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PREAMBULE 

Le présent mémoire est le fruit d'une étude de quatre mois, dont 42 jours d'enquêtes terrain, 
sollicitée par le Laboratoire de Recherches Vétérinaires et Zootechniques de Farcha, dans le cadre 
du projet ASETO (Appui au Secteur de l'Elevage dans le Tchad Oriental). Il constitue le 
prolongement d'une première étude qui avait été menée par le service d'épidémiologie du 
Laboratoire de Recherches Vétérinaires et Zootechniques de Farcha, qui visait l'installation d'un 
élevage caprin dans la zone périurbaine de N'Djaména. Au cours de celle-ci, ont été constatés des 
taux élevés d'avortements et de stérilité des femelles. C'est ainsi qu'à travers ce travail, les facteurs 
impliqués dans ces phénomènes ont été passés en revue. Une synthèse bibliographique avait permis 
auparavant de poser les hypothèses de travail, qui devaient être testées au cours de la présente étude. 
Ce mémoire est donc une contribution pour l'explication de ces avortements et infertilités en zone 
sahélienne du Tchad, il ne se veut pas une fin en soi, encore moins exhaustif, car il aurait fallu plus 
de temps pour bien étudier tout ce qui pourrait intéresser ces problèmes. 
C'est pourquoi les critiques et suggestions, ainsi que les corrections pour son amélioration sont les 
bienvenues. 
NoPs demandons d' avance l'indulgence de nos lecteurs pour les éventuelles erreurs qui seraient 
passées inaperçues. 
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INTRODUCTION 

Dans le contexte Ouest Africain et particulièrement Tchadien, l'élevage vient trop souvent en 
appoint à une agriculture soumise aux aléas climatiques, car servant de moyen d'épargne en 
l'absence de structure bancaire, mais surtout de capitalisation. Au Tchad, l'élevage représente 16 % 
du PIB, 30 % des échanges avec l'extérieur et surtout fait vivre 40 % de la population active du 
pays (Noudjingar, 1994). 
L'élevage des petits ruminants, par leur prolificité mais aussi par sa relative facilité pour les 
sédentaires par rapport à celui des bovins, permet d'améliorer le niveau de vie des paysans en 
subvenant à certaines dépenses courantes. 

Seulement le problème de santé animale est le premier auquel est confronté l'élevage de ces pays 
africains, notamment les grandes épizooties qui décimaieP..t jadis les troupeaux lors de leur passage; 
mêr.,1e si les moyens énormes déployés depuis des décennies ont permis de juguler celles-ci ou de 
mieux les contrôler. Cependant des maladies nouvelles dites d'élevage sont apparues et viennent 
compromettre l'expansion de l'élevage en le limitant à sa source; ce sont les avortements, stérilité 
et infertilité. 
Le problème est si aigu que des programmes d'études sur ces affections ont été mis en place. Ainsi 
au Tchad par le truchement du projet ASETO, une étude sur « Les facteurs impliqués dans les 
avortements, la stérilité et l'infertilité des femelles ovines et caprines» a été sollicitée par le 
Laboratoire de recherches vétérinaires et zootechniques de Farcha et, dont le présent mémoire en est 
la résultante. 

Le travail a été mené essentiellement dans le Chari Baguirmi, c'est-à-dire la zone périurbaine de 
N'Djaména, le problème dans cette partie du Tchad pouvant être sensiblement le même que dans le 
reste du pays. Les résultats présentés dans ce mémoire ont pu être rassemblés grâce à une enquête 
épidémiologique sur le terrain durant quarante deux jours. L'objectif de ce mémoire est de tester 
des hypothèses de risque lié aux phénomènes étudiés et émises dans la littérature. 

Le mémoire se compose de trois parties principales : 
✓ une introduction ; 
✓ une 1 ere partie : présentation succincte du Tchad et de la structure d'accueil; 
✓ une 2eme partie : présentation de différents résultats auxquels a aboutit l'étude; 
✓ une 3eme partie : discussion des résultats ; 
✓ une conclusion ; 
✓ et les références bibliographiques ainsi que les annexes. 
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PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU TCHAD ET DE LA STRUCTURE 
D'ACCEUIL 

I. PRESENTATION DU TCHAD 

1.1. Le Tchad aujourd'hui 

1.1.1. La situation géographique 

La république du Tchad est l'un des pays enclavés de l'Afrique centrale avec comme capitale 
administrative et politique N'Djamena. Il est situé entre le 8erne et le 23erne degré de latitude Nord et 
le 14erne et le 24erne degré de longitude Est. Le pays s'étale sur une superficie de 1 284 000 km2 (voir 
carte 1). 
Il partage des frontières communes avec six états voisins : la Libye au nord, le Soudan à l'est, la 
république Centrafricaine au sud, le Cameroun, le Niger et le Nigeria à l'ouest. 
Le relief est dominé par deux ensembles physiques : 
► un ensemble formé de deux plaines (plaines désertiques au nord et plaines drainées par 
l'ensemble Chari-Logone) séparées par un massif central, le Guera; 
► un ensemble accidenté rocheux entourant les plaines précédentes et constitué au nord par les 
montagnes du Tibesti, au nord-est par les plateaux de l'Ennedi, à l'est par les massifs du Ouaddaï et 
au sud par les monts Lam. 
Le réseau hydrologique est constitué par deux cours d'eau importants dans le sud : le Chari, long de 
1 200 km et son affluent le Logone, long de 1 000 km, alimentant le Lac Tchad. 
Les différents climats sont : 
- climat soudanien au sud caractérisé par une pluviométrie abondante (800 à 1 200 mm de pluie par 
an ) favorable aux activités agricoles ; 
- climat sahélien dont les isohyètes sont comprises entre 250 et 800 mm de pluies par an et où le 
pastoralisme représente l'activité principale ; 
- climat saharien dont, les isohyètes sont comprises entre O et 250 mm de pluies par an et où les 
activités agricoles et pastorales ne sont possibles qu'autour des oasis. 
Sur le plan démographique, la population recensée est de 6 288 261 habitants (recensement 1993). 
Le taux d'accroissement démographique de 2,4 % ; l'espérance de vie est en moyenne 47 ans; le 
taux d'alphabétisation des adultes 12,9 %. 
La capitale (N'Djamena) compte 530 965 habitants (recensement 1993), son taux de croissance est 
de7%. 
La population rurale du pays est estimée à 75 %. 

1.1.2. La situation économique 

La république du Tchad fait partie des pays francophones d'Afrique ayant comme monnaie le franc 
CFA (100 F CFA= 1 FF), monnaie qui a été dévaluée de 50 % en janvier 1994. 
Le PIB par habitant est de 238 $ US par tête (en 1995); le taux de croissance en termes réels est de 
4,3 % en 1995 ; l'inflation est estimée à 8 % en 1995. 
L'agriculture représe!lte 54 % du PIB ; l'élevage 16 % du_ PIB, 30 % des échanges, fait vivre 40 % 
de 11'1. population acti veÎ. 
Sur le pian infrastmctures, le pays ne dispose pas de chemin de fer, encore moins de voie fluviale 
navigable en permanence, néanmoins il existe 263 km de routes bitumées et, 24 000 km de pistes. 
Après des années de troubles, le Tchad connaît actuellement une période de stabilité démocratique 
qui devrait pouvoir redonner confiance à l'économie du pays. Le niveau de vie actuellement très 
faible devrait donc connaître une amélioration dans les années à venir. L'augmentation du pouvoir 
d'achat de la population de N'Djamena, couplée à la forte croissance démographique, devrait créer 
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une tension de marché importante pour les produits vivriers et, entre autre, pour le lait. La 
dévaluation du franc CFA en janvier 1994 constitue de plus un contexte économique favorable à la 
relance de certaines productions locales comme celle du lait qui était concurrencée par l'importation 
de lait en poudre. 

L2. Présentation de la zone d'étude 

Le Chari Baguirmi compte cinq sous-préfectures, qui sont : Bokoro, Bousso, N'Djamena, 
Massakory et, Massenya ; avec comme chef lieu de préfecture : N'Djamena. 
Il compte trente huit cantons, dont trois ont été les cibles de notre travail à savoir : Bougoumène, 
Abougueme et Maï Ache. 
La population du Chrui Baguirmi est proche de 1 252 161 habitants (recensement 1993) soit 19,9 % 
de la population totale, dont 604 879 urbains, 574 558 ruraux, 72 724 nomades. 
Sa superficie est de: 82 910 km2, la densité de la population est de: 15,1 habitants/ km2

• 

Le climat comporte trois (3) saisons : 
- une saison sèche et froide de début octobre à début mars 
- une saison sèche et chaude de début mars à début juillet ( 42-45°C à l'ombre) 
- et une saison des pluies de juillet à début octobre Gusqu'à 800 mm d'eau par an en moyenne). 
Du point de vue géographique le Chari Baguirmi fait partie de la cuvette tchadienne, avec une 
altitude moyenne de 300 m (Souvenir et al., 1997). 

II. PRESENTATION DU LABORATOIRE DE FARCHA 

2.1. Historique 

Le Laboratoire de Recherches Vétérinaires et Zootechniques de Farcha (LRVZ), sis sur la rive 
droite du fleuve Chari, à six kilomètres en aval de N'Djam~na, dans l'ancien village de Farcha, dont 
il a. ;_Jris le nom (aujourd'hui un quartier du 1 e; arrondissement de la ville de N'Djamena), fut mis en 
chantier en 1949 et partiellement ouvert en 1952. Il dépendait alors du Service de l'Elevage du 
Tchad et ne comprenait que le service de bactériologie en première année de son fonctionnement. 
La mise en place des premières activités scientifiques a lieu en juillet 1953, notamment en 
microbiologie et en parasitologie. 
Le Laboratoire de Farcha a pris de l'extension lorsque, par convention signée avec le gouvernement 
tchadien, sa gestion fut confiée à l'Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaires des Pays 
Tropicaux (IEMVT) le 1er janvier 195 8 pour une durée de 25 ans. Cette convention fut entérinée par 
les accords de coopération franco-tchadiens. 
Par ordonnance n° 006/PR/85 du 21 mars 1985 portant réactualisation de la situation du Laboratoire 
de Recherches Vétérinaires et Zootechniques de Farcha et le décret n° 496/PR/MEHP/85 du 21 juin 
1985 portant nomination du Directeur du Laboratoire de Recherches Zootechniques et Vétérinaires 
de Farcha, le Laboratoire de Farcha est devenu un établissement public doté de l'autonomie 
financière et placé sous la tutelle du Ministère de l'Elevage. 

2.2. Mission 

Le Laboratoire de Recherches Vétérinaires et Zootechniques de Farcha a pour mission: 
- d'entreprendre et de poursuivre des recherches scientifiques et techniques nécessaires à la 
conservation, au développement et à l'runélioration du cheptel national ainsi qu'à la valorisation des 
sous-produits ; 
- de produire des vaccins, sérums et autres produits biologiques nécessaires pour maintenir le 
cheptel en bon état sanitaire ; 
- de procéder à l'examen et à l'analyse des prélèvements divers aux fins de poser des diagnostics. En 
outre le LRVZ participe: 
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- à l'enseignement dispensé dans les établissements de formation professionnelle ou scientifiques et 
reçoit des stagiaires ; 
- aux contrôles et aux analyses touchant le domaine de la santé publique. 
La mission assignée au LRVZ aujourd'hui reste la même que sous mandat de l'IEMVT, mais 
cependant avec la perte de la dimension régionale conférée en 1960. En effet le Laboratoire de 
Farcha couvrait aussi la République Centrafricaine avec deux sous-centres à Bouar et à Bambari. 

2.3. Organisation actuelle 

Pour remplir sa mission, le Laboratoire de Farcha dispose : 
- d'un Conseil <l'Administration ; 
- d'un Conseil scientifique ; 
- d'un Conseil de gestion ; 
- d'un Comité scientifique ; 
- de cinq Divisions (santé, production animale, production des vaccins, entretien général, 
administration et finance). 
Le personnel du Laboratoire est en août 1999 de 105 travailleurs, dont 36 chercheurs nationaux, 4 
expatriés (dont 1 CSN) et 65 régis par la convention collective (source service personnel LRVZ) 

2.4. Infrastructures et équipements 

Le Laboratoire de Farcha couvre une superficie de 30 hectares et renferme : 
- quatre bâtiments servant de laboratoire (dont 2 en étage) d'une superficie totale de 2 500 m2

; 

- douze logements pour grands et petits animaux, dont un bâtiment pour la mise en quarantaine et 
un poulailler ; 
- un jardin irrigué de 250 000 m2 pour les cultures fourragères ; 
- deux magasins d'entreposage ; 
- six chambres froides, dont une à -20°C ; 
- un groupe électrogène ; 
- un château d'eau, deux forages et une station de pompage d'eau du fleuve Chari ; 
- deux garages ; 
- trois ateliers (froid, électricité, menuiserie et plomberie) ; 
- treize villas servant de logement. 
Le Laboratoire de Farcha, dans le cadre de ses activités, dispose de divers appareils et matériels : 
deux lyophilisateurs, autoclaves, centrifugeuses, microscopes, distillateurs, appareil 
d'électrophorèse, réfrigérateurs, congélateurs, étuves, etc. 
Cependant, il est à noter que beaucoup de ces appareils sont vétustes et techniquement dépassés. 

2.5. Budget 

Les programmes de recherches, la production des vaccins, l'équipement et le fonctionnement du 
Laboratoire de Farcha 3ont assurés par plusieurs sources de financement: 
- l'faat tchadien, 
- les ressources propres de l'établissement, 
- les ressources provenant de différents bailleurs de fonds à travers les accords bilatéraux, les 
conventions, le financement des projets de recherches soumis à des appels internationaux, etc. 
L'examen des ressources financières pour l'année 1995 laisse apparaître ce qui suit : 
- recette de l'établissement : 133 millions 
- subvention étatique pour le fonctionnement : 60 millions ; 
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A cela s'ajoute une somme similaire correspondant aux salaires des fonctionnaires mis à la 
disposition du Laboratoire par le ministère de l'Elevage. 
Les contributions étrangères s'élèvent à environ 1,06 milliards F CFA, provenant du Fonds d'Aide et 
de Coopération (FAC), du Fonds Européen pour le développement (FED), du Fonds International 
pour le Développement Agricole (FIDA) et de la Banque Mondiale (BM). (Noudjingar, 1997). 
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DEUXIEME PARTIE: ETUDE DU THEME DE STAGE 

2.1. Problématique 

.l • 

La recherche des causes d'une pathologie quelle que soit par ailleurs sa nature nécessite la 
mobilisation des moyens énormes, cela est particulièrement vrai pour les avortements et infertilité. 
En effet, les causes des avortements et infertilité sont multiples et, la littérature abonde dans leur 
description. Les avortements constituent donc un bon exemple de pathologie multi-factorielle et la 
consultation de la bibliographie ne fait que confirmer la difficulté d ' établir avec précision leur 
étiologie, en soulignant que pour une bonne partie, la cause reste indéterminée. Les différentes 
causes directes ou indirectes des avortements vont interagir entre elles et engendrer des situations 
augmentant la probabilité de leur apparition. C'est ainsi que la notion de causalité est abandonnée 
au profit de celle de « facteurs de risque », décrivant mieux la part de chaque facteur dans la 
manifestation du phénomène (Quirin, 1992). 
Dans la situation du Tchad, c'est après une période de suivi antérieure menée par le service 
d'épidémiologie du Laboratoire de recherches vétérinaires et zootechniques de Farcha et, prévoyant 
l'installation d'un élevage caprin qu'ont surgi les inquiétudes des techniciens. En effet des taux 
anormalement élevés d ' avortements (37 %) ont été enregistrés au cours d'un sondage dans la région 
de N'Djamena; la sérologie au cours de la même période, sur 417 sérums de chèvres sahéliennes 
mor~tre une séropositivité de 6, 7 % pour la c!1lamydiose, 6,5 % pour la fièvre Q et 2,2 % pour les 
autres maladies (Bidjeh, et al., 1993). 
Un autre suivi dans les zones de Massakory et Dourbali fait ressortir un taux qui va en s'accroissant 
d'année en année notamment dans la région de Dourbali (région autour de laquelle nous avons mené 
les présentes enquêtes), passant de 6,6 % en 1992, à 12,6 % en 1993 et à 19,4 % en 1994 (Imadine 
etal, 1995). 
C'est dans ce contexte que la présente étude a été sollicitée par le même laboratoire, afin d'étayer 
les causes de ces avortements. 

2.2. Méthodologie 

L'étude a pour cadre la périphérie de N'Djamena (rayon d'environ 170 km autour de la ville) : sous
préfecture de Massenya ( actuellement une préfecture), le poste administratif de Dourbali ( devenu il 
y a peu de temps sous-préfecture) et, dans les cantons de Bougoumène, Abougueme et Maï Ache. Il 
s'agit d'une étude comparée de type Cas/ Témoins (voir carte en annexes). 
Uri~ étude bibliographique du thème a permis auparavant de lister les différents facteurs de risque à 
tester. 
La saisie des données issues des enquêtes a été effectuée sous le logiciel ACCESS et l'analyse des 
résultats sous le logiciel SPSS, par l'intermédiaire de EXCEL. 

2.2.1. Principe de base des enquêtes Cas/ Témoins 

« Le principe d'une enquête Cas/ Témoins consiste à comparer la fréquence d'exposition antérieure 
à un facteur de risque dans un groupe de "cas", atteints par la maladie étudiée et, dans un groupe de 
"témoins" n'ayant pas cette maladie. Il faut donc constituer deux sous échantillons : l'un composé 
des "cas" et l'autre des "témoins" La mesure d'association utilisée est l'odds ratio ( qui est le rapport 
de chance d'apparition du phénomène étudié parmi les expositions)» (Bouyer et al., 1994). 

2.2.2. Prise en compte des facteurs de confusion 

La liste de ces facteurn est établie pour chaque maladie à partir des données bibliographiques et à 
partir du protocole de l'enquête. Les facteurs de confusion peuvent être pris en compte dans la 
planification d'une enquête Cas/ Témoins de diverses façons: 
Etude des facteurs impliqués dans les avortements et stérilité des espèces ovines et caprines en zone sahélienne du 13 

Tchad. Laboratoire de Farcha 



- la_ restriction à des sujets présentant des niveaux différents du facteur de risque (par exemple 
restriction aux femelles ayant avorté au cours d'une année) ; 
- la stratification, c'est-à-dire l'équilibrage de la distribution de ces facteurs de risque dans les 
groupes « cas » et « témoins » ; 
- l'appariement, c'est-à-dire la constitution des paires 1 cas / 1 témoin, présentant les mêmes 
caractéristiques pour les facteurs de confusion potentiels (exemple : âge des femelles, la race, etc.) 
(Bouyer et al., 1994). C'est pour prendre ces facteurs de confusion que les calculs d'odds ratio se 
sont basés uniquement sur les femelles pubères, afin de limiter les biais de recrutement des 
« témoins », pour les variables liées au cheptel. Ainsi les formules suivantes ont été utilisées pour la 
pondération ; pour les témoins : nombre de femelles pubères dans le cheptel / nombre moyen de 
femelles pubères ; pour les cas : nombre moyen de femelles pubères / nombre de femelles pubères 
dans le cheptel. Les cheptels dont le nombre de femelles pubères est faible ( ~ 5) ont été éliminés de 
l'analyse. 

2.2.3. Relation statistiquement significative 

« Une relation statistiquement significative n'est pas forcement le reflet d'un lien causal entre 
exposition et maladie. Avant de conclure à un lien causal, il faut éliminer toutes les explications 
alternatives : elles peuvent être d'ordre purement statistique ou dues à une mauvaise prise en compte 
des biais. 
Une association statistiquement significative "par chance" peut être observée lorsque de nombreuses 
comparaisons sont effectuées, puis qu'en effet dans ce cas, le risque global de conclure à tort (risque 
a ) augmente. Si une hypothèse précise est testée, ce problème n'intervient pas. 
Différents biais (erreurs de classement différentielles, mauvaise sélection des sujets, non prise en 
compte de l'ensemble des facteurs de confusion) peuvent également expliquer une association 
significative. Les biais les plus grossiers étant éliminés, c'est la cohérence des résultats trouvés qui 
permet d'assurer la conviction : cohérence interne, c'est-à-dire relation temporelle, dose effet et 
cohérence externe, c'est-à-dire la cohérence des résultats avec d'autres enquêtes ou avec des facteurs 
biologiques. 
Une différence non significative entre "cas" et "témoins" doit également faire rechercher des 
exp!'ications alternatives, avant de conclure à l'absence d'effet de l'exposition étudiée, notamment : 
des erreurs de classement non différentielles dans la mesure, qui ont tendance à diminuer le risque 
relatif; la sélection des groupes de "cas" et de "témoins" ou leur sur appariement, la non prise en 
compte de facteurs de confusion plus fréquents chez les témoins que chez les cas peuvent également 
aboutir à un résultat négatif» (Bouyer et al., 1994). 

2.2.4. Intérêt des enquêtes Cas/ Témoins par rapport à d'autres approches 

« De façon générale les enquêtes Cas/ Témoins sont bien adaptées à l'étude des maladies rares pour 
lesquelles le délai depuis le début de l'exposition est relativement long, situation dans laquelle une 
enquête de cohorte ( encore dite longitudinale) nécessiterait une population de grande taille, suivie 
sur plusieurs années. Par ailleurs elles permettent de prendre en compte d'autres facteurs de risque 
qu'il n'est parfois pas possible de mesurer dans les enquêtes de cohorte en particulier. 
Elles sont également bien adaptées à l'étude d'expositions dispersées pour lesquelles la constitution 
d'une cohorte serait difficile. En outre, lorsqu'elles se déroulent en population générale, elles 
refiètent les caractéristiques des expos,tions "en moyenne", en termes d'intensité et de fréquence 
d'exposés et, permettent ainsi d'avoir une îdée exacte de la part des différents facteurs dans 
l'étiologie de certaines maladies dans la population générale» (Bouyer et al. , 1994). 
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2.2.5. Limite des enquêtes de type Cas/ Témoins 

« En plus des risques d'erreurs pouvant intervenir du fait qu'il faut souvent remonter à des 
expositions lointaines, le problème dans les enquêtes Cas / Témoins est celui d'une erreur 
différentielle dans les informations recueillies : soit les cas eux-mêmes (à cause de leur maladie), 
soit les enquêteurs (parce qu'ils connaissent le but de l'enquête) risquent de rapporter plus 
précisément les expositions auxquelles auraient été soumis les cas. Ce type d'erreur peut entraîner 
une surestimation dans l'estimation de l'odds ratio. C'est pourquoi l'utilisation des témoins malades 
peut rendre cette différence moins sensible. De même le recueil des informations pourrait se faire à 
"l'aveugle" autremer.t dit sans connaissance du statut de ca~-ou de témoin » (Bouyer et al. , 1994). 

2.3. Protocole 

Trois phénomènes distincts étaient à étudier : les avortements tardifs, l'infertilité et la stérilité. Pour 
chaque phénomène nous avons retenu une définition des "cas" et des "témoins", ainsi nous avons 
considéré comme : 
- cas d'avortement tardif : une femelle pour laquelle l'éleveur ( ou le berger) a constaté un 
avortement, c'est à dire une observation visuelle de l'avorton et/ ou mort né, au cours de l'année; 
- témoin d'avortement tardif : une femelle de la même espèce que le cas et, ayant mis bas 
normalement au cour de l'année; 
- cas d'infertilité : une femelle née dans le troupeau, âgée d'au moins trois ans, ayant déjà mis bas 
dans le troupeau, qui n'a pas eu de mise bas depuis un an et, qui n'est pas gravide visiblement au 
moment de l'enquête; 
- témoin d'infertilité : une femelle de la même espèce que le cas, née dans le troupeau, ayant mis bas 
au cours de l'année ou ayant une gestation visible au moment de l'enquête ; 
- C8.S de stérilité : une femelle née dans le troupeau, âgée d'au moins trois ans, n'ayant jamais mis bas 
et qui n'est pas gravide au moment de l'enquête; 
- témoins de stérilité : une femelle née dans le troupeau, ayant un âge équivalent à celui du cas, qui a 
déjà mis bas ou qui est gestante au moment de l'enquête. 

2.4. Echantillonnage 

Les villages enquêtés (424 villages ont été recensés dans les trois cantons) ont été choisis au hasard 
à l'ordinateur, à raison de trente villages par canton. Un seul éleveur est concerné par village, et il 
est choisi par consensus parmi tous les éleveurs du village. 
Dans chaque élevage retenu, un questionnaire est passé en revue avec l'éleveur et soigneusement 
rempli. Il finit par le remplissage de la fiche des femelles, avec un comptage direct et une 
identification par marquage au feutre rouge. 
Au moment de remplir cette fiche, un prélèvement de sang dans deux tubes (hépariné et sec) est 
effectué sur chaque cas et / ou témoin déterminés. Le premier tube est conservé directement dans 
une glacière, le seconG laissé au repos 24 h avant de récoîter le sérum, qui sera à son tour conservé 
dans la glacière. De même, un frottis sanguin au niveau de l'oreille de chaque femelle prélevée a été 
effectué. 
Les prélèvements (et les lames) sont identifiés par des codes, du genre: 1 / 1 /AV/ C (Eleveur n°1, 
femelle n°1, avortement, cas). 
Dans chaque élevage un seul cas, choisi au hasard des numéros des autres femelles potentielles, est 
retenu pour les prélèvements, même s'il y en a plusieurs, de même que pour les témoins. Les 
élevages ne présentant pas de «cas» fournissent tout de même trois «témoins». Soit 44 sérums 
pour les« cas» d'avortement et 213 pour les« témoins» effectués au total. 
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2.5. Matériel 

Les enquêtes se sont déroulées chez 63 éleveurs, disposant en tout de 1 375 petits ruminants issus 
de trois races principales pour chaque espèce (voir chapitre suivant). Un ensemble de matériel de 
pr~lèvement de laboratoire complétait l'équipement. La lcgistique étant assurée par un véhicule tout 

· ten-ain. 

2. 6. Résultats 

2.6.1. Dépouillement 

Les résultats ont été obtenus en deux phases : dans un premier temps, il a été procédé à un tri à plat 
de toute l'information recueillie, ce qui a permis de caractériser une typologie des éleveurs, ainsi que 
des troupeaux ; dans un deuxième temps, une analyse croisée de toutes les variables susceptibles 
d'intéresser les trois phénomènes étudiés a été réalisée. 

2.6.2. Caractérisation des éleveurs 

Soixante trois villages seulement sur les quatre vint dix retenus ont pu être touchés par l'enquête ( cf. 
discussion), par conséquent 63 éleveurs, en raison d'un par village. 
Tous les élevçurs enquêtés sont des sf:dentaires et ayant ' comme première activité l'agriculture, la 
première culture étant le sorgho rouge, puis le mil, le berberé (sorgho de décrûe). Le nombre de 
réponses prend en compte toutes les réponses d'un même éleveur par rapport à plusieurs 
cultures (cf. tableau 1). 

Tableau 1 : Principales cultures des enquêtés 

Production Nombre de réponse à la question (n = 167) 
n % 

Sorgho rouge 53 31,7 
Mil ( pénicilaire) 32 19, 1 

Berberé 26 15,6 
Sorgho blanc 17 10,2 

Maïs 14 8,4 
Arachide 13 7,8 
Gombo 4 2,4 
Sésame 4 2,4 
Niébé 3 1,8 

Tomate 1 0,6 

Quatorze éleveurs ont en plus une deuxième ou troisième activité ( cf. tableau 2). 

Tableau 2 : Autres activités des éleveurs enquêtés 

Activités Fréquence Pourcentages % cumulés 
Agriculteur 49 77 77,78 

Agriculteur et chef de village 7 11,11 88,89 
Agriculteur et pécheur 2 3,17 92,06 

Agriculteur et commerçant 2 3,17 95,23 
Agriculteur et réparateur de bicyclettes 1 1,59 96,82 

Agriculteur et auxiliaire vétérinaire 1 1,59 98,41 
Agriculteur, auxiliaire vétérinaire et commerçant 1 1,59 100 

La taille de la famille des éleveurs, c'est à dire le nombre total de personnes dans la famille de 
l'éleveur, est donnée dans le tableau ci-contre: 
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Tableau 3 : Taille de la famille des éleveurs 

Nb pers. Fréquence Pourcentage % cumulés 
7 11 17,5 17,5 
5 7 11, 1 28,6 
9 6 9,5 38,1 
4 6 9,5 47,6 
2 6 9,5 57,1 
6 5 7,9 65 
3 5 7,9 72,9 
10 4 6,3 79,2 -- . 8 3 4,8 84 
12 3 4,8 88,8 
1 3 4,8 93,6 

11 2 3,2 96,8 
13 1 1,6 98,4 
17 1 1,6 100 

Moyenne : 6,4 ; Ecart type : 3,4 (Nb Pers= Nombre de personnes) 

Le tableau 4 donne le nombre de femmes par éleveur, deux éleveurs enquêtés seulement n'étaient 
pas mariés. 

Tableau 4: Nombre de femmes par éleveurs 

Nb femme Fréquence Pourcentage % cumulés 
1 38 60,3 60,3 
2 21 33,3 93&___ - · 
0 2 3,2 96,8 

!3 1 1,6 98,4 
4 1 1,6 100 

Moyenne : 1,4 ; Ecart type : 0,6 

Le nombre total d'enfants par éleveur, y compris ceux qui ne sont plus avec lui est donné dans le 
tableau ci-après : 

Tableau 5 : Nombre total d'enfants par éleveurs 

Nombre Fréquence Pourcentage % cumulés 
5 10 15,9 15,9 
4 9 14,3 30,2 
0 8 12,7 42,9 
7 6 9,5 52,4 
2 6 9,5 61,9 
3 5 7,9 69,8 
6 5 7,9 77,7 
8 4 6,3 84 
1 3 4,8 88,8 
9 2 3,2 92 
10 2 3,2 95,2 
11 1 1,6 96,8 
12 1 1,6 98,4 
14 1 1,6 100 

Moyenne: 4,7; Ecart type: 3,2 
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Le nombre d'enfants présents au moment de l'enquête, pouvant éventuellement servir de main
d' œuvre pour la conduite du troupeau est donné dans le tableau suivant: 

Tableau 6 : Nombre d'enfants présents 

Nombre Fréquences Pourcentage % cumulés 
0 9 14,3 14,3 
4 9 14,3 28,6 
2 8 12,7 41,3 
5 8 12,7 54 
3 7 11, 1 65,1 
6 6 9,5 74,6 ,..._ 
7 5 7,9 82,5 
1 4 6,3 88,8 
8 3 4,8 93,6 
9 2 3,2 96,8 
10 1 1,6 98,4 
12 1 1,6 100 

Moyenne : 4 ; Ecart type : 2,8 

Enfin, les ethnies représentées dans l'échantillon ont été à leur tour spécifiées ( cf. tableau 7) 

Tableau 7 : Ethnie des éleveurs 

Ethnies Fréquence Pourcentage % cumulés 
Arabe 38 60,32 60,32 
Massa 5 7,37 74,04 
Haussa 4 6,35 78,80 ·-

Br-.guirmi 3 4,76 83 ,56 
Bomo 3 4,76 86,73 

Hadjaraï 2 3,17 89,90 
Kouka 2 3,17 93,07 
Peul 2 3,17 94,66 
Bayo 1 1,59 96,25 
Bilala 1 1,59 97,84 

Kikaye 1 1,59 99,43 
Massenadji 1 1,59 100,02 

2.6.3. Caractérisation du cheptel de l'échantillon étudié 

Au total 1 375 petits ruminants ont été enquêtés, répartis en: 
- caprins : 868 (dont 789 de race Sahel, 35 de race Kirdi et 44 de race Métisse Sahel-Kirdi); 

- ovins: 507 (dont 3,Sï de race Sahel, 71 de race Kirdi et, 69 de race Métisse Sahel-Kirdi); 

- femelles : 684 (dont, 436 chèvres et 248 brebis), toutes âgées d'au moins un an. Le travail s'est 
essentiellement basé sur ces femelles, qui sont en priorité concernées par les phénomènes étudiés. 

Les graphiques suivants donnent la répartition des animaux par classe d 'âge et par race (le 
pourcentage représente celui de chaque classe d'âge par rapport à l'effectif total de la catégorie) : 
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2.6.4. Les avortements 

- Trente huit cas d'avortements ont été enregistrés au cours d'un mois (de la date de l'enquête à un 
mois en arrière), le maximum s'élevant à neuf cas chez un éleveur. Mais cinquante cinq éleveurs 
n'a~aient pas 0u de r.a~ d'avortements ~u cours de cette période (tableau 8) : 

Tableau 8: Avortements en un mois par élevage 

Cas Fréquence Pourcentage % cumulés 
0 55 87,3 87,3 
2 1 1,6 88,9 
3 1 1,6 90,5 
4 2 3,2 93,7 
5 2 3,2 96,8 
6 1 1,6 98,4 
9 1 1,6 100 

Moyenne : 0,5 ; Ecart type : 1,6 

- Sur une année 189 cas d'avortements répondant aux hypothèses de départ ont été déclarés 
globalement par les éleveurs dans tous les élevages sur une année (tableau 9), soit 26,6 % 
d'avortements pour les 684 femelles, ce qui est assez proche des résultats antérieurs (Bidjeh et al., 
1993), ces av0rteme11tn ne tiennent pas compte des mortina~alités (cf. tableau 10), qui sont de l'ordre 

' de :28,7 _%; 
- mais seulement 76 cas d'avortements ont été obtenus au cours de cette enquête sur toutes les 
femelles observées après comptage une à une, c 'est-à-dire en prenant en compte celles qui avaient 
avorté au moins une fois au cours de leur carrière, dont 55 chez les chèvres soit 12,6 % et 21 chez 
les brebis soit 8,5 %. En prenant en compte uniquement les avortements au cours d'une année, on 
trouve des taux de 11, 7 % pour les chèvres et 7 ,2 % pour les brebis, ces taux sont un peu inférieurs 
aux chiffres avancés par les premières études (19,4 ¾pour les chèvres et 8,5 % pour les brebis en 
1994) (Imadine et al., 1995). 
- 71 prélèvements pour les témoins d'avortements ont été effectués ; 
- deux prélèvements pour les « cas» d'infertilité, deux pour les « cas» de stérilité et quarante pour 
les « cas » d'avortement ; 
- 71 prélèvements pour les « témoins » d'infertilité et un nombre équivalent pour les « témoins » de 
stérilité. Le faible nombre de cas d'infertilité et de stérilité n'a pas permis d'obtenir des résultats 
exploitables. 

Tableau 9 : Nombre d'av9rtements au cours d'une année par élevage dan~ tous les élevages 

Nombre Fréquence Pourcentage % cumulés 
0 20 31,7 31 ,7 
3 9 14,3 46 
2 8 12,7 58,7 
1 8 12,7 71 ,4 
4 4 6,3 77,7 
5 4 6,3 84 
6 3 4,8 88,8 
9 2 3,2 92 

20 1 1,6 93,6 
11 1 1,6 95,2 
13 1 1,6 96,8 
14 1 1,6 98,4 
8 1 1,6 100 

Moyenne : 3 ; Ecart type: 3,89 
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. TaMeau 10: Mortinatafü:és au cour-s d'une annér. 

Nombre Fréquence Pourcentage % cumulés 
0 24 38,1 38,1 
10 6 9,5 47,6 
2 5 7,9 55,5 
5 5 7,9 63,4 
4 4 6,3 69,7 
3 4 6,3 76 
1 4 6,3 82,3 
7 3 4,8 87,1 
6 3 4,8 91,9 
8 2 3,2 95,1 
12 1 1,6 96,7 
20 1 1,6 98,3 
60 i 1,6 99,9 

Moyenne : 4,3 ; Ecart type : 8,2 

Les différentes périodes des avortements sont dans l'ordre décroissant la saison sèche chaude (Seif, 
en Arabe local), la saison sèche froide (Chité, en Arabe local) et la saison des pluies (Kharif, en 
Arabe local), le tableau 11 en donne les détails. 

Tableau 11 : Période des avortements 

Période des avortements Fréquence Pourcentage % cumulés 
Saison sèche chaude 31 40,8 40,8 
Saison sèche froide 29 38,1 78,9 

Saison pluies 16 21,1 100 

Les soins aux femelles après avortement, qui peuvent être un indice de bonne conduite du troupeau, 
montrent que 47 éleveurs sur 63 (soit 75 %) ne font rien après un avortement. En plus les femelles 
ayant avorté sont gardées telles dans le troupeau, le tableau 12 en donne les détails : 

Tableau 12 : Soins aux femelles après avortement 

Nombre éleveurs Soins administrés 
47 Ne donnent rien 
9 Aliments complémentaires 
2 Uniquement en cas de rétention placentaire 
2 Aooellent le vétérinaire pour en savoir plus 
1 Repos 3 à 4 jours, avant retour au oâturage 
1 Bain avec de l'eau froide (train arrière surtout) 
1 Administration de tétracyclines "capsounes" 

Parmi les 63 éleveurs enquêtés seuls 17 ,5 % procèdent à une séparation des animaux, en général par 
classe d'âge (les petits et les grands attachés à une corde de part et d'autre) (Cf. tableau 13) 

Tableau 13 : Séparation des animaux 

Séparation Fréqu•~ni.:e Pourcentage % cumulés -- 5~ Non 82,5 82,5 
\Oui 11 17,5 100 
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Le suivi de la gestation et les soins qu'elle nécessite sont prodigués par 22,2 % des éleveurs parmi 
les 63 enquêtés. Ces soins se limitent en général à une complémentation au retour du pâturage 
( cf.tableaul 4). 

TaMeau 14: Soi11.s aux femelles gravides 

Soins Fréquence Pourcentage % cumulés 
Non 49 77,8 77,8 
Oui 14 22,2 100 

D'autre part les soins vétérinaires et vaccinations ne sont pas courants chez les éleveurs, ainsi 22,2 
% seulement avaient acheté des produits pharmaceutiques vétérinaires au cours d'une période d'une 
année (cf. tableau 15). Pour les vaccinations, le seuil reste encore bas 52 éleveurs n'ont jamais 
vacciné leurs petits ruminants (cf. tableau 16) 

Tableau 15 : Achat des médicaments au cours d'une l'année 

Achat Fréquence Pourcentage % cumulés 
Non 49 77,8 77,8 
Oui 14 22,2 100 -- ---· .. 

Tableau 16: Cas de vaccination chez les éleveurs enquêtés 

Vaccination Fréquence Pourcentage % cumulés 
Non 52 82,5 82,5 
Oui 11 17,5 100 

La conduite des éleveurs face au devenir du placenta et de l'avorton après l'avortement montre 
qu'ils ne se doutent pas du danger de contamination. Pire encore certains les donnent aux chiens 
entretenant ainsi un réservoir. Le nombre d'éleveurs qui s'en débarrassent correctement est limité 
environ 12,7 % (cf. tableau 17). 

Tableau 17 : Devenir de l'avorton et le placenta après avortement 

- · Devenir avorton et placenta Fréquence Pourcentage % cumulés 
Jeté·s dans la nature 29 46 46 

Abandonnés surplace 14 22,2 68,2 
Donnés aux chiens 8 12,7 80,9 
Mis dans un arbre 4 6,3 87,2 

Enterrés 3 4,8 92 
Jetés ou donnés aux chiens 2 3,2 95,2 

Avorton dans un arbre et placenta enterré 1 1,6 96,8 
Avorton ieté et placenta enterré 1 1,6 98,4 

Sans opinion 1 1,6 100 

Les pratiques traditionnelles font que les animaux circulent entre éleveurs, soit par des prêts, soit 
par des confiages (Cf. tableau 18). Ce système pourrait favoriser la dissémination des germes 
microbiens, si l'animal confié quitte le troupeau d'origine avec une séquelle de pathologie abortive, 
les mouvements d'animaux dans l'autre sens existent aussi (animaux confiés aux éleveurs). 
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2.6.5. Maladies abortives 

Un certain nombre de maladies ont été listées avec les éleveurs enquêtés comme étant des affections 
abortives . Mais des affections connues pour être abortives comme la Brucellose (Sigg, 1990 et; 
Akakpo et al., 1994), la Chlamydiose, la Fièvre Q (Boulet, 1985) et la trypanosomose (Jacquiet, 
1993), ne s'y trouvent pas (cf. tableau 19): 

Tableau 18: Nombre d'animaux confiés par les éleveurs à autrui 

Nombre Fréquence Pourcentage % cumulés 
0 53 84,1 84,1 
3 2 3,2 87,3 
4 1 1,6 88,9 
9 1 1,6 90,5 
10 1 1,6 92,1 
14 1 1,6 93,7 
16 1 1,6 95,2 
30 1 1,6 96,8 
40 1 ' 1,6 98,4 
100 1 1,6 100 

Moyenne: 3,6; Ecart type: 14,1 

Tableau 19 : Maladies entraînant avortement 

Nom traditionnel Nom en français Eleveurs avant répondu à la question (n = 46) 
n % 

Gouba ou Diarab Gale 9 19,5 
Am Fach-fach Pleuropneumonie 9 19,5 
AmMarrara Heart Water 8 17,3 
Ambourdoub Charbon bactéridien 3 6,5 

Doula Piétin 3 6,5 
Diadari (Arabe local) ND 2 4,3 

Bihourou (Massa) Non déterminée (ND) 1 2,2 
Damba(P~ ND 1 2,2 - -Guichou (H10ussa) ND 1 2,2 

Doude Fasciolose 1 2,2 
Nada Humidité 1 2,2 
Hâme Maladie des moustiques 1 2,2 

Hahané (Peul) ND 1 2,2 
Ouhdé (Peul) ND 1 2,2 
Liina (Bomo) ND 1 2,2 

Ab Zibède (Arabe local) ND 1 2,2 
Ab Lissane Fièvre aphteuse 1 2,2 

Am Damman (Arabe local) ND 1 2,2 

2.6.6. Facteurs nutritionnels 

La recherche des facteurs nutritionnels en rapport avec les avortements n'a pas été fructueuse, en 
effet, aucun éleveur n'a pu faire une différence entre une légumineuse et une graminée ; afin de 
pouvoir tirer une conclusion liée à la richesse de la strate herbacée qui est déterminante dans ce 
genre de situation (Bourzat, 1994 ; Chartier et, Chartier, 1988 ; INRA, 1978). Un inventaire des 
ligneux a été effectué lors des enquêtes (Tableau 20), ce qui n'était pas prévu pour les herbacées, 
néanmoins la littérature (Devaux, 1973) décrivant les plantes toxiques ou réputées toxiques pour le 
bétail (zones de steppes sahéliennes, savanes à épineux sahélo-soudaniennes et savanes 
soudaniennes à ligneux caducifoliés) relève que : le Cienfuegosia digitata, un sous-ligneux 
contenant du gossypol est à craindre, de même que l'Indigofera senegalensis bien appetée au Tchad 
et au Sénégal; le Capparis tomentosa (famille des Capparidaea) ayant des racines toxiques plus 
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spécialement au Kanem et aux fruits contenant des alcaloïdes, de la berbérine et de la protopine ; le 
Tamarindus indica qui induirait une alopécie sur les animaux sensibles ; et enfin le Sorghum 
halepense (L.) Pers. et le Sorghum piper Stapf qui comme la plupart des graminées contiennent de 
l'acide cyanhydrique en quantité toxique pour les animaux selon le stade de végétation. Les 
repousses ayant souffert durant leur croissance sont les plus redoutables. Cette description ne fait 
pas cas d'avortement lié à la consommation de ces plantes. 

Tableau 20 : Les principales essences ligneuses et sub-ligneuses dans les villages enquêtés 

Essences Fréquence Pourcentage % cumulés 
Balanù'es aef!Vvtiaca 57 13 13 - Calotropis procera 52 11,8 24,8 
Ziziphus mauritiana 38 8,6 33,4 
Azadirachta indica 36 8,2 41,6 

Acacia seval 30 6,7 48,3 
Boscia seneR;alensis 26 6 54,3 
Hvphaene thebaïca 22 5 59,3 

Sclerocarva birrea (Himedé) 21 4,8 64,1 
Acacia nilotica 18 4 68,1 
Acacia senef!al 18 4 72,1 

Tamarindus indica 16 3,6 75,7 
Parkinsonia dif!itata 16 3,6 79,3 

Diosvvros mespiliformis (Diokhane) 11 2,5 81,8 
Prosopis juliflora 10 2,3 84,1 

Guiera senef!alensis (Khibèche) 9 2,1 86,2 
Bauhenia rufescens 9 2 88,2 

Acacia albida 7 1,6 89,8 
Piliostigma retirnfotum 7 1,6 91,4 

l7icus f!naphalocarva (Diimezé) 6 1,4 92,8 

1 Myt,·af!ina inermis 6 1,4 94,2 
Combretum f!lutinosum (Habil) 5 1,1 95,3 

Ficus sp. 4 0,9 96,2 
Rôniers 4 0,9 97,1 

Anof!eissus leiocarvus (Sahaba) 3 0,7 97,8 
Eucalvvtus 2 0,5 98,3 
Caïlcédrat 2 0,5 98,8 

Acacia sieberiana (Kouk) 1 0,2 99 
Lannea humilis (Layyoum) 1 0,2 99,2 

Guirlié (ND) 1 0,2 99,4 
Leptadenia hastata 1 0,2 99,6 

Maguelelé (ND) 1 0,2 99,8 

Les distances que parcourent les troupeaux par jour pour s'alimenter ou pour s'abreuver montrent 
que les disponibilités alimentaires ne sont pas très nombreuses en dehors de la saison des pluies où 
40 troupeaux font moins d'un kilomètre (cf. tableau 21). 

La nature des parcours durant les différentes saisons donne aussi une idée de la qualité et quantité de 
pâturage dont pourraient disposer les animaux ( cf. tableau 22). 

On peut constater que la pratique de la complémentation est bien encrée dans les habitudes des 
éleveurs dont 88,9 % l'observent, la majorité donnant uniquement du natron (30,1 %), même si 11,1 
% n'en font pas (cf. tableau 23). 
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Tableau 21 : Distances parcourues par les troupeaux en différentes saisons 

Distance ( en Km) Saison sèche froide Saison sèche chaude Saison des pluies 
NbTrouo % Nb Troup % Nb Troup % 

Moins d'un km 1 1,6 3 4,8 2 3,2 
1 11 17,5 10 15,9 40 63,5 

' 2 l'i 27 17 27 14 22,2 1 ,---- : 
2 14 22,2 13 20,6 3 4,8 
4 7 11, 1 5 7,9 3 4,8 
5 10 15,9 7 11, 1 1 1,6 
6 1 1,6 
7 2 3,2 4 6,3 
9 1 1,6 
10 2 3,2 
15 1,6 

Totaux 63 100 63 100 63 100 
Nb Troup = Nombre de troupeaux 

Tableau 22 : Type de pâturage au cours de différentes saisons 

Type de parcours Fréquence SSC Fréquence SP Fréquence SSF 
Entre les arbres 1 1 

Bord fleuve ou marigot 6 1 2 
Brousse 2 1 -

Champs récoltés 12 1 15 
Divagation 5 11 1 

Iles ( autour du fleuve) 1 1 
Jachères 35 49 43 

Ouaddi (vallées) 1 

Tableau 23 : Aliments complémentaires 

Aliments utilisés Fréquence Pourcentage % cumulés 
Natron 19 30,1 30,1 

Natron et son en mélange 8 12,7 42,8 
Pas de complémentation 7 11,1 53,9 

Fanes arachides, fanes niébé, son et natron 5 7,9 61,8 
Natron, son et tourteau 4 6,3 68,1 

Son et, reste reoas 3 4,8 72,9 
,_. Tiges mil, grain mil ~ ·!ste repas et natron 3 •\8 77,7 

Késidus sorg:10 ou mil, son et reste de repas 2 3,2 80,9 
Résidus de sorgho, natron et son 2 3,2 84,1 

Fanes arachide et de niébé, son, tourteau, natron 2 3,2 87,3 
Eau de rinçage des céréales 2 3,1 90,4 

Fanes arachides, fanes niébé et résidus sorgho 2 3,2 93,6 
Mil 2 3,2 96,8 

Fanes arachides 1 1,6 98,4 
Grains d'oseille et son des céréales 1 1,6 100 

2.6.7. Plantes abortives 

Parmi les soixante trois éleveurs interrogés une grande majorité (66,6 %) ne connaissent pas des 
plantes susceptibles de faire avorter les femelles gestantes. Les autres éleveurs citent le Dipcadi 
longifolium Baker (Birred, en Arabe local), le Mytragina inermis (Ala en Arabe local), 
l'Azadirachta indica (Gangné en Arabe local) et le Calotropis procera (Ochorro, en Arabe local) à 
une reprise chacun (cf. tableau 24) 

1 
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Tableau 24 : Plantes entraînant avortement 

Nom traditionnel Nom scientifique Eleveurs avant répondu à la question (n = 25) 
n % 

Birred Dipcadi longifolium Baker 20 80 
Ala Mytragina inermis 1 4 

Gagnantchi Azadirachta indica 1 4 
Ochorro Calotropis procera 1 4 

Dandi Mayo (Peul) Non déterminée (ND) 1 4 
Garate Acacia nilotica (gousses) 1 4 

2.6.8. Autres facteurs abortifs 

Des éléments liés à la conduite du troupeau, tels que les bagarres entre animaux, les coups de 
cornes, les coups de bâtons, les ruades, les mouches et les moustiques ont été rapportés par les 
éleveurs ( cf. tableau 25), par contre le rang de mise bas, l'âge à la mise bas et le nombre de fœtus 
par portée (Sigg, 19~0; LRVZ, 1994) ne l'ont pas été. 

Tableau 25 : Autres fai:tcurs d'avortement 

Facteurs Eleveurs avant répondu à la question (n = 37) 
n % 

Moustiques 14 37,8 
Mouches (Taons) 5 13,5 
Coups de cornes 2 5,4 

Fatigue et malnutrition 2 5,4 
Plastiques 2 5,4 

T10ues 2 5,4 
Natron en excès 1 2,7 
Coups de bâtons 1 2,7 

Ruades 1 2,7 
Fumée en SP 1 2,7 

Combats entre animaux 1 2,7 
Reste de repas 1 2,7 

Chaleur 1 2,7 -
Hurmdité 1 2,7 

Soif intense 1 2,7 
Tchermedé (Peul) ND 1 2,7 

2.6.9. Rôle des mâles 

La connaissance des éleveurs n'a pas permis d'avoir des résultats en ce sens. Cependant certains 
affirment avoir eu dans leur troupeau des mâles stériles, de même que des mâles dont les petits ne 
sont pas viables. Ces mâles ont été aussitôt reformés. 

2.6.1 O. Les facteurs de risque testés 

Un ensemble de variables dont certaines synthétiques, pouvant avoir une incidence sur l'apparition 
des avortements ont été testées. Presque toutes les parties du questionnaire ont fait l'objet 
d'investigation à tra,e1:s les calculs d'odds ratio (cf. tableaux ci-après). 
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Tableau 26 : Les facteurs de risque liés à l'éleveur et à la structure du troupeau 

Facteurs Cas Témoin Valeur OR IC(OR)ra=5%l Signification 
Age éleveur > 40 ans 23 / 33 9 / 19 2,56 ro,7; 9,71 Oui 
Eleveur sans enfant 4 / 32 3 / 19 0,76 ro,12 ; 51 Non 

1 à 3 enfants / éleveur 5 /32 6 /19 0,40 ro,09 ; 1,871 Non 
> 3 enfants / éleveur 23 / 32 10 / 19 2,3 ro,6; 8,951 Oui 
> 1 femme / éleveur 15 / 33 4 /19 3,13 ro,74; 4,161 Oui 

Eleveurs Arabes 25 / 33 10 / 19 2,8 ro,7 ; 11,21 Non 
3eme activité éleveur 7 /33 4 /19 1,01 ro,21 ; 51 Non 

Connaît mal physiologie 11 /31 4 /17 1,8 ro,4; 8,51 Non 
Possession de bovins 29 /34 14 / 19 1,6 ro,5; 14,11 Non 

Nb. Bovins/ éleveurs 10 10 / 34 4 / 19 1,6 ro,35 ; 7,31 Non 
10> Nb. Bovins/ éleveurs 30 9 /34 6 /19 0,8 ro,2; 3,21 Non -· 
Nombre b0"1 ins / ékveur > 30 10 / 2Ll 4 /19 1,6 ro,35 ; 7,31 Non 

Nombre PR/ éle\;eur 10 3 / 33 2 / 18 0,8 ro,1; 7,71 Non 
10 > Nb PR / éleveur 20 15 / 33 9 /18 0,85 ro,25; 3,11 Non 
20 > Nb PR / éleveur 30 8 / 33 5 / 18 0,83 ro,2 ; 3,71 Non 

Nombre PR/ éleveur> 30 7 /33 2 /18 2,15 ro,34; 11,231 Non 
Nb total UBT / éleveur 3,75 6 / 32 5 /19 0,65 ro,15; 31 Non 

3,75>Nb total UBT/éleveur 14,1 9 / 33 3 / 19 2,1 ro,4 ; 11,61 Non 
14,l>Nb total UBT/éleveur 26,85 11 / 33 4 / 19 2,0 ro,45; 9,11 Non 

Nb total UBT /éleveur> 26,85 6 / 33 7 / 19 0,4 ro,1 ; 1,11 Non 
Canton Abougueme 11 / 32 9 / 19 0,72 ro,79 ; 2,11 Non 
Canton Bougoumène 14 / 32 3 /19 4,15 ro,87; 22,31 Non 

Canton Maï Ache 7 / 32 8 / 19 0,39 ro,09; 1,561 Non 
NB : Connaissances physiologiques = Age à la première mise bas et durée de la gestation 
1 Bovin ou 1 Equin= 0,75 UBT; 1 Dromadaire= 1 UBT; 1 Ane= 0,5 UBT; 1 PR= 0,15 UBT 

Tableau 27 : Les facteurs de risque liés au gardiennage 

--
Factems Cas Témoin Valeur OR IC(OR)ra=5%l Signification 

Nombre berger/ UBT 0,05 8 / 33 8 /19 0,45 ro,1; 1,11 Oui 
0,05 > Nb berger/ UBT 0, 1 11 / 33 4 / 19 1,9 ro,4; 8,71 Non 

0, 1 > Nb berger/ UBT 0,25 8 / 33 3 / 19 1,7 ro,3; 9,67 Non 
Nombre berger/ UBT > 0,25 6 /33 4/19 0,8 ro,2; 4,37 Non 
Nb pers famille / UBT 0,25 10 / 33 10 / 20 0,4 ro,12; 1,61 Non 

0,25 > Nb pers famille / UBT 0,5 6 / 33 3 / 20 1,3 ro,23 ; 7,51 Non 
0,5 > Nb pers famille / UBT 1 7 / 33 1 / 20 5, 1 ro,5 ; 1201 Non 

Nombre berger/ UBT > 1 10 / 33 6 / 20 1,0 ro,26; 41 Non 
Vols, pertes en un mois = 0 % 18 / 33 11 / 19 0,87 ro,24; 3,21 Non 
0 % > vols, pertes/ mois 10 % 5 / 33 2 / 19 1,52 ro,2 ; 12,81 Non 
10 % > vols, pertes en un mois 10 / 33 6 / 19 0 94 ro,24; 3,87 Non 

Bergers salariés 3 / 31 5 /17 0,26 ro,04 ; 1,541 Non 
Berger éleveur lui-même 2 /31 1/ 17 1,1 ro,01 ; 33,51 Non 
Berger enfants d'éleveurs 23 / 31 8 / 17 3,23 ro,8 ; 13,77 Oui 

Berger autre membre famille 3 / 31 3 /17 0,5 ro,01; 3,71 Non 
Expérience berge~_ 2 ans 4 / 33 9 / 18 0,15 ro,o3 ; 0,111 Non 

2 :ms> Expérience berger 5 ans 11 / 33 6 / 1?. 1,1 ro,21 ; 4,467 Non 
' Expérience berger > 5 ans 16 / 33 3 / 18 5,33 D,1;291 Oui 

Pas de décision berger sur troupeau 29 / 31 17 / 18 0,85 ro ; 13,57 Non 
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Tableau 28 : Les facteurs de risque liés aux pratiques d'abreuvement et de conduite au pâturage 

Facteurs Cas Témoin Valeur OR IC (OR) ra= 5 %1 Signification 
Abreuvement au fleuve en SF 8 / 33 2 / 19 2,72 f0,44; 21,251 Oui 

Abreuvement mare temporaire SF 12 /33 5 / 19 1,6 ro,4 ; 6,71 Oui 
Abreuvement au puits en SF 13 / 33 12 / 19 0,38 ro,1; 1,41 Non 

Abreuvement au fleuve en SSC 10 / 33 3 / 19 2,3 ro,41; 12,11 Non 
Abreuvement > 1 fois / jour en SSC 22 / 32 10 / 19 2,0 ro,5 ; 7,51 Oui 
Abreuvement > 1 fois / jour en SSF 15 / 32 5 / 19 2,5 ro,6; 10,21 Oui 
Abreuvement > 1 fois-i jour en SP 5 / 33 3 /19 1,2 ro,2 ; 11 Non - - . 
Pâturage au bord du.fleuve en SSC 3 / 33 3 / 19 0,5 ro,15; 3,61 Non 

Pâturage sur champs récoltés en SSC 4 / 33 5 / 19 0,36 f0,07 ; 3,651 Non 
Pâturage naturel en SSC 26 / 33 10 / 19 3,0 ro,7; 12,51 Oui 

Pâturage sur champs récoltés en SSF 4 / 32 6 / 19 0,31 f0,06; 1,551 Oui 
Pâturage naturel en SSF 23 / 33 12 / 19 1,34 ro,35 ; 5,21 Non 

Départ pâturage > 1 fois/ jour SSC 15 / 32 5 / 19 2,5 ro,6; 10,21 Non 
Départ au pâturage > 1 fois/ jour SSF 16 / 33 9 / 19 1,0 ro ; 3,81 Non 
Départ au pâturage > 1 fois/ jour SP 9 / 33 8 /19 0,5 ro,1 ; 21 Oui 
Temps pâture SSC 8 heures / jour 10 / 33 9 / 19 0,48 ro,13 ; 1,81 Non 
8 > Temps pâture SSC 11 heures 20 / 33 8 /19 2,12 ro,58 ; 7,851 Non 
Temps de pâture SSC > 11 heures 3 / 33 2 / 19 0,85 ro,1 ; 8,221 Non 
Temps pâture SSF 8 heures / jour 14 /32 4/18 2,72 ro,6 ; 12,51 Non 
8 > Temps pâture SSF 10 heures 11 / 32 9 / 18 0,52 ro,14; 21 Non 

Temps pâture SSF > 10 heures 7 / 32 5 / 18 0,73 ro,16; 3,341 Non 
Temps pâture SP 7 heures 9 / 33 4/18 1,3 ro,29 ; 6,211 Non 

7 > Temps pâture SP 10 heures 21 / 33 9 / 18 1,75 ro,47; 6,61 Non 
Temps de pâture SP > 10 heures 3 / 33 5 /18 0,26 f0,04; 1,531 Non 

-· 
7 / 19 Parcoms SSF ~ km 15 / 33 1,43 ro,4 ; 5,31 Non ,___ 

2 ~ Parcours SSF. 4 km 
·-

f0,24; 3,31 13 / 33 8 /19 0,9 Non 
Parcours SSF > 4 km 5 / 33 4 / 19 0,7 ro,13; 3,61 Non 
Parcours SSC 2 km 14 / 32 10 / 20 0,8 ro,22; 2,81 Non 

2 > Parcours SSC 4 km 12 / 32 4120 2,4 f0,56 ; 11 l Oui 
Parcours SSC > 4 km 6 / 32 6120 0,54 ro,12; 2,371 Non 
Parcours SP > 1 km 11 / 33 7 /19 0,86 ro,2 ; 3,31 Non 

Tableau 29 : Les facteurs de risque liés au logement 

Facteurs Cas Témoin Valeur OR IC (OR) [a= 5 %] Signification 
Murs logement en dur 11 / 33 3 /19 2,7 ro,55 ; 14,51 Oui 

Murs logement en paille 3 / 33 1/ 19 1,8 ro, 15 ; 48,61 Oui 
Pas de mur 14 / 33 11 /19 0,57 ro,15;2,11 Non 

Mur logement en épineux 4 / 33 4 / 19 0,52 ro,09 ; 2,951 Oui 
Toit logement en paille 16 / 33 10 / 19 1 f0,29 ; 3,761 Non 

Pas de toit 16 / 33 10 / 19 0,85 ro,24; 31 Non 
Logement PR + éleveur ou bovins 6 / 33 1 /18 3,8 ro,4; 90,11 Non 

Logement délabré 6 / 21 2 /13 2,2 ro,3 ; 19,61 Non 
Logeme~'lt état moyen 4 / 21 5/ E 0,38 ro,06; 2,31 Non --· 
Logement en bon état 11 / 21 6 /13 1,3 ro,26; 6,41 Non 

Surface 0 5 m2 
/ animal 7 / 21 3 / 12 1,5 ro,24; 9,91 Oui 

0,5 m2> S2 m2 
/ animal 1 m2 7 / 21 3 / 12 1,5 ro,24; 9,91 Non 

Surface > 1 m2 
/ animal 7 / 21 6/12 0,5 ro,09 ; 2,11 Non 

Nettoyage quotidien logement 10 / 33 10 /19 0,75 ro, 19 ; 2,91 Non 
Nettoyage quelques fois / semaine 6 / 33 2/19 1,9 ro,3 ; 15,41 Non 

Nettoyage quelques fois/ an 5 / 33 5 / 19 0,5 ro, 1 ; 2,451 Non 
Pas de nettoyage 12 / 33 5 / 19 1,6 ro,4 ; 6,11 Oui 

Présence des crottes dans logement 24 / 32 10/ 29 2,7 ro,1 ; 10,81 Oui 
Présence des urines dans le logement 10 / 33 7 / 19 1,1 ro,3; 4,21 Non 

Utilisation des entraves 26 / 33 14 /18 1,06 ro,21 ;5,ll Non 
Séparation des animaux 6 /33 2 /19 1,9 ro,3 ; 15,51 Non 
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Tableau 30: Les facteurs de risque liés à la santé et aux pratiques d'élevage 

Facteurs Cas Témoin Valeur OR IC (OR) fa= 5 %1 Signification 
Soins aux femelles ayant avorté 8 / 33 4 / 18 1,1 ro,24 ; 5,451 Non 

Soins aux femelles gestantes 5 / 33 5 /19 0,5 ro,1 ; 2,451 Non 
Reforme des femelles selon fertilité 12 / 34 11 / 18 0,35 ro,09; 1,31 Oui 

Reforme des femelles selon âge 25 / 32 12 / 19 2,1 ro,5 ; 8,751 Non 
Cas de maladie au cours de l' année 17 / 33 11 / 19 0,77 ro,21 ; 2,81 Non 
Maladie respiratoire (am fach-fach) 7 / 32 11 / 19 0,73 ro,16; 3,341 Non 

Gale 6 / 33 3 / 18 1,1 ro,2 ; 6,71 Non 
AmMarara 3 / 32 2 / 18 0,83 ro,1 ; 81 Non 

Placenta et avorton jetés 15 / 32 11 / 19 0,64 ro,11 ; 2,31 Non 
Placenta +avorton abandonnés sur place 11 / 32 3 / 19 2,8 f0,57 ; 15,21 Oui 

Pas de complémer-:tation 6 / 32 2 / 18 1,7: ro,26; 14,31 Non 
Co;Œi.plémentatinn en natron uniquement 10 ! 32 5 / 18 1,1 f0,26; 4,81 Non 

Ration complémentation sans natron 2 / 32 5 /18 0,16 ro,02; 1,141 Non 
Comolémentation natron +autre aliment 14 / 32 6 / 18 1,43 ro,36; 5,731 Non 

Absence complémentation céréales 30 / 33 19 / 19 0 ro ; 41 Non 
Complément en résidus céréales 4 / 33 3 / 19 0,74 ro,12; 4,81 Non 

Complément en fanes arachide /niébé 2 / 32 5119 0,2 ro,02 ; 1,31 Non 
Complément tiges céréales ou reste repas 3 / 32 3 / 19 0,55 ro,08; 41 Non 

Complémentation en natron 25 / 33 12 / 19 1,8 ro,45; 7,41 Oui 
Complémentation avec son de mil 13 / 33 8 / 19 0,94 f0,26; 3,51 Non 
Complémentation avec du tourteau 3 / 33 3 / 19 0,53 ro,01 ; 3,851 Non 

Tableau 31 : Les facteurs de risque liés aux à la nature des essences ligneuses 

Facteurs Cas Témoin Valeur OR IC (OR) ra= 5 %1 Signification 
Présence Calotropis p . densité moyenne 12 / 33 4 / 19 2,1 ro,5 ; 9,21 Non 
Présence Calotropis v . en forte densité 20 / 33 14 / 19 0,5 ro,13 ; 2,21 Non 

Présence de Ficus f!naphalocarpa 3 / 33 l /19 1,8 ro,15; 48,61 Non 
Présence de Diosvvros mespiliformis 5 / 32 2 / 19 1,5 f0,23 ; 13,41 Non 

Absence de Guiera sene!!alensis 28 / 33 19 / 19 0 ro; 2; Non - . 
5 119 Présence de Acacia senef!a[ 13 / 33 1,8 ro,4 ; 7,51 Non 

Présence de Acacia albida 3 / 33 2 /19 0,85 ro, 1 ; 8,21 Non 
Présence de Piliostif!ma reticulatum 2 / 33 3 / 19 0,34 ro,05 ; 31 Non 

Présence de Parkinsonia dif!itata 10 / 33 4 / 19 1,6 ro,4 ; 7,51 Non 
Présence de Prosopis julif[ora 3 / 32 3 /19 0,6 ro,08; 41 Non 

Absence de Acacia seyal 19 / 33 7 / 19 2,3 ro,6; 8,71 Oui 
Faible densité Acacia seya/ 3 / 33 2/19 0,85 ro,1 ; 8,21 Non 

Moyenne à forte densité Acacia seyal 11 / 33 10 / 19 0,4 ro,1; 1,61 Non 
Présence de Tamarindus indica 7 / 32 5119 0,8 ro,2; 3,61 Non 
Absence de Ziziphus mauritiana 17 / 33 5 / 19 3,0 ro,75 ; 12,21 Oui 

Faible densité Zizivhus mauritiana 9 / 33 6 / 19 1,7 ro,3 ; 9,51 Non 
Moyenne à forte densité Ziziphus maurit. 7 / 33 8 / 19 0,6 ro,1 ; 3,11 Non 

Absence de Azadirachta indica 17 / 32 6 / 19 2,5 ro,6; 9,61 Oui 
Faible densité Azadirachta indica 13 / 32 10 / 19 0,6 ro,2 ; 2;21 Non 

Moyenne à forte densité Âzadirachta in. 2 / 32 3 /19 0,4 f0,04; 31 Non 
Absence de Baianites aezyptiaca 3 / 33 4119 0,4 ro,05 ; 2,41 Non 

Moyenne à forte densité Balanites aef!Yv 29 / 33 13 / 19 3,35 ro,7; 11,61 Oui 
Faible densité Balanites aef!Yptiaca 1/13 2 / 19 0,3 ro;o1 ; 4,21 Non 

-- rrésence de Bauhenia rufescens 4/32 3 / 19 0,8 ro, 1 ; 51 Non 
Présence de Boscia senef!a/ensis 11 / 32 9 / 19 0,6 ro,2 ; 2,21 Oui 

Présence de Combretum J!/utinosum 4 / 32 l / 19 3,2 ro,3; 791 Non 
Présence de Sclerocarya birrea 10 / 33 6119 0,9 ro,25; 3,81 Non 
Présence de Hyphaene thebaïca 13 / 32 5119 1,9 ro,5 ; 81 Non 
Présence de Mvtraf!ina inermis 1 / 32 4 / 19 0,12 ro; 1,31 Non 

Présence de Acacia niiotica 8 / 32 4 / 19 1,25 ro,3 ; 61 Non 
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Tableau 32: Variables n'ayant pu faire l'objet d'une prise en compte de facteurs de confusion en raison de leur faible 
représentation 

Facteurs Cas Témoin Valeur OR IC (OR) [a= 5 %] 

Facteurs liés au logement 

Logement PR+ autres (éleveurs ou bovins) 6 / 33 1/ 18 3,8 [0,4; 90,7] 

Séparation animaux 6 / 33 2 / 19 1,9 [0,3; 15,5] 

Facteurs liés aux pratiques d'élevage 

Absence de complémentation avec des 30 / 32 14 / 19 5,4 [0,77; 46,3] 
fanes ( arachide, niébé) 

Absence de soins aux femelles gestantes 28 / 33 14 / 19 2 [0,4; 9,9] 

Absence de complémentation avec du 30 / 33 16 / 19 1,9 [0,26; 13,7] 
tourté:aü 

Absence de complémentation avec des tiges 29 / 32 16 / 19 1,8 [0,25 ; 13,2] 
de céréales ou des restes de repas 

Facteurs liés à la nature des essences ligneuses présentes 

Présence de Mytragina inermis 31 / 32 15 / 19 8,3 [0,74; 21,2.6] m _, r, 

Présence de habit 4 / 32 1/ 19 3,2 [0,3; 79] 

Absence Piliostigma reticulatum 31 / 33 16 / 19 2,9 [0,34 ; 28,3] 

Présence de djimèze 3 / 33 1/ 19 1,8 [0,15; 48,6] 

Absence Guiera senegalensis 28 / 33 19 / 19 0 [O; 2] ,, 
,sl ~ 
c: 
[1'1 

2.6.11. Résultats des frottis 

Les frottis sanguins réalisés visaient essentiellement la recherche des trypanosomes, la technique de 
coloration utilisée est : une première fixation du frottis à sec avec du méthanol (réalisé sur le 
terrain), ensuite une coloration de type MGG, c'est-à-dire un frottis sanguin simple. 
Les résultats montrent que sur cent et un frottis réalisés : 
Aucune femelle n'avait la trypanosomose, aussi bien chez les« cas», que chez les «témoins». 

2.6.12. Résultats de la sérologie 

Quatre maladies ont fait l'objet d'examen sérologique ce sont : 
- la Brucellose : La technique utilisée étant, l'épreuve à l'antigène tamponné (BAT) méthode 
qualitative d'agglutination sur plaque utilisant un antigène coloré. 
Une femelle sur les quarante « cas » d'avortements est séropositive, aucune femelle parmi les 
soixante et onze« témoins» n'est séropositive 

- fa fièvre Q : 127 sérums ont été analysés (123 autres correspondant aux témoins d'infertilité et de 
stérilité ne l'ont pas été). La technique utilisée est une méthode immuno-enzymatique de type 
ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent assay) indirect. Elle est basée sur la détection des traces 
laissées par l'agent pathogène dans l'organisme au contact des cellules immunitaires sécrétant des 
anticorps (immunité humorale) ou non (immunité cellulaire). Ce diagnostic utilise l'outil 
biotechnologique pour repérer, soit les anticorps naturels (par capture ou par compétition avec des 
anticorps monoclonaux), le plus souvent par des tests immuno-enzymatiques ou par combinaison 
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génétiques avec l'antigène, soit les cellules sensibilisées par l'antigène (El Hassane Diop et 
Kaeckenbeek, 1994). Seuls. les résultats fortement positifs sont significatifs lors d'un avortement, 
selon le fabricant des kits pour ces analyses, néanmoins pour les calculs d'odds ratio, tous les 
sérums positifs ont été considérés pour la fièvre Q et la chlamydiose. Tous les titres > 80 % sont 
considérés comme fortement positifs, entre 50 et 80 % ils sont faiblement positifs, entre 40 et 50 % 
ils sont douteux et < 40 % ils sont négatifs. Une femelle, témoin d'avortement (1,4 %) a un titre 
fortement positif, 5 femelles chez les « cas » et 10 chez les « témoins » ( 14, 1 % ) ont un titre 
faiblement positif, 2 femelles chez les «cas» (5 %) ont un titre douteux , 4 chez les «témoins» 
(5,'5. %) et le reste dE;s sérums est négatif (79,52). 
- la chlamydiose : le même nombre de sérums a été analysé et la même technique sérologique que 
pour la fièvre Q appliquée ; cependant sont considérés comme fortement positifs les sérums ayant 
un titre> 120 %, entre 40 et 120 % ils sont faiblement positifs, entre 30 et 40 % ils sont douteux et 
négatifs s'ils sont< 30 %. 4 femelles chez les «cas» (10 %) et une femelle chez les «témoins» 
(1,4 %) ont un titre faiblement positif, 2 femelles« témoins» (2,8 %) ont un titre douteux et le reste 
des sérums est négatif (94,48 %). 
- et la peste des petits ruminants : 127 sérums ont également été analysés, la technique utilisée étant 
le test ELISA de compétition, mettant en œuvre la protéine N-PPR du virus. Tous les titres> 75 % 
sont considérés comme très positifs (et donc significatifs pour les avortements), les titres compris 
entre 50-75 % sont faiblement positifs, ceux situés entre 48-50 % sont douteux et enfin ceux en 
dessous de 48 % sont considérés comme négatifs. 21 femelles (52,5 %) ont des titres très positifs 
chez les «cas» et 40 (56,3 %) chez les «témoins» ; 3 femelles (7,5 %) ont des titres faiblement 
positifs chez les «cas» et 6 (8,4 %) chez les «témoins»; une femelle (2,5 %) a un titre douteux 
chez les « cas » et le reste des sérums est négatif. 
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TROISIEME PARTIE: DISCUSSION DES RESULTATS 

3. 1. Méthodologie 

Le questionnaire bien qu'ayant été testé avant le début des enquêtes souffre de certaines 
insuffisances. En effet le langage utilisé n'est pas toujours compréhensible par les éleveurs, ainsi il 
n'a pas été possible d'avoir un renseignement sur la présence des graminées et des légumineuses, 
dans les différents villages. La question des termes génériques pour des groupes de plantes reste 
désespérément sans réponse. D'autre part la division du temps utilisée ne correspond pas toujours à 
celle des éleveurs, qui désignent des périodes comme la fin de la saison des pluies et le début de la 
saison sèche froide (Darate) ou encore le début de la saison des pluies (Rouchache ), qui n'est pas 
pris en compte dans l'élaboration de celui-ci. Certaines fois des oublis ont empêché d'exploiter les 
résultats, c'est le cas de la précision des quantités d'aliments complémentaires distribués par animal. 
Le test statistique manque de puissance pour certaines variables, à cause de la taille trop réduite de 
l'échantillon, surtout les pondérations effectuées notamment pour le cheptel. 

3.2. Villages enquêtés 

Le temps imparti au stage et la période (saison des pluies) avec laquelle a coïncidé cette série 
d'enquêtes n'a pas permis d'atteindre tous les villages retenus, ainsi 63 seulement sur les 90 ont été 
touchés, ce qui représente un pourcentage de 70 % globalement. La répartition par canton donne : 
- Bougoumène 70 % avec vingt et un villages enquêtés ; 
- Abougueme 80 % avec vingt et quatre villages ; 
- et Maï Ache 60 % avec dix et huit villages, c'est dans ce dernier canton que la saison des pluies a 
le plus perturbé le déroulement des enquêtes, en effet seuls quatre villages retenus ont pu être 
atteints, les autres sont venus en remplacement ( cf. annexes 3). 
Dans les autres cantons également des villages n'ont pu être atteints par les enquêtes, soit par 
manque de temps, soit parce que le village figure sur la carte et a disparu sur le terrain ou encore il 
n'y a pas d'animaux dans le village. 

3.3. Maladies abortives 

Parmi les maladies les plus citées par les enquêtés il ressort que la pleuropneumonie et la gale sont 
les principales pathologies abortives reconnues par les éleveurs. Néanmoins il faut noter que la 
plruropneumonie n'est pas une affection abortive à craindre (OR = 0,73). Puis sont citées 
respectivement la Cowdriose, le piétin et le charbon bactéridien. 
Il ressort aussi de ces résultats que les éleveurs n'ont pas une connaissance des pathologies les plus 
abortives, comme la brucellose, la chlamydiose, la fièvre Q, la toxoplasmose, etc. ou bien elles 
n'existent pas dans leur zone, en effet aucun nom traditionnel faisant allusion à ces affections n'a 
été enregistré aux cours des enquêtes. 

3.4. Facteurs nutritionnels 

La recherche des facteurs nutritionnels a été laborieuse, car le langage convenable pour savoir si les 
éléments nutritifs nécessaires à une femelle en gestation étaient apportés, afin de mener à bien sa 
gestation, n'a pu être trouvé. Néanmoins au vu des résultats sur la complémentation et les zones de 
parcours, les carences en ces nutriments restent possibles. Par ailleurs c'est l'une des pistes à notre 
avis qui reste à sonder pour déterminer réellement les facteurs impliqués dans les avortements dans 
cette région, toutefois rien ne peut être affirmé à ce sujet en l'absence d'éléments concrets mettant 
en cause des carences 1limentaires au cours de la gestation. Enfin il ressort des résultats du tri à plat 
que les périodes où il y a le plus de cas d'avortements sont respectivement la saison sèche chaude, 
puis la saison sèche froide et la saison des pluies (cf. tableau 11); ce qui laisse penser qu'en saison 
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sèche chaude, les disponibilités alimentaires sont très réduites et par conséquent des problèmes 
nutritionnels sont susceptibles de compromettre les gestations en cette période (Bourzat, 1994). 
C'est pourquoi les efforts dans ce sens doivent être poursuivis par d'autres enquêtes qui mettraient 
plus l'accent sur la recherche des carences alimentaires en éléments nutritifs essentiels pour une 
bonne conduite de la gestation (zinc, cuivre, vitamine A, etc.), notamment par la recherche de la 
composition bromatologique des plantes appetées ou plus simplement la détermination des taux 
sanguins des animaux en ces nutriments selon les pâturages utilisés. 

3.5. Plantes abortives 

L'une des premières plantes citée par les éleveurs reste le Dipcadi longifolium Baker (ou Birred, en 
Arabe local), c'est une herbacée ressemblant étrangement à un pied d'oignon, donnant une fleur 
blanche à la floraison, sa racine est bulbeuse. Sa consommation entraîne chez les animaux en dehors 
des avortements pour les femelles gestantes, une météorisation, de la diarrhée (les animaux ayant 
fait la diarrhée aprts sa consommation sont très souvent sauvés, d'où les éleveurs cherchent à 
provoquer cette diarrhée aux animaux qui en consomment), puis la mort de l'animal. Seulement par 
chance cette plante n'apparaît qu'en saison des pluies. Il n'a pas été possible d'analyser beaucoup 
plus son impact car il n'était pas prévu dans le questionnaire de relever son abondance dans tous les 
villages, afin de comparer les taux d'avortements dans les villages qui en possèdent et ceux qui n'en 
ont pas. 
Le Mytragina inermis, l 'Azadirachta indica et le Calotropis procera, ensuite ont été citées à une 
reprise chacune. Nous n'avons pas connaissance du caractère abortif du Mytragina inermis et 
l'Azadirachta indica. Par contre le Calotropis procera était déjà cité par certains auteurs comme 
pouvant avoir une incidence (non vérifiée) dans l'apparition des avortements (Meyer et al. , 1979) et 
contenant dans son latex des propriétés toxiques, ce qui rend la plante dangereuse durant toute 
l'année. Ce latex contient en effet des substances cardiotoxiques, comme la Calotropine, la 
Gamactine, la Calotoxine, l'Uscharine et l'Uscharidine (Devaux, 1973). Les ovins et caprins 
broutent les inflorescences fraîches et les feuilles sèches ; les feuilles fraîches sont évitées. quant 
aux bovins ils n'en mangent que par contrainte. 

3.5, Autres facteurs abortifs 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la majorité des éleveurs pensent que les moustiques sont à 
la base des avortements, des mortinatalités, mais aussi de la baisse de la production laitière en SP. 
En réalité les moustiques acculent les animaux en les empêchant de s'alimenter. Ainsi les femelles 
gestantes avortent à la longue après un amaigrissement prononcé ; c'est donc plutôt une cause 
indirecte d'avortement. De même que les «mouches» (taons et stomoxes) et les tiques, qui sont les 
vecteurs de certaines maladies abortives telle que la fièvre Q, mais cette maladie prévaut aussi dans 
des zones indemnes de tique (Sigg, 1990). A signaler cependant que parmi les «cas» d'avortement 
deux femelles avaient des tiques. 
De même les pratiques d'élevage traditionnelles influencent grandement les avortements, ainsi des 
accidents survenant sur les parcours sont signalés par les éleveurs ( coups de cornes ou de bâton, 
ruades, etc.). Par ailleurs, l'hygiène dans le logement des animaux comme l'odds ratio a pu le 
montrer et certains facteurs environnementaux telle que la surface dont dispose les animaux (OR= 
1,5) au sein du logement, par le stress qu'elle provoque, pourraient entraîner des avortements. 

3. ,T. Rôle des mâles 
r 
1 
1 

Le rôle des mâles dans les avortements est indéniable, en effet ils hébergent souvent des germes 
qu'ils transmettent aux femelles au moment de la monte (Mehay, 1993). Mais ce rôle est ignoré des 
éleveurs, même si certains affirment éliminer de la reproduction des mâles dont les petits ne sont 
pas viables. Ils ne soupçonnent en aucun moment les mâles comme pouvant être à la base d'un 
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avortement. Pour avoir une idée du rôle des mâles, une question sur le contrôle des saillies, avec 
identification du géniteur (voir questionnaire en annexe) avait été prévue, ceux qui y ont répondu 
affirment cependant qu'ils ne reforment pas les géniteurs à cause de leur infertilité. 

3.8. Les facteurs de risque testés 

Un premier calcul des odds ratio avait été effectué ( cf. annexes 5), mais après identification des 
facteurs de confusion par un croisement 2 à 2 de différentes variables, toutes qualitatives ( cf. 
annexes 4), ainsi que l'utilisation du test ajusté de Mantzel-Haenzel, aboutissant au calcul d'une 
valeur du x2 à un degré de liberté qui, si elle est significative doit être supérieure à 3,84 au seuil de 5 
% , les résultzts ci-après ont été obtenus (cf. tableaux 32 à 37). 

3.9. Résultats des frottis 

Tous les frottis sanguins examinés se sont révélés négatifs pour la trypanosomose. Ainsi cette 
pathologie peut être écartée des causes des avortements, dans le cadre de la présente étude. En plus 
les avis des auteurs divergent quant à la responsabilité des trypanosomes dans les avortements, les 
uns l'incriminent (Jacquiet et al. , 1993), et les autres l'écartent, mais dans cette situation les 
animaux sont trypanotolérants (Mawuena, 1986), ce qui veut dire que le risque n'est pas négligeable 
pour les animaux sensibles. 

Tableau 33 : Discussion facteurs de risques liés à l'éleveur et à la structure du cheptel 

Facteurs Facteurs de confusion testés Test de Mantel-Haenszel Signification 

(valeur x2
) 

Age des éleveurs Nature des bergers 1.25 Les éleveurs âgés auraient de 
supérieur à 40 

Nombre de femmes 3.10 
moins bonnes pratiques (fatigue 

ans plus rapide, réticence à 

Nombre d'enfants 1.20 l'innovation, etc.). 

Nombre Age éleveur 1.70 Il pourrait s'agir d'un biais lié à 
d' enfants 

Nombre de femmes 1.70 
une meilleure détection des 

supérieur à 3 avortements lorsque les enfants 
Type de bergers 1.80 sont nombreux. 

Nombre de Age éleveur 3.45 Il pourrait s'agir d 'un biais lié à 
femmes 

Nombre enfants 1.10 
une meilleure détection des 

supérieur à 1 avortements lorsque les femmes 
Présence Acacia seyal 1.90 sont nombreuses. 

Nettoyage du logement PR 2.15 

Type d' abreuvement en saison froide 2.10 

1, 
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Tableau 34 : Discussion facteurs de risques liés au gardiennage 

Facteurs 1 Facteurs de confusion testés 

B~rgers = enfant.; 1 Expér:ence bergers 
de l'éleveur , 

Pre~ence Azadirachta indica 

Nombre de 
bergers par 
UBT>0.05 

Expérience 
berger > 5 ans 

Age éleveur 

Taille cheptel PR 

Distribution de natron 

Type de logement 

Nombre de femmes 

Nature des bergers 

Présence Azadirachta indica 

1 Test de Mantel-Haenszel 
(valeur x2

) 

5.50 

2.95 

0.80 

2.40 

2.50 

1.70 

3.45 

7.50 

4.40 

Tableau 35 : Discussion facteurs de risques liés au logement 

Facteurs Facteurs de confusion testés Test de Mantel-Haenszel 
(valeur x2

) 

Existence d'un Présence de Boscia senegalensis 0.01 
logement ( en 

Type de pâturage en saison chaude 0.00 dur, paille ou 
épineux) Rythme de pâturage en saison fraîche 0.10 

Faible surface Expérience du berger 0.15 
par animal dans 

Rythme de pâturage en saison chaude 0.10 le logement 
Type de logement 0.10 

Nombïe Je femm~s 0.05 

Pas de nettoyage Distribution de natron 0.20 
du logement 

Nombre de femmes 0.40 

Mauvaise Distribution de natron 2.00 
hygiène du 

Présence de Ziziphus mauritiana 1.30 logement 
(accumulation de Présence de Boscia senegalensis 1.00 
crottes) 

Signification 

Une faible motivation des enfants 
entraînant un ensemble de 
mauvaises pratiques pourrait 
expliquer cette signification. 

Un faible nombre de bergers par 
UBT limite le nombre 
d'avortements. Cette constatation 
est à relier au nombre d'enfants. Il 
pourrait également s'agir d'un biais 
lié à une meilleure détection des 
avortements lorsque les bergers 
sont nombreux. 

Une expérience importante reste 
significativement liée aux 
avortements après prise en compte 
de deux facteurs de confusions 
potentiels. L'interprétation de ce 
fait est délicate : il peut s'agir d'un 
biais lié à une meilleure détection 
des avortements par les bergers 
expérimentés. 

Signification 

Les valeurs de x: sont très proches 
de 0, donc ce facteur ne constitue 
pas un risque d'avortement. 

Les valeurs de x2 sont très proches 
de 0, donc ce facteur ne constitue 
pas un risque d'avortement. 

Les valeurs de x2 sont proches de 
0, ce facteur croisé avec ces deux 
autres facteurs de confusion ne 
constitue pas un risque 
d'avortement 

Une mauvaise hygiène du 
logement semble avoir un impact 
sur la survenue des avortements. 
Le x2 supérieur à 1 pour chaque 
facteur de confusion indique une 
tendance. 
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Tableau 36: Discussio .. facteurs de risques liés aux pratiques d'abreuvement et de conduite au pâturage 

Facteurs Facteurs de confusion testés Test de Mantel-Haenszel Signification 

(valeur x2
) 

Absence Présence de Boscia senegalensis 1.60 L'eau du fleuve ou des mares 
abreuvement au 

Présence Azadirachta indica 1.40 
pourrait être de moins bonne 

puits en saison qualité. 
sèche froide Nombre de bovins 2.00 

Plus d'un Pas de facteur de confusion identifié Lors de l'abreuvement les animaux 
abreuvement par sont concentrés autour du point 
jour en saison d'eau ce qui peut être générateur de 
sèche froide stress. Par ailleurs, le temps passé à 

boire pourrait limiter l'accès au 
pâturage et donc à la ressource 
alimentaire. 

Plus d'un Type d'abreuvement en saison froide 0.75 Idem saison sèche froide 
abreuvement par 

Rythme de pâturage en saison chaude 1.10 jour en saison 
sèche chaude Taille du cheptel en UBT 2.00 

Surface par animal dans le logement 1.60 

Pâturage sur Présence de Boscia senegalensis 4.90 En fin de saison sèche, les 
parcours naturel 

Présence Azadirachta indica 3.80 
pâturages naturels sont très 

en saison sèche pauvres. L'absence d'accès à des 
chaude Distribution de natron 2.30 résidus de récoltes ou aux bordures 

Type de logement PR 2.10 
du fleuve peut être à l'origine d'un 
affaiblissement entraînant des 
avortements. 

Absence de Age de l'éleveur 2.30 Du fait de l'amélioration de l'état 
pâturage sur 

Nombre de femmes 1.25 
nutritionnel des animaux par la 

résidus de consommation de résidus de 
récoltes en saison 
froide 

Présence Ziziphus mauritiana 1.60 récoltes. 

Une seule sortie Présence de Boscia senegalensis 2.00 Une limitation de l'accès à la 
par jour au 

Présen·~e Azadirachta indica 4.40 
ressource fourragère pendant une 

pât:.irage en période d'abondance pourrait 
saison des pluies Type de logement PR 1.20 expliquer cette signification. 

Distance Nombre de bergers par UBT 1.50 Effet douteux; néanmoins les 
parcourue chaque 

Taille du cheptel de PR 
grandes distances parcourues en 

jour au pâturage 1.50 rapport avec apport nutritif un 
en saison sèche réduit, par rareté de la ressource 
chaude comprise fourragère pourrait expliquer cette 
entre 2 et 4 km signification. 
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Tableau 37: Discussion facteurs de risques liés aux pratiques d'élevage 

Facteurs Facteurs de confusion testés Test de Mantel-Haenszel Signification 

(valeur x2
) 

Absence de Type d'abreuvement en saison chaude 3.20 Une mauvaise gestion des carrières 
reforme femelles 

Présence Azadirachta indica 9.15 
de femelles par l'absence de 

sur la fertilité réforme sur un critère de fertilité 
semble avoir un impact sur la 
survenue des avortements. 

Abandons des Importance du cheptel (UBT) 1.70 La pratique qui consiste à 
avortons sur 

Rythme de pâturage en saison chaude 1.30 
abandonner les avortons et le 

place placenta sur place semble avoir un 
Type d'abreuvement en saison chaude 2.80 impact sur la survenue des 

avortements. 

Distribution de Présence Azadirachta indica 0.40 La distribution de natron n'est pas 
natron un facteur de risque pour la 

Importance du cheptel (UBT) 1.20 survenue des avortements. 
Rythme de pâturage en saison chaude 0.90 

Tabl~au 38 : DiscUssion facteurs de risques liés à la nature des essences ligneuses présentes 

Facteurs Facteurs de confusion testés Test de Mantel-Haenszel Signification 

(valeur x2
) 

Absence Acacia Présence de Boscia senegalensis 1.70 Effet douteux . Cette plante a 
seyal 

Présence Azadirachta indica 0.80 
tendance à diminuer la fréquence 
des avortements, cependant en 

Nombre de femmes 0.70 l'absence d'information sur sa 

Type de logement 2.25 
composition chimique rien ne peut 
être affirmé de manière formelle . 

Absence Ziziphus Distribution de natron 1.60 Effet douteux . Idem Acacia seyal 
mauritiana 

Présence Azadirachta indica 1.10 

Hygiène logement (accum. crottes) 1.50 

Absence Présence Acacia seyal 1.30 Effet douteux. Idem Acacia seyal 
Azadirachta 

Expérience des bergers 1.30 indica 

, Type abreuvement en saison froide 1.20 

Distribution de natron 2.70 

Nombre de bovins 3.00 

Nature des bergers 1.70 

Absence Boscia Type de logement PR 1.60 Effet douteux. La valeur de OR 
senegalensis 

Présence Acacia seyal 0.25 
montre que cette absence 
augmenterait les risques de 

Type de pâturage en saison chaude 2.40 survenue d'avortement? Cela reste 

Rythme de pâturage saison des pluies 1.40 
à vérifier à travers sa composition 
chimique. 

Hygiène logement (accum. crottes) 0.40 

Forte densité Présence Azadirachta indica 1.90 Cette plante augmenterait les 
Balanites 

Distribution de natron 
risques de survenue d'avortement 

aegyptiaca 3.80 (OR=3,35)? Discutable selon sa 
Nombre de bergers par UBT 2.10 composition chimique. 
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Taè-leau 39 : Distribution des principaux facteurs de risque relevés en fonction du canton et de l'ethnie 

FACTEURS DE RISQUES CANTON ETHNIE 
IDENTIFIES 

BOUGOUMENE ABOUGUERNE MAïACHE ARABES AUTRES 

Nombre moyen UBT ++ - ++++ ++++ -

Bergers enfants +++ +++ - ++++ -

Fort nombre berger par UBT + - +++ - +++ 

Forte expérience bergers ++ + - ++ -

Ab. abreuv. puits saison froide ++ - - - + 

> 1 abreuv./jour saison chaude ++ + - - + 

Pât. parcours nat. saison chaude +++ 
. 

- -

Ab. pât rés. rée. saison froide ++ ++ - ++ -

1 sortie/jour sais,')n des i:iluies - ++ +++ - +++ 

Mauvaise hygiène logement ++ ++ - .. •.•~ -

~ ,•, ~- .. 
l,,_I ' 

Absence réforme sur fertilité ++++ 
- \- -3 

- -
' 

Absence A. seyal ++ + - - i - ~ 

• .Jt-· ~--' .... •& •••• , 

Absence A. indica ++ + -
" 

Absence B. senegalensis ++ + 
,. ··- ~ c: .~ 

- ., 
Forte densité B. aegyptiaca +++ ++ + 

. -

Total+ 29 18 12 12 8 

Le nombre de croix tient compte de la fréquence du facteur dans chaque classe et de son impact mesuré (valeurs de x2 

après correction des facteurs de confusions). 

3.10. Résultats de la sérologie 

Quatre maladies ont fait l'objet de diagnostic sérologique, il s'agit de la brucellose, de la fièvre Q, 
de la chlamydiose et de la peste de petits ruminants, les résultats montrent que : 

- la brucellose à priori ne peut être incriminée dans les avortements au Chari Baguirmi, dans la 
présente étude, car sur les quarante sérums analysés, seule une femelle avait une sérologie positive. 
Cependant ces résultats ne doivent pas faire occulter l'importance de cette pathologie dans 
l'apparition des avortements, car si une femelle est séropositive cela veut dire que la maladie existe 
dans la région. Par ailleurs la taille de l'échantillon pourrait être aussi à la base de ces résultats. 

- la fièvre Q, la sérologie montre que la maladie existe bien dans la région (les premières 
observations l'ont déjà rapportée). Le pourcentage de séropositivité (voir résultats), doit inciter à 
une prise en compte de méthode de lutte contre cette pathologie, qui doit être considérée comme 
préoccupante. En effet, 25 femelles sur 127 ont été en contact avec la maladie, dont 10 chez les 
«cas» et 15 chez les «témoins». Le test statistique relève que cette maladie n'est pas significative 
dans l'apparition de~ avortements (OR= 1,244), même si le risque est plus élevé pour les «cas», 
donc.; elle constitue 11n facteur prédisposant. Le taux global (20,48 %) est très nettement supérieur à 
celui trouvé par les résultats antérieurs (6,5 %) (Bidjeh et al. ,1993), même si nous ne savons pas 
comment ce chiffre a été obtenu. 
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- la chlamydiose : Impliquée seulement dans 4 «cas» d'avortement et 3 «témoins» d'avortement, 
avec un taux de 5,5 %. Elle ne paraît pas très imposante dans les avortements ce qui est par ailleurs 
donné par le test statistique (OR= 2,51) mais le risque est élevé pour les «cas» d'où le caractère 
influent de cette maladie dans les avortements, cependant le fait qu'elle soit impliquée oblige à ne 
pas l'occulter et à trouver les moyens de pallier son extension. Ce taux est en dessous de celui 
signalé (6,7 %) (Bidjeh et al. , 1993). 
- la peste des petits ruminants: une très forte proportion (55,1 %) des femelles ont une sérologie 
positive pour cette maladie, ce qui prouve qu'elle très implantée dans la zone. Mais le calcul de 
l'odds ratio (OR= 0,856) montre qu'elle n'est pas significative dans l'apparition des avortements, 
bien que représentant un danger potentiel (Doussoum, 1998), elle est donc à surveiller. 

~ ~ r: r.;t 

'Î ,••~TL ',QDE 

.. ~ z~..: 
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CONCLUSION 

La revue bibliographique et les enquêtes sur le terrain menées durant ce stage nous ont permis de 
mettre le doigt sur les facteurs impliqués dans les avortements et stérilité des petits ruminants. 
Cependant les hypothèses testées donnent globalement une signification négative ou tenant lieu de 
présomption, ce qui veut dire que ces facteurs ne sont pas si importants dans l'apparition des 
avortements et stérilité comme nous le croyons au départ. Les quatre principales maladies abortives 
recherchées n'ont pas montré plus de signification que les autres facteurs, mais leur mise en 
évidence par la sérologie conduit à les contrôler plus sérieusement. 

Par ailleurs il y a eu une dissipation de l'information au cours des enquêtes, en effet, le 
questionnaire devait être traduit en Arabe local pour les éleveurs et retraduit en français pour être 
rapporté sur les fiches de collecte des informations. D'autre part le temps n'a pas permis d'atteindre 
tous les villages retenus pour ces enquêtes ce qui s'est traduit par un échantillon réduit et une perte 
de puissance du test statistique. 

La recherche des causes réelles des avortements et stérilité dans cette zone du Tchad doit à notre 
avis prendre en compte plusieurs critères pour espérer des résultats plus probants : 

✓ le temps et la durée des enquêtes; prendre plus de temps pour les enquêtes afin de disposer d'un 
échantillon à la hauteur des résultats escomptés. Si possible les effectuer en différentes saisons de 
l'année, pour éviter le problème d'accessibilité de certains villages en saison des pluies; 

✓ corriger les lacunes du questionnaire présent (voir annexes) afin d'orienter la recherche des 
facteurs de ri:,que vers le côté qualité des pâturages et valeur nutritive des différents fourrages de 
complémentation utilisés par les éleveurs ; 

✓ étaler les enquêtes sur plusieurs années en ayant des animaux identifiés et suivis durant ce temps, 
ce qui permet de ne pas avoir recours à une enquête rétrospective, mais ponctuelle selon le visite des 
troupeaux; ou encore disposer des animaux au Laboratoire qui vont faire l'objet d'investigation; 

✓ mettre l'accent sur les facteurs alimentaires qui restent les seuls pour lesquels aucune conclusion 
n'a pu être tirée, de même que les causes liées aux mâles. 

✓ enfin pour faciliter l'analyse des données, il serait souhaitable que le Laboratoire de Farcha 
dispose d'une banque de données, notamment pour l'identification des maladies données par les 
éleveurs ( en Arabe ou autre langue locale) ; et en enrichissant l'herbier pour prendre en compte 
toutes les plantes que les éleveurs citent lors des enquêtes. 
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FICHE ELEVEUR 

:Enquêteur : Di:tte: . \ Ntimërp enqûêt{ 
Village: Cariton : 

Noméleveur : Ethnie : 

Age : 

Famille 

Taille totale famille : Nombre femmes : 

Nombre total enfants .: Nombre enfants présents : , · 

Activités 

L'éleveur exerce-t-il une autre activité que l'élevage : D oui □ non 

Si oui, laquelle : 

Production agricole 

NUM NOM PRODUCTION QUANTITES (PRECISER UNITES) 

(MIL, BERBERE, ETC.) 

PRODUITE VENDUE ACHETEE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



[Enquêteur : · ... •,•,•,•, . . ·.·.· .... 

Sol 

Construction 

□ Très bonne 
□ Bonne 
□ Correcte 
□ Délabrée 
□ Ruine 
□ Autre : 

Forme 

□ Sable 
□ Argile 
□Autre : 

□ Ronde 
□ Rectangulaire 
□ Autre: 

FICHE LOGEMENT 

Toit 

Crottes 
□ Absentes 
□ Rares 

T:vpe de logement 

□ Rien 
□ Dur 

□ Paille 
□ Autre : 

Etat 

Hygiène 

□ Sol recouvert (couche fine) 
□ Sol recouvert (couche épaisse) 
□ Autre: 

Forme/Taille 

Si ronde, taille diamètre : 
Si rectangulaire, longueur : 

. . . ... 

/ Nu.m~m ~nqiJ~t~ :/··· 

Murs 

Urine 

□ Rien 
□ Epineux 
□ Paille 
□ Bois 

□ Dur 
□ Autre: 

□ Sol sec/ peu humide 
□ Sol adhérent/chaussures 
□ Sol boueux 
□ Autre : 

largeur: 

Si pas de bergerie, mesurer le diamètre de la zone d'accumulation des crottes : 

Esn_èces □ PR seuls 
□ PR +veaux 
□ PR + éleveur 
□ PR + veaux + éleveur 
□ Autre : 

Séparation des animaux (allotement) : 

Si oui, préciser le type de séparation 

□ Espèces 
□ Classes d'âges 
□ Etat physiologique 
□ Autres : 

Entraves □ Non 

□ Adultes 
□ Mères uniquement 
□ Autre : 

Utilisation 

Netto~ □ Tous les jours 

□ Oui 

□ Au moins 1 fois/semaine 
□ Au moins 1 fois/mois 
□ Jamais 
□ Autre : 

□ Non 



[ :Enquêteur : 

Rvthme 

SSF 
l fois/jour D 
2 fois/jour D 
Divagation D 
Autre : 

Tvpe de pâturage 

Ouaddi 
Champs après récolte 
Bord fleuve ou marigot 
Autre : 

Pàtê .: 

ssc 
D 
D 
D 

SP 
D 
D 
D 

SSF 
D 
D 
D 

\ 

FICHE PRATIQUES 

\ 

Conduite au pâturage 

Tem.P!_Passé 

Heure 1 cr départ 
Heure 1 cr retour : 
Heure 2cme départ : 
Heure 2ème retour : 

ssc 
D 
D 
D 

SSF 

. ·. N ufu~r6 ~11qµ~i~ .: 

ssc 

SP 
D 
D 
D 

Nature du pâturage Présence de Calotropis procera D Oui 
Si oui, 

□ Non 

□ Rare 

Evaluation distance pâturage/ village : 

Pertes au pâturage 

Depuis un mois, combien d'animaux 

Rvthme 
SSF ssc SP 

1 fois/jour D D D 
2 fois/jour D D □ 
+2 fois/jour □ □ □ 
Pas d'abreuvement □ D D 
Autre : 

Localisation 
SSF ssc SP 

Village D D D 
Pâturage D D D 
Autre : 

En SSF : 
En SSC : 
EnSP : 

D Courant 
D Abondant 
D Autre: 

Sont morts dévorés par des chiens, hyènes ou chacals : 
Ont été perdus (cause inconnue) : 
Ont été volés : 
Se sont noyés dans le fleuve ou le marigot : 
Sont morts de maladie (au pâturage) : 
Ont avorté (au pâturage) : 
Sont morts d'une autre cause (au pâturage, préciser la cause) : 

Abreuvement 

Nature 
SSF ssc SP 

Mare temporaire D D D 
Mare permanente □ □ □ 
Fleuve □ □ □ 
Puits traditionnel D D D 
Forage D D D 
Autre : 

1 

SP 



Aliments comnlémentaires 

TYPE D'ALIMENT PERIODE CATEGORIES ANIMAUX QTEs/CAT. 
ANx 

(PRECISER 
UNITES) 

TOUTE SSF ssc SP AUT. Tous FA FG JEUN MAI MAL ÀUT. 

s 
Fourrages 

Tiges de mil 
Fanes d'arachide 
Fanes de niébé 
Paille de brousse 
Autre fourrage 
(préciser) 

Sous-oroduits 
Son de céréale 
Tourteau de 
coton 
Restes de repas 
Eau de rinçage 
céréales 
Autre (préciser) 

Minéraux 
Natron 
Autre (préciser) 

FA: femelles allaitantes; FG: femelles gestantes; Jeun: animaux jeunes; Mai : animaux maigres; Mal: animaux malades 

Gestion de la renroduction 

Contrôle des saillies -identification géniteur- (oui/non) : 
A quel âge a lieu la première mise bas ? 
Soins particuliers aux femelles gravides ( oui/non) : 
Si oui, lesquels? 

Après la .MB, les femelles sont-elles attachées? 
Sont-elles séparées du reste du troupeau? 

Que mangent-elles (nature et quantités) ? 

Où boivent-elles ? 
Combien de fois par jour ? 

□ Oui 
D Oui 

Quand retournent-elles au pâturage avec le reste du troupeau ? : 

Les petits accompagnent-ils leurs mères au pâturage? D Oui 
Si non, à partir de quel âge les accompagnent-ils? 

L'éleveur surveille-t-il les premières tétées ? 
Si le petit ne tête pas, que fait-il ? 
Jusqu'à quel âge le jeune tête-t-il à volonté? 
Quand est-il sevré? 

Avez-vous des femelles qui ne font pas de petits? 
Si oui, vous en débarrassez-vous? D Oui 
Comment ? D Abattage 

D Vente 
D Autre : 

□ Oui 

D Oui 
□ Non 

□ Non 

□ Non 

□ Non 

□ Non 

□ Non 
D Autre: 

D Autre : 
D Autre : 

D Autre : 

D Autre : 

D Autre : 



Les femelles gestantes vont-elles pâturer avec le reste du troupeau □ Oui 
Si non, A partir de quand : 

Où sont-elles gardées pendant le jour? : 
Où sont-elles gardées pendant la nuit? : 
Sont-elles attachées ? □ Oui □ Non 

Que mangent les femelles gestantes (nature et quantités)? 

Où boivent les femelles gestantes ? 
Combien de fois par jour ? 

Comment détectez-vous les femelles gestantes ? 
Qui les détecte ? 

Selon vous, combien de temps dure la gestation ? 

Comment détectez-vous les avortements ? 
Qui les détecte ? □ Eleveur 

□ Berger 
0 Autre : 

□ Eleveur 
□ Berger 
□ Autre : 

Après un avortement, la femelle fait-elle l'objet de mesures particulières? 
Si oui, lesquelles : 

L'avorton et le placenta sont-ils □ Laissés sur place 
□ Déplacés 
□ Détruits 
□ Autre : 

□ Non 

□ Autre: 

□ Oui 

Mortinatalités (oui/non) : Combien depuis un an? 
Causes malnutrition(l), maladie(2), autre(3) : 

L'éleveur vend-t-il du lait de PR? 
Si oui, combien de coros/jour 

□ Oui 

La famille consomme-t-elle du lait de PR? 
Si oui, combien de coros/jour 

Combien faut-il de femelles pour remplir un coro? 

□ Non □ Autre: 
En saison sèche froide : 
En saison sèche chaude : 
En saison des pluies : 

□ Oui □ Non 
En saison sèche froide : 
En saison sèche chaude : 
En saison des pluies : 

En saison sèche froide : 
En saison sèche chaude : 
En saison des pluies : 

Pouvez-vous détecter le moment où les femelles sont réceptives ? 
Si oui, comment ? 

□ Oui 

Qui le détecte ? □ Eleveur 
□ Berger 
□ Autre: 

Selon vous, combien de temps après la MB la femelle est-elle réceptive? 
Les femelles réceptives vont-elles pâturer avec le reste du troupeau ? □ Oui 
Si non, où sont-elles gardées? 

□ Autre : 

□ Non 

□ Non 

□ Autre: 

□ Non □ Autre: 

□ Autre: 

□ Autre: 



Combien avez-vous de mâles reproducteurs ? 
Sont-ils nés dans le troupeau? □ Oui 

Comment les mâles reproducteurs sont-ils choisis? 

□ Non □ Autre: 

Les mâles reproducteurs sont-ils reformés? 
Si oui, selon quels critères : 

D Oui □ Non □ Autre 

Comment sont-ils refonnés? 

Avez constaté que certains mâles ne font pas de petits? 
Si oui, ces animaux sont-ils refonnés? 
Comment? D Vente 

Les femelles sont-elles reformées? 
Si oui, selon quels critères : 

Comment sont-elles reformées? 

D Abattage 
□ Autre: 

□ Oui 

□ Age 

□ Fertilité du troupeau 
□ Production laitière des produits 
D Autre: 

D Vente 
D Abattage 
□ Autre: 

□ Oui 

□ Oui 

□ Non 

□ Age 

□ Fertilité 

□ Non 

□ Non 

□ Autre 

□ Production laitière des produits 
D Autre: 

D Vente 
D Abattage 
□ Autre: 

□ Autre 
□ Autre 



G . . . 
!Pnqüêt~ur : 

Espèces 
Oui 

Ovins □ 

Caprins □ 

Bovins □ 
Autres (préciser) : 

Petits Ruminants 

Jeunes 
Classes 
d'âges 

ï>iîê: >· 

Non 

□ 
□ 
□ 

Nombre 

OVINS 

SAHEL METIS 

M 

0-3 mois 
3 -6 mois 
6- 12 mois 

M: mâle; F : femelle 

Mâles (+ 1 an) 

Classes d'âges 

0-1 an 
I - 2 ans 
2 - 3 ans 
+ de 3 ans 

F M 

SAHEL 

Femelles(+ 1 an): voir fiche ad hoc 

Nombre de bergers : 
Nature des bergers : 

F 

OVINS 

METIS 

FICHE TROUPEAU 

Composition 

KiRDIMI 

M F 

Drom 
Equins 
Asins 

SAHEL 

M F 

KiRDIMI SAHEL 

Gardiennage 

□ Eleveur lui même 
□ Enfant de l'éleveur 
□ Femme de l'éleveur 
□ Autre membre famille 
□ Salarié 
□ Autre (préciser) : 

Oui 

□ 
□ 
□ 

. Numéfo er1qµ~t~ : 

Non 

□ 
□ 
□ 

CAPRINS 

METIS 

M F 

CAPRINS 

METIS 

Nombre 

KiRDIMI 

M F 

KiRDIMI 

Troupeau collectif (1) ou individuel (2) : 
Années d'expérience : 
Type de décisions assumées (bergers) : □ Toutes 

□ Courantes 
□ Aucunes 
□ Autres (préciser) : 

Troupeau villageois (ou de jour, si nécessaire) 

Nombre de bergers : 

Nature des bergers : 

Type de décisions assumées : 

Années d'exnérience: 

□ Toutes 
□ Aucune 

□ Eleveur 
□ Enfants des éleveurs 
□ Femmes des éleveurs 
□ Autre membre de la famille 
□ Salarié 
□ Autre (préciser) 

□ Courantes 
D Autre: 

r· 
': ~'JE 



Pendant la journée, les animaux vont-ils au pâturage avec d'autres troupeaux? 
Si oui, lesquels? 
Tous les troupeaux du village D 
Quelques troupeaux du village D 
Les troupeaux de plusieurs villages D 
Autre: 

□Oui □Non Autre: 



FICHE VEGETATION 

Connaissance des niantes 

Quelles sont les plantes que les animaux apprécient le plus? 

Nom vernaculaire Langue 

Des plantes très appréciées ont-elles disparues? 
Lesquelles? 

Existe-t-il des nouvelles plantes : 
1) très appréciées 
2) Toxiques 

Période de consommation 

Quels sont les termes génériques pour désigner les groupes de plantes? 

Critères de classification : 

Existe-t-il des plantes que les animaux évitent systématiquement? 
Si oui, lesquelles? 

Pourquoi? 

Toxicité des niantes 

Période d'abondance 

A part les avortements existe-t-il des plantes dont la consommation fait apparaître des troubles chez les animaux? 
Lesquelles? 

Quels sont les signes observés? 

Les animaux évitent-ils d'habitude ces plantes? 



PRINCIPALES ESSENCES VEGETALES OBSERVEES DANS LE MILIEU 

Nom Distance Distance du 1 cr type de terrain distance du I cr 

Densité minimum du point d'eau point d'eau sur 
village le parcours 

Schéma orienté du village par rapport aux zones de parcours 



FICHE SANTE 

[ E11quêJËPr : p~te 

Connaissez-vous des maladies qui font avorter ? 
Si oui, 

MALADIE 1 

Nom local 

Symptômes 

Traitement (produit, 
dose) 

Déjà passée dans le 
Oui Non 

troupeau? 

Si oui, quand ? 

Nombre de malades 

Nombre de morts 

Nombre d'avortements 

Connaissez-vous des plantes qui font avorter ? 
Si oui, 

PLANTE 1 

Nom local 

Présence dans la zone 
Oui Non Nsp 

? 

Oui D 

MALADIE2 

Oui Non 

Oui □ 

PLANTE2 

Oui Non Nsp 

Si oui, abondance ? ++ ++ + +/- ++ ++ + +/-
+ + 

Echantillon prélevé ? Oui Non Oui Non 

Connaissez-vous d'autres facteurs qui font avorter ? Oui □ 
Si oui, lesquels ? 
Sont-ils présents dans la zone ? Oui □ Non □ 
Abondance +++ ++ + +/-

Non □ Autre : 

MALADIE3 

Oui Non 

Non □ Autre : 

PLANTE3 

Oui Non Nsp 

++ ++ + +/-
+ 

Oui Non 

Non □ Autre: 

Autre: 

Connaissez-vous des maladies qui entraînent de l'infertilité ou de la stérilité? 
Si oui, 

Oui □ 

MALADIE 1 MALADIE2 MALADIE3 

Nom local 

Symptômes 

Traitement (produit, 
dose) 

Déjà passée dans le 
Oui Non Oui Non Oui Non 

troupeau? 

Si oui, quand ? 

Nombre de malades 

Nombre de morts 

· · N11Inér9. ~héJ.µêt~.: · 

MALADIE4 MALADIES 

Oui Non Oui Non 

PLANTE4 PLANTE5 

Oui Non Nsp Oui Non Nsp 

++ ++ + +/- ++ ++ + +/-
+ + 

Oui Non Oui Non 

Non □ autre : 

MALADIE4 MALADIE5 

Oui Non Oui Non 



Connaissez-vous d'autres facteurs qui entraînent de l'infertilité ou de la stérilité ? 
Si oui, lesquels ? 
Sont-ils présents dans la zone? 
Abondance +++ ++ 

Oui □ 
+ 

Non □ 
+/-

Autre : 

Depuis un an, avez-vous perdu des animaux à la suite de maladies ? Oui D 

Si oui, 

Oui □ 

Non □ 

MALADIE 1 MALADIE2 MALADIE3 

Nom local 

Symptômes 

Période 

Traitement (produit, 
dose) 

Malades/ Morts 

Mâles <l an 

Malades/ Morts 

Mâles > 1 an 

Malades/ Morts 

Femelles < lan 

Malades/ Morts 

Femelles> lan 

Depuis un an, avez-vous perdu des animaux à cause de prédateurs ? Oui D 
Si oui, combien ? Mâles < 1 an : 

Mâles> lan: 
Femelles< 1 an : 
Femelles> 1 an : 

Depuis un an, avez-vous perdu des animaux à la suite de vols ? Oui □ 
Si oui, combien ? Mâles < 1 an : 

Mâles> lan : 
Femelles < 1 an : 
Femelles > 1 an : 

Depuis un an, avez-vous abattu des animaux (consommation, cérémonies)? 
Si oui, combien ? Mâles < 1 an : 

Mâles> lan: 
Femelles< l an : 
Femelles> 1 an : 

Il y a-t-il des animaux dans votre troupeau qui vous ont été confiés ? Oui D 
Si oui, combien ? Mâles < 1 an : 

Pour quelles raisons ? 
Depuis quand ? 

Mâles> lan : 
Femelles< 1 an : 
Femelles > 1 an : 

Avez-vous confié des animaux à un autre éleveur? Oui D 
Si oui, combien ? Mâles < 1 an : 

Mâles > lan: 
Femelles< 1 an : 

Non □ 

Non □ 

Non □ 

Oui □ 

Non □ 

Autre: 

Non □ Autre : 

Autre : 

MALADIE4 MALADIES 

Autre : 

Autre : 

Non □ Autre : 

Autre : 



Femelles > 1 an : 
Pour quelles raisons ? 
Depuis quand ? 

Depuis un an, avez-vous acheté des animaux ? 
Si oui, combien ? Ovins 

Pour quelles raisons ? 
Depuis quand ? 

Depuis un an, combien de jeunes sont nés ? 

OVINS CAPRINS 

Kharif98 

Chité 98/99 

Seif 99 

Total 

Depuis un an, combien de femelles ont avorté ? 

OVINS CA1'R1NS 

Kharif98 

Chité 98/99 

Seif99 

Total 

Oui D 
Mâles< 1 an: 
Mâles> lan: 
Femelles< 1 an: 
Femelles> 1 an : 

TOTAL 

TOTAL 

Depuis un an, avez-vous acheté des médicaments vétérinaires ? 
Si oui, lesquels ? 

Oui □ 

Avez-vous déjà vacciné les PR? 
Si oui, avec quel vaccin ? 
Quand? 

Luttez-vous contre les tiques ? 
Si oui, comment ? 

Luttez-vous contre les mouches ? 
Si oui, comment ? 

Oui □ 

Oui □ 

Oui □ 

Non □ Autre: 

Non □ Autre: 

Non □ Autre : 

Non □ Autre: 
Caprins Mâles < 1 an: 

Mâles > 1 an: 
Femelles < 1 an : 
Femelles> 1 an : 

Non □ Autre : 



[ 
Enquêteur : 
NÜm Animal: 

Nature : 

Espèce 

Cas Avortement tardif □ 
Cas Infertilité □ 
Cas Stérilité □ 

Ovin □ 
Caprin D 

Sexe : Mâle □ Femelle □ 

Identification Animal : Robe : 

FICHE ANIMAL 

Date : \ \ Numenq: 

Témoin Avortement tardif □ 
Témoin Infertilité D 
Témoin stérilité D 

Race : Sahel D 
Kirdimi D 
Métis D 

Conformation (en particulier bassin et membres inférieurs) : 
Cornes : 
Autres: 

Age (préciser avec dentition) : 

Note d'état (selon une grille standardisée) : 

Origine : 

Si naissance, 

Naissance D 
Achat D 
Autre: 

Simple □ 

Jumeau D 
Autre: 

Si jumeau ou triplé, sexe(s) des autres : 

Carrière ct, 1e re1 pro d de l'animal ( · 
MISES BAS DATE (SAISON ET ANNEE) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

* préciser la cause 

L'animal a-t-il déjà avorté ? Oui □ 
Si oui, quand (période, année) : 

L'animal a-t-il déjà été malade? Oui □ 

Si oui, quand (période, année) : 

. l 

NOMBRE 

Non □ 

Non □ 

Nature maladie (nom local, symptômes) : 

L'animal a-t-il déjà été vacciné ? 
Si oui , quand (période, année) : 

Nature du vaccin : 

Oui D Non □ 

PRODUITS 

SEXE(S) DEVENIR(S) 

Présent Mort* Vendu* Autre* 

Autre: 

Autre: 

Autre: 



Depuis un an, l'animal a-t-il reçu un traitement (moderne ou traditionnel) ? 
Si oui, quand (période, année) : 

Nature du médicament et posologie utilisée : 

Présence de tiques sur l'animal ? 
Si oui, < 10 □ 

Entre 10 et 50 □ 
Plus de 50 □ 

Présence Amblyoma variegatum 

Valeur de !'hématocrite: 
Résultats du frottis sanguin : 
Résultats de la sérologie : 

Oui □ Non □ 

Oui □ Non □ 

Brucellose : 
FQ : 
Chlamydiose : 

Autre : 

Autre : 

Oui □ Non □ Autre : 
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figure~ : carte de la zone périurbaine de N'Djamena (source : ca11e IGN du Tchad) 
Les trois cantons de l'étude sont entourés de cercle noir 
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Annexes 4 : Croisement des différentes variables pour la recherche des facteurs de confusion 

VARIABLES 

CANTON 

ETHNIE 

NATRON 

CLSURF. 

DJARAP 0. 1 >0.2 

MOURRA >0.2 >0.2 

BOSCIAS. >0.2 >0.2 

AZADIRACHT A 1. >0.2 0.016 

CLAMALAD. >0.2 >0.2 

CLBERGUBT >0.2 >0.2 

CONNPHYS >0.2 >0.2 

GUIERAS. >0.2 >0.2 

ASEYAL >0.2 >0.2 

ZIZIPHUS M. 0. 1 

CLEXP >0.2 >0.2 

CLACTIV 0.05 >0.2 

CLCONGES >0.2 

CLASSAGE ,~~~;>lt~~;!::~~~r; 
CLETAT 

CROTTES 

SOINFG 
--

TYPBERG 

NBFEM 
--
CLENF 
--
CLBV 

Légende des abréviations 
CLASSAGE : Classe d'âge des aniniaux 
CLETAT : classe de l'état des animaux 
CROTTES : Présence des crottes dans le logement 
SOINSFG : Soins aux femelles gestantes 
TYPBERG : Typé âè bèrgèr 
NBFEM : Nombre de femmes par éleveur 
CLENF : Classe nombre d'enfants par éleveurs 
CLBV: Classe nombre de bovins par éleveur 
NATRON: Complémentation en natron 

CROTTES 

0. l 

>0.2 

0.01 

>0.2 

>0.2 

1 >0.2 

1 0. 1 

1 0.06 

>0.2 

>0.2 

1 0. 1 

1 0.01 

1 >0.2 

0. 1 

1 >0.2 

1 >0.2 

CLSURF. : Classe surface disponible par animal dans le logement 
CLAMALAD. : Classe maladie au cours de l'année 
CLBERGUBT : Classe nombre de berger par UBT 

SOINSFG 

>0.2 

0. 1 

>0.2 

>0.2 

0. 1 

1 >0.2 

1 >0.2 

1 >0.2 

1 >0.2 

1 >0.2 

1 0. 1 

1 >0.2 

1 >0.2 

1 >0.2 

1 >0 .2 

CONNPHYS : Connaissance physiologique (âge à la première mise bas et durée de la gestation) 
CLEXP : Classe expérièi1ce du berger 
CLACTIV : Classe activités des éleveurs 

CLCONGE : Classe contrôle de la gestation 

TYPBERG NBFEM CLENF 

0.01 >0.2 >0.2 

0.0l >0.2 >0.2 

>0.2 >0.2 >0.2 

>0.2 0.05 >0.2 

>0.2 >0.2 >0.2 

>0.2 >0.2 >0.2 

>0.2 

>0.2 

>0.2 

>0.2 

>0.2 

>0.2 >0.2 >0.2 

>0.2 0.01 >0.2 

>0.2 >0.2 >0,2 

0.05 >0.2 >0.2 

>0.2 0.01 <0.05 

0.01 >0.2 >0.2 

0.01 >0.2 <0.05 

>0.2 >0.2 >0.2 

>0.2 >0.2 

>0.2 

;·_ 1 

CLBV 

0.05 

0.0l 

0.01 

>0.2 

>0.2 

>0.2 

0.05 

>0.2 

0.01 

>Q.2 

0.05 

>0.2 

>0.2 

>0.2 

>0.2 

>0.2 

>0.2 

r.; 
'-..· 



ETHNIE I NATRON I CLSURF. 1 DJARAP I MOURRA I BOSCIA I AZADIR. 1 CLAMAL I CLBERG I CONNPH I GUIERA I SEY AL I ZIZIPHU I CLEXP I CLACTIV I CLCONG 
AD. UBT YS S ES 

CANTON 

ETHNIE 

NATRON 

CLSURF. 

DJARAP 

MOURRA 

BOSCIA 

AZADIR. 

CLAMAL 
AD. 

CLBERGU 
BTR 

CONNPHY 
s 

GUIERA 

SEYAL 

ZIZIPHUS 

CLEXP 

CLACTIV 

CLCONGE 
s 

0.01 

très significatif 
significatif 
faiblement significatif 

0.1 

>0.2 

0.01 
0.05 
0.1 
0.2 très faiblement significatif 

>0.2 

>0.2 

>0.2 0.01 0.01 0.1 0.05 >0 .2 

>0.2 0.01 ---- ---- - ----~ 

0.1 0.05 0.05 0.05 

>0.2 >0.2 >0 .2 

0.01 >0.2 

>0.2 >0.2 

>0 .2 >0.2 

>0 .2 >0.2 

>0.2 

Les croisements des différentes variables pour la recherche des facteurs de confusion (suite) 

0.01 0.1 0.01 0.01 

>0.2 >0.2 >0.2 

>0.2 >0.2 0.1 

>0.2 >0.2 1 >0.2 

>0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 

>0 .2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 

0.05 0.05 >0 .2 >0.2 >0.2 0.1 

>0.2 0.05 0.1 0.1 >0.2 0.05 

>0.2 >0.2 >0.2 

>0.2 >0.2 >0.2 

0.1 0.05 

>0.2 >0 .2 >0.2 >0 .2 

>0 .2 0.1 >0.2 



Tableiùi I 

CLPR CLUBT TYPlvIURL LOGELEV CLRYTHNE TYPABSC TYPABSF RYTHABSC RYTHABSF RYTHABSP 
OG T 

CANTON 0.05 0.01 >0.2 0.05 0.05 >0.2 >0.2 

ETHNIE 0.01 0.01 0.01 0.05 0.1 >0.2 >0.2 

NATRON 0.01 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 

CLSURF. 0.01 >0.2 0.01 >0.2 >0.2 0. 1 >0.2 >0.2 

DJARAP >0.2 >0.2 >0.2 0.05 1 >0.2 1 >0.2 >0.2 1 >0.2 

MOURRA >0.2 >0.2 1 >0.2 1 >0.2 1 >0.2 1 >0.2 1 >0.2 1 >0.2 1 >0.2 1 >0.2 

BOSCIA >0.2 >0.2 0.1 0.01 >0.2 >0.2 

AZADIR. >0.2 >0.2 0.01 >0.2 >0.2 

CLAMALAD. >0.2 0. 1 >0.2 >0.2 1 >0.2 

CLBERGUBT >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 1 >0.2 
R 

CONNPHYS >0.2 >0.2 0.05 >0.2 >0.2 1 >0.2 1 >0.2 

GUIERA >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 1 0.01 1 0.01 1 >0.2 1 >0.2 1 >0.2 

SEYAL >0.2 >0.2 0. 1 0. l >0.2 1 0.01 1 >0.2 1 >0.2 1 >0.2 1 >0.2 

ZIZIPHUS >0.2 1 >0.2 1 >0.2 >0.2 1 >0.2 1 >0.2 1 >0.2 

CLEXP >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 1 >0.2 

CLACTIV >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 0. l 1 0. 1 

CLCONGES >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 

CLASSAGE >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 

CLETAT >0.2 >0.2 >0.2 0. 1 >0.2 >0.2 >0.2 0. l 0. 1 

CROTTES >0.2 >0.2 >0.2 0.01 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 

SOINFG >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 0.05 >0.2 >0.2 

TYPBERG >0.2 >0 .2 >0.2 >0.2 >0.2 >0,2 >0.2 >0.2 >0.2 

NBFEM >0.2 >0.2 >0.2 0.05 >0.2 0. l >0.2 >0.2 >0.2 

CLENF >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0 .2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 

CLBV >0.2 0.01 0.1 0. l >0.2 0.05 0.1 >0.2 >0.2 >0.2 

ClPR >0,2 >0,2 >0,2 >0.2 >0,2 

CLUBT 0.05 >0.2 <0.1 >0.2 >0.2 

TYPlvIURLO >0.2 0.01 0.0 l >0.2 >0.2 
G 

LOGELEV >0.2 >0.2 

CLRYTHNET >0.2 >0.2 

TYPABSC >0.2 >0.2 

TYPABSF >0.2 >0.2 

RYTHABSC >0.2 >0 .2 
--~:;; ;~~~.~·-::~--~- ::;::.--;-2 

RYTHABSF 

RYTHABSP 

,· 

"'E 



Tableau II 

CLREFORM AVORTON COtvlPLOUI FANES TOURTEAU CLCALOTR BALANITE PAKINSONIA 

CANTON 0.01 >0.2 0.05 0.05 0.01 >0.2 
ETHNIE >0.2 >0.2 0.05 >0.2 >0.2 >0.2 

NATRON >0.2 >0.2 0.01 >0.2 0.05 
CLSURF. >0.2 >0,2 >0.2 >0.2 >0.2 
DJARAP >0.2 0. 1 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 

MOURRA >0.2 >0 .2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 0.1 
BOSCIA >0.2 >0.2 >0.2 0.1 
AZADIR. >0.2 0.1 >0.2 

CLA.MALAD. >0.2 >0.2 0.1 >0.2 
CLBERGUBTR >0.2 0.05 >0.2 >Ci .2 

CONNPHYS >0.2 >0.2 >0.2 >0. 2 
GUIERA >0.2 >0.2 >0.2 0. 1 >0.2 
SEYAL >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 1 ' ·f) . 2 >0.2 

ZIZIPHUS >0.2 >0.2 >0.2 0.1 0.1 >0.2 
CLEXP >0.2 >0.2 0.01 >0.2 ,.~·: 2 >0.2 

CLACTIV >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 0.05 >0.2 0.1 
CLCONGES 0.1 0. 1 0.1 >0.2 ! >O 2 >0.2 >0.2 
CLASSAGE >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 0.1 >0.2 >0.2 

CLETAT >0.2 0.05 >0.2 >0.2 >0.2 0.1 >0.2 
CROTTES >0.2 >0.2 0. 1 0.05 >0.2 >0.2 >0.2 
SOINFG 0.05 0.05 0.1 >0.2 >0.2 0.01 

TYPBERG >0.2 >0.2 >0.2 0.05 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 
NBFEM >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 0. 1 >0.2 
CLENF >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 
CLBV >0.2 >0.2 0.01 0.1 >0.2 >0.2 >0.2 
CIPR >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 1 >0.2 >0.2 >0.2 

CLUBT >0.2 0.1 0.05 >0.2 0.05 >0.2 >0.2 >0.2 
TYPMURLOG >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 

LOGELEV >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 
CLRYTHNET >0.2 0.05 

TYPABSC >0.2 
TYPABSF >0.2 

RYTHABSC 0.1 >0.2 
RYTHABSF >0.2 >0.2 >0.2 
RYTHABSP >0.2 >0.2 >0.2 
TYPATSC 0. 1 >0 .2 >0.2 
TYPATSF >0.2 0.01 >0.2 

RYTPATSC >0.2 >0.2 
RYTPATSF >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 
RYTPATSP >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 0.1 >0.2 
TPSPATSC >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 
TPSPATSF >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 0.05 0.1 
TPSPATSP 0.05 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 

DISTPATSC >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 0. 1 >0.2 
DISPATSF >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 0. 1 

CLREFORM >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 0.01 >0.2 
AVORTONS >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 
COtvlPLOUI 0.01 >0.2 0.05 >0.2 

FANES >0.2 >0.2 0.05 
TOURTEAU >() 2 >0.2 

CALOTROPIS >0.2 
BALANITES 

PARKINSONIA 



TYPATSC TYPATSF RYTPATSC RYTPATSF RYTPASP TPSPATSC TPSPATSF DISTPATSF 

CANTON 0.01 0.1 >0.2 >0.2 0.05 0.1 0.05 >0.2 >0.2 
ETHNIE >0.2 0.1 >0.2 >0.2 0.1 >0.2 >0.2 >0.2 
NATRON 0.1 0.05 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 
CLSURF. >0.2 0.05 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 
DJARAP >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 

MOURRA >0.2 >0 .2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 
BOSCIA 0.05 >0.2 >0.2 0.05 >0.2 >0.2 >0.2 
AZADIR. 0.05 >0.2 >0.2 0.01 >0.2 >0.2 >0.2 

CLMIALAD. >0.2 >0.2 0.1 >0.2 >0.2 
CLBERGUBT >0.2 >0.2 >0 .2 >0.2 0.1 >0.2 

R 

CONNPHYS 0.1 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 0.1 >0.2 
GUIERA >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 
SEYAL >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 

ZIZIPHUS >0.2 0.1 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 
CLEXP >0.2 >0 .2 >0.2 >0.2 >0 .2 >0.2 >0.2 

CLACTIV >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0 .2 >0.2 0.1 
CLCONGES >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 
CLASSAGE >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0 .2 

CLETAT >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 0.1 
CROTTES 0. 1 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 
SOINFG >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 

TYPBERG >0.2 0.01 0. 1 0.1 >0.2 
NBFEM >0.2 0.01 >0.2 >0.2 >0.2 
CLENF >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 0.1 
CLBV >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 
CIPR >0.2 0.01 >0 .2 >0.2 >0.2 >0.2 0.1 >0 .2 

CLUBT >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 
TYPNIURLO 0.01 >0.2 0.05 0.1 >0.2 >0.2 0.01 >0.2 >0.2 

G 

LOGELEV >0.2 >0.2 >0.2 
CLRYTHNET 0.1 >0.2 >0.2 

TYPABSC 0.01 >0.2 >0.2 >0.2 
TYPABSF >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 0.1 >0.2 >0.2 

RYTHABSC >0.2 >0.2 0.05 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 
RYTHABSF >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 
RYTHABSP >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0 .2 
TYPATSC 0.01 >0.2 
TYPATSF >0.2 0.05 

RYTPATSC >0.2 >0.2 
RYTPATSF >0.2 >0.2 
RYTPATSP 

TPSPATSC 1 

1 1 1 1 
1)/ -. ·~> 1 0.1 -

>0.2 

1 

>0.2 

>0.2 >0.2 
. ·"··· ··•'" ·S· ,.-•• ••,c-;· C 

TPSPATSF -~J:·:/·~-~ ·--~_-t·:t{ 
;·• ·.::.,_ .. ::-. ':.-·:--. 

TPSPATSP 

DISTPATSC 

DISPATSF 
,,. ; , . ' 

L 

' ~ ' 1· , l• dt 



ANNEXES 
Tableau : Les différents facteurs de risque testés (sans prise en compte des facteurs de confusion) 

Facteurs Cas Témoin Valeur OR IC(OR)ra=5%l Signification 
Race Kirdi 4 / 40 5 / 71 1,470 ro,372 ; s ,791 Non 
Race Métis 7 / 40 8 /71 1,670 ro,ss ; 4,951 Non 
Race Sahel 29 / 40 58 /71 0,590 ro,23 ; 1,s1 Non 
1 ere mise bas 10 / 40 14 / 71 1,357 ro,s4 ; 3,401 Non 
2 eme mise bas 11 / 40 20/71 0,967 [0,408 ; 2,293] Non 

. 3 eme mise bas 9 / 40 19 / 71 0,794 ro,s ; 1,2621 Non 
4 eme r.use bas 6 / 40 8 / 71 1,389 ro,445 ; 4,3231 Non 
5eme mise bas 1/ 40 3 /71 0,581 ro,os8; s,7711 Non 
Eleveur sans enfant 5 / 34 4129 1,077 ro,26 ; 4,4451 Non 
1-3 enfants/ éleveur 6 / 34 13 / 29 0,263 ro,o83 ; o,8261 Oui 
> 3 enfants / éleveur 23 / 34 12 / 29 2,962 f1 ,057 ; 8,2811 Oui 
1 femme / éleveur 18 / 34 22 / 29 0,357 ro,12; 1,oss1 Non 
2 femmes / éleveur 15 / 34 6129 3,026 ro,983 ; 9,3091 Non 
>=3 femmes / éleveur 1 / 34 1 / 29 0,848 ro,os; 14,1961 Non 
Eleveurs arabes 24 / 34 13 / 29 2,953 D,044; 8,3311 Oui 
Eleveurs autres ethnies 10 / 34 16 / 29 0,338 ro, 119 ; o,9ss1 Oui 
Agro-éleveurs 27 / 34 22 / 29 1,227 ro,373 ; 4,0221 Non 
3 eme activité 7 / 34 7 / 29 0,814 ro,248 ; 2,4911 Non 
Antécédent maladie 6 / 40 1/ 71 12,35 fl,68; 33,111 Oui 
Antécédent avortement 25 / 40 21 / 71 3,968 r1,1s ; 8,981 Oui 
Naissance gémellaire 8 / 40 15 / 71 0,933 ro,357 ; 2,4371 Non 
Naissance Simple 29 / 40 50 / 71 1,107 ro,46; 2,6161 Non 
Naissances autres type·) 1/ 40 1 / 71 1,794 ro,109; 29,4291 Non 
Ï'résence tiques 2140 5 /71 0,694 ro,12s ; 3,6761 Non 
Hématocrite <= 20 14 / 38 19 / 65 0,798 ro,343 ; 1,8621 Non 
20 > Hématocrite <= 25 14 / 38 24 / 65 0,996 ro,434 ; 2,2811 Non 
25 > Hématocrite <= 30 8 / 38 20 / 65 0,600 ro,234; 1,5351 Non 
Hématocrite > 30 2 / 38 2165 1,750 ro,236 ; 12,9351 Non 
Femelles nées dans troupeau 34 / 40 59 / 71 1,440 ro,s 11 ; 4,041 Non 
Femelles achetées 5 / 40 12 / 71 0,702 ro,228 ; 2,1571 Non 
Canton Abougueme 14 / 34 10 / 29 1,330 ro,477; 3,7061 Non 
Canton Bougoumène 15 / 34 6129 3,026 ro,983 ; 9,3091 Non 
Canton Maï Ache 5 / 34 13 / 29 0,212 ro,o64; 0,1011 Oui 
Femelles : 1 > âge >= 2 14 / 39 11 / 70 2,596 fl,032; 6,5141 Oui 
Femelles : 2 > âge <= 3 10 / 39 18 /70 0,996 ro,409 ; 2,4401 Non 
Femelles : 3 > âge <= 5 11 / 39 31 / 70 0,494 D,413 ; 3,7961 Oui 
Femelles: 5 >âge<= 10 4 / 39 10 / 70 0,685 ro,200 ; 2,3461 Non 
Divagation en SP 7 / 34 4129 1,620 ro,423 ; 6, 1961 Non 
Pâture sur jachères SP 24 / 34 25 / 29 0,384 ro,106; 1,3891 Non 
Pâture sur champs récoltés SSF 4 / 34 11 / 29 0,218 ro,060 ; o,7861 Oui 
Pâture sur ja,;hères en SSF 27 / 34 16 / 29 3,133 D ,03 ; 9,4681 Oui 
Vols, pertes en un-mois= 0 % 16 / 34 17 / 291 0,627 ro,235 ; 1,7381 Non 
0 % > Vols, p./ mois <=10% 8 / 34 2129 4,153 ro,803 ; 21,3101 Non 
Vols, pertes en un mois > 10 % 10 / 34 10/ 29 0,791 ro,273 ; 2,2881 Non 
Abreuvement pâturage en SP 26 / 34 24 / 29 0,677 ro,155; 2,3561 Non 
Abreuvement village en SP 7 / 34 5 j 29 0,318 ro,o89 ; 1,1341 Non 
Abreuvement village SSC 28 / 34 19 / 29 2,456 ro,764; 7,885 Non 
0 >Ahreuvement SSC <= 2 km 4 / 34 6129 0,511 ro, 129 ; 2,0251 Non 
Abreuvement SSC > 2 km 1/ 34 4129 0,189 ro,019; 1,7941 Non 
Cas de maladie au cours année 28 / 34 20 / 29 2,100 ro,353 ; 6,8211 Non 
Am Fach-fach (PPCC) 2 / 34 5 / 29 0,300 ro,053 ; 1,6871 Non 
Diarab ou Gouba (Gale) 10 / 34 2129 5,625 ri,120; 28,2191 Oui 
Am Marrara (Cowdriose) 6 / 34 1/29 6,000 ro,677 ; 53,0371 Non 



Berger salariés 3 / 32 8 / 27 0,245 ro,051; 1,0401 Non 
Berger éleveur lui-même 2 / 32 2 / 27 0,833 f0,109; 6,3471 Non 
Berger enfants d'éleveurs 23 / 32 12 /27 3,194 rI ,084 ; 10,391 l Oui 
Berger autre membre famille 3 / 32 5 / 27 0,445 ro,o98; 2,1101 Non 
Expérience berger <= 2 ans 6 / 32 13 / 27 0,248 ro,on ; o,7941 Oui 
2 > expérience berger <= 5 ans 10 / 32 10 / 29 0,772 ro,262 ; 2,2571 Non 
Expérience berger > 5 ans 16 / 32 4 / 27 5,750 rI,619; 20,4091 Oui 
Temps de pâture SSF <= 8 h 13 / 34 13 / 29 0,761 ro,218 ; 2,0791 Non 
8 >Temps de pâture SSF <= 10 14 / 34 8 / 29 1,837 ro,635 ; 5,3121 Non 
Temps de pâture SSF > 10 7 / 34 8 / 29 0,680 ro,212; 2,1741 Non 
Temps pâture SSC <= 8 heures 12 / 34 13 / 29 0,671 ro,243 ; 1,851 l Non 
8 >Temps pâture SSC <=11 19 / 34 14 / 29 1,266 f0,468 ; 3,414] Non 
Temps pâture SSC > 11 3 / 34 2 / 29 1,928 ro,301 ; 12,3291 Non 
Temps pâture SP <= 7 heures 10 / 34 7 / 29 1,309 ro,425 ; 4,0261 Non 
7 > Temps pâture SP <= 10 20 / 34 15 / 29 1,333 ro,491; 3,6211 Non 
Temps pâture SP > 10 heures 4 / 34 3 / 29 1,155 ro,236 ; 5,6401 Non 
Mur logement en dur 2 / 28 4 / 34 0,538 ro,091 ; 3,1801 Non 
Mur logement en paille 6 / 28 9 / 34 0,757 ro,232 ; 2,4641 Non 
Pas de mur 14 / 28 17 / 34 1 ro,368 ; 2,1101 Non 
Mur logement épineux 6 / 28 3 / 34 2,818 ro,636; 12,4781 Non 
Toit logement en paille 15 / 34 15 / 28 0,684 f0,251 ; 1,8661 Non 
Pas de toit 18 / 34 12 / 28 1,714 ro,616; 4,7581 Non 
Utilisation des entraves 25 / 34 6 / 28 10,185 r3, 126 ; 33, 1151 Oui 
Séparation animaux 8 / 34 3 / 25 2,264 ro,610 ; 10,1511 Non 
PR logés seuls 27 / 34 27 / 28 0,142 ro,016 ; 1,2331 Non 
PR + éleveurs 4 / 34 1 / 28 3 600 f0,378; 34,158] Non 
Logement délabré 5 / 20 3 / 21 2 ro,409 ; 9,7661 Non 
Logement correcte 5 / 20 7 / 21 0,666 ro,111 ; 2,5881 Non 
Logement bon 10 /20 11 / 21 0,909 ro,261 ; 3,0921 Non 
S1 <= 0,5 m1/animal 10 / 20 4 / 21 4,25 fl,051; 17,1501 Oui 
0,5 > m1/animal <= 1 6 / 20 5 / 21 1,371 ro,343 ; 5,4731 Non 
S1 > 1 m1/animal 4 / 20 12 / 21 0,187 ro,o46 ; o,7521 Oui 

'-="1\J"ettolage ~ar jour 8 / 29 10 / 28 0,685 ro,222; 2,1101 Non 
Nettoie 1, 2 ou 3 / semaine 2 / 29 2 / 28 0,962 ro,126; 7,3441 Non 
Nettoie quelque fois 5 / 29 5 / 28 0,958 ro,245 ; 3,7501 Non 
Ne nettoie iamais 11 / 29 7 / 28 1,833 (0,588 ; 5,7031 Non 
Age éleveur <= 40 12 / 34 16 / 29 0,443 ro,160; 1,2201 Non 
Age éleveurs < 40 22 / 34 13 / 29 2,256 ro,811; 6,2151 Non 
Crottes dans logement 25 / 34 13 / 28 3,205 fl,109; 9,2621 Oui 
Urines dans logement 12 / 34 8 / 28 1,363 ro,463 ; 4,0021 Non 
Calotropis p. abondant 20 / 34 21 / 29 0,544 ro,188; 1,5741 Non 
Calotropis p. absent 1/34 1/29 0,848 ro,050 ; 14, 1961 Non 
Calotropis p. courant 7 / 34 4129 1,620 ro,423 ; 6,1961 Non 
Calotropis procera rare 6 / 34 3 / 29 1,857 ro,420 ; 8, 1821 Non 
Nb. anx / pers. Famille <= 2 9 / 34 8 / 29 0,945 r o,310 ; 2,8n1 Non 
2 > nb. Anx / pers. F <= 5 15 / 34 14 / 29 0,845 ro,313 ; 1,4541 Non 
Nb. Anx / pers. Famille >5 10 / 34 7 / 29 1,309 ro,425 ; 4,0261 Non 
labreuvement / iour en SSC 13 / 34 13 / 29 1,238 ro,474; 2,2251 Non 
2 abreuvements / i en SSC 13 / 34 9 /29 1,375 ro,470 ; 4,0101 Non 

, 3 abreuvements / j en SSC 5 / 34 3 / 29 1,494 ro,324 ; 6,8621 Non 
,; abreuvements / j en SSC 3 / 34 4/ 29 ·o,604 · ro, 123 ; 2,9621 Non 
1 abreuvement / i en SSF 21 / 34 21 / 29 0,615 ro,211 ; 1,7891 Non 
2 abreuvements / i en SSF 12 / 34 8 / 29 1,431 [0,488; 4,191] Non 
1 abreuvement / i en SP 30 / 34 25 / 29 1,2 ro,212 ; 5,2851 Non 
2 abreuvements / j en SP 4 / 34 2 / 29 1,8 ro,305 ; 10,6011 Non 
1 départ en pâture / j en SSC 19 / 34 12 / 29 1,794 ro,659 ; 4,8791 Non 



2 départs en pâture / j en SSC 14 / 34 16 / 29 0,568 ro,209 ; 1,5431 Non 
3 départs en pâture / i en SSC 1/34 1/29 0,848 ro,050 ; 14, 1961 Non 
1 départ en pâture en SSF 15 / 34 10 / 29 1,5 ro,526 ; 4,2671 Non 
2 départs en pâture en SSF 19 / 34 17 / 29 0,891 ro,314 ; 2,4251 Non 

-
!_ 1 départ en pâture en SP 24/ 34 18 / 29 1,466 ro,512; 4,1911 Non 
2 dépàrts en pâture en SP 10 / 34 11 / 29 0,681 ro,248 ; 1,9361 Non 
Pâture bord fleuve en SSC 4 / 34 2129 1,8 ro,305 ; 10,6011 Non 
Pâture champs récoltés SSC 5 / 34 7 / 29 0,541 ro, 151 ; 1,9321 Non 
Divagation en SSC 3 / 34 2 / 29 1,306 ro, 194 ; 8,0601 Non 
Pâture sur jachères en SSC 18 / 34 15 / 29 1,05 ro,389 ; 2,8261 Non 
Abreuvement village SSF 22 / 34 21 / 29 0,698 ro,238 ; 2,0461 Non 
0 > Abreuve SSF <= 2 km 6 / 34 3 / 29 1,857 [0,420; 8,182] Non 
Abreuvement pâturage SSF 2 / 34 6129 0,239 ro,044; 1,2911 Non 
Complémentation / Céréales 3 / 34 1/29 2,700 ro,265 ; 21,4391 Non 
Complémentation / Fanes 3 / 34 8 /29 0,254 ro,060; 1,0681 Non 
Compl. / tiges, reste repas 3 / 34 5 / 29 0,48 ro,104; 2,2141 Non 
Compl. / résidus céréales 3 / 34 4 / 29 0,604 ro, 123 ; 2,9621 Non 
Complémentation en natron 27 / 34 15 / 29 3,600 rI,193; 10,8371 Oui 
Complémentation en son 15 / 34 12 / 29 1,118 ro,410 ; 3,0401 Non 
Complémentation tourteau 3 / 34 4129 0,604 ro,123 ; 2,9621 Non 
Pas de complémentation 5 / 34 4 / 29 1,077 ro,260 ; 4,445 Non 
Abreuvement au fleuv.e SSF 8 / 34 5 / 29 1,476 ro,424 ; 5,1341 Non 
,\breuve. mare temporaire SSF 12 / 34 5129 2,618 ro,794; 8,6191 Non 
Abreuve forage en SSF et SSC 2 / 34 1 / 29 1,75 ro, 150 ; 20,3011 Non 
Abreuvement au puits en SSF 12 / 34 14 / 29 0,584 ro,212 ; 1,6041 Non 
Abreuvement au fleuve en SSC 11 / 34 6 / 29 1,833 [0,580 ; 5,7771 Non 
Abreuvenient au puits en SSC 21 / 34 18 / 29 0,987 ro,366 ; 2,7371 Non 
Parcours <= 2 km en SSF 15 / 34 14 / 29 0,845 ro,315; 0,2811 Non 
2 > parcours <= 4 km SSF 12 / 34 9 / 29 1 212 ro,422 ; 3,4721 Non 
Parcours > 4 km en SSF 7 / 34 6 / 29 0,993 ro,292 ; 3,3771 Non 
Parcours <= 2 km SSC 13 / 34 17 / 29 0,436 ro,158 ; 1,1971 Non 
2 > Parcours <= 4 km SSC 13 / 34 5 / 29 2,971 ro,9o7 ; 9,7081 Non 
Parcours > 4 km en SSC 8 / 34 7 / 29 0,967 ro,303 ; 3,089 Non 
Parcours <= 1 km en SP 23 / 34 19 / 29 1,100 ro,384 ; 3, 1421 Non 
Parcours > 1 km en SP 11 / 34 10 / 29 0,908 ro,311 ; 2,5961 Non 
Soins femelles avant avorté 9 /34 7129 1,131 ro,361 ; 3,5391 Non 
Soins aux femelles gestantes 5 / 34 9 / 29 0,107 ro,031 ; o,3661 Oui 
Placenta et avorton jetés 16 / 34 16 / 28 0,666 ro,243 ; 1,8201 Non 
Placenta, avorton aux chiens 6 / 34 2 / 28 2,785 ro,515 ; 15,2111 Non -

' Placenta et a vorton enterrés 1/34 2 / 28 
~ 

0,393 ro,033 ; 4,576] Non 
Placenta et avorton abandon 10 / 34 4 / 28 . 2,5 ro,688 ; 9,0101 Non 
Placenta, avorton dans arbre 1/34 4 / 24 0,181 ro,019 ; 1,1211 Non 
Connaît bien physiologie 20 / 31 18 / 25 0,707 ro,226; 2,2141 Non 
Connaît mal physiologie 9 / 31 7 / 25 0,935 ro,291 ; 3,0011 Non 
Départ pâture femelles gestant. 33 / 34 28 / 29 0,821 ro,04s ; 13,8591 Non 
Détection gestation 31 / 34 27 / 28 0,382 ro,037 ; 3,8881 Non 
Détection des avortements 29 / 34 27 / 28 0,214 ro,023 ; 1,9501 Non 
Reforme des femelles 32 / 34 24 / 28 2,666 (0,450; 15,7521 Non 
Reforme femelles / fertilité 15 / 33 17 / 28 0,539 ro,194 ; 1,4941 Non 
Reforme femelles selon âge 25 / 34 19 / 28 1,315 ro,438 ; 3,9391 Non 
Reforme des géniteurs 30 / 34 24 / 28 1,250 ro,282 ; 5,5231 Non 
Reforme mâles selon âge 6 / 30 4124 1,250 ro,309 ; 5,0481 Non 
Reforme mâles selon fertilité 5 / 30 6 / 24 0,600 ro, 152 ; 2,3601 Non 
Reforme mâles par vente 19 / 30 14 / 24 1,233 ro,411 ; 3,6951 Non 
Consommation lait des PR 25 / 34 22 / 28 0,757 ro,232 ; 2,4641 Non 
Complément Natron en SP 20 /27 9 / 14 1,907 ro,41s ; 6,0981 Non 

. Complément Natron er:. SSC 21 / 27 11 / 15 1,272 ro,29s ; s,4731 Non 
-· 



Complément Natron en SSF 17 / 27 6/15 2,550 f0,659 ; 9,8651 Non 
Nb. Berger/ UBT <= 0,05 9 / 34 9129 0,800 f0,267 ; 2,3891 Non 

., 

1 0,05> Nb buger /lJBT <= 0, 1 9 / 34 6 / 29 1,380 f0,425 ; 4,4771 Non 
0, l> Nb berger/ UBT <= 0,25 10 / 34 5 / 29 0,666 ro,563 ; 3,9981 Non 
Nb. Berger/ UBT > 0,25 6 / 34 9 / 29 0,476 f0,416; 1,5491 Non 
Nb Pers. Famille/UBT<=0,25 12 / 34 11 / 29 0,892 f0,319 ; 2,4911 Non 
0,25>Pers famille/UBT<=0,5 7 / 34 5129 1,244 f0,348 ; 4,4321 Non 
0,5 > Pers famille/ UBT <= 1 5 / 34 2 / 29 2,327 ro,416; 13,001 Non 
Nb. Pers. Famille /UBT > 1 4 / 34 11 / 29 0,218 f0,060; 0,7861 Non 
Pas décision berger / troupeau 29 / 32 25 / 27 0,773 ro, 119 ; 4,9971 Non 
Toutes décisions berg/ troupe. 2 / 32 2 / 27 0,833 f0,109 ; 6,3471 Non 
Plantes abortives 13 / 34 13 / 29 0,761 f0,278 ; 2,0851 Non 
Plante abortive : Birred 13 / 34 11 / 29 1,012 ro,364 ; 2,8031 Non 
Nb. Bovins/ éleveur<= 15 8 / 24 10 / 21 0,550 f0,164; 1,8361 Non 
15> Nb. Bovins/ éleveur<=30 10 /24 5 / 21 2,285 f0,629 ; 8,2891 Non 
Nb. Bovins /éleveur> 30 6 / 24 6 / 21 1,388 f0,384 ; 4,9971 Non 
Présence de Calotropis procera 27 / 34 25 / 29 0,617 f0,161; 2,3631 Non 
Présence de Djimèze 3 / 34 3 / 29 0,838 ro, 155 ; 4,4901 Non 
Présence de Diokhane 7 / 34 4 / 29 1,750 [0,457 ; 6,6921 Non 
Présence Guiera senegalensis 6 / 34 3 / 29 1,785 f 0,403 ; 7 ,8851 Non 
Présence de Acacia senegal 11 / 34 7 / 29 1,503 f0,494 ; 4,5671 Non 
Présence de Acacia albida 4 / 34 3 / 29 1,155 f0,235 ; 5,6401 Non 
Prés. Piliostigma reticulatum 3 / 34 4 / 29 0,604 ro, 123 ; 2,9621 Non 
Présence Parkinsonia digitata 9 / 34 7 / 29 1,134 ro,362 ; 3,5461 Non 
Présence de Prosopis iuliflora 4 / 30 6 / 29 0,511 f0,129 ; 2,0231 Non 
Présence de Acacia seyal 13 / 34 17 / 29 0,436 f0,158; 1,1971 Non 
Présence de Tamarindus indica 8 / 34 8 / 29 0,807 ro,259 ; 2,5141 Non 
Présence Ziziohus mauritiana 17 / 34 21 / 29 0,380 f0,132 ; 1,0911 Non 
Présence de Azadirachta indica 15 / 34 21 / 29 0,300 f0,104; 0,8641 Oui 
Présence Balanites aegyptiaca 31 / 34 26 / 29 0,838 ro, 155 ; 4,5081 Non 
Présence Bauhenia rufescens 4 / 34 5129 0,640 ro, 154 ; 2,6481 Non 
Présence Boscia senegalensis 12 / 34 14 / 29 0,584 [0,212 ; 1,6041 Non 
Présence de Habil 4 / 34 1 / 29 3,733 f 0,393 ; 35,4101 Non 
Présence de Himedé 12 / 34 9 / 29 1,212 f0,422; 3,4721 Non 
Présence de Hyphaene thebaïca 14 / 34 8 / 29 1,837 f0,635 ; 5,3121 Non 
Présence de Mytragina inermis 2 / 34 4/29 0,390 ro,066 ; 2,3021 Non 
Présence de Acacia nilotica 10 / 34 8 / 29 1,093 f0,364 ; 3,2731 Non 
Présence de Ficus 2 / 34 2 / 29 0,843 f0,111;6,3911 Non 
Présence de Rôniers 2 / 34 2 / 29 0,843 ro,111; 6,3911 Non 
Sérologie chlamydiose 4/ 40 3 / 71 2,510 f0,533 ; 11,8101 Non 
Sérologie fièvre Q 10 /40 15 /71 1,244 f0,499 ; 3,0981 Non 

NB : Connaissances physiologiques = Age à la première mise bas et durée de la gestation 
1 Bovin ou 1 Equin= 0,75 UBT; 1 Dromadaire= 1 UBT; 1 Ane= 0,5 UBT; 1 PR= 0,15 UBT 



Annexe 6 

Méthode de calcul d' odds ratio 

Facteur F+ 
Avortement + A 
Avortement - C 

Total A+C 

AIB A*D 
OR= 

CID B*C 

(Ln de OR), calcul intermédiaire 

1 1 1 1 
Var(Lnor)= - + - + 

A B 
-+
c D 

Facteur F-
B 
D 

B+D 

IC (Ln OR)= Ln OR + 1,96 lar (Ln OR) 

I C (Ln OR) = ( I C1 ; I C2 ) 

. . 

rc (OR)= [ e1
\ ; e1

c 2] 

Total 
X 
y 

X+Y 

Si, IC (OR) et. 1 et I ou facteurs de confusion q Facteur significatif 

Si, OR< 1 

Si, OR> 1 

Facteur Cas 
À AIX 

q Signification négative 

q Signification positive 

Témoin OR Jrc COR) à 5% 
BIY ~ 11 [a; 8J 

· nification 
Non I Oui 



RESUME 

Des taux d'avortements élevés ont été signalés au Tchad chez les petits ruminants. Une 
enquête épidémiologique de type cas / témoin a été menée dans le Chari Baguirmi afin de 
déterminer les facteurs de risque d'avortement chez les petits ruminants à la demande du 
Laboratoire de Farcha. L'enquête a concerné 63 éleveurs et 1 375 petits ruminants (868 
caprins et 507 ovins) dont 684 femelles ( 436 chèvres et 248 brebis). Plus des 2 / 3 des 
troupeaux ont connu des avortements (3 ±3 % ) au cours d'une année calendaire, soit 189 cas 
(26,6 % des femelles) . Des taux d'avortement de l'ordre de 11 ,7 % pour les chèvres et 7,2 % 
pour les brebis ont été trouvés . Les faibles cas d'infertilité et de stérilité n'ont pas perqiis 
d'avoir des résultats exploitables. 
Pleuropneumonie et gale sont les principales pathologies abortives reconnues par les éleveurs. 
Peste des petits ruminants, brucellose, chlamydiose, fièvre Q sont aussi rencontrées au Tchad, 
mais ne semblent pas être des facteurs importants d'avortement. les carences alimentaires 
(particulièrement en saison sèche chaude) et les plantes toxiques peuvent jouer un rôle. 

Mots-clés : Avortement, infertilité, stérilité, brucellose, ovin, caprin, sérologie, Tchad 

SUMMARY 

High rates of abortion were announced to Chad in the small ruminants. An epidemiological 
survey of case type / pilot was carried in Chari .. Baguirmi in order to study the factors of risk 
of abortion in the small ruminants at the request af the Laboratory of F arc ha. 
This investigation related to 63 stocbreeders and 1,375 small ruminants (868 gaots and 507 
sheeps) including 684 females( 436 gaots and 248 ewes). More of 2 / 3 of the herds (3±3 %) 
kew abortions during one year calendar, that is to say 189 cases (26.6 % of the females) . 
Rates af abortion about 11. 7 % for the goats and 7.2 % for the ewes were found . The weak 
case of infertility and sterility not allow to have useable results. 
Pleuropneumonia and scale are the principal abortive affections recognized by the 
stockbreeders. Plague of small ruminants, brucellosis, chlamydiose, fever Q are found in 
Chad, but do not seem to to implied in the abortions. The food deficiencies (particulary in the 
dry and hot season), and the toxic plants can play a role . 

~ Keys-words : Abortion, infertility, sterility, brucellosis, goat, sheep, serology, Chad 
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