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ECOLE INTER-ETATS
DES SCIENCES ET MEVECINE
,VETERINAIRES DE DAKAR

., .

LISTE VU PERSONNEL ENSEIGNANT
POUR L'ANNEE UNIVER$ITAIRE,19r9-I980
L-':--.:_-.:_-_-_-_-_-_-_-_-.:_-.:.:.:;..-_-.:_-_-_-_-_-_-_-_-_-,::_-':1

I-PERSONNEL A PLEIN TEMPS

,I-PHARMACIE-TOXICOLOGIE

N...•.•••...•..• ; ...•.•• ;,. •.••••.•••••••.••. ~. ~ ••••.• PJLOne.4.6e.UIl

Ph,,<,UbeJtt Noya SOME~ ~ .. M.6..L6.tant

2-PHYSIQUE MEDICALE - CHIMIE BIOLOGIQUE

N• ••••••••••••••••• ; ••••••••••• -•••••••••••••••••••• •PM 6e.ô.6e~
, - '

3-ANATOMIE - HISTOLOGIE-EMBRYOLOGIE

N• •••••••••••••• ~ ••••••• ~ •••••••••••••.' •••••••••••• •PJto nU.6 elJ.!L

C~e6 Kondi AGBA....•......•. ~ .•.............. ;...M~~-M.6..L6tant

Pa..6c.al LENORMANV.•• '..•.•••••••.•. ~ •••.•.•....••.•••• V. S. N.

Soumana Abdouta.lj~ GOURO •. ~ ; MorU-t~wr.

SeZbou Adow SONHAYE . . ; •.• ; ....•...... ; ..•... ~ .• ; •... MorU-te.wr.

4-PHYSIOLOGIE, - PHARMACODYNAMIE - THERAPEUTIQUE

Ata.6.6an~ SERE ..•..•...... ; ..•. ~ .•••.•...........•..•M~e. d~ Con6é~~n~e6

"-

J~an Ca.miU~ ATCHAVL .• ; •• ; ; ; Mon..UelJ.!L.

5-PARASITOLOGIE - MALAVIES PARASITAIRES - ZOOLOGIE

N••••••••• ~ ..•.••.• ~',.; •••••.~.'" ~ •••••••••• ~ ~ ••• P!l0nU.6e.UIl

J 0.6~ph VERCRUYSSE. •.•.•..•..••...•.•••.....•••.••... M.6..L6tant
, ,

M~c Napoléon ASSOGBA•.................•.....•••••.• M.6..L6.tant

Ka 66i- VISSO ..•.•.....•.•..•... ~.... ".•..... ; •.. ~ ... ; . •MorU-telJ.!L

6~HYGIENE ET INDUSTRIE VES VENREES V'ORIGINE ANIMALE

N.• ~ •• ~ .•••••..•.•.••••.••••.....••.....•• ~._>~~; PILo6u.l>e.uJL

Mala.n.g SEYVl ..' ....•.•. :· •......• ~ . .•.; • ; . ~ ;' •• ; .•.•.•. •M-6..iA.tci..n:t

Razak,.[ AVEHAN ; ' MorU-telJ.!L

.. '/ .



(-MEVECINE - ANATOMIE PATHOLOGIQUE - CLINIQUE AMBULANTE

N••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••.•••••••••• PJto 6e6-6 e.uJL
, ,

Ro9e.Jt PAREi\JT; .........•....•••............•.......••.•.••A-6-6-t.6tal'Lt '

8-REPROVUCTION ET CHIRURGIE
.. '

rJ • ••• : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• PJto 6e6-6 e.uJL

Papa El. HCLMan VI OP•.•....•...•...•....••.••...••...•••• AM-t.6tal'Lt

YVe6 .te. RESTE "..•....•..•..............•...• ~ •.•. V.S.N.

Va1.Jto u VJAL LA . ... : .•...........' .....••........•...•••••.Mo~euJl

9~ MICROBIOLOGIE - PATHOLOGIE GENERALE - MALAVI5CONTAGIEUSES

ET LEGISLATIOtv SANITAIRE,

N•• ........................... '.' ••••••••••••••••••••••• ••• Plto6u.6ewt
, .

JU6fu Aljalj-<: AKAKPO < >0 ' Ma.Ull.e. -AM-t.6.tal'Lt .

J ac.qUe6 FUMOUS .......•..•.....•.....••...••.•...•• ; .••.• M-6-t.6tal'Lt

P~e.JtJte. BOR~AREL ....•• ~ •.•.•.••...•.•...•..•..•.•...••... ~-6-6~tal'Lt de. Jte.chetch~

IO-ZOOTECHNIE - ALIMENTATION - VROIT - ECONOMIE

Ahmadou Lam.tne. NVIAYL •.. ' PJto6u.6e.uJL

Ba.taam FACHO •.....•....•..• " ......•••..••....•.•.••...•• Ma.Ull.e.-A.6-6~:ta.n;t

Mou.&.6a. ASSAt'JE . .•• " " .••.•••• Mo~elJ.JL

lI-PERSONNEL VACATAIRE

. BIOPHYSIQUE

Raymond PAUL Hl

Re.né NVOYE

AWn LECOMTE

M~e. de. Con6éJte.nc.e6 - Fac.utté de. Méde.cine. et de. PhaJtmaciQ
de. VAKAR.

Maltne. de. Con6éJte.nc.e6 - Fac.uit~ de. Méde.cine. et de. PhaJtma~e

de. DAKAR.

Che.6 de. tJtavaux.- Fac.u.i..té de. Méde.cine. et de. PhaJtma~e.

de. VAK,\R •.

PHARMACIE - TOXICOLOGIE

OumaJt SYLLA

Mamadou BAVIANE

PJto ne6.6e.uJL - Fac.u.U:é de. Méde.une. et de. PhM.ma~e. de. VAKAR.

Voc..te.UJL e.n PhaJLmacie.. '

... /



BIOCHIMIE PHARMACEUTIQUE

Mme E~abeth VUTRUGE : M~2-A~~~tant - fa~~tté de Médecine ~ de Pharomacie

de 'DAKAR ..

Mme Geneviève BARON

AGRONOMIE

Chen de Tnavaux-·Fa~utté de Médecine et de Pharomacie
de DAKAR.

Simon BARRETO McûVr.e. de.. tte~heJtdLS6 - O. R. S. T. O. M.

BIOCLIMATOLOGIE

Chdkh BA : Mcûtlte AM~:ta.nt - Fa~lLUé de~ LeLttr..u.

BOTANIQUE

Guy MAYNART Ma.i:tJr.e-AM..{J.,:ta.nt - FCL~lLUé. de. Méde.cine et de Phalunacie
de. 'DAKAR.

VROIT ET ECONOMIE RURALE

Mamadàu NIANG , CheJt~heutr.. à t'I.F.A.N.

ECONOMIE GENERALE

Ou.matr.. BERTE i AM~.t.'1n;t - Fa~uU:é. de/.> Scie.n~e...6 JuJUcüque/.> et E~onom<.que/.>

de VAKAR.

III-PERSONNEL EN MISSION (Pttêvu poutr.. 1979-19801

ANATOMIE - HISTOLOGIE - EMBRYOLOGIE

Ciaude PAVAUX : Ptto6e/.>~e.UIl. E.N~V. ToufoU6e.

ANATOMIE PATHOLOGIQUE

Mi~het MORIN : Ptto6e6M.UIl. - Fa~uLté. de Mé.decine. Vé:tê..lt-Ù'I.a..U1.e-S:t Hyacinthe 
QUEBEC.

BIOCHIMIE VETERINAIRE

Fnanç.o~ ANVRE : Mcû:ttr..e. de COI'l.6é-tten~e.,.5 E. N. V. Nantu., .

CHIRURGIE

Andtté CAZIEUX : PttoÔe64eUll. E.N.V.·TOULOUSE.

VENREOLOGIE

Ja~que/.> ROZIER Ptto6e/.>~eUll. E.N.V. ALFORT.

.... / ...



MICROBIOLOGIE - PATHOLOGIE GENERALE

Jean CHANTAL : Pnoû~~e~ E.N.V. TOULOUSE.

PATHOLOGIE VE LA REPROVUCTION - OBSTETRIQUE

Je.an- FERi\lEY : P!Lo6Q..6/~e.Wt E.N.V. TOULOUSE

PATHOLOGIE DES EQUIVES

Je.an Lot,d.,6 POUCHELON Ma1.ttLe. de. COH6~nCI1c.~ LN. V. ALFORT..

PATHOLOGIE BOVINE

Jean LECOAIVET Pno6e.6ie.~ LN. V. ALFORT.

PARASITOLOGIE

JMe..ph MORTELMMJS Pnof,eMè.Wt - IY/l}ûtu:t TJl.opic.a1. d'ANVERS.



J E

V E VIE

CET R A V AIL....



MOVI.-6.ie.uti. (l..r!,·?'tO!e.-6-6Cl.'Jt ,", 01f.1\1G" aiL lo.

Fct c. u1:.té. d 0, Mé cl c,e./.. Vi. c e.f PhctJtm C1,C.J. e. de. t) dW.Jt

r·!a./gJr-é voiJ mu.f..,U.Y,)j~e,f., ·pJLCOCc.u.pat-iOYL-l,..
l '

c'e.!:J:t ave.c. f:e. .&OUJLJ.A.e. pa...te./Ll'12,t que. \JOU/.;

a. ~z 'a.c.C'.e.p.tê d '1./>.o Me.1l. f-a. pJr,r...6-ide.ncc. de.

no tll. e. j Ull.lj d·ii. 1.hè..6 e. •

. MOI1..6-i(J~t!/I_ R..o PJto {e.-6.62UIl. l,. DIOP de. .ta, Fa.cuLté

, de. M~de.clne e.t de. Phall.mac-ie de. DAKAR.

1/ 0 Uj;" no U6 laLte.-6 ho nn.e. uJt .'2.1'1. ac.cep,tan:t
. ,

d'êJ.Jte. me.mb.'!.e de. H(l.t>'l.(J, j u/ty de. t:.he-6e..
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A Mon6-te.u/L le. Plt06e.Mé.WL. AHMADOU LAfAniENVIAYE de. l'E. I.S.M.V.
• • 1- •

,. .. .

Pe.:'ldaY':t q~e" ann'éù vtOU6 avo~v!J , e. u:

.t r Oc.c.M-ton. d' appltécie.Jt 'VO:0te. eJ'lde.-tgneme.V!.t' ", J
t ,. l'

i '
Oe.uvh.e.Z' pOUlt' ,fa. Ite.nommée.de. nobte. Ec.ole..

-,
POUlt no~e. ~~va.il, VOu.6 nou.6 ave.z

60ÙJuu t.o~e. ,f.., âide:'matéJÛ.e.J--fe. don t.

YLOUI.> ayoYL!.> e.u be.,60Ùl;. li
~. -,

.Cltoye.z _e.n,not.n~ ad"~lta.tiQn et a n o'!.>

hommag e.!.> .!te.!.> pe.ciue.ux .

. ,
/, '

.. \ '", ",

,1. "

A MOYL!.>-te.UIt A.tM!.>ane. SERe, Ma.UJz.e. de. C.c:n6élte.nc.M Ag'tr.égé

à .t'E.I~S.M.V.·

. ~ . -' ..... '". .

'1 Pe.ndant,.t'ab!.>enc.e. d~ no~e. maztJte.,
, .

VOu.6 VOu.6 -ê.te.!.> donné C.Oltr.)!.> et âme.
• • , 1

à c.e. t.Jta.v"a1.i.. ,!JoU!.> n' hé!.>ilie.z. pM

à nou.6 aide.1t .même.'.te.!.> V-tmanc.he6.. - ~

-
Pe.ndant. no~ t.Jta.vaux, nou.6 avoYL!.> pu

( ..0'

1.'

appltéue.Jt VOl.>, gltande.!.>; c.onnct--W!.>anc.e.!.>
, • ''"::1 " .' •

u;i..é:ni:.iMque.!.> et vo~e. ct!tde.UIt au.
" .'.

t.Jta.vcUR... :',. -, .
,J

"

Hommage.!.> Ite.!.>pe.é-tue.ux ~e;t; plto6ondu g~de.."
. ,.'~ .

~. .
"

"

C. . '
", ,

_. ,

J ••



'MOn,6-<'e.ultR..e Pho6e.~.6e.uJ!'·'CUQ.~ Plta&e.6-6e.wr. il ·:tIENV

de. ,~JANTE.s •

. Palt .ca Cf U((.,c..,Lté de. votltc. e.n-6 e.-<'gl'1Cme.n,t. va U6

110 U~ lJ. vez-dOl1tlê R..c go·û,t de. .f 0 AI1.O-tom-<.e. e.t de.
i'. : h-<..6.t O.i~ 0 9 --i e.c

CIt 0 fJ e. z ; c. h (:.1{. Aialtlt e. e. n no -6 homl'ti ag e..o ;'t e.1;S p e. c.t ue. ux

et nottr.(,- pno. 60 ndc. /J,/!-cttl.t ude..

- Vac.t e. Wl. 4GBA· d e. J!.. 1 E• 1 , S . M, V' 0

Aljan;t. ttr.a.va.Le.f..é 2 année..6 dUlr.ant da.n.6 votlte.

,6l::.ltV-<'C.e.,. n.ou/.) avQt1.-6 PLi. a.ppltéc.-<'JYtvo.~ gltande.-6

Qua.R..-<'té~ hwnaln.e.!l e..t -6c.-<'el1.,t-<'6-<'que..6. (l0U-6

no U-6 a ve.z, c:";0po/t;f:é :to u;t('. .E1 a-<'de. Cf ue. va U6 a ve.z

p.u o. f/}lQ ue. 110tlt e tlta. va.-<'f.. ".6 0 -<.t b.-i. e.n me.nê.

Je. VOlM ptr.-<.c· de. c.ltoJ..-".. {~ e.n mon adm-<'tr-a.tioYl. e.t
. .

:toute. ma. ltecannai-6-6anc.e..

- Au Pltanc..6.6e.ù/r. PayJa've.mba NVl,AYE de. fa. Fac.uité:·-

de. M~dec.iYl.e. et de Phaltma.c.ie.

No.6 lte.mc.JI.c,[eme.n.t.6 pa U!t .ta u.te.. .e" aide. a.ppolttée..

- A.Li Vac.te.ult ARNO!.V de. ta Fac.uLtê ·de. Mêde.c.ine. et
d'ePha.ltmac.ic,

- Au VOc.teuA BORNAREL

- A Mon..6;e.UIt FAYOLLE



A MOtMieun le P~o6~~eu~ C. PAVAUX

PeVLdan:t votlte b~e6 ~é.joWt da.M notlte

Ec.ole, YLOU!.> avoYlJ.l pu a.pp~é.c.i~ v a .6

qua.Li;té..6 hWi7lU.VLU e;t -6 c.ieYl.üMqu~ •

VoU!.> Yl.' a.vez pa.-& hé-6dé. à VLOU!.> appoJtt~

tocde votlte aJ..de.,. ma..e.g~é. votlte. emploi

du temp.6 dèjà .ounc.hci!tgé..

Hommage6 ~~pec.:tueux e;t p!l..OfiOVLde gJta.:tUude.

A MOMieun le. P~o6e.!.>.6c.u1t J. FERNEY

C1~t avec. plw..(Jt que voU!.>' avez ac.c.epté. d' appoJtt~

votlte c.oilaboJta..t.,to VI. à. VLotlte :tJta.vcU.1 ; l' ,{.n:té.~êt

que voU!.> Ij avez poJtté. VLOu..é a vivement eVLc.o~gé..

P~o6oVLde gJtati;tude.



:...
• 1

1 ..
~

. ~~ ,

,\ ,.'

AUX PAYSAN$ NIGERIEt'JS
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:; A MES PARENTS

,. '

" ~.,
.' .~ ,

Ave.c. amoWl. ct, ma-tr!:U ,~ac:JU·Mc.e6 > 'lJOM ave.z guidé me!.> PM, ,

Ve.M UJ1 aU6tSi PM~lçJ!1~a!'u: mét~e/L Ce. t'LaVcU.e. 11 'e!.>4:. ~u,' UI1

, 6qib.te. 4:.é.moigVLage. ,d.~ mol'/., a.:Ua.c.hefl!e.114:. e;t de~ ma pJto 6ol1de.

, gJz.autude.. ' . ',' ,
1

\. '.\

, ,
• t, ~.

A, MES TANT~S,
, . ONCLES ,ET GRANVS PARENTS

• ,~f

; .

...'
'À:, ME~ ,FRERES ET, SOEURS

,'-c '

.'

". ',1'

A AIS SA
'.1

À ~~A, COl1~INE HADJIRA r

. ". ~ . " ,:

\"
" ,

A, MES' NEVEUX
'" ,

.-' . ,',

"

A MOfJ' AMI LE DOCTEUR:' V.1ALLA

1 ','
'-J

, '
, '

A MES' PROMOTIONrJAIRES NIGERIENS ': LES DOCTEURS ZAKARI'ET SEYVOU
, '

'A'TOut'LE'PERSGNNtL VU LABORATOIRE V'ANATOMIE~HISTOLOGIE-EMBRYOLOGIE.. " "'.

,'VE L,'E.I.S.M.V.: : J.'NDIAYE>M.DIOP~ A. SEME "e;t' FAL~.
.." ,. " ~.' .

" ""

, A ,TOUS ,CEUX QUI, DE, ~'RE$.. OU DE LOIM, ONT, PARTINPE A L'ELABORATION
DE CE MODESTE TRAVAIL' , '

' .. /'
1· •

. ~ . ," . :..
." ' 1~

",





l N T R 0 V U ~ T ION
+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

L' -VTI)'Jor,;(:ance dl.L /':'ujet peut paJtCût/l..e ·milUme. quand on .6aA..t. que.

dan.6 nO-6 pa!!/':', .r.c. vé:tf..tU.-na.i.Ae e.!.:>t MJtemel'Lt /.:,oWU:té pOWl.. hen.6ugneJL

~Wl.. i' ê.tiJ.t i.J ex.LLe.~ dl Lme 6emette. Le.!.:> bVl.geM. pen.6el'Lt pouvo-t.Jz. .6 1acqu.U

tvr.. 6ac.ile.ment de. la tâ.che e.n .6e bMaYL-t .6Wl.. de.!.:> mocli6ica:tiov!'/':' phy.6-t.que.!.:>

ou compoJz.:teme.I'l.-ta.f.e.!.:> ; maJ.:.6 cu mod.<.McCl.Üon.6 .6ol'Lt géYl.éJz.a.f.eme.n-t :tJz.è.6

.taJtclive.!.:>.En 60vi.:t, il Y a que J1.Q.6 êle.veW1...6 Yl.'ol'Lt pM C.On.6Ue.Yl.ce. de.

i' il'Ltéhê.:t qu 1il gagYl.e. eYl. étal'Lt 1te.n6 e1g Yl.e..6 le plM Mpideme.1'Lt pOMible

de. i' é.tat de. gMvùUté de. le.t.vL6 animaux.

OYl. Yl.OM .6igYl.a.f.e. qu' au.x. abattoJ.M. de NI AMEY, au ,'JigeJL, 10 à. 15

6eme.Ue.!.:> zébM ge.!.:>tal'Lte.!.:> .60M abattue.!.:> pM jOWl.. pe.Yl.dan-t l'hiveJLYl.age..

NOM avon.6 pu nOM-même.!.:> Ob.6e.hVeJt, qu'aux abatto~ muniupaux de.

VAKAR, 5 6e.rne.Ue.!.:> zé.b(ù~ ge.!.:>tan-tu en moyenYl.e., .6on-t abattue.!.:> pM jOuJl.

N'e.!.:>t-ce. pM .e.a une. pe/t.-te. d' Mgel'Lt ?

La cOYl.n~.6al1ce. pJtécoce de let gJz.a.v.-LetLté ou de. to. non gMvùüté

d 'UYl.e 6e.meUe.d' éie.vag e pe.Jtmet o.u pJtop.tU.-é.ta-t.Jte. de. c.o n.:tJi.ôleJt to. 6eJz:til).;té

de. i' alUma.f.. Si i' aVI-ùna..L e;,;t .6té..tU.-le. .f.' é.leve.Wl.. pe.u.:t.. .6od hecoWt.iJz. à.

UYl. :tJz.aUe.rne.n-t .6od à /~OH aba:t:tage. ) il gagne. Mv!'/':'i du te.rnp.6 e:t de

l' Mge.n-t. Ii peut aM.6i e.-6WnVl.. fa VlÛe.Wl.. de i' al'uma.f. toM de .6a vente.

ou lOM de. .6on a.chat.

PoWl.. UYl.e. 6e.meLie [Jutante, -«- ut noJz.:teme.n-t iYl.d-t.qu[ de. phocédeJL

à. UYl. Jta.:ti.oYl.ne.rne.1'Lt aLUne.rtXa.i.Ae. q.~vemel'Lt et qu.a.~veme.n-t

hnpoJttaI'Lt. Ce.f.à. petr.me:t à. l'aYL--Lma.f. de bieYl. meYl.eJt a teJz.me., tl.Yl. phodu.-t.t

vig0 uJle.ux e:t M.6 e.z louJld•

... / ...



EnMVl., aL.L l''t.ive.au d~ -tout R..' é.te.va,ge., .f..e. di.a.gno~Uc. p!Léc.oc.e.

Yl.éC.M~a..Ute. ct doU me. p!Léw rouir.. t' u~ai de méd.i.c.aPlen;U nouveaux,

pOUfL te. c.ontltô-fe. !Lapide du iV1~é.m.<-n.a.;üOM altUMc.ie..U.M, enMn, pOUfL
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appMe.M- Mt te c.JU.tè!Le :te. p.f..~' hnpo!L-taYl.:t pOM .6on

ex.amen.
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CHAPITRE PREMIER MORPHOLOGIE ET STRUCTURE DE L'APPAREIL GENITAL

De ~ombreux travaux ont été consdcrés a l'étude de la rep~o-

duction chez la femelle zébu par CUQ et col1aborateurs, (1975) au

laboratoirè dl.Anatomie Hist010gie de l'Ecole Inter-Etats. des Sciences

,=t Médecine Vétérjnaires de Df1KAR. No~!s en ~vons tiré les éléments

nêcessaireS ; la compréhension de notre travail.

L'appareil génital chez les femelles'des ma~mifêres com-

prend trois portions: une portion glandulaires une portion tu~laire

et une pQrtion copulatricc~

1 - LA PORTION GLANDULAIRE

Elle est représentée, Dar les ovaires. Ce sont des organes
" .

pairs dont les fonctions sont de produire les gamètes femelles ou

ovules et de secréter des hormones sexuelles qui déterminent le

fonctionnement de tout le tractus gênital .

Chez lesbovidés 9 ils sont souvent comparésa· des amandes

aplaties latêro-latfralement~ Chez le zébu leurs dimensions sont

nettement i nfér~·i eures à ceux de Bos taurus. Le~r longueur est

comprise entr(~ 26 et 28 mm, leur .largeur .entre 17 ~t 18 ,mm~ leur

épaisseur entre 13 8t 14 mm; 'leur poids individuel est compris

Les ovaires sont situês de part et d'autre de. l'entrée du

bassin 9 à proximité des insertions des muscles petits psbas sur le

col de l'ilium. Ils.peuvent êtr0 palp~s par voiè rectale.

Structural~ment9 ces glandes sont constituéesd1un êpithê-

. lium superficiel et d'un stroma. L'épithélium superficiel disparait
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sur le hord ~orsal 00 se fixe le mêsovarium (moyen de suspension

de l'ovaire dépendant du ~igament large), Et souvent sur toute

la zone fi1êd~a.l€ pour fair2 placE: à une zone de .recouvrement

pêritonêal. Acet endroit t l iovulation est impossible pour les

or'ganites évoluant vers ces ~'ègions: Cette disposition particu-

lière pourrait peut-êtrE: ex~,liquer une irrügularité de l'oestrus

chez le zébu.

Le stroma ovarien 1 situé au-dessous de l'épithélium super-
,

ficiel est un tissu conjonctif cellulaire dans sa zone pa~enchy-

mateuse·d8stiné au support des organites de 1!ovaire. Il s'agit

de~ follicules évolMtifs, les corps jaunes périodiques et les

cor~s jaunes g~5tatifs.

II - LA PORTION TUBULAIR~

Elle est constitu~par les deux oviductes et l'utérus.

Elle est aussi appelée portion gestative.

II. 1. Les oviductes

Ils ~onstituent la première partie de la portion gestative

C'est â ce niveau que l~ spermatozoTde rencontre l'ovule pour

former l'oeuf qui effectuera ces premières segmentations tout en

migrant vers l'utérus.

Chee 1a f2l!l211 e zébu, ce sont deux tubes fl eXUEUX de 7 à

10 cm de long. Il s sont évasés vers 11 ova i r,? 8n avant, e~ en arri ère

ils s'unissent à l ·utêrus en augmentant règuliêrement de diamètre .

.../ ...



II . .2. L1 utérus

Il est enti0rëment situe dans la cavité pelvienne chez la

femelle vid2.

De type bicornis, il possêde un CpFpS tr~s court at un

col long~ proéii-,-im::iît, liE: consistance ferme, mais entièrement

caché par le vagi~. Les deux cornes utérines cauda1ement unies

p~r du conjonctif~ en plus du ligament intercornual., divergent

trâniêlement et sont tontournées en 5, latêro-ventralement, puis

mêd i o-caudalHlent.

Le ligament large a une disposition diffêrent~ de celle
.

qu'on observE chez 90S taurus ; chez le zébu en effet, il s'inserre

non pas sur le bord dorsal des cornes utèrines, mais sur leur bord

1atéro-ventral, conférant ainsi une plus grande fixité à l'organe

L'irrigation princip~le de li ut6rus est assurée par une

seule artère, l'artère utérine. C'est la plus grosse artère du

tractus génital. Elle na,t sur l'artère iliaque interne en même

temps que l 'artêre ombilicale, puis pJsse. dans la masse du 1iga-.

ment large en croisant la branche montante de l'ilium avant de

se diviser en trois rameaux principaux tous destinés a l'utérus.

C2tte artère est palpable par voie rectale.

Du point de vue de la structure, les diff~rences que l'on

peu~ observer entre les différentes parties de la portion gestative,

cor~~spondent uniquement a des adaptations fonctionnelles. Autre-

ment dit, dérivar.t toutes des canaux de Müller, elles ont la même

base structuralE: tunique séreuse, tunique musculeuse, tu~ique

muqueuse. Mais, au nivea~ des cornes u~érine5 00 se fait la gesta-

ti on réellement on observe sur 1a muqueuse des rel iefs en forme

... / ...
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de disques appelées caroncules utérines. Ces caroncules reçoivent

pendant la gestation, léS villosités des cotylédons foetaux. Elles

sont aussi palpables par voie rectale, pendar.t la gestation.

II l - LA PORTION COPlJUnRICE

Elle comprend trois parties

vaginal, et la vulve.

III. 1. Le va']in

le vagin, le vestibule

Clest un conduii musculo-membraneux de consistance molle.

Il recouvre enti~rement 1e col dans sa portion crAnia1e. Ses

dimensions sont tr~s variables selon l'age et l'état fonctionnel

du tractus génital. Mesurant 4 a 10 cm chez la gênisse~ il atteint

20 a 25 cm chez la multipare, occupant~ors toute la longueur de

la cavité pelvienne.

Dans sa confor~at;on intérleurc le vagin comporte deux

par,ttes: uns portion caudale lisse et une portion crâniale plissée.

C'est cette dErnière qui se réfléchit sur L.2 col utét'in en formant

un cul de scie profond, faci1ément accessible en exploration vaginale:

ole fornix.

L'épithélium de cette muqueuse vaginale est du type pavi

menteux , stratifié, non cornê. Il y a trois couches cellulaires:

une couche ba sa1e, une èouche i ntermédi a0j rc et une couche superfi

ciel1e dont Jes cellules peuvent desquamer dans la lumière d u

vagi~.o Cet êpithê1ium subit des modification~ au cours du cycl~

oestral.
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III. 2. Le vestibule vaginal

Il est crâni al ement séparé du vagi n. par l' hymen qui forme

. un relief annulairê marqJant l'emplacement de l'orifice vaginal ..

La cavité du \iestibu1E~ va~'in;;:l 2St o comme celle du vagin,

virtuelle a l~êtit de repos. Sur son plancher juste en ar~iêre de

11 hymen 9 on peut observer i lOri fi CE; ~xter,w dL;; l 1urêthre ou 1!!·1éat

~~inairall.Le méat urinaire prèstnte une valvule sous~urêthrale

qu'il faudra franchir .lors d'un sondage visical.

De part et d'autre du mfat urinaire on observe deux petit~

orifices qui sont les débouchés des canaux longitudinaux de l'épo-
-

phooron. En arrière du méat, sur ses parois latérales, le vestibule

vaginal présente deux dépressions ovolaires criblées de nombreux

petits orifices correspondant aux dêbouchés des canaux des glandes

vestibulaires ou. 0l~ndes de BARTHOlIN.

III. 3. La vulve

C'est la partie'externe du tractus génital de la femelle.

Elle est constituée de deux lèvres qui s'.unissent ventralement et

dorsalement pour former des commissurl~s, llorifice vulvaire 9 devenant

plutôt~ une fente vulvaire. Au niveau de la commissure ventralE 9 une

dépression loge l'extrémité libre du clitoris 9 organe copulateur de

la femelle, 'correspon~élnt au 'pénis du mâle.

CHAPITRE DEUX QUËLQUES CONSIJERATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT GENITAL

CHEZ LA FEMELLE. ZEBU ..

... / .'..
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1 -.L'ETAT DE NON GESTATION

1. 1. La pubert~

Elle correspond à l'apparition d0S premières chaleurs

(CHO~DHURY '2t CJll. lYi4) ou ~lour' certains auteurs tel$ RAKHA et

coll. (1970) a llapparition du pre~ier corps jaune. De toutes

façons stl~·u.cturalemento eïle con"i~:;ro!ld au premier cycle évolutif

aboutissant à une ponte ovulaire.

L'apparition des premières chaleurs est plus tardive chez

Bos indicus que- chez Bos taurus.PAGOT (1943 et 1951 - 52) au Nig~r

observe qulelle~ se manifestent entre le 18e et le 24e mois chez

le zébu Azawak; sur le Cobra, au Sénégal, DENIS note qu'elles appa

raissent généralement au 26e mois.

De toutés les façons, ces premières chaleurs ne sont généra

lement pas suivies de saillies fécondantes. Ainsi PAGOT, toujours

sur le zébu Azawak~ note que les premières saillies fécondantes se

situent vers le 2Se mois.CHOUDHURY et coll. (1964) qui obse~vent

que la puberté se sltue vers le 3ge mois sur l~ Hariana, constatent

un décalage de 55 jours environ entrG les premières chaleurs et les

premières saillies fécondantes.

Toutefois, les auteurs s'accordent à dire que l'alimenta

tion, la tempél~ature et 1\hygrométrie que connaît le zébu dans ,nos

régions natur21les s sont un fact2ur du retard à la puberté (CUQ,

1973) ..

J. 2. Le cycle oestral

Sa durêe est sensiblement égale a celle qu'on observe chez

Bos taurus : 20 a 23 jours AGBA (1975) ; mais il existe des varia

tions selon la race.

... / ...
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Les manifestations ext~rieures de l'oestrus, c'est-~-dire

les chaleurs~ sont souvent discrêtes. Certains auteurs les classent

même dans la caté!Jori ;,~ des Il sil ent-h2at li
• Il faut souvent l es détec

ter par un taureau boute-en-train. Toutefois lorsqu'elles sent in

tenses, elles se traduisent par de la nel"vosité et par ~ne sécrétion

translucide au niveau de la vulve congestionnée.

L'ovulation est spontanée et s'effectue toujours tardivement

par rapport à l'apparition des chaleurs; cc retard peut aller de

25 a 41 heures après le d~but des chaleurs.

Il Y a une périodicité du cycle oestral chez la femelle

zébu êlevé0 en région tropicale, dans les conditions traditionnel

les d'élevage. Cette ~ériodicitê est due 8 l'existence d e

phases de repos sexuel pouvant survenir ~ n'importe quell~ période

de l'année, mais surtout pendant la saison sèche AGBA (1975).

II ~ L'ETAT DE GESTATION

La gestation se définit comme la période qui s'écoule entre

la fécondation st la mise bas. Durant cette p6riode, l'oeuf, résul

tat de l'union ovule et spermjtozoTde~ passe d~ stade d'embryon au

. stade de foetus, avant ~e de~enir viabl~ dans le milieu ~xtêrieur.

II. 1. La durée de gestation

Les chiffres concernant Bos taurus ont été estimés a 285

288 jours.Chez le zébu la gestation est un peu plus longue et la

différence est d'environ ~ne semaine: 283 - 297 jours. Les varia

tions assez importantes de cette durée concernant les bOYlns de nos

... / ...



n
- (l -

régions sont attribuées 8 la race ou au sexe du produit (DENIS

SINGH et RAY; PRADHU ; JOUBER et BONSNA) •

vêlag\;:premier.L 'â'ge· t'lü
----'-------"'-

TT ?_ J. •. •.••

Nous avons dèjà vu que l~s premières saillies fécondantes

survenaient souvent tardivement; celà entra'ne un retard au premier

vêlage.

- REDON ~9621,au Sénégal ~ estime cet âge à 4 - 5 ans.

Pf,GOT J [1943 et 1951)- 52 à 3 ans et demi au Niger.

- PRIGENT et coll., (J.94;~) à 3·· 5 ·ans en r·1auritarlie.

LIAge au premier vêl~ge chez le zébu se situant donc entre

3 et 5 ans l il est supérieur a· celui de Bos taurus pour lequel il

est de 3 ans.

II. 3. L'intervall~ entre deux vêlages

Il est souvent très long et oscille autour de 420 jours,

alors que les bov"ins d'Europe' vêl~nt généralement tous les ailS.

La notion de saison de reproduction JOUG UQ rôle imp~rtant

dans l'intervalle qui sépare deux mis~-bas consécu~ives. Ain si,

P,r\GOT en 1951 - 52." sur le zébu ;;zawak du Niger,d.~~tjnque3 pério.des

de fécondité: UnE? ·p;ériode' de forte féc<mditf en sai~on des
. , ;'; :

pluies (Mai - Septembre)~ une périodè de faible fêco~~i~é corres~

pondant au début de la saison sèche (Octobre - Janvier) ~~ une

péri ode de moyenne fécondité qui va de Févri er à Ma i. ·o.e même

CUQ, FERNEY ef VM!CRAEYNEST, (1974) d'une étude statistfque,

.. '/ ... .
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concluent qUE les 2/3 des f~condatiJn$ annuelles sleffectuent

entre août et novembre c'est-a-dirc en saison des pluies.

Nou~; avons re:r,arquÉ.' pour notr'c pal~t au cours des troi s

années pendant lesqu~lles ont durê nos recherches, que les

prélèvements les plus importants d'utérus gravides effectués

aux abattoil~S do D~\Î<.rX'," se situaient entre septembre et janvier.

II. 4. La corne utérine Qsstante

Sur ï4 bovins Red Sindhi gravides 51% des foetus se

trouvent dans lacornedroite J selon r\Gj~R~~f\U\ et S~Gl\R (196'3).

,SHARMf\ et coll < UI l'J6g trouvent qu,'environ 70% dûs ovulations

se font dans l'ovaire droit.

Lors de nos pré l ,èvements, nous avons nous même obsèrvé,

sans faire d'{~t.lJdesstatistiqu(;sque 1<'-2$ corps jaunes et les cornes

gravideSt~taicnt souvent ceux du côté droit.

Nous ~'avons observé aucune gestation gemellaire. Les

gestations doub l cS sont peu fréquentes ,:;t 1es tri pl es extrêmement

rares (p ",pnRf":'I' il 'l'J' 7/1)j .. "t..•L" ,,-r,'

II. 5. Les modifications apport0es par la gestation

.
TARNIER et CHANTREUIL cités par PREEL (1953) disaient

" Il n'y a dans l'organisme iucune griutte de liquide, aucune

, fibre qU'j ne subisse quelques m0C!-ifications du fait de la gesta-

tian'!. En d'autres term0S toutes les'humcu~$~ tous les tissus

organiques sont sujets ~ des variations tant dans leur morphologie

... / ...
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que dans leur fonctionnemE0t, chez une femelle gestante. Ce fait

ouvre donc, théoriquement, de nombreuses voies au dépistage de

cette gestation. Nous allons donc tr~iter des modifications

apportées par Ja gestation, mais avant, puisqu'elles sont toutes

directement ou indirectement induites par les hormones sexuelles,

nous allo~s d'abord donner quelques gén~ra1itJs concernant le

fonctionnement endocrinien pendant la gestation chez les femelles

des mammifères.

II. 5. 1. Généralités sur l'endocrinologie dGla gestation

'chez les mammifères.

L'activité sexu01le de la fem211e des mammifères est réglée

sur les inter-relations ovaires-systême hypothalamo-hypophysaire.

Les ovair~s sont r~sponsab1es de la sécrétion d'oestrogènes et de

la progest8rone alors que l,e système h.ypothalamo-hypophysaire

secrête les gonadostimulines qui sont de trois types

- la gonadostimuline f, ou Qonadotropine A ou hormone

folliculo-stimulante (H F S).

- la gonadostimuline B ou gonadotropine B.ou hormone

de stimulation interstitiellE, (L.H.).= luteinizing
hormon.

- la lutée-trophine ou·prolactine (L T H).= lutéo-tropin
nOl'ffion.

Au cours du cycle normal. la HSF provoqJe au niveau de

l'ovaire la formation d'un ou plusi~urs follicules dont un seul

,généralernc:'1t arr-ive à maturité. C12 follicule va ~insi secréter des

oestrogènes en tilUX croissant jusqu'a un optimum. Une fois cet

optimum atteint, par phénomtne de rétro-action C1feed-back"), les

... / ...
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oestroqènes freinent la sécrétion de HFS par' l'hypophyse. mais

entra'nent la sécré~ion de L.H. Celle-ci entra'ne a son tour la

rupture du follicule mGr ~t provoque ai~si la P9nte o~ulaire.

Un corps jaune progestatif se forme a partir du follicule

rompu et c'est ce corps jaune qui sécrète la progestérone.

La progestérone ainsi sécrétée, alors qu'il n'y a pas

eu fécondation va ·inhiber la sécrétion de L.H. pour 'faire

regresser le' corps jaune, et indirectement donc elle va entra'ner

la sécrétion de FSH, d'où la reprise d'un nouveau cycle ..

Si l'ovule est fécondé il nlya pas reprise du cycle.

Il y a gestation. et. 1'~bauthe placentaire qui se fbrme dès la

nidation, se met à sécréter des gonadostimulines dites gonadàs~

timulines chorioniques ou prolans. Elles'ont les mêmes effets que

la FSH et la L.H. Les prolans B suppléent donc à L.H. permettant

ainsi au corps jaune, désormais appelé corps jaune gestatif. de. se

développer et de continuer à secréter sa progestérone qontle but

est de faciliter la gestation~ Ainsi, grâce aux prolans B. la

sécrétion de progestérone demeure pendant ia majeure partie de la

gestation. Vers lafin de la gestation les sécrétions choriales

de prolans B diminuent et donc celles de la progestérone aussi,

alors que le placenta secrète des oestrogènes en quantité crois

sante. Ces variations e~tra'nent une modification du rapport

oestrogènes / progestérone : il était faible au début de la

gestation mais devient êlevé à la fin de la gestation (KAISER 1960).

Clest a ce moment.que l'ocytocine est libérée par le lobe postérieur

de l'hypophyse. Son rôle est de provoquer les. contractions utérines
'.

pour le part et celles des cellules myoépithéliales pour la lactation .

.../ ...
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Ces variation~ de l léquilibre hormonal' peuvent donc être

caractéristiques de l'~jtël.t d(~ gestation chez la femelle des mam

mifères. Mais, comme on peVt s'y attendre~ cet équilibre hormonal

ne varie ni dans 112 même sens. ni avec les mêmes taux selon les

espèce~ animale~. Ainsi, chez la junent par exemple Qn constate

une chute du taux de ~rogest§ro1e' environ entre le 40é jour et le

Süe j6ur. C81a est dO au fait que, chez la jument? le corps jaune

gestatif regressü à ces ·i'noments. pour être t2mplacé par une. dizaine

dG corps jaunes accessoires qui apparaissent progressivement ram8

nant ainsi le taux de pro"gestf;Aone au taux optimum. filais qu'en

est-il chez l'espèce qui nous intéresse?

II. 5. 2. Les particularités du foncti6nnament ovarien chez

)a femelle zébu, pendant la gestation.

Le corps jaune de Cètt2 espèce peut se prés~nter sous trois

modalit6s mbrpho-topographiques

- parfois. il estintra-ovarien.

rarement, il est extra-ovarien et dans ce cas, il est

relié à l'o'Jaire par un petit pédicule.

dans les cas les plus fréquents, il revêt l'aspect

dit lien bouchon de bouteille de champagne" : il est

mi-intra-ovarien~ mi-extra-ovarien.

Quel quesoit son aspect. le corps jaune gestatif chez Bos

indicus nia pas la même durêe que chez Bos taurus ~ chez ce dernier,

en effet~ il persiste toute la gestation chez le zébu par contre,

on assistE li trois modalités d'évolution (CUQ~ FERNEY 'et VAî"~

. CRAEYNEST) :

.. '/ ...
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il p8ut r2gresser vers le 4e mois et être remplac~

par un corps jaune secondaire; celui-ci même peut

disparaYtre vers le 6e mois.

- il persiste mais il est suppléé par des corps jaunes

dits d~ supplémentation.

- dans les cas 185 plus rares enfin? le corps jaune

primaire dispara't sans être rempl~cê, ni supplée.'

Cette modalité lipûut être rapprochée des expériences

d'énucléation du corps jaune sur des femelles en état

de gestation avancée, chez lesquelles le placenta a

pris le relais hormonal de l'ovaire" (AGBA). Lorsque

cette modalit~ se présenta J'ovaire présente structu

ralement, un grand nombre de follicule~~trêtiques.

Quelle que soit la modalité d'évolution du corps jaune gestatif

chez le zébu~ il faut admettre que p2ndant la gestation chez cette

espèc2. les ovaires ne sont pas au repos. Ce qui n'est pas le cas

chez le taurin d'Europe. Ce fait est par conséquent important a

considérer lorsqu'il s'agit de déterminer l'état physiologique d'une

femelle zébu, soit par des dosages hormonaux, soit même par des pal

pations des ovaires par voie rectale.

II. 5. 3. Modifications de l 'appareil g~nital, au cours

de la gestation.

II. 5. 3. 1. ~es ovaires

En dehors des modifications macroscopiques que subit l'ovaire

pendant la gestation (présence du corps jaune), il subit aussi des

... / ...
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modifications dlordre topographique. La gonadp corr~spondant à la

corne utérine gestante est en effet progressivement entraînée en

di-rection 'Jentro-crâniùle. On p; rh~ de migration gravidique de

l'ovaire. Cette mi9ration est passiye et due au poids de la corne

gest~nte qui distend le liaament lJrge. Gr5c2 à l'élasticité de ce

dernier, l'ensemble est r1méné dans la c8vité pelvienne"après la .

mise-bas. M~is cette dis~osition pjrticuliêre nlest jamais retrouvée

totalement surtout après un nombre;? importa.nt de vêlages. Ainsi chez

la multipare, les ovaires se situent dans 13 portion caudale de la

cavité abdominale.

II. 5. 3. 2. L'utérus

Pour les mêmes raisons que 1'qvaire (poids du foetus,

élasticité du ligament )Grge), la corne ut~rinG gestante est progres

sivement amenée en position ventro-crâniale. Mais en 'plus de cette

migration? l 'organe s'all~nge et augmente d~ volume. En outre, son

col dont l'nrifice externe est obturé par un bouchon muqueux, s'al-

longe lui aussi jusqu'a dépasser le bord antérieur du pubis dans

les derniers mois de la gestation. Sur la surf~ce interne de l'utérus

les caroncules augmEntent de nonbre et àe diùmètre afin de mieux

favoriser les êchJnges entre la mère et le foetus (RAKHA et IGBOELI,

1971) .

Enfin, la vascui0.risation utérine liSe fait de plus en plus

. jnt~nse~ grB.ce à l' i}u~lmentation du di Jmttre artério-veineux.

Llactivitê motrice du muscl~ utérin, régie et dirigêe par des

stimul i neuro-endocriniens} règle l lafflux sanguin de ses propres

tissus (ilcoeur utérin ll
), grâce à ln contraction (systole) et à la

détènte (diastole) de se~fibre~m(PEREZ P. cité par PAPARELLA s 1974) .

. ../ ...
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5. 3. 3. 3. ~ortion copulatrice

BAUMGARTNER,~952) fJit m~ntion de .plis transversaux

apparaissant sur la vulve de la vache européenne. Aucun

document écrit, sn notre connaissance n'a ê~ê publie concernant

ce~te modification, chez le zêbu. ·En tout cas, ces plis peuvent

être interprétês comme 'étant le résultat de la migration, dûe

·au poids d~ fOetus, des portions crâniales du tractus génital.

Cette migration pourrait tirer la vulve en aVJnt des tubérosités

ischiatiques.

Les modifications 8ffectives qui se produisent au niveau

du vag in, p•.?nd.'lnt 1a gesta t ion chez toutes l es espèc~s des mammifères

sont d'ordre histologique: mais nous réservons l'étude de ces

variations pour la suite de notre travail.

II. 5. 4. Modification des grandes fonctions
..

Les modiflcations apportées par la gestation touchent

principalement l.es organes génitaux. r1ais ces derniers ne sont

pas l es seul s at.tei nts ; en effet toutes l es autres grandes .

fonctions se ras sentent. de cet êtat physiologique.

II. 5. 4. 1. La fonction de nutrition

On observe chez la femelle en gestation une augmentation de

l'appétit dûe au fait que désormais, elle "::,artage sa nourriture

avec son foetus". Il s~en suit une tendance a l "~mbonpoint (anabo

lisme gravidique). L'augmentation du volume de l'abdomen, est dOe

.. ~ i ...
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a l 1 augmentation du volume de liuttrus qui se trouve alors, dans

la cavité ab~ominale.O'ailleurs.cettE augmentation est plus

marquée du côté de 1:'. corne utérine gestante.

II. 5. 4. 2. La respiration et la circulation

Les viscères abdominaux repcussés en avant par llutètus

g~avide, vont a leur tour comprimer la cavité thoracique. Il

sien suit une gêne mécanique qui se traduit par un essouflement

et une activité cardiaque plus intense.

II. 5. 5. Autres modifications morphologigues extéri~ures

II: 5.. 5.. 1. La variation de la forme de· la croupe

Elle est .dGe a un rel~chement des ligaments sacro-sciatiques.

Ce phénomène se traduit ëxtérieurement p~i' ·une proéminence de llangle

dû la har.ch2. un affaissement des muscles fessiers, et l'apparition

de dépressions de ch~qu.e côté de la base de la queue ; il est bien

connu des éleveurs europ8ens qui disent alors: "la vache se casse!l.

II. 5. 5. 2. Le développement de la mamelle

. Il ne s'effectue que quand oestrogènes et progestérone sont

sécrétés s imultëH'I{~m·ent. En effet les oestrogënes à eux seul sn' en-

tra1nent qu'un développement des CJ~aux lactifê~es, alors que la

progestérone n'entrai ne que 1e déve1opp2rn~ni; des 1obul ~~., !-eur ,
. -.

action synsrgiqu~ provoque le dêveloppement des deux sy~tèmes

canaliculaire et lobulair2.

... / ...
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II. 5. 6. Les humeurs et les sécrétions

EllGs peuvent toutes être t~moins de la gestation par les

- variations biologiques, physique~ ou chimiques qu'elles subissent

pendant cette periode de la ~ie de la femelle ;"d'autre part.

même si "la gestation est le plus bel eXémple de symbiose haryno

nique, homogë~€" (H\iZNIER), il n'en dàmeure pas moins que h:

foetus est un corps étranger pour sn m~re ; on peut donc s'atten-

dre quelle que soit l 'espèce ani~alè, à ln possibilité d'appari

tion de réùcttons immunitaires au sein de l'orgùnism~ maternel.

x " X

La connais5:)nce dE: la morphologie et du "':t)fctionnement

d'un appareii constitue le critère essentiel pour l'examen

(clinique ou expêrimental) de cet appareil. C'est ce qui explique

l'étude faite dans la première partie de notre travail.

Nou~ avons essayê d'j dêgager les différences et les si

militudes exist!:ntentreJ 'appareil gèr.it::ll du zébu [01; celui d'une

espèce voisine et scientifiqu~mentmieux connue , le taurin

européen. Sur cos bases, nous allons {~tudier les possib.ilitês

d1applications su~ Bos' indicus, des méthodes de diagnostic de

èestaticn dtja connues chez Bos t3urus.
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Pour détecter l I~tat de ~es~ation~ le vétê~inaire Jura. ~

recours soit aux mêthod~s cliniques, soit aux m0thodes expfri-

mentales) parfois aux deux. Nous 0tudierons successivement ces.

deux types de mCthodes tentées chez Bos taurus, en essayant de

dégager leurs possibilités d:app1ication a la femelle zébu.
'\

CHAPITRE PRE~nER tES I,~ETHODES CLINIQUES .

Elles consistent à observer sur la mère des modifications

morphologiques (internes ou externes), physiologiques ou comporte-'

mentales caractéristiques de la gestation. Mais ces méthodes

consistent aussi ~ la mise en évidence de signes foetaux~ Ces

observat ions \~t cette mise en i2vi dence devront êtr-e fa ites SL!r

l'animal en n'utilisant que les moyens cliniques usuels:

inspection, palpation, perc~ssion, auscultation, exploration

interne.

A notre avis, toutes ces manoeuvr0S doivent être précédées

âu relevé de certains commémor'1tifs~ très importants pour le clin;-

c'j en :

- l 'âge ~e la femelle

- la date dè la saillie

- la persistance ou la disparition des chaleurs

- lü date du dernier vêlage

certains ant&c~dents pathologiques.

l - L'OBSERVt\TION DES SIGNES ~'''f1TERNELS

1. 1. ·Les signes externes

... / ...
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I. 1. 1. La cessation des chaleurs

Le prlnclre est si8ple et rëpose seulement sur llinspzc

tion. il s'agit d'observer le non retour des signes extérieurs

de lioestrüs. Il faut, ~~videmmenL avant taut pouvoir reconnaître

les manif::stati·::ms des chaleurs' chez la fem(?l1e ; celà n'est pas

aisé chez la fem~llc zébu qui, ainsi que nous l 'avons dit dans la

première pat'tie de ce travail, pn~sent(~ d'2S chaleurs ttès discrètes

nocturnes et tr~s éphémères ( 13 il 23 heures)-. Ce.s difficultés

sont gén~rJlement contournées par l'utilisation de taureau boute

en-train, c'est-à-dire : vasectomi~é~ ou à pfnis dévié, ou alors

muni d'un harnais marqueur. tette astuce ne résoud pas pour autant

les problémes, en effet: '

- l'acceptation du mâle n'est pas systématiquement un

signe de non, gestation quand on sait qu~il e~iste des

"oestrus de gestation;! chez le zlbu.

12 refus du mâle ne ~oit pas aboutir a un diagno~tic

hôtif de gravidit~. car pour beaucoup d'autres raisons

l~ femelle peut refuser le cort : blo~age du cyc]e 3

frigidité, anoestrus saisonnier, infl mmation de la

portion copulatrice du tractus g6n1tal.

Ce procédé, qui è:Jrait pu permsttre un diagnostic précoce

a peu de frais, est,très aléatoire parc~ qu'il nlest ni pr0cis, ni

sp~cifique. Dlautre part 3 son 5pplication a nos types d'élevage

00 la monte est généralement libre non surveillée reste difficile

puisque. le clinicien ne sera même passGr d'avoir affaire 8 ~ne

vach,8 sa i 11 i c:.

... / ...
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1. 1. 2. Les modifications des grandes fonctions

Nous ne nous attarderons pas sur "les signes respiratoires

et circulatoires qui ne sont en aucune façon sp~cifiques de la

gestation et qui sn tous les cas sont t~rdifs. Nous discuterons
. ~

plutot de l 'anabolisme grav~dique.

Ce phonméne est biGn connu des 01eveurs~ qui~ en spêcula-

ticn bouchère, font saillir 1"2s vieilles f~melles avant de l~s

abattre vers 1) mi-gestatipn. "Si le gain de poids est réel, son

étalement dans le tGmps nétessHe un !loGil av(;rti" pour l'apprécier

entre le 4~ et. le 512 mois. En outr0, l'engraissement suppose une

alimentation corr~ctemcnt ?dùptëe au ~ouvel 0ta~ :physiologiquE~

sans compter les mesures d'hygiène et de repos qui s'imposent ..

Da~s nos régions 00 l'~levage e~t du type extensif Gt 00 \ a

plus grande partie de la gestation" se dêroule souvent en saison

"sèche, la femell~ alors 3e sacrifie pour sari foetus. Elle d~pêrit

plutôt que d'engraisser. Cet anabolisme ne pourrait donc à la

rigueur être remarquêque dans les fer~es d'Etat ou bien dans les

centres d'exp~rimentation 00 les animaux sont dans des conditions

optimales de nutrition et d'hygiène~ Tout2fois, hormis l'étalEment

dans le temps qui le rend difficilement perceptible, l'anabolisme

gravidique "prèsente le dèfaut de non sp6cificitê. En effet~ on ne

peut lie~ au se~l fait de la gestation, l 'engraissement observé"

chez une femelle. On est cependant en droit de suspecter la gesta

tian; mais encore~ faudrait .. il savoir que la femelle a ~ t ê!. '

saillie au bon mO~8nt.

. .. i ...
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1. 1. 3. L'augmentation du volume de l'abdomen

remarquable que dJns ln dernière moiti& de l~ gestation~ lorsque

l'utérus est descendu dans la cavit~ abdominale (6e - 7e mois). De

plus, m&ml?: si ce sigr.2 E::5treiE'vf: un di~1gnosti:: diffi}t'entiel doit

être fait avec les météorisations, la rép10tion post-prandiale et

les ptoses abdominalGs.

1. 1. 4.' Le d0ve1oppement mammai re.

C'est le plus souvent Je signe sur lequel nos é12veurs se

basent pour reconnaitre une femelle gestante. Ils observent que

chez la pri~ipare le pis gonfle V2rs le 6e mois Cette augmenta-

tion du vol~me du pis disparait au 7e mois pour rêappara1tre au

8~ mois. Chez la multipare 2 ils notent une faible variation de

l'augmentation du volume de l'organe ils se basent dans ce cas

sur T'apparition d'un liquide, gluant lorsqu'on 2ssaye de traire

la vache ;, ~:e liquide qui est probablemGnt du colostrum n'apparaH

qu~ vers le 88 mois.

E;ï SOF1;nQ~ 1 iobservation d'unE; variation du volume de la

mamelle est tardive. C0la se comprend, puisque l'action synergique

o~strogênes-progestè~onene s'effectue qu1en fin de gestation, les

oestrogènes' ne réapparaissant qu'd cette période.

1. 1. 5. ,Ld varintion de la forme de la croupe

Elle,apparaitrait vers le 5E mois, selqn SAGÇT (1971). Pour

beaucoup d'auteurs cependant, cette modification anhoncerait plutôt. .

une mise-bas d~ns les jours 5 venir. Dans tous les cas la mise en

... / ....
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évidence de ce signe chez le zebu. nous parait difficile â cause

de la forme dêja saillante de la croupG. Toutefois, n 0 U s

signalerons que nous avons observê chez une vache servant a nos

expérim(mtations une "l.:.:l.SSUrè" très prononcée de la croupe. Nous

avons suspecté chez l'animal une f~'actur2 du bassin, puisque de

plus, la stati6n debout lui était très difficile. Après abattage

et éviscération, nou~ avons constaté la présence d'un foetus

d'environ 4 mois. la c~rcas~e qui a servi a~x ~ravaux pr~tiques

d'Anatomie nia pr[sent~ après dissection totale, aucune trace de

fracture dans ]a région du bassin. Nou~ nous garde~ons bien après

cet unique cas degênfraliser. les observations devraient être

multipliées en tenant compte aussi de l'âge de la femelle.

Si cette variation semble sp0cifiqu€, elle est de toutes

façons tardive et en général, les cliniciens d'Europe sien serv~nt

plutôt pour prévoir une mise-bas très proche.

1. 2. les signes internes

Ils sont rE:pi~ésenté5par les modificatirnsdes organes génitaux.

Il Y a trois techniques pour observer ces modifications: l 'explora-

tian rectale, l'exploration vaginale et l'endoscopie.

1. 2. 1. L'explo,ùtion rectale

Cette technique consistc'! en l' intl~oduction de la main jusqu'à

l'avant bras, dans le rectum préalablem2nt vidangé. ct a palper a

travers celui-ci le~ portions crâniales du tractus ~énital. Elle

nécessite au départ des mesures d'hygiène notamment, le portd'un

... / ...
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gant de protection enduit d'un lubrifiant aseptique. Deux organes

pourraie~t ~tre palpés: les ovaires et les cornes utérines.

1. 2.. 1. 1. ~a palpation des Gvaires

Son but est de rechercher un corps jaune de gestation en

même temps qui une aug~cntJtion de la taille de l.'ovaire.

Il ne faudra pas confondre le corps jaune de gestation

qui est persistant et. le corps jaune progestatif qui lui est

temporaire. Il s'agit en fait du même organite qui, selon qu'il

y ait eu fJcondation ou non, persiste au ·d~gênère. Pour être sOr

que l 10~ a Faire S·un corps jaune de gestation, il faudra de

préférence, effectuer les recherches au moment 00 la femelle

est supposée revenir en chaleur. En ce moment le corps jaune

progestatif a norm~lemeni disparu. Si l 'opêrateur palp~ un corps

jaune a ce moment, il y a des chances qu'tl s'agisse de celui

d'une gestation. Il faudrait toutefois sc méfier des corps jaunes

persistants pathologiq~Es, qui p8uvent ôtre sources de nombreuses

erreurs.

Lorsque la femelle est dans une ferme 00 ses activités

i~eproductrices sont contrôl ée.s rêgul i èrement, l a palpation du

corps jaune par la voie transrectale peut permettre un diagnostic

précoce: trois semaines. D1ailleurs, la perception de cet organite

ne p'eut se fa i re que précocément. En effet, comme nCllS li avons vu,

vers le·4e mois il peut disparaitre. En outre, il subit, a mesure que

le fo~tus grossit~ une migration.cranio~ventrale qui fait que le

bras de l 'opèrate~r ne peut plu~ l ;atteindre. D:autre part chez les

; .. / ...



multipares, même sur la femelle vide, llovaire est moins -fqcile-

ment accessible parce qu'au cours des gestations le ligament

large qui Sl;::st progressivement (lllongé~ n:a pas totalement acquis

s a position initiale.

Nous avons p2rso~nellem2nt effactu6 des palpations de 1 l ovaire

par VOiE transrcctale~ en vue de découvrir des corps jaunes sur

une trentaine dE femelles aux abattoirs municipaux de DAKAR. Les

résultats de nos investigations 0taient vérifiés le lendemain, â

l-'abattage des ferelles que nous avons pris soin de marquer.

Sur 3D fQm21·lc:s Ile~ploréesl! nous avons suspecté la- présence

de corps jaune sur 18 d'entre elles; après abattage, nous avons

observé ce qui suit parmi ces 18 vaches :

- 5 jtaient gestantes de 2 a 3 mois.
-

- 5 portaient un corps jaune mais étaient vides.

2 portai2nt des kystes ovariens.et êta,ent vides.

- 5 6taierit vides et ne portaient ni corps jaune, ni

~yste ; il Y a ~u donc erreur de notre pa~t.

Les 12 vach~~ présumé~s sans corps jaune se r~partissaient

ainsi
2 gestaoteS de 2 mois sans corps jaune apparent sur

l' ova i I"S-.

- 5 gestantes porteuses de corps jaune que nous n1avons

pè_S perçu.

- 5 sans corps ja~ne sans foetus.

Nous nl}vons pas pu. pour les fe~elles gestantes, préciser

la duré.e de la gestation sur le vivi\nt c.ès animaux. La connaissance

... / ...
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d~ l'Sge des femelles, que nous avons omis d'observer. et de leur

nombre de vê1aç!es nOJ~; aura ient pelAt-être exp li qué toutes les

erreurs que nous avons commises.

Nous ne sourans tirer des conclusions h~tivES sur un aussi

faible nombre d'observations~ par ùilleurs incomplètes,mais nous

pouvons déjà dire que ':

- des organites pathologiques sur l'ovaire peuvent

induire en erreurs.

l 'ahsence d'un corDS jaune palpable n'est pas systé-

matiquement ur. sign~ de non gravidité. tout comme
, . '

sa présence n'est ,pas fOt"c&ment un signe de gravidité.

Ces faits suffi~ent lorsqu'on les prehd en considération.

a éviter des dia~nostics hStifs ; le vêtGrinaire doit cornp)êter ses

inv~stigations Et taht que soh bras est dans le rectum, il devra

aussi procéder à l 'exam2n de l'utérus.

I. 2. 1. 2. Examen de l'utérus.

Le diagnostic de g~station, par palpation médiate transrec

tale de 1'ut~rus" est basé sur les modifications dû forme, de

dimension et de situation'de la corne gestante, mais aussi sur la

mise en évidence je liquides foetaux, sur la perception de membranes

fo!::tales des cotylédons~ et le déve'loppernent d!~s artères utérines.

M - 1. Les modifications de forme et de dimension

des cornes utGrines

E11 es entraînent une asymétrh:; utéri ne, car l a corne ges

tante s'allonge et augmente de volume a mesure que le foetus se

... / ...
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. .~~

. dévE; l oppe 2t qlle la qUéintitê de 1i qui des foetaùx crolt. Le

foeta l chez le

tableau 1 nous

. "

donne. un,:;;"j dé2 campa.rati VE! dj.l., ~i'~;~:~ 1op~ement
'\., ;i~,.~_. . : ,~" f\i;f;ç- .

tourin'\(e,UN et FOUF;NIER~ 19(3) et chez le
", .

zébu (R~~K!F:; et I8ROELI 9 1971).

. .

:Longueur dorsal/cm P 0 i .~ s'.(g)

~ge du foetus (Mois) Taurin Zébu
Angoni Taurin

Zébu
Angoni

. .
--------------------~-------------_._-~----------_ •._------~---------------~-----

1 1,5 2,5 2~8 0;,5 2,15

3 14 14,8 170 181

4 ',':) 23.3 800 720Cv , ..
.. 5 37 . 31,5 '2400 1950

6 50 44,4 8000' '+978

7 31) 5Cl,5 1~5nOU 9360

,) 80 62 ~.5 25000 . 12380u

9 85 67 35000-4500 : 22050
..

..

TABLEAU N· l Dimensions du foetus au cours de la gestation chez

le zébu et chez le taurin.

... / ...
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Selon DERIVJ\UX (1971.) llasyrnftt"ie ul0rine .n'est n8ttement

perceptiLJle qU'à trois mois" et CE~, jusqu'au se mois. Pass0 ce

délai l 'utfrus gravide s'engage davantagè'djns la cavité abdomi

nale rendant le diagnostic plus al taire.

Si 1Ion se refère au tableau 1, on peut penser théorique

ment que la perception de cett2 modification de l'utérus se fera

aussi a peu près ~ 3 mois .chez le zébu puisque le développement

du foetus et des liquides est sensiblement le même jusqu'a cette

période Ch2Z 185 2 espèces. De la même maniêre~ on peut penser

que chez Bos taurus ïa migration gravidique utérine se fera moins

rapidement puisque ~ partir du 5e mois le poids de l'utérus est.

nettement inférieur a celui de Bos tau rus à partir du se mois

(Tableau 2) .

. La perception transrectale de l'utérus nlest pas seulement

fonction du contenu utérin. Le nombre de vêlage de la femelle est

importnnt a considérer. Ainsi chez une multipare l ·opêration sera

plus difficilr.'. du fait que ·llorgane est V')'fticl1ement situé dans la

cavité abdomim\18, (Planche n"l) même ehez 1(\ femelle.:; non gestante.

En "tous 1èscùs .1 1 observatton d'une asymétriE utérir,E: offre

l'avantage d"être plus signific~tive de la g~station. Cette modifi

cation permet une assez forte suspicion de gestation. C'est la modi

fication la plus recherchée en clinique courante chez le taurin par

les vétérinairEs <.:!LJrOpéE:ns .. Concer~:tnt le Zi~:t";U aussi d(;s recherches

m6rpho-topographiques de l ·utérus gravide devraient être entrepri

ses.

Toutefois la m0thode prêsents 1iinconvénient'de ne permet

tre le diagnostic qUE assez tardivement. En outre, il faudra

... / ...
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différe~cier cette asymètri~ utérine d'un êventuel pyomètre ou

d'un mucGm~tr~. Pour cela) lL vétérinaire devra poursuivre ses

investiJatit.,ns sur les rnodificitions qw;; subttl'utèrus.

T!\8LEJ~U W 2

: PO'ids Utérus Grav'icles (kg)

Tau r i n

~---_.~-_.~------~.~--~----~----------------_ ..----o •Age du
(~1ois) . Z e b u

------_.~-~~----------------~~--~-----~,-------~~~--_.----------~--_.~----~---. . ~ ..,

~ 2/~ 2~ ~ 2....

4 6,4 5,4

5 13 8~2
o ,

6 19)8 12,1

7 28'~ L), 18,6
0,

B 4J. 2'~~ ~ 3

9 1: ;'1 80"1.'

POIDS DE L'UTERUS AU COURS DE LA GRAVIDITE.

- Taurin (PAVAUX, '1979)

- Zébu (RAKHA et IGéOELI)

•00/ •••
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8 .. L.a reCh2('che des cotyl édon s

Elle ne pourra se faire que quand on perçoit l'utérus.

Encore, faudrait-il attendre qu'ils aient Jtteint leur dévelop-

pement optinum. Soit 4e se mais chez le taurin (SAGET, 1971).

Age foetus (Mois)

Les cotylédons ont alors un diamètre d'Qnviron
(DERIVAUX 9 1957).

Chez le zébu~ lG tableau 3 nous indique les modifications

de la taille des cotyl~dons.

La méthode consistant a rechercher des cotylédons est

encore plus tardivE:' qUë:, celle consistant à palper la l.Jl'ne gestante.

De plus a 4 ou 5 mois le orcduit est assez gros pour être perçu.

TABLEJ\U W' 3

Diamètres' cotylédons Nombre cotylédons
: (cm) ':

------~------------·--7----~---------~---·----~-~;~--~---~--------~._--------. .

1

2

3 4.0 x 29 5 " 7",.:l

.
r- h r:

>~ 3 9 5 H)4Of ' .. ~ ...J

5 7 x ~

63-'.,'

6 11 x 6 89

7 10 x 6 94

S' 10 x 5 120

9 113

VARIATIO~S DES DIMENSIONS' ET DU NOMBRE DE
COTYLEDONS AU COURS DE LA BESTATIDN CHEZ LE ZEBU(RAKHA et IGBOELI)
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C)·· LCi rec!v:;rc. he de l' aY'U~re utfri ne

Elle peut être perçue contre la branche montante de l'ilium

avec le plat d~ l~ main. Avec la g8station~ la circulation deve~ant

plus intensi:!" 02110: ausmente di~ 'Jolume~ di,:vient plus tendU'e' et plus

rectiligne. On perçoit alors un frêmissament da au torrent circula

toire (il thri11 Il de l lartèn::: utérine). LC' méthode ne serait sûre

que vers le 4e mois, donc assez tardivement; elle pourrait

toutefois servir pour confirmer la gestation.

1. 2. 2. L'exploration vagina12

L'observation d~une absence de mucus sur la 'vulve et le .

vagin signifie~ait que l a femelle est gestante (SAGET. 1971).

Cette sécheresse des muqueuses vestibulaires et vaginales

ne saurait être une sp~cificité d'un état de 90station car on

pourrait l'observer dans beaucoup de processus morbides ou mêmG

physiologiques qui peuvent diminuer toutes les sêcrêtioffiorganiques.

De plus même chez la femelle gestante on ~ut observer un mucus

vaginal en cas de vulvo-vaginite ou au cours d;un oestrus.

Nous p2nsons que l 1 examen du col utérin, faêile par voie

vaginale, renseign~ plus ~~r l 'état physiologiqu~ de la f~melle.

Che~ le taurin, cet examen qui consiste} rechercher l'augmenta

tion de la taille du col 2t l'apparition à son niveau d'un Douchon

muqueux, nlest réellement efficace qul~ 3 mois environ.

Le tableau n° 4/ r~;al'isé par Rr,KHf\ et IGBOELI (1971) nous

indique les v~r;i:ltïons de taille GU coi chez le 2ébu. Si on se

refère a la lon~ueur et a la circonférence, le diagnostic ne

pourrait etre po~ê avant le 4e ou le Se mois.

... / ...
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TABlËAU N· 4

lonqueur (cm) C; rconférence cm)':
· .· :· .- -- --_ ... -- - -- - - - - - - --- - -- - - - _...... -- - - ... - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- ---- -- --- - - - - - ---· .· .

. -

1 9 12,5

3 .9 8,5-

4 9,3 13;4

5 10,5 14,8

6 10,5 . 17

7 13,5 20 '.

.'
8 13,5 17,5

9 20~5 21

Dm~NSIONS DU COL UTERIN AU COURS DE LA GESTATION

.(RJ\KHA et l GBOEl 1)

.... / ...
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L'examen QU col ne donne donc des renseignements que

tardivement et il fauàra se m&fier des cervicites 'et des métrites

cl oses qui sont souv{~nt sources j l ,~YT€:urs.

l .~ "-' li' •

'. 2. ~. ~ endoscople

Il slagit d'une technique d'examen in vivo des organes

internes~ en part~culier des organes génitaux chez la femelle._

En gynécologie humaine, elle es~ fréquemment utilisée,associée

souvent à des dosJges hormonaux, pour le di~gnostic de certaines

formes d'infert'ilit2 U\BEILl.E et c'oll. 1971). En rnfdecine vétéri

naire. bien que conQuedepuis 1956 (MEGALE et coll.), la technique

n'a pu être utilisée qu'en 1980 (CHAFFAUX. ALVAREZ,LAGNEAU)

sans perturber le fonctionnement des organes.

Ces auteurs) pratiquent deux ouyertures de 2 cm chacune

sur le flanc ~roit a 10 cm de l,'aile de 1li1ium. Dans la fente

ant(~ri eurc" i1 s i ntrodui sent une t i ge J extr:}rnitè mousse servant

a manipuler les organes et dans la fente post0rieure l 1 endoscope

est introduit. L'encJoscope ici utilisé prt!:sente l'avantage d'être

pourvu dl une SOllrce de 1umière froide ne brû1 ant pas '1 es organes.

D'autre part on peut y adapter un ~pparei1 photographique.

Horm·j s 1e fa i t que 1eur techn i qlh.: ne provoque- pas ur.

dysfonctionnement des or0anes" en 2 pnjsente aussi 11 avantage

d'être: rapid2 (15'mn), faci12 &réalis2r, S1ns conséquencés

post~opêratoires fâcheuses si on prend soi~ de d0sinfecter la

plaie.

les auteurs ont pu ainsi rèpêter1 lopèration sur des

femelles, jusqu'~6 fois -en un mois. Ils ont pu visualiser et

... / ...



photographier' tout le tractus ~§nital (ovaire, oviducte, trompe~

cornes utérines). Ils ont pu obs2rver d~s corps jaunes, et des

follicules.

Nous pensons qu~ cette technique pourrait être appliquée

dans 1~ diagnostic de gestation surtout sur des animaux vivant

dans une ferme diexpérimentation. Elle permettrait ln visua1isa-

ticn prêcoie de corps jaune gestatif. D'autre part on pourrait
.

observer la densification du réseau art2rie1 utérin.

Nous ferons toutefois une réserv~ à notrG proposition

le stress opératoire ne provoquera-t-il pas un avortement?

II - L'OBSERVATION DES SIGNES FOETAUX

Il est classique de distinguer deux groupes d~ signes

foetaux: les signes internes et les signes extern~s. Nous ne

. traiterons ici que des signes externes) puisque les signes

internes représentés par la perception du foetus et de ses

annexes, ont été décrits dins le sous-chapitre précédent

consacré aux signes maternels internes.

En dehors donc de l'exploration rectale il y a quatre

autres méthodes pour mettre en évidence l'existenc~ d'un foetus

au sein de l'organisme maternel:

la percussion abdominale

- l'ùuscu1tation

- la radiologie

- l l emploi des .ultra-sons

... / ...
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II. 1. La percussion abdominale

Elle se ferJ du c6tê je la corne gestante~ gênêralement

a droite. Le praticien pose yne main sur la règion lombaire de

la femeî10 tandis qu.:~ dl.J plat de l'autre main~ il déprime la

zone de projection de la,1:orne gravide sur la paroi abdominalE;

Puis il attend quelques sécondes. Si la femelle est: gestante il
. .

pourra percevoir le soulévement de la paroi abdominale pa~ un

corps ferme. L'op~rat0ur peut aussi d'un poing fermé.effectuer

des pressions successives sur la même zOne et percevoir si la

femelle est gravid~, un choc provoqu~ par le retour du foetus

contre la paroi abdominale .11 s~mblerait que ces mouvements du

foetus peuvent être augment~s en faisant boire auparavant~ de

l'eau froide à la femelle.

La lTI3thode est simpl~, pratiqu',::; ,-::t économique. Elle est

malheureusement tardivement applicable (S~ - 6e mois selon

Si~GET, 1971). Ce retard s'explique: pUiSQI1i:: la perception "trans-

abdominal!2 i1 du produit sUPPo,se :

que la corne qui le porte est descendu~ dans la

cc:vité abdominale au moins parti811ement.

- q~~ ce prod~it est aSS0Z lourd et solide pour être

perçu· El travers la masse ~ks intestins à droite ou

celle du rumen J gauch~.

Ces deux phénomènes ne se pro~uis0nt que tardivement.

II. 2. L'auscultation obstitrical~

Elle ·consi5t~ a appli~uer la têto du stéthoscope sur la

paroi abdominale en avant d~ la rëJion du grasset et à écouter '

.... / .:....
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les bruits du coeur d'ln èventuel foetus. Pour plusieurs raisons

cette méthode nous sembl~ de faib10 va12ur :

d'abord il n'est ~as aisé d'entendre les battements

cardiaques a travers.foute la masse des viscères qui

sépare l'instrument du coeur du foetus. Surtout que

les bruits du transit intestinal ou des contractions

du rumen peuvent venir s!ajouter.·

quand bien. même ï 'opèration serait aisée, elle dépend

beaucoup de la position du foetus et de sa présenta-

tion qu~ selon les cas rapprochent'plus ou moins la

zone du COEur d~ la parci abdominale maternelle.

- enfin. l i 3udition des bruits du coeur suppose que

l'organe est formé et que les rythmes pendulaires ont

commencé .~ mais aussi que le poids du foetus l'a attiré

.dans la région du pli du grasset. On comprend dès

lors, que l'auscultation 'obstétrica]e soit une méthode

·tardive·j2 diùgnostic de uestation.

II. 3. La radiologie

Les premiêr2s radiographies de foetus en médecine vêtérinaire

ont été effectuées par CURSON et QUINLAN en 1936 sûr les ovins

(BENZIE, 1951). Elles .sont maintenant assez courantes en gynécologie
CANINE.

les bases du diaqnostic radiologiqu~ sont que l'on considère

l'utérus et la masse foeto-placentaire comme des ~ructures assez

d~nsEs pour ~bso~ber 105 rayons X. Cc pouvoir absorbant appartenant

princjpalement au squelette du foetus. Il' imp9rte' donc de connaître

la chronologie du dévéloppement squelettique~hez le fgetus .

. .../ ...
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Aucun document~ en notre connaissance, ne fait mention de

cette chronologie du développement du sq08~ette foet3l chez le

zébu. r!la i s cie toute f'l.çon.· même s; h m;.:;·thode se rêvé1ait précoce

et exacte ~lle comporterait certains inconvêni~"~majeu~~"

le mat&riel serait coQteux.

l'opération serait très mal ais6e si 1ion considère

la taille de l 'espêt0 et lus difficultés de sa

contention.

II. 4. L'~mploi des .ultra-sons

'.Le principe est le même que celui utilisé par les océano-

graph0s f.'oür mesurer la profondeur marine; il s'agit d'envoyer

dans la mer des ondes ultra-'sonores~ celles-ci ne r8venant qu'après

reflexio~La vitesse des ondes étant connue, le temps mis plr.

les ondes observé, on en déduit l~ distance s6p~rant le corps

solide du lieu d'émission

En zootechnie. le principe a été adopté pour mesurer

l '~paisseur du lard dorsal chez les porcs .

. En gynécologie animale, LINDAHL sur des brebis, mit a
profit le procédé 9 pour dêtect~r lJ présence d'un foetus qui

reprêsenterait le corps ·solide ~u d~la de la par6i abdominale.

Selon CADIOU (195G)s la marge d'erte~sd0passerait pas 5% sur

les brebis et le diagnostic peut se faire au 95e jour q~i précèd~

l'agnelage.

La méthode en notre conn3i5~ance ~Ia pas ~tê arpliquê~

chez les bovi ns. Nous pou'l.ons toute"('oi s dire qu 1 elle ne peut être

... / ...
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très précoce puisque il faudrait qU0 le foetus atteigne une masse

corporelle assez importante pour la distinguer de la masse des

intestins. De plus, les tum2urs p~uvent êtr2 sources d'erreur.

Tout~fois la mêthode·qui peut se rév~ler d'une assez grande

exactitude est ~n outre plus facil~ a pratiquer que le radioscopie

le matériel est moins coûteux et l linst3Îlation plus facile.

x

V
1\ x

Conclusions concernant les mêthodes cliniques

Aucune nerêunit les 3 qualités que demandent §leveur et

vétérinaire : .pr{~cocité, spécifiéité, t;:conomie. La qualitè la plus

importante pour ;"lOS éleveurs demeUrE'l 'j'économie aux dépens desdeux

autrEs qualit0s : dans ces conditions le moyen le plus efficace du

',. .... l 1 .... • t l' 'l' ." t l l ~tulagnosLlc Ge la ges~atlOn es exp ora~lon ~ransrec a e comp e e

elle demande simplement iJlîe 'certaine (ldress2 du v~t2rinaire, qui

s'a~quiert par l 'habitude; cette prati~ue nêcessite d'abord, bien

sOrs une connaissance des modificqtiors 8orpho-topographiques des

organes explorés au cours de la gravidit0.

Pour le chercheur en stations d'expêrirnentation, les3

qualit~s sont nécessaires; si les m&thodes d'investigation

cliniques sont les seules appl.icables, l'endo.scopie nous semble

la meilleure solution; le risque d~ l 'opèration est d'autant plus

justifié, qu'on sait~ en ces lieu~ qUE la femelle a été saillie .

.../ ...
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CHAPITRE DEUX LES METHOO~S EXPERIMENT~LES

La faible valeur rela~vei des m~thodes·cliniques ont fait

que lesthercheurs sc sont demandés si les méthodes expérimentales

ne permettraient ras j'aboutir 2; des' r2s~lltats :~leillE:urs.

les cossibilités thforiques de c~ diagnostic paraissent innombrales.

Des recherches ont donc été entreprises, mais nous ne

connaissons aucune appliquée a la femelle zêbu; Le but 'de ce

chapitre sera donc de fournir un~ bibliographie aussi complète

que possible de l 'exp~rimentation réalisée chez l (espèce voisine

le taurin. Dans cette bibliographie nous avons éliminé toutes les

méthodes très' anciennes dont la très faib1G valeur, chez toutes

les especes~ a été depuis longtemps r.econl1l..e.

Pour ce tra1ail, nous adopterons le plan suivant

- les mêthodes fondêes sur la recherche directe des

hormones .

.- 1es méthodes non fondées sur 1a recherche des hormones.

1 - LES METHODES FONDEES SUR LA RECHERCHE DIRECTE DES HORMONES

Nous avons dèj à vu qy'e l es hormones, chez l ES'mammifères ~

suivant l 'êtat p~ysiologique de la femelle, avaient dei concen-

trations variables dans les h~meurs. AJssi a-t-on cherchê J

mettre en évidence ces variations. Trois types d'hormones sont

alors recherchés : les gonadotr,opi nes, l c~ .oestrogènes 9 la

progestèrone~'Les méthodes utilisées son~ biologiques, phy~ico-

chimiques, immunologiques ou radio-im~unologiqueS.

... / ...
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1. 1. L~ recherche des gonadotropines

Il"semble qu~ les gonadotropines r0ncontrêes dans l'urine

ou le sang au cours de la gestation sont d l origine chorionique.

Chez la vache, leur tr~s faible variation q~antitative etla

méconnaissance de leur str~cture chimique prê~ise ont rendu

difficile 12ur isolement p~r les méthodes éprouvées de dosage

. (CUBONI~ 1939 ; COWIE, 1948 ;PEREZ Y PEREZ. 1550 ; FORSTER~ 1956).

Leur extraction nécessite en effet des prélèvements importants

pour aboutir a quelques centimètres cubes de substanc~. La substance

ainsi extraite servira a une mise en êvidence biologique. Il s'agira

alors, d'injecter lE produit a un animal de laboratoire; après

sacrificàtion ou laparotomie d~ l'animal, procéder à une dissection

des organ~s gênit~ux pour y voir l'effet de stimulation qui doit

être provoquée par l 'hormone. ,On s'adressera en principe à des

animaux hypophysectomisês pou~ ne'pas être gênê par l'activité de

l'organe; malS, pour èviter cette opération, les auteurs choisis-.

sent des animaux impubères ou des f~mElles a cycl~sexuels inco~-

plets, c'est-à-dire ~ ovulation provoqu~e.

Chez les femelles, les hormones gonadotropes ~rovoquent

la mâturation prêcoc2 des organ25 génitaux s'il s'agit d'une

impubère ou Lien la po~te ovulaire s'il s'agit d'une femelle adulte

à cycle sexuel inco~plet. Chez le maTe impubère, elle entraine u:ne

stimulation int2r~titiel1e du testicule d'oo une production de

testostérone qui. provoqu2 le dévelorpement des autres glandes

sexuelles (prostat~, vésicules séminales.,.). Chez les batraciens ~

adultes, il y a production de spermatozoides.

... / ...
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Nous neus proposons ici d'évoquer les diffêrents tests

utilisés par différents auteurs en vus du diagnostic prêcoce

de la gestation, ChEZ la vache.

I. L 1. Test de FRU:Di'!ïAN SROUHl, (~ffectué sur' 1a 1api ne

Il a ét(; couramrrlcn't utilisé cht~Z la femme ~:t la jument.

La technique consiste a injecter dans la veine marginale

de 1 'oreille d'un~ l~pine en repos sexuEl, une quantitê de produit

(sérum ou urine) a tester. On s'assure du repos sexuel par une

première lapal1 otomie permettant de voir des ovaires jaune grisâtre

sans tâch~ hêmorragiqu~.

La IIl ecture li se fait '~Ei H. après. On refait une: laparotomie

pour observer' les ova ires. S' il Y a des produ i ts gonadotropes les (Na i-

resd2viennent hypertrophiés, co~gestionnés et portent des follicules

hemorragiques. MAY citê par PREEL, (1963) rend plus facile la lecture

en procédant â un~ greff2 corn~enne de l'ovaire. Cette opération

permet l'utilisation plusieurs fois du même animal sans procéder

à la laparotomie.

-CDYnE (1951) a essayé la méthode chez la vache. Il nia

obtenu aucun résultat.

GUIDONI (1963) dans U;îe thèse vétérinaire a repris la

'technique 'sur 19 vaches. Il observa deux ~ccid2nts par syncope

des lapines. Voici dans le tableau'suivant dressê par PREEL, les

, .

résultats de ses investigations sur les l7 autres vaches.

... / ...
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Stade de gestation NombrE de vaches Résultat

en mois te5~êes

TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DE GUIDONI

(PREEL, 1963)
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Quelle que soit la quantitè d'extrait, quelle-que soit

l 'époque de la gestation le r~sultat a ~tê négatif. La méthode

se révélait alors inexatte Ch8Z la vache. Néanmoins PAPI, cité

par SAGET (1971),aurait En 1932 observ0 des réactions au niveau

de l'ovairl, MORINI, encore cité Dar SAGET! aurait en utilisant

une lapine ffcondét: qbSet~V2 ,;ueï':1u2S réactions plus nettes de

"ovair'2.

1. 1. ~~. Test d~ l\SCHEIM - ZmlDEK (1928).

Ces autGurs utilisent S souris femelles impubères de

3 à 4 5emaines.ChacunerE:çoit par jour 1/2 ml de sérum de,femelle

à tester et l'injection est répétée pendant 3 jeurs.

Si 1a feme11 e est ';estante on cbsetve sur au moi ns une des

cinq femelles une hypertrophie de l'ovaire, de l 'utêrus et du

'vagin. On notera aussi sur cette souris des follicules h0morragi~

ques au niveau d,:; l'ovai.re.

Selon SAGET, MENZANIE et GENTILLE auraient obtenu des

résultats discordants en utilisant la méthode chez la vache:

chez ? \l'3C'''''5 nc:tanT"s Cl~. 38 :, lt:;(l J'o'lr e 1c,s re~su1tats ëto.l·en t .=- lit: ;j_.:') o,J ~,\..~:. t.:;:. ,..:.: .... o.J. l ...') '- v g ...

douteux ; chez 17 vaches gestantes de 29 a 70 jours les réactions'

furent négatives.

1. 1. 3. Rêaction de REIPRICH-ASCHEIM et VARANGOT-RIBON

EllE est effectuét sur 3 r~tt~~ impubères qui re~oiverit

le soir à 17 h2Ur(::s iJne injt:.ction de 11 humelir' J tester. Les rattes

sont sacrifi~es 18 heures après. La rêaction positive correspond

... / ...



a une hyp~rèmie ovarienne macroscopique ou microscopique.

Cett6 m[thoda n:a donnf aucun r~sultat chez la v~che.

L0s documents'que nous avons cons~ltês ne précisent pas pourquoi

les inj2ctions faites seulement a 17 heures donnent des résultats

significatifs dans 125 autres sspèces.

J. 1. 4. Réaction' d'HOGBEN sur le crapaud f~melle

C'8st un batracÜ2n d'J'frique qUE~ l'auteur utilise .: Xênopus

IljœYi~.l ml de sérum ou dE:UX mil l il itt'\::s d'uri ne È: tester sont

injecté's dans le sac .lymphatique dorsal de plusieurs femGlles. Les

animaux sont placés sur une plate-forme perforée, elle même contenue

dans un bocal. L'auteur les place dans l'obscurité.

Si la femelle dont l'humeur est testÉe porte un foetus,

on note 6 a 8 heures après l'injection une ponte ovulaire et les

ovules se retrouvent dans l 'eau situ~e en dessous de la plate

forme portant les batn\!:::iens. L'aut.eur utilise plusieurs batraciens

parce qu'il Gsi:;me qu::: les·modalités de la ponte ovulaire par les

animaux, varfent avec l'état de maturité des o~ufs dans les glandes

génitales.

Ce test nia pas fait l'objet de recherches s~ivies.

J. 1. 5. Test de.BROUHA, HINGLAIS et5JMONEL

.... / ...
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Cett~ méthode serait sare chez les autres espèc~s. CHACUN

en 1933 essaya la m~thode sur la vache. Il a observê l'absence

d'activité jonadotrcpe sur les vaches nori gravides et sur des

vaches gestant~s de 3 semaln8S.

I. 1. 5. La méthode de GALLI ~'i{\HlINI (1947)

Ce test a été f~it a l'origine sur l 'ênorme crapaud mâle

d'Argentin~. On se rendit bien vite compte que diverses espèc~s

de crapauds ou de grenouilles peuvent 6tre utilisées.

L~ liquide biologique à tester est inoculé a: la dose de

l ou 2 ml dJns le sac lymphatiqu~ dorsal. Il faut attendre ensuite

10 mn a 1 heure. Après ce délai on prél~ve, a l 'aide d'une pipette,

l'urine contenue dans le cloaque. Dans les réactions positives cette

urine contient des spermatozoldes. Pour no pas confondre cette

émission ~rovoquèe a une émission spontanée il est conseillé de

faire le test en rlehcrs de la période de rai ou alors, de faire

un sondage préalable du.cloaque.

En mtdecine vétérinaire c~tte mêthode essay6e par COWIE

SIEst r0v6lé~ infructueuse. Dans les réactions douteuses,
; • > ,

il fallait des doses massives d'humeur. dos~s qui la plupart du

temps entra1naient la mort ~2S sujets r~actffs.

BHADUR! ~t BA~DHAN'(i048) reprirent le test mais en

Otilisant les fêçês de vache. Jls purent diagnostiquer ai"~i des
~ ~. .' ;.

gestations de 15 ~ 22 jnurs ! Çepend~nt l finjection de filtrat
. " .. '. ~ " '

brut de féaès était trop toxique pour les animaux réactifs.

.. ; / ...
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C'ast pourquoi CO!iMUNAL en 1952 reprit le travail en

proc0dant à l'extract'ien du ptbcip2 gonadotropE: p3r le benzène;

mais ces extraits benzcniques lui donnèrent des résultats fausse

ment positifs dOs a l '~ffet propre du solvant.

Pour garder l'effet gonadotrope tout en s~pprimant l'effet

toxiqUi.':: des fécès·BHl\DURI, CH!\KR!YJ1~RTI et Bt'\HDHf\N) travaillant sur

la buflesse. proposent J'adsorption sur alumine ... ·

Mais CAMARGO NOGUEI~A (1952) confirmèrent l'apprêhension

qu'avait COWIE : lGS bovins p~uvent ~ngérer des végêtaux contenant

des substances gonadotropes pouvant être retrouvées dans les fécès.

En 0ff8t, ils ont obtenu constaTI~ent des résultat~ positifs avec ces

extraits de fécès, qulil s'agisse de bovins femelles vides ou pleines

ou alors qu'il s'agisse de mâles! Ces auteurs ont néanmoins émis

une réserve: cGsrêactions positives Deuvent êtr~ dOes a des oxala

tes dont l'action gamêtogènêtique chez le crapaud mâle a été mise

en évidençe.

Le diagnostic de la g2~tation par 'la mêthodede GALLI ~

MAn'UNI s'avère donc sujet à caution quand il s'agit de la vache.

D'autres ~êthodes de mise en évidence des gonadotropines

connues et efficaces en médecine humaine n'ont pour l'instant

qu'un intérêt théorique 0n médecin~ vétérinaire

nous pGnsons au test chronaxtmétrique de CHAUCHARD et

~ECOQ (BOURGAREt, 1950) pratiqué sur la corne utérine

de cobaye.

- au mêl~nophorodiagnostic prati~ué sur grenouille ou

sur poisson.

... / ...
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- au test. par aill~urs élégant, d'ORBAN qui fait

observGr une floraisoh activê8 d'une fleur trempée

dans l'urine de femme enceinte.

('est en Ij47 que BUCSARD et GRABAR ont propos~ une méthode

~e recherche de 1 'horfuone.gonadotrope chori9niqué par inhibition

d'une rüaction d'h6nwgglutination en pl<:sencr:; d'un sérum anti-sérum

H C G (human chorionic gonadotropin) spécifique prêpar~ sur lapin.

WIDE et GEI"1ZELL (1960) reprirent la méthode chez la femme.

Elle est ddsormais couramment utilisée cnez la femme; on trouve les

réactifs lyophilisés prêts"a l'emploi dans to~tes les pharmacies.

Trois gouttes d'urlne suffiraient et la certitude serait de 99%

(VUILLAUME, 1977).

Chez la vache,'les chercheurs lient les échecs de toute ces

méthodes d'abord ~ la f~ible concentration hormonale, pui~ aux

Variations du pH de 1'uri~e et a 1'instabilitê des hormones gonado

tropes (PREEL, 1963). Nous pensons. pour notre part, que leurs voies

cataboliques devraient être r!=cherchées (~t précisées~ car elles

peuvent être différentes de celles de la jument et de la femme.

I. 2. La recherche dos o~st~ogènGs

En fait; ces silbstances ne sont pas caractéristiques de

la gestation, car pr;ridant le cyclt; normal on l'es ret.rouve-dans les

humeurs. Mais pendant ce cycle~ elles plaforinent a un taux très

faible~ alors qu'au cours de la gestation~ elles augmentent progres

sivement. Les oestrogènes na sont caractéristiques de la gestation

que q~and ils dépass~nt un certain taux.

... / ...
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Classiqu~msnt, toutes les recherches se font à partir de

l'urine 00 la concentration oGstrogGnique serait plus forte qua

dans le sang. Dans l'urine on trouve les dérivés du métabolisme

de l'oestradiol ; chez les ruminants il s'agit de l'estriol ou

l'hydrate di:? folliculinE::. Il y a deux types de méthodes de mises

en évidence;

- les méthodes biologiques

- les méthodes physico-chimiques

1. 2. 1. Les méthodes'biologiques

1. 2. 1. 1. Le test dlALLEN et DOISY

C'est en 1923 que ~LLEN et DOISY JUX Etats-Unis ont montré

qu'on pouvait artificiellement provoquer des chaleurs chez des

souris ovariectomisées en leur injectant des extraits ovariens.

Le phénoi11èn~ a 2tC: attr'ibué 5. un Drincip€~ ovarien: r' "oestrine"., . .
Leur observation leur permit de décri rc lJïH~ mf,thode de dosage

biologique de l'activit0 hormonale oestrogtne, méthode qui devait

servir au test de grossesse.

L'ovariectomie des souris les ~ntretient dans un repos

sexuel caractêrisé sur un frottis vaginal par la présence d~

po'yn~cléairesl de cellu16s épithéliales basophiles. Lorsqu'on

leur injecte pendant deux jours de l'urine d'une femelle gestante

le frottis vaginal laisse apparaître des cellules,polyédriques

anuclééEs 9 acidophiles dont l'aspect est caractéristique, alors

que les polynùcléaires disparaissent ..

... / ...
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Chez 'la vach~, du fait de la faible élimination urinaire
. "

, 1

de la foll icu1 ine" la méthode ne donne des résultats (d1ailleurs.

, i rrégu1iers) qu 1 avec de 'l', uri ne 'concentrée et encore, vers 1e
," . .'

lü4e jour. L'irréguiarit~des résultats ~si attri~u~e au 'fait que

les oestrogèness urinàines nespnt pas libres mais conju94ês a un

acide organique,ce qui ,rend leur activité intrinsèque moind~e.

On siest alors occupé dans une phase préliminaire,' i libérer

1e~ oestrogènes par'une hydrolyse. Cette p~écaution a permis ~ JOSEF
,

(in COtHE, 1943) de détecter règu1ièrement desgestations'de 140
, . \~ .

jours chez la vache.
\

. CUBONI, après hydr~lyse aussi, obtint 73' résu1 tats positifs
l '

sur ·75 vaches sestantes de quatre m'oi s et, demi. Les deux autres

vaches 'étaient vides mais ont donné'des résultats positifs.

,~ERTRAND et-'F~RNEY .( 1957) obti nrent des résu,ltats i rrégu1 iers.

~, .

- .
1. 2. 1. 2. La méthode d~OCARIZ et GILSANZ

Elle est"très semblable ~ celle de ALLEN 'et DOISY.'
" .

. Les-auteurs uti1is~nt une t.echnique qui permettrait
~. • 1 • #

\l'extr~ction de plus grandes quantités de folliculine (NIBBER

et·TURNER in SAGET, 1971)~

OCARIZ et GILSANZ' prennent 200 ml d'urine au~que1s ils

ajou~entlO% diacide ch1orhydrïque. Le mélange èst porté à,
" "

,'. 1

ébunition jusqu'à réduct-ion du' volume de moitié. J'dis ils

,.

.. '/'"
;,
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filtrent et ajoutent 5 'ml d'hui'le,d'olive.' Ensùite, .i1s, agîtent

pendant une demi:-hèurèet l a'i ssent repos~r 15 mn ." "

Le produit est alors injecté en sous-cutanée à des rattes'
1

ovari~ctomisées à raison de 2 ml 'pendant deux joUrs. Trois jours

après ils font un frottis vagi,nai, ,pour-rechercher les rnêmesmodifi-

cations cytologiques q~e ·ALLEN DOISY, quand 1'utine provient d'une

femelle gestante. ,

Les résultats d1dtARIZ et GILSANsont les ~uivants ';

- chez ,des femè11es ge~tantes ~e 1 mois i1~ ont de~

, résultat~ 'positifs à 50%.

~ ~hez cèlïes gestantes de 2 mqis, les résultats sont
posit ifs à :91 t8%'~

-"à 3 mois ou après"100% de, résultats positifs.
7' .

,
Ces tra,vaùx ne font que, confirmer ceux de Cm~IE ,: la certitude

du di~gnostic n'est obtenue qu'~ 3:mbis au moins~ ,On peut donc repro-
,

ch~r à la, mêthodé ~ori manque dè précQcitê, sans compter son extrême

délitatesse et sa lenteur.~

, ,

1: 2. '1. ,3. La méthode' de' KUSTALLm·!
" \

- Elle a été étudiée en 1919 par,GETTKANDT. Elle est basée sur
'1': .

, ,re: pouvoir'toxiquE"des oestrogènes p~ur la paracé'mie.

Dans une ~l~ture de paracémJe, l'a~teur met ure goutte
, '

d'urine de vacne. on peut conc.1ure à'une gestation si les paracémies
"

me,ùrent en 5 mn. GETTKANDT aurai t obtenu pa r cette méthodè 94% de

di~gnost~cs ex~cts. Ccti~ techni~ue n'a pa~ fait l'objet derecher~

chès u1térieuies.

,"

, ,

, '

"

, ' .

.. '/ . ~ .
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1.2.. 1. '1. La méthode de 3ABUDIERI

-Elle est basée sur 1Iapp;~riticn' de corpuscules intri!.leuco-

cytaires chez le cobaye, à la suite d'une injection de folliculine.

La méthode selon PREEL (1963) nIa pas donné des' résultats précoces

et sa spécifitê reste a démontrer.

1. 2. 2. Les méthodes physico-chimiques

Ce sont ~our la plupart des méthodes optiques basées sur la

coloration obtenue avec divers réactifs des phèno1s stêroidiques.

1. 2. 2. 1. Le test de CUBONI

Il 'dérive de la réaction de LIBERr1,l\NN.

CU30NI prélève sq, ml d'urine et y ajoute 5 ml dIacide chlorhy

drique concentré. Après avoir porté l'ensemble a 1l§bul1ition. puis

au refroidissement, il y ajoute 6 ml de be~zènd puis agite le mélange

et le fait décanter. Le benzène reste alors en s~rface. Il ajoute au

benzène 2 ml d'acide sulfurique concentré et chauffe' a 80 0 au bain-

mari e.

Si 1'u~i~e provient dlune femelle gestante, on observe une

fluorescence verte. Si la femelle est vide le m~lange reste rouge.

CU~ONI a appliqué sa méthode à la jument~ mais il observe

~ule11e nlest valable qu~à 5 mois.

Chez la va'che eile aur.ait permis de reconnaître des gesta-

tians à 3 mois 9 mais il est nécess~ire de dsmarrer avec un prélèvement

abondant. Il Y a de plus, chez la vache une causë d'erreurs non

nêg1 i geab1e ;,}:' urine des ruminants .renférme des substances fl uores-

centes indêpeDdantes de la folliculine et ce~ substances faussent

alors la réaction.

... / ...



- 50 -

EMMENS (1357), JAYLE et CREPU (1943)

ont essayé ~e différencier ces substances chromogènes de la folli-

culine pour corriger la reaction. Leurs travaux ont été repris par

HAQUH~ (1959) qui conclue que lu ;:)i~thode n1est pas prometteuse,

alors que COM~WNAL la trouve intêressahte.

Pourtant en 1S38~ DTTE décèle la folliculine dès la 4e

semaine de Gestation chez .la vaches avec une solution de 3% de

molybdate d'am~onium. Avec uri réactif au bicarbonate d'inanyl et

de phosphore acide tungstique. il met qn évidence la folliculinurie
.,

,à 2 mois de gestation chez des génisses et il 7 mois chez des vaches!

Il aurait fait 2 erreurs sur 100 analyses.

1. 2. 2. 2. L'épreuve de NA!\!GILOFF (1931).

Cet auteur ut il ise Jui, le sang chez l a femme en grossesse.

Dans le s~ru.m·il met de la diurétine avec une solution alcaline de

bleu du NIL. Le mélange.devient jaune.

FIRE cité p~r SAGET, utilise la m§thode chez des vaches

gestantes et il n'aurait eu· aucun résultat probant.

I. 2. 2~ 3.. L'êpreuve M.S. ARBID et JORES d'ARCES

Elle est ~lus récente (1054). Les auteurs prennent 25 ml

d'urine à tester·qu'ils ~élangent a 25 ml d'acide chlorhydrique

concentrê. Le mélange est porté a ébullition. Ils obtiennent une

liqueur acide-extraite par èther aprês refroidissement. L'extrait

lavé au bicarbonate de s·oude li 10% est ensuite traité avec une

solution sodique normale. La solution qui est alors alcaline est

ramenée à pH4 par de l'acide chlorhydrique. Il y a libération des

... / ...



oestrogènes et ces derniers sont repris par i 'éther. port~a l'étuve

a 80 c
• L1extrait sec qui reste est m61angè au méthanol

nent donc une solution alcoolique.

ils obtien~

Cette solution alcoolique est étendue d'une fois son volume

d'eau. Les oestrogènes sont encore repris par l~êther, pui~aprês

évaporation à l'étuve à 8ûo. on met dans le mélange de l'acide

sulfirique.

Les auteurs observent la ~olution sulfirique â la lumière

ultra-violette: quand la fluorescence est verte la femelle est

gestante. Sur 15 cas ils ont pu faire 14 diagnostics sûrs entre

ae et 30e jour de la 'gestation chez des vaches.

Les résultats semblent concluants ; l~ mèthode n'a pourtant

pas été adoptéecoura8ment. Peut-être parce qu'elle est longue et

complexe.

En conclu~ion sur la recherche des oestrog~nes, on peut dire

qulil y a deux facteurs limitant à l'application courante des métho-

des chez la vache: la faible folliculinurie. la présence de substan-·

ces ayant une parenté chimique étroite avec la folliculine.

1

Pour ne pas. être fastidieux. nous avons volontairement omis

,de citer des techniques, très modernes du dosage ~e ces oestrogènes';

ces ,techniques ont révélé que les variations du taux de ces hormones

ne sont décelables qu'au dernier- tiers de la gestation. Donc de

toutes façons le diagnostic de 9êstation basé sur la recherche des

hormones oestrogèniques est tardif.

I. 3. La recherche de l.a progestérone
, .~'-.

C1est 1 'hormone essentielle de l~ gestation. Elle·a fait

.1 'objet de nombreuses recherches. Ces recherches ont été entreprises

.../ ...
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soit dans le sang soit dans llurine.

Dans le sang

biologiques et SHORT

deux sans succès.

(1957) a' entrepris des méthodes

déS méthodes chimiques, tous les

Dans llurine ce sont surtout des techniques physico-

chimiques qui ont été entreprises par: VENNiNG et BROWNE en

1936 9 ASTWOOD et JONES~ SEE, HOWEVER, GAUGH, ALLEN \~i SAGET,

1~71).

Les échecs ~uxquels t~us ces chercheurs ont abouti, leur

ont fait dire en accord, :que le taux de progestérone àans l'organis-

me de la vache gestan~e est très peu différent de celui trouvé durant

le cycle. Qe plus 9 1eurs techniques sont longues et compliquées;

c'est pourquoi nous ne nous y attarderons, pas.

Il a fallu attendre le début de cette décennie pour trouver

une méthode très fiable du dosage de la progestérone la méthode

radio-immunologique. La technique dans 1 e but d'un diagnostic de

la gestation chez la vache 9 a été particulièrement étudiée par

THH'1O~!IER (1973). Elle a suscit§ en FRI-\NCE, en ANGLETERRE et en

BELGIQUE (où elle est d'ailleurs en pratique courante au laboratoire

d1hormonologie de MARLOIE) beaucoup d'intérêt; c'est pourquoi nous

nous attarderons un peu sur cette méthode.

I. 3. 1. Bases physiologiq~es de la méthode radio-immunologique

Lors du cycle normal 9 le taux de progestérone reste bas

durant les 3 ou 4 jours suivant 1'ovulation et ce laps àe temps

correspond à la phase d'édification du corps jaune. Puis~ ce dernier

devenant fonctionnel 9 la progestérone atteint son taux maximum 7 jours

... / ...



de l'échantillon inconnu.'

après l'ovulation. maximum qui se maintient pendant tout le-

dioestrus ,;}\'ant de retomber à son niveau de base 24 ou 48 heures

-avant l'oestrus suivant. Si pendant les 3 ou 4 jours suivant le

premier oestrus l'ovule, a été fécondé le taux de progcstêrone est

maintenu à son ffi3ximum.

Oonc~ une estimation du taux de progestérone a un moment

où la femelle doit normalement revenir en oestrus peut permettre

de distinguer les femelles vides des femelles pleines. Par contre

si l'estimation est faite à Un instant quelconque, on ne peut

àvoir aucune indication sur l'état physiologique de la femelle.

Autrement dit, il faut faire les prélèvements soit un cycle après

la sailli2~ soit alors les faire à des intervalles réguliers pendant

la durée d'un cycle pour voir l'évolution du taux de progestérone

(voir courbe n° 1).

1. 3. 2. La techriique

Le dosage radio-immunologique de la progestérone peut se

faire a partir de prélèvement de sang. de 1ait~ ou de crème.

(HOFHAt'J et coll. en 1969 démontrèrent que après l'injection de

progestérone dans l'artère mammaire, on retrouvait "hormone d~ns

le lait).

, Le principe :c::stle'sumnt; il consiste à mettre en présen,ce

de quanti t€~ constantes et connues dl une protéi ne et d'une hormo ne

marquêe au triti~m.un éch~nti1~on d'hormone a déterminer. Il ~e \

fixe sur la protéine une quantité d'hormone radio-active et cette \\\
\

quantité est inversement proportionnelle à la richesse en hormone \
\

\\
\,

)... / ...
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Nous donnons rapidement dans le schéma qyi suit (sch~ma n· 1),

la démarche à suivre en cas de dosage dans le sang. Les détails

techniques son~ donnés par THIMDNIER (197j}; THIBIER (1973).

"}.,

La 'qüantité d1hoY'lnone prélevée est connue en comparant la. .

radioactivité obtenue pour des quantités d'hormone connues à la

radioactivité de l'échantillon inconnu.

I. 3. 3. Les rés~ltats

Ils varient selon la nature du prélèvement (voir tableau n· 6)

TABLEAU W 6

Valeurs positives Valeurs douteuses Valeurs négatives:

DOSAGE RADIO-IMMUNOLOGIQUE DE LA PROGESTERONE. LES RESULTATS

ET L~URS INTERPReTATIONS SELON THIMONIER.

ng = nanqgramme.

. ... / ...
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Par cette méthode:: et sur ces bases ~ LEf"îON s SAUt·'AND,E,

THIMONIER, CHUPIN et PELOT, rèalisèrent 350 diagnostics~ Ils

défini ent l'exactitw.h:i! de leurs investigations par: le rapport

du nombre de diagnostics exacts sur celui des diagnostics'réalisés

multiplié par 100. Voici résumé dans le tôbleau n° , leurs résultats

après estimation du taux de progestérone plasmatique.

T/\BLEAU W' 7 .

~10ments du prélèvement après i nsémi na.ti on,: 19 Jours 21 jours .: 23 jours ..,· . . . .· . . . .
---------------------------------------------------~--------------------------~• • 0 • •· . . .

Nombre de femelles 150 56 144

'. . . .· . . ..
-------------------------------~---------~------------ -------------------------.. . .. .... .. . ..

Femelles diagnostiquées gravides : . 108

.. .. .. .. .... .. .. .. ..--------------------------------------_._---------------------------------------, .. .. .'~.. ' ..· . . .
p.lOO diagnostics exacts 71,3

· . .
-------------------------~._----------------~-------~--~----------~------------· . .· . .

Femelles diagnostiquées,vides 36
.'

13 36

· . .· . .------------------------------------------------------------------------------· . .· . .
p. 100 diagnostics exacts 97,2 : 100 94,4

· . . .· . . .
-----------------------------------~------------------ -----------------------
:-------------------------------------------~----------~--------~-~---------~-- :. ,

Exactitude totale 82 33 77

EXACTITUDE DE LA METHODE RADIO-IMMUNOLIGIQUESELON LE MOMENT

DU PRELEVEfV1ENT DE L1 HU~1EUR A TESTER (THH10NIER).

.... / .'.,
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Cette étud::: :;\ été faite par dE:s moyens physiques et chimiques.

II. 1. 1. Méthodes physiques

II. 1. 1. 1. Les modifications de la tension superficielle

Cette modificati~n existerait pendant la gestation i mais il

paraît évir.i2nt qu'elle ne peut être spécifique.....:: :'- (":':-~.-,-:.

Beaucoup de maladies présentent ce signe. D'ailleurs l'étude faite

par MUCHA (CONIE. 1948) a prouvé que la ,méthode s'avérait imprécise.

II. 1. 1. 2. Etude du nombre de plaquettes sanguines.

Chez la femme, l'augmentation de ces plaquettes sanguines

serait régulière au cours de la gestation. Les vétérinaires n'ont pas

essayé cette méthode a cause de son manquE de précocité et de ~:

spécificité.

II. 1. 2. Les méthodes th1~f~~

II. 1. 2. 1. L:l méthode W~Rrr;NI

C'est COSTi\ (in PREE!..:) 1963) qui l'a proposée chez la femme.

Puis r';ii~RIMn; l'a appliquée à la vilche. Il pr~:::nd 3 gouttes de sang

de vache à tester ct y,ajoute une solution à 5% de citrate de soude

dans 1,5 cm3 d'une solution a 2% de novocnTn8 ; le mélange est

agité, puis laisse 'à la décantation pendant 12 heures à la glacière

on y ajoute ensuite une goutte de formol.

5 1 il Y ù gestation, il se formE en un quart d'heure un préci

pité grisâtre. r!1ARIANI réaliserait ces tests à ,partir d'un mois de

gestation chez la vache.
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COWIE (1948) n'est pas convaincu dG laspêcificit6 de la

méthod(~.

II. 1. 2. 2. L1 réaction dû MANOILOV

El12 se propose de mettrG 2n évidence l'abaissement de la

réserve alcaline pendan~ la gestation. Appliquée a la vache par

COWIE, LUCAS (1934) CUILLE et CHELLE (CHACUN, 1933) elle s'es~

révélée peu spécifique.

II. 1. 3. les méthodes immuno1ogiques

Comme nous 1'avons dèj3 dit, le foetus et ses annexes jouent

le rôle de corps étrangers vis à vis de sa mère. On peut donc penser

à reconnaître la gestation par mise en évidence de phénomènes

immunitaires spécifiques.

II. 1. 3. 1. La recherche de l'allergie
.

Les premières applications a la vache ont été réalis~es par

SCHRM-ïj,j (1921) •. SCHRrü'Ai'.1 pr.md de l'extrait placentaire qu'il inocule

par voie intrad~rmiquc à l'encolure ou dans le pli sous-caudal.

Lorsque la feme112 est ~cstante il se produirait une réaction locale

au lieu d'injection 24 H. après: une congestion et un oedème.

La méthode a séduit et CHACUN (1933) et ROUX (1930) 1'ont

reprise dans leur thèse vétérinaire. Ils ont tous deux trouvé une

marge d'erreur trop 51evée. PREEL trouve une explication très simple

à celà : la placentJtionchezla vache étant du type épithélio-

choria1 9 elle constitue un8 barrière aux grossesmo1écu1es protéiques

antigéniqut:s.

... / ...
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Alors· COWIE a tenté sor ~fpreuve du colostrum". Il injecte

du colostrum dans l~ muqueuse vulvaire et notG une r~àction conjonc

tivo-o~d2mùt~us~ chez l~s femelles vides. L'épreuve a été abandonnée

puisqu'elle n'a pas Dpportj, da précision suffisante.

II. 1. 3. 2. La réaction d'ABDERHALDEN ,ou recherches des

"ferments de défense"

Les villosit~s placentaires se désagrègent dJns le sang

matèrnel. Elles entra'nent donc la formation dE ;'ferments de défense

spécifiques" ou anticofps. C'est sur cette base que ABDERHALDEN ~t

WEL (in COWIE 7 1948) ont recherché le pouvoir du sérum de vache

gestante sur l'albumin~ pl~centaire.

Ils mettent en contact un extrait placentaire homologue et

le sérum à testGr dans un dialyseur. Si le sérum contient des anti

corps anti-placentairGs. ils retrouvent dans la solution saline du

dialyseur des acides aminés (produit de dégradation des protéines

placentaires) qui seront passés à travers la membrane de collodion.

Ces acides aminés, ils les révèlent facilement par coloration à la

ni nhydri ne.

Les auteurs de ce procédé ont noté que seules les réactions

négatives sera;8nt significatives : le sérum testé appartient à une

femell~ vide. Les réactions positives sont incertaines: en effet, ils

révèlent ces acides ~m;nes daps les cas de tuberculose et de cancer.

Donc les résultats sont discutables et le procédé est long

et délicat.

CAMPUS (1919) et DUTERRIER (1928) ont alors étudiê sur la

vaché toujours, um; autre modification propos.}e par KOTn,1I\N (~;; PREEL,

1963) : les prot0ines se couplant facilement au fer, KOTTMAN lie un

.~ ./ ...
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métal à des protéines plac9ntaires ot l lCl1semble métal-protéines

est mis en prèsence G2 sérum à tlster .; si les anticorps anti-

placentaires exist~nt dnns ce sErum; les protéines sont dégradées

et le m'2tal 2St lib2rC. LI:: mètèll choisi ;~st h: fer car il n't}xiste

pas en quantité suffisant;;: dans l'crg,~nisme pour constituer une

source d'erreur. D'autre part, sa combinaison aux protéines serait

facile et il ne s'en séparerait qu'après leur dégradation; de plus

après dégradation le f0r ne se lierait pas aux prot0i~es sé~iques.

KOTn1j{l~ obti'ent la ferro~prot~ine placentair~ en faisant

'précipiter de l'extrait de villosités choriales avec de l'hydrate

de fer. Le sang à tester est pris sur des femelles à jeûn afin

d'éviter une bùctériem4e post~pr)ndiale' susceptible de causer des

erreurs.

Selon PREEL~ CAMPUS et DUTERRIER auraignt eu ~es résultats

intêressants chez la vache. Toutefois ce test n'a pas fait l'objet

d'études poursuivies .

II. 2. L'étude des modifications de l'urine

II. 2. 1: lqs mêthodes physico-chimiques

II. 2. 1. 1. L'étude du pouvoir hémoglobino-floculant

Elle est fond~8 sur lô rtaction d'hemoly~e des globules rouges

de mouton par action de -ii:l chah:ur i?n pr2sence d'urine,de femme
" '

enceinte.

Le test a 2tè proposé d'abord che~ la femme. Puis COMMUNAL

en 1952 l la ~tudi0 chez la vathe. Il n'~ obtenu aucun résultat.

La méthode nous semble empirique.
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II. 2. 1. 2. La recherche de l 'histidine urinaire

En temps i;norrnGl!i~ l'histidinG est détruite par l'histidinase

une2nzyme hêpatique. Cette d2rniêre voit son activitê diminuée

pendùnt la gest~tion et donc 12 taux d'histidine dJns l'organisme

augmente. Lu produit est alors êlimin0 tel que dans l'urine.

VOGE, KAPELLER ~t ADLER (1936) l'pnt précocement détecté

dans l'urine de femm0 enceinte.

COWIE et CO~~UNAL ont essayé de faire autant chez la vache,

sans résultats.

De toutes façons on peut prévoir que las résultats soient

sujets à caution quand on considère que l 'histidinurie augmente avec

la consommation de protéines et que le métabolisme de ces substances

présente. bien des particularités chez les bovins à cause des micro

organismes présents dans le tube digastif.

II. 2. 1. 3. Etude de la glucosurie provoguée par le

phloridzoside

Selon COWIE~ on peut avec le phloridzoside provoquer des

glucosuries deux fois plus importantes chez la femelle pleine que

chez la femelle vide. Mais 1 'aut0~r note que malgré sa précocité

et sa simplicités cette méthode est non spécifique.

II. 2. 1. 4. L'épreuve da BYERS (1952)

;:, cinq parties d'urin~~BY1RS ajoute une partie de solution

saturée de benzo-indophênol sodique et obtient une couleur verte .

. La couleur verte persiste di~minutes si la vache est gravide

et disparait en 30 secondes ~i la vache est vide.
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L~ rêaction est simpl€et prê~oce (la jours après la saillie).

llais~ elle est' fonctio;Î du pH du milieu 9 or ce pH est sujet à de.

grandes variations dans l 'urine d~s bovins.

II. 2. 2. Les méthod~s cytologiques

Ces ~2thod~s sont 1'~bjEt· de notre travail et nous proposons

de faire l'étude dans la prochaine partie.

II. 3. Les 'modifications du lait

Ce produit a fait l'objet d' 2tudes physico-chimiques.

II. 3. 1. La réaction de LINKiES (1931)

L 1 aut8ur mélange du lait de vache à de l'alcool absolu.

S'il Y a co,:'\gulation la vache estgestante. S'il n'y·a pas coagulation,

elle est vide. LJ réaction serait propre à l'espèce selon l'auteur.

COWIE qui a êtudi0 la m6thode trouve qu'elle n'est.pas appli~

cable aux primipares et que même chez les multipares les résultats

sont peu convaincants.

Ajoutons que la m0thode simple et rapide peut être très

al&atoire quand on pense aux infections chroniques fréquentes de la. .'

marne11 e chez les bovi fiS.,

II. 3; 2. ~e test de FARIA RINCON (1954)

RINCON ôjoute à du lùit de·vache du sulfate de cuivre.

Chez les ~aches vides le sulfate de cuivre cristallise a

des concentrationsde.40g/1.
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Chez les pl~in8s de 2 § 3 mois il ne cristallise pas,

même à df-~s concentrations de 160 g/l. ;'·iais 13. cristallisation

r~apparaît à mesure que la gestation avance.

L~ valeur dG cette méthode est comparable à celle de

LINKIES pour l~s m&mes raisons: instabilité du lait~ infectians

chroniques. De plus ce1l2-ci cl 11 inconvônh:r1t d"ëtre tardive.

II. 4. Recherches d~s modifications de la muqueuse

cervico-vaginale

Les caractères de ln sécrétion (mucus) et de la desquamation
. .

(cellu1es) de la muqueuse cervico-vaginale sont profondémént modifiês

par les sécrétions hormonales (HAN5EL in·COLE and CUPPS). C'est de

là que découle l'idée de rechercher par des frottis vaginaux, les

caractères de la sécrftion de certaines hormones'et p~incipalement

de pr~ciser 1 léquilibre endocrinien pendant la gestation.

Il slagit alors de prêciser les caractères qualitatifs et

quantitatifs de deux éléments pGndant la gestation: le mucus

vaginal et les cellules de la muqueus0 vaginale.

Le mucus est prGlevC au niveau de 1 'orifice postérieur du

col et les cellules au niveau des culs~8-sac vaginaux antérieurs

(formix) .

Bien qulil ne s'~giss8 pas r~ell€m2nt de cytologie, discutons

d'abord des renseign~ments obtenu~ par les caractères du mucus.

~I. 4. 1. Etude du mucus cervico-vaginal

Deux caractères peuvent être recherch0s : la consistance du

mucus et les figures de cristallisations des frottis frais.

... / ... .
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II. 4. 1. 1. La consistance"

Les modifications cycliques de ce caractère ont ét~ remarquées

dès 1917 par' ~!ILLIf;~·lS. H!\~;lMOND notait en 1925 une fluidification du

mucus pendant les chùleurs et 1J prësence d'ur. llbouchon ll muqueux plus

consistant au niveau de l 'orifice extern~ du col chez la vache pleine

HERRICK (i951) fit une étude physiolpgique du phénomène au cours du

cycle oestral. Il observe qU'à l'oestrus les cellules muqueuses,se

gorgent de mucus et se rompent dans la lumière cervicale. Par contre,

à la phase lutéinique, il observe que la surcharge cellulaire en mucus

a disparu et qu'il y a une régénération dela m~queuse à partir des

cellules basales ces derniers caractères sont encore plus marqu~s

p~r la gestation car la,la progest&rone est continuellement secrétée.

Ce n'est qu'en 1955 que SCOTT et BLAIR, trouvèrènt une méthode

pour caractériser le mucus" lors d'un~ recente gestation. Ces auteurs,

pour pr~ciser la consistance du fl~ide, ~tudient la résistance oppos~e

a la progression du mycus dans un tube capillaire (qu'ils appellent

consistomêtre)i sous pression connue.

L::uys r·ésultats fùr-2nt i nteressants : 90% d'exactitude à 4 ou

5 semaines.Pour éviterJes ern;urs ils S2" sont d'abord assurés de

l'intégrité du col et de l'ovaire. Le procédé n'a cependant pas été

repris.

II. 4. 2. Les figures de cristallisation des frottis frais.

C'est P~PANICOL~OU (1946) qui remarqua le premi~r, chez la

femme, sur des frottis frais de mucus c~rvico-vag~nal humain, un

ph~nomène de cristallisation: l'image observée représentait des

formations èn feuilles de fougère évidentes p~ndant la période

d'ovulation.
\
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~prês 0tud: la proposa comme test d~ grossesse

?r.;:~coce : l'ùbs';;ï1ci2 dd form:::tions ;:;.n f2uill~s dlÔ? fougèr2. signant

lf! grossess2.

Chez l~ vache GARN et SKJERVIEN (1952) essayent la mêthode.

BONE (1954) prCcis~ la t~chniqu0. Le pr~ièvemGnt est fait avec une

curettE; ;.'ousse~ 3 l'aide d'un sp~culum .. Le mucus '2st étalé· sur une

lame propre et sëche en couche mince. L'ex~men se fait à faible

grossissement 2t en lumi~r~ r~~uite, sans coloration ni fixation

pr~alables.

BONE remarque b\~.~n les formations en fèui 11 es de fougères

dès le 3e jour avant l'oestrus jusqu'au 92 jour. Il constate que
1

quand il y (1 un corps ja'JnE:~ le frottis offre une image amorphe ou

fi bd 11 aire.

Ainsi sur 115 réactions' positives (au 102 jour) au diagnostic

de gestation (absence de- ''fformation en feuilles de fougères), BONE

constate que

- 100 fen~11es sont effectivement gestantes.

- 15 sont vides dont ~ 6 étaient frigides avec d~s
., l' i :"_'

corps jaunes normaux, 2 pr&sentaient un corps jaune

kystique.
~ : >. :. - .,

~~ méthode est don~ précoce, simple, économique, mais la

fidélité ~anquG. Ce fait est vfrifi0 dans les tra~aux de BERTRAND et
... '",'

FERNEY (1~57) et par leu~·Jlêv2 MONTAGNE (1963). En fait la méthode

permettrait plus d')ppr~ciar la pr0d6minance de telle ou telle

hormone.

... / ..:...
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II. 5. Cytologie des sécr~tions vaginales

Cette étude Q été abordée aussi bien en m~decine vétérinaire

qulen m~decine humaine 3 ' de deux maniêres

- soit par ~es techniques de col~ration différentielle

des frottis, auquel cas le diagnostic repose sur la

forme, la taille et surtout l'affinité :tinctoriale

des cellules ;;

- soit alors par les techniques de coloration histochi-

miques ; d~ns ce cas on essaye de mettre en évidence

dans les cellules des structures biochimiques carac-

tJristiques de l'état physiologique de la femelle.

II. 5. 1. les méthodes basées sur les techniqu~de coloration

histochimiques.

les cellules organi~ues contiennent des inclusions lipidiques
. ,

dont le nombre~ la taille~ la répartition et la qualité sont variables

selon l'état physiologique.(B~KER. J.R, 1957). Ces. inclusions peuvent

être facilement mises en ~vidence par des techniques histochimiques.

Jusqu'en 1977, l'étude de ces inclusions lipidiques en vue

d'un diagnostic cytohormonal n'a Ç:té utilis~e que chez la fe~m?

(MASIN F et MASI~ ~ 1964 et MAILLET, ANTHONIOZ et'SOUTON, 1972) et

chez la ratte (CHIARfSINI et MANGUELLE - DICOUN, .1974).

Ce n'est qulen 1977 que PESSINABA a expérimenté la méthode

chez un animal dom2stique, lé zébu. Sur des frottis vaginaux

colorês à l 'CIL RED 0, l'auteur observe: le nombre total des cellules

à granulations~ le· diamètre des granulations, leur densité. leur

répartition et leur confluencc~
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Le but du travail ~tant surtout un cyto-diagnostic das

phases du cycle oestr~l ~ l'auteur n~ s'attache point à ~xp~rim~nter

sur des femelles gestantes. Toutefois. il fit une observation sur

un frottis de 02stant,;; f.::t note qu'il y Jvait similitude entre les

frottis durant la post-oestrus et les frottis durant la graviditè.

La méthode nous semble digne d'int2rêt ouant â la techniqu8 j puisque

cette dernière est f~cilement rêalisable et surtout la lecture est

assez aisée. Elle pourrùit être re-essJyée dans le but précis d u

diagnostic de gustation.

II. 5. 2. Les méthodes baS2l:S sur les techn.iques de coloration

différentielle des frottis vaginaux

Elles furent en fait les premières utilisées pour l'étude de

la cytologie vaginù18. Clest pour là commodité de l'exposé que nous

l es' pl açons en second lieu.

L'étude de 15 cytologie vaginale des bovins par les colo~a

tions.diff6rentielles a été abordée dès 1924 par MURPHEY, suivie

des travaux dG HANSEL ASDEL et ROBERTS en 1949 puis TKIERRY (1953)

et PREVOST(1957) apportèrent des observations com~lémentaires.

Dans le but d'un diagnostic de gestation che~ la vache,le

problème a été étudié par: C0l4IE (1948) et HEVERT (1951). Puis en

1956, W\Zr~N d,3T\S sa thèse ëpp'orta des re~seignements supplémentaires.

De ces trJvaux il ressort que le mucus pë:lracervical ,chez les

femelles vides prend mal les colorants et qu1en gJnéral le matêriel

cellulaire est abondant; ce mat[riel cellulaire est réprésenté par

des cellules basophiles ou acidophiles, mucl,ooe$lou anucléês~,à bords

nets ou à borss irréguli~rs. de t~ille variable.
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Par contre~ lors de la graviditê l'affinité tinctoriale

~es cellules est intense, mais le matériel cellulaire peu importanti

on voit des trames fibrillaires enserrant quelques plages cellulaires;

en outre les cellules sont en majorité acidophiles s anuclêè~s et
•

kératinisées. Cette particularité s'observerait àès le 20e jour. La

méthode ne fut pourtant pas adoptée parce que la constance des

résultats ne fut jamais établie.

SAGET. en 1971 g propose une technique de prêl~vement ~ui

consiste a laisser séjourner pendant 6 mn un morceau de gaze da~s

le vagin ; ainsi,pense-t~il une récolte plus riche sera faite. Cette

opération est réalisée sur 112 femelles inséminées, donc supposéès

gestantes, de 21 a 42 j6urs. L'auteur. aprè~ étalement, p~ocêde a

la coloration de PAPAMILTIADES. Il observe des cellules éosinophiles

à contours nets, rondes" à noyaux bien visibles'et des cellules

basophiles à contours irrégu1iers, triangulaires et à noyaux peu

visibles. SAGET fait ensuite un pourcentage de ces 2 types cel lu-

laires ;

- sur 50 lames portant plus de 70% de cellules

éosinophi)es. l'auteur constate que 42 correspondent

à 'des femelles gesta;;tes~ soit 96% d'exactitude.
", '

- sur 14 l~mes portant entre 50 et 70% de ces mêmes
"1

cellules toutes correspondent à des femelles gestan-' ,

tes, soit 100% d'exactitude.

- enfin sur 8 lames contenant un taux inférieur à 50%

de ces ce11 ul es ~ 4 correspondent à des' vaches gestan-

tes soit 50% d'eactitude.

Bien que l'exactitude soit maximal~ dans le deuxième lot

on ne peut lui accorder une. grande certitude du fait que le nombre
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de lames observées est faible. Par contre, si sur des frottis on

observe 70% de cellules orangées s or. peut avoir une suspicion.

Nous pensons alors que la technique de SAGET devrait être reprise

afin de démontrer la constance des r§sultats~ mais aussi afin

d'estimer de manière précise la pèriode a laquelle le diagnostic

peut être posé avec la plus grande certitude.

x .

x x

Nous n1avons cité que les méthodes expérimentaJes les plus
-

importantes; elles sont en effet beaucoup plus nombreuses. Si une

classîfication par ordre croissant de préférence nous était demandée,

nous l 'aurions faite ainsi:

les méthodes physico-chimiques elles se sont

souvent révélées peu spêcifiques 9 délicates et

compliquées.

- les méthodes biologiques: les lectures se font

tardivement et l'aspect économique nlest pas

négligeable ; ~n effet il faut parfois un nombre

d'animaux de laboratàire égal à celui des anima~x

à tester. De plus l 1 interprétation des résultats

est délicate: il faut tenir compte de"l 'espèce

animale utilisée et aussi dE llindividu.

- les méthodes cytologiques: elles nous parai~senit

dignes dl-intérêt pour leur simplicité et pour le~s

résultats probants préalablement établis.

- les méthodês radio-immunologiques : le~r précisipn,

leur précocité sont établies. Mais elles' nêces$it*nt
\

\

""... / . ~""" .. ,
\
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un matériel coOtaux de ce fait 1 'aspect ~conomique

devient important à considérer~ peur l'éleveur:

elles ne pourraient donc §tre applicables que dans

des la.ÎJol"J,toir2s sophistiqllës installés pour des

stùtions d'expérimentation.

Les moyens matériels et techniques nous faisant défaut~

nous avons choisi pour le sujet d~ notre thêse~ une méthode

cytologique: LES u ~ 0 Cy T 0 GRAMME S.
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CHAPITRE PREMIER GENERALITES SUR LES UROCYTOGRAMMtS.

1 - HISTORIQUE - DEFINITION

I. 1. Historique

Les fl uctuat i ons du ti~UX' des hormones sexuelles se tradu i sent

par des modifications histologiqu8s évidentes au niveau du tractus

génital ; mais ces modifications se retrouvent au niveau de la

plupart des autres tissus. Ainsi ZINSKI et MOULTON (194é, in

LENCIONI~ 1975) ont observé des modifications histologiques au

niveau de la muqueuse buccale sous l! influence des hormones sexuelles'.

En ce qui concerne les modifications au niveau des épithé

lia urinaires les médecins argentins (BIOZ et BELTRAN, 1944, In

LEUCIONI~ 1975) furent les premiers a les signaler. Ces auteurs

utilisent la première urine du matin chez la femme; après centri

fugation, coloration.à l liode~ ils font un comptage des éléments

cellulaires dans la cellule de NAGEOTTE : une abondante desquamation

est observée et cette desquamation colncide toujours avec la période

ovulatoire. CG phénomèn0 n'êst observé ni chez l'homme i ni chez la

,fillette. ni chez la femme ménopJusée. Aussi BIOT et BELTRAN, propo

sèrent-ils leur méthode-comme test d1ovulation. Mais le problème de

l'origine des cellu12s se posa et comme ces dernières ne s'observe

raient pas dans l'urine prise par cathêt0risme~' les Juteurs conclu

rent a une provenance exclusivement ur~thrale ou a une'conta~ination

par lesélêments cellulaires vaginaux.

En 1946, DELCASTILLO (LE~CIOMI1 1975) se proposant l'étude

de l'origine des cellules urinaires confirma leur provenance urêthr~le,

mbis aussi, et surtout leU~ provenance vèsi~ale. Le si~ge des desqua

mations êtait en effet Je trigone v0sical.

... / ...
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ètudiêrent l~ va12ur d85 modifications cvtolooicue~ urinaires. sur
v 'Vi l .JO

le plan clinique. Utilisant la t~chni1UG de coloration différentiell~

de SHORR (comme cela l '~tait fait pour les frottis vaginaux), ils

purent observer que lJ ~orphologie et 125 réactions tinctoriale~

des cellule::; ét~iunt s..::mblables à c211es des colpocytogrammes.

(frottis vaginaux).

Ces résultats permirent aux auteurs d'affirmer dans leurs

conclusions le pùrallélisme entre frottis vaginaux et urinaires

sous l'influence des fluctuations hormonales. LENCIONI en 1952 fit

une démonstration statistiqu0 de ce parallélisme.

I. 2. Définition

A partir de 1953, l'étude des modifications cellulaires

urinaires sous influencE hormonale, devient une méthode d'investi-

gation en endocrinologie gynécologique humaine; en compar.aison

aux frottis vagin3ux (colpocytogrammes) LENCIONI appelle cette

méthode UROCYTDr:,R:\H!',1E i~ten donne la d(Hinition : "c 'est un procéd0

d'investisation de l'activité hormonale sexuelle qui repose essen-

tiellement sur l'évaluation quantitative et ~ualitative de différents

types cellulair~s présents dans le.sédiment urlnaire et mis en

. évidence par des colorations différ8ntielles. Ce matériel cellulaire

'provient de ln desquamation d'ilôts de tissu pavimenteux situés au

sein du trigone v2sical et de l'uréthre".

Sur la bôs8.de cette définitio~ nous pouvons dire:

- ~ue l'urocytogramm~ constitue essentiellement un,

procédé di investigation des fonctions ovarienne)
placentaire, s~rrênalienne et testiculaire.

~ ... / ...
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- mùis QU8 l'étude dt la morphologie des cellules

urinair~s laisse entrevoir une application en

'pathologie ~ not.=:J!TIffi2nt 2i'l cancérologie où les'

multipliaations csllulaires peuvent devenir

annrchi ques.-

- enfin" qu~ la techniquë do coloration doit permettre

'l'établissement d'une formule.

II -CORRELATIONS UROCYTOGRAMMES. COLPOCYTOGRAr1MES : ASPECTS EMBRYONNAIRES

Tous les auteurs ayanttnwaillê sur les urocytogrammes son't

d'accord sur la similitude entre cytologie vagina18 et cytologie

urinaire ~ ~insi' que nous l 'avons dit~ LENCIOr~I fit une ~tud~

statistique des deux techniques pour démontrer cette similitude

il mit en évidence le phénomène en effectuant simultanément des

col pocytogrammes et de,s urocytogrammes après a.dmini stration dl hor

mones s2xue11es à des femmes castrées. m0nauposées ou alors présen

tant un syndrome d' hypop1asie gonadique. Il restait a10rs, a donner

une explication scientifiqu~ â ce para11ê1isme histologique existant

~ntr€ deux organes' ayant des fonctions différentes c'est à l'embryo

logie qu'on ~oit la solution du problème.

L'uretère a pour origine une 2vaginntion du canal mésonéphro

tique (canal de Wolff chez le male~ ou canal de MUller chez la femelle)

lequel d~bouche lui-même dans le sinus urogénital ; l'évagination

constituant l'ébauche urétêralè va dans la région 10mbo-s~crée

annexer le blastèr.le métà~éphrotique pour former les pyramides de

MALPIGHY par l~ suite, le plafond du sinus uro-gtnital va

absorber la r(~gion où 1<2 canal m6sonôphr'otique et l'êbauch@ uNtlra1e

... / ...



communiquent ; l~s dùux canaux deviennent ainsi, indépendants. Cette

séparation ~es canaux lai~se un espace triangu1aire qui est le

t~igone vésical ou trigonE de Licutard. Ce trigone dérive donc a la

fois dE:s canàUX de f:1ULLER i;~t du sinus 'Jro-génital. Or, le' vagin

aussi dêrive du sinus urn-gênital et en partie des canaux de MULLER

qui vont u1têri:2urement form2t" la portion copulatrice du tractus

génital femelle. Vagin €t trigone vésical ayant les mêmes origines

embryologiques, on comprend dès lors~ leur similitude histologique.

CHAPITRE DEUX LES UROCYTOGRA~~ES DANS LE TEST DE LA"GRAVIDITE

Le but d2 ce chapitre est de dégager les principales techni

ques utilisées pour le test de'la gravidité chez la femme et chez

les animaux; ces techniques constituant la base de nos recherches

personnelles, nous étudierons aussi les rèsultats et leu~ interpré

tations.

1 - CHEZ LA FEMME

I. 1. i"éthode de PAPJUnCOU\OU LENCIONI, 1975)

PAPANICOLAOU fit en 1948, le premier travail sur la. cytologie

urinaire dans la gross~ss0 normale, chez la femme.

L'auteur mélangE: 40 ml d'urine (miction naturelle)' a par'ties

égales avec de l'al~ool a 95°. Il pass~ ensuite a une centrifuga,tion

du mélange, pendant 30 minutes, à faible vitesse. Après décantat ion

du sUrnageant~ il prêlêve le culot qulil étale sur une lame

l 'étale~ent est plongé dans de l'éther-alcool pendant 15 ~n pour- la

fixation; enfin! la dernière opération' consiste en une coloratiion

dite de PAPANICOLAOU dont nous verrons le détail plus loin.

... ;:; ...
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PAPANICOLAOU. J l 'examen ~icroscopique des lames observe

,la prè5~nCE: de c<:lluïr.~s !'ni1viculaires" (cellules 2n forme de

navette ou d'hu'tre ) typiques chez les femmes enceintes. Or j il

avait dèj& observe ces cellules lorqu'il faisait des frottis

vaginaux chez des femmes en grossesse.' L'auteur relate également

le cas d'un homma att~int d'un carcinome de la prostate chez qui

il cherchait des cellules' cancéreuses; aprês injection d'hormones

femelles ou patient~ il distingua des cellules naviculaires dans

les frottis du sédiment urinaire.

La dêcouverte J'un nombre plus important de cellules

~njviculaires': dans chaque cas de grossesse. pouss~ l 'aute4r â

proposer la méthode dans le diagnostic de gestation. SANI en 1950

(' LENCrONI 9 1975) trouva la prfse~ce des cellules en navette

significative entre les IDe èt 12e jours d'aménorrhée '; de même

que SIEROSZElrJESKI (1950. In LENCIOm~ 1975).

Mais Mc C~LLIN, TAYLOR et WHITEHEAD (LENCIONI~ 1975)

n'obtinrent par c2tte m~thQde que 18 9 75% des diagnostics exacts.

vorJHt'~' :l'',r:~~ (
l'i . ~ Il. \ LENC!ONI~ 1975) obtin~ eux, 21% de taux négatifs

et 11% de faux positifs.

1. 2. n~thode d." LENC ION! (1955)

Cet auteur, dans son exce 11 entouvrage il'ltitul é Il LI UROCYTO-

GRAMME 11
, a apporté des améliorations techniques afin de rendre plu~

significative l' interprütùtion des résultàts. Il 'nous parait opportun

d'&t~dier plus ou moins en dêtall sa.m~thode qui pourrait servir a

d'éventuels cherchGurs~

... / ...
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1. 2. 1. La technique

LENCIONI utilise la première urine du matin qui) selon lui~

e~t plus'~iche en 0l;ments cellulaires; l 'urineutilisèe provient

toujours dé la miction naturel lé.

L'urin~ ainsi recueillie est laissée reposer 2 mn

dans un tube de centrifugation; le s4rnageant est Gnsuite versé,

puis le tub8 rempli à nouveau d1urine;on passe alors, à une c~ntrifu-

gation de 800 t/mn pend~nt 5 mn.

- L'urin~ surnageante est versé8 à nouveau elle est·

remplac~e par une solution de RINGER diluée a 50% avec de l'eau

distillée; puis on procède à une nouvelle centrifugation à 800 t/mn

p~l')dant 5 mn.

Le surnageant est encore versé 3 gouttes de solu-

tion de RINGER sont mèlangêes avec le sédiment.

- On étale alors sur une lame, après avoir prélevé le

mèl ange RINGER-SEDIMENT:> avec une pipt=ttc P!~STEUR'.

,
- Le frottis est séché à la température amb,iante en

très peu de t~nps ..

- On procède ensutte &la'technique de color~tionde

SHORR que nous donnerons plus en detail en annexe.

I. 2. 2. Les rêsul,tats et leurs interpr~tations

LENCIONI observa au microscope des cellules éosinophiles

(rouge~) et des cellul~s cyanophiles b18uès~ ainsi composées:

:... / ...
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cGllules 0osinophiles superficielles (CES) de forme

pc1ygonùle et de 0rande t~il1e.

cel1u10s ~osinophiles rrofondes (CEP) arrondies et

.- cl.;;:llul(~s c'y?,(lop~lih:s superfici'21les (CCS) d{;! même

morphologie qUe les CES.

- Cellules cyanophiles intcrmé~iaires (CCI) plus

rédui téS ..

- celluh::s cyanophiles profondes (CCP) encore plus

petit2s.

Pour le cytodiagnostic de la grossfss2 9 LENCIONI se b~se sur

deux types de caractéristiques

une caractéristique quarititative rendant compte de

1lindek d'éosinophilie, c1est-a-dire le taux de

cellules êosinophilGs (tableau. n°

une caract0ristique qualitàtive rendant.compte du

no~br~ de cellules, du mode de groupement des cellules,

des plicatures;du nombre de cellules nav'icu1aires

(Tab1èau n° 8) ..

J
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Nombre de d~terminations %moyen CES ..
:. . " .

-----------------------~~--~--~-------~-----------------------------------------. . .. . .

2e lEI 4,73

3e. 9 5,11

4e 11 3

Se 13 3.63

6e 10' 2.70

7e. 9 '2,55

8e 16 1.93

ge " 11 0,63

.

VALEUR DU POURCENTAGE DES CELLULES EOSINOPHILES SUPERFICIELLES DANS

LES UROCYTOGRAMMES DES GROSSESSES NORMALES (LENCIONI, 1975)~

Ce qui frappe, c'est ln diminution progressive de l'index

d'QosinophiliE: à partir du ,3(; mois jusqu'au part.LGlCIONI estime QUt2

l'interor0tation de ces résultats n~ peut aboutir qu'a une estima-. ,

tian de l 'état d'ava~cement de la ~rossesse mais non a sa reconnais-- .

sanc\;; pr~coce.

... / ...
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Caract~ristiques qualitatives Fin;vant 20 semaines:Avant 37 s~m~ines: grossesse. ... .
--------------------------------_.~---------~--------- ----------------------------. .. ... . ...

Nombre de cellules '? 3 2'-

GroUpElTIent cellul?lire l .... l,)

,

Plicatures 1 ') 2L.

Cell ul es naviculaires l 3 D- l

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES DES UnOCYTOSnA~f~ES PENDANT LA

GROSSESSE t')OHt.-iALE (LENCDNI).

0 absence

l = peu

2 normal

3 = abondont.

Selon le tableau n- LENCIONI observe que la quantité de

cellules n'augmente qu'a partir de la 20e semaina de gestation ~t

toujours à partir de cette semaine~ il y J une tendance au regroupe-

ment des cellules :,il avait dtja fait ces observations pendant la

phase progestative du cycle. Quant au nombre d~ cellules naviculaires

l'auteur estime oua leur faible taux dûns 12s premières semaines de

la gestation ~e les r8nd pas significatives.

.-.. / ...
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En br8f~ comme b~aucoup d'autres ~uteurs. LENCIONI met en

dOUt2 l fi va ldlf d\;; 13 m,~thod8 coml'11<2 t8St de grossesse chez l a femme.

Et d'ôi112urs 12 problème du test de qrossess0 chez la femme i~tn.it

pratiquement rfsolu aV2C 10 dos3gc du pr0gnandicl urinaire qui était

beaucoup plus faci10?plus rapids, avec 99% d'exactitude. Ainsi~ les

urocytogrammes en mêdscine humaine servent surtout en cancérologie,

dans les traitements hormonaux, dans le contrôle de la grossesse

etc ...

Il n~empêche que dès 1952~ les vétérinaires toujours soucieux

du diagnostic prfcoce de la gestation chez 13 vache 3 envisagèrent

les possibilit0s d'application de cette nouvelle technique à c~tte

espèce:

II - CHEZ LES ANIMAUX DO~ESTIQUES

II. 1. Recherch8s de Cm"JHUN,r;.L (1952, In MARJ\lS~ 1957)

. Il fut le premier vétérinaire à essayer la méthode chez la

vache ; les r~sultats de ses investigntions furent expos~s au cours

des. IfJournl2~s dl Information Professionn21121! organi sses par l'Union

v2t{~rina ire du W\ROC à Ci\S!-IBLP.NC[\.

II. 1. 1. La technique

L'ur'ine utilis·Jc est orise Dë',r sondùqê vésical av~c une sonde. . : " '., . . . .

rnêt~llique à extrêmité ccurbe~ d~ 5 mm de diamètre. COMMUNAL laisse

d'abord couler le premier jet puis, r2cueille 150 cc à 200 cc d'urine.. , '. .

Il estime que le premi0r j~t n'€ntraîne'p~s 3ssez de cGllules.

~ .. / ...
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Il procède ensuite ~ deux centrifugations: le surnageant

de 1) premièr0 centrifugation 2St vers~. puis le tube a centrifuga

tion de modêl~ ordinJira est ~ nOUV2au rempli d'urine puis il recom~

mence ; les deux centrifug~tions se font a la vitesse de 1500 t/mm

au dt:but pour S2 tcrr~lim;r à ·:1000 tours!mn [-il accél érant progressi

Vê111ent dans les cinq pt'c:Jmières minutes.

Le culot résultant de la deuxième centrifugation a une

épaisseur inférieure à 1 mm ; il est étalé sur une lame propre et

dégraissée a l 'aide d'une pipette PASTEUR.

La préparation est séch&e dans le milieu ambiant pendant

30 mn, puis fixée à l'alcool-éther. Pour la coloration~ COMMUNAL

utilise, la technique de SHORR.

II. 1. 2. Ses résultats

Chez l es vaches vi des, CO!'1f'·1U1\JJ\L observe : :, des

cellules épithéliales du type pavimenteux avec des cellules granu

leuses anuclêées et de petits éléments arrondis à appareil cinétique

en pycnos2 1l
•

Chez l es vaches qestantes : !l • • .' une abondance de

cellules naviculaires et de cellules êpithêliales st manifeste

qu'un simple exarnen~ sans les démontrer peut permettre une suspicion".

Pour toutefois établir ~n~ moyenne satisfaisante 3 COMMUNAL

propose de compter $ur ~[1 .champs n~icrcscopiques pntsau hasard, le

nombre de cellules êpithèliales ~t naviculaires (il put dénombrer

jusqu'a 410 cellules). Ainsi; si on ~ Moins de 10 celiules navicu

laires'au total et moins d2 50 êpithêliales. on peut poser un

... / ....
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un diagnostic négatif de la gestation; si ces deux nombres sont

plus grands le diagnostic est positif. Pour êliminer les causes

d'erreurs (retoLlr en oestrus; avort0ments embryonnaires. affections

vésicales ... ), l'auteur donne les règles suivantes:

- examen nêgatif vache vide

•. eJ$amen pas i t if recommencer 1 1 opèrat ion 10 jours

plus tard; si l'examen est à nouveau positif. la

vaçhe est pleine; sinon, ellG est vide.

E~tre le 1be et le 1008 jour de gestation, COMMUNAL aurait

ainsi, sur 60 vaches examinée~ fai~ 1~6% d' err2urs.

Il proposa alors l'utilisation de la méthod~ dans le diagnostic

précoce de la gestation chez la vach~.

II. 2. Les recherch~s de rV\R.I\IS

Il fut le premi2r à vouloir confirmer ou infirmer la méthode

Entre 1a technique de >i;\Rf\IS at c811 e de Corll~lUNAL t seul e

la coloration diff~re ~ 12 prcimier utilise en effet la technique

de, 1 ~ . d~ ,.,,~t~"l'-·TE' ~!'.T'"''"' ~ "me "'E'"'Tn""D (' )
<;; co oraClon ~ ;;,:\.)U'JU ... , Cd U1'. CI- t"l" !j 1-( hiU' VOlr anneX-2 . ':

MARAIS dispose de 3 vaches non saillies ~t de 2~ autres saillies.

Il distingu~ suf lûs frottis les différents types cellulaires

suivants

cellules rouqEs parmi lesquelles des cellules en

huHre.

- cellules basophiles

- cellules refringentes.

., ./ ...



- 33 -

Pour 125 vaches non saillies. il observe que le taux de

c811ules ro~~es ~st toujours i~fêrieur ou fqal a 40.

Pour le5 vach8S 5ai11i05, il fait un tableaj rêçapitulatif

résultats. {TablealJ lE:S 2] vaches 6 seulement

?::>
.... ~.J •

;'·1!'3PJS 2n faisant lG ~ême d6cor~lpte qUè Cmr1UNP.L (plus de

50 cellules, plus de 10'en huitre ). aurait eu 9 résultats négatifs

(vachf:s2,3,,4,7 9 ll~ 12) 16. 23~ 2"7) ~ ce qui i.~quivaut à 3 diagnostics

faux sur 29 vaches) soit environ 10% d'erreurs!

Pour les vaches 29 12 y 16 ~t 23 10 diagnostic négatif est

juste puis~u'elles figurent oarmi celles qui n'ont pas vê10 ~ pour

les 5 autres vac~1es. hormis le nO 11. ;'':tJUJS expl ique que l-<:; diagnos-

tic nia pas été positif parce QU'2 llOS 'f2r;;el1~s devaient avortervers

le 42 ou le 52 mois d2 la gustation; sn somme seul le cas de la

vache nO Il est une 8rreur : l diagnostic négatif faux sur 29 femelles

~orr8spond ~ environ 4% d'err~urs. On rourrait se demander aussi

comment des ;:wortcments aussi tardifs pe:.1'!,..:nt entraîner ~ àès les

pr8~iër~s semaines GEla gestation. des ~Tlodifications histologiques

semblables b. c~~lles présont§r;s pO.r rh=5 f(;;m,:::l1e5 vides: lIil semble,

écrit r·I,;V\IS, qu.e nous ayions affaire ~ des avortemen~par déséquil;-

brc endocri ni 2~ dont notrc~ méthode se momtro rêvé1atri ce avant

qu'aucun troubDie clinique ;.;:n ait laissé s'lpposer l'existence".

Il restait .s ;;];1,.f\/·JS d'expliqtL::r h1S erri;;:Jrs faites sur les V'achàs 22et

3J. ûlh:,s {~ai0;:t·cc!'":sidèr80s c;estan-::cs alol~s qu'elles n'ont pas

-
vê lé; l 1 auteur ~USp2ctG un :3vortemc:nt 2mbryonna ire précoce,. ce

~hénom0ne)-0tant semble t-il. frêquent chez les bovid0s.

... / ... .
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___________________ .o .~-----------~

:Observation N- : Cel l u les

Total

r 0 u 9 e s

en huître

Etat de' la vache:
par l a suite

..o ..... ..--------------------------------------------------------------------------. .,. .,

7 30 8

8 GO 20

9 100 25

10 150 50

11 12 0

12 20 fi

13 130 50

14 150 80
15 SC 15

"

16 12 0

17 70 15 à 20

18 150 60
19 200 80

20 ,160 60

21 60 14

1
2

3

4

5

6

130
11

15

40

80

50

40
3 OU 4

rares

10

25

15

Gestante .
Retour en chaleu~

sept jours après.:
Sa;l1;e 3 mois 1/2
plus tard. .

. Vendue a la bouché
rie.
Vendue 2 mois
après la sai11 ie
Gestante
Saillie à nouveau:
3 mois plus tard
et encore 3 mois :'
plus tard.
Avortement du 5emé
mois.
Vendue 3 mois après
sa i 11 i e.
Gestante.
Gestante.
Gestante.
Sa; 11 ; e 7 j ou rs
après examen, puis
28jours après.
Gestante
Gestante
Gestante
Retour en chaleu~

6 jours plus tard:
Gestante
Gestante
Retour en cha leurs:
un mois plus tard;
Avortement au 5e
mo;~.

Gestante.

... / .
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22 Nombreuses :Gestante
23 ln à 15 0 :Retour en chaleurs:~,

: !Jn moi s plus tard .
.

24 200 30 :Gestante
2~ GO ~&;; :Gestante-"" J.'J

:
26 70 15 :Gestante
27 25 0 :Avortement 2 mois1!2

:plus tard.
28 150 30 :Retour en chaleurs:

:15 jours plus tard:
29 180 60 :Gestante.

RESULTATS DE ['1ARAIS.SLm 29 rH'iELLES INSENINEES.
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En conclusion à s'esob'servations s "'t1ARAIS apporte un deuxième

éléme~t autre que,le taux des cellules, pou'r llinterprétati,on des

résultats: la santé IIhormonale" de la femelle. Il note: IITout

résultat positif est exact po~~ uni vache saine~ .. les cau ses
."

d'erre~rs sont 'dOei'~ d~~'kystes ovariens folliculiniqu~dêclenchant

une·réaction vésicale i~entique" ; "u~ rêsultat négatif intéresse

une vache vide ou une vache,en menace d'avo'rtement.-.'- II .

En tenant compte de ces donnée's-, r~ARAIS, par l a méthode de

COMMUNAL a fait 4% ~Ierreurs, ~e qui est acceptable. Aussi s ses

ma'itres, BERTRAr-!D et FERNEY écrivaient-ils: Il cette méthode

..

semble intéressante et mériteralt de 'nouvellEs recherches. 1I Pourtant,

depuis 23 ans;a~cun~ recherthe publiê~ nia fait l'objet d'une confir

mation ou d'une infirmati,on des, résultats de r,'1ARAIS. lV1ais en 1977,

sur p'ropos ition de notre maître, l e' ProfessE~ur CUQ, nous nous sommes

engagés à essayer- la, méthode chez le zébu, 2spèc~ totalement inexplèr,ée,

à notre connaissance, en matière de diagnàstic de gestation.

CHAPITRE TROIS NOS RECHERC~ES PERSONNELLES

En 1977, notre aîné, le Dr. PESSINABl\, dans sa thèse
l' '.,

consacrée à l'étude. du cy~le oestral chez la femèlle zébu, utili~a,
1

entre autres techniques, la méthode de coloration différ~ntielle

(technique ISlV'ÎCet WURCH} ,des frottis vaginaux; il ob'serva sur

d~s frottis provenant de femelles gestantes, une grande éosinophile
- ,

,(90s5% de cellules éosinophiles) e~ ~urtout des cellules en forme

de navette en nombre impo~tan~: Aussi; dans une de ses conclusio~s

',"

.... / ...
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, écr;vQ'it-il' qu~ cés ceil'Ules naviculëd~es- "peuvent aider aü diagnostic
, ... . ,\ ..

d~ gestati,on ~ étant ,tr~~,' raré~ au ~our,~ des autres états' sexuels".

'.

Cl est SlJr ées ~~,ses que nous nous sommes proposés d,l essayer

. ul')e technique de- éoloration d'jfférè'ntîei le, non pas sur ies fro~pt}s
. , .....' i

':-.. ., ".< ~",,~, ' • ~ " ;. ,.~.

vaginaux, mais sur le sêdi~e~t'urinaire1 &fin de ~e~ônnattr~ f:l
l " l~ ,~~,

. 'gestatlon chez le' ·zébu.- No'tr~.·èh·oix s'explique 'p~r le fait qu'11 "
, i

est généralement admi s. ':en toih ca's chez les tauri ns, que le prélè-
. " t· ".

'\:',,-

vement d'urine est plL!s"fè.cil~.. à réaliser 'qué le'prêùveniént de,

mucus vaginal.
/

.' 1 ;

r - NOS MATERIELS ET MEtHODES ", '

,,

.' .

"

r. 1.'Les animau~ ut il {sés '

'Nous avon's' èomrnen'cé nos prélèvements dl urine sur de,s animaux

abattus aux 'abattoirs m~nicipà;ux. de DAKl\R, de-pUiS l'année universi-
'1 • 1 • 1 \

i~ .' f • \ •• '~ " • t • •

tàiré i977-1978. ;
".,1.

.' \ .' .
~i on u,ne g~ni sse dè ràce ,gi;>bra âgée d'envi h:in 6 ans donc tJiéori':'·

. . -. .
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systématiquement d e nous laisser procéder nous même a l 'opêration.

Notre d6sir était de prêleyer en bloc tractus génital ct véssie.

Chaque fois que nous pré1evions.nous contrôlions l'état

sanitaire du tractus g~nito-urinaire. l'état de vacuité ou de p1ênitude

de l'utérus. Pour les femelles vides nous faisions un frottis de

l'urine et un examen des ovaires afin de connaître le stade du cycle

sexuel. S'agissant dès femel1Gs pleines nOlis ne nous sommt'Sintéressës

qu'aux foetus âgés d'environ un mois à un mois et demi ~ cela parce

que notre souci était de reconnaître un8 gestation prêcoc~ment.

Qu'il s'agisse d'ut~rus pleins ou d'utérus vides, ces organes étaient

rejetés lorsqu'ils étaient pathologiques.

1. 2. 1. 2. Sur la génisse d'exp~rience

Avec cet animûls nous nous proposions un prélèvement par

sondage vésical avec une sonde métallique a bout courbe, utilisée

sans p~ob1ème chez les taurins. Le principe du sondage repose sur

l'existence au niveau de1 l urèthre, à une netite distance du méat

urinaire, d'un petit cul-de-sac limité dorsa1em~nt par une valvule

sous-uréthra12 (voir planchen· 4 ) ; il faut donc arriver à faire

passer la sonde par dessus cette valvule sous peine de la voir

s'introduire dans le cul-da-sac ~ pour y arriver. il faut. de'

l'index d'une main, r~pérer la valvule. la rabattre vers le bas.

et ensuite de l'autre main. faire progresser la sonde par dessus

l'index qui sert en somme d~ guide à l'instrument.

Durant toutes nos expérimentations, jamais nous n'avons 

pu réaliser ce sonda90 chez notre génisse. L'opèration a été

répétée sur 9 femelles zGbu servant aux travaux pratiques d'anatomie

... / ...



"

1

::1
rTj

Q)
H

1(1) C
.,-l "roisg
I-l:>

-----.-

Méat urinaire

- Valvule sous
uréthrale

Urèthre

Cul-de-sac

Lumière de la vessie

L'URETHRE

DROITE

- CONFORMATION INTERNE DE

VUE LATERALE

4Planche nO



- 87 -

sans succès. Avec le concours d~ notre mattre, le Professeur SERE~

nous avons rêussi un sondage sur une femelle âg~e~ a l'aide d'un

spéculum muni d'une lamp~.

Ainsi. nos pr~lêvEm2nts sur la génisse d'expérience se

faisaient irrêguliêrement l au JrË de la femelle: la plupart du

temps nous n'avons,Du ~rofiter de la miction naturelle ; quelqu~

fois un simple attouche~ent du méat urinaire provoquait une miction

pas très abondante; d'autres fcis~ elle urinait 5 la ~imple vue de

l'aide assurant la contention.

Nous signalerons qu'aux difficultés d'introductions àe la

sohde. s'ajoutait le caractère indocile des femelles auxquelles nous

avons eu à faire.

1. 2. 2. la centrifugation

Elle s'effectuait au laboratoire de microbiologie distant

des abattoirs d'environ 8 a 10 k~. L'urine,prêlevêe était transportée

jusqu'a cet endroit~ sous froid) dans une glacière. Les tubes (â fond

non cônique) de centrigugation ont un volum0 de 20 cc-; la centrifuga

gause est du typ~ B. 81 JOUAN.

Un~ première c~ntrifugation est effectuée à 1500 t/mn pendant

15 mn ~ le surnag~ant 8st versé total~ment9 puis le tube est â nouveau

rempli d'urine et on procède a une deuxième centrifugation â la même

vitessc~ pendant le même 'temps s le surnageant est versé encore; il

reste au fond du tube une mince pellicule blanchâtre constituant le

culot; parfois d'aille~rs cette pellicule n'est pas aperçue.

... / ...
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Qu'un culot soit visible ou non, 12 fond du tube est râclé

avec un écouvillon d-=: coton cardé; li.? culot est a-insi déposé sur

une lame proprG et dégraissée. par trois ou quatre pressions succes-

sives.

I. 2. 4. La fixation et la coloration

, Sans procéder à un s~chag8 la lam8 est directement plongée,.

avec douceur~ dans une solution d'alcool - éther (a - e) où elle

reste pendant 5mn, cel a pour la fixation.

Pour la coloration) nous avons adopté la techniqu~ de

coloration de PAPANICOLAOU dont voici le protocole:

~ plonger successivement dans alcools à BO·, 70·,

et '50 0 puis dans l 'eau distill~e : 30 secbndes

dans chaque bain.

colorer dans l 'hêmatoxylline de HARRIS

- rincer à l'eau distil108o'

·3 à 6 mn.

- plonger a 6 repris8s dans une sol'ution d'acide

chlorhydrique â 0)25%.

Javer dans l '~au courante (5 mn) puis dans l'eau

distillée 30 secondes.

- color2r dans une solution d'orange G : 90 secondes'

plongcf dans deux bains ,successifs d'alcool à 95-,

30 secondes chacun.

- col or'er dans le mâ l an~~e polychrome liE A SOli de

?APANICOLAOU, 90 secondes.
,

- plonger dans trois bains successifs d'a1cool à 9S-,

de 30 secondEs chacun. puis dans l'alcool absolu .

..../" ..
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pùss'<::r dans un rn01ange xylène - alcool absolu· (a a)

puis dnns le xylène, et monter au baume ou dans une

r0sin2 synth~tiqu0 neutre.

J. 2. 5. L'examen microscopique

Le microscopo utilisê pour l'examen des lames ~st du type

LEJTZ, orthoplan. Pour un meilleur dénombrement des éléments à

observer, nous avons utilisé l'objectif 10 ; en effet l 'objectif 40

ne permet pas la visualisation, sur un champ, de nombreuses cellules,

mais il donn8 certains détails cellulaires.

Cette techniqu2 dont nous avons fait mention a étêadoptêe

après plusieurs essais i2n conformité avec les différentes techniques

utilisées par .beaucoup d1auteurs qui se sont intéressés aux urocyto

grammes; neus pensons opportun d'aviser d'éventuels chercheurs sur

les difficultés qu'ils pourraient avoir. C'est pourquoi, dans la'suite

de ce sous-chapitre, nous allons rapporterles problèmes techniques

que nous avons rencontrês.

I. 3.Difficultés rencontrél~

1. 3. 1. Pour 1es' prélèvemerits

Nous avons dèJa signalé les difficultés auxquelles nous avons

été confrontœs pour, les prél èvements sur l GS animaux vivants. L' intro

duction dè l~·sor.de a 0té impossible pour deux raisons priocipales .

.../ ...
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Premi èr'2r:1"mt Pour nous t:xpl iquer cette impossi bi lité

de sondage vésical, ~ous avons procédèà une dissection anatomique

de l a région urétnr;'ll e de qU'2l ques ferne 112s zébus aYë\nt' servi aux

traVé1ux prë\tiques d':)nJtomi2. Nous (wons pu obs2rverune étroitesse

du m~at urinaire, ~troitesse qui ne permet pns l'introduction du

doigt 9 a fortiori celle du doigt et de la sonde. D'autre part, le

bord libr0 de la valvule sous-uréthrale est presqu'au même niveau

que celui du méat urinaire; ce qui rend difficile la préhension

puis le rabattement de l'organe. Enfin) le conduit uréthral, malgré

son él asticitf présente un diamètrE: tell emènt petit qU' il est

difficile d'y faire progresser l'instrument.

Fac~ à ces dimensions rêduites nous avons tenté d'employer

des sondes utilisées chez les c~rnivores et chez les ovins. c~s

.
sondes sont très flexibles ft sont difficilement dirigées. D'autre

part leur faible diamètre fait que l'urine coule très lentement.

- peuxiêmement : A chaque tentative de sondage, les femelles

ont manifest0 d~s efforts cixpulsifs qui s'accomp~gnent de spasmes

qùe nous avons sentis dU bout du doi gt. Il faut ajouter à tout ce la

le carattêre indocile~agitê des bêtes malgré une contention solide.

Pour rémédier à ces agitations,notre maître, le Professeur

SERE a procédé à une trùnquillisation de l'animal. Malgré:tout

. l'introduction de la sonde n'a été possible qu'avec l'utilisation

d'un spéculum muni d'une lampe.

1. 3L 2. Pour la· centrifugation .

: Nous' avons aussi eu des difficultés pour la centrifugation.

D'abord, le transport des urines prflev0es aux abattoirs6urait au

moins vingt minutes. Les premières vitesses de centrifugations

.- .. / ...



- 91 -

essayées al)a~ent jusqu'a 6000 t/mn jJmais ccpen~ant.nous nlavons

obserVtè une cé~l1ulc;s> quelle que soit la duY';:;"" de cé!ntrifugation, à cette

vitesse. Ensuite nous avons ~ssay0 185 mêmes vitesses de c~ntrifu-

gations que CCH-'iri1UNt\L st W\RiUS : ln quantit(, de matériE:l cellulaire

observée au microscope n'étant pas sup0rieure a la quantité observée

lorsqu'on centrifugeait à 1500 t/mn pendant 15 mn, nous avons fini

par adopter cette dernière .vite~se pour gagner du temps.

Pour l'étalement, au début, ·nous faisions comme Mf\R/\lS

nous ajoutions une ou d~ux gouttes d'eau distillée ou d'urine au

culot; ensuite à l 'nide d'une pipette PASTEUR nous prélèvions

une ou deux gouttes que nous déposions sur la lame; avec cette

méthode il nous était obligatoire de 13isser sécher l'étalement

avant fixation. Or à chaque fois que nous avions s~chê cet étalement

l'observation au microscope ~ été nulle. En outre, pour éviter la

présence de certains· éléments.non cellulaires salissant le champ

de vision, nous avons procédé à un li'lvage du culot r.omme le

préconisait LENCIONI : ce dernier proposait une troisième centrifu-

gation non pas ùvec de l 'urine mais Gvec de l'eau distillée après

avojr agité le culot et le liquide; ùprès cette troisième centri-

fugation, on devait V2rser le.surnageant dans lequel les débris

salissants se trouveraient; ce proc~dè n'a fait que supprim~r la

visualisation des cellules qué nous recherchions.

II - LES RESULTATS

II. 1. Les éléments observés

Nous avons 'été surpris par le manque d'homogéneité des

frottis obtenus ..En étudiant la cytologie urinaire de la femmelle

zébu, nous nous attendions a trouvê des images plus ou moins nettes,
comme .,elles l'étaient dans les ouvrages qUE; nous avons consultés .
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'.
Nos préparations comp:)rtaif:nt en l=ait des éléments de dive;r,ses~'

natures: cellules, mucus, cri~t~ux ~t autres impuretés ...

Les images ~taiont si hétûrogênes q~'il nous a fallu un certain

temps pour nous habituer- a distïnguerles élémEnts cellulaires

dignes d'int0rêt.

II. 1. ~~ Les flêments cellulrij~~s

Dès le début de nos recherches, nous avons été frappés par

l~ pauVreté de nbs frottis en matière cellulaire. Malgré les amélio

rations tec'hniques que nous avons apportées aux différentes étapes

d~ leur rêali~ation, jamais plus de 73 cellules n'ont été ob~~rvées

(q~iil s'agisse de frottis provenant de femelles vides ou pleines).

Ces cellules se rêpar~issen~ par affinité tinctoriale9 en cellules

bleues (basophiles) ou ~ouges (acidophiles) .
.~ . . .

Les cellules basophiles sont de deux types:

les unes sont à contour (ég~lier, prèsque rondes

et'Ell~s sbnt nucléées.

- les autres nE diffèrent des précédentes que Rar

leur contour. plus irr6gul ier.

Quant aux cellul~s acidophiles. on r~conna't parmi elles

trois types:

-' les premiè:Es se cara~térisent par un contour

polygonal ~t elles sont nucléées.

- les secondes diffèrent des premières par 1'a~sence

du noyau; en outre, elles présentent souvent des

plicatures et des granulation~ intracytoplasmiques

fines et foncées.

- enfin, les dernières cellules acidophile~ sont
, ;

grossièrement triangulaires~ souvent sans noyau,

.. '/ ~ ..
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ou alors, cet "organite est difficilement identifia~le;

ces cellules présentent souvent un système vacuo-, .

laire fin: ce sont les cellules naviculaires ou

cellules en hu'trE (C N) (voir planche n~ 5 ,.

II. 1. 2. Le mucus

Il se présente souvent sous forme de boules noirâtres

dispersées dans le frottis ; quelquefois, il est transparent .ou

fibrillaire. donnant dans ces cas une coloration pale aux cellules.

II. 1. 3. Les cristaux

Ils sont le. plus souvent transparents et ont une morphologie

variée cylindrique, cubique ou rarcm2nt étoilée.

II. 2. La lecture des prèparations

La faible t8neur de nos frottis en cellules nous a conduits

à"l ire 1a total ité des champs offerts sur 1es 1amas (~fARAIS et

cm'1NUNAL observaient respectivement 25 et 20 champs). Comme

ces auteurs,nous avons proc~dê à un d~nombrement des cellules

acidophiles (C A) et des cellules naviculaires (C N). Ensuite, la

richesse relative en C }J par rapport ùUX C A a ét0 établie par le

calcul d'un pourcentage.

Dans les tableaux 11 et 12 nous rapportons les chiffres

concernant 57 femelles gestant~::s, et 22 femelles vides. Les femelles

vides se répartissent êlinsi : 3 en pro-oestrus, 5 en oestrus et

14 en post-oestrus. Les numéros affectés à ctlaque animal ne tiennent

compte que de 11 importance des C.A.
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Cellules en hu1tre ou naviculaire ; observer :

- la plicature des·bords donnant à ces éléments la forme d'une coquille

- ·1 a forme a11 ongée .(~otamment en B) fai sant penser à une navette de
tisserand

- dans les deux cas, le noyau .. est presque centré, mais difficilement. .

distinct du cytoplasme qui est plutôt dense.
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--'--------

N° F. C. ;~. C. N. % C. N.
.. .. . ..

---------_._-------------------~---------------------- ------------'. :

1 r. '; ." 24.5•.) ••J 1. .~j

2 _ 51 11 21)5 ..
3 tlO 12 24)4, .-
4 48 10 20)8
5 48 0 16,6v

6 ~7 ' : 7 1'1,8
·7 47 ' 9 19.1
8 45 8 17 .5
9 44 9 19.1

la "B. S 18)6
11 43 la 23.2
12 41 6 14~6

13 40 5 12,5
14 40 7 17,5
15 39 (} 15,3

.. 16 39 6 15,3.. 17 38 5 13,5'
18 38 6 15,7
19 37 4 10,8
20 35 l:; 14,2. v

21 .
35 5 14,2

22 35 li 11,4"r

?1 31:; 2 5,7-..... .-

24 34 1 2,9
25 34 2 5;8
26 34 4 11,7
27 3ll . 3 8,8
28 ~-:: 3 9....; ...,

29 "'? 2 6J..J

30 33 .... 9.,
v

31 32 il 0'.'
32 3f 1 3.2
33 31

.., 6,4t..

3{} 30 " . 01.1

35 30 2 6.6
36 30 l 3,3
37 29 " 10,3:'
38 28 2 7,1
39 28 0 0
40 28 1 3,5
41 27 2 7,4
42 27 3 11,1
43 27 1 3,7
44 ?~ 0 O'..../ .

L'~5 25 3 12
46 23 2 8,6
47 23 0 a
48 22 0 0
il-9 21 1 4,7.C

50 20 l 5
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51 19 1 5,2
52 15 0 0
53 15 0 0
1: !' 15 1 6,6..!'+

55 li~ 0 0
56 10 0 0
57 10 1 1

NOS RESULTATS CONCERNANT 57 FEMELLES GESTANTES.



. Etat 5eXUt':1 W' F. C. r. C. ~!. % C. N.· .. . . .
-----------------~---------------~----- •. _--------~---------------~---------------~• 10 • • •· . .. . .

1 25 2 8
Pro-oestrus '" 20 0 0L

3 18 0 0

. . ,
1 39 3 '.

7,6
. .

2 24 l 4,1
Oestrus

3 16 0 0 ..
4 16 1 6,2

5 11:: 0 a_..J

• • • • 10 •. . . . .. .-- - - -- - ---- -- - - --- ---- --- -_.- -- -- -~ --- -- - - --- ----..---- - --- ---- -- ------ -- ----- --------· '.. . . .· . . . .

Post-oestrus

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Il

12

13

14

46 4 8,6

38 6 15,7

37 7 18,9

37 5 13,5

36 4 11,1

35 3 8,5

34 3 8,8

31 5 16~2

29 2 10,5

27 1 3,7

21 1 4·,7

19 0 0

16 CI 0

13 ' 0 0

NOS RESULTl\1S .COi'lCERNf.INT 22 FE~1ELLES VIDES.
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Les préparations obt8nues avec· la gênisse d'expéri~nce nlont

pas été pris en considération. a cause des difficultés de sondage

qui nlont pas permis d~s prêlêvements fi intervalles réguliers.

LI. 3. L'interprétation des r0sultats

. Nous consid~rons d'abord le cas des femelles gestantes puis

celui des femelles vides. Pour chaque catégorie d'animaux! l 'inter-

prëtation sera faite d'abord à partir des critères établis par

COMMUNAL et MARAIS (plus de 50 CA et plus de 10 CA si la femelle est

. gestùnte)

d,es CN.

ensuite, une interprétation sera faite à partir du taux

II. 3. 1. Le cùs des femelles pleines

Nous observons que 2 seulement de ces 57 bêtes. respectent

les chiffres avancés par nos prédecesseurs : il s'agit des vaches

N- 1 et 2 qui ont respectivement, 53 CA ~t Il CN! puis 51 CA et Il CN.

En somme! 3% de zébus effectivement gravides répondent aux normes

établies pour des femelles taurins qui sont dans· le même état.

Considérons cette fois! la richesse relative en CNpar rapport

au nombre de crI. E11 e s2!,"a it pour M:~RMS et Cm~MUNf\L de 20% (10 eN

pour 50 CA). Parmi nos 57 gestantes 7 présentent ce pourcentage et

. ceci, en comptant les Ne 8 et 9 qui ont 19!1% de CA. Donc 12% de

nos animaux ont 20% de eN.

"Donc quelque soit ~e critère choisi, un faible nombre de nos

anim~ux ré2l1ément gestants! respecte les bases d'un diagnostic

positif dG 98station 6tùblies par nos prédecesseurs à partir de la

cytologie urinaire. Nous observons néanmoins, qu'en considérnnt

... / ...
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d'abord le premier critêre (50 eA~ 10 CN)g puis le second (20% de

eA)~ nous multiplions par 4 le nombre d'animaux dans les normes.

II. 3. 2. Le cas des femelles vides

Aucun frottis correspondant â ces femelles ne présente 50CA

et 10 eN ; de mGme. aucun frottis ne présente 20% de eN. Ces animaux

respectent donc à 100% les bases du diagnostic négatif d2 la gestation.

Toutefois, nous constatons que parmi ce112s qui sont en phase

1utêa1e ~ertaines présehtent des taux en eN voisins de 20%. D1 ai1leurs,

si nous calculons le pourcentage moyen des femelles en post-oestrus

-et celui des femelles qui sont pleines~ nous remarquonS qu l i1 est de

8,5% pour lès premières et 9,4% poùr les secondes. Ces deux taux

moyens ~ont voisins.

Nous n'avons malheureusement pas pu rêaliser des urocytogram-
( I~

mes sur un assez importùnt nombre de ferne 11 es, pendant 1es autres _.--~.,.
,,""

phases du cycle oestral. Oans les quelquEs cas obtenus, npus notons
•

un taux de eN de 2~6% en pro-oestrus et 3~5% en -oestrus. Le pourcen-

tage moyen pour ces deux états sexuels rapprochés dans le temps est

3% de eN ~ chiffre nettement i nferi eur;} ceux qu'on note dans les

autres cas.

x
x x

En définitive que constatons nous ?

- que nos r§su1tats confirment b 100% les.bases du .

diagnostic négatif de gravidité, étab1 ies par
Cm1MUNl\L et Î'i!\RAIS : moi ns de 50 Cfl et moi ns de 10 eN.-

... / ...
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_. mais que par contre ils infirment li 97% ces mêmes

bases pour un di1gnostic positif; en. effet, certaines

de nos femelles gravides ont des ~ombres de CN

parfois nuls.

- nous constatons nussi que la considération du taux

de CN ç est êgalement, sinon plus importante que

c~lle des nombres cellulaires. Ce taux est d'autant

plus intéres.sant qu'il nous a pJermis de remarquer

une similitude entre urocytogrammes de progestation

et urocytoarammes de aestation. La faible différence
.~ J •

qu'il y a entre les taux de CN chez. des progestantes

et chez des gestantes~ semble confirmer le rôle de

la progestérone dans l'apparition de ces cell u1 es ..

Tout se passe comme si la plus grande richesse en

CN de la phase gestative n'est dûe qu'à l'action

plus durable de 1'hormone. Cette dernière remarqu~

doit inciter a une prudence dans l'interprétation

de frottis présentant des taux en CN compris entre

8,5 et 20% : en effet tout comme on peut confondre

torps jaune p~riodique et corps jaune de gestation,
,. .

il ,'est .possible de confondre urocytogramme de

phas~ 1utéale et urocytogramme de gravidité.

Toutes ces remarques 9 toutes ces r6flexions" nous conduisent a proposer

ainsi l'organisation d'un diagnostic de gestation par les urocytogrammes ~

1°)_ plus de 50 CA et plus de 10 CN : femelle gestante.

2°)- moins de 50 CA ou moins de 10 eN : calculer le taux"de CN

- taux supérieur à 20% : femelle gestante.

- taux en CN compris entre 8,5 et 20% : suspecter la'

gestation; faire une nouvelle prépatation après
10 - 14 jours pour" distinguer la gestation de la
phase lutéale.

... / ...
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3-)- dans tous les cas où lGS urocytogrammes présentent des

formules inférieures â ~,5 % d e C.·N.·u n

deuxiéme frottis quelques jours après s'impose.

Ce qui nous parait intêl"(;SSant~ cl,;st larelative fiabilité de la

méthode pour la dêtéction d'une phase 00 la sécrétion de la progesté

rone est pr0dominJnte : ~n effet sur 71 animaux en post-oestrus (14)

ou en gestation (57), 38 ont ùu moins 8,5% de eN. Toutefois, ce fait

constitue aussi une limite de la mêthode quant au diagnostic de la

gravidité.

III - 0 l S C U S S ION S

Nos résultats et nos propositions sont loin d'être formels.

Ceci pour plusieurs raisons.

A)- La faible richesse des frottis en matière cellulaire,

permet la mise en cause de la technique de préparation. Nous rappelons

que les auteurs ayant travnillè sur la cytologie urinaire des taurins

dénombrai~nt jusqu'à 200 (MARAIS) ou 400 cellules (COMMUNAL). Les

pertes cellulaires que nous. enregistrons (si pertes il y a) ont pu

survenir a plusieurs stades de· 13 réalisation des lames:

- nos sujets sont des animaux fatigués par une longue

marche et un traitement atroce avant leur ùbattage : ces faits

... / ...
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pourraient bien entrn'ner une mauvJise r0ponse aux sollicitations

hormenales. DE plus, la diète hydrique recommandée pour les animaui

de bouch8ri2 24 heures avant leur abattage n'est souvent pas respec

t0~ : une bactGriêmi2 d'abattage a donc peut-être favorisé la lyse

d~s cellules desquamê~s.

2°)_ Au moment du transport des urines

L1urine est ur. milieu SOUv2nt infecté.. Une destruction

cellulaire est probableme~tsurvenuep~ndant les 20 mjnutes qué dure

le transport de cet excrétat~

3°)- A la fixation et à la coloration

Les cellules que nous recherchons sont dans un milieu liquide.

Par conséquent leur adhérence ~ux lames est bi8n faible; il est

évident que certaine~ cellule~ se détachent lors de la plongée des

étalements dans l~ liquide fixateur et dans les colorants.

En fait~ àssez vite 9 nous nous étions rendu compte des

possibilit0s de pertes cellulaires à ces diffêrents stades, notamment

aux moments du tr0nsport et de la fixation-color·~tion. Nous avons cru

remédier à ces inconv~nients en transportant l 'urine SQUS glace, et en

utilisant du b13nc d'oeuf pour une meilleure adhérence des cellules

contre les lam~s. Ce~ solutions n'ont guère apporté plus de satisfac

tion. Aussi, nous n'avons pas exclu que la pauvreté cellulaire de nos

frottis soit li0e à d'autres faits tels que des particularités physio

logiques et histo-embryologiques de la vache zébu :

- faible réponse de la r6gion trigonale aux sollici

tations hormonales chez cette espèce.

... / ...
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- diffGrence quant à 1'origine d~ ce trigone chez le

zébu et chez la vache. L'organogénèse de cette

région vtsica1e est d'ailleurs interprétée de deux

façons : en effet~ certains pensent que le vagin

dérive uniquement des canaux de r1ULLER,' 1aiss.:lnt le

trigone dériver des canaux de MULLER et du sinus

uro-g~nital ; d'autres pensent, comme nous l'avons

vu, que ces deux organes dé~ivent tous deux des

canaux de MULLER et du sinus uro-génita1. Si la

première interprétation est la bonne chez le zébu,
-

il est normal de voir le trigone vésical répondre

avec une plus faib1G intensité que le vagin, aux

effets des hormones.

B)- Nos prédécesseurs (MARAIS et COMMUNAL) partent,

pour leur expérimentation, de femelles inséminêes, donc supposées

gestantes. Nous partons nous, de femelles sOrement gestantes (puisque

nous avons nous mêmes prélevé les foetus) ou sOrement vides. Notre

méthodologie a des avantages et des inconvénients.

1-)- Les inconvénients

- En travaillant sur des animaux abattus, l ' opportu-

nit0 ne nous est pas offerte de réaliser le second prélèvement indiqué

par cm~MUNr\L 2t W\RrIIS. Cette opèration nous aurait éventuellement

permis de dèce1er des femelles faisant des réactions positives retar-

dées. Ce qui aurait fiabiliser davantage la méthode.

- Pour la même raison que pr~cédemment (femelles

abattues)~nous ne pouvon~ vérifier, qu'une vache en voie d1avortement

pour des raisons de: troubles hormonaux, présente le même urocytogramme

•• -, / ! ;. •
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que des femelles vides. Mais nous avons observl qu~ pratiquement tous

les foetus I~cupérés portaient des lésions écchymotiques probablement

dûes aux trô. itenx::;nts q:.J' ont subi h,s mères. Ces tn. itements, ces

lésions, ont pu Jrr2t8r 10 vie du foetus ~ntraîn3nt alors un avorte-

ment ... Or tout jrrêt de la1estation nvant lQ mise-bas, c~nduit a

unE: chute cl<:;; "\ G p"rog0stéronémie )~e sommes nous pilS intervenu après

cette chute qui expliquerait les résultats aberrants?

.. 2~)- les avantages

Notre méthode s'est néanmoins r@vélêe avantageuse dans la

mesure oD elle a permis de déceler.la similitude entre urocytogrammes

de gestation et urocytogr~mmes de progestation. Cette similitude n'est

notée que quand on considère le taux de eN relatif au nombre total "de

CA. Elle aurait pu expliquer des diagnostics positifs à la gra~idité,

chez les quelques femelles de MARAIS qui n'ont pas vêlé corps jaune

persistant ou avortement embryonnôire postérieur au test.

En conclusion a ces di~cuss10ns nous pouvons dire que notre

méthode n'est pas au point pour juger de sa valeur. Si elle a permis

noter une 10gêre ressem~lance quant a la cytologie dela phase proges

tative e~ ce~le de la gestition, ell~ pourrait bien, si ~es techniques

sont améliorêes, distingu~~ l~ gravidité des autres phases du cycle.

Les améliorations devraiént porter sur le choix des sujets

(vivants), la conservùtion des urines, (ou leur utilisation

.. '/ ...
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immédiate), l'acidification de ces urines pour éliminer les éléments

qui obscurcissent les frottis tout en gardant ihtactes les cellules.

Malgrê tout,un facteur limitant existera: le sondage vésical chez la

femelle zébu.
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CONCLUSIONS GENERALES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=*=

vac.he zébu t c.e.u, à ,Y.Jo.Jr..;tUz. du mé.thode..6 c.o Hnl.Le/.l c.he.z .t' ë.J.> pèc.e. vo.-é...6ine.:

PaJ1J'rI.i .tu méthodu e..tbuQuu vwu!.> aVOn6 Jtete.nu une. qui MU!.>

paJta.Zt Jtéun.it~ pJtéc.o~Lté, .6péc..i6ic..ité et éc.onomie. : ,il·.6'agit de. .ta

te.c.hn.ique. e.ndoMi.o pique.. Mw c.e.tte. méthode. noU!.> M.mb:te. mie.ux adaptée.

e.n .6.icvt[on de. ~e.c.he.Jtc.he6 qu'à .t'éc.he..t.ee. de. .t'é.te.vage. : d'aboJtd paJtc.e.

'lU' a.u.Mi 6ame. que. pu.-é...6.6 e. paJtCÛVte. Wl aue. c.h.iJtUlLg.tc.af, .tu wquu

ne. .6ont pM à éc.aJtte/t .; de. p.tu!'> .te. p/wpJt.ié.tr.UAe. d'une. ·6emille. c.onvie.n-

de. .6 a vac.he..

Ce. qui. hnpoJtte. .powr. noU!.>, c.' CUlt de. tJtouveJt une. méthode. qLU.

peJr.me.tte. .ta bonne. maJtc./te. de. 110.6 é..te.vagCUl. NoU!.> aVOn6 a.toM pe.l'7...6é aux

méthodu e.xpéwnel'Ltafu.

Veux de. c.u méthode.6 ont .6li6c..ité de. .t' intéJtê.t : .ta méthode.

Jta.d.io-.immuno.togique. et. .tu méthodu c..ytoR.ogiquu. Lo. pJteJMèJte. Jte.vie.nt

tJtop c.hè~e., même. rowr. .tu é.le.ve.~ du ray.6 dévetoppé.6. AU!.>.6i e.n c.e.

qui c.onc.eJtne. nothe. upèc.e. aJ'u.ma..te. .€.a piU!.> e.xploitée., noU!.> aVOn6 u.6ayé·

une. méthode. c.ytologique.. No.6 Jté,!Jui..ta;t~ Il c.e pJtopO.6 ne. .6ont pM c.onc..f..u-

anU mw Jh ne. doive.n:t. pM déc.oU!La.ge.Jt.

No~ Jte.c.he.Jtc.h~~ noU!.> ont re.Jtnu~ de. déc.ouv~ du d.i66ic.u.tté.6

inhé.Jte.ntu aux te.c.hvu.quu c.ytotog/..qul2.l.J : et.e.CUl60VLt .tonguu et

d'iVLteJtpJté;ta.;(:,[ovî CLMe.z déf.i..c.at.e.. AU!.>.6i, .tu éve.n.tue.â c.heJtc.he.~

de.vJtoVLt-,iâ 6'rovne.Jt de. pat.ie.nc.e..

. .. / ...
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En bJte.6, il appaJtait que. ta. Ii~e au poin-t d' un dia.gno~üc. .

pJtéc.oc.e. de. la. gu.:ta.t<.on c.he.z .te..-~, bovidê-6. e.-6,t une. bie.n cU66ic.U.e.

. e.n.:t!l.e.p~!>e.. En c.e. qu-L' c.onc.e.Jtne. ,e.e. zébu., tout 11' '!At pM cü:t : d

Jte.-6.:t e.. èi. améf..i..oJte.Jt no-!> Jte.c.he.JtC.he..6 e..:t à e.-6 -6 ay'e.tt ..e. e.-6 au.:tJte.-6 mUhode.-6

e.x.pé.Jt.unerLta-e.u. .

En a.:t.:te.ndal'zx, J..i noU-6 Jtute. une. méthode. qlU., ma.tgJté. ~on

manque. de. pJtêc.oc.,{;té. e.-6.:t c.eLte. qui appoft-te. .te. mamwn de. c,eJr.:tUude.

.t'e.XpLOJta;tLOf'l. J1.e.c.J.:a,te.. EUe. peJune..:t e.n ot0Le. de. véftiMe.Jt ~i .te. 6oe;tu,&

va, même. ~i .ta gJtaviddé. a é.té antéftieuJteme.n-t noté.e.. Ve. c.e. poin-t de.

vue., L' ac..te. du. vz.:térJ..Yla,,{./Le. -6 e.JLa .:tou.]OuM héc1.amé : c.' e.-6t .:tout à ûm

honne.uJt.

0 0 0
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SERMEi'~T DES VETERVJA1!ŒS DIPLor'ŒS ?ïE VAK/\R

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

'ïrictè.te.me.nt xtta.c.hé. a.ux ciUte.c.:tJ..ve,.6 rie_ C;~a.ude. GOW<GELAT ,60nda.te.uJ1.. de.

l'Elt6ugne.me.nt VéA:<UUYlLu/:e da.M le monde., je. pltome..t~ et je. jU/te. de.vaY'..t

mM mèû.bte.J.) et me..6 ûnî.o ;

- V' avo..tJt .e.n -tou.o mOIiie.na ct e.11 -tou.o tie.ux le. J.J ouu

de. la di..gni:té e;t de l' honne.UIt de. .ta. pltO 6e..6J.Jion vé-téltina..tJte..·

lJ' ob.6 e.!tVe.!t e.n. -toute..6 ct-'Lc.olt6-tQ.nc.e..6 .e.e..6 pltinupe..6 de.

c.o~e.ction et de. dlto..t-tUlte. nixé.o palt le. c.ode. déontologique.

de. mO!1 pay.6.

- De. pltouve.!t p~~ ma QO nduite., ma c.onviction, que. la n0lttune.

C.On.6..t.6-te. moin6 dan.6 .te. bie.n que. .t'on. q., que. dan.6 c.e..tui que.

.t'on pe.ut fJOviAe..

- De. ne. point me.t-tJte. à -tltop haut pltix .te. .ôavo..tJt que. je. do..t.6

à la génélto.o..t-té de. ma paT~e. et a .ta .6o.f-tic...ttude. de. -tou.o

c.e.ux qui m' ont pe.~ de. ltéati.6e.1t "'11 voc.ation.

"QUE TOUTE CONFIANCE ME SOIT RETIREE SI IL AVVIHJME QUE. JE ME PARJURE "


