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L'Afrique souffre d'une crise de plus en plus grave, en ce qui concerne
l'alimentation de sa population, en expansion rapide. Actuellement, le déficit
alimentaire touche tout le Continent, et avec des taux de croissance
démographique augmentant de 3,2 p.l00 environ, ce déficit risque de
s'accroître, à moins que des mesures correctives efficace's ne soient prises
(pERRY, 1993).

La FAO· (1993) estime que les productions animales vont devoir augmenter au
rythme de 4,5 p.l00 dans les pays en voie de développement.

~>

La trypanosomiase dans les zones infestées de glossines en Afrique, empêche
l'intensification de la production animale et freine l'expansion de l'élevage là
où la survie même des animaux est limitée par la présence de la maladie.

Plusieurs méthodes de lutte contre la trypanosomiase existent : la
chimiothérapie des infections à trypanosome, la lutte contre la mouche tsé-tsé
et l'utilisation d'animaux ayant une résistance génétique aux effets des
infections à trypanosome.

C'est dans ce cadre que s'insère l'utilisation de race trypanotolérante comme la
Ndama, dans le d~veloppemePt de l'élevage en Afrique.

Les travaux d'organismes internationaux et nationaux sur la productivité et la
pathologie du bétail Ndama ont contribué à augmenter les performances de
production de la Ndama.

Au Sénégal, de grandes réalisations ont été faites.

Dans l'exécution de son programme, le CRZ de Kolda et d'autres chercheurs
(DIOP et al., 1993) ont eu à mener de vastes campagnes pour l'insémination
artificielle chez la Ndama.
La Ndama répond bien au traitement de synchronisation des chaleurs. Mais un
effectif assez important présente des· chaleurs anovulatoires (DIOP, 1995). Ce
qui fait chuter considérablement le taux de· réussite de l'lA.

Des chaleurs anovulatoires sont aussi observées lors des traitements de
superovulation (NESSEIM, 1995 ; AWANA, 1994 ; BA, 1994). Les chaleurs
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anovulatoires ont une grande responsabilité devant la faiblesse des résultats
obtenus avec l'utilisation des biotechnologies.

Nous essayerons d'apporter notre modeste contribution en étudiant les chaleurs
anovulatoires chez la Ndama.
Nous essayerons de voir :

- les différentes réponses ovariennes face à deux méthodes de
synchronisation qui sont les implants (Norgestomet)ND et les spirales
(PRID)ND;

- si l'utilisation de la PMSG dans ces deux méthodes peut augmenter le
pourcentage d'ovulation.

Notre étude sera divisée en deux parties :

- la première partie est bibliographique et sera réservée aux
caractéristiques de la Ndama, de l'application des moyens de maîtrise et de
l'utilisation des biotechnologies ;

- la deuxième partie sera consacrée à notre expérience réalisée dans une
ferme privée dans la zone de Rufisque (BUD).
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1.1. ORIGINE DE LA RACE, AIRE DE DISPERSION

La race Ndama appartient à l'espèce Bos taurus.
Les auteurs anglo-saxons la considèrent comme la représentante en Afrique
Occidentale du bétail à longues cornes. Son centre d'origine serait le Moyen
Orient, à partir duquel elle aurait été introduite en Afrique à une époque située
entre 5000 et 2350 avant Jésus-Christ. Elle aurait suivi une route passant par
l'Egypte, le littoral méditerranéen jusqu'au Maroc. Puis obliquant vers le sud,
elle aurait rejoint son centre de dispersion actuel, le massif du Fouta Djallon
en Guinée. A partir de là elle s'est progressivement répandue dans les régions
limitrophes (COULOMB, 1976).
Selon CHOQUEL (1969) cité par DIOUF (1991), le taurin Ndama est issu de
la branche orientale de Bos taurus qui aurait emprunté le Moyen-Orient,
l'Egypte, le Soudan et s'est concentré en fin de chaîne en un noyau important
au Fouta Djallon.

1.2. REPARTITION DE LA RACE NDAMA

La répartition raciale pour les bovins trypanotolérants est la suivante : 49,5
p.100 appartiennent a1.1 groupe des taurins à courtes cornes et sont de race
Ndama, 20 p.l00 au groupe des taurins nains à courtes cornes· et 1 p.l00 au
groupe des taurins nains à courtes cornes, et 12,6 p.100 pour les métis Zébu
X Ndama et 16 p.100 pour les métis Zébu X Taurin à courtes cornes
(SHAW et HOSTE, 1991).
La répartition géographique des races trypanotolérantes reste très inégale.

D'après DOUTRESSOULE (1947), on rencontre les Ndama dans la partie
méridionale de la zone soudanaise, et dans la partie septentrionale de la zone
guinéenne, c'est à dire dans une bande parallèle à l'équateur qui s'étend depuis
la côte de l'Atlantique. au Sénégal et en Guinée jusqu'au Nord du Bénin. Ce
qui coïncide à l'aire des glossines.

...._---,
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Au Sénégal, 70 000 km2 sont peuplés par des glossines (DIAITE et SEYE,
1984), et on retrouve le taurin Ndama au niveau de cette aire, c'est à dire dans
tout le sud du pays (carte 1).

La Ndama est présente dans 18 pays africains (CIPEA-FAO-UNEP, 1979).
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Cartel: Répartition des glossines en Afrique

source: CIPEA-FAü-UNEP, 1979

'"-~-,.. ..
.=;- ~.. .?"-.,

"§- c.
"P. P.

L? L?



7

'- .

MALI

GUINEE

."'"
GUINEA BISSAU

~~~II~6 6 ,
666

66~6 6
6 6

GAMBIA

..... :. il':'li te d. 1. lane :nfestée par les r.lossines--- Lir::i te d. mét i szone dominants
LfUi1 Limi te d. bétail10nt' Zébu dominant

1. ~lJur'ins noin~ à counes
cornes ~'A!rique Occidentale

7. Taurins de )
". .. savant' .... cauMes C01Tles ~' .t.!riquf" Occidentale

J, Il.us Zébu. {d._' •
\.:.lns a COurtes cornes d 1 A.~"ique CI "

Il'Oamd •• CClaentdle

Carte 2 Sénégal : population bovine et répartition des races
source: CIPEA-FAO-UNEP, 1979



8

1.3. CARACTERES PHYSIQUES DE LA NDAMA

D'après DOUTRESSOULE (1947), il existe trois variétés de taurin Ndama.
La race Ndama pure du plateau du Fouta Djallon, la race baIubara où Néré du
Soudan produit d'un métissage entre Ndama et zébu peulh et enfin la race du
Borgou que l'on rencontre dans le nord du Bénin et les territoires avoisinants,
et qui se ressent à la fois de l'influence du zébu Bororo des régions situées au
Nord et de celles des taurins à courtes cornes d'Afrique Occidentale élevés
dans la zone côtière.

La Ndama de fonne rectiligne, eumétrique, est un animal sans bosse, de petite
taille massive et trapu (COULOMB, 1976).

La tête est large et forte et le chanfrein rectiligne, le front est plat. Elle est
dotée de longues cornes en lyre, le plus souvent, mais sont de fonnes et
dimensions très variables. Les cornes sont de sections circulaires et d'après
DOUTRESSOULE (1947), ont une circonférence de base supérieure à 20 cm
et leur longueur est généralement de 45 à 50 cm.

Les pointes des cornes sont fortement effilées. Elles sont généralement
blanches à extrémités foncées, sauf chez les sujets à robe brune de la race
Bambara dont les cornes sont complètement foncées.

La Ndama, dans son berceau, n'a pas une très bonne confonnation.
L'encolure est très puissante chez le taureau. La croupe de longueur moyenne
est légèrement inclinée. La queue est longue et se tennine par un toupillon bien
fourni. La côte est rebondie et les masses musculaires de l'épaule, du dos et de
l'arrière-train sont bien développées.

Le fanon est peu apparent. Le corps est ramassé. Les membres sont courts et
fins, les sabots petits et durs et suffisamment résistants pour pennettre l'emploi
des animaux aux travaux d'e traction.

La peau est d'épaisseur moyenne, sa pigmentation varie du noir au brun clair.
Les poils sont fins et courts. La robe est en général fauve ou froment avec des
renforcements de ton aux extrémités. Aussi, on peut voir des. robes très
foncées, se rapprochant du noir franc, ainsi que des robes pie-noire ou pie
fauve ou très rarement des robes complètement blanches.

Le tempérament est éveillé et les animaux s'adaptent rapidement aux bons
comme aux mauvais traitements, (pAGOT, 1985 cité par DIOUF, 1991).
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Les valeurs moyennes des principales mensurations corporelles d'animaux
âgés de 4 ans sont rapportés sur le tableau l, le poids moyen de la Ndama varie
entre 210 et 280 kg.

TABLEAU 1 : VALEURS MOYENNES DES PRINCIPALES
MENSURATIONS CO~ORELLES D'ANIMAUX AGES DE 4 ANS

Mâles Femelles

Poids (kg) 328,6 ± 20,0 (20) 286,7 ± 8,3 (34)
Hauteur au garrot (cm) 116,4 ± 1,6 (15) 113,6 ± 0,8 (30)
Périmètre thoracique (cm) 164,1 ± 5,6 (15) 156,2 ± 1,8 (30)
Longueur scapulo-ischiale (cm) 145,3 ± 4,6 (15) 141,0 ± 2,2 (29)
Longueur de la tête (cm) 46,4 ± 1,1 (15) 44,8 ± 0,8 (30)
Largeur de la tête (cm) 26,7 ± 1,1 (15) 23,8 ± 0,4 (30)
Longueur de la croupe (cm) 47,5 ± 1,6 (15) 46,3 ± 0,5 (30)
Largeur aux hanches (cm) 40,5 ± 2,1 (15) 40,9 ± 0,8 (30)
Hauteur au passage des sangles (cm) 56,4 ± 1,6 (15) 56,7 ± 0,6 (30)

... NB : Les chiffres entre parenthèse indiquent le nombre d'observation
Source : PAGOT (1985)

La comparaison des mensurations corporelles entre la Ndama et d'aures races
africaines (Baoulé) ou (Charolais, Limousin) permet de mieux la caractériser.

TABLEAU II : INDICES CORPORELS

Mâles Femelles
Rapports Ndama Baoulé Charolais Limousin Ndama Baoulé Charolais Limousin
LSIIPT 0,89 0,86 , 0,74 0,73 0,90 0,87 0,81 0,82
PTIHG 1,41 1,40 1,70 1,79 1,38 1,35 1,53 1,47
LSIIHG 1,25 1,21 1,26 1,23 1,24 1,18 1,23 1,21
IH/LC 0,85 0,81 1,10 1,10 0,88 0,82 1,07 1,02

LSI : Longueur Scapulo Ischiale PT : Périmètre thoracique HG : Hauteur au garrot
IH : Largeur aux Hanches LC : Longueur de la croupe

Source: PAGOT (1985)
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Donc d'après ce tableau, on peut déduire que la Ndama est moins compacte
que le Baoulé et l'est très sensiblement moins que les races à viande hautement
spécialisées que sont le Charolais et le Limousin. La Ndama est aussi
légèrement plus étroite de l'arrière que la race Baoulé et l'est très sensiblement
plus que les races européennes.
Par contre le profil général est très proche dans les quatre races.

1.4. ASPECT ZOOTECHNIQUE

1.4.1. Productivité

D'après LHOSTE cité par NESSEIM (1995) pour la productivité de la
Ndama, seuls la viande et le lait et dans une moindre mesure, la traction
animale, sont analysés. Les autres productions comme le fumier, les cuirs et
peaux, bien que non négligeables sont considérés comme faisant partie des
avantages qu'il y a à élever ces animaux.

a) Le lait

Le rendement laitier est généralement faible chez la Ndama. La production
annuelle serait de 350 à 450 litres de lait au cours d'une lactation de cinq à six
mois.
Des travaux récents entrepris sur la race Ndama en Gambie, indiquent un
potentiel laitier peu exploité avec en élevage traditionnel une production de
l'ordre de 400 kg de lait trait par .lactation de 14 mois en moyenne, sans
compter la part du veau qui est de 88 kg (AGYEMANG et al., 1991). Le pic
de lactation chez la Ndama est obtenu au cours du premier mois et plus de la
moitié de la production totale se fait dans les trois premiers mois (DIOUF,
1995). '
Le lait de la Ndama est très riche en matière grasse 47,5 ± 1,5 g / 1
(COULOMB, 1976).

b) Aptitude bouchère

La race Ndama dqnne de bons animaux de boucherie. Les· boeufs abattus
pendant la saison des pluieS donnent un rendement moyen de 45 à 50 p.lOO.
Les rendements en boucherie varient évidemment avec l'état de finition des
animaux (tableau III).
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TABLEAU III : APTITUDE BOUCHERE DU TAURIN NDAMA

Poids en kg Rendement Lieu: village (1) Référence
(âge) (p.l00) station (2)

365 (4 ans) 54,5 non précisé (2) CIPEA, 1979

360 (8-9 ans) 46 non précisé (1) CIPEA, 1979

300 (4 ans) 54 Sikasso (abattoir) CIPEA, 1979)

205 (4 ans) 48 Sierra Léone (1) CIPEA, 1979)

244 (4 ans) 51,5 Bouaké (2) Hoste et al., 1982)

324 (4 ans) 50,7 Minankro (2) Pagot, 1985

Source : NTEGEYIBIZAZA (1991)

Ils peuvent, dans de bonnes conditions, dépasser 59 p.100 et donner des
carcasses voisines de 200 kg, de très bonne qualité (COULOMB, 1976). La
viande est bonne, le grain serré, peu infiltré de graisse.
La stabulation, de même que la supplémentation, augmente le niveau de
production en lait et en viande (FALL et FAYE, 1992);

c) Aptitude au travail

Malgré son petit format, la Ndama s'est révélée comme un animal de trait très
performant. En proportion de leur poids, leur puissance de traction est
supérieure à celle de beaucoup de races. Elle est capable de fournir un effort
de traction équivalent à 14 p.100 de son poids corporel comparé à 10 ou 12 p.
100 pour les autres races (FALL, 1987).
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En effet, la traction animale est très répandue dans la zone d'origine de la
Ndama en particulier au Sénégal et en Gambie où plus de 6,5 p.lOO du
troupeau national sont constitués de boeufs de traction.

Bien que les races trypanotolérantes soient utilisées pour la traction, les
Djakoré métis zébus taurins sont les plus recherchés pour cet emploi (HOSTE,
1992).

La fumure est utilisée par les agro-pasteurs pour fertiliser leurs champs. Et les
résidus de récolte intervenant dans l'alimentation révèlent l'intégration
agriculture-élevage dans le monde traditionnel (DIOUF, 1991).

Le cuir, très apprécié, pesanrênviron 3 kg, est commercialisé sous le nom de
« Vachette de Guinée ».

1.5. LA TRVPANOTOLERANCE

La trypanosomiase est une maladie débilitante et souvent mortelle, affectant le
bétail des pays tropicaux et subtropicaux. Due à un parasite protozoaire, la
trypanosomiase est transmise par la mouche tsé-tsé ou glossine.
Cette maladie infectieuse limite la productivité des bovins dans les' zones
infestées et entraîne des pertes, en plus des coûts de lutte contre la maladie qui
sont estimés à plus de 500 millions de Dollars (ILRAD, 1993). Heureusement
en Afrique, on retrouve des races bovines qualifiées de trypanotolérentes. La
Trypanotolérance, c'est la capacité des bovins à développer une résistance
acquise à l'infection glossinaire. La capacité à résister à l'anémie et à contrôler
la parasitémie constitue les principaux indicateurs du caractère de
trypanotolérance, ou d'après DUVALLET (1993) la trypanotolérance est la
faculté qu'ont certains animaux de pouvoir rester productifs malgré l'infection
par la trypanosomose.

Avec ces races, il est largement démontré qu'il est techniquement possible
dans les zones tropicales et subtropicales, d'avoir des élevages florissants
grâce aux races trypanotolérantes : Ndama, Lagunaire, Baoulé, Ghano
shorthon, Somba, Muturu de savane, Doayo, Bakisi, Kapsiki (CIPEA, 1979).
Parmi elles, la race Ndama qui existe dans de nombreux pays : Gambie,
Guinée, Mali, Sénégal, Congo, Zaïre a retenu l'attention de nombreux
chercheurs.
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La trypanotolérance du bétail Ndama lui conférant une remarquable
adaptabilité en milieu infesté de glossines, constitue un caractère d'importance
capitale que toute tentative d'amélioration génétique chercherait à accroître.
L'hématocrite est de plus en plus indiquée comme un indicateur du' degré de
résistance des animaux. La corrélation génétique entre l'hématocrite et la
croissance a été estimée à 0,70 ± 4. Au regard de ces résultats, de rapides
progrès génétiques peuvent être espérés en sélectionnant sur la base de
l'hématocrite (D'IETEREN, 1990).

Des programmes d'amélioration génétique de la race Ndama nous pennettent
un accroissement des perfonnances
Cette augmentation des peJb;:mances de production laitière et des capacités
bouchères de la Ndama répondent aux objectifs de production des agro
pasteurs pour qui le lait et la commercialisation des animaux constituent le
moyen essentiel de subsistance. Elle pennet aussi de répondre aux besoins en
protéines animales des populations africaines.

Donc en conclusion, il faut noter que la Ndama est une race extrêmement
précieuse pour le développement de l'élevage bovin dans les zones
d'endémicité de la trypanosomose.

Ainsi, d'après DRAME (1994), des stratégies d'amélioration rationnelles
peuvent être élaborées en tenant compte du critère de trypanotolérance dans les
objectifs de production. Les biotechnologies de la reproduction tels que
l'insémination artificielle, le transfert d'embryons et ses disciplines annexes
doivent intégrer ces programmes pour assurer une diffusion plus large et plus
rapide du progrès génétique réalisé, si l'on espère avoir un système
d'amélioration génétique plus performant et efficace.

•
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L'alimentation est une des causes majeures de la faiblesse de la productivité
chez la Ndama. Elle joue un rôle certain dans la reproduction de la Ndama.

II.1. LA PUBERTE

La précocité sexuelle de la génisse varie considérablement sous l'influence de
plusieurs facteurs.
La vitesse de croissance a une influence· certaine. Les animaux ayant une
croissance rapide atteignent la puberté plus précocement que les autres.

L'influence de la race peut intervenir aussi, car d'après MEYER et YESSO
(1991) à la suite d'une expérience, des génisses Ndama et Baoulé placées dans
les mêmes conditions, les Ndama ont eu une puberté plus tardive. La
différence de poids à la puberté, 134 kg pour les Baoulé et 174 kg pour les
Ndama s'explique par la différence de format entre les deux races, puisque ces
poids correspondent à 64 p.l00 du poids adulte chez les Baoulé et 60 p.l00
chez les Ndama.

La disponibilité alimentaire joue un grand rôle sur la puberté.
Selon COULOMB (1976), les génisses sont pubères dès qu'elles atteignent
deux tiers du poids adulte, c'est à dire un poids de 200 kg environ, ce qui
correspond à un âge de 27-28 mois.
D'après MEYER et YESSO (1991) cités par DIOUF (1991), le poids moyen
à la puberté est de 175 ± 20 kg. RALAMBOFffiINGA (1975) fixe l'âge de la
puberté chez la génisse à 11 ,8 mois en moyenne.

------.~



TABLEAU IV : AGE ET POIDS A LA PUBERTE DES RACES TRYPANOTOLERANTES

Race Pays et système N Définition
Age (j) Poids (kg)

Référence
x ± c.t x ± c.t.

Baoulé Burkina Faso Station 15 Premier oestrus 414 66 120 21 Chicoteau 1989

Burkina Faso Station 14 Premier pic 426 61 123 17 Chicoteau 1989
progestérone

Côte d'Ivoire Station 6 Premier pic 732 103 134 17 Meyer et Yesso 1991
Progestérone

Côte d'Ivoire Station 5 Premier pic 782 128 120 18 Meyer et Yesso 1991
Progestérone

Ndama Ghana Station 8 Premier pic 856 171 176 24 Gyewu et al. 1989
progestérone

Ghana Station 18 Premier pic 781 158 182 14 Osci et al 1991
progestérone

Côte d'ivoire Station 5 Premier oestrus 353 73 < 200 kg Ralambofiringa 1975

Côte d'Ivoire Station 5 Premier pic 815 104 175 20 Meyer et Yesso 1991
Progestérone

Ndama Ghane Ferme 50 Premier pic 899 132 - - Osci et al. 1989
x Baoulé progestérone

Ghana Ferme 50 Premier pic 949 79 - - Osci et al. 1989
progestérone

Source : SAUVEROCHE (1993)
x = moyenne C.t. = écart type

,~._----------------- ------ ----- -- j
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Les vaches sont aptes à la reproduction pendant une période de dix à douze
ans. Elles sont susceptibles de donner et d'élever correctement des veaux
jusqu'à un âge avancé pouvant facilement dépasser 14 ou 15 ans
(COULOMB, 1976).

En ce qui concerne les taurillons, il Y a eu très peu de recherches faites sur
leur puberté.
D'après (CmCOTEAU et al., 1990 a), les taureaux Baoulé ont un poids à la
puberté équivalent à 61 p.l00 du poids adulte ou entre 15 et 19 mois pour un
poids de 120 à 180 kg.

TABLEAU V : PUBERTE DE TAUREAUX TRYPANOTOLERANTS
BAOULE AU BURKINA FASO

Premier éjaculat Premier éjaculat avec 50 x 106 et 10% de

N
spermatozoïdes mobiles spermatozoïdes mobiles

Age U) Poids (kg) Age U) Poids (kg) Age U) Poids (kg)

x ± c.t. x ± c.t x ± c.t x ± c.t x ± C.t x ± c.t

l3a 503 65 153 31 532 57 537 63 160 19

15b 504 61 155 30 525 57 156 25 528 68 155 25

a : Thiombiano, 1987
b : Chicoteau, 1989

x = moyenne
c.l. = écart type

Source: SAUVEROCHE et Cou. (1993)

11.2. CYCLE SEXUEL

Au niveau du cycle sexuel chez la Ndama, on peut observer trois composantes:
la composante comportementale, cellulaire et hormonale.

II.2.1. Cycle oestral

Le cycle oestral peut se définir comme l'ensemble des modifications cycliques,
psychiques (comportementales), anatomiques et hormonales que subit la
femelle pubère de façon régulière. La durée du cycle oestral est définie conune
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étant la période séparant deux oestrus consécutifs. Elle est de 21 jours chez la
Ndama : D'après NDIAYE, (1990), elle est de 20,7 ± 1,8 j. Selon DIOP et
al., 1989) sur la base du niveau de progestérone plasmatique, la durée du cycle

serait de 19,8 jours ± 0,98 jours.

Le cycle oestral se caractérise par une succession d'évènements biologiques
correspondant à différents stades de l'activité ovarienne : le proestrus,
l'oestrus, le métoestrus et le dioestrus.

II.2.1.1. Composante cellulaire

a) Le proestrus

Le proestrus est la période de croissance et de maturation folliculaire.
Le proestrus couvre une période de 3 à 4 jours chez la Ndama (NDIAYE,
1990). En moyenne chez le taurin Ndama, il dure 5,37 ± 1,19 jours. C'est le
point de départ de la folliculogenèse. Le follicule primordial ou ovocyte II va
se transfonner successivement en follicule secondaire puis tertiaire de qiamètre
de plus en plus grand par division des cellules périphériques.

Le follicule tertiaire ou fillicule de De Graaf ou mur est composé de deux
thèques et de l'antrum.
Le thèque interne qui est une véritable glande endocrine secrète les
oestrogènes. Le liquide contenu dans l'antrum est riche en honnone
steroïdienne (progestérone, oestradiol, testostérone) en protéines, lipides et
mucopolysacharides.

La folliculogenèse se fait par vagues de croissance folliculaire, selon plusieurs
auteurs : RAJOSKY, SAVIO et al. cités par BA (1994).
Pendant le proestrus, les follicules sur l'ovaire sont perceptibles à la palpation
transrectale et on note une hyperhernie et des phénomènes sécrétoires au
niveau de la trompe et de l'utérus.

b) L'oestrus

C'est la période de maturité folliculaire suivie de l'ovulation. C'est l'étape la
plus importante du cycle, car elle correspond à la phase d'ovulation qui
conditionne la période optimale pour la maîtrise des moyens de reproduction.

.- -.~----=:==
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La durée de l'oestrus ou chaleurs naturelles est brève si bien qu'elle passe
souvent inaperçue.
Elle s'étend sur 8 à 9 h d'après DIOUF (1991) citant LANDAIS (1983), 10 à
12 h (TRAORE et BAKO, 1984), 9,8 ± 2,5 h (NDIAYE, 1992), 10,17 ± 2,8h
(FAYE, 1992).

TABLEAU VI: DUREE DE L'OESTRUS CHEZ LES VACHES
TRYPANOTOLERANTES

Nombre Nombre Durée oestrus
Race Pays d'animaux d'observations Référence

x c.t

IOESTRUS NATUREL 1

Ndama Côte 24 24 11h50 Ih30 Ralambofiringa
d'Ivoire 1975

Mali 61 61 9h30 Ih30 Traoré et Bako
1984

OESTRUS INDIDT
(prostaglandines)

Ndama Ghana 12 12 11h40 Ih25 Gyawu et al.
1991

Côte 8 8 12h00 2hOO Meyer et
d'Ivoire Yesso

1990
Meyer et

Baoulé Côte 8 8 9h20 2h15 Yesso
d'Ivoire 1990

Baoulé Burkina 13 13 11h50 5h30 Mamboué, 1987
vaches Faso
génisses 7 7 lOh 5h

x = moyenne c.l. = écart type
Source: SAUVEROCHE (1993)

C'est pendant l'oestrus qu'on a l'ovulation ou ponte ovulaire. C'est la
libération de l'ovule après la rupture du follicule mur. Chez la Ndama, le
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moment precIs de l'ovulation n'a pas encore été décrit. Mais d'après
RALAMBOFIRINGA (1975) cité par DIOUF (1991), l'ovulation survient la
à Il h après la fin de l'oestrus.
La durée de l'oestrus est influencée par le climat. Les races européennes qui
ont un oestrus de 18 à 24 h voient ce temps diminuer lorsque ces animaux
vivent sous les tropiques (WAGNER, 1993).

11.2.1.2. Composante comportementale

Pendant l'oestrus, on a une modification comportementale importante qui se
caractérise chez la Ndama par l'acceptation du chevauchement par les autres
vaches. On peut voir aussi d'autres manifestations secondaires.

D'après MEYER et YESSO (1991 b), on peut voir:

- une émission de glaire,
- une émission fréquente de petits jets d'urine,
- des beuglements fréquents,
- la congestion des lèvres vulvaires.

Les chaleurs ont un caractère nocturne chez la Ndama (DIOP et al., 1994) car
dans un troupeau 75 p.100 des chaleurs surviennent entre 19 h et 5 h du matin.

Et Selon DIOP (1995), en fonction des signes observés (fréquence de
chevauchements, quantité de glaire émise, congestion des lèvres vulvaires) :
les chaleurs sont qualifiées de «très forte», «forte», «moyenne» et
« faible».
Chez la Ndama, les chaleurs sont réputées être généralement faibles.
L'enchaînement de ces phénomènes biologiques au cours du cycle et les
modifications organiques et comportementales qui ont lieu ne sont que les
conséquences d'un mécanisme de nature neuro-hormonal.

II.2.1.3. Composante hormonale

Le contrôle de l'activité cyclique dépend de la production et de l'équilibre
entre hormones secrétées par différents organes. Ces hormones sont d'origine
hypothalamique, hypophysaire et génitale.
Chez la Ndama, plusieurs études sur l'endocrinologie ont été réalisées au
Sénégal et en Côte d'Ivoire aussi bien en cycle induit qu'en cycle naturel.
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Les honnones impliquées dans le cycle oestral peuvent être d'origine
ovarienne comme l'oestradiol 17f3 et la progestérone ou d'origine
hypophysaire comme la FSH ou la LH.

a) L'oestradiol 17f3

L'oestradiol 17f3 est la principale oestrogène produite par le follicule en
croissance tenninale. Sa sécrétion augmente avec la croissance folliculaire.
Chez la Ndama, non superovulée (MEYER et YESSO, 1992) rapportent un
niveau de base de l'oestradiol 17f3 de 5,1 à 5,8 pg/ml avec des valeurs
maximum en moyenne de 10,9 à 10,8 pg/ml. DIOUF (1991) trouve chez la
femelle Ndama un niveau de base de 6,9 mg/ml. Le pic survient 4 jours avant
l'oestrus avec une valeur de 15,50 pg/ml tandis que la concentraction le jour
de l'oestrus et 7,1 pg/ml.
Alors que chez la Ndama superovulée, l'oestradiol 17f3 quitte son niveau basal
pour aller à une concentration moyenne maximale de 143, 3 pg/ml en période
oestrale d'après DRAME (1994).

b) La progestérone

D'après SAUVEROCHE et WAGNER (1993), la progestérone est une
honnone produite par le corps jaune pendant le phase lutéale. On peut la doser
pour vérifier la présence de corps jaune sur l'ovaire.
Beaucoup d'études ont été faite sur la progestéronémie au cours d'un cycle.
En considérant JO comme le jour de l'oestrus, le premier jour du cycle, on
peut noter:

- une progestéronémie très faible lors des trois à quatre premiers jours
et moins de 1 ng/ml jusqu'à J2 et J3 ;

- puis une augmentation jusqu'à J8, J9 de 1 à 1,4 ng/ml/j ;

un «plateau» jusqu'à J17 où la progestéronémie est élevée, en
moyenne de 9,5 ± 0,4 ng/ml. Les jours ou la concentration est la plus élevée
varient selon les auteurs 112 (DIOUF, 1991) , 115 (MEYER et YESSO,
1989);

- une diminution en trois jours en moyenne J17, J20 pour revenir à des
valeurs inférieures à 1 ng/ml, ce qui caractérise la lutéolyse.
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Selon NDIAYE (1990), le taux significatif de progestérone plasmatique
révélateur d'un corps jaune fonctionnel serait de l'ordre de 0,47 à 0,76 ng/ml
en phase lutéale.

Le dosage de la progestérone va donc permettre l'étude de l'activité ovarienne
mais également la présence de corps jaune sur l'ovaire et donc un diagnostic
précoce de gestation ou de non gestation.

Pour conclure, on peut dire qu'une vache ayant eu à J7 ou J15 un taux de
progestérone supérieur à 1 ng/ml a eu un corps jaune fonctionnel donc une
ovulation.

c) LaLH

Selon WAGNER et SAUVEROCHE (1993), la LH est une hormone produite
par l'hypophyse entraînant la reprise de la division méotique, l'ovulation, la
formation de corps jaune et son maintien. Et elle stimule indirectement la
sécrétion de progestérone à partir de corps jaune. (NESSEIM, 1995 reprenant
SALISBURY et al., 1978).
Selon DIOUF (1991), le niveau de base de la LH tourne autour de 1,1 ng/ml
et peut aller jusqu'à 13,9 ng/ml le jour de l'oestrus.

d) La FSH

Selon WAGNER et SAUVEROCHE (1993), la FSH produite par l'hypophyse
stimule principalement la folliculogenèse et la croissance folliculaire terminale.
Les taux précis de FSH chez la Ndama au cours de son cycle n'ont pas encore
été clairement définis.

11.3. GESTATION ET POST-PARTUM

II.3.1. La I:estation

Selon COULOMB (1976), la durée de la gestation chez la Ndama est de 284 ±
1,5 jours.
Selon DIOUF (1991), la durée de la gestation varie entre 275 et 352 jours.
L'âge au premier vêlage chez la femelle Ndama peut aller de 37 mois
(HOSTE et al., 1988) à 42,3 mois (NTEGEymIZAZA, 1991). Les dystocies
sont très rares chez la Ndama.
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II.3.2. Involution utérine et reprise de la cyclité

BA (1995), au terme de ces travaux, trouve chez 38 femelles une durée 1

moyenne de l'involution utérine de 28,97 ± 5,9 jours avec un coefficient de
variation de 20 p.l00.
Toutes les femelles Ndama ont une involution complète au 42e jour après le
vêlage.
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111.1. INTRODUCTION

L'intensification des productions animales restent une préoccupation majeure
pour nos pays en voie de développement. La reproduction reste le maillon le
plus important de cette chaine (DIOP et al., 1992). Et avec la mise au point
des biotechnologies animales, on peut avoir d'abondantes productions animales
au moment le plus favorable.

La maîtrise du cycle sexuel ou synchronisation des chaleurs est indispensable.
Donc la maîtrise du cycle sexuel de nos races bovines locales doit constituer
une priorité dans tout essai d'amélioration de la reproductivité de ces animaux.

111.2. METHODES DE MAITRISE

Les méthodes de maîtrise du cycle sexuel passent par le contrôle adéquat de la
fonction lutéale ainsi que celui de la dynamique folliculaire d'après
FOGWELLET et al. (1986) cité par TWAGIRAMUNGU (1993).

D'après TWAGIRAMUNGU et al. (1993), il existe 3 classes de méthodes de
synchronisation de l'oestrus.
La première classe consiste à bloquer le retour normal de l'oestrus et
l'ovulation avec un traitement à la progestérone qui va stimuler un dioestrus
artificiel donc exerce un feed back négatif sur la sécrétion de GnRH mais
n'empêche pas les vagues de croissance folliculaire de se poursuivre. Ainsi les
femelles reviennent en oestrus après la cessation du traitement. Elle s'utilise
principalement en implants sous cutanés, en éponge vaginale et en
administration journalière.

La deuxième classe s'applique aux animaux cycliques et utilise les
prostaglandines naturelles ou ses analogues. Elle consiste à raccourcir la
période dioestrale par la lyse du corps jaune mature entre les jours 5 et 16 du
cyle oestral.
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La troisième classe est la plus utilisée maintenant. Elle utilise une combinaison
de la progestérone et des prostaglandines injectées avant la fin du traitement.

111.3. MAITRISE DU CYCLE SEXUEL PAR LE CRESTAR (ND)

De nombreuses méthodes de maîtrise du cycle sexuel ont été proposées et
testées avec des résultats variables. Au Sénégal, l'implant de Norgestomet
CrestarND est utlisé très largement chez la Ndama et est réputé pour être le
plus efficace. Cette méthode pennet d'induire et de synchroniser les chaleurs
des femelles en repos sexuel et les femelles déjà cyclées.

9 - 10 jours

Pose implants Retrait Chaleurs
--+-1 4 -------1=+-4=~~==-_=:;-+:-llf-+-4-_-_-_-~__+~-I-----

48 h 48 h
Injection de
Prostaglandine

SCHEMA N°l: SCHEMA D'UTILISATION DU CRESTAR
CHEZ LES VACHES

L'utilisation du Crestar a donné de nombreux résultats. Mais il est indéniable
que le taux de synchronisation avoisine toujours les 100 p.100 (FAYE, 1992,
BA, 1994, NESSEIM, 1995, DIOUF, 1991).
Chez la Ndama, on constate un taux de synchronisation très élevé, elles
viennent généralement toutes en chaleurs. Mais en dosant la progestérone entre
J7 et Ji7, on a des Ndama qui présentent des taux inférieurs à 1 ng/ml,
caractéristiques de l'absence d'ovulation, car il n'y a pas de fonnation de corps
Jaune

Dans l'étude faite par FAYE (1992) sur la synchronisation par le Crestar sur
le lot de 26 Ndama, 19 présentent des chaleurs anovulatoires.
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BA (1994) a sur 5 Ndama synchronisées, 3 réponses ovulatoires.
Dans des travaux effectués par (DIOP et al, 1997) en vue d'étuder les
paramètres chronologiques des chaleurs a~s maîtrise du cycle sexuel par
l'implantation d'un progestérone, le Crestar , chez des Ndama et Jerseyaises
au Sénégal. On a un taux de synchronisation chez la Ndama de 97,8 p.100,
l'intervalle moyen entre retrait des implants et chaleurs est de 35,78 h.

Et les chaleurs ont une tendance d'apparition nocturne et diurne Il,28 h chez
les Ndama. Mais on a 41,6 p.100 des vaches qui ont présenté des chaleurs
anovulatoires.

D'après les travaux cités plus haut, on a une corrélation entre le pourcentage
de chaleurs anovulatoires en fonction du milieu et de la nutrition. Les chaleurs
anovulatoires sont plus importantes dans les milieux traditionnels où il y a une
mauvaise gestion de l'alimentation.

L'existence des chaleurs anovulatoires est indéniable et elle représente un
échec pour les méthodes de maîtrise de la reproduction, car diminue le taux
d'ovulation et par conséquent la réussite de l'insémination artificielle.
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IV.l. INTRODUCTION

Les biotechnologies regroupent beaucoup de domaines d'activités. Elles
englobent essentiellement deux composantes:

~ Une composante santé animale qui va pennettre le diagnostic, la
prévention et l'éradication des maladies de manière à limiter les pertes selon
NESSEIM (1995) citant DIOP (1993). Et surtout on remarque la présence de
vaccins nouveaux faisant appel au génie génétique.

~ Une composante production animale qui nous concerne le plus et qui
vise à obtenir des individus possédant un potentiel de production supérieur à
celui des parents et dans des conditions de moindre coût, NESSEIM (1995)
citant DIOP (1993).

Ces biotechnologies de la reproduction sont classées en quatre générations:

Q La première est l'insémination artificielle qui est la base fondamentale de
toute amélioration génétique (THIBIER, 1993). C'est la plus fréquemment
utilisée et la plus répandue en Afrique.

Q La seconde génération est le transfert d'embryons. Elle est mise en oeuvre
depuis plus de quinze ans et plusieurs centaines de milliers d'embryons sont
transférés chaque année dans le monde. Elle peut contribuer à augmenter
significativement les échanges de matériel génétique, en particulier entre pays
ou continents du fait du haut degré de sécurité sanitaire qu'elle confère
(THIBIER, 1993).

Q La troisième génération est constituée de trois parties : le sexage des
embryons, la fécondation in vitro et le clonage par reprogrammation nucléaire.
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C La transgénèse fonne la quatrième génération des biotechnologies de la
reproduction. Son application zootechnique n'a pas encore vu le jour.
Chez la Ndama, 'seuls l'insémination artificielle et le transfert d'embryons sont
utilisés.

IV.2. L'INSEMINATION ARTIFICIELLE

L'lA consiste à déposer à l'·aide d'instrument approprié, la semence d'un mâle
dans les voies génitales femelles, en période de fécondité, en vue d'obtenir une
fécondation (DIOP, 1993).

L'lA est utilisée comme un outil d'amélioration génétique, car pennet une
large utilisation des taureaux à haute valeur génétique.
Elle présente aussi des intérêts économiques, car elle pennet la réduction du
nombre de mâles à entretenir dans un troupeau.
Elle présente aussi des intérêts sanitaires certains car réduit les possibilités de
transmission des maladies.

L'insémination présente deux phases essentielles, à saVOIr l'obtention de la
semence et l'insémination.

IV.2.1. La semence

On utilise la semence des taureaux sélectionnés. La récolte se fait à l'aide d'un
vagin artificiel.
Le sperme, une fois récolté, fait l'objet d'un examen minutieux (volume,
consistance, couleur, viscosité) avant d'être dilué et conservé dans des
paillettes congelées.
La semence peut être utilisée fraîche aussi.

VI.2.2. L'insémination

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées mais la plus courante est la méthode
dite recto-vaginale avec l'utilisation du pistolet de Cassou.
L'insémination se fait 12 h après le début des chaleurs.
Les races bovines africaines ont des chaleurs difficiles à détecter. Des races
comme la Ndama ont des chaleurs naturelles frustres, fugaces et brèves
(DIOP, 1991) si bien qu'elles passent souvent inaperçues.
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Aussi le mode d'élevage extensif et le site des troupeaux (éloignement des
centres, mauvaises routes) sont quelquefois des handicaps sérieux à l'exécution
correcte de l'lA.
Il est important donc pour une utilisation rationnelle de l'lA de procéder
préalablement à un programme de maîtrise de la reproduction (synchronisation
des chaleurs) (CISSE, 1993).

On en convient donc avant l'lA aussi bien en élevage extensif qu'intensif, un
programme de synchronisation des chaleurs est obligatoire.
Comme vu dans le paragraphe précédent, pour la synchronisation des chaleurs
chez la Ndama, on rencontre un problème majeur. Près de 100 p.100 des
Ndama viennent en chaleurs (DIOP, 1995).

Ces chaleurs anovulatoires présentent un échec pour les méthodes de maîtrise
de la reproduction car diminuent le taux de réussite de l'lA.

IV.3. TRANSFERT D'EMBRYONS

Selon DIOP (1993), le transfert d'embryons est à la femelle ce qu'est
l'insémination artificielle au mâle. C'est une biotechnologie relativement
récente et elle est en" pleine évolution. On peut la caractériser par quelques
chiffres. En 1988 quelques 21 000 transferts d'embryons ont été effectués en
France, 26 000 en Tchechoslovaquie et plus de 200 000 aux USA et au
Canada.

La transplantation embryonnaire comporte diverses étapes, à savoir:

- la synchronisation de l'oestrus entre donneuse et receveuse,
- la superovulation ou polyovulation chez la femelle donneuse,
- la récolte et la conservation des embryons jusqu'au moment de la

transplantation,
- la micromanipulation et la congélation éventuelle des embryons de trèS ,,',

bonne qualité,
- le transfert chez la femelle receveuse (BECKERS, 1989).

Selon THIBIER (1993), le transfert embryonnaire demeure une technologie
coûteuse. C'est la raison pour laquelle, aussi séduisante soit-elle, cette
technique doit être mise en oeuvre là où elle est justifiée économiquement.
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IV.3.1. La superovulation

La plupart des étapes citées en haut sont aujourd 'hui bien mises au point
toutefois l'induction de la superovulation n'est pas complètement maîtrisée car
la répose au traitement est imprévisible.
Une proportion non négligeable de donneuses ne répondent pas au traitement,
bon nombre y répondent normalement, d'autres enfin répondent de manière
excessive, donnant jusqu'à 50 ovulations et même davantage.

IV.3.l.l. Traitement de superovulation

Classiquement, la plupart des aut~urs s'accordent à dire que deux moyens sont
acceptés pour la superovulation des bovins et sont basés sur deux hormones
gonadotrophes différents, bien qu'il y ait plusieurs variations mineures,
ARMSTRONG (1993).

Hormones

a) Utilisation de FSH

Le Follicle Stimulating Hormone, hormone gonadotrophe, de nature
glycoprotéique extraite d'hypophyse de mammifères. Sa demi-vie est très
courte de 5 h d'après MAPLETOFf et PIERSON (1993).
Donc le traitement consiste à l'injecter deux fois par jour pendant 4-5 jours.

b)La PMSG

La Pregnant Mare Serum Gonadotropine est une hormone gonadotrophe, de
nature glycoprotéique extraite de sérum de jument gravide entre le 40e et le
150e jour de gestation.
L'importance de l'acide sialique dans sa fraction glucidique explique la demi
vie longue de cette hormone qui est de 40 à 120 heures, MAPLETOFf et
PIERSON (1993).

IV.3.l.2. Réponse et état de l'ovaire pendant la superovulation

a) Rappel sur la folliculogenèse

Chez les bovins, le nombre de gamètes femelles est déterminé et constitué une
fois pour toute au cours de la vie embryonnaire. Ce sont les follicules
primordiaux constitués par l'ovocyte J, entouré de quelques cellules
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endothélifonnes. Ils constituent la réserve dont stéchapperont progressivement
les follicules destinés à se développer.
Du stade primordial au stade ovulatoire t le follicule va parcourir une série
dtétapes. Sur le plan de leur régulationt on en distingue deux essentielles.

o La première va du démarrage de croissance au stade préantral. Elle
comprend les stades de follicules primairet secondaire et tertiaire ou
préantral t caractérisés par faugmentation de la taille de fovocyte t la
multiplication des cellules de la granulosat la fonnation de la pellucide et
des thèques interne et externe et du liquide folliculaire.
Les mécanismes régulateurs sont encore mal connus t mais les facteurs
intra-ovariens y jouent un rôle prépondérantt tandis que la FSH exerce un
rôle modulateurt MAULEON et PELLETIER (1964).

@ La seconde étape se réalise dans un environnement où la participation des
gonadotropines hypophysaires est détenninante (THIBAULT et
LEVASSEUR, 1979). La FSH stimule la multiplication des cellules de la
granuleuse et la fonnation de fantrum.
La LH favorise le développement du système vasculaire et entraîne la
différenciation des cellules thécales en cellules stéroïdogènes secrétant des

androgènes qui t sous 1taction enzymatique des anomatases en 17f3
oestradiol.

La croissance folliculaire nonnale est donc assurée par le 17poestradiol.
En fin de croissance folliculaire t la FSH induit la fonnation de récepteur LH
au niveau de la granuleuse et ctest la LH qui est le facteur détenninant de

1tovulation et de la fonnation du corps jaune. Ces 3 honnones FSH t LH et 17p
oestradiol jouent donc un rôle important. Mais elles ne sont cependant pas les
seules à intervenirt car la progestérone t les prostaglandines t les facteurs de
croissance agissent sur 1tovaire de même que certains facteurs intragonadiques
intervenant par voie paracrine ou autocrine.

Donc on peut conclure que recrutement t sélectiont dominance t sont les 3
étapes essentielles de la folliculogenèse ; elles correspondent respectivement:

- à la mise en route dtun groupe folliculaire répondant aux gonadotropines t

- à fatrésie dtun certain nombre de ces follicules parallèle à la croissance
de quelques autres candidats à 1tovulationt

- au mécanisme final par lequel le follicule ovulatoire échappera à fatrésie.
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- au mécanisme final par lequel le follicule ovulatoire échappera à l'atrésie.

Chez la vache, trois vagues de sélection folliculaire se manifestent au cours du
cyle oestral normal. Les deux premières non ovulatoires, correspondent aux
jours 6-7 et jours 10-12 du cycle ; la troisième coïncide avec la vague
préovulatoire du proestrus d'où émergera le follicule dominant ovulatoire au
21e jour, BECKERS (1989).
Le principe de la superovulation repose sur la stimulation ovarienne à partir
d'hormones gonadotropes administrées en période préovulatoire spontanée,
provoquée ou induite.

b) Réponse de l'ovaire

La réponse de l'ovaire est variable chez les donneuses. L'ovaire stimulé est le
siège de deux réponses: une réponse cellulaire et une réponse endocrinienne.

- Réponse cellulaire

Sur un ovaire stimulé par PMSG et prélevé 48 h après décharge préovulatoire
de 2 h des follicules normaux et atrétiques de différentes tailles sont visibles
ainsi que deux types de structures lutéales caractéristiques des ovaires
stimulés, les corps jaunes et follicules lutéinisés d'après MONIAUX (1982)
cité par BA (1994).

Mais la véritable appréciation de la réponse ovarienne se fait le jour de la
récolte des embryons, par le comptage des corps jaunes et des follicules
anovulatoires. On les compte après abattage de la vache et extraction de
l'ovaire, SAUMANDE (1991).

Donc en conclusion, d'après BECKERS (1989), une proportion non
négligeable de donneuses ne répondent pas au traitement, bon nombre y
répondent normalement, d'autres enfin répondent de manière excessive,
donnant jusqu'à 50 ovulations et même davantage.

D'après BA (1994) qui à fait une étude sur la fonction ovarienne chez la
Ndama, sur les cinq vaches superovulées, la réponse ovulatoire varie de 0 à 22
corps jaunes par animal. Pour les classes d'ovulations, les résultats suivants
ont été obtenus : 20 p.100 ont 0 à 1 ovulation, 40 p.100 ont de 2 à 4 ovulations
et 40 p.100 ont plus de 4 ovulations.
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On a une vache qui n'a pas répondu à la superovulation. Et en ce qui concerne
la classification des follicules ovariennes, cette vache présente un pourcentage
nul de corps jaune et 66,7 p. 100 de follicules lutéinisés.

- Réponse endocrinienne

La vache qui n'a pas ovulé présente quand même un pic de LH. Le niveau
d'oestradiol est très bas par rapport aux animaux qui ont ovulé.
Et le niveau de la progestérone plasmatique est resté très bas « 1 ng/l)
pendant toute l'expérience. Ce qui confirme l'absence d'ovulation.

D'autres travaux confirment cette absence d'ovulations chez la Ndama
superovulée.

NESSEIM (1995), en faisant des essais des superovulations chez la Ndama en
saison sèche a 25 p.100 de son effectif qui n'a pas ovulé et qui ne présentent
pas de corps jaune à la palpation rectale.

Les résultats de DIOP et al. (1989) qui constatent une réponse médiocre à la
superovulation chez les Ndama peuvent être expliqués par la présence de
chaleurs anovulatoires chez les Ndama.

AWANA (1994), toujours sur la base des résultats de l'appréciation de la
réponse ovarienne, trouve que 50 p.1Oü des génisses n'ont pas eu de réactions
ovariennes. Elles n'ont pas ovulé.

Les chaleurs anovulatoires représentent aussi un frein à la superovulation
donc, à la technique de transfert d'embryons.
Les relations entre Ndama et biotechnologie ne sont pas au plus haut.
Les chaleurs anovulatoires, phénomènes observés chez les Ndama (DIOP et
al., 1995) maintiennent un taux d'échec assez important, aussi bien pour L'lA
que pour le TE.
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1.1. LIEU DE L'EXPERIENCE

Les expériences se sont déroulées dans une ferme privée située à 10 km
environ de Rufisque, sur la route de BUD.
Cette ferme est située dans la zone des Niayes située à 35 km environ de
Dakar, entre 17°20 et 17° de longitude ouest et 14°30 et 15° de latitude nord.

La zone des Niayes se présente comme un ensemble de dunes littorales
entrecoupées de lacs et de lagunes inondées périodiquement par la remontée
des nappes phréatiques. Les sols sont de nature hydromorphe (MICHEL et
SALL, 1980).

Le climat subit l'influence du courant froid des Canaries et des alizées
maritimes qui soufflent du nord, de novembre à mai.
La saison des pluies s'étend de juillet à octobre, avec une pluviométrie variant
entre 500 à 600 mm selon DENIS (1983).
Une température maximale de 36°C a été relevée pendant la saison des pluies
et un minimum de 10°C en saison froide (NDIAYE, 1987).

La zone des Niayes est devenue une zone de maraîchage par excellence et
l'installation de ferme privée y a favorisé un élevage intensif.
Dans la ferme où se déroule l'expérience, les animaux vivent non entravés
dans leur étable.
La répartition dans les étables est faite selon la race.
Les animaux sont nourris à volonté de fourrage séchés et d'aliment concentré
composé à partir de graine de coton, son de riz, maïs et mélasse.
L'abreuvement est ad libitum. Des pierres à lécher sont accrochées aux
barrières.
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1.2. MATERIELS

1.2.1. Matériel animal

Nous avons travaillé exclusivement sur 16 femelles Ndama.
Les bovins ont subi un déparasitage avec Ivomec en injection sous-cutanée aux
doses indiquées par le fabriquant. Le Bayticol pour on a été versé aux doses
indiquées par le fabricant sur toute la ligne du dos.
Les vaches sont saines et vides. Ce sont des taures ayant toutes vêlé au moins

.une fois. La moyenne d'âge est de 6 ans.
Les vaches avaient été ramenées de la région de Tambacounda, 5 mois plus
tôt.

1.2.2. Matériel de laboratoire

Cette rubrique comprend aussi bien les médicaments utilisés aux cours des
différentes opérations' que le matériel utilisé pour le prélèvement de sang et le
matériel pour le dosage de la progestérone (annexe 1).

1.2.3. Médicaments

Pour la synchronisation des chaleurs, nous avons utilisé:

1.2.3.1. Norgestomet (Crestar ND)

Le Crestar ND est une association de progestagène et d'oestrogène.
Il est présenté sous forme d'implants sous-cutané, long de 3 cm. Il est
imprégné de 3 mg de Norgestomet (17 ex - cétoxy - Il J3 - méthyle - 19 
norprogestérone 4 - en - 3,20 dione). Il est associé à une solution huileuse de
3 mg de Nowstomet, 5 mg de Valérate d'oestradiol.
Le Crestar peut être utilisé pour induire les chaleurs aussi bien chez les
femelles en repos qu'en activité sexuelle.

1.2.3.2. Le Luprostiol (Prosolvin ND)

C'est un analogue synthétique de la prostaglandine p2a .
Le Prosolvin ND se présente sous forme d'une solution injectable intra
musculaire contenue dans un flacon de 2 ml.
La solution est dosée à 7,5 mg/ml.La posologie utilisée est de 2 ml par vache.
Sa concentration plasmatique maximale est atteinte en une à deux heures après
injection et sa demi-vie est de 2 h à 2 h 30.
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Il présente une activité qui se caractérise par un pouvoir lutéolytique élevé. La
lutéolyse est suivie d'une relance nonnale du cycle.

1.2.3.3. Les spirales intravaginales. (PRID ND)

PRID ND (Progesterone Releasing Intravaginal Deviee with Oestradiol) est
composé de 1,55 g de progestérone répartie sur un support en silicone et 10
mg de benzoate d'oestradiol contenu dans une capsule gélatineuse.

1.2.3.4. La PMSG (Chronogest ND)

Il s'agit d'une gonadotropine sérique extraite du placenta de jument gravide.
Elle est présente sous fonne d'une pastille lyophylisée dans des t1acons. Nous
avons utilisé des flacons de 400 VI. Cette dose de 400 VI par vache pennet
l'induction et la synchronisation des chaleurs et des ovulations après traitement
des vaches au progestagènes (spirale ou implants).
L'administration de cette honnone après dissolution dans un solvant se fait par
injection intra-musculaire.

1.3. METHODES

1.3.1. Constitution des lots

Les 16 vaches ont été fouilées. Elles se sont révélées vides et exemptes de
toutes maladies.
Elles ont été divisées en deux lots.
L'état d'embonpoint est satisfaisant pour toutes les vaches.

TABLEAU VII' CONSTITUTION DU LOT 1
N° N° des boucles Poids (kg)
1 9321 265
2 0388 251
3 SN 230

Robe blanche
4 0223 262
5 SN 240

Robe fauve
6 0214 262
7 0413 284
8 0282 270

SN sans numéro
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TABLEAU VIII: CONSTITUTION DU LOT 2

N° N° des boucles Poids (kg)
9 0242 230
10 0232 245
11 SN 250

Robe noire
12 0337 265
13 0721 251
14 0404 270
15 0244 240
16 0358 235

SN sans numéro

Le lot 1 a été synchronisé par les spirales, le lot 2 , par les implants.

1.3.2. Protocole expérimental

1.3.2.1. A la ferme

a) Protocole de synchronisation

Deux traitements de synchronisation ont été effectués sur le lot 2, avec 21
jours d'intervalle.
Pour le premier traitement, l'implant est posé à JO.
La pose de l'implant est faite à la base de l'oreille et en face externe en sous
cutané. Elle s'effectue à l'aide d'un pistolet spécial (annexe 2).
En même temps, une injection de 5,0 mg de Valérate d'oestradiol et 3,0 mg de
Norgestomet est faite.

A J7, une injection de 2 ml de prostaglandine Prosolvin ND est faite.
A J9, on retire l'implant en faisant une petite incision sous cutanée
perpendiculairement à l'axe de l'implant. Deux jours après à nI, les
premières chaleurs apparaissent (schéma 2).

Le deuxième traitement de synchronisation est similaire au premier sauf que le
jour du retrait à J9, une injection de 500 DI de PMSG est faite (schéma 3).
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Pour le lot 1, la synchronisation est faite grâce aux spirales. Pour le troisième
traitement de synchronisation à JO, les spirales sont introduites dans le vagin
grâce à un implanteur (schéma 4) ; (annexe 3).
Pour ce, l'arrière-train de la vache est lavée à l'eau savonneuse, puis la vulve
est désinfectée à l'alcool 70°.
La spirale est mise en place en arrière du col utérin grâce à l'implanteur.
Les cordelettes pendent par la commissure du vagin et permettent le long de
l'expérience de certifier de la présence de la spirale.

A no, une injection intramusculaire de 2 ml de prostaglandine Prosolvin ND

est faite à toutes les vaches.

A n2, on retire la spirale en tirant légèrement sur les cordelettes d'une main,
tandis que l'autre main introduite dans le rectum, aide à la régression de la
spirale.

Le quatrième protocole de synchronisation est le même que le 3e, sauf qu'au
moment du retrait des spirales, on fait une injection intramusculaire de 500 DI
de PMSG (schéma 5).
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b) Prélèvement sanguin

Pour chaque schéma de synchronisation, 4 prélèvements sanguins ont été
effectués. La veine jugulaire a été le plus souvent utilisée pour la prise de
sang, du fait de sa taille et de son accès facile.
Le sang est collecté dans un tube venoject hépariné.
Après chaque prise de sang, les tubes sont transportés de la ferme au
laboratoire de l'ISRA dans une glacière.
Les tubes sont centrifugés pendant 15 mn à j 000 tours par mn à une
température de 4oC.
Le plasma est récolté puis mis dans des tubes stériles étiquettés et identifiés.
Le plasma est ensuite congelé en attendant les dosages de Progestérone.

Le premier prélèvement est fait toujours à JO, le jour de la mise en place du
dispositif (implant ou spirale).
Le 2ème prélèvement a lieu le jour de l'injection de prostaglandine, le 3ème,
le jour de l'oestrus.
Le 4ème est pris 7 jours après l'oestrus, il nous permettra de vérifier la
présence d'ovulation. Car c'est à partir du 7e jour après les chaleurs que le
taux de progestérone remonte dans le sang.

c) Palpation transrectale

Avant l'expérience, toutes les vaches sont fouillées pour éliminer toutes vaches
gestantes.
Pendant l'expérience, 3 palpations transrectales ont été faite pour chaque
protocole.
La première palpation consiste à vérifier l'état de l'ovaire, la deuxième pour
voir la réaction de l'ovaire le jour des chaleurs et la troisième pour vérifier la
présence de corps jaune.

d) Observation des chaleurs

Pour apprécier la réponse au traitement de synchronisation, le lendemain du
retrait de l'implant ou de la spirale, la surveillance des chaleurs commence. La
nuit, des feux de camp sont allumés. Les animaux sont regroupés dans un
enclos. Comme critère, on retient l'acceptation du chevauchement par une
autre vache.
Les critères secondaires comme l'émission de glaire et la congestion de la
vulve ne sont utilisés que pour vérifier les chaleurs chez la vache désignée.
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1.3.2.2. Au laboratoire

a) Dosage de la progestérone

Le dosage de la progestérone est fait à l'EISMV dans le laboratoire de
Biochimie par la méthode « RIA» dosage radioimmunologique.

- Principe

C'est une compétition entre la progestérone à doser dans un échantillon de
plasma et une quantité constante de progestérone marquée à l'iode 125.
Cette compétition se fait vis-à-vis d'une protéine capable de les lier de façon
spécifique et réversible (anticorps).
La 'quantité d'hormone radioactive liée à l'anticorps sera d'autant plus faible
que la quantité d'hormone naturelle est grande.
Une courbe étalon réalisée à partir de quantité connue de progestérone non
radioactive, permet de déterminer pour chaque échantillon la quantité contenue
dans la prise d'essai connaissant le pourcentage de liaison.

- Mode opératoire

Le dosage radio-immunologique de la progestérone se déroule en deux phases:
l'étalonnage de la courbe (courbe standard) et le dosage-étalonnage de la
courbe standard.
Pour chaque solution standard et contrôle de qualité, on procède à un double
dosage.
On recueille 100 Jd de chaque solution dans des tubes cautés auxquels on
ajoute 1 ml de solution de progestérone marquée à l'iode 125 dans les 5
minutes.
Les tubes sont incubés à la température ambiante pendant une nuit.
Décanter les tubes vigoureusement et les laisser s'égoutter pendant 2 à 3
minutes. Ensuite, frapper vivement sur du papier absorbant pour éliminer les
goutelettes résiduelles.
Faire passer les tubes ainsi vides un à un dans le micro-compteur pendant une
minute pour chaque tube. Lire sur l'écran le nombre de copus par minute pour
chaque tube; ce qui correspond à leur radioactivité. Le nombre ainsi obtenu
(CPM) est divisé par la moyenne des CPM des tubes standard a (maximum de
liaison) multiplié par 100.
La courb~ est tracée sur du papier semi log, log-logit ou encore du papier
millimétré. C'est cette courbe qui nous permettra de déterminer les
concentrations en progestérone des plasmas à doser. .
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La procédure est la même sauf qu'un tube cauté .suffit pour chaque
prélèvement. Le nombre CPM obtenu est divisé par le nombre de CPM moyen
des tubes standard 0 et multiplié par 100.
Le résultat obtenu est porté directement sur la courbe et nous pennet de
détenniner la concentration de progestérone.
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II.1. INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous allons répertorier l'ensemble des résultats obtenus.

Avant le début des expériences, le poids de l'ensemble des animaux a été
relevé et c'est ainsi que le poids moyen des vaches est de 253 ± 31 kg avec des
variations de 230 à 284 kg.

A la fin des expériences, le poids des animaux a été aussi relevé. Ce qui nous
donne un poids moyen de 260 ± 28 kg avec des variations de 235 à 281 kg.

II.2. RESULTATS DE LA SYNCHRONISATION

II.2.1. Synchronisation pour le protocole 1 : implant

7 Ndama sur 8 sont venues en chaleurs sur le lot 2, soit un pourcentage de
87,5 p.100. Les vaches sont libres dans l'enclos et le critère retenu est
l'acceptation du chevauchement. L'intervalle moyen retrait de l'implant
chaleurs est de 34,85 h.

TABLEAU IX : CHALEURS DU LOT 2 PROTOCOLE 1

Numéro Chaleurs Intervalle retrait
implant-chaleurs (h)

9 + 37
10 -
Il + 34
12 + 35
13 + 36
14 + 38
15 + 33
16 + 31
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II.2.2. Synchronisation pour le protocole 2 : implant + PMSG

Toutes les vaches sont venues en chaleurs soit un pourcentage de 100 p.100.
L'intervalle moyen retrait de l'implant - chaleurs est de 33,87 h.

TABLEAU X: CHALEURS DU LOT 2 PROTOCOLE 2

Numéro Chaleurs Intervalles retrait
implant - chaleurs

9 + 34
10 + 35
11 + 33
12 + 31
13 + 33
14 + 32
15 + 36
16 + 37

II.2.3. Synchronisation pour le protocole 3 : spirale

Le lot 1 a été utilisé.
Six vaches ont eu des chaleurs, soit un pourcentage de 75 p.100.
Les vaches n04 et n07 ont eu une métrite, car un écoulement purulent a suivi
le retrait de la spirale.
L'intervalle moyen retrait spirale - chaleurs est de 39,16 h.
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TABLEAU XI : CHALEURS DU LOT 1 PROTOCOLE 3

Numéro Chaleurs Intervalle retrait
spirale - chaleurs (h)

1 + 44
2 + 39
3 + 40
4 -
5 + 39
6 -
7 + 32
8 + 41

II.2.4. Synchronisation pour le protocole 4

7 vaches sont venues en chaleurs, soit un pourcentage de 87,5 p.l00.
La vache n0 4 a eu une métrite car le retrait de la spirale, a entraîné la sortie
d'un liquide purulent.

TABLEAU XII: CHALEURS DU LOT 1 PROTOCOLE 4

Numéro Chaleurs Intervalle retrait
implant - chaleurs

1 + 38
2 + 35
3 + 39
4 -
5 + 33
6 + 37
7 + 31
8 + 35

L'intervalle moyen retrait spirale - chaleurs est de 35,42 h.
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II.3. APPRECIATION DE L'ETAT DE L'OVAIRE

Trois palpations transrecta1es ont été effectuées sur chaque vache pour chacun
des protocoles. Les deux premières palpations ont été faites pour déterminer la
cyclicité, la présence de follicule et d'anomalies sur les ovaires.
Et c'est seulement chez la vache n°4 que nous avons palpé un gros corps jaune
lors des deux premiers touchers rectaux.
La troisième palpation transrectale effectuée une semaine après les chaleurs
dans tous les protocoles est faite pour déterminer la présence de cors jaune.

.<
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Les valeurs brutes de la concentration de progestérone ont été obtenues en
n mol! 1. La conversion a été faite en ng/ml (annexe 4).
Nous allons suivre les variations de la P4 pour chaque vache et détenniner sa
cyclicité et sa réponse ovulatoire.

II.4.1. Protocole 1 : implant

- Vache 9
La P4 débute à 3,43 ng/ml puis descend à des valeurs basses jusqu'à atteindre
a pour tout le reste des prélèvements. C'est une vache cyclée qui a présenté
des chaleurs mais n'a pas ovulé (figure 1).

- Vache 10
La P4 débute à un niveau élevé (12,21 ng/ml) pour arriver le jour des chaleurs
à une valeur très basse voisine de 0 et une semaine après les chaleurs, P4 reste
toujours voisine de O. C'est une vache cyclée qui n'a pas présenté de chaleurs
et qui n'a pas ovulé.

- Vache Il
La P4 est à 0 pour les trois premiers prélèvements et à 118, elle est à 3,98
ng/ml. La vache n'était pas cyclée avant la synchronisation, elle a présenté des
chaleurs et a ovulé.

- Vache 12
La P4 est à 1,14 ng/ml à JO, elle baisse pour atteindre 0 le jour des chaleurs,
pour remonter à 3,50 ng/ml à H8. La vache a ovulé.

- Vache 13
La progestérone débute avec une valeur 2,00 ng/ml pour atteindre une valeur
de 32,09 ng/ml sept jours après (injection de prostaglandine) et baisse le jour
des chaleurs (0,41 ng/ml). Pour remonter et atteindre à J7 une val~ur de 0,83
ng/ml. La vache est cyclée et a eu ses chaleurs mais n'a pas ovulé."

-Vache 14
Au premier prélèvement, on a une valeur de P4 égale à 4,23 ng/ml. Elle monte
pour atteindre le jour de l'injection de prostaglandine 7,95 ng/ml, et baisser
pour atteindre 0 le jour des chaleurs et à 118. La vache était cyclée et présente
des chaleurs anovulatoires.
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- Vache 15
La progestérone débute avec une valeur de 9,99 ng/ml pour chuter à 17 à 1,91
ng/ml et atteindre 0 le jour des chaleurs, pour remonter à 118. La vache est
cylée et a ovulé.

- Vache 16
La P4 est à zéro jusqu'au jour des chaleurs pour remonter et atteindre
3,50 ng/ml à 118. La Ndama a ovulé mais n'était pas cyclée avant la
synchronisation.

Dans ce premier schéma de synchronisation, on a 4 vaches qui n'ont pas ovulé
donc 50 p.l00 des vaches.

II.4.2. Protocole 2 : implant + PMSG

- Vache 9
La P4 , au premier prélèvement, a une valeur de 3,34 ng/ml, elle chute et le
jour des chaleurs, a une valeur de 0,25 ng/ml. La P4 remonte à 118. La vache
est cyclée et a ovulé.

- Vache 10
La P4 a une valeur de 3,12 ng/ml lors du premier prélèvement. Elle baisse à
zéro à 112 pour remonter à 118. La vache était cyclée avant la synchronisation
et a ovulé (figure 2)

- Vache Il
La P4 a une valeur de 1,94 ng/ml pour atteindre 0 le jour des chaleurs et
remonter à 3,98 ng/ml à 118. C'est une vache qui a ovulé.

- Vache 12
Au prélèvement 1, P4 est égale à 9,57 ng/ml. Elle baisse après l'injection de
prostaglandine, pour remonter le jour des chaleurs et atteindre 5,57 ng/ml à
118. La vache est cyclée et a ovulé.

- Vache 13
La P4 débute avec 7,63 ng/ml, pour chuter dès l'injection de prostaglandine.
Elle augmente et à 118, on a P4 égale à 7 ng/ml. Cette vache a eu des chaleurs
ovulatoires.

... __ .. 2b,



51

- Vache 14
La P4 , au premier prélèvement est à 19,78 ng/ml. Elle chute pour atteindre °
sept jours après les chaleurs. Cette vache était cyclée avant la synchronisation,
elle a eu ses chaleurs mais n'a pas ovulé.

- Vache 15
A JO, la P4 est à 7,63, elle baisse pour atteindre °le jour des chaleurs et
remonte 4,90 ng/ml sept jours après les chaleurs. La vache a ovulé.

- Vache 16
A JO, la P4 est à 5,66 ng/ml, à J7 elle est à 0,06 ng/ml puis remonte à 118 pour
atteindre 2,19 ng/ml. La vache a eu des chaleurs ovulatoires.

Dans ce schéma de synchronisation, une seule vache a eu des chaleurs
anovulatoires, donc 12,5 p.100 des vaches.

II.4.3. Protocole 3 : spirale

- Vache 1
A JO la P4 est à 7,03 ng/ml. Elle monte jusqu'au jour d'injection de la
prostaglandine pour chuter le jour des chaleurs. Elle remonte et à J21 on a P4

égale à 7,0 ng/l. La vache est cylée et a ovulé.

- Vache 2
A JO, la P4 est à 19,78 ng/ml, à 110 elle passe à 2,07 ng/ml. Elle continue à
baisser et va à 1,78 ng/ml à 115.
Enfin à J21, P4 est égale à 10,49 ng/ml. Cette vache est cyclée et a ovulé.

- Vache 3
La P4 , dès le premier prélèvement, a une valeur forte (25,85 ng/ml) et ne
commence à chuter qu'après l'injection de prostaglandine. A J21, la P4 est à
8,24 ng/ml. Cette vache est cyclée et a ovulé.

- Vache 4
La P4 est élevée à JO (18,06 ng/ml). Elle baisse pour atteindre à no 31,16
ng/ml et le jour des chaleurs P4 est égale à 2,42 ng/ml. A J21, elle est égale à
24,23 ng/ml. Cette vache a eu des chaleurs ovulatoires (figure 3).
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- Vache 5
A JO, la P4 est à 13,26 ng/ml, elle remonte jusqu'au jour d'administration de la
prostaglandine pour chuter et atteindre à J15, le jour des chaleurs, 1,49 ng/ml.
A 121, la P4 est à 1,69 ng/ml, ce qui montre que cette vache a ovulé.

- Vache 6
A JO, la P4 est à 9,92 ng/ml, elle chute pour atteindre a à J21. Ce qui montre
que cette vache a eu des chaleurs anovulatoires (figure 4).

- Vache 7
Les valeurs de la P4 chez cette vache sont élevées à JO, P4 est égale à 101,51
ng/ml. Le jour des chaleurs P4 diminue (3,34 ng/ml) pour remonter sept jours
après les chaleurs à 23,34 ng/ml. Cette vache a eu ses chaleurs et a ovulé.

- Vache 8
Les valeurs de la P4 sont aussi élevées. A JO, on a comme valeur de P4

51,23 ng/ml. Le jour des chaleurs, P4 reste haute et est égale à 20,89. P4 chute
légèrement (17, Il ng/ml) sept jours après les chaleurs.

Dans ce troisième schéma de synchronisation, une seule vache a eu des
chaleurs anovulatoires donc 12,5 p.100 des animaux.

II.4.4. Synchronisation pour le protocole 4 : spirale + PMSG

Dans ce schéma de synchronisation, toutes les vaches étaient cyclées et ont eu
des chaleurs ovulatoires.

- Vache 1
A JO, la P4 est de 9,29 ng/ml. Elle chute jusqu'à 1,88 ng/ml le jour des
chaleurs pour remonter et atteindre 34,73 ng/ml sept jours après les chaleurs.

- Vache 2
1

A la, la P4 est élevée et est de 41,12 ng/ml. La P4 augmente pour atteindre
73,30 à 110. Mais après l'injection de prostaglandine P4 chute pour être le jour
des chaleurs à 2,29 ng/ml. P4 remonte et à J21, elle est égale à 51,45

- Vache 3
Pour le premier prélèvement P4 est à 17,52 ng/ml. La P4 monte ensuite
jusqu'au jour de l'administration de la prostaglandine.
A 121, la P4 est à 15,9 ng/ml.

".~
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- Vache 4
La P4 débute à 8,14 ng/ml. Elle augmente, et à J15 elle atteint 17,84 ng/ml, et
à J21 21,56 ng/ml (figure 5).

- Vache 5
A JO, la P4 est de 7,92 ng/ml. Elle chute le jour des chaleurs pour augmenter
au dernier prélèvement. A J21, la P4 est égale à 36,86 ng/ml.

- Vache 6
La P4 , à JO est à 9,00 ng/ml. Elle chute pour augmenter après les chaleurs,
pour atteindre à J21 36 ng/ml.

- Vache 7
Le premier prélèvement donne une valeur de P4 égale à 19,18. Elle augmente
et est très élevée au moment de l'injection de la prostaglandine et chute aux
jours des chaleurs pour remonter sept jours après à 20,35 ng/ml.

- Vache 8
La P4, à JO est égale à 7,89 ng/ml, elle remonte à 110 à 18,5 ng/ml, pour
chuter le jour des chaleurs et remonter à J21 à 31,10 ng/ml.
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figure 2
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figure 3
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figure 4
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figure 5
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:D.ISCUSSION

IlL!. SYNCHRONISATION

III .1.1. Synchronisation protocole 1 : implant

On n'a pas eu de perte d'implants, les 8 vaches ont gardé leurs implants
jusqu'à la fin de l'expérience. Le pourcentage de vaches venues en chaleurs est
de 87,5 p.100.
Ce pourcentage est légèrement inférieur à celui obtenu par DIOP et al (1994)
(97,7 p.100) puis par DRAME (1994) et BA (19944) (l00 p.100) et lVIEYER
et YESSO (1990) 100 p.100 sur des Ndama et Baoulé en Côte d'Ivoire.
Il est supérieur à celui obtenu par ALI (1994) (67,6 p.l00) et NESSEIM
(1995) (63,6 p.1 00) au Sénégal.
Et il est sensiblement pareil au résultat obtenu par CISSE (1993) chez la
Ndarna au Mali.

Le bon suivi sanitaire et l'état d'embonpoint satisfaisant chez ces vaches peut
expliquer le taux de synchronisation élevé dans notre expérience.

Pour les caractéristiques des chaleurs, nous n'avons pas déterminé la durée
exaUe de l'oestrus mais le moment d'apparition des chaleurs (entre 20 h et 6h
du matin) traduit leur caractère nocture. Cette même observation a été faite
chez la femelle Ndama par DIOP et al (1997), RALAMBOFIRINGA (1975)
et chez la femelle Baoulé par CHICOTEAU (1989).
L'intervalle moyen entre le retrait de l'implant et le premier signe des chaleurs
est cie 34,85 h. Ce qui se rapproche beaucoup de ceux trouvés par DIOP et al.
(1994 b), DRAME (1994). Il est inférieur à celui trouvé par CHICOTEAU
(1989) (51,6 h ± 16, 8h) chez la Baoulé.

Sachant que le délai moyen entre le retrait de l'implant et le début des chaleurs
re!aré par le fabriquant est de 48 h. Nous pouvons affirmer que l'apparition des
chaleurs après le retrait de l'implant Crestar ND. est précoce chez la femelle
Ndama.
Elle est plus précoce chez la Ndama que chez la Boulé.
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111.1. SYNCHRONISATION

111.1.1. Synchronisation protocole 1 : implant

On n'a pas eu de perte d'implants, les 8 vaches ont gardé leurs implants
jusqu'à la fin de l'expérience. Le pourcentage de vaches venues en chaleurs est
de 87,5 p.l00.
Ce pourcentage est légèrement inférieur à celui obtenu par DIOP et al (1994)
(97,7 p.l00) puis par DRAME (1994) et BA (19944) (l00 p.l00) et MEYER
et YESSO (1990) 100 p.100 sur des Ndama et Baoulé en Côte d'Ivoire.
Il est supérieur à celui obtenu par ALI (1994) (67,6 p.100) et NESSEIM
(1995) (63,6 p.l00) au Sénégal.
Et il est sensiblement pareil au résultat obtenu par CISSE (1993) chez la
Ndama au Mali.

Le bon suivi sanitaire et l'état d'embonpoint satisfaisant chez ces vaches peut
expliquer le taux de synchronisation élevé dans notre expérience.

Pour les caractéristiques des chaleurs, nous n'avons pas déterminé la durée
exacte de l'oestrus mais le moment d'apparition des chaleurs (entre 20 h et 6h
du matin) traduit leur caractère nocture. Cette même observation a été faite
chez la femelle Ndama par DIOP et al (1997), RALAMBOFIRINGA (1975)
et chez la femelle Baoulé par CmCOTEAU (1989).
L'intervalle moyen entre le retrait de l'implant et le premier signe des chaleurs
est de 34,85 h. Ce qui se rapproche beaucoup de ceux trouvés par DIOP et al.
(1994 b), DRAME (1994). Il est inférieur à celui trouvé par CHICOTEAU
(1989) (51,6 h ± 16, 8h) chez la Baoulé.

Sachant que le délai moyen entre le retrait de l'implant et le début des chaleurs
relaté par le fabriquant est de 48 h. Nous pouvons affirmer que l'apparition des
chaleurs après le retrait de l'implant Crestar ND. est précoce chez la femelle
Ndama.
Elle est plus précoce chez la Ndama que chez la Boulé.
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Connaître ce délai est assez important car il permet de faire des
programmations optimales d'insémination artificielle (lA), de superovulation et
de transfert d'embryons.

111.1.2. Synchronisation procotole 2 : implant + PMSG

Le pourcentage des vaches venues en chaleurs est de 100 p.100. Ce qui est
supérieur aux résultats obtenus avec les implants seulement.
Le délai moyen retrait implants - chaleurs est raccourci (33,87 h).

Ce qui nous permet de dire que la PMSG en stimulant la croissance folliculaire
potentialise l'effet du Crestar ND. Car elle permet un plus grand nombre de
chaleurs sur un même effectif et nous donne des chaleurs plus précoces.

L'utilisation de PMSG lors de grandes campagnes d'lA permet d'avoir un plus
grand nombre de chaleurs, donc plus de vaches à inséminer et augmente le
taux de réussite de ces campagnes.

111.1.3. Synchronisation protocole 3 : spirale

Le taux de synchronisation est de 75 p.100. Il est supérieur au taux obtenus
par OUATTARA (1990). Il est assez élevé, ce qui peut s'expliquer par l'état
d'embonpoint satisfaisant des animaux et aucune vache n'a perdu sa spirale.

111.1.4. Synchronisation procotole 4 : spirale + PMSG

Le taux de synchronisation est de 87,5 p.100 et l'intervalle moyen retrait
apparition des chaleurs est de 35,42 h.
Comme avec les implants, la PMSG potentialise les effets de la spirale.
En ce qui concerne la nature du traitement, les implants semblent donner de
meilleurs résultats que les spirales.
Avec l'utilisation des spirales, on a eu deux cas de métrites du 1er degré. Il
faut voir si ces métrites sont reliés à la pose des spirales. On peut émettre 2
hypothèses.

1) Les spirales, lors de la pose, ont ramenés des bactéries de la vulve vers
le col de l'utérus, créant une infection de l'utérus. Ces cas de métrites sont des
métrites du 1er degré et disparaissent avec le retrait des spirales.

2) La présence d'un corps jaune persistant, sécrétant une quantité élevée de
progestérone lors de la pose de la spirale. La progestérone qui sort de la
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spirale s'additionne à la P4 du Cl kystique. Et on sait que la progestérone
entraîne une baisse des moyens de défense de l'utérus les germes commensaux
ou exogènes vont en profiter pour proliférer et entraîner une métrite.

Chez les vaches ayant une métrite, le dosage de la progestérone et la fouille
transrectale confirme l'hypothèse du corps jaune persistant.

La vache 4 a une métrite au moment de la pose de la spirale P4 égale à
186 ng/m1, à la fouille transrectale on a un corps jaune. Ce qui confirme la
deuxième hypothèse.

111.2. PROFIL PROGESTERONIQUE
SYNCHRONISATIONS

111.2.1. Chaleurs avec ovulation

LORS DES

La valeur de P4 lors du premier dosage dépend de l'état physiologique (cycle
sexuel) dans lequel se trouve la vache.
Si la vache se trouve dans la phase lutéale du cycle précédent,la valeur de P4

est élevée comme on peut le voir chez la vache 10 du protocole 2 (implants +
PMSG).
Si la vache est dans sa phase oestrale ou en anoestrus, la valeur de P4 est basse
comme on peut le voir chez la vache 16 du protocole 1 (implants).

Quel que soit le stade où se trouve la vache, la P4 aussitôt après
l'administration de prostaglandine, chute pour atteindre des valeurs voisines de
zéro dans la phase péri-ovulaire. Car les prostaglandines entraînent la lutéolyse
du corps jaune et par conséquent, la baisse du P4' Cette baisse de la P4

confirme l'effet lutéolytique de la prostaglandine comme l'ont démontré les
travaux de CALLESSEN et al (1986).
Dans tous les cas rapportés par ces auteurs, l'action lutéolytique de la
prostaglandine se traduit par une chute de la P4 jusqu'à des valeurs inférieures
à 1 ng/ml dans les 16 à 20 heures qui suivent son administration.
Avec la baisse de P4' il n'y a plus de rétroaction négative au niveau de
l'hypophyse pour la LH. La LH augmente dans le sang et on a le pic qui
entraîne l'ovulation. Donc la P4 reste toujours basse jusqu'après l'apparition
des signes d'oestrus. Après l'ovulation, le corps jaune se forme et sécrète de la
P4 . La hausse de P4 se fait journalièrement et si sept jours après les chaleurs,
on a P4 ~ 1 ng/ml, cela nous permet de dire que la vache a ovulé.
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Ce profil hormonal est observé chez 3 vaches du protocole 1 (implant), chez 7
vaches du protocole 2 (implant + PMSG), chez 7 vaches du protocole 3
(spirale) et chez toutes les vaches du protocole 4 (spirale + PMSG).
Cependant on observe chez des vaches, des valeurs de P4 élevées au moment
des chaleurs. Ces vaches sont considérées comme des vaches à profl] dévié.
Cela provient de phénomènes biologiques apparaissant sur un échantillon
animal, selon des travaux de DIOP et al. (1993).

111.3.2. Chaleurs anovulatoires

La P4, au premier dosage est variable après elle peut chuter ou augmenter
selon l'état physiologique. Mais après l'injection de prostaglandine, P4 chute et
reste basse.
Sept jours après les chaleurs, P4 reste inférieur à 1 ng/ml. Ce qui, d'après
plusieurs travaux DIOP et al. (1997), DRAME (1994), BA (1994)
correspondant à une absence de corps jaune. Ce qui nous amène à dire que la
vache n'a pas ovulé. C'est le cas des vaches 9, la, 13, 14 du protocole 1
(implants), des vaches 14 et 16 du protocole 2 (implants + PMSG) et des
vaches 5, 6 du protocole 3 (spirale).

111.3. RELATION ENTRE TAUX DE P~, PALPATION ET CHALEURS

Pour la vache 12 du protocole 1, à JO, P4 est égale à 1,14 ng/ml, au deuxième
dosage, c'est à dire 7 jours après, P4 est égale à 0,38 ng/ml donc cette vache
est dans la phase de régression du corps jaune du cycle précédent.
A la palpation transrectale, on peut percevoir un follicule. Celui-ci, après
l'injection de prostaglandine va croître et après l'oestrus, ovuler (chaleurs), ce
qui donne à la 2ème palpation le follicule ovulatoire.
La P4 chute pendant les chaleurs. Le follicule ovulatoire se transforme en
corps jaune qui sécrète la P 4. Donc la P4 augmente dans le sang. A la 3e
palp~tion, on a un corps jaune et P4 égale à 3,5 ng/ml.
On voit que pendant un cycle induit, les manifestations comportementales
(oestrus) sont en relation avec les manifestations ovariennes (follicule, corps
jaune) et les manifestations hormonales (taux de P4).



111.4. DETERMINATION
ANOVULATOIRES

DU TAUX DE
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CHALEURS

TABLEAU XIV: TAUX DE CHALEURS ANOVULATOIRES

Protocole 1 Protocole 2 Protocole 3 Protocole 4
(implant) (implant + (spirale) (spirale +

PMSG) PMSG)

Taux de synchronisation 87,5 % 100 % 75 % 87,5 %

Taux de chaleurs 62,5 % 12,5 % 12,5 % 0%
anovulatoires

Avec les implants, on a le taux le plus élevé de chaleurs anovulatoires. Avec
les spirales + PMSG, on n'a pas de vache présentant des chaleurs
anovulatoires.
La PMSG diminue le nombre de vahces présentant des chaleurs anovulatoires
sur un effectif. Donc il semblerait que l'utilisation de spirale avec PMSG serait
une solution au problème des chaleurs anovulatoires.

111.5. CRITIQUES

Les résultats que nous venons de rapporter peuvent être l'objet de critiques
suivantes:

- l'effectif utilisé est réduit,
- les mêmes vaches ont été réutilisées pour vérifier l'effet PMSG, ce qui

pourrait jouer un rôle sur les résultats.

111.6. PERSPECTIVES

Cette étude réalisée à Dakar nous donne certains résultats préliminaires qui
nous pennettent de choisir un traitement adéquat pour une synchronisation des
chaleurs, en diminuant la fréquence des chaleurs anovulatoires.
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Cependant, des perspectives de recherche assez intéressant s'offrent à la
Ndama, à savoir étudier:

- l'impact du facteur élémentaire dans la fréquence des chaleurs
anovulatoires ;

- l'impact du milieu dans la fréquence des chaleurs anovulatoires ;

- enfin la définition d'un traitement de synchronisation des chaleurs
dans le cadre d'un programme de transfert d'embryons.
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En Afrique, les zones affectées par la trypanosomiase animale sont
principalement situées dans la frange intertropicale humide et subhumide et
possèdent en matière d'élevage un potentiel important.

Ce potentiel est essentiellement constitué d'animaux trypanotolérants, qui sont
capables de survivre avec un rendement économique appréciable malgré
l'endémicité de ces zones.

Et en Afrique, on remarque que contrairement à l'évolution des productions, il
s'opère une très forte augmentation de la demande en protéines d'origine
animale à travers une croissance démographique exponentielle.

Le déséquilibre entre l'offre et la demande en produits d'origine animale
associé aux effets d'une dévaluation monétaire survenue dans nos pays, montre
que l'autosuffisance alimentaire doit cesser de faire l'objet de slogan, pour être
obligatoirement réalisée par l'impulsion des productions locales.

Dans cette suite d'idées, l'intensification des productions animales constitue
une stratégie prioritaire ou la fonction de reproduction doit jouer un rôle
important.

Et au Sénégal, afin d'éloigner le spectre de la dépendance alimentaire (protéine
animale), les organismes de recherche comme l'ISRA et l'EISMY ont centré
leurs recherches sur cette race trypanotolérante qu'est la Ndama.

La maîtrise de la reproduction chez le taurin Ndama devient l'outil privilégié,
aussi bien pour l'amélioration de la race que pour la conservation génétique.

Cela passe par la maîtrise des cycles, l'insémination artificielle et le transfert
d'embryons ou de manière plus étendue, la biotechnologie.
Et avec toutes ces méthodes, on se heurtait à un problème qui est l'existence
de chaleurs anovulatoires identifié par l'équipe du Professeur DIOP de
l'EISMV.

Ces chaleurs anovulatoires font baisser les taux de réussite de l'lA et nous
donne des résultats médiocres lors des transferts d'embryons.
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C'est pourquoi nous vous proposons de voir dans ce travail l'effet traitement
avec ou sans PMSG dans des programmes de maîtrise du cycle.
Cette étude est réalisée en saison sèche dans une ferme privée, dans la région
des Niayes, sur 16 vaches Ndama.
Les Ndama sont divisées en 2 lots de 8.
Quatre schémas de synchronisations ont été utilisées. Le protocole 1 utilise les
implants seulement et le protocole 2 les implants plus la PMSG sur le lot 2. Le
protocole 3 utilise les spirales seulement et le protocole 4 les spirales plus la
PMSG sur le lot 1.

Pour le protocole 1, on a 87,5 p.100 de vaches en chaleurs avec 62,5 p.100 de
chaleurs anovulatoires.

Dans le protocole 2, on a 100 p.100 de vaches venues en chaleurs avec 12,5
p.100 de chaleurs anovulatoires.

Dans le protocole 3, on a 75 p.100 de taux de synchronisation avec 12,5 % de
chaleurs anovulatoires.

Pour le protocole 4, 87,5 p.l00 des vaches ont ovulé. Il n'y a pas eu de
chaleurs anovulatoires dans ce lot.

Il ressort 3 conclusions de cette étude :

,
o Les implants donnent des taux de synchronisation des chaleurs plus élevé

que les spirales et les chaleurs sont plus précoces. Donc on peut dire que
les implants sont plus efficace que les spirales dans un programme de

.maîtrise de la reproduction.

@ La PMSG augmente le nombre de chaleurs et le taux d'ovulation.

c) Les spirales plus la PMSG sont le traitement de maîtrise de la
reproduction le plus efficace pour résoudre le problème des chaleurs
anovulatoires.

Ces résultats, les premiers au Sénégal pour la race Ndama, demandent à être
confirmés par des études complémentaires, pour mieux déterminer les causes
réelles des chaleurs anovulatoires comme par exemple l'impact de
l'alimentation et du milieu.
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