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                                                RESUME 

L’analyse des performances de reproduction des vaches laitières à fait l’objet d’une 

étude : Cette dernière concerne le statut de reproduction et sanitaire des femelles 

en reproduction. 

L’étude est portée sur 46 vaches de différentes races et numéro de lactation, âgées 

plus de 14 mois, l’analyse est portée sur trois points importants, le premier sur les 

paramètres de reproduction (naissance premier vêlage chez les primipares, 

l’intervalle vêlage-vêlage chez les pluripares, la détection des chaleurs, l’index de 

fertilité et les taux de gestation pour les deux catégories d’animaux). 

Le deuxième sur les pathologies de reproduction (rétention placentaire, fièvre 

vitulaire, métrite, les endométrites et les kystes ovariens) enfin, le troisième point 

sur l’effet de l’état corporel pour les primipares et les pluripares. 

Après l’analyse des résultats nous avons constaté des valeurs variables  en matière 

des paramètres de reproduction, avec L’IVV moyen chez les vaches est de 377 jours, 

De NV1 chez les primipares est de 25 mois,  index de fertilité est de 2,5, un taux de 

gestation en première insémination artificielle égale à 79,5%  et un index de wood 

égale 66 %. Pour celle des pathologies, les métrites, endométrites, fièvre vitulaire 

apparaissent très fréquemment avec l’absence de problème de rétention placentaire  

Donc à partir des résultats obtenus, nous avons constaté que les paramètres de 

fécondité et de fertilité sont un peu éloignés des objectifs standards définis par une 

gestion efficace de la reproduction. 

Mots clés : bovins femelles, primipares, pluripares, fertilité, fécondité, chaleurs, état 

corporel. 

 

  

   

                                



                                                 SUMMURY 

Analysis of reproductive performance of dairy cows has been the subject of a study : 

it concerns the health and reproductive status of females in reproduction. 

Our study  focused on 46 cows  of différent breeds  and lactation number .Aged over 

14 months , the analysis  is  focused on three main points , the firste on reproductive 

parameters (first birth calving primiparious , the calving interval in multiparious , tow 

those of other factors ,heat detection  on reproductive pathologies ( retained 

placenta ,milk fever , metritis , endometritis and ovarien cysts) Finally , the third 

point on the effect of body condition for primiparous and multiparous. 

After analysis of the results we have found varing valeus in reproductive parameters 

with the average IVV cows is about 377 days from primiparious NV1 is 25 months, 

and index of fertility 2, 5 and pregnancy rates in a first service is équal to 79,5% and 

the index of wood is 66%, to those of pathologies metritis , endometritis , milk fever 

occurs very frequently, and absent of problem of retained placenta . 

From our results, we found that the parameters of fertility and fécondity are a bit far 

from defined by the effective management of the reproduction of standard lenses. 

Keyword: female bovine, primiparous, multiparous, fertility, fécondity, body 

condition, heat. 

 

 

 

 

 

 

 



 الملخص                                                

 قد تم تحلٌل الأداء التناسلً للأبقار الحلوب موضوع دراسة انها تتعلق بالحالة الصحٌة و الإنجابٌة للإناث فً 

 ₁₄ بقرة من سلالات مختلفة و عدد الرضاعة اللذٌن تزداد أعمارهم عن ₄₆الإنجاب و ركزت الدراسة على

المٌلاد أول ولادة بكرة و الفترة  )شهرا و ٌركز التحلٌل على ثلاث نقاط رئٌسٌة الأولى على المعالم الإنجابٌة 

الوالدتٌن عند متكررة الولادات و عوامل أخرى مثل كشف الحرارة و مؤشر الخصوبة و معدل الحمل      بٌن 

المشٌمة المحتبسة حمى الحلٌب التهاب الرحم التهاب بطانة ) و الثانً على الإمراض التناسلٌة (لفئتً الحٌوانات 

و أخٌرا النقطة الثالثة على تأثٌر حالة الجسم للبكرٌة و متكررة الولادات (الرحم و كٌسات المبٌض    

 ₃₇₇المقارنة بعد تحلٌل النتائج وجدنا القٌم متفاوتة فً المعلمات الإنجابٌة مع متوسط الأبقار فاصل الوالدتٌن هو

و بالنسبة   ₆₆ شهرا و مؤشر وود ₂⁵ و معدلات الحمل فً أول خدمة تساوي₂‚⁵ ٌوم و مؤشر الخصوبة  هو 

تظهر بشكل متكرر جدا و غٌاب مشكل احتباس (حمى الحلٌب التهاب الرحم و التهاب بطانة الرحم)للامرض 

 المشٌمة                                                                                                                 

بناءا على الدراسة السابقة اتضح لنا إن معالم التلقٌح و الخصوبة بعٌدة نوعا ما عن النتائج النموذجٌة التً تهدف 

   إلى التسٌٌر المثالً للإنتاجٌة                                                                                           

                                               

 الرئٌسٌة الابفار الاناث بكرٌه متكررة الولادات الخصوبة التلقٌح حالة الجسم الحرارة       ː̀الكلمات المفتاحٌة  
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                                                    Introduction 

Les connaissances de reproduction bovine sont en croissance continue, Des 

thérapies ont été développés ainsi que les techniques de diagnostique en parallèle à 

des progrès zootechnique, Cependant  l’infertilité constitue un problème majeur en 

élevage, difficile à analyser et à maitriser, par leur origine multifactorielle et le délai 

souvent important entre les causes et leurs effets. 

Il est donc intéressant de pouvoir mettre en lumière les facteurs qui ont des 

répercussions sur la reproduction, et dans quelle proportion ils interviennent. 

Les résultats des paramètres de reproduction obtenus restent ainsi éloignés des 

objectifs standards définis pour une gestion efficace de reproduction. 

Le post-partum constitué une période importante chez la vache laitière, la reprise de 

la cyclicité et la croissance importante de la production au cours des premières 

semaines après le vêlage, nécessitent un apport nutritionnel équilibré. 
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                                                       CHAPITRE I 

I-Notions de fertilité et de fécondité 

 1- Définition de La fertilité : 

La fertilité, est un paramètre physiologique, définit comme étant l’aptitude d’une 

femelle à être fécondée lors de la mise en reproduction, elle est appréciée au niveau 

individuel par le rang de l’insémination fécondante alors que au niveau du troupeau 

par le taux de réussite de la première insémination et /ou la proportion obtenues 

après au moins trois tentatives .La fertilité à été définit plusieurs définitions selon 

plusieurs auteurs : 

La fertilité en élevage laitier est l’aptitude de l’animal de concevoir et maintenir une 

gestation si l’insémination a eu lieu au bon moment par rapport à l’ovulation 

(Darwash et Al, 1997), par contre selon Hanzen (1994) C’est l le nombre 

d’inséminations nécessaires à l’obtention d’une gestation, et c’est l’aptitude de la 

vache d’être gestante avec une ou deux insémination, pour Gillbert et Al (1995). 

Tableau 1 : objectifs standards pour la reproduction des vaches laitière (VALLET et 

al, 1984) 

                   FERTILITE                   OBJECTIFS 
 IA nécessaires à la fécondation  
 

                     <1 .6 
 

% vaches inséminés 3 fois ou plu 
 

                   < 15 %  
 

                    TRIA1 
 

                    >60% 
         

                  FECONDITE  
                   IV –IA1 
 

                    70 jours  

 % des vaches à IV-IA1 > 80 jours 
 

                    <15 %  

                   IV-IF 
 

                    90 jours 

% des vaches à IV-IF> 110 jours  
 

                    <15 % 

                     IV-V                     365 jours 
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1-2Critères de mesure de la fertilité : 

Différents critères sont utilisés pour évaluer la fertilité. Selon (Paccard ,1981) elle est 

mesurée par : 

1-2-1Le taux de réussite à la 1ère insémination : 

Il est appelé aussi le taux de non retour en 1ère insémination .Dans la pratique, la 

valeur de ce critère est apprécier 60 à 90 jours après la 1ère insémination (INRAP, 

1988) 

Dans un troupeau laitier, la fertilité  est dite excellente si le taux de gestation en 1ère 

insémination est de 40 à 50 % .Elle est bonne quand ce même taux est de 30 à 40 % ; 

elle est moyenne quand il est compris entre 20 et 30 % (klinborg, 1987) 

Selon CHEVALLIER et al (1998), dans une étude de terrain conduite de 1988 à 1997, 

le taux de réussite en première IA s’est sensiblement dégradé jusqu’en 1995, chutant 

de 60% à 53,4% avant de se stabiliser. 

Dans une étude menée à la réunion, entre 1993 et 2000, le TRIA1 est passé de 42% à 

28% et le pourcentage de vaches fécondées après 110 jours postpartum de 46 à 

52%( TILLARD et al, 2003) 

Dans une étude portant sur les inséminations réalisées de 1995 à 2002 par 4 centres 

d’inséminations de l’ouest de la France, le taux de réussite à l’IA des vaches Prim 

Holstein s’est de 4,1% à 7,9 selon les centres. 

Cette situation s’est accompagnée d’un allongement de 6 à 12 jours de l’intervalle 

vêlage-vêlage, et en 2002, pour 36% des femelles de l’une des centres au moins 3IA 

sont nécessaires pour obtenir un vêlage (LEMEZEC et al ,2005). 

Le taux de réussite est maximal chez la génisse, nettement plus faible chez la femelle 

en lactation, et diminue graduellement avec l’âge.   
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En races Normandes et Montbéliarde, il est assez élevé et relativement stable au 

cours du temps tandis qu’il est plus faible et diminue graduellement en race Prim 

Holstein (BOICHARD et al ,2002) 

 

 

Figure 1 : Evolution du TRIA1 en race Prim Holstein (d’après BOICHARD et al, 2002) 

Après la baisse de la fertilité constatée dans les années 2000 pour les races laitières, 

des indices laissaient entre voir un répit dans les résultats observés en élevage et des 

tendances rassurantes sur le plan génétique (le Mézec et Barbat ,2007).Mais 

l’épizootie de FCO apparue en 2007 a perturbé la reproduction, montrant des taux 

de non-retour inférieurs dans les élevages foyers (Mounaix et al, 2008).  
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Figure 2 : Evolution du taux de réussite en 1ère insémination en 3 races (Prim 

Holstein, Normandes et Montbéliardes) (Mounaix et al, 2008) 

 

1-2-2-L’index de fertilité (ou indice coïtal) : 

Est le nombre d’inséminations naturelles ou artificielles, réalisées à plus de cinq jours 

d’intervalle, nécessaires à l’obtention d’une gestation. 

Si le nombre des inséminations comprend celles qui ont été réalisées chez les 

animaux réformés, l’indice est dit «réel ».Dans le cas contraire, il s’agit de l’indice 

apparent, L’indice de fertilité réel doit être inférieur à 2,2 et l’indice de fertilité 

apparent inférieur à 1,8.( Hanzen,2005) 

1-2- 3- Pourcentage des vaches à 3 inséminations ou + : 

Il s’agit de l’ensemble des vaches  nécessitant 3 inséminations ou plus  pour être 

gravides ou celles non gravides après  deux  inséminations (Vallet ,1995)  

http://primholstein.com/wp-content/uploads/2012/joomla/stories/actu/2010/2010-12-08 btia tx_ia1.jpg
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Tableau 2 : pourcentage de femelles inséminées 3 fois ou plus par compagne d’IA1 

(Mounaix et al, 2008 

                Génisses                    Vaches 

 2008 Variation par 

rapport à 2000 

   2008 Variation par rapport à 

2000 

Prim’Holstein 15% +2% 29% +6% 

Montbéliarde 13% +1% 19% +2% 

Normande 15% +2% 22% +4% 

 

1-2-4La détection des chaleurs :  

 La détection des chaleurs constitue l’un des facteurs essentiels de fertilité 

puisqu’elle conditionne le choix du moment de l’insémination, non seulement par 

rapport  au vêlage, mais également  par rapport au début des chaleurs. 

Nombreuses études ont démontré que 5 à 30 %  des animaux inséminés  ne 

présentent pas réellement des signes des chaleurs lors de leur insémination 

(Williamson et al, 1972)  
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 2- Définition de la fécondité : 

La fécondité, caractérise l’aptitude d’une femelle à mener à terme une gestation 

dans  délais requis, la fécondité comprend la fertilité (Hanzen ,1994) introduit en 

plus une notion temporelle, L’IV-V caractérisant la fécondité est la somme de trois 

intervalles : le délai de mise à la reproduction, le temps perdu en raison des échecs à 

l’IA, la durée de gestation  

 

Figure 3 : définition de la fertilité et de la fécondité sur un intervalle entre deux 

vêlages successifs (Reproduction des mammifères domestiques, collection INRAP) 

2-1-Critères de  mesure  de la fécondité : 

Différents critères à prendre en considération, à savoir : 

2-1-1 L’âge au premier vêlage : 

Des moyennes comprises entre 27 et 29 mois dans les laitières sont considérées 

comme acceptables (Hanzen ,1994) ; Cependant, un objectif plus précoce de 24 à 26 

mois doit être fixé pour rentabiliser l’élevage (Williamson, 1987) 

 2-2-2 L’intervalle vêlage – première insémination : 

La mise à la reproduction des vaches sera préférable à partir du 60ème jour post-

partum, c’est le moment ou 85% à 95% des vaches ont repris leurs cyclicités. Le taux 

de réussite à la 1ère insémination est optimal entre le 60ème et les 90 jours post-
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partum (Royal et al ,2000) .En pratique L’intervalle vêlage -1ère ovulation varie entre 

13 et 46 jours avec une moyenne de 25 jours (Stevenson et al, 1983) 

Un objectif de 70 à 85% de chaleurs détectées est atteindre durant les 60 premiers 

jours du post-partum. La fertilité s’améliorait de façon linéaire au fur et à mesure 

que l’intervalle vêlage -1ère insémination augmente. Ainsi, pour un intervalle vêlage -

1ère insémination (IVI1) inférieur à 40 jours, le taux de réussite en première 

insémination est de 34,7% et 31,3% des vaches nécessitent au moins 3 interventions. 

Pour celles dont l’IVI1 est supérieur à 90 jours, les taux de fertilité sont 

respectivement de 58,5% et 17,4% (Chevallier et champion, 1996) 

Tableau 3 : Evolution de l’intervalle vêlage –insémination artificiel chez les trois 

races laitières  

Campagne Montbéliarde Normande Prim’holstein 

IV-IA1 (jours) IV-IA1 (jours) IV-IA1 (jours) 

1999 75.3 75.9 84.0 

2000 76.4 75.7 84.9 

2001 75.7 76.4 85.6 

2002 75.6 76.7 86.6 

2003 75.9 77.4 86.9 

2004 75.7 77.3 88.1 

2005 75.8 78.4 88.8 

2006 76.2 79.0 90.7 

2007 80.0 80.2 93.0 

2008 79.0 80.8 94.7 

 

L’intervalle vêlage ‐ insémination première a été allongé de 2 à 4 jours en 2007 dans 

les trois races.  Il est passé pour les vaches montbéliardes de 76 jours (valeur stable 

depuis environ 10 ans) à 80 en moyenne en 2007, pour revenir à 79 jours en 2008. 
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 2-2-3 L’intervalles vêlage-insémination fécondante : 

Sur le plan individuel, une vache est dite inféconde lorsque l’intervalle vêlage-

insémination fécondante est supérieur à 110 jours. Au niveau d’un troupeau, 

l’objectif optimum est un intervalle vêlage – insémination fécondante moyen de 85 

jours (INRAP, 1998) et peut aller jusqu’à 116 jours (Stevenson et al, 1983), et jusqu’à 

130 jours pour les exploitations laitières (Ethrington et al 1991) 

 

 

Figure 4 : Evolution de l’intervalle vêlage-insémination fécondante chez les trois 

races laitières (Moniex et al ,2008) 

La fécondité s’est également dégradée. En 2007 comme en 2008, le délai vêlage - 

insémination fécondante a augmenté, cet allongement résultant à la fois de celui du 

délai vêlage - insémination première et du manque de succès de l’insémination 

première 

 2-2-4 L’intervalle vêlage – vêlage :  

L’intervalle vêlage –vêlage qui le critère économique le plus intéressant en 

production laitière (INRAP ,1998) S’est accru d’environ un jour en prime Holstein 
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depuis 1980 pour atteindre plus de 13 mois aujourd’hui (COLEMAN et al 

,1985).Cette tendance est beaucoup moins marquée en race Normande et en race 

Montbéliarde, et on peut même constater une diminution de l’IVV au cours des 

années 80. Ces différences entre races sont d’autant plus marquées que l’intervalle 

entre vêlages inclut la durée de gestation  qui est plus courte chez la vache de race 

Prime Holstein (282j) que chez les deux autres races (Boichard et al, 2002) . 

 

Figure 5 : Evolution de l’intervalle entre vêlages depuis 1980 dans les trois 

principales races françaises (BOICHARD et al ,2002) 
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                                                CHAPITRE II 

Les facteurs de risque des performances de reproduction 

 Introduction : 

Les performances de reproduction d’une vache jouent un rôle important dans les 

décisions de réformes prises par les éleveurs (Baudeau  et  al, 1995). L’infertilité est 

l’incapacité temporaire d’une femelle à produire des ovocytes fécondables, en 

pratique dans les bilans de reproduction on restreint le sens du terme aux femelles 

iséminées : Etat d’une femelle se caractérisant par la nécessité de recourir à plus de 

deux inséminations pour obtenir, ou non une gestation (Hanzen, 2009)  

.L’infécondité se définit par l’incapacité d’une femelle à être fécondée. La cause  

d’infertilité et d’infécondité  chez la vache laitière est multifactorielle (Roche, 2006), 

les  facteurs responsables sont d’origine pathologiques, alimentaires concernent 

l’individu et son environnement. 

1- La race et l’âge : 

Il existe néanmoins des différences entre races, les génisses de races laitières à 

croissance rapide (du type Holstein et certaine autres par exemple jersiaise) 

présentent une précocité sexuelle plus importante que les races à croissance plus 

lente (du type Normande, Montbéliarde ou tarentaise) (Gauthier et al, 1986, D’Hour 

et al, 1995, Troccon, 1996). Cette différence de précocité sexuelle entre races se 

retrouve non seulement au niveau de la puberté mais aussi au niveau des taux de 

fertilité à la 1ère IA. La mise à la reproduction en des –sous de 15 mois apparait tout à 

fait réalisable et ne pénalise pas ce critère chez cette race précoce (Barbat et al 

,2007). 
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Figure 6 :. Effet de l’âge  sur la fertilité (% de réussite de  L’IA) des génisses (d’après 

Barbat et al ,2007) 

L’intervalle vêlage  –première insémination  est plus long en race Prim Holstein, 

moins long en race Normande, et intermédiaire en race Montbéliarde. Il augmente 

en race Holstein au cours du temps et présente une stagnation relative dans les deux 

autres races, avec des fluctuations entre années parfois assez fortes (Boichard et al, 

2002). L’intervalle vêlage-première saillie est plus long chez les vaches âgées que 

chez les plus jeunes (Stevenson et  al. 1983). En général, les vaches âgées ont de 

faibles performances de reproduction. Toutefois, les vaches en seconde lactation ont 

des performances de reproduction égales à celles des vaches en première lactation. 

Les vaches en troisième lactation et plus ont de faibles taux de conception et de 

longs intervalles vêlage-premières chaleurs que celles qui sont dans les premières 

lactations (Hillers et al. 1984). Les vaches à leur deuxième parité ont plus de chance 

de concevoir que les vaches primipares (Maizona et al. 2004.) Les primipares sont 

plus susceptibles que les vaches adultes à l’échec de reproduction (Manuel et al. 

2000). 

2-  La production laitière : 

Les études relatives aux effets de la production laitière sur les performances et les 

pathologies de la reproduction sont éminemment contradictoires. Le manque 

d’harmonisation relative aux paramètres d’évaluation retenus n’est pas étranger à 
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cette situation. Celle-ci est également déterminée par des relations complexes 

existantes entre la production laitière et la reproduction influencée l’une comme 

l’autre par le numéro de lactation, la gestion du troupeau, la politique de première 

insémination menée par l’éleveur, la nutrition et la présence de pathologies 

intercurrentes (Hanzen, 1994). Une étude dans des élevages de bovins laitiers au 

Nord-est des Etats Unis, a montré qu’une augmentation de 4,5 kg dans la production 

laitière entre deux tests successifs par rapport à la première saillie était associée à 

une réduction dans le taux de conception. Dans cette même étude, une période de 

production laitière de plus de 305 jours, était également associée avec une 

diminution du taux de conception. (Etherington et al. 1991). 

La production laitière augmente avec le rang de la lactation, on constate que le taux 

de conception décline avec l’âge   : de plus de 65% chez la génisse, il diminue à 51% 

chez les primipares et chute à 30-40% chez les multipares (BUTLER ,2005) 

 

 

Figure 7 : Evolution de la production laitière annuelle et du taux de conception    

dans la race Prime Holstein aux Etats-Unis (BUTLER, 2005) 
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. La production par lactation et par vache a augmenté de prés de 20 % de 1980 à 

2000. Aux  États-Unis (LUCY ,2001) sur la même période, les indices de reproduction 

se sont détériorés. 

  Tableau 4 : L’effet du niveau de la production Laitière sur les chances de   

conception (LUCY,  2001) 

  Moyenne de 

production laitière  

Nombres de 

vaches 

Taux de gestation 

à 100 jours 

Taux de gestation 

à 200 jours 

4000 litres et 

moins 

3102 56 89 

4000 à 6000 litres 13781 57 91 

6000 à 8000 litres 10019 58 92 

Plus de 8000 litres 1888 57 91 

 

3- score corporel et alimentation : 

Au cours du post-partum, la vache laitière est dans une situation conflictuelle 

maximale entre d'une part l'augmentation de sa production de lait et d'autre part, la 

reprise d'une activité ovarienne régulière et la fécondation. Habituellement et 

pendant une période plus ou moins longue, l'animal se trouve dans un état de déficit 

énergétique, les apports ne pouvant compenser les besoins requis par la production 

laitière. Il apparaît donc essentiel qu'au travers d'une alimentation adaptée au stade 

du post-partum de l'animal et de son niveau de production laitière, l'importance du 

déficit énergétique puisse être minimisée pour assurer une récupération rapide d'un 

état d'équilibre entre les apports et les besoins (Butler et Smith 1989). En effet, dans 

le cas contraire, l'animal mobilise ses réserves corporelles pour maintenir 

prioritairement sa production laitière. Il s'ensuit une perte de poids parfois excessive   

(Reid et Roberts 1983) dont l'apparition est liée au niveau de production laitière 
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Ainsi qu'au degré des réserves corporelles accumulées par l'animal au cours de la 

période précédant le vêlage (Roberts et al. 1981). A l'inverse et de manière 

unanimement reconnue, les animaux qui perdent du poids avant le vêlage ou dont 

l'état d'embonpoint est insuffisant au moment du vêlage ont une durée d'anœstrus 

plus longue que ceux qui en gagnent (Dunn et Kaltenbach 1980, Dziuk et Bellows 

1983, Dunn et Moss 1992). Une réduction de l'état corporel peut également être 

responsable d'un arrêt d'une activité cyclique régulière  chez la vache laitière   

(Johnson et al. 1987). 

L’alimentation est la cause d’un pourcentage non négligeable d’infécondité et 

d’infertilité. 

 L’observation et le suivi  de l’état corporel d’un troupeau au cours de la lactation 

permettent une meilleure gestion de la conduite alimentaire, notamment par une 

correction de la ration si nécessaire (FERGUSON ,2002) 

L'état d’embonpoint donne un indice des réserves de gras corporel dont dispose un 

animal. En période d'alimentation insuffisante, la vache utilise ces réserves pour 

combler ses besoins énergétiques. En général, chez les vaches à haut potentiel de 

production, cette situation se produit au début de la lactation, par ailleurs, les 

vaches malades ou nourries avec des aliments de qualité inférieure ou en quantité 

restreinte peuvent également puiser dans leurs réserves énergétiques, de plus les 

vaches qui ont traversé une période d'amaigrissement devraient recevoir une ration 

excédant leurs besoins afin de reconstituer un état d’embonpoint convenable 

La note d'état corporel idéale d'une génisse qui vêle pour la première fois  est 

d'environ 3, quand la note dépasse 3,5, on peut avoir des vêlages plus difficiles. Les 

génisses primipares ont besoin d'un régime un peu différent de celui des vaches plus 

âgées (Watthiaux M.A, 2005) 
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 4. Les pathologies du post-partum :  

Chez la vache laitière, la diminution de la fertilité est l’origine de plusieurs 

pathologies .le type de vêlage est connu pour affecter la fertilité et la fécondité des 

vaches (Barkema et al, 1992). Parmi,  ces pathologies, on cite les plus fréquentes.  

4-.1. Les dystocies : 

La fréquence des dystocies en élevage bovin laitière est comprise  entre 0.9 et 32 

% (Thompson et al. 1983, Barnouin et al. 1983, Fonseca et al. 1983, Curtis et al. 

1985, Bendixen et al. 1986, Sieber et al. 1989, Klassen et al. 1990, Barkema et al. 

1992) 

C’est la difficulté ou le prolongement du part, elle est due dans la majorité des 

cas à une disproportion fœtale-pelvienne résultant de l’influence de facteurs et 

maternels (Hanzen 2007) .L’accouchement  dystocique se traduit  par une 

diminution du taux de gestation en première insémination de l’ordre  6 %. (Hanzen, 

2005). Des études ont été réalisées par Fourichon et al, (2000) sur les effets des 

dystocies sur la fertilité montrent qu’œstrus  apparait en moyenne deux jours plus 

tard. La première insémination 2,5 jours plus tard et l’insémination fécondante 8 

jours plus tard en moyenne. 

4-2 Les infections du tractus génital :  

Qualifiée habituellement d'endométrite ou de métrite dans les cas les plus 

graves, cette pathologie  a chez la vache laitière, une fréquence comprise entre 2.5 

et 36.5 % (Erb et al. 1984, Martinez et Thibier 1984, Curtis et al. 1985, Bartlett et al. 

1986, Markusfeld 1990, Grohn et al. 1990). Les métrites s'accompagnent d'infertilité 

et d'infécondité et d'une augmentation du risque de réforme (Erb et Morrisson 

1959, Cobo-Abreu et al. 1979, Sandals et al. 1979, Erb et al. 1981, Smith et al. 1982, 

Fonseca et al. 1983, Erb et al. 1985, Coleman et al. 1985, Bartlett et al. 1986, Vallet 

et al. 1987, Nakao et al. 1992). Elles sont responsables d'anœstrus (Martinez et 

Thibier 1984, Etherington et al. 1985, Grohn et al. 1990, Nakao et al. 1992),  ou 

encore de kystes ovariens (Erb et al. 1981, Erb et al. 1985, Francos et Mayer 1988, 

Grohn et al. 1990). Leurs effets sur la production laitière apparaissent faibles voire 

inexistants (Erb et al. 1981, Dohoo et Martin 1984, Bartlett et al. 1986). 
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4-3rétention placentaire : 

  Définie par la non-expulsion du placenta dans les 12 à 48 heures suivant le 

vêlage, la Rétention placentaire a une fréquence comprise entre 0.4 et 33 % (Roine 

et Saloniemi 1978, Patterson et al. 1981, Thompson et al. 1983, Larson et al. 1985, 

Vallet et al. 1987, Joosten et al. 1987, Francos et Mayer 1988, Sieber et al. 1989). 

Elle augmente le risque de réforme (Erb et al. 1958) et entraîne de l'infertilité 

(Kay 1978, Coleman et al. 1985, Joosten et al. 1988, Borsberry et Dobson 1989) et 

de l'infécondité (Dubois et Williams 1980, Mather et Melancon 1981, Hillers et al. 

1984, Martin et al. 1986). Ses effets négatifs sur les performances de reproduction 

n'ont cependant pas été unanimement reconnus (Muller et Owens 1974, Sandals et 

al. 1979, Patterson et al. 1981, Halpern et al. 1985, Larson et al. 1985, Gregory et 

al. 1990) et peuvent entre autres choses dépendre de la présence de complications 

du post-partum (Borsberry et Dobson 1989) ou de la durée de la rétention 

placentaire (Van Werven et al. 1992) et par conséquent du suivi thérapeutique 

réservé à cette pathologie. 

 

 4-4  La fièvre vitulaire : 

La fièvre vitulaire aussi appelée parésie ou hypocalcémie de parturition, 

affecte 1.4 à 10.8 % des vaches laitières (Dohoo et al. 1982/1983, Grohn et al. 1986, 

Markusfeld 1987, Bendixen et al. 1987, Grohn et al. 1990, Bigras-Poulin et al. 

1990). 

Elle augmente le risque de réforme et entraine l’infertilité et l’infécondité 

(Martin et al, 1986).Les études de (Fourichon et al, 2000) montrent que la première 

insémination à été réalisée en moyenne avec 3 à 6 jours de retard, le pourcentage 

de réussite est diminué de 5 à 25 % à la première insémination enfin, il fallu 6 à 22 

jours de plus pour avoir une insémination fécondante. 

 

 4-5 retards d’involution utérine : 

La durée de l'involution utérine et cervicale est normalement d'une trentaine 

de jours (Fosgate et al. 1962, Morrow et al. 1966, Marion et al. 1968). Elle est 
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soumise à l'influence de divers facteurs tels le nombre de lactations (Buch et al. 

1955, Morrow et al. 1966, Fonseca et al. 1983), la saison (Marion et al. 1968) ou la 

manifestation par l'animal de Complications infectieuses ou métaboliques au cours 

du postpartum (Morrow et al. 1966, Fonseca et al. 1983, Watson 1984). Ses effets 

sur les performances de reproduction ont été peu étudiés. En l'absence de métrites, 

il ne semble pas qu'un retard d'involution réduise la fertilité ultérieure de la vache 

(Tennant et Peddicord 1968). 

 5-La saison : 

La fertilité et la fécondité présentent des variations saisonnières .la fertilité 

est maximale au printemps et minimale pendant l’hiver (Mercier et Salisbury 1974, 

De Kruif, 1975), cependant le pourcentage d’animaux repeat –breeders est plus 

élevé chez les vaches qui accouchent en automne (Hewett, 1968) 

L'effet de la température sur les performances de reproduction se traduirait 

par une Diminution des signes de chaleurs (Stott et Williams 1962, Vincent 1972, 

Monty et Wolff 1974), par la diminution de la progestéronémie significativement 

plus basse selon certains auteurs en été qu'en hiver (Rosenberg et al. 1977) ou par 

une réduction du taux basal ainsi que de la libération pré ovulatoire du taux de LH 

(Madan et Johnson 1973), effet cependant non confirmé par une étude ultérieure 

(Gwasdauskas et al. 1981). 

Dans les régions tropicales et subtropicales, divers auteurs ont enregistré une 

diminution de la fertilité au cours des mois d’été qui coïncident habituellement avec 

des périodes prolongées de température élevée (Hanzen, 2005) 

 

 6- La détection des chaleurs et l’insémination : 

Elle constitue un des facteurs les plus importants de fécondité mais 

également de Fertilité puisqu'en dépendent non seulement l'intervalle entre le 

vêlage et la première insémination, les intervalles entre inséminations et le choix du 

moment de l'insémination par rapport au début des chaleurs (Olds 1969, Bozworth 

et al. 1972, Esslemont et Ellis 1974, Barr 1975, Foote 1975, Coleman et al. 1985). 



 
19 

 

Bien qu'il soit depuis longtemps recommandé de respecter un intervalle 

moyen de 12 heures entre la détection des chaleurs et l'insémination (Barrett et 

Casida 1946, Trimberger 1948, Mac Millan et Watson 1975, Foote 1979) plusieurs 

études ont relativisé l'importance de cette politique (Gwasdauskas et al. 1981, 

Stevenson et al. 1983, Gwasdauskas et al. 1986, Rankin et al. 1992) et ont 

davantage mis l'accent sur l'importance du moment de l'insémination par rapport à 

l'ovulation qui conditionnerait plus le risque d'absence de fertilisation ou de 

fertilisation anormale conduisant à une augmentation de la mortalité embryonnaire 

précoce (Hunter 1985). D'autres facteurs liés à l'insémination doivent également 

être pris en considération Comme la méthode de décongélation de la paillette, la 

facilité de pénétration du col, L’inséminateur, le taureau, la nature de l'écoulement, 

la température extérieure, les critères de diagnostic d'un état œstral (Stevenson et 

al. 1983, Gwasdauskas et al. 1986) ou l'endroit anatomique d'insémination (Peters 

et al. 1984, Mitchell et al. 1985, Williams et al. 1987, Williams et al. 1988, Mc 

Kenna et al. 1990, Graves et al. 1991). 
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 Introduction : 

La reproduction est un préalable indispensable à l’ensemble des productions  

animales, que ce soit pour la production du lait ou de veaux destinés à la production de 

viandes. La maitrise de la reproduction permet d’une part de réduire les périodes 

d’improductivité de plus la réduction de l’intervalle entre vêlage et également elle 

permet d’accélérer le progrès génétique. Plusieurs études ont été réalisées dans ce 

domaine expliquant la diversité de système d’élevage d’une ferme à l’autre et d’un pays 

à l’autre.les performances de reproduction sont généralement décrites par indicateurs 

complémentaires entre eux ; et ayant chacun leurs intérêt et leurs limites, on distingue 

les éléments de quantification de la fertilité et fécondité. 

I-Objectif : 

La présente étude à pour but d’analyser des données de reproductions des vaches 

laitières, à travers des anamnèses individuelles. L’étude s’est portée sur  46 fiches 

d’anamnèse, ces dernières comportent tous les évènements chronologiques après le part 

(l’état du vêlage, le diagnostic ovarienne, les examens gynécologiques, les signes des 

chaleurs, les inséminations et enfin le diagnostic de gestation) .Le travail comporte 

plusieurs étapes à savoir : l’identification, l’introduction et l’analyse des données 

relatives aux ; paramètres de performances de reproduction, pathologies de la 

reproduction, évolution chronologique de fertilité et paramètres de détection des 

chaleurs. 

 II. Matériel et Méthodes : 

2.1 - Description des données : 

L’étude concernait (un nombre de 46 femelles bovines) s’est  basé sur l’analyse des 

fiches d’anamnèse, ces dernières se répartissent en deux catégories d’animaux ; les  

primipares et les  pluripares. Les fiches individuelles de vaches, collectées dans le 

cadre d’un suivi de reproduction, elles comprennent des données relatives aux : 

1. Paramètres de performance de reproduction (fécondité, NV1, VIF et IV et de 

la fertilité). 
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2. pathologies de reproduction à savoir les dystocies, le retard d’involution 

utérine, la rétention placentaire, la fièvre vitulaire, les métrites aigues et les 

endométrites cliniques, les structures ovariennes anormales et pathologique. 

3.  Évolution chronologique de la fertilité. 

4.  Facteur de quantification de la détection des chaleurs. 

5. Comparaison de l’évolution de la note d’état corporel des primipares et les 

pluripares.   

L’analyse des fiches consiste à connaitre et à comprendre des plusieurs notions 

importantes à savoir ;  la composition du troupeau, l’évaluation régulière des 

performances, ainsi que les problèmes de reproduction. 

2-2 Les facteurs analysés : 

1 – La fécondité  et fertilité, période d’attente de reproduction et gestation. 

2 – La nature des structures ovariennes et leur évolution au cours du cycle méthodes 

et délai de diagnostic de gestation. 

3 – Les méthodes et critères de diagnostic des pathologies. 

4 – Définition clinique de l’anœstrus du post partum, de rétention placentaire, de 

l’involution utérine, des kystes ovariennes. 

5 – Méthode d’évaluation de la qualité de la détection  des chaleurs. 

6-  méthode de comparaison de l’évolution de la note d’état corporel entre les 

primaires et le pluripares. 

Les données ont été traité et organiser dans un fichier Excel, afin de réaliser une 

étude statistique. 

2-3 Méthodes d’évaluation et description des différents paramètres : 

2. 3 .1 Les performances de reproduction sont décrites au moyen de paramètres 

suivants : 

-L’intervalle entre deux vêlages, pour les pluripares et l’intervalle entre les dates de 

naissances et le premier vêlage pour les primipares. 

-Les dates d’insémination effectuées pour chaque vache. 
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-L’intervalle entre le vêlage et l’insémination fécondante des vaches.  

-L’index de fertilité apparent des génisses calculé pour les génisses dont la gestation 

a déjà été confirmé. 

-L’index de fertilité apparent des vache calculé pour les vaches dont la gestation a 

déjà été confirmé. 

-L’index de détection des chaleurs calculé en divisant 21 par la moyenne des 

intervalles entre les chaleurs ou insémination observées (index de Wood). 

2-3-2 L’étude comparative du score corporel entre les primipares et les pluripares : 

Cette étape consiste à comparer le profil d’état corporel pendant la période 

du post partum, Des primipares et des pluripares 

2-3-3 Pathologies de reproduction : Elles sont décrites par plusieurs paramètres 

-le pourcentage de rétention placentaire et des fièvres vitulaires est calculé pour les 

différents animaux. 

-le pourcentage des métrites calculé sur le nombre de cas de métrites observés par 

rapport aux écoulements observés. 

- le pourcentage des kystes est calculé en divisant le nombre de vaches et des 

génisses présentant un kyste ovarien. 

3- Résultats :  

Les résultats ont été organisés comme suit :  

1- Résultats des paramètres de reproduction. 

2- Résultats des problèmes de reproduction. 

3- Résultats de l’évolution chronologique de la fertilité. 

4- Résultats de quantification des chaleurs. 

5- Résultats sur la comparaison de l’évolution de la note d’état corporel entre 

les primipares et les pluripares. 
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 3-1Données des paramètres de reproduction et de pathologies de 

reproduction : 

 Tableau 5 : paramètres de reproduction : 

N Moy ET 

IVV(Jours) 31 377 40,9 

NV  15 25,2 1,01 

PA(Jours) 46 71,8 14,4 

PR(Jours) 42 45,9 49,3 

VIF(Jours) 42 117 50 

VC(Jours) 46 43,4 42,6 

IF 42 2,5 1,6 
 

 IVV : intervalle vêlage-vêlage, NV1 : naissance- premier vêlage, PA : période 

d’attente, PR : période de reproduction  VIF : vêlage- insémination fécondante, VC : 

vêlage- première chaleur, IF : Index de fertilité ET : écart type. 

Intervalle entre deux vêlages est calculé spécialement pour les pluripares, d’après les 

résultats obtenus, nous avons remarqué que, la valeur moyenne est de 377 jours. 

L’âge moyen du premier vêlage est de 25,2 mois. 

Pour la période d’attente (71,8 jours), la période de reproduction (45,9jours) et 

l’intervalle vêlage- insémination fécondante (117 jours) 

Pour l’index de fertilité, nous avons observé qu’il égale à 2.5. 
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Figure8 : Les paramètres de reproduction 

Tableau 6 : reprise de la cyclicité : 

Structures  
Ovariennes  

N ٪   N ٪ 

Primipares  Dgo1 CJ 3 2 Dgo 
2 

CJ 0 0 

  CJH 0 0  CJH 1 6 

  F 2 13  F 3 2 

  IO 2 13  IO 0 0 

  KF 1 6  KF 1 6 

  Tot 8 34  Tot 5 14 

          

Pluripares  Dgo1 CJ 7 22 Dgo 
2 

CJ 11 35 

  CJH 2 6  CJH 2 6 

  F 5 16  F 8  25 

  IO 4 12  IO 0 0 

  KF 4 12  KF 5 16 

  Tot 22  68  Tot 26 82 

 CJ : corps jaune, KO : kyste ovarien, F : follicule, IO : inactivité ovarienne, CJH : corps 

jaune hémorragique 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

N

Moy



 
25 

 

 Tableau 7 : problème de reproduction : 

 N RP % RP N FV  % FV N D % D 

Primipares  0 0 0 0 9 6 

Pluripares 0 0 4 12 7 22 

Total 0 0 4 12           16 28 

 N MA MA٪ N ECP ECP٪ N RIU RIU 

Primipares  1     6 4      26 0 0 

Pluripares 3     9 7      22 2 6 

Total 4     15 11      48 2 6 

 

RP : rétention placentaire, FV : fièvre vitulaire, D : dystocie, MA : métrite aigue, ECP : 

endométrite chronique, RIU : retard d’involution utérine  

  Nous avons constaté des taux plus au moins élevés concernant les dystocies 

et les ECP respectivement 28% et 48%, par contre aucun cas de rétention placentaire 

à été enregistré (0%). 

 Tableau 8 : Taux de réussite de la 1ère insémination : 

 primipare Pluripares 

% 1ère G de la 1ère IA  66 .6  12.9 

     

 Le taux de réussite en 1ere insémination selon le tableau été clairement très 

élevé chez les primipares (66,6%) contre 12,9% chez les pluripares. 
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 Tableau9 : Moyenne des chaleurs détectées  du post partum : 

  

 1 2 3 4 5 

 <18 18-24 24-36 36-48 >48et< 54 

Nombre 3 6 12 5 6 

 % observé 9 19 38 16 19 

% objectif 15 55 15 10 5 

Index de 

Wood 66  
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Figure9 : les taux des chaleurs observées par rapport à l’objectif 

Pour la classe des chaleurs < 18 jours on observe un pourcentage < à 15, les kystes 

ovariens ou les endométrites sont susceptibles d’induire un retour plus rapide en 

chaleur 

 La classe de 18-24 un pourcentage < 55%. 

 La classe de 24-36  pourcentage > 15%, la mortalité embryonnaire tardive se traduit 

par des retours longs. 

La classe de 36-48 pourcentages > 10 %,  qu’une chaleur détectée 36 à 48 jours après 

la précédente conséquence de la non- détection d’une chaleur de 18 à 24 jours. 

 La classe >48 et < 54 un pourcentage > de 5%. 

Index de wood égale à 66, valeur souhaitable proche aux objectifs 
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Tableau 10 : Les taux d’insémination effectués : 

 

n tot IA 102 

 N IA + 41 

 N IA - 61 

% IAF 40 .19 

%IANF 59.80 

 

N : nombre, IA : insémination artificielle, IAF : insémination artificielle fécondante, 

IANF : insémination artificielle non fécondant 

 

 Tableau 11 : Comparaison du profil de l’état corporel chez les primipares et 

pluripares : 

 

JPP -5 11 31 61 91 121 151 181 211 231 261 291 >321 

10 30 60 90 120 150 180 210 230 260 290 320  

MOY 

NL=1 

3 2.7 2.6 2.6 2.56 2.57 2.68 2.6 2.35 2.43 2.59 2.55 2.58 

MOY 

NL>1 

2.91 2.6 2.25 2.55 2.54 2.47 2.59 2.5 2.5 2.5 2.66 2.87 3.14 

 

  

 Nous avons observé que, le profil d’état corporel chez les deux catégories des 

femelles passe par le même stade. 
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Figure 10 : comparaison du profil de l’état corporel chez les primipares et    

pluripares. 
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4-La  discussion : 

L’analyse des différentes  fiches , nous a permis de constater des résultats 

variables des performances de reproduction, les 46 vaches étudiées , de types 

laitière, comporte des femelles (primipares et pluripares ), et elle sont âgées plus de 

14 mois , D’après les résultats obtenus , l’âge moyen du premier vêlage est de 25 

mois , sont comparables aux moyennes individuelles rapportes chez les races laitière  

entre 27 et 29 mois (steffan,1987) . 

Autre paramètre considéré comme un critère économique plus intéressant  

pour les pluripares, l’intervalle vêlage-vêlage, nous avons remarqué que la valeur moyenne 

est de 377 jours, cette valeur et proche au objectif 365 jours. Le taux de réussite en premier 

insémination observé et de 79 ,5,% ce dernier est considéré comme un taux 

acceptable, en comparant avec les objectifs admis par certain auteurs (vallet et al 

,1984). Suite à étude de taux insémination effectuées, nous remarquons parmi 102 

insémination sur 46 vaches étudies, ont constate 40,19 %  d’insémination ont était 

fécondantes, par contre 59,8%  sont pas fécondantes. Pour index de fertilité nous 

avons observé  qu’il  est égale 2,5 ; cette valeur est très proche des objectifs selon 

plusieurs auteurs, la valeur normale, soit moins de 2,5, selon Derivaux et Ectors, 

1980, et de 2 ,5 à 3 inséminations  par gestation selon Chevallier et Champions 

(1966). 

La détection des chaleurs conditionne non seulement l’intervalle entre les 

vêlages  et la première insémination mais également la fertilité (Loeffler et al, 1999), 

il apparait donc essentiel de pouvoir déterminer non seulement l’aspect quantitatif 

c’est-à –dire la précision de la détection mais l’aspect qualitatif, c’est-à- dire la 

fréquence de la détection des chaleurs ,d’après nous résultats nous avons observés 

un index de wood égale à 66 qui est proche aux objectifs ( Barker et al , 1998 ). 

Pour les pathologies de post- partum, nous avons constaté l’absence du 

problème de la rétention placentaire, par contre la fièvre vitulaire, métrite aigue et 

endométrite chronique constituent un problème majeur représente au sein de 

l’élevage (FV 12%, ECP 48%, MA 15%), Selon plusieurs auteurs (Roine et Saloniemi 

1978, Patterson et al 1981, Thompson et al 1983, Larson et al 1985, Vallet et al 
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1987, Joosten et al 1987, Francos et Mayer 1988, Sieber) ,la fréquence de la 

rétention placentaire dans les élevages laitiers est comprise entre 0.4 et 33% . 

D’après notre études sur l’involution utérine chez 46 vaches on à constaté 

que 2 vaches présentent un retard d’involution utérine > 30 JPP, avec un 

pourcentage de 6% qui est comparable aux objectifs (Foscat et al 1962, Morrow et 

al 1966). 

Pour le type de vêlage  nous avons trouvé que 28% présentent un vêlage 

dystocique, selon nombreux auteurs (Thompson et al ,1983.Barnouin et al, 

1983.Fonseca et al ,1983.Curtis et al 1985.Bendixen et al 1986. Sieber et al 

1989.Klassen et al 1990 .Barkema et al 1992.) , la fréquence des dystocies en 

élevage bovin est comprise chez les vaches laitières entre 0,9 et 32 %. 

Les données relatives à l’examen ovarien montrent que le kyste folliculaire 

présente 22 %, Ce résultat est comparable à celui des auteurs .Le kyste ovarien à une 

fréquence comprise entre 3 .8 et 35% (AL Dahash et David 1977, Erb et White 1981, 

Dohoo et al 1982/1983, Bartlett et al 1986, Grohn et al, 1986, Bigras –Poulin et al 

1990, Carroll et al 1990). 

Enfin,  les résultats obtenus pour la note d’état corporel, après avoir fait une 

étude comparative entre les primipares et les pluripares, nous avons observé que, le 

profil d’état corporel chez les deux catégories des femelles passe par le même stade.  
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                                                Conclusion          

Une gestion optimale de la production laitière implique divers aspects  dont 

celui de la reproduction. Des objectifs raisonnables, atteignables peuvent et doivent 

être définis en tenant compte de leur contexte .Pour ce faire, il est plus que jamais 

important de mettre en place des bases de données cliniques, zootechniques et 

thérapeutiques. L’heure une fois encore est à la mise en commun des ressources et 

compétences. 

Ces bases ne pourront se constituer que si les responsables de la santé 

(vétérinaires, techniciens et éleveurs) puissent continuer de bénéficier d’un 

encadrement .L’amélioration de la production et donc du niveau de vie passe par la 

formation. 

                                                        Recommandations   

-la mise en place d’un planning de suivi de reproduction. 

- une bonne détection des chaleurs. 

- diagnostique précoce de gestation. 

-diagnostique précoce des problèmes de reproduction. 

-réformer les vaches âgées. 

-une bonne IA : choix de la semence, le bon moment. 

-Distribution d’une ration alimentaire équilibré et suffisante. 

- Assure une bonne hygiène sanitaire (bâtiments et animaux).  
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Ident NL NV1 IV TV RP FV MA ECP Jex RIU Jex Dgo JOV Dgo JOV VC CH PA PR V-IF IF G Ref NT 
         ECP  RIU 1 1 2 2  <50       TT 

13 2  366 N N N N N 34 N 34 IO 34 CJ 62 31 O 101 86 187 4 O N 2 

36 7  462 N N O N N 47 O 47 F 74 F 74 55 N 56 44 100 3 O N 3 

37 7  371 N N N O N 33 N 33 F 33 F 58 58 N 58 49 107 2 O N 5 

52 7  380 D N O N O 37 N 37 OG 37 CJ F 65 74 N 75 0 75 1 O N 18 

52 8  357 N N N N N 23 N 23 CJ 23 CJ 72 44 O 96 8 104 2 O N 2 

83 6  342 N N O N N 27 N 27 IO 27 CJ 118 35 O 58 45 103 3 O N 4 

87 5  403 D N  N N N 47 N 47 IO 47 CJ 137 57 N 58 168 226 6 O N 5 

88 4  383 D N N N N 37 N 37 CJ  37   24 O 93 19 112 2 O N 11 

114 3  411 N N N N N 33 N 33 CJH 33   51 N 52 21 73 2 O N 1 

114 7  361 N N N N N 48 N 48 OG 48 KF 48 22 O 61 44 105 3 O N 12 

116 4  485 N N N N N 47 N 47 CJ 47 F 56 35 O 56 50   N O 2 

123 1 25,3  D N N N O 28 N 46 OG 46 CJH 46 30 O 74 46 120 3 O N 6 

123 2  408 N N N O N 45 N 16 OG 16 CJH 45 117 N 81 119 200 6 O N 7 

124 4  371 N N N N N 39 N 39 IO 39 CJ 55 56 N 57 44 101 3 O N 1 

124 6  349 N N N N N 24 N 24 CJ 24 CJ 52 58 N 79 32 111 2 O N 2 

125 4  338 N N N N N 26 N 26 OG 26 F 56 34 O 56 172 228 7 O N 1 

131 2  339 N N N N N 27 N 27 OG 27 KCJ 56 61 N 62 105 167 4 O N 4 

131 3  446 N N N N N 37 N 37 FKF 37 KFL 100 53 N 54 122 176 3 O N 4 

138 1 24,9  D N N N N 33 N 33 OG 33   29 O 69 21 90 2 O N 1 

139 1 25,2  D N N N N  N 54 OG 54   15 O 75 0 75 1 O N 1 

139 4  356 N N N N N 34 N 34 CJ 34   24 O 72 0 72 1 O N 0 

139 7  418 N N N N N 45 N 45 F 45   22 O 72 0 72 1 O N 5 

142 2  404 D N N O O 29 N 29 F 29   09 O 53 50 103 4 O N 3 

144 3  340 TL N N N N 48 N 48 OG 48 F 86 32 O 86 100 186 3 O N 3 

144 5  339 TL N O N N 43 N 43 OG 43   37 O 58      6 

152 6  342 N N N N O 40 O 40 CJH 40 OG 173 35 O 79 92 171 3 O N 4 

153 3  342 N N N N O 28 N 28 KF 28 KF 57 59 N 81 22 103 2 O N 4 

186 1 24,4  N N N N N 33 N 33 IO 33 F 61 37 O 78 0 78 1 O N 1 

187 1 25,8  N N N N N 42 N 42 CJ 42   37 O 59 0 59 1 O N 2 

187 2  335 N N N N O 28 N 28 KF 28 KF 154 50 N 72      3 

187 3  458 TL N N N N 32 N 32 CJ 32 CJ 67 17 O 100 142 242 6 O N 13 

192 1 24,2  D N N O O 20 N 20 OG 20 F 61 61 N 62 0 62 1 O N 3 



 

 

NL : numéro de lactation. NV1 : Naissance premier vêlage. IV : Intervalle entre les vêlages. TV : Type de vêlage. 

PR : Période de reproduction. FV : Fièvre vitulaire. MA : Métrite aigue. ECP : Endométrite clinique ou pyromètre. 

Jex : Jours post partum. RIU : Retard d’involution utérine. Dgo : Diagnostic ovarien. VC : Vêlage – première chaleur. 

PA : Période d’attente. PR : Période de reproduction. V-IF : Vêlage – insémination fécondante. IF : Index de fertilité. 

G : Gestation. REF : Réforme. NT : Nombre de traitement     

 

194 1 24,9  TL N N N N  N 80 OG 80   52 N 53 66 119 2 O N 7 

196 1 28,4  N N N N N 43 N 43 OG 43   37 O 63 0 63 1 O N 1 

196 2  342 N N N N O 37 N 37 F 37 CJ 163 31 O 55 121   N O 7 

197 1 24,3  N N N N N 29 N 29 F 29   24 O 71 21 92 2 O N 1 

198 1 24,3  TL N N N O 28 N 28 IO 28 F 56 90 N 91 0 91 1 O N 2 

198 4  348 N N N N   N 43 KF 43 F 197 58 N 80      5 

202 1 24,3  TL N N N O 48 N 41 F 41   56 N 76 0 76 1 O N 2 

203 1 25,5  D N N N N 47 N 47 CJ 47 OG 110 34 O 59 52 111 2 O N 4 

204 1 24,9  N N N N N 31 N 31 KF 31   18 O 76 0 76 1 O N 7 

204 2  357 N N N N N 41 N 41 CJ 41 F 73 49 O 74 0 74 1 O N 3 

206 1 25,8  N N N N N 41 N 41 CJ 41   31 O 74 0 74 1 O N 1 

208 1 25,1  TL N N N N 28 N 28 OG 28 KF 63 72 N 93 0 93 1 O N 7 

208 2  373 N N N N   N 26 OG 26 CJ 89 56 N 100 91 191 5 O N 3 

201 2  353 N N N N O 36 N 36 OG 36 CJH 162 31 O 93 20 113 2 O O 1 
Moy  25,2 377      35,8  36,7  37,3  86,2 43,4  71,8 45,86 117 2,4    

ET  1,01 40,9      7,9  10,68  11,9  42,6 20,3  14,4 49,29 50 1,6    
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