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Résumé

Les données de reproduction de 292 vaches de race
Kouri, collectées de 1994 à 2011 ont été étudiées au
Centre Secondaire de Multiplication du Bétail de
Sayam au Niger. De même, les paramètres liés à la
cyclicité ont été étudiés sur un troupeau de 16 vaches
vides, après un an de suivi des chaleurs apparentes.
L’objectif de l’étude est de contribuer à la
caractérisation du bovin Kouri sur la base de ses
paramètres de reproduction. Les résultats suivants
ont été obtenus: le poids à la naissance est de
26,1±4,4 kg; l’âge moyen au premier vêlage
46,4±9,1mois; l’intervalle moyen vêlage-vêlage
19,4±5,7 mois; le délai post-partum 4,0±1,8 mois; la
durée du cycle 21,4±3,6 jours et la durée de l’œstrus
28,6±15,7 heures. Le rang de vêlage et l’année de
naissance des vaches avaient un effet significatif sur
les performances de reproduction. La saison de
vêlage avait un effet significatif (p<0,05) sur le délai
post-partum et la durée du cycle. Le poids à la
naissance élevé et les aptitudes de puberté précoce
observées chez certains animaux, peuvent être
exploitées pour améliorer les performances
zootechniques de la race Kouri.

Summary

Retrospective Study of Reproductive

Parameters of Kouri Taurine Cattle at the

Sayam Station in Niger

The reproduction data of 292 Kouri cows, collected
from 1994 to 2011, were studied at the Secondary
Center of Multiplication of Sayam Cattle in Niger.
Similarly, cyclicity related parameters were studied in
a herd of 16 empty cows after one year of apparent
heat monitoring. The objective of the study is to
contribute to the characterization of the Kuri cattle on
the basis of its reproductive parameters. The
following results were obtained: Birth weight was
26.1±4.4 kg; Mean age at first calving 46.4±9.1
months; Mean calving-calving interval 19.4±5.7
months; Postpartum delay 4.0±1.8 months; Cycle
duration 21.4±3.6 days, Oestrus duration 28.6±15.7
hours. Cows' calving rank and birth’ year had a
significant effect on the reproductive performance.
The calving season had a significant effect (p<0.05)
on the postpartum period and on the duration of the
cycle. The high birth weight and the early puberty
abilities observed in some animals can be exploited
to improve zootechnical performances of the Kouri
breed.
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Introduction

Les données concernant les performances

zootechn iques et la physiolog ie de la reproduction

des bovins sont généralement bien établ ies sur la

plupart des races. I l n ’en est pas de même chez

les races n igériennes pour lesquel les, seu les les

Goudal i largement élevées au N igeria et l ’Azawak

sélectionnée au N iger ont fai t l ’objet d ’études

poussées et leurs standards sont connus (1 7).

Comparée aux bovins zébus, les performances de

reproduction de la kouri ont rarement fai t objet

d ’une attention particu l ière, à part quelques

études un peu plus sur le plan de caractérisation

ethnolog ique et cel le récemment effectuée par

Tel lah et al. (30) sur un peti t nombre de données.

Or, la connaissance de ces constantes

reproductives est ind ispensable à plusieurs

égards, dont particu l ièrement en gestion

rationnel le du troupeau et dans la mise en œuvre

des techn iques nouvel les de reproduction .

La kouri est un taurin un ique en son genre,

orig inai re du bassin du lac Tchad, de grand format

et de cornage massi f typique de la race (5, 28).

El le est actuel lement menacée de d ispari tion ,

su i te à la destruction de son biotope orig inal

consti tué des îles et des polders du lac (28).

L’objecti f de cette étude est de contribuer à la

caractérisation de la kouri sur la base de ses

paramètres de reproduction et d ’élucider les

facteurs impl iqués dans de variations éventuel les

de performances.

A ti tre d ’une première contribution , l ’étude

présente quelques paramètres l iés au cycle

sexuel , défin is à l ’aide de l ’observation des

chaleurs apparentes.

Matériel et méthodes

Le site d’étude

L’étude a été menée au Centre Secondaire de

Mul tipl ication du Bétai l (MSMB) de Sayam, du 6

septembre 201 5 au 30 Aout 201 6. Le CSMB de

Sayam est si tué à Diffa (N iger) dans la zone du

bassin de Lac Tchad entre 1 3°84 de lati tude Nord

et 1 2°69 de long i tude Est. Le cl imat est de type

Sahél ien dans la partie Sud et Saharo-sahél ien au

Nord (8). I l est caractérisé par une courte saison

humide et une longue saison sèche. La

pluviométrie varie du sud vers le nord de 400 mm

à 1 20 mm (Figure 1 ).

Conduite du troupeau et suivi des animaux

Le mode d ’élevage adopté à la station de Sayam

étai t de type extensi f. Les an imaux sont condu i ts

au pâturage sur les parcours des herbacées

vivaces et des graminées annuel les. En saison

sèche chaude, une complémentation de 2 kg de

tourteaux ou de son étai t assurée aux an imaux.

La reproduction est condu i te par monte naturel le

qu i est rarement survei l lée. Le su ivi san i tai re est

basé sur la prévention avec des trai tements

spéci fiques contre des malad ies occasionnel les.

Le su ivi ind ividuel consistai t à l ’enreg istrement,

pour chaque vache, des événements

démograph iques de sa carrière de vie.

Collecte des données

Les paramètres de reproduction sont obtenus

après une étude rétrospective sur un échanti l lon

de 292 vaches nées à la station et su ivies pendant

la période de 1 994 à 201 1 . Les paramètres de la

cycl ici té sont obtenus après un su ivi régu l ier d ’un

troupeau de 1 6 vaches vides. Le constat du non

gestation a été réal isé par échograph ie avant le

démarrage du contrôle des chaleurs. Deux

tauri l lons munis d ’un tabl ier chacun, sont chargés

à tour de rôle, du contrôle de l ’œstrus. Les

observations sont effectuées chaque jour à parti r

de 7h00 le matin et 1 7h00 le soir avec une durée

d ’une heure. L’ immobi l isation de la femel le pour la

monte du taureau muni du tabl ier est retenue

comme signe principale de l ’œstrus. Le début et la

fin de chaque chaleur sont notés. D’autre part,

soixante-d ix vaches sont mises en observation

après leur mis bas pour noter le moment de la

première sai l l ie post-partum. Ainsi , les paramètres

étud iés et leurs méthodes de

détermination sont:

• L’âge au premier vêlage (A1 erV): date du 1 er

vêlage - date de naissance de la vache;

• L’ in terval le vêlage-vêlage (IVV): d i fférence

entre les dates de deux vêlages successi fs;

• Le poids à la naissance des veaux (PN): le

veau est pesé à l ’aide d ’une bascu le adaptée

pour les peti ts an imaux;

• Durée du cycle (DC): d i fférence entre les

dates de deux débuts de mani festation de

chaleurs consécutives, le début de l ’œstrus

étant marqué par le chevauchement;

• Durée de l ’œstrus (DO): nombre d ’heures

entre la première observation de

chevauchement et l ’observation de non

chevauchement;

• Durée du délai -post-partum (DPP): date de

l ’observation de la première sai l l ie - date du

dern ier vêlage.

Analyses statistiques

Les données ont été soumises à l ’ANOVA à deux

facteurs su ivant la procédure GLM de Min i tab et

les comparaisons mul tiples ont été effectuées par

le test de Tukey. Les facteurs fixes introdu i ts dans

les modèles comprennent le sexe du veau, le rang

de vêlage de la vache, la saison de vêlage et la

saison de naissance de la vache.
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Age au premier vêlage (A1 er V)

L’année de naissance de la vache a une influence

hautement sign i ficative (p<0,01 ) sur l ’âge au

premier vêlage (Tableau 2). Entre 1 994 et 201 1 ,

on observe une augmentation g lobale de la

précoci té sexuel le. En effet, l ’A1 erV passe d ’une

moyenne de 52 mois pour la période 1 994-1 998 à

une moyenne de 43 mois pu is 41 mois

respectivement pour la période 1 999-2003 et les

quatre dern ières années, ce qu i correspond à 1 0

mois de réduction . Par ai l leurs, on constate une

augmentation assez marquée de l ’A1 erV pour les

vaches nées en 2004, 2006 et 2007 (Tableau 2).

Les vaches nées en saison pluvieuse avaient un

retard d ’un mois pour leurs premières mises-bas

par rapport à cel les nées en saisons sèches

(Tableau 2). Cependant, au seu i l de 5%, ces

d i fférences ne sont pas sign i ficatives.

Intervalle vêlage-vêlage (IVV)

Au seu i l de 5% (Tableau 3), les jeunes vaches (1 er

et 2e IVV) et les mul tipares de rang élevé (5e et

6e IVV) sont cel les qu i mettent plus de temps à

vêler (p=0,02). La saison du vêlage précédent n ’a

aucune influence sign i ficative (P>0,05) sur

l ’ in terval le vêlages vêlage, bien que les variations

observées montrent que les vaches qu i ont mis

bas en saison de plu ie ou en saison sèche froide

ont un mois de moins sur cet in terval le par rapport

aux autres (Tableau 3).

Résultats

Distribution des paramètres de reproduction

On note une d istribution normale de l ’âge au

premier vêlage (A1 erV), du poids à la naissance

(PN) et du délai post-partum (DPP) avec la

représentation de toutes les classes l ibrement

défin ies (Figure 2). Cinquante quatre pourcent des

vaches de l ’échanti l lon ont un A1 erV compris

entre 39 à 50 mois avec 1 3% et 1 4% repartis

respectivement dans la classe inférieure de 30 à

36 mois et supérieur de 60 à 69 mois (Figure 2a),

ce qu i correspond à des vaches sexuel lement très

précoces (1 3%) mais aussi à des vaches ayant

une activi té sexuel le tard ive (1 4%). Concernant le

poids à la naissance, 53% des veaux ont un poids

à la naissance reparti dans la fourchette de 23-29

kg (Figure 2b).

L’ in terval le vêlage-vêlage a varié de 1 6 à 22 mois

pour 57% des vêlages (Figure 2c). Cependant, i l

existe des IVV courts (1 0 à 1 4 mois soi t 1 3%)

mais aussi des IVV excessi fs (24 à 32 mois, soi t

23%). Enfin , la d istribution du délai post-partum

(Figure 2d) reflète des DPP très courts de 1 à 3

mois (32%) et des DPP long supérieurs à 7 mois

(7%).

Le poids à la naissance

Le sexe avai t un effet hautement sign i ficati f sur le

poids à la naissance (p <0,001 ), les veaux sont

plus lourds que les vêles (Tableau 1 ). De même,

le poids à la naissance étai t l ié au rang de vêlage

de la mère (p=0,01 1 ): les veaux issus des

primipares et ceux des vaches de rang élevé

avaient le poids à la naissance le plus faible

(Tableau 1 ). Le poids le plus élevé est observé

chez les mises-bas des vaches de rang 5.

Figure 1 : Variation interannuelle de la pluviométrie à la station de Sayam.
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Figure 2: Distribution des paramètres de reproduction de la Kouri.

2d

Tableau 1

Moyennes ajustées (±ET) du poids à la naissance.

**p <0,01 ; *p = 0,011 . Les moyennes ne partageant aucune lettre sont différentes au seuil

de 5%. n: effectif ; ES: Erreur standard.
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Tableau 2

Moyennes ajustées (±ET) de l’âge au premier

vêlage.

NS: P = 0,594. ** P < 0,01 . pour chaque facteur, les moyennes ne

partageant aucune lettre sont différentes au seuil de 5%. n:

effectif; ES: Erreur standard.

Tableau 3

Moyennes ajustées (±ET) de l’ interval le

vêlage-vêlage.

*P= 0,022; NS P= 0,1 99. Pour chaque facteur, les

moyennes ne partageant aucune lettre sont différentes au

seuil de 5%. n: effectif; ES: Erreur standard.
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Figure 3: Distribution des sail l ies et des vêlages selon

les mois de l’année.

Durée du cycle sexuel et de l’œstrus

La figure 4b montre que les chaleurs peuvent être

extériorisées pendant 1 0 à 58 heures

consécutives, les durées 24h et 1 0h étant de loin

les plus courantes. La durée du cycle quant à el le,

peut varier de 1 6 à 29 jours. Les durées 1 8 et 20

jours sont les plus représentées (Figure 4a).

Au total 56 cycles ont été observés dans le

troupeau pendant la durée de l ’étude dont 29

cycles normaux, 20 cycles longs et 7 cycles courts

(Tableau 5). La saison d ’observation a eu un effet

sign i ficati f (p=0,01 6) sur la durée du cycle: les

cycles étaient longs en saison des plu ies et courts

pendant les autres saisons.

La moyenne des durées de toutes les chaleurs
observées dans le troupeau s’élève à 28,6±1 5,7
heures. Bien que l’effet ne soit pas significatif
(p=0,084), i l faut noter une tendance à des
chaleurs plus longues en saison des pluies et
des chaleurs plus courtes en saison sèche froide
(Tableau 5).

Distribution des vêlages et des saill ies

fécondantes

La réparti tion des vêlages et des sai l l ies

fécondantes n ’est pas régu l ière, et se dessine par

un pic aux mois de ju i l let et septembre

respectivement (Figure 3). A l ’ instal lation de la

saison des plu ies en ju i l let, le nombre de sai l l ie

étai t le plus faible, pu is augmente rapidement

pendant toute la période ou le fourrage vert est

abondant. A parti r de novembre, le nombre de

sai l l ie chute de façon l inéaire jusqu ’en fin de

saison sèche froide. Au cours de cette période,

l ’al imentation consti tuée que de fourrages secs,

devient de plus en plus l imi tée et en fin de la

saison , le nombre de sai l l ie attein t le seu i l le plus

bas de l ’année (Figure 3). A parti r de mars, avec

l ’apport de la complémentation , on remarque une

reprise des sai l l ies.

Le délai post-partum de reprise de l’activité

ovarienne

Le délai post-partum (DPP) a varié de 1 ,2 à 1 0,5

mois avec une moyenne de 4,0±1 ,8 mois. Cette

variation étai t l iée à la saison de vêlages (p=0,03):

les vaches ayant mis bas en saison de plu ie

avaient le délai post-partum le plus court alors

qu ’un vêlage en saison sèche l ’al longe (Tableau

4). Les primipares et les vaches de rang élevé

avaient un délai post-partum plus élevé, mais au

seu i l de 5%, les d i fférences ne sont pas

sign i ficatives (p=0,062).

Tableau 4

Moyennes ajustées (±ET) du délai post-

partum (mois).

* P = 0,030; P = 0,062. les moyennes ne partageant

aucune lettre sont différentes au seuil de 5%. n: effectif;

ES: Erreur standard
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Figure 4: Distribution de la durée du cycle (a) et de la durée de l’œstrus (b).

a b

Tableau 5

Moyennes (±ET) de la durée du cycle sexuel (jours) et de l ’œstrus (heures).

* P= 0,01 6 **P = 0,084. Les moyennes ne partageant aucune lettre sont différentes au seuil de 5%. n: effectif.

Pour le sexe, la d i fférence de poids entre les

veaux et les vêles est classique, et est retrouvée

par Tel lah et al. (1 3) pour la même race. Angel et

Poly (4) imputent cette variation à des d i fférences

dans la durée de la gestation .

Les résu l tats sur l ’effet du rang de vêlage des

mères, comparés aux études antérieures (1 5, 24),

montrent une concordance: les veaux issus des

primipares sont moins lourds à la naissance car

les gén isses n ’ont pas encore attein t un

développement complet, ce qu i crée une

compéti tion entre leur propre croissance et cel le

du fœtus (1 6); les vaches âgées ayant cumulé

plusieurs vêlages sont aussi dans certain cas

épu isées pour donner des veaux lourds.

L’âge au premier vêlage varie aussi beaucoup

selon les observations: de 40 à 47 mois chez les

taurins (3, 1 4, 27, 29), de 37 à 55 mois chez les

zébus (1 , 23, 27). Chez la kouri , la moyenne

46,4±9, 1 mois est associée à une grande variation

ind ividuel le qu i la rapproche autant des races

taurines précoces qu ’aux races zébus à activi té

sexuel le tard ive. Tel lah et al. (30) rapportent une
moyenne de 41 ,43±0,7 mois pour la même race,

ce qu i laisse penser à l ’existence d ’une grande

hétérogénéi té de leurs popu lations.

L’âge au premier vêlage dépend fortement de

l ’année de naissance des vaches (p<0,01 ); par

contre la saison n ’a pas d ’effet (p>0,05).

Discussion

Les paramètres de reproduction

I l est généralement admis que le poids à la

naissance varie en fonction des races, les valeurs

extrêmes al lant de 1 2 à 1 5 kg chez les races

taurines de l ’Afrique de l ’ouest (2, 31 ), et de 22 à

24 kg chez d iverses races zébus locales (24). La

kouri (1 5 à 38 kg) se place donc parmi les races

ayant le poids à la naissance le plus élevé, à coté

de certains croisés comme les Piémontais x

Azawak qu i naissent avec un poids variant entre

34 et 39 kg (1 3).

Le poids à la naissance a des appl ications

pratiques très variées. En insémination arti ficiel le

par exemple, sa connaissance est un préalable

impérati f pour préven ir les dangers de dystocies

fœtales provoquées par des veaux trop lourds.

Une supériori té de poids à la naissance par

rapport à la plupart des races locales offre dès

lors à la kouri , des possibi l i tés de croisement sans

risque avec les races exotiques à viande et à lai t.

Cet avantage pourrai t permettre d ’atteindre un

progrè génétique largement supérieur à ceux

observé dans les programmes d ’amél ioration des

performances zootechn iques de nos races locales

(1 3).

Les facteurs qu i influent le poids à la naissance

comprennent ici le sexe (p=0,01 1 ) et le rang de

vêlage (p<0,001 ).
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Les variations de l ’ IVV en fonction de la pari té

mise en évidence dans cette étude (p=0,022)

concordent avec cel les observée par Coutard (9)

chez quelques races européennes: les vaches les

plus jeunes et les plus viei l les ont l ’ IVV plus long.

Ce résu l tat peut s’expl iquer par une fréquence

plus grande des mises-bas d i ffici les chez les

primipares su ivi d ’un délai post-partum prolongé.

L’ influence de la période du vêlage précédent sur

la maîtrise de l ’ IVV de la kouri corrobore

également les observations de Coutard (9) même

si cet effet n ’a pas été sign i ficati f (p= 0, 1 99): les

IVV les plus courts sont obtenus pour des vêlages

en saison des plu ies et en saison sèche froide où

l ’al imentation est d ispon ible et les cond i tions

cl imatiques atténuantes; les vêlages en saison

sèche chaude sont les plus pénal isants pour la

kouri .

Paramètres liés à la cyclicité

I l a été possible de mettre en évidence une

tendance de saisonnal i té corolai re à une période

d ’ in tense activi té des sai l l ies centrée sur le mois

de septembre. Certes, le facteur le plus souvent

évoqué pour rendre compte d ’un rythme

circannuel de reproduction est la photopériode (6).

A Sayam, la d i fférence d ’heure entre le jour le plus

long et le jour le plus court ne dépassant pas 2

heures d ’une part, et d ’autre part, la concordance

parfai te entre la d istribution des vêlages et les

variations des ressources al imentai res interd i t tout

rapprochement avec une saisonnal i té tel que

observée chez les peti ts ruminants en zone

tempérée. La saisonnal i té observée ici semble

être essentiel lement d ’ordre al imentai re.

La durée de chaleur rapportée par les d i fférents

auteurs est très variable, en particu l ier selon la

race et la méthodolog ie employée. Les valeurs

moyennes sont de 1 1 h à 21 ,6 h chez le Zébu

azawak et le Goudal i (1 9, 25, 32), et de 9h à 1 2h

chez les taurins Baou lé et Ndama (22). La

moyenne observée dans la présente étude,

concorde donc à cel les relevées chez la plupart

des races. La durée des chaleurs excessives

quant à el le, peut être en rapport aux cond i tions

expérimentales, tel les que la mise en enclos des

vaches et leur séparation permanente d ’avec le

mâle; les relations sociales se trouvent en effet

mod i fiées. Dans les cond i tions naturel les non

expérimentales, i l est donc probable que leur

durée soi t inferieure. En effet, la durée des

chaleurs est rédu i te à la fois par la présence

continue du mâle et par le fai t de laisser les

an imaux en l iberté (21 ).

Une année de naissance avec de mei l leures

cond i tions al imentai res et cl imatiques pourrai t

bien augmenter considérablement la précoci té

sexuel le. Les moyennes respectives de 43 mois et

41 mois, observés pour les périodes 1 999 à 2003

et 2008 à 201 1 , sont simi lai res à cel le rapporté

par Tel lah et al. (30) sur la même race (41 ,43±0,7

mois) et pendant la même période. Le retard

sexuel (52 mois) des vaches nées entre 1 994 à

1 998 et de cel les des années 2006 et 2007

pourrai t être l ié à une réponse adaptative face aux

cond i tions cl imatiques défavorables de leur mi l ieu

pouvant occasionner un fort déséqu i l ibre

nutri tionnel de leurs mères. Le centre de Sayam a

connu en effet, de faible pluviométrie et de

sécheresses récurrentes. Le d ispon ible

al imentai re, basé essentiel lement sur les

pâturages naturels, est donc soumis constamment

à la variabi l i té in terannuel le de la pluviométrie.

Enfin , les faibles performances observées

pourraient s’expl iquer aussi par les effets des

températures élevées du mi l ieu qu i entraînent

chez la vache une maturi té sexuel le retardée (21 ).

L’âge au premier vêlage de 47 mois rapportés par

Tel lah et al. (29) en zone périurbaine de

N ’Djaména serai t un témoin de toute la rigueur

que pourrai t imposer le cl imat Sahél ien .

L’ in terval le vêlage-vêlage (IVV) moyen obtenu

dans le présent travai l (1 9,5±5,7 mois) est

supérieur à ceux rapporté pour les taurins de

l ’Afrique de l ’ouest (3, 1 4, 27). La d i fférence est

également perceptible comparé à la plus part des

zébus, exception fai te pour quelques races

Goudal i et M ’bororo chez lesquel les, des

performances simi lai res ont été observées

(23, 27, 30).

La kouri présente, cependant, une grande

variabi l i té de l ’ IVV qu i lu i confère un réel avantage

comparati f en termes de sélection à mener. Dans

l ’échanti l lon , la proportion des vaches ayant 1 2

mois de l ’ IVV, tel que rapporté dans certaines

données bibl iograph iques (5, 28), est très faible

(1 0%). La proportion des IVV excessi fs supérieurs

à deux ans est aussi importante (23%).

Ces faibles performances observées pourraient

être expl iquées, en grande partie, par une

insuffisance al imentai re. La réal i té zootechn ique

observée à la station de Sayam présente en effet,

des caractéristiques conformes à cel les de

l ’élevage extensi f pratiqué dans les pays

subsahariens. Dans la rég ion du Lac-Tchad ou les

pâturages herbacés vivaces et les graminées

annuel les des îles du bord du lac Tchad offrent

une al imentation plus équ i l ibrée, Tel lah et al. (30)
ont rapporté un IVV rédu i t à 1 5,91 ±3,95 mois chez

la kouri .
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D’autre part, l ’absence d ’une d i fférence

sign i ficative (p=0,084) entre les primipares et les

vaches de rang de vêlage plus élevé, a été

également notée par Gyawu (1 2). Les variations

saisonn ières de la reprise post-partum du cycle

observées ici , sont à rapprocher de cel le relevées

par Djabakou et al. (1 0): Les vaches reprennent

leur activi té ovarienne plus rapidement en début

de saison de plu ie qu ’en saison sèche. L’ influence

prépondérante de l ’al imentation est l ’hypothèse la

plus probable pour expl iquer cette variation .

Conclusion

Les paramètres de reproduction présentés dans

ce travai l sont tributai res du d ispon ible

al imentai re. Les variations de performances qu i en

ont résu l té montrent clai rement que la réputation

de précoci té et le record d ’ in terval le vêlage-vêlage

classique d ’un an, longtemps reconnue chez la

Kouri , ne correspondent qu ’à des cond i tions

d ’élevage favorable sous cl imat clément. Avec un

poids à la naissance élevé, ces apti tudes pourront

fai re de la kouri , un bovin de choix pour répondre

aux en jeux des productions an imales au N iger.

Cependant, d ’autres paramètres élémentai res

n ’ont pas été envisagés au cours de ce travai l en

particu l ier la gestion de la reproduction (effecti f

des femel les reproductrices par gén i teur), les

mortal i tés embryonnaires, les avortements et le

comportement sexuel du mâle, et qu i peuvent

pourtant affecter les performances de

reproduction .

Enfin , les paramètres l iés à la cycl ici té devraient

pouvoir être complétés par des expérimentations

basées sur l ’exploration fonctionnel le et

endocrinolog ique de l ’ovaire afin de mieux défin i r

les d i fférentes anomal ies physiolog ique de

l ’activi té cycl ique de l ’ovaire.

La durée moyenne de 21 ,4±3,6 jour du cycle de la

kouri est simi lai re à cel les qu i sont fréquemment

ci tées: 1 9,8 jours chez les vaches de race

sénégalaise (20), 22, 1 jours chez la femel le zébu

(1 8) et 21 jours chez la vache Baou lé (7). Les

cycles i rrégu l iers longs de 41 à 43 jours peuvent

être les conséquences d ’un cycle masqué, non

détecté, du fai t de l ’ inefficaci té de la méthode de

détection uti l i sée. Ainsi , les femel les à cycles

longs ont eu probablement des chaleurs

si lencieuses ou des chaleurs très fugaces

intervenues en des moments inopportuns (nu i t)

échappant ainsi à l ’observation . Les corps jaunes

qu i s’ instal lent après ces chaleurs non observées

empêchent donc le retour de l ’œstrus avant leur

lyse physiolog ique.

Les cycles i rrégu l iers courts qu i sont plus

fréquents au début du post-partum sont aussi la

conséquence probable d ’une perturbation des

sécrétions hormonales ou de si tuations

patholog iques. Le su ivi régu l ier par échograph ie

de l ’ovaire ou l ’étude du profi l endocrin ien

peuvent permettre de mieux défin i r ces

phénomènes.

Les variations saisonn ières n ’ont pas affecté la

durée de l ’œstrus (p=0,084). Seu le la durée du

cycle est influencée par la saison (p=0,01 6). Les

races locales endémiques de l ’Afrique ne

présentent pas en général de variations dans la

durée du cycle (7, 1 1 ). Les variations que nous

avons observées chez la kouri seraient donc

probablement, les conséquences d ’une part des

variations des cond i tions environnementales et

d ’autres part des problèmes de détection de

l ’œstrus.

Après le vêlage, la vache est en repos sexuel

jusqu ’à l ’ involu tion totale de l ’u térus. Le délai

post-partum moyen pour la reprise du cycle

sexuel de la kouri (observation du premier œstrus

détecté par le taureau), est de 4 mois, soi t le

double de la moyenne reconnue pour nos races

locales (26).
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