré-
sentées ainsi que des situations perinettant d'évaluer le potentiel et 
l'utilisation du bétail trypanotolérant. L'intérét de conserver certaines 
races est discuté et des mesures de conservations pour les races en danger 
d'extinction sont proposées. 
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APN 	Arrne Populaire Nationale (Congo) 
APRU 	Animal P'oduction Research Unit (Botswana) 
BIRA 	Bureau Interafricain des Ressources Animales 
CAES 	Central Agricultural Experimental Station (Liberia) 
CEE 	Communauté Economique Europenne 
CERT 	Centre d'Elevage et de Recherches sur la Trypanosomiase 

(Haute-Volta) 
CERTT 	Centre d'Elevage et de Recherches sur la Trypanosomiase et 

la Trypanotolrance (Togo) 
CIPEA 	Centre International pour l'Elevage en Afrique 
CNRA 	Centre National de Recherches Agronomiques (Sngal) 
CNRZ 	Centre National de Recherches Zootechniques (Mali) 
CRZ 	Centre de Recherches Zootechniques (Côte d'Ivoire) 
CSTR 	Commission Scientifique, Technique et de la Recherche 

(Organisation de l'Unité Africaine) 
EAAP 	European Association for Animal Production 
ENSA 	Ecole Nationale Supérleure d'Agronomie (Cte d'Ivoire) 
FAC 	Fonds d'Aide et de Coopration (France) 
FAO 	Food and Agriculture Organization of the United Nations 
FED 	Fonds Europen de Dveloppement 
GER 	Groupement d'Economie Rurale (Zaire) 
GTZ 	Geselleschaft für Technische Zusammenarbeit (Rpublique 

Fdéral d'Allemagne) 
HMSO 	Her Majesty's Stationery Office (Royaume-Uni) 
IAEA 	International Atomic Energy Agency 
IEMVT 	Institut d'Elevage et de Mdecine Vtérinaire des Pays 

Tropicaux (France) 
ILRAD 	International Laboratory for Research on Animal Diseases 
INERA 	Institut National pour l'Etude et la Recherche Agronomique 

(ZaTre) 
LAC 	Liberian Agricultural Company 
LCRV 	Laboratoire Central de Recherches Vtérinaires (Mali) 
LNERV 	Laboratoire National d'Elevage et de Recherches Vtérinaires 

(Sénégal) 
NITR 	Nigerian Institute of Trypanosomiasis Research 
0DM 	Overseas Development Ministry (Royaume-Uni) 
OlE 	Office International des Epizooties 
OMS 	Organisation Mondiale de la Sante 
ORD 	Office Regional de Développement (Haute-Volta) 
OUA 	Organisation de l'Unité Africaine 
PNUD 	Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE 	Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
PPR 	Peste des Petits Ruminants 
SEDES 	Société d'Etudes et de Développement Economique et Social (France) 
SOBEPALH Soclété Béninoise de Palmeraies a Huile (Bénin) 
SODEPALM Société de Développenient du Palmier a Huile (C6te d'Ivoire) 
SODEPRA Société de Développetnent des Productions Animales (C6te d'Ivoire) 
USAID 	United States Agency for International Development 
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