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CHAPITRE4 

REPRODUCTION 

Ce chapitre traite des caractéristiques de reproduction des ovins dans la zone sud du 
Bassin Méditerranéen, en particulier, des races trouvées au Maroc. Ces caractéristiques 
associées a une conduite basée sur l'utilisation des chaumes en été, le parcours et la 
jachere en hiver et au printemps, conduisent aux recommandations suivantes: 
-lesbélierschoisispourparticiperalaluttenedoiventetremisencontactdesbrebisqu'a 

une période bien déterrninée. Dans la plupart des régions céréalieres (favorables ou 
marginales), l 'époque la plus favorable se situe entre aolitet octobre. La période exacte 
peut varier, quelque peu, d'une région a une autre; 

- la durée de la lutte doit etre de 40 j; 
- les brebis et les béliers doivent etre en bonne santé au moment de la lutte; 
- les animaux improductifs doivent etre éliminés; 
-seules les meilleures agnelles doiventetre gardées pour le renouvellementdu troupeau; 
- les reproducteurs doivent etre choisis soigneusement non seulement en fonction de 

leur conforrnation ou leur couleur mais aussi en fonction dela qualité des organes 
génitaux et de la laine; 

- les animaux mates non choisis comme reproducteurs doivent etre castrés. 

Dans le systeme traditionnel de conduite du troupeau, le ou les béliers restent 
généralement en perrnanence avec les femelles. La période des naissances s' ét&le sur 
plusieurs mois. Les raisons sous-jacentes a cette pratique se résument ainsi: 
- la possibilité pour une brebis d'agneler deux fois dans l'année; 
- une vente plus étalée desagneaux et un revenu plus régulier; certains éleveurs peuvent 

profiter de la flambée des prix qui survient toujours avant les grandes fetes; 
- la séparation des béliers et des brebis pose des probtemes de gardiennage et de main

d' reuvre. 

Les inconvénients d'un tel systeme sont nombreux: 
-a une périodedonnée, les brebis sontdansdesétats physiologiquesdifférents; certaines 

sont en début de gestation, d'autres en fin de gestation, ou en lactation ou meme vides; 
leurs besoins nutritionnels ne sont pas identiques, pourtant elles r~oivent toutes la 
meme alimentation; 
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- l 'éleveur ne peut pas faire un meilleur usage des ressources fourrageres disponibles; 
- les brebis sont rarement dans un bon état corporel au moment de la lutte; 
- la réforme systématique des apimaux improductifs est difficilement réalisable car 

l 'éleveur ne peut pas étre certain des performances de reproduction de chaque brebis. 

La présence d 'animaux improductifs diminue la producti vité générale du troupeau. Une 
grande amélioration de la productivité du cheptel national pourrait étre obtenue par 
l 'élímination systématique de tous les animaux improductifs (tab. 11 ). 

Tableau 11. Causes et nombre de brebls réformées 

Causes de Nombre Réformées Brebis 
réforme de réformées (%) (%) 

Reproduction 118 12,8 3,1 

J 
Mame lle 84 9,1 2;1. 
Vieillesse 298 32,3 7,9 15% 
Dents 37 4,0 1,0 
Maladie 11 1,2 0,3 
Aveuglement 1 0,1 º·º Maladies de peau 5 0,5 0,1 
Boiteries 1 0,1 o.o 
Mauv aise laine 241 26,2 6,4 
Nanisme 22 2,4 0,6 
Comes 103 11,2 2,7 

Total de réformées 921 
Total observé 3762 24,5 

(MARA-USAID Amélioration des parcours, 1986). 

L' élevage, le choix et la supplémentation spécifique des agnelles de remplacementsont 
rendus difficiles par le manque d'uniformité dans l'áge et l'alimentation. Une 
alimentation inadéquate des agnelles retarde leur age au premier agnelage et risque de 
compromettre leurs performances de reproduction a l 'age adulte. Le rnaintien des 
anirnaux de tout age et tout sexe donne la possibilité aux jeunes agneaux mates de 
participer a la lutte en limitant l'effet bénéfique de la sélection des béliers de 
reproduction. 

l. CYCLE DE REPRODUCTION DE LA BREBIS 

Les ovins sont soumis a une activité sexuelle saisonníere. Pendant une certaine période 
de l'année, les brebis ne sont pasen chaleur (ou restrus) et ne sont généralement pas 
fécondées. Cette période estappelée ancestros saisonnier. L' activité sexuelle ne reprend 
pas imrnédiatement apres la mise bas: c'est l'ancestrus postpartum. La durée de cet 
ancestros définit le rythme de reproduction d'une race. 
e Acles F.dllk>nt, 1990 
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1.1. Anrestrus saisonnier 

Parmi les facteurs qui contrólent le déclenchement ou l'arr8t des activités sexuelles, le 
photopériodisme (succession des jours longs et courts) est certainement un élément 
essentiel. Généralement l'activité sexuelle est déclenchée par le raccourcissement du 
jouretelleestarr8téeparsonallongement.Cetteactivitédépendaussidelatempérature, 
del' humidité et del' alimentation. La connaissance de la période d' activité sexuelle des 
races ovines est importante pour optimiserl'exploitation. 

Dans les pays a climat tempéré, la saisonalité des brebis est tres marquée et pratiquement 
toutes les races de ces pays ont une saison sexuelle courte. En revanche, dans les pays 
a climat tropical, la plupart des races n'ont pas d'anrestrus saisonnier; ceci est 
certainement du a un régime constant au cours de l'année. Les races marocaines se 
placent dans une situation intermédiaire car elles présentent un anrestrus saisonnier 
marqué mais court. En plus de la photopériode, l 'alimentation serait le facteur essentiel 
dans la saisonalité sous un climat méditerranéen. 

La saison sexuelle de quelques races nord africaines est donnée dans la figure 5. Les 
races Sardi, Timahdite et Beni-Guil montrent une augmentation progressive de 
l'activité sexuelle a partir d'avril - mai pour atteindre un maximum entre aoíit et 
novembre. Entre janvier et avril, plus de 30% des femelles continuent a montrer un 
restrus. Pour la race Barbarine de Tunisie, la saison sexuelle ne commence qu 'en juillet 
et se termine en décembre. La race D' man, quant a elle, se comporte comme une race 
de climat tropical. Plus de 70% des brebis présentent une activité sexuelle continue 
atteignant un maximum entre juin et octobre. La lutte est pratiquée en général quand la 
plupart des brebis sont en chaleur pour obtenir le taux de conception le plus élevé 
possible. En revanche, la prolificité (nombre d'agneaux nés par brebis agnelante) est 
plus élevée vers la fin de la saison de reproduction. D 'apres le tableau 12, les meilleurs 
résultats, en terme de nombre d' agneaux nés par brebis mises h la lutte, sontobtenus avec 
une lutte entre aoíit et novembre. 

1.2. Anrestrus postpartum 

Le mois de février étant une période d'anrestrus saisonnier pour la plupart des races 
marocaines, un agnelage a cette période limite les chances d 'un deuxieme agnelage au 
cours de l'année. En revanche, apres un agnelage en octobre - novembre, l'activité 
sexuelle reprend beaucoup plus tfü apres la parturition et il est possible d'avoir un 
deuxieme agnelage en mars - avril. Un anrestrus postpartum aussi court devrait 
permettre aux brebis de pouvoir agneler 7 mois plus tard. Cependant, dans le cas des 
races marocaines, les brebis doi vent agneler avant le 30 novem bre pour avo ir une chance 
d'8tre fécondée une seconde fois dans l'année (tab. 13 et 14). Sinon, il y a 
chevauchement de l 'anrestrus postpartum et de l 'anrestrus saisonnier. 
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Figure S. Distributlon des brebis en restrus au cours de l'année 
a: Timahdit (LAHLOU-KASSI et MARIE, 1985), b: Sardi (LAHLOU-KASSI et al. 1988), 
c:Beni-Guii(DEWULF et LAHLOU-KASSI, 1984), d: D'man(LAHLOU-KASSletal., 1988), 
e: Barbarine (KHALDI,1984). 
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Tableau 12. Fertlllté des brebis adultes SardJ et D'man eo fooction de la période de lutte 

de lutte 

2 aoút 1 juin 15 déc. 29 sept 15 mai 
10 sept. 20juil. 30jan. lOnov. 30juin 

1982 1983 1984 1984 1985 

Sardi 
Fertilité(%) 100 75 45 96 64 
Prolificité(%) 117 118 128 127 116 
AN/BML* 1,17 0,89 0,58 1,21 0,74 

D'man 
Fertilité (%) 92 88 95 86 
Prolificité (% )** 233 219 249 208 
AN/BML 2,14 1,93 2,3 1,79 

(Rapports annuels SR-CRSP, 1982-1985) 
* Agneaux nés/brebis mise en lutte. 
** 25 brebis/l 60 ont donné plus de 3 agnelages 

Tahleau 13. An<Estrus postpartum des brebls Sardl adultes en fooction de la salson 
d'agnelage 

Saison Brebis Brebis Joursentre 
d'agnelage observées en agnelages 

a:strus et lera:strus 

n n n 

Janv. fév. 60 21 35 100 27,2 
Nov. -déc. 194 152 78 43 10,6 
Mai - juin 20 6 30 79 18,5 

(LAHLOU - KASSI et al. , 1989). 

Tableau 14. An<Estrus postpartum et fertilité des brebls adultes Sardi apres uo agnelage de novem bre 
-décembre. LuUe du 17 décembre au 30janvier 

Date Brebís Saillíes Agnelant Durée de l'ana:strus 
d'agnelage mises en lutte n (%) n (%) j écart-type 

Nov .. 1-15 62 56 90 50 89 49 10,4 
Nov.16-30 117 89 76 57 64 40 9,0 
Déc.1-15 15 7 47 3 43 39 8,9 

(LAHLOU - KASSI et al., 1989) 

Dans le systeme traditionnel de conduite du troupeau, certaines brebis qui mettent bas 
en automne agnelent de nouveau au printemps. En consídérant une fertilité maximum 
de 75% en juin et 55% en décembre, un calcul théorique donne un nombre maximum 
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possiblede 1,3 agnelages par brebis et paran. En réalité, le nombre de doubles agnelages 
observés dans les formes traditionnelles du Maroc est beaucoup plus faible (1,02 - 1,09). 
Les quelques agneaux supplémentaires obtenus par ce systeme de conduite ne justifient 
pas les désavantages déja mentionnés ( conduites difficiles des agneaux et des agnelles, 
mauvaise utilisation des faibles ressources fourrageres ... ). 

2. CHOIX DE LA SAISON DE LUTTE 

Dans la plus grande partie du Maroc, les précipitations sont bimodales, commern;ant 
début novembre, avec un pie en décembre et en février - mars. Quelques pluies peuvent 
survenir en avril ou en mai mais leur fréquence est faible. Dans les meilleurs des cas, 
l'herbe des parcours n 'est pas disponible avantle milieu de décembre. Si les pluies sont 
tardives, la pousse del 'herbe est retardée. 

Des naissances surviennent en novembre - décembre au moment ou la disponibilité en 
herbe sur les parcours n' est pas suffisante. Les brebis arrivent done en fin de gestation 
en mauvais état et perdent du poids alors que le développement rapide du fretus eí. de la 
mamelle dans le demier tiers de la gestation exigent une alimentation optimate. La 
survie et la croissance de l 'agneau sont compromises bien avant sa naissance. 

Les mois de janvier, février et mars sont les mois pendant lesquels la quantité d'herbe, 
sur les parcours ou jacheres, est la plus importante; leur durée d 'utilisation varie selon 
la charge. Les besoins nitritionnels d'une brebis en fin de gestation ou en lactation 
peuvent etre a peu pres couverts avec l'herbe de paturage si celle-ci est en quantité 
suffisante. 

Plusieurs périodes de lutte peuvent etre préconisées (tab. 15) en relation avec les 
ressources fourrageres disponibles et l'activité sexuelle des brebis. 

Tableau 15. Pérlodes de lutte en relatlon avec les dlsponlbilltés fourrageres 

Mois A M J J A s o 
Ressources chaumes 
fourrageres* X X 00000000000 o o o X 

Périodes** 
1 .. A .. .. SL.. .. A .. 
2 .. L .. 
3 .. s .. .. L .. 

* Les espaces entre caracteres indiquenl les quantilés disponibles 
•• L = Lutte; A = Agnelage; S = Sevrage. 

C Acle1 Edlllono, 1990 

N D J F 
parcours etjacheres 

X X XXXXXXXXXX X X 

.. S.L.. 

M 

..A .. 



68 Reproduction 

Saison l. Ce systeme comporte deux périodes de lutte bien distinctes: une en mai et une 
autre en décembre permettant la lutte des brebis n' ayant pas été saillies en mai et celles 
ayant agnelé en octobre ou en novembre. La fertilité est de 75% en juin et de 55% en 
décem bre pour celles qui ont agnelé et de 80% pour celles n' ayant pas été saillies en mai. 
Le nombre total d' agnelages attendus par brebis et par an est de 1,25. Cependaot, daos 
ce systeme, les périodes de hauts niveaux nutritionnels ne correspondent jarnais aux 
ressources fourrageres disponibles. Elles nécessitent une supplémentation cofiteuse 
pour garder ou mettre les brebis daos de bonnes conditions aux périodes critiques. De 
plus, la moitié des agneaux naissent en avril - mai alors que les fortes chaleurs de l 'été 
ralentiront leur croissance apres le sevrage. 

Saison 2. Le systeme ne comporte qu'un seul agnelage paran et la lutte est pratiquée 
en aofü - septembre. La fertilité des brebis est maximale a cette période. Une tres lé~re 
supplémentation sera nécessaire avant et pendaot la lutte pour obtenir une meilleure 
fertilité. La fin de gestation coincide souvent avec la pousse del 'herbe. La lactation est 
généralement assurée par de bonnes quantités et qualités des ressources fourrageres 
naturelles. Daos le systeme traditionnel, cene période de lutte est certainement la plus 
favorable. Cependaot, l' agnelage a lieu pendaot une période pluvieuse; de ce fait les plus 
grands soins doivent etre donnés aux agneaux. 

Saison 3. La lutte a lieu en octobre - novembre. Ce systeme est utilisé pour la production 
d' agneaux a contre saison. La fertilité n 'est plus a son maximum mais la prolificité est 
légerement plus élevée. Les chaumes sont pauvres et les brebis perdent du poids si 
aucune supplémentation ne leur est donnée. De plus, les ressources fourrageres ne sont 
plus a leur maximum lorsque les brebis sont en fin de gestation ou en lactation. 

La longueur de la saison d'activité sexuelle de la plupart des races marocaines permet 
done aux éleveurs d' avoir un choix assez large de la période de lutte. Daos beaucoup de 
régions du Maroc, la période de lutte la plus favorable sur le plan fertilit~t prolificité 
est certainement en aofit et septembre. Chaque éleveur peut, cependaot, ajuster la 
période de lutte en fonction de ses objectifs personnels et des conditions climatiques 
moyennes de sa région. 

3. DUREE DE LA LUTTE 

La période pendaot laquelle la brebis peut etre fécondée et recherche la présence du 
bélier est appelée restrus ou «chaleur». Les chaleurs d~ent entre 30 et 40 heures au cours 
desquelles survient l' ovulation ( d' un ou plusieurs ovules). La durée des chaleurs est plus 
ou moins longue suivant l'age de la brebis (les plus courtes étant chez les agnelles) ou 
larace(Timahdite=30h;D'man=39h).Lapériodeentredeuxchaleursformeuncycle. 
Le cycle restral se répete régulierement au cours de la saison sexuelle. L 'apparition des 
chaleurs détermine le début d'un cycle. L'ovulation survient daos les 24 a 30 heures 
suivantes. Elle est suivie par le développement du ou des corps jaunes qui produisent la 
C Acte1 Edltlono, 1990 
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progestérone. Si la brebis n' est pasen gestation 13 a 14 j apres l 'ovulation, le corps jaune 
régresse, le niveau de progestérone dans le sang baisse et un nouveau cycle commence 
dans les 48 heures. 

La longueur d' un cycle est en moyenne de 17 j (14 - 19) avec quelques variations en 
fonction del' animal, de la saison, del 'age et de la race. La longueur du cycle restral est 
de 18,5 j chez la Sardi, de 17,5 j chez la D'man et de 17 ,7 j chez la barbarine. 

Lorsque la lutte a lieu au mi.lieu de la saison sexuelle, la majorité des brebis sont 
fécondées dans les 3 semaínes apres l'introduction des béliers. Cependant, pour une 
raíson ou pouruneautre, certaines brebis sont fécondées ou perdent prématurément leur 
embryon. Pour etre certain que toutes les brebís sont en gestation, les béliers sont laissés 
pendant au moins deux cycles et quelques jours, soit 40 j. Certains éleveurs préferent 
laísser les béliers pendant 3 cycles, e' est-a-dire 60 j; ceci va al' encontre du groupement 
des agnelages et pose des problemes de conduite du troupeau. 

4. FERTILITE, OVULA TION ET MORT ALITE EMBRYONNAIRE 

La fertilité, .J'ovulation et la mortalité embryonnaire sont ínfluencées par certains 
facteurs comme la saison de lutte, l'iige et l'état corporel des brebis. 

4.1. Age des brebis 

L 'age des brebis affecte surtout la fertilité et la prolificité. Les jeunes brebis mises a la 
lutte pour la premiere fo is sont généralement moins fertiles et moins prolifiques que les 
brebis plus agées. Mais cependant, il y a de grandes variations entre les races. Certaines 
races telle que la D'man atteignent leur maturité sexuelle des leur deuxieme saíson de 
lutte alors que d'autres races comme la Sardi ne l'atteignent qu'a la troisieme saison. 

4.2. Saison de lutte 

La fertilité est maximale lorsque la lutte a lieu au milieu de la saison sexuelle. A cette 
période la plupart des brebis ont un cycle sexuel régulier et bien établi. La prolificité est 
aussi plus élevée en pleine saison sexuelle. 

4.3. Etat corporel des brebis 

L' état corporel des brebis avant, pendant et immédiatement apres la lutte est un facteur 
essentiel et déterminant du nombre d'agneaux qui naitront 11 agit sur: 
- la fertilité. 11 existe un seuil d'état corporel au-dessous duquel la fécondation est 

affectée a cause des modifications profondes de la durée du cycle restral et de 
l 'expression des chaleurs; 

- le taux d'ovulation. Un état corporel satisfaísant et allant en amélioration, au cours 
des trois semaines précédant le début de la lutte, augmente le nombre d 'ovules libérés 
par les ovaires; les brebis tres maígres ou trop grasses on t des taux d 'ovulation moins 
élevés (voir chap. 5), 
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- la mortali.té embryonnaire. Une restríction alimentaire importante juste apres la 
fécondation diminue la viabilité des jeunes embryons. Elle a un effet plus important 
sur la viabilité des em bryons doubles. 

5. REFORME DES ANIMAUX NON PRODUCTIFS 

Laréforme de tous les animaux inproductifs présents dans un troupeau estcertainement 
la dé marche initiale et la plus importante pour augmenter la productivité de ce troupeau. 
La réforme des animaux au niveau des fermes est incomplete. Elle est, le plus souvent, 
dictée par des raisons de trésorerie plut.Ot que de productivité. Elle doit se faire 
régulierement au moins une fois par an. Dans le systeme traditionnel, la tonte ou le 
sevrage présentent de bonnes accasions pour pratiquer un examen attentif sur les 
animaux et décider leur réforme. Les criteres de réforme sont basés sur: 
- La présence d'un agneau et sa croissance. 
- L' état des den ts: une usure importante des dents ou leur absence (signe de vieillesse) 

ne permet pasa la brebis de s'alimenter correctement, de produire et d'élever un 
agneau. 

- L' état de la mamelle: la mamelle doitetre souple, de taille normal e et bien suspendue. 
Une mamelle dure, présentantdes nodosités est un signe de mammite chronique ou de 
quartiers non fonctionnels. Une mamelle penduleuse avec des trayons implantés haut 
empeche 1 'agneau de téter correctement 

- L' état corporel: il doit etre jugé en fonction de l' état général du troupeau au moment 
del' examen. Une brebis beaucoup plus maigre que les autres peut etre soit vieille soit 
malade. Avant de la réformer, l'éleveur doit s'assurer que son état n'est pas la 
conséquence d 'une forte producti vité. U ne brebis grasse peut etre suspectée de pauvres 
performances de reproduction et meme de stérilité. L 'examen de la mamelle donnera 
une indication quant a la fréquence d'agnelage de cette brebis. L'absence de 
développement mammaire chez un animal adulte est un signe certain de stérilité. 

- Les aplombs: souvent, le déplacement est indispensable a la survie de !'animal pour 
la recherche de sa nourriture. Boiteries ou difformités empechent l'animal de 
s' alimenter correctement 

- La stérilité: une période de lutte bien définie permet a l 'éleveur de connaitre, avec 
beaucoup plus de précision, les performances de reproduction de chacune des brebis. 
Au débutde la lutte et tous les 3 ou 4 j par la suite, I 'éleveur peut appliquer un mélange 
de graisse (mécanique) et de colorant (poudre de ma~on) sur le thorax des béliers 
reproducteurs. En chevauchant les brebis en chaleur, ceux-ci laisseront une marque 
bien nette sur l 'arriere-train des brebis. En fin de lutte, une brebis ne présentant pas de 
coloration peut etre marquée d'une f~on définitive par une petite encache dans 
I 'oreille. Une brebis recevant une deuxieme encache doitetre éliminée aussitot. Dans 
un élevage commercial bien conduit, 15 a 25% des brebis sont réformées chaque 
année. 
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6. AGNELLES DE REMPLACEMENT 

Mis a part les systemes de production bien particuliers tels que le croisement industriel, 
l'utilisation des brebis croisées, ou encore les élevages en régions a teneur de fluor 
élevée, l' éleveur a toujours intéret a élever les agnelles destinées a remplacer les brebis 
réformées. La pratique d'une saison de lutte définie facilite beaucoup la tache de 
l'éleveur daos le choix et l'alimentation de ses agnelles. 

6.1. Choix des agnelles 

Au sein d'un meme troupeau, le choix des agnelles a garder pour le remplacement 
s'effectue parmi les agnelles de meme age en se basant sur: 
-La taille: les agnellesde petite taille, ayanteu des problemes decroissance doiventetre 
éliminées. Une restriction alimentaire précoce dans la vie de l'animal aura des effets 
persistants sur les performances de reproduction de l'animal a l'age adulte. En regle 
générale, les agnelles nées de brebis primipares ne doivent pas étre retenues. 
- La race: daos les élevages des races pures, les agnelles qui ne correspondent pas au 
standard de ces races doivent étre éliminées. 
- La prolificité: l 'éleveur doit choisir de préférence les agnelles nées doubles. En effet, 
si a 3 ou 4 mois d' age, ces agnelles sont aussi développées que les autres, l' alimentation 
et la production laitiere de la mere auront été suffisantes. Les naissances doubles sont 
a encourager daos cette situation. 
- La laine: dans un environnement moins favorable aux naissances doubles, l' éleveur 
devra s'intéresser a la qualité de la laine de l'agnelle. 
- La conf ormation: les agnelles qui présentent des défauts, plus particulierement au 
niveau des dents, de la machoire, des trayons, des pieds et de la conformation générale 
doivent étre éliminées. 

6.2. Probleme de la queue 

Dans les pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, la queue des animaux n'est 
pratiquement jamais coupée. Le probleme de la queue est surtout important chez les 
races a queue grasse puisqu'elle peut sérieusement limiter l'habilité du bélier a saillir 
avec succes une brebís en chaleur. Dans un certain nombre de races, l 'accouplement est 
meme impossible sans l'aide de l' éleveur. Au Maroc, toutes les races ovines sont des 
races a queue fine et longue et le probleme n' est pas posé. Cependant, les désavantages 
d'une queue chez une brebis reproductrice sont bien connus: 
- la saillie de la brebis est plus difficile et quelques tentati ves d 'accouplement peuvent 

rester infructueuses; 
- les épines et les piquants emmelés daos la laine de la queue peuvent provoquer des 

blessures sérieuses au pénis du bélier limitant ainsi le nombre de brebis qu'il pourra 
lutter; ce probteme est bien connu de l'éleveur qui, bien souvent au moment des 
chaleurs, coupe la laine des queues autour de la vulve des brebis; 
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- une queue longue et laineuse est le plus souvent chargée d'urine et de féces. A 
l'agnelage, tout l'arriere-train de la brebis devient une source potentielle d'infection 
de l'agneau. Une longue queue cache la mamelle de la brebis a la vue du berger. Une 
mamelle présentant des problemes d'infection ou simplement défectueuse passe 
souvent inapen;ue. 

Couper la queue des femelles destinées a la reproduction offre des avantages. Les deux 
techniques couramment employées sont 
- L'application d'anneaux de caoutchouc a la naissance. C'est la méthode la plus 

pratique et la plus propre. La queue tombe d' elle-meme dans les 2 a 3 semaines apres 
la pose del' anneau. De rares cas de tétanos peuvent apparaitre. La pince B urdizzo peut 
aussi etre employée et son efficacité repose sur le meme principe consistant a arreter 
la circulation du sang dans la queue dont les tissus se nécrosent progressivement. 

-L'amputation au couteau a l'age de 2ou 3 mois. C'est une méthode simple etrapide 
mais sanglante. L 'agneau perd beaucoup de sang par l 'artere de la queue. La blessure 
guérit cependant tres rapidement apres l'application d'un antiseptique. 

Quelque soit la méthode utilisée, la-queue ne doit jamais etre coupée trop ras. Dans les 
pays chauds, le restant de la queue (2 ou 3 vertebres) doit pouvoir recouvrir légerement 
la vulve afin d'éviter les bríilures. Les périodes pluvieuses ou humides sont a éviter 
lorsque cette méthode est pratiquée. 

6.3. Age des agnelles a la puberté 

Les agnelles nées en janvier - février n' atteignent pas suffisamment tót la puberté pour 
pouvoir participer a la lutte des leur premiere année. Elles n 'exprimeront un premier 
restrus qu 'a la saison sexuelle suivante, c' est-a-dire a un age de 14 a 15 mois. L' éleveur 
devra nourrir ces agnelles de maniere satisfaisante pour leur assurer un poids suffisant 
a cet age. En regle générale, une agnelle ne doit etre mise a la lutte que si elle a atteint 
les 2(3 de son poids adulte, bien que la puberté se soit manifestée avant En effet, 
I' apparition de la puberté est plus dépendante de la race et de la saison de naissance que 
du poids de l' animal. 

L'age a lapuberté est déterminé. L'age de la D'man a lapuberté estde 183 j (17,8 kg) 
lorsque l'agnelle est née en mai - juin et de 219 j lorsqu'elle est née en novembre -
décembre meme si elle estalors plus lourde (23,3 kg). L' agnelle Sardi atteint la puberté 
a 300 j (29 kg) lorsqu' elle est née en janvier - février et a 450 j (33 kg) lorsqu 'elle née 
en avril - mai. 

Les variations de I' age observées a la puberté selon les différentes saisons de naissance 
sont dues principalement au chevauchement du développement physiologique de 
l' agnelle pour exprimer un premier restrus et de la période d' anrestrus saisonnier qui est 
généralement plus longue et plus profonde chez les je unes animaux. La jeune agnelle 
arrive a la puberté a un age plus jeune si son développement optimum coincide avec la 
saison sexuelle de la race. 
C> Acle1 Edlllon1, 1990 
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7. CONDUITE DES BELffiRS REPRODUCTEURS 

Les béliers ont une importance capitale dans le troupeau. Non seulement ils sont a la 
base de la qualité des agneaux produits et du potentiel génétique de la génération future 
des brebis reproductrices, mais ils déterminent aussi le nombre des naissances des 
agneaux. En dépit de l'importance de ce demier point, peu de travaux ont été réalisés 
j usqu 'a présent sur les perfonnances de reproduction des mfiles. Pourtant, si un fennier 
utilise 2 béliers pour 100 brebis, il est important de comprendre qu'au moment de la 
lutte, chaque bélier devra détecter et féconder, en moyenne, 3 brebis en chaleur par jour 
pendant les 17 premiers jours de lutte. Pour pouvoir exécuter leur travail correctement, 
les béliers ont besoin d'avoir une libido et une capacité de saillie élevées ainsi qu'une 
semence de bonne qualité. Sans ces qualités, la fertilité générale du troupeau risque 
d 'etre directement affectée. Le nombre de brebis en gestation dépend du choix du bélier 
et des soins qui lui sont apportés avant et pendant la lutte. 

7.1. Choix du bélier 

Apres avoir décidé de la race et du type de bélier le plus adapté asa région et a son type 
de production, le fermier doit examiner avec la plus grande attention le bélier 
reproducteur qu' il désireacheter. Certains pays sontéquipés d' un service destiné a tester 
la capacité de reproduction du bélier, aussi bien sa libido que son comportement avec 
les brebis et les autres mfiles et la qualité de sa semence. Ces ·services sont encore rares 
et l'éleveur ne doit souvent compter que sur son propre jugement et ses qualités 
d' observation. 

Aspect général et conformation. Le bélier doitavoir une apparence masculine avec des 
caracteres secondaires de son sexe bien apparents: comes bien développées si la race a 
des comes, épaules etcou forts et puissants, chanfrein busqué, belement has et profond. 
Sa conformation est révélatrice de la qualité des agneaux qu' il engendrera ainsi que de 
sa capacité a saillir un nombre adéquat de brebis. 

Les membres antérieurs sont droits et se déplacent en pointant correctement droit 
devant. La poitrine est large et profonde. Le dos est droit, fort et large. L 'arriere-train 
est aussi carré que possible (signe de bonnequalité bouchere). Al' examen, les membres 
postérieurs sont droits et bien écartés. De profil, la poirde des fesses et du jarret et 
l'arriere du boulet doivent former une ligne verticale et perpendiculaire au sol. La 
solidité et l'aplomb des membres postérieurs sont importants pour le chevauchement 
des brebis. 

L 'age du bélier doit etre déterminé. Un bélier jeune (moins de 2 ans) risque de ne pas 
saillir un nombre suffisant de brebis. En présence d'un bélier plus agé, le jeune bélier 
aura des difficultés a établir sa dominance sur une partie du troupeau. Il peut développer 
une timidité excessive envers le bélier dominant qui l'empéchera de saillir les brebis. 
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donnée aux jeunes béliers ou a ceux achetés récemment. Cette pratique leur permettra 
de développer une certaine confiance en eux-meme et facilitera leur intégration au sein 
du troupeau. Un bélier agé (plus de 6 ans) risque d'avoir une libido et une capacité de 
lutte réduites ainsi qu'un sperme de qualité inférieure. L'age approximatif du bélier 
(ainsi que celui des brebis) peut etre facilement déterminé par l'inspection des dents 
(e/ fig. en annexe). 

L 'appareil génital. C' est surtout par l' examen que l 'éleveurpourraavoirune meilleure 
idée des capacités de reproduction du bélier. Le fourreau, le prépuce et le pénis ne 
doivent présenter aucun signe de lésion ou d'infection. Les testicules doivent etre 
examinés par derriere. Le fermier vérifiera que: 
- Les deux testicules sont présents. 
- Les testicules sont bien développés et formes. La production de spennatoroides est 

directement liée a la grosseur des testicules. La círconférence scrotale est un bon 
indicateur des qualités du bélier ( du moins chez les béliers de moins de 6 dents ). Dans 
cecas, les bélíers avec des testicules mous doivent etre rejetés. 

- En prenant les testicules dans chaque main et en les palpant, ils doivent etre lisses. Si 
une dureté ou une nodosi,té ou un signe d'ioflammation est détectée, l'animal est 
vraisemblablement atteint d'épididymite contagieuse provoquant la stérilité 
(cf chap. 11 Santé). L'animaldoitalorsetrecatégoriquementrejeté. 

La laioe. La qualité de la laine doit etre inspectée surtout sil' éleveur garde ses propres 
agnelles pour le renouvellement de son troupeau. Un animal jarreux doit etre rejeté. 

7.2. Soins a donner aux béliers 

Le désir du bélier de lutter dépend beaucoup de sa condition physique avant et pendant 
la lutte. Une nutrition élevée avant et durant la saison de lutte augmente la taille des 
testicules. Une nutrition basse diminue la quantité et la qualité du sperme ainsi que la 
libido. Un certain flushing du bélier est indispensable avant la lutte. Comme le temps 
de formatíon des spermatoro'ides et leur transit a travers l 'appareil génital est de 60 j, 
la préparation des béliers doit commencer 60 j avant le début de la lutte. 

L' effet des fortes chaleurs sur la production et la qualité du sperme est bien connu. La 
capacité de saillie des béliers diminue en juillet et en aofü ainsi que la concentration du 
sperme en spermatozo1des. Pour diminuer l' effet de lachaleur sur la fertilité des béliers, 
ceux-ci peuvent etre mis a l'ombre dans un endroit bien ventilé pendant lajournée et 
introduits avec les brebis pendant la nuit seulement. De plus, ceci leur pennet de se 
reposer pendant la journée et de s 'alimenter correctement. 

7.3. Nombre de brebis par bélier 

Le nombre de brebis par bélier varie selon les capacités sexuelles de ce demier (race, 
age, individu) et des conditions dans lesquelles se déroule la luue (saison, systeme 
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extensif ou intensif). Cependant, s'il y a plusieurs béliers dans le troupeau; la 
performance générale du groupe de béliers sera toujours inférieure a la somme des 
performances individuelles. Ceci est díi au comportement des béliers (établissement 
d' une hiérarchie ). Un vieux bélier, dont la vigueur sexuelle est diminuée, peut toutefois 
empecher un bélier plus jeune de saillir certaines brebis. Dans les grands troupeaux 
utilisant plusieurs béliers, le nombre de brebis par bélier ne devra pas dépasser les 
valeurs indiquées au tableau 16. 

Tableau 16. Nombre de brebls pour un béller 

Antenais 
Adulte 

lntensif 

34 
40 

Extensif 

20 
25 30 

8. TECHNIQUES POUR EVITER LES SAILLIES NON VOULUES 

Les accouplements, en dehors de la période voulue, peuvent etre díis soit aux jcunes 
agneaux mfiles destinés a la vente, mais toujours présents dans le troupeau, soit aux 
béliers reproducteurs. Comment l 'éleveur du systeme traditionnel désirant établir une 
période de lutte bien déterminée peut-il s'y prendre sans avoir a isoler les mfiles des 
brebis? 

8.1. Agneaux males de boucberie 

11 existe deux techniques simples et rapides empechant les mfiles de participer a la 
reproduction: la castration et la fermeture des bourses. 

La castration est une méthode consistant a supprimer les testicules. Elle peut se 
pratiquer a n 'importe quel age mais elle est généralement faite chez les je unes animaux: 
-a la naissance, par l'application d'un anneau de caoutchouc, on ferme les testicules 

dans les bourses; bourses et testicules étant privés de sang se nécrosent et tombent 
2 ou 3 semaines apres; 

- au sevrage, par l' ouverture des bourses au couteau et píncement des cordons 
testiculaires. 

La castration a le grand désavant.age de supprimer les testicules de l'animal. Dans 
beaucoup de pays, les traditions religieuses et culturelles ne permettent pas d 'employer 
cette technique d'une maniere systématique et a grande échelle. La technique de la 
ligature des bourses sans les testicules semble beaucoup plus appropriée. 

La f ermeture des bourses consiste a empecher les testicules de descendre dans les 
bourses par la pose d' un anneau de caoutchouc en haut du scrotum. Les testicules restent 
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dans la cavilé abdominale, s'y développent normalement mais ne produisent pas de 
spermatozoYdes a cause de la t.empérature trop élevée. A l 'abattage, les testicules sont 
présents et la carcasse a un aspect identique a celle d' un animal normal. Cett.e t.echnique 
a été t.estée chez des éleveurs de Aft Beni-Methar sur les plateaux orientaux du Maroc. 
Les agneaux abattus a 8 mois au poids de 25 a 26 kg ne montrerent aucune différence 
avec les agneaux normaux quant au gain de poids, au développement des comes, au 
poids de carcasse et a la circonférence des t.esticules. 

8.2. Béliers reproducteurs 

Aucune méthode vraiment satisfaisant.e n' existe pour empecher un bélier de saillir une 
brebis si celle-ci est en sa présence. la seule méthode vraiment efficace est la séparation 
des béliers des brebis. L' éleveur désirant adopt.er une bonne méthode de reproduction 
doit faire l 'effort nécessaire pour assurer cett.e séparation. 

Deux techniques sont largement utilisées en Afrique par des peuples de longues 
traditions d' élevage: 
-Le «kunan» est surtoutemployé par les peuplesdu Mali,du Níger et du Burkina Fasso. 

Cett.e méthode consiste a attacher un bout d'une fine cordelette autour du col du 
scrotum et l 'autre bout autour du prépuce. Par une t.ension adéquat.e de la cordelett.e, 
le pénis ne peut pas sortir du fourreau lorsque le bélier chevauche une brebis. la 
cordelett.e est enlevée lorsque la saillie est désirée. 

- En Afrique de l'Est, les MasaYs utilisent un tablier de cuir tombant devant le penis du 
bélier et attaché sur le dos de l'animal par des lanieres de cuir. Lorsque le bélier 
chevauche une brebis, le tablier empeche l'accouplement 

Dans les deux cas, bien souvent, une irritation du pénis appanu"t. De plus, le désir du 
bélier de lutt.er diminue a cause des nombreuses t.entatives d'accouplement 

La séparation des béliers reproducteurs du troupeau de brebis est de nos jours la seule 
solution acceptable. Apres un agnelage en février, les béliers doivent a~ en dehors du 
troupeau entre avril et sept.embre. 
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Salson sexuelle 

L'élevage ovin au Maroc 

Déímitions 

: période des chaleurs ou ruts. Plus de 50% des brebis sont en restrus 
: période du repos sexuel. Aruutrus saisonnier et anrestrus postpartum 
: période d 'ovulation qui dure 20. 48h 
: intervalle entre deux restrus (15 A 17 ,5 j) 
: femelle ayant mis has 
: femelle n'ayant pa.s encore mis has 
: nombre de brebis pleines par brebis mise A la lutte 
: période au cours de laquelle le fretus se développe. Elle commence A la 
: fécondation et se termineal'agneLage. Durée = 140a154 j. 
: période d' accouplement chez les ovins 
: nombre d'ovules pondus au cours d'un restrus 
: nombre d'agneaux sevrés par brebis mise A la lutte 
: nombre d'agneaux nés par brebis agnelant 
: s' apprécie par l'Age en premier restrus. 

Reproduction chez la brebis 

- de mai A décembre chez la Sardi, la Timahdite, la Beni-Guil et la Beni-Hsen; 
toute l' année chez la D'man. 

Fertlllté 
La fertilité est influencée par: 
- la période de lutte: pour la plupart des races, la fertilité est maximale en aoO.t et en septembre; 
- ladurée de lalutte: la meilleure fertilité est obtenue A partir d'une lutte de 40 j; 
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-1 'hérédité: l 'héritabilité de la f ertilité est faible, cependant on peut améliorer la productívité du troupeau 
par sélectioo; 

• l 'Agede la brebis: lafertilité est maximaleentre 3 et 6 ans, elle baisse chez les vieillesetlesjeunes brebis; 
-1 'alimentation : une mauvaise alimentation avant la lutte réduit la fertilité; 

les béliers: l'Age, la libido et la qualité de leur sperme sont importants pour la fertilité d'un troupeau. 

Taux d' ovulatlon 
e· est la composante principale de la prolificité. Elle dépend de: 
-larace:letauxd'ovulationestfaiblechezlaTimahdite,laBeni-GuiletlaBeni-Hsen,moyenchezlaSardi 

(l,2-1,3) et élevé chez la D'man (>2,5); 
-1 'Age de la brebis: le taux d 'ovulation augmente avec l 'Age 
- la période de lutte: le taux d 'ovulation est maximum A la fin de la saison sexuelle; 
- l'alimentation: une bonne alimentation avant et pendant la lutte augmente le taux d'ovulation. 

Mortallté embryonnalre dépend de: 
la race: les races prolifiques ont une mortalité embryonnaire plus élevée; 
l' alimentation: une mauvaise alimentation pendant la lutte augmente la mortalité embryonnaire. 

Précoclté sexuelle 
- tardive: chez la Sardi, la Timahdite, la Beni-Guil, la Beni-Hsen, 15 A 19 mois pour les agnelles nées au 

printemps, 11 A 12 mois pour les agnelles nées en automne ou en hiver; 
- précoce chez la D'man: 180 j pour les agnelles nées au printemps, 220 j pour celles nées en automne. 

Les agnelles précoces ont une vie productive plus longue. Les antenaises doivent atteindre60 a 65% de 
leur poids adulte avant d ·~tre mises en reproductíon. 

e Acle• Edltlolll, 1990 
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Reproduction chez le bélier 

l. Fertillté 

• Quallté du sperme 
Elle dépend du nombre et de la mortalité des spennatozoides par éjaculalion. Elle est influencée par: 
- la saison: la production du spenne baisse pendant la période d' ll!llllstrus saisonnier; 
- la tempéra!ure: les tempéra!ures élevées diminuent la qualité du sperme; 
- l' alimentation : une mauvaise nutrition enmúne une baisse de la production du spenne. les béliers 

doivent !ltre nounis correctement 60 j avant la période de la lutte . 

• Capacité de saillle 
La saillie de la brebis par un bélier dépend de: 
- la température: elle doit l!tre plus faible quand il fait chaud; 
• l' alimentation: une alimentation j,auvre diminue la libido des béliers; 
la dominance: la présence. d'un bélier dominant réduit le potentiel de saillie des jeunes béliers; 

-1' Age: les antenais et les béliers de plus S ans ont une capacité de saillie-plus faible que celle des béliers 
de 2, 3 a 4 ans; 

-1' aptitude physique: les défauts d 'aplomb, les blessures et les inf ections des organes génitaux diminuent 
la capacité de saillie des béliers; 
la taille des testicules est un bon indicateur de la capacité de saillie des béliers. 

2. ConseUs pour réussir la lutte 

• Cbolx de la période de lutte 
Les meilleures fertilité et prolificité sont obten u es quand la lutte est effectuée en pleine période d • activité 
sexuelle (e 'est-A-dire quand le plus grand nombre de brebis sont en chaleur). La pratique traditionnelle 
qui consiste a laisser le bélier avec les brebis toute 1' année est a éviter. Les brebis reviennent en chaleur 
40 a SO j apres l'agnelage quand celui-ci se produit durant la saison sexuelle . 

• Durée de la lutte 
La période delaluttene doit pas dépasser40 j ( 2 cycles retraux).Les brebis vides apres cette lutte doivent 
étre réformées . 

• Préparation de la lutte 
- les brebis doivent !ltre en bon état au moment de la lutte (voir flusbing en alimentation); 
- si la lutte est pratiquée au début de la saison sexuelle, la fertilité et la prolificité peuvent &re améliorées 

par la pratique du flushing; 
· la laine autour de la queue et de la vulve doit ~tre ooupée; 
- le déparasitage avant la lutte est.bénéfique . 

• PréparaUon des béllers 
- utiliser des béliers fertiles et actifs, tester la qualité du sperme si possible; 
- les béliers doivent ~tre en bon état avant la lutte; 
- quand il fait tres chaud (en été), les béliers doivent étre retirés le jour et mis avec les brebis la nuit; 
- le nombre de brebis par bélier est un critereimportant de lafertilité, il doit &re bien respecté et varie selon 

le type de conduite; 
- le ventre des béliers devrait étre muni d'un oolorant permettant de reoonnaitre les brebis qui ont été 

luttées. 

C Acle. EdlUons, 1990 
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Détcrmination de l'age du mouton a partir des couronnes et et de l'usurc des denl' 

lere année 

8 dents de lait 

3emeannée 

4 dents de lait 
4 dents adultes 

5emeannée 

8 dents adultes 

Couronnes irrégulieres 

©Acles EdlUons, 1990 

2eme année 

6 dents de lait 

2 dcnl~ adultes 

4émc lli1néc 

2 dents de lait 

6 dents adultes 

Plus de 5 ans 

8 dents adultes 

Couronnes irrégulieres et usées 
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C Actea Edltlona, 1990 

Cuisse et fesse musclées 

Longdessus 

Reins larges et musclés 

Cótes bien écartées 

Poitrail bien batit 

Membres bien ouverts 

Hauteur suffisante 

Grasset harmonieusement attaché 

Faible musculature 

Croupe affaissée 

Dos ensellé, absence 

d'écartement des ~tes 

Longcou 

Poitrine étroite 

Trop deplis 

Poitrine peu profonde 

V entre descendu 

Grasset haut placé 

Mauvais aplomb 




