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Résumé 

L’appréciation des performances de reproduction des vaches laitières a fait l’objet d’une 

étude descriptive du profil de reproduction dans les élevages de bovins laitiers. Un screening 

a été réalisé sur un effectif de 143 femelles bovines de différents numéro de lactation. Sur la 

base d’une fiche de suivi, l’étude a fait l’objet d’une double description, la première concerne 

les performances de reproduction (IVV, NV1, VIF, PA, IF, PR, quantification des chaleurs et 

production laitière), tandis que la seconde intéresse les facteurs de santé (Métrites aiguës et 

chroniques, SC, taux cellulaire, les pathologies du postpartum, diagnostic ovarien). Nos 

résultats nous a montré que, la majorité des paramètres calculés présentent des valeurs plus 

ou moins proches des objectifs : Age du 1 er vêlage.= 26 mois ; première insémination = 77 j ; 

vêlage insémination fécondante = 115 j : intervalle vêlage- vêlage = 378  j , IFT = 2 , pour les 

résultats des inséminations (Cusum), un taux positif de 97.3% a été constaté. Par ailleurs, les 

résultats concernant l’aspect général et de santé des animaux, une note moyenne d’état 

corporel de 2.5 a été enregistrée. Alors que, plusieurs pathologies ont marqué des taux très 

élevés à savoir ; la rétention placentaire (42.6 %), les endométrites chroniques (33.5 %) et les 

problèmes ovariens (19.5 %). Comme, il a été signalé également après une analyse des taux 

cellulaires des animaux, qu’une valeur de 202000 cell/ml a été mentionnée. Les résultats de 

notre étude ont montré, que les valeurs moyennes des performances de reproduction 

trouvées sont plus ou moins acceptables. Tandis que, les pathologies ou les facteurs de santé 

des valeurs supérieures ont été enregistrées, reflète ainsi, un problème de suivi régulier de 

reproduction notamment après le part. 

 

Mots clés : vache laitière, primipare, multipare, paramètres de reproduction, chaleurs, santé 

mammaire et production laitière. 
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Abstract: 

The assessment of the reproductive performance of dairy cows was the subject of a 

descriptive study of the reproduction profile in dairy cattle farms. A screening was carried out 

on a number of 143 bovine females of different lactation numbers. On the basis of a follow-

up sheet, the study was the subject of a double description, the first concerning reproduction 

performance (IVV, NV1, VIF, PA, IF, PR, quantification of heat and milk production), while the 

second concerns health factors (acute and chronic metritis, SC, cellular level, postpartum 

pathologies, ovarian diagnosis). Our results showed us that the majority of the calculated 

parameters present values more or less close to the objectives: NV1 = 26 months; PA = 77 d; 

VIF = 115 d, IVV = 378 d, IFT = 2), for the results of inseminations (Cusum), a positive rate of 

97.3% was observed. In addition, the results concerning the general aspect and health of the 

animals, an average score of body condition of 2.5 was recorded. While, several pathologies 

have marked very high rates namely; placental retention (42.6%), chronic endometritis 

(33.5%) and ovarian problems (19.5%). As, it was also reported after analysis of the cell levels 

of the animals that a value of 202,000 cells / ml was reported. The results of our study showed, 

that the average values found more or less acceptable reproductive performance. While, 

pathologies or health factors of higher values were recorded, thus reflects a problem of 

regular monitoring of reproduction especially after the part. 

 

Key words: dairy cow, primiparous, multiparous, reproductive parameters, heat, mammary 

health and milk production. 



5 
 

 ملخص

كان تقييم الأداء التناسلي للأبقار الحلوب موضوع دراسة وصفية لملف التكاثر في مزارع أبقار الألبان. تم إجراء فحص  

نت الدراسة موضوع وصف مزدوج ، الأول لبن. على أساس ورقة متابعة ، كامن الأبقار بأعداد مختلفة من ال 143لعدد 

IVV  ،NV1) يتعلق بأداء التكاثر    ، VIF  ،PA  ،IF  ،PR   قياس الحرارة وإنتاج الحليب ( ، بينما يتعلق الثاني بالعوامل ،

ولادة ، تشخيص المبيض(.  ، المستوى الخلوي ، أمراض ما بعد ال SCالصحية )التهاب الميتريتس الحاد والمزمن ، 

 VIF د ؛ PA = 77 شهرًا ؛ NV1 = 26 :أظهرت نتائجنا أن غالبية المعلمات المحسوبة تقدم قيمًا قريبة أو قريبة من الأهداف

٪. بالإضافة إلى ذلك   97.3، لوحظ معدل إيجابي بنسبة  (Cusum) ، لنتائج التلقيح (IFT = 2د ،  IVV = 378د ،  115 =

لحالة الجسم. في حين أن العديد من   2.5تسجيل النتائج المتعلقة بالجانب العام وصحة الحيوانات بمتوسط درجة ، تم 

مشاكل   ٪( ،33.5٪( ، التهاب بطانة الرحم المزمن ) 42.6الأمراض قد سجلت معدلات عالية جدًا وهي ؛ احتباس المشيمة )

خلية /   202000ستويات الخلايا للحيوانات أنه تم الإبلاغ عن قيمة ٪(. كما تم الإبلاغ أيضًا بعد تحليل م19.5المبيض )

مل. أظهرت نتائج دراستنا، أن القيم المتوسطة وجدت أداء تناسلي مقبول إلى حد ما. بينما، تم تسجيل الأمراض أو العوامل 

. الولادة  التالي يعكس مشكلة المراقبة المنتظمة للتكاثر خاصة بعد   الصحية ذات القيم الأعلى، وب  

 

 

. : بقرة حلوب ، أولية ، مولودة ،  حرارة ، صحة الثدي وإنتاج الحليبالكلمات المفتاحية  



6 
 

Table des matières 

 

Chapitre 1 : Performances de reproduction chez la vache laitière ..................................... 12 

1. Introduction : .............................................................................................................. 12 

1. Notion sur les critères d’évaluation de la fertilité et de la fécondité : ........................... 12 

1.2. Les indicateurs de quantification specifiques de la fécondité : ........................................ 13 

1.3. Les indicateurs de quantification specifiques de la fertilité : ........................................... 14 

1.4. Les facteurs entrainant des problèmes de fertilité et de fécondité............................. 15 

1.4.1. Facteurs individuels : ...................................................................................................... 15 

1.4.1.1.  L’âge ........................................................................................................................... 15 

1.4.1.2.  La génétique ............................................................................................................... 16 

1.4.1.3..  La production laitière ................................................................................................ 16 

1.4.1.4.  Les pathologies puerpérales et du post-partum : ...................................................... 17 

1.4.2. Les facteurs d’ambiance :....................................................................................... 21 

1.4.2.1.  Le climat et saison : .................................................................................................... 21 

1.4.2.2. Le type de stabulation : ............................................................................................... 21 

1.4.2.3. Détection de chaleurs : ............................................................................................... 22 

1.4.2.4.  Le moment adapté de l’insémination ........................................................................ 22 

1.42.5. La nutrition : ................................................................................................................. 23 

Chapitre 2 : Méthodes d’évaluation de la note d’état corporel chez la vache laitière ........ 24 

I. Critères de notation de  l’état corpore .......................................................................... 24 

2) Appréciation par l’évolution de la note d’état corporel ................................................ 28 

Chapitre 3 : Qualité du lait et  santé mammaire ............................................................... 30 

1. Introduction ................................................................................................................ 30 

2. Santé mammaire : ....................................................................................................... 31 

2.1. Définition et étiopathologie...................................................................................... 31 

2.2. Classiquement, deux types de mammites ont été cités : ............................................ 32 

1. Mammite clinique ................................................................................................................ 32 

2. Mammite subclinique........................................................................................................... 32 

2.3. Examen clinique de la mamelle : ....................................................................................... 33 

Mesure de conductivité du lait ................................................................................................ 36 

Traitements et prophylaxie ............................................................................................. 37 



7 
 

Prophylaxie sanitaire ................................................................................................................ 37 

Fluidothérapie .......................................................................................................................... 38 

Tarissement : ............................................................................................................................ 39 

Les variations de la composition du lait ................................................................................... 39 

1. facteurs physiologiques : ...................................................................................................... 39 

Chapitre 04 : Partie Expérimentale .................................................................................. 42 

Quantification des problèmes de reproduction et de sante dans les élevages bovins laitiers

 ....................................................................................................................................... 42 

1. Introduction ................................................................................................................ 42 

2. Matériel et méthodes .................................................................................................. 43 

2.1. Données générales : .......................................................................................................... 43 

2.2.  Description des paramètres d'évaluation : ...................................................................... 44 

2.3. Quantification des  paramètres de reproduction et paramètres d santé : ...................... 44 

2.3.1. Paramètres  de reproduction : ....................................................................................... 44 

2.3.2      Paramètres de santé : ................................................................................................. 46 

2.4. Traitement des données ................................................................................................... 47 

3. Résultats .............................................................................................................. 47 

1. Les paramètres de reproduction ................................................................................... 47 

2. Les paramètres de santé ...................................................................................................... 51 

4. Discussion ................................................................................................................... 53 

5. Conclusion et recommandations.................................................................................. 57 

6. références bibliographiques. ....................................................................................... 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

LISTES DES FIGURES 

 

Figure 1 : Évolution comparée de l'appétit et des besoins autour du 

vêlage…………………………….27 

Figure 2 : Carte administrative de la Wilaya de 

Blida…………………………………………………….………..42 

 

 

LISTES DES TABLES 

 

Tableau n° 1 : Les principaux critères de mesure des performances de reproduction et les 

objectifs……………………………………………………………………………………………………………………………… 

12 

Tableau n°2 : Grille de lecture du test CMT………………………………………………………………….……… 34 

Tableau n°3 : Résultats des paramètres de reproduction……………………………………………..………46 

Tableau n°4 : Résultats des bilans de l'intervalle vêlage – vêlage chez les vaches…………………..47 

Tableau n°5: résultats des paramètres de reproduction……………………………………………….……..47 

Tableau n°6 : résultats de l’index de fertilité ou le nombre d’insémination artificielle 

(nIA)……………………………………………………………………………………………………………………………..……48 

Tableau n°7 : Résultats des bilans des taux de réussite en première insémination et taux 

d’animales nécessitantes 02- 03 inséminations et/ou plus chez les 

vaches………………………………..…48 

Tableau n°8 : résultats des Cusum (Evolution chronologique de la fertilité)………………………....49 

Tableau n° 9: Quantification des chaleurs……………………………………………………………….………….49 

Tableau n°10 : Résultats du score corporel  ……………………………………………………………..………..49 



9 
 

Tableau n°11 : les résultats des pathologies puerpérales, du post partum et la réforme 

…………………………………………………………………………………………………………………….……….50 

Tableau n°12 : résultats de la production laitière de 365 jours (PLT : Production laitière 

totale)………………………………………………………………………………………………………………..…………….50 

Tableau n°13 : résultats du comptage cellulaire provenant du lait des vaches (CC : comptage 

cellulaire)…………………………………………………………………………………………………………………..……..51



10 
 

Introduction 

 

La rentabilité des troupeaux laitiers en matière de reproduction a diminué au cours des  

dernières années, non seulement en Algérie (Kaidi, 2009 ; Yahimi, 2016 ; Souames, 2016), 

mais aussi dans d’autres régions du monde ; France  (Seegers et al., 1994). Belgique (Hanzen 

et al, 2013), en Amérique du Nord (Lucy, 2001; Westwood et al., 2002). Ainsi, Bousquet et al., 

(2004), ont rapporté que le taux de conception à la première insémination  a diminué 

d'environ 1%. Tandis que (Macmillan et al., 1996; Royal et al., 2000) ont enregistré un  taux 

de conception dans la même période (première insémination après le velage)  a diminué de 

0,4% par an, de 56 % entre 1975 et 1982, à environ 40% entre 1995 et 1982. 1998 (Royal et 

al., 2000). Concernant l’intervalle insémination fécondante, Vallet et al (1996)  ont noté, qu’il 

est passé de 80 jours à 108,7 jours et un taux de réussite en première insémination est passé 

de 50% à 43.7 % et le % 3IA de 19 % à 22,8 %. Une autre étude au canada menée par  (Bousquet 

et al., 2004), a rapporté que  la fertilité des troupeaux laitiers de l'est du Canada a diminué de 

environ 5% au cours des 10 années entre 1990 et 2000, résultats très similaires  ont été signalé 

aux États-Unis. De Nombreux  paramètres affectent les performances de reproduction, tels 

que ; période d'attente, détection des chaleurs, l’insémination et les pathologies. Pour cela 

une meilleure stratégie appliquée nous mènera à de bons résultats.  

En effet, la vache laitière doit être considérée à sa juste valeur, qui est un outil de production 

économique et qui doit de ce fait être mise dans les meilleures conditions de production et de 

rentabilité. 

La gestion de la reproduction  a pour but de permettre à l’éleveur d’obtenir un nombre de 

lactations suffisant, afin de réaliser son quota laitier. C’est une approche économique de la 

reproduction (Cosson, 1998). Le stade le plus élaboré de la démarche est le suivi global (3), 

qui prend en compte la production, la reproduction, la qualité du lait, l’alimentation et la 

conduite d’élevage. Il permet par des visites régulières de prévenir ou de dépister 

précocement les dérapages, d’apporter rapidement des mesures correctives, d’adapter les 

techniques aux structures de l’élevage et aux performances du troupeau (Ennuyer, 1998). 

Notre étude a pour objectif  d’évaluer paramètres de reproduction des vaches laitières et 

d’identifier certains facteurs de variation. 
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Le document comporte 04 chapitres : 

Chapitre 1 : Performances de reproduction chez la vache laitière  

La définition de la fécondité et de la fertilité ainsi que, la description des critères de 

quantifications des paramètres de reproduction chez la vache laitière ont fait l’objet de ce 

chapitre. 

Chapitre 02 : Méthodes d’évaluation de la note d’état corporel chez la vache laitière  

Ce chapitre décrit, les différentes méthodes et moyens appliqués dans l’évaluation de la note 

d’état corporel chez  la vache laitière. 

Chapitre 3 : Production laitière, qualité du lait et  santé mammaire :  

Dans ce dernier chapitre bibliographique, nous avons exposé, la définition, classification et la 

stratégie thérapeutique des mammites, ainsi que les facteurs influençant la qualité du lait. 

Chapitre 4 : Quantification des problèmes de reproduction et de sante dans les élevages 

bovins laitiers (partie expérimentale) : Ce chapitre décrit à travers d'anamnèses individuelles 

de vaches, collectées dans le cadre d'un suivi mensuel de reproduction.  

- paramètres de performances de reproduction (fécondité : NV1, VIF et IV et de fertilité) 

pathologies de la reproduction  à savoir les dystocies, le RIU, la RP, la FV, les métrites aigues 

et les endométrites cliniques, les structures ovariennes normales ou pathologiques scores 

corporels  évolution chronologique de la fertilité (CuSum). 

- Paramètres de détection des chaleurs. 

- Performances quantitatives de production laitière (kgs de lait)  
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Chapitre 1 : Performances de reproduction chez la vache laitière  

1. Introduction :  

Les performances de reproduction d'un individu ou d'un troupeau sont habituellement 

évaluées au moyen de paramètres, définissant sa fertilité d'une part et sa fécondité d'autre 

part. La fécondité exprime le nombre de veaux produit annuellement. Elle est indirectement 

calculée par l'intervalle entre deux vêlages ou par le délai nécessaire à l'obtention d'une 

gestation c’est-à-dire par l'intervalle entre le vêlage et l'insémination fécondante (VIF).  

Ainsi, la vache laitière d'aujourd'hui peut faire face à une grande variété de facteurs de stress 

environnementaux comprennent : le stress thermique, le surpeuplement, le défi infectieux, 

mauvaise ventilation, mauvaise gestion du regroupement et du mouvement des vaches, et 

manipulation. La quantification de l'influence, de ces facteurs s'expriment au moyen de divers 

paramètres primaires ou secondaires de fécondité et/ou de fertilité. 

1. Notion sur les critères d’évaluation de la fertilité et de la fécondité : 

L'objectif reproductif pour une production optimale chez les vaches est de produire chaque 

année un veau sain et vivant, au bon moment et sans problèmes de vêlage ; et pour cela on 

définit les paramètres suivants :  

• La fécondité : C’est la capacité d'une vache à vêler dans un délai déterminé, ou plus 

exactement ; c’est le temps nécessaire pour obtenir une gestation. 

• La fertilité : est définit comme étant le nombre des inséminations ou saillies pour avoir 

une gestation. Ou bien, c’est la capacité d'une vache à être fécondée. 

Suivant la définition donnée à la fertilité et la fécondité. Plusieurs indicateurs d’évaluation et 

de quantification de ces  notions ont été signalés par de  nombreux auteurs (Seegers, 1998 ; 

Hanzen, 1994), les plus principaux sont le taux de réussite à l’insémination et le taux de 

gestation, l’intervalle entre les vêlages et inséminations. Tandis que, la fécondité est une 

notion de temps,  exprime ainsi , l’aptitude d’une vache à conduire à terme une nouvelle 

gestation dans un délai déterminé à partir du vêlage précédent (Seegers, 1998). En fonction 

du numéro de lactation, pour les vaches, elle est exprimée par l’intervalle vêlage-vêlage (IVV), 

par contre chez les  génisses, la fécondité correspond à l’âge au premier vêlage. 
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Ces critères  permettent une évaluation objective de l’efficacité de la reproduction dans un 

élevage notamment les élevages laitiers. Ils souscrivent d’établir un bilan de la reproduction 

sur une période donnée, afin d’établir la mise en place d’un suivi de reproduction. On note 

également que, la récolte et l’évaluation des données sont influencées  notamment aux par 

des conditions climatiques et de l’alimentation. 

1.2. Les indicateurs de quantification specifiques de la fécondité : 

Les performances de reproduction annuelles sont établies au moyen de paramètres de 

fécondité. Ils comprennent : 

❖ Age au premier vêlage : 

L’âge au premier vêlage compris entre  24 et 26  mois est considéré comme objectif optimal 

(Radostits et Blood 1985, Williamson 1987, Lin et al. 1986, Weaver, 1986), il est l’un des 

paramètres permettant de conditionner la productivité de l’animal dans le troupeau calculé 

spécialement pour le primipares. La précocité sexuelle permet de réduire la période de non 

productivité des génisses, d’accélérer le progrès génétique par une diminution de l’intervalle 

entre générations. En revanche, un allongement de l’intervalle entre vêlages est susceptible 

d’engendrer des pertes économiques au niveau de la production de lait (Hanzen, 1999) 

❖ Intervalle vêlage- 1ère chaleur : 

Il permet de calculer l’importance de la fréquence de l’anoestrus post-partum. 

Selon Hanzen, (1999) Pour une femelle de race laitière allaitante, la durée de l’intervalle 

vêlage-1ère chaleur est de 35 jours, et inférieur de 40 jours pour Badinand et al, (2000). 

Pour Jouet, (1998) l’intervalle velage-1ère chaleur doit être inférieur à 60 jours, alors que 

Metge et al, (1990) ont signalé que 100%  des chaleurs doivent avoir lieu entre 40 et 70 jours. 

❖ Intervalle vêlage- 1ère insémination : 

Appelé aussi période d’attente ou « Waiting period » chez les anglo-saxon, cet intervalle 

traduit le délai de mise à la reproduction, il dépend à la fois de la durée de l’anoestrus post-

partum, de la qualité de la surveillance des chaleurs et de la politique de l’éleveur 

(inséminations précoces ou tardives). L’intervalle vêlage- première  insémination doit être 

compris entre 40 et 70 jours (tableau 1) au niveau du  troupeau (Metge et al, 1990). 

 

 

 

Tableau n° 1 : Les principaux critères de mesure des performances de reproduction 
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et les objectifs. (Paccard, 1991). 

Troupeaux laitiers objectifs 

Fécondité : intervalle vêlage-fécondation =IVIAF 
% d’IVIAF supérieur à 110 jours 

85 jours 
< de 15% 

Fertilité : Taux de réussite en première insémination= TRIA1 
% de femelle à 3 IA et plus : 

>60% 
< 15% 

Conduite : Intervalle vêlage- première insémination = IVIA1 
% d’IVIA1 supérieur à 90 jours 

70 jours 
0 

Intervalle vêlage-première chaleur = IVC1 
% de IVC1supérieurs à 70 jours= 

< 45 jours 
0 

❖ Intervalle 1ère insémination – insémination fécondante : 

À propos de l’IA1-IF ou bien la période de reproduction, les vaches non fécondées en première 

insémination reviendront en chaleurs de façon régulière ou irrégulière. La majorité d’entre 

elles doit avoir un retour en chaleurs régulier (compris entre 18 et 24 jours).L’intervalle IA1-IF 

dépend donc de la bonne réussite des inséminations et du nombre de cycles nécessaires pour 

obtenir une fécondation c’est-à-dire la fertilité. (Cauty et Perreau, 2003). 

❖ Intervalle vêlage – insémination fécondante : 

Exprimé en jour, l’intervalle velage insémination fécondante, quand, il est trop long peut être 

dû à une mauvaise détection de chaleurs et à des inséminations trop tardives. Selon plusieurs 

auteurs (Metge ,1990 ; Paccard 1991 ; Hanzen ,1999 ; Badinand et al ,2000),  la durée de 

l’intervalle vêlage-insémination fécondante doit être comprise entre 80 à 85 jours (Tableau 

1).On considère que dans un troupeau, il ne doit pas y avoir plus de 25% de vache fécondées 

à plus de 110 jours et que l’intervalle moyen du troupeau doit être inférieur à 100 jours. 

❖ Intervalle entre deux vêlages successifs : 

Il est exprimé en jours, C’est critère économique le plus intéressant en production laitière. 

Selon (Cauty et Perreau, 2003), cet intervalle rassemble les trois intervalles : 

• Le délai de mise à la reproduction. 

• Le temps perdu en raison des échecs à l’insémination. 

• La durée de la gestation. 

Selon Vandelplassche (1985), la prolongation de l’intervalle entre vêlages au delà de 390jours 

se traduit par une perte économique, (essentiellement en  veau, en lait et en par conséquent 

du revenu de l’éleveur). 

1.3. Les indicateurs de quantification specifiques de la fertilité : 

❖ Indice de fertilité : 
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Nombre d’inséminations artificielles ou monte naturelles, réalisées à plus de 5 jours 

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

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

réformés, l’indice est dit réel, il doit être inférieur à 2,2. Dans le cas contraire, il s’agit de 

l’indice de fertilité apparent inférieur à 1,8. 

❖ Taux de réussite en première insémination (TRI1) : 

Calculé au sein d’un troupeau, il est définit comme étant le rapport entre le nombre de vaches 

considérées comme gestantes  à un période donnée et le nombre de vaches inséminées, la 

première fois. Selon Metge (1990), l’objectif pour le taux réussite en 1ère insémination est de 

70%.  

❖ Le taux de gestation : 

Il est égal au rapport du nombre de femelles fécondées sur l’exploitation au nombre de 

femelles mises à la reproduction. Un  taux de gestation est considéré comme acceptable, s’il 

est atteint les 90 % (Bonnes et al, 1988), en-dessous de cette valeur on peut considérer que 

le résultat est mauvais 

1.4. Les facteurs entrainant des problèmes de fertilité et de fécondité 

De nombreux auteurs (Vallet et al. 1987 ; Nakao et al. 1992 ; Hanzen, 1986) ont rapporté que, 

les infections utérines post-partum telles que la métrite, l'endométrite et la mammite ont été 

considérées comme des causes sous-jacentes de la dysfonction ovarienne chez les 

mammifères. Presque tous les animaux, notamment  les laitiers, sont sensibles aux infections 

utérines post-partum, entraînant une altération de la fertilité et des pertes économiques. L'un 

des facteurs de la faible fertilité chez les femelles est le dysfonctionnement ovarien, qui se 

manifeste par une altération de la croissance et de la fonction des follicules ovariens par 

l'infection post-partum.  

Il existe de nombreux autres facteurs d’infertilité ou d’infécondité chez les bovins, on cite :  

1.4.1. Facteurs individuels : 

1.4.1.1.  L’âge 

L’âge a un effet marqué sur le taux de gestation après la première insémination (Boyd et Reed, 

1961 a; Van Dieten, 1964; De Kruif, 1975b). Tous les enquêteurs ont conclu par que le taux de 

gestation est réduit chez les animaux qui ont vêlé pour la première fois. (Kruif ; 1975b).  

Plusieurs auteurs (Andersen, 1966; Flores, 1972; De Kruif, 1975b)  rapportaient que,  cet 
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intervalle est plus long chez les animaux qui ont vêlé pour la première fois que chez les 

multipares.  

1.4.1.2.  La génétique 

La sélection génétique a entraîné une forte augmentation de la production de lait par vache 

et il est généralement admis qu'il existe des corrélations génétiques défavorables entre le 

rendement laitier et les performances de reproduction des vaches laitières (Berry et al., 2016). 

Ceci est souvent donné comme explication de la baisse de fertilité observée chez les vaches 

laitières au cours des 40 dernières années. Pour inverser cette tendance, il est très intéressant 

de sélectionner des caractères reproductifs dans les programmes de sélection; cependant, 

cela est difficile car l'héritabilité moyenne des caractères reproductifs traditionnels est faible 

et varie entre 0,02 et 0,05  En conséquence, l'accent a été mis sur la résolution du problème 

de faible fertilité en abordant les problèmes physiologiques qui contribuent à la fertilité. Bien 

que cette approche soit nécessaire, elle n'est pas la solution complète car les vaches mal 

gérées ne se reproduiront pas et aussi parce que l'accent est désormais mis sur le potentiel 

d'amélioration génétique des caractères génétiques. On sait maintenant que la corrélation 

génétique entre la reproduction et la production de lait sur aucun et en tant que telle sélection 

simultanée pour la production de lait et les caractères de reproduction est possible, bien que 

dans cette situation, le gain génétique pour les deux caractères sera réduit par rapport à la 

sélection de l'un ou l'autre trait . 

1.4.1.3..  La production laitière 

La biologie évolutive explique pourquoi la sélection intensive pour la production de lait réduit 

les taux de réussite de la reproduction. Il existe des variations génétiques exploitables 

considérables dans les performances de reproduction chez les bovins laitiers et les bovins de 

boucherie, et l'examen des tendances génétiques nationales montre qu'un gain génétique 

pour les performances de reproduction et la production de lait est possible dans un 

programme d'élevage bien structuré. L'échec de la reproduction est souvent supposé être une 

conséquence du plus grand bilan énergétique négatif associé à la sélection génétique pour 

une production de lait accrue. Cependant, les résultats expérimentaux indiquent que la 

majorité de la baisse des performances de reproduction ne peut pas être attribuée au bilan 

énergétique de la lactation précoce, en soi; le succès de la reproduction ne sera donc pas 

grandement amélioré par des interventions nutritionnelles visant à réduire l'ampleur du bilan 

énergétique négatif. La modélisation peut aider à mieux identifier les principales composantes 
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physiologiques régissant la réussite de la reproduction et, également, l'impact des 

améliorations individuelles sur la fertilité globale, aidant à hiérarchiser les variables à inclure 

dans les programmes de sélection.  

1.4.1.4.  Les pathologies puerpérales et du post-partum : 

Toute affection inflammatoire de l'utérus revêt un double aspect: médical d'une part parce 

qu'elle s'accompagne habituellement de signes cliniques qui en permettent le diagnostic et 

en rendent donc nécessaire le traitement et zootechnique d'autre part parce qu'elle est 

responsable d'infertilité(diminution du % de gestation en première insémination) et 

d'infécondité (augmentation de l'intervalle entre le vêlage et l'insémination fécondante, 

augmentation du risque d'anoestrus et de réforme) et entrave donc parfois sérieusement la 

rentabilité économique de l'exploitation. 

- Dystocie :  

Une taille du fœtus supérieure à la normale  peut avoir des difficultés à passer par le canal 

génital. Dans ce cas, une assistance peut être nécessaire. Généralement, ce phénomène 

observé en élevage de génisses de premier veau. Les syndromes de multiplication fœtale sont 

nés suite à des anomalies de développement liées à des problèmes chromosomiques, ou de 

manipulations génétiques expérimentales, en particulier après une exposition à des 

environnements inhabituels in vivo et in vitro (Young et al., 1998).Dobson et al (2001), 

évoquaient le problème de gémellité, ou  ont rapporté que 26% des veaux issus de vaches à 

deux veaux avaient besoin d'aide à la naissance et 13% des veaux sont morts. Echternkamp et 

Gregory (1999), ont ajouté également que l'incidence plus élevée de dystocie avec des 

jumeaux qu'avec des naissances seules  (46,9 contre 20,6%) était principalement due à la 

présentation anormale d'un ou des deux veaux jumeaux à la mise bas. 

 

- Rétention placentaire : 

La parturition est suivie par une expulsion des membranes fœtales (3e stade du travail), qui 

se détachent normalement de l'utérus dans les 12 heures suivant la naissance du fœtus, et si 

elles ne sont pas expulsées dans les 24 heures, elles sont considérées comme retenues (Sloss 

and Dufty , 1980). La plupart des auteurs  (Roberts, 1982; Arthur et al., 1989; Jackson, 1995) 

ont révélé que la rétention peut être associée à trois facteurs principaux:  

- Efforts myométriaux expulsifs insuffisants après la deuxième étape du travail.  
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- Échec de la séparation entre les cotylédons et les caroncules en raison de changements 

inflammatoires, de déséquilibres hormonaux, d'un manque de migration polymorphe vers le 

site de fixation et éventuellement de déficits immunitaires. 

- Obstruction mécanique due à la fermeture partielle du col de l'utérus.  

Pour certains auteurs (Sloss et Dufty, 1980), les maladies infectieuses, en particulier, la 

campylobactériose, la brucellose,la tuberculose, la leptospirose et diverses moisissures, 

provoquent un avortement et sont associées à la rétention du placenta, tandis que d’autres 

Laven et Peters (1996) ont signalé un certain nombre de facteurs associés à une incidence 

accrue de rétention placentaire; stress thermique, gestation prolongée ou raccourcie, 

induction de la mise bas, dystocie, hypocalcémie, naissances gémellaires, avortement, 

stéatose hépatique et carences nutritionnelles en carotène, vitamine E et sélénium. Konigsson 

et al. (2002) ont signalé que toutes les vaches avec des membranes fœtales retenues ont des 

niveaux élevés de métabolite des prostaglandines  immédiatement après la mise bas, suivis 

par  une diminution rapide dans les 2 semaines suivant l'accouchement. Enfin, (Jackson, 

1995),  a noté, que la conséquence de la rétention placentaire peut être plus grave chez les 

vaches parturientes, car elle entraîne fréquemment une métrite aiguë ou chronique et un 

retard ultérieur de l'involution utérine.  

-  La fièvre vitulaire  

L'incidence de l'hypocalcémie clinique dans les troupeaux laitiers américains est généralement 

inférieure à 5% tandis que l'incidence de la déficience sous-clinique est toujours proche de 

50% (Reinhardt et al., 2011).  Il y a des effets négatifs de la production de lait, de la perte 

d'état corporel et de la maladie sur la fertilité des vaches laitières. Les effets de certaines 

maladies sur la conception du premier service dépendaient fortement de l'intervalle depuis la 

dernière apparition de la maladie. Cela était particulièrement valable pour la mammite 

clinique, qui a un effet extrêmement faible sur la conception si elle se produit avant l'IA et est 

associée à une réduction de> 50% du risque de grossesse si elle survient dans les 3 semaines 

directement après l'IA . 

- L’involution utérine 

La régénération de l'endomètre se produit généralement en trois à quatre semaines pendant 

la période post-partum. Pendant cette période, l'endomètre est remodelé à son architecture 

normale. 
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à partir de l'état endommagé, qui se produit généralement pendant la parturition. Si les 

événements de régénération sont retardés, l'endomètre est enflammé. Si l'inflammation est 

prolongée et non traitée, elle entraîne une endométriose, ce qui entraîne par conséquent une 

insuffisance ovarienne prématurée et un dysfonctionnement ovarien. 

La reprise de la cyclicité ovarienne ou la présence d'une dysfonction ovarienne dépend de la 

reprise du milieu endocrinien normal. Principalement, les niveaux d'œstradiol circulant sont 

importants pour reprendre la cyclicité ovarienne normale. Cependant, les niveaux 

circulatoires d'oestradiol seront faibles pendant les premiers jours du post-partum en raison 

de l'effet inhibiteur de l'infection utérine sur la stèroïdogenése. (Sheldon IM, Williams EJ, 

Miller AN, Nash DM, Herath S 2008). 

En raison des faibles niveaux circulatoires d'oestradiol, les concentrations plasmatiques 

d'hormone folliculo-stimulante (FSH) seront augmentées, pour reprendre la dynamique 

folliculaire ovarienne en maintenant l'augmentation récurrente des niveaux de FSH tous les 7 

à 10 jours. 

En plus de la reprise de la dynamique de la FSH, la fréquence d'impulsion de l'hormone 

lutéinisante (LH) est également importante pour déterminer le sort du follicule dominant, qu'il 

ovule ou non. Habituellement, une fréquence d'impulsion LH insuffisante et de faibles niveaux 

d'œstradiol folliculaire ovarien retardent la reprise de la cyclicité ovarienne.(Cheong SH, 

SáFilho OG, Absalón-Medina VA, Pelton SH, Butler WR, Gilbert RO, et al ; 2016). 

- Les infections  du tractus génital 

Les événements cycliques ovariens tels que le développement de follicules, la libération 

d'ovocytes et la formation de corps jaune sont les éléments clés pour atteindre la fertilité et 

maintenir les performances de reproduction chez les mammifères. Ces événements cycliques 

ovariens sont régulés par l'hypothalamus, l'hypophyse et d'autres glandes endocrines avec 

leurs facteurs spécifiques aux tissus et exprimés dans le temps. Une infection bactérienne 

utérine provoquant des maladies utérines post-partum des animaux laitiers perturbe la 

régulation des événements ovariens clés. (Peter AT, Bosu WT, DeDecker RJ ; 1989). 

Chez les femelles, les infections utérines persistantes provoquent l'infertilité en raison d'un 

système immunitaire affaibli pendant la mise bas. Il a été démontré que l'endotoxine (LPS) 

s'accumule dans le liquide folliculaire ovarien lors d'infections utérines et mammaires. Ces 

endotoxines conduisent à un dysfonctionnement ovarien dû à une croissance folliculaire 

ovarienne perturbée et à une altération de la fonction des cellules de la granulosa ovarienne. 
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Comme les cellules immunitaires innées, les cellules de la granulosa expriment également des 

TLR et effectuent une phagocytose41. Selon les rapports précédents, les endotoxines agissent 

comme des ligands du TLR4 présent à la surface des cellules de la granulosa25. Cette 

interaction ligand-récepteur permet l'initiation d'un mécanisme de signalisation complexe, 

qui active la production de cytokines pro-inflammatoires. L'expression accrue de cytokines 

pro-inflammatoires est la partie cruciale de la réponse immunitaire requise pour lutter contre 

les agents pathogènes. Cependant, cette réponse peut être préjudiciable à l'hôte, ce qui peut 

entraîner des dysfonctionnements entraînant des lésions tissulaires, du stress et, 

éventuellement, la mort. Pour lutter contre ces réponses inflammatoires lors de l'infection, 

les cellules subissent diverses adaptations protectrices. L'un des mécanismes de protection 

est la tolérance aux endotoxines (ET), un élément essentiel pour maintenir l'équilibre 

immuno-homéostatique. Dans ce mécanisme, l'exposition répétée des cellules ou des 

organismes à l'endotoxine (par exemple le LPS) se traduit par un état transitoire de non-

réponse.  

L’activité ovarienne au cours du post-partum 

Les infections utérines post-partum surviennent principalement chez les animaux laitiers à 

haut rendement. Auparavant, il était rapporté qu'entre 20 et 33 jours de post-partum, les 

vaches atteintes d'endométrite clinique étaient 1,7 fois plus sujettes à l'abattage que les 

vaches sans endométrite. Une autre preuve a montré que les animaux atteints de métrite 

post-partum présentaient un taux de conception réduit et prenaient un temps prolongé pour 

la première insémination de 7,2 jours, conduisant finalement à une subfertilité. Il a également 

été signalé que l'endométrite subclinique est la plus courante de toutes les maladies utérines 

et affecte environ 30 pour cent des vaches laitières en lactation (Peter AT, Bosu WT, DeDecker 

RJ 2016). Par conséquent, la proportion accrue de maladies utérines associées à une altération 

de la fonction folliculaire, une diminution du taux de grossesse par insémination artificielle et 

une période de grossesse prolongée entraînent par conséquent l'infertilité et donc des pertes 

économiques (Peter AT, Bosu WT, DeDecker RJ ; 1989). 

Le statut de la fonctionnalité immunitaire d'un animal pendant la période péripartum est 

important pour déterminer la probabilité de développer une maladie utérine post-partum. En 

outre, le statut énergétique dans la période péripartum est l'un des déterminants cruciaux 

pour le développement de la maladie utérine. Les changements endocriniens et métaboliques 

survenant pendant la parturition, qui peuvent faire partie des mécanismes de défense utérine, 
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peuvent également être responsables des maladies utérines chez les animaux laitiers. 

L'invasion de neutrophiles dans l'utérus est la première étape de la réponse immunitaire innée 

contre l'infection utérine, qui est déterminée par les cytokines pro-inflammatoires et d'autres 

facteurs. L'activation et la chimiotaxie altérées des neutrophiles juste après le vêlage sont 

attribuées à la diminution de l'expression des cytokines inflammatoires dans l'endomètre. 

Cela conduit finalement au développement de l'endométrite chez les vaches. Par conséquent, 

les travaux futurs devraient se concentrer sur l'étude des effets néfastes de l'infection 

bactérienne sur les fonctions ovariennes ainsi que sur la compréhension de la réponse de 

l'hôte aux infections post-partum.(Galvão KN, Santos NR, Galvão JS, Gilbert RO 2011). 

1.4.2. Les facteurs d’ambiance :  

1.4.2.1.  Le climat et saison : 

Le climat est un facteur important pour la conception du bétail (Thatcher 1975). des 

températures élevées et un haut degré d'humidité se traduiront par des signes d'œstrus et 

taux de conception réduits (Stott, Wiersma&Woods, 1972; Vincent, 1972; Gwazdauskas, 

Thatcher et Wilcox, 1973  ; Wolff et Monty, 1974). Une étude portée par Stott et  Williams 

(1962), signalait que un taux de mortalité embyonnaire est enregistré chez les vaches 

élevées dans les zones plus tempérées. Conceranant la saison, De Kruif, 1975b a signalé que, 

Les résultats de l'insémination varient d'un mois à l'autre. Dans les régions tempérées, les taux 

de grossesse sont les plus élevées au printemps et sont moins satisfaisants en automne et en  

De Même , Andersen, (1966) et  De Kruif, (1975b), ont rapporté que l'intervalle entre la mise 

bas et la conception est la plus longue chez les vaches qui ont vêlé en automne;  

1.4.2.2. Le type de stabulation : 

Il a été constaté que la manière dont les vaches sont hébergées affecte le taux de gestation 

après la première insémination (Willems, 1971). Le taux moyen est plus élevé lorsque des 

systèmes sont adoptés dans lesquels les vaches avoir la liberté de mouvement (boîtiers lâches 

ou boîtiers lâches avec des cabines) par rapport aux étals de nouage. 

Il a été constaté que les différences entre les troupeaux avaient disparu pendant la saison de 

pâturage. La liberté du mouvement augmente non seulement l’intensité des signes d’œstrus 

(Kiddy, 1977) mais stimule le début du cycle après la mise bas, en particulier chez les animaux 

primipares (Kordts et Gravert, 1972; De Kruif, 1977). Ainsi, les ovaires inactifs sont moins 

fréquents chez les animaux dans des logements lâches qu'ils ne le sont dans ceux qui attachent 

des étals. En attachant des stalles, dans lesquelles la quantité de lumière qui entre est 
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inadéquate, la détection de l'oestrus est particulièrement difficile et les taux de conception 

sont souvent très faibles. 

Modifications du système de logement, telles que le passage à des logements lâches avec des 

cellules, qui s'accompagnent souvent d'un élargissement du troupeau à mesure que de 

nouvelles vaches ont été achetées, occasionnellement des taux de conception plus bas. Les 

résultats obtenus ne montreront aucune amélioration jusqu’à ce que les laiteries et les vaches 

se soient adaptées à la nouvelle situation (Williams, 1960; De Kruif, 1975a). 

1.4.2.3. Détection de chaleurs : 

L'un des éléments les plus importants de la gestion d'un troupeau de bovins est détection 

d'oestrus. Sa négligence peut donner lieu à une grande variété de problèmes liés à la fertilité 

dans le troupeau. Naturellement, peu d’animaux dans l’œstrus sont détectés à temps, ce qui 

entraîne un long intervalle entre la mise bas et la première insémination et donc tun long 

intervalle entre la mise bas et la conception (Esslemont& Ellis, 1974; Barr, 1975; Pelissier, 

1976). Vaches qui ont déjà été inséminées et qui ont échoué passera souvent inaperçu en 

raison d'une détection inadéquate de l'œstrus. Cela se traduira par un intervalle indûment 

long entre les inséminations et par conséquent également dans un intervalle indûment long 

entre parturition et conception (Olds, 1969; Esslemont, 1974). De plus, à la suite de la 

détection adéquate de l’œstrus, les vaches qui ne sont pas dans l’œstrus (cycliques ou 

gestantes) sont soumis pour insémination. Ces vaches retourneront naturellement à l'œstrus 

(souvent irrégulièrement) et donneront augmenter le taux de grossesse après l'insémination 

et un nombre d'inséminations trop important est nécessaire pour chaque conception. 

(L'endométrite peut survenir accidentellement chez ces vaches car la résistance de l'utérus à 

bactéries est abaissé pendant la phase lutéale (Roberts, 1971; Gunnink, 1973). 

1.4.2.4.  Le moment adapté de l’insémination: 

Moment de l'insémination pendant l'œstrus. En particulier en insémination artificielle, il est 

essentiel que,  la vache soit inséminée entre le milieu et la fin de la période d’œstrus (Roberts, 

1971). Lorsque l'insémination est effectuée au début de l’œstrus, moins de vaches vont 

concevoir, en particulier lorsque le sperme est de qualité indifférente ou inférieure. 

Les inséminations effectuées après l'ovulation se traduiront également par des taux de 

grossesse plus faibles (Boyd, 1970; Deas, 1970). 
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1.42.5. La nutrition : 

Nutrition et rendement laitier. Dans la littérature, la nutrition est souvent désignée comme la 

cause de fertilité insuffisante. Au fil du temps, insuffisances et excès d'un nombre 

anormalement élevé des aliments, des minéraux, des oligo-éléments et des vitamines ont été 

soulignés. Il est donc particulièrement difficile d’aborder en profondeur cette question dans 

le cadre du présent document et d’un certain nombre sur le sujet sont disponibles (Lamond, 

1970; King, 1971; Broster, 1973; Lotthammer&Ahlswede, 1973; Lotthammer, 1974; Parker 

et Blowey, 1976; Francos, Davidson et Mayer, 1977).  

Les opinions sur l'effet des divers nutriments diffèrent sensiblement. Différences locales, Les 

conditions jouent un rôle important à cet égard. Cependant, une observation générale 

semblent être en place. En gros, le premier symptôme à apparaître lorsque le régime est 

mauvais est une diminution de la production de lait. La fertilité ne sera affectée qu'à un stade 

ultérieur. Exemple cité Aux Pays-Bas ; le régime alimentaire ne semble pas être d'une grande 

importance en raison d'une insuffisance génétique.  

L’infertilité due à des causes nutritionnelles est généralement caractérisée par une défaillance 

de l'œstrus et seulement sous certaines conditions se caractérisent par un échec de 

conception ou une mort embryonnaire précoce (Roberts, 1971). 

2.7.  Autres facteurs (stress thermique) : 

Chez les vaches laitières en lactation, les taux de gestation par insémination pendant les 

périodes de stress thermique (été dans certaines parties du monde) peuvent atteindre 10 à 

20% (Hansen et Arechiga, 1999), contre jusqu'à 50% à d'autres moments de l’année. La zone 

de température optimale pour les vaches laitières en lactation se situe entre –0,5 et 20 ° C 

(Johnson, 1987), et la température critique supérieure de l'air est de 25 à 26 ° C (Berman et 

al., 1985). Dans les régions tropicales et subtropicales, les vaches laitières sont facilement 

soumis à un stress thermique en raison de la température ambiante élevée et de l'humidité 

relative élevée. Si les vaches sont exposées à des températures environnementales 

supérieures à la température critique pendant de longues périodes, elles affichent des 

comportements de stress, ce qui réduit non seulement l'apport alimentaire et le rendement 

laitier, mais est également associé à de mauvaises performances de reproduction (de Rensis 

et al., 2015). Des études (Gwazdauskas, 1985) ont bien montré la relation entre les conditions 

climatiques, le stress et la conception, elles rapportaient ainsi,  que les vaches maintenues 

dans des conditions naturelles douces, avec des températures rectales comprises entre 38,4 
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et 39,1 ° C, ont des taux de conception variant entre 40% et 80%; cependant, cela tombe entre 

10% et 50% lorsque les températures rectales augmentent de 38,7 à 40,1 ° C dans des 

environnements naturels chauds Le stress thermique altère la capacité stéroïdogénique des 

cellules de la thèque et de la granulosa, entraînant une diminution des concentrations 

d'oestradiol circulant (Roth et al., 2001b) et, par conséquent, une mauvaise expression de 

l'œstrus. Le stress thermique peut également endommager la qualité des ovocytes et des 

embryons précoces, ce qui réduit encore la fertilité (Hansen, 2009). Plus grave, les ovocytes 

peuvent être endommagés par le stress thermique dès 105 jours avant l'ovulation (de et al., 

2008) et jusqu'à la période périovulatoire (Putney et al., 1988). Afin de minimiser les effets 

néfastes des climats chauds et humides sur la fertilité, les systèmes de refroidissement tels 

que l'ombre, les ventilateurs, les arroseurs et l'arrosage direct des vaches sont tous utilisés 

efficacement dans le monde entier. Néanmoins, ces traitements ne sont pas en mesure de 

restaurer pleinement la fertilité, en particulier chez les vaches à haut rendement laitier 

(Flamenbaum et Galon, 2010). 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 : Méthodes d’évaluation de la note d’état corporel chez la vache laitière  

 

 

Introduction : La détermination de l’état corporel chez la vache laitière  est une méthode 

subjective qui permet d’évaluer les réserves corporelles et donc indirectement de la balance 

énergétique. Elle nous renseigne également et d’une indirecte sur  les réserves énergétiques 

de l’animal et leur utilisation par celui-ci. Elle constitue une méthode de choix pour optimiser 

les apports alimentaires et donc réduire les coûts de production.  

I. Critères de notation de  l’état corporel 

La notation de l’état corporel des bovins laitiers est devenue un outil stratégique, pour la 

conduite d’élevage comme pour la recherche (ROCHE J.R., DILLON P.G , et al ; 2004). Une 
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variété d’échelles et de critères de notation sont proposés selon les pays ou selon les auteurs, 

rendant difficiles le partage des données, les comparaisons de valeurs ou de  

a) Echelles de notation 

En France, les vaches laitières sont notées majoritairement selon une grille allant de 0 (très 

maigre) à 5 (très grasse) (EDMONSON A.J, 1995) C’est l’échelle à six points, proposée par 

l’ITEB  [6]. D’autres échelles sont également utilisées en France, notamment l’échelle publiée 

par Edmonson et al. en 1989 et utilisée aux Etats-Unis, qui s’étale de la note 1 à 5 (EDMONSON 

A.J ,LEAN I.J, et al ,1989 ) 

De nombreux auteurs (ENJALBERT F., GERLOFF B.J, MEISSONNIER E et al année 

)  ont ensuite repris ces échelles pour les proposer plus simplifiées, sous forme de petits 

tableaux présentés en figure 3. Ils sont certainement plus pratiques mais nécessitent de 

connaître déjà les bases des grilles de référence  

b) Graduation des échelles 

 Nous nous restreindrons ici aux deux échelles utilisées en France.  

La sous-division des échelles n’est également pas standardisée. L’échelle ITEB se compose 

d’une note arrière et d’une note de flanc attribué en point entier mais dont la note finale est 

la moyenne des deux et peut donc s’attribuer en demi-point (BAZIN S., 1984) . 

Onze valeurs sont donc attribuables. Mais, en pratique, les notes arrière et flanc sont bien 

souvent attribuées elles-mêmes en demi-point donnant à la note finale une valeur en quart 

de point. L’échelle proposée par Edmonson et al. (EDMONSON A.J ,LEAN I.J, et al ,1989 )  

(figure1) se divise, quant à elle, en quart de point, étalant la notation sur 17 valeurs.  

c) Relation entre les différentes échelles :  

Face au manque d’homogénéité des outils de notation à l’échelle mondiale, plusieurs  études 

( ROCHE J.R., DILLON P.G. et al,2004) ont été menées pour établir des liens entre les différents 

outils de notation proposés  

Malheureusement, il n’existe pas d’études comparant la grille ITEB avec les autres. Malgré 

cela, l’utilité de tels outils est incontestable. Pour contrer leur subjectivité, il faudra donc 

toujours avoir en tête laquelle des échelles proposées a été utilisée dans une étude, avant 

d’en interpréter le résultat ou de retenir un objectif de note d’état corporel (RUEGG P.L, 

1991). Par ailleurs, de différentes notations ont été citées en relation avec la race,  le principe 

de la notation reste le même mais l’appréciation des repères est un peu différente.  
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Dans la plupart des études, se retrouve l’importance de l’approche par l’arrière et par le côté 

(BAZINS., EDMONSON A.J., GERLOFF B.J, RUEGG P.L 1984/1989/1991/1987). On retrouve 

d’ailleurs dans ces mêmes études les mêmes repères anatomiques : processus épineux des 

vertèbres thoraciques et lombaires, processus transverses des lombaires, attache de queue, 

contour des côtes, principalement.  

b) Variabilité des  méthodes 

 Certains auteurs considèrent que les Néo-Zélandais et les Irlandais privilégient une méthode 

par palpation alors que les Australiens et les Américains optent pour une méthode visuelle 

Cependant, Edmonson et al. . (EDMONSON A.J ,  LEAN I.J, et al 1989 ). 

Fergusson et al., en 2006, ont comparé la notation en direct avec une méthode de notation 

utilisant des photographies. Ils n’ont pas constaté de différence entre les moyennes des notes 

attribuées selon les deux méthodes ; ils concluent donc que l’utilisation d’échantillons 

photographiques de troupeau (ils préconisent 30% des animaux) est une méthode fiable pour 

évaluer l’état des animaux (FERGUSON J.D., AZZARO G, et al 2006). 

Les pensées sont donc variables selon les études, il apparaît en réalité indispensable de 

compléter une première approche visuelle par la palpation de régions importantes pour avoir 

une idée de la quantité de gras réelle (GERLOFF BJ ; 1987 ; FERGUSON J.D., GALLIGAN  

D.T et al ; 1994) 

 

 

II. CORRELATION ENTRE NOTE D’ETAT ET D’AUTRES PARAMETRES DE LA VACHE  

2) Relation avec la note d’état 

 Il ne peut exister de relation directe entre la note d’état et le poids de l’animal. La note évalue 

un état d’engraissement : deux animaux de poids très différents peuvent avoir la même note.  

Seule la valeur de poids correspondant à une perte d’état de un point est régulièrement 

évoquée, et ce pour une vache de 600 kg (BAZIN S.,1984) . 

Otto et al. en 1991 (OTTO K.L., FERGUSON J.D,et al 1991) annoncent 56 kg de poids vif pour 

un point de note d’état corporel. Ce chiffre correspond à une variation d’un point, mais 

aucunement à l’estimation du poids.  

Chilliard et al. (1987) ont enregistré  entre 35 et 48 kg et précisent que le gain d’un point d’état 

s’accompagne d’une augmentation de la proportion de lipides corporels de 3,9% à 4,4% 

(CHILLIARD Y., REMOND B . , et al 1987). 
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En pratique, la morphologie des vaches ayant fortement évolué ces deux dernières décennies, 

la valeur retenue pour un point d’état corporel actuellement, est de 40 kg (ENJALBERT F., 

1994) . 

B). RESERVES ENERGETIQUES 

Tous les auteurs s’accordent à dire que l’estimation des réserves énergétiques est le principal 

objectif de la notation. La mesure de la note d’état  corporel est une méthode subjective pour 

évaluer la quantité d’énergie stockée dans les muscles et dans les tissus adipeux (EDMONSON 

A.J ,  LEAN I.J, et al 1989 ). 

Selon Bazin (BAZIN S., 1984) un point sur la note d’état corporel correspond à 20 à 25 kg de 

lipides pour un animal de 600 kg. 

L’étude de (CHILLIARD Y., REMOND B . , et al 1987).date de 1987  mais reste très intéressante 

quant à l’évaluation des variations des réserves corporelles de la vache au cours du cycle 

gestation-lactation. Dans les conditions de l’époque, une vache produisant 30 kg de lait 

mobilisait entre 15 et 60 kg de lipides, ce qui peut mener à plus de 2 kg par jour tant qu’elle 

subissait un bilan énergétique négatif. Une vache grasse pourrait, dans les conditions 

extrêmes, mobiliser jusqu’à 100 kg de lipides (elle en possède alors 140 kg). En ce qui concerne 

la mobilisation protéique, une vache sous-alimentée en lactation mobiliserait jusqu’à 15 kg de 

protéines corporelles et ces protéines sont à 56% d’origine musculaire le reste provenant des 

viscères et organes (notamment l’involution utérine). La mobilisation protéique est plus faible 

chez les vaches alimentées à volonté et chez les primipares pour lesquelles les réserves sont 

plus faibles. L’estimation de ces variations n’a pu être mise en évidence que par des 

techniques invasives nécessitant bien souvent l’abattage des animaux : mesure de diffusion 

de l’eau lourde, mesure de la taille des adipocytes ou des fibres musculaires, non utilisables 

sur le terrain. C’est malgré tout en étudiant la relation entre la note d’état et la taille des 

adipocytes du tissu adipeux sous-cutané qu’ont été estimées les valeurs d’un point d’état 

corporel (28 à 33 kg de lipides, 35 à 48 kg de poids vif). L’équivalence énergétique est estimée 

à 4 à 6 Unité Fourragère Lait (UFL) par kg de poids vif soit 150 à 200 UFL par point de note 

d’état corporel. 

C. BILAN ENERGETIQUE  

1) Evolution du bilan énergétique 
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 La sélection génétique, orientée vers l’augmentation de la production laitière, a rendu 

inévitable et systématique le déficit énergétique (ENJALBERT F., 2002) Cette même sélection 

a pourtant aussi augmenté l’appétit des vaches.  

Le déficit énergétique est dû à une prise alimentaire qui augmente moins rapidement que les 

besoins énergétiques (BENAICH S., REIST M., et all 2003)  En effet, la divergence d’évolution 

commence durant les derniers jours de lactation, où l’appétit diminue avant d’augmenter de 

nouveau après le vêlage. Des études récentes montrent une diminution de la consommation 

de 5 kg de matières sèches par jour dans la dernière semaine de gestation (BERTICS S.J., 

GRUMMER R.R et al 1992). Mais les apports recommandés (métabolisme de base, production 

laitière, et croissance pour les primipares) sont multipliés par trois à quatre dès la deuxième 

semaine de lactation alors que l’appétit de l’animal met deux à quatre mois avant d’atteindre 

son maximum (ENJALBERT F., 2003). La figure 7 illustre l’évolution des besoins alimentaires 

(UFL, Protéines Digestibles dans l’Intestin (PDI) et calcium) multipliés par trois, alors que la 

quantité de matière sèche ingérée (MSI) augmente plus tardivement.  

 

Figure 1 : Évolution comparée de l'appétit et des besoins autour du vêlage (ENJALBERT F 

2007). 

2) Appréciation par l’évolution de la note d’état corporel 

a) D’un point de vue individuel 
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 L’appréciation du bilan énergétique est impossible individuellement en temps réel en 

élevage. La note d’état corporel le permet indirectement (BUTLER W.R., 2000) Une vache qui 

maigrit beaucoup a subi un important pic de déficit énergétique (ENJALBERT F., 2002) 

La note d’état permet de juger de son alimentation a posteriori. La quantité de graisse que 

l’animal possède résulte de ce que l’animal a digéré et utilisé (BAZIN S., 1984) . 

La perte d’état observée pendant cette période est le signe d’une mobilisation intense, parfois 

très rapide, des réserves corporelles. Elle se traduit histologiquement par une diminution de 

l’épaisseur de la graisse sous-cutanée et du diamètre des adipocytes liées à la lyse des 

triglycérides (CHILLIARD Y., REMOND B., 1987). 

 b) La note d’état reflète aussi le statut nutritionnel du troupeau  

D’une manière générale, l’état corporel des animaux est un des indicateurs (avec les 

performance de production, les résultats de reproduction et la composition du lait) de 

l’efficacité et de la sécurité d’une ration. Les recommandations dans ce domaine préconisent 

moins de 10% des vaches ayant un état supérieur à 4 ou inférieur à 2,5. Il faudra cependant 

tenir compte du stade physiologique des animaux, cette norme doit être ajustée lorsque 

beaucoup d’animaux sont en début de lactation (ENJALBERT F ,1995) . 

Au cours de la seconde partie de lactation, le retour à un bilan énergétique positif 

s’accompagnera d’une reprise d’état, traduisant la reconstitution des réserves corporelles 

(DRAME E.D., HANZEN C , 1999). 
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Chapitre 3 : Qualité du lait et  santé mammaire  

1. Introduction 

Le lait est un  élément produit au niveau  des glandes mammaires  et il est utilisé comme 

aliment primaire en fournissant plusieurs substances indispensables pour la vie de l’animal à 

savoir ;  les protéines, les graisses, les immunoglobulines, les minéraux, et les vitamines. (C. 

Fourichon et all , 1999)  lait ainsi, est un mélange complexe constitué à 90% d’eau et qui 

comprend : - une solution vraie : sucre + protéines solubles + minéraux + vitamines 

hydrosolubles 

- une solution colloïdale : protéines, en particulier les caséines 

- une émulsion : matières grasses (FIDOCL, 2005). 

Le secteur de l'élevage laitier est étroitement lié à la productivité laitière et à ses productions. 

La glande laitière des mammifères est développée pour nourrir leur progéniture nouveau-née 

(Une vache laitière haute productrice peut produire une de 60 kg/j) . Dans le même temps, les 

gens ont amélioré l'alimentation et l'élevage des animaux en vue d'atteindre une productivité 

laitière accrue (Svendsen, 1993; Ray, et al. 1992). Néanmoins la production laitière est 

influencée par plusieurs facteurs, d’allure  multidimensionnels, comme: la sélection animale, 

l'élevage, l'élevage de jeunes animaux, la production d'aliments, l'alimentation, le logement, 
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la traite, le système de traite, l'hygiène, la lutte contre les maladies, la commercialisation du 

lait, les stocks d'animaux et fumier.(Byt yq i,  et  al. 2005). 

- Les Troubles liés à la production laitière : La plupart des vaches laitières en transition 

connaissent un bilan énergétique négatif en raison de l'augmentation des besoins 

énergétiques à la mise bas, avant la mise bas.  

Par ailleurs, de nombreux facteurs de variation de la composition en AG du lait, ont été étudié 

(Légarto et al, 2014) parmi eux,  les  facteurs intrinsèques au troupeau (âge, rang et stade de 

lactation, saisonnalité, race) et les facteurs extrinsèques particulièrement le système 

d’alimentation du troupeau. Ce facteur est un indicateur rapide, réversible et souvent efficace 

pour agir sur la composition du lait. 

D’autres troubles ou facteurs ont été cités par des nombreux  auteurs ((Duffield et al, 2009 ; 

McArt et al., 2013; Suthar et al., 2013). Influencent la production laitière et entrainent des 

troubles de reproduction sont représentés par l’augmentation des concentrations de BHBA 

ou de NEFA. D’autre part leurs augmentation au niveau sanguin provoque une cétose 

subclinique (Andersson, 1988).  Cependant, des concentrations accrues de BHBA et de NEFA 

(Acides gras non estérifiés4) seront utilisées comme marqueurs de SC. 

2. Santé mammaire :  

2.1. Définition et étiopathologie 

Les  mammites sont des pathologies très fréquentes   chez les  vaches, avec une  prévalence 

de 29.34% à 78.54%  (Sharma & Rai, 1977; Sharma &Maiti, 2009) provoquant ainsi une 

diminution de la quantité du lait e détériore la qualité..  Elles  se  caractérisent  par  un  état  

d’inflammation  de  la  glande mammaire suite à une action des agents biologiques pathogènes 

très variés. Ces derniers attaquent et endommagent les tissus sécrétoires. Cette  agression  se 

manifeste par  la  mobilisation  des  leucocytes polynucléaires  neutrophiles  dans  la  région  

de  l’infection (Millet,  1988 ; Reneau,  1986).  Principalement, les mammites sont   causées  

par  les  staphylocoques, streptocoques, entérobactéries  qui se répandent dans le troupeau 

à travers des infections intra-mammaires (IMI) (Bonnefont et al., 2011). Ces germes  

entraînent des changements d’ordre bactériologiques physiques, chimiques, technologiques 

du le lait et une modification anatomo-pathologique de la glande mammaire (Sharma, 2007). 

En conséquence , des pertes economiques considerables provoquées par cette infection . Ces 

pertes se representent par  diminution du quantité du produite  Elles entraînent  en général, 

au  moins chez la vache, une diminution de la teneur en lactose, une altération de la 
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membrane des globules gras  favorisant  la  lipolyse,  une diminution  de  la  teneur  en  

caséines,  une augmentation de  la teneur en protéines solubles et en enzymes ainsi qu’une 

modification des équilibres salins (Munro et al., 1984; Coulon et al., 2002). Le but de cette 

revue est de faire la synthèse bibliographique des mammites infectieuses afin de montrer ces 

conséquences en élevage laitier. 

2.2. Classiquement, deux types de mammites ont été cités :  

- Le premier : Sans signes cliniques associées appelées « mammites subcliniques » et  

- Le  deuxième : Avec des signes cliniques associés qualifiées de « mammites cliniques ». 

1. Mammite clinique 

Les mammites cliniques sont définies par la présence de symptômes fonctionnels, elles 

Entraînent systématiquement une modification du lait dans son aspect, sa texture et dans la 

quantité produite (grumeaux, pus, caillots sanguins, ). Les mammites cliniques peuvent être 

associées à des signes locaux (douleur, chaleur, œdème, rougeur, etc.) et/ou généraux 

(hyperthermie, abattement, anorexie, etc.) (Rémy, 2010). Les mammites sans signes généraux 

sont plutôt d'évolution subaiguë, alors que les mammites avec signes généraux sont plutôt 

d'évolution aiguë à suraiguë. 

2. Mammite subclinique 

Par définition, les mammites subcliniques sont asymptomatiques. Les animaux atteints ne 

présentent ni symptômes fonctionnels (pas de modification du lait), ni symptômes locaux, ni 

symptômes généraux. Ces mammites s’expliquent uniquement par une réaction immunitaire 

mise en évidence indirectement par une augmentation de la concentration en cellules 

somatiques du lait (Rémy ; Bosquet et al, 2013). 

Pathogénie  

Dans le cadre des mammites, on peut citer les étapes de l’infection : 

➢ Pénétration d’agents pathogènes dans la mamelle 

➢ L’installation d’une infection 

➢ Devenir de l’infection : trois situations sont possible, suite à l’infection : (Remy, 2010 ; 

Blowey et Edmondson, 2010). 

o La guérison : l’infection est éliminée grâce au système immunitaire 

o L’extension : l’infection progresse et donne une mammite clinique ou subclinique, ou peut 

se prolonger et devenir chronique. 
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o La fluctuation : élimination partielle des agents pathogènes, en résultat en aura une 

guérison clinique mais non pas bactériologique ; qui peut par la suite s’aggraver ou 

s’améliorer.  

Diagnostic   

Le diagnostic clinique des mammites est important au niveau du troupeau afin d'établir le 

modèle épidémiologique de mammites de l'élevage. 

L'examen de la mamelle et du lait doit permettre un dépistage simple et efficace des 

mammites cliniques. Une détection précoce améliore les chances de guérison par la mise en 

place d'un traitement précoce adapté. 

Les mammites subcliniques ne peuvent pas être détectées par la clinique puisqu'elles 

n'entraînent des modifications ni du lait ni de la mamelle et que les animaux atteints ne 

présentent pas de signes généraux associés. 

2.3. Examen clinique de la mamelle :  

L’examen clinique de la mamelle comprend plusieurs étapes :  

Anamnèse, Examen général,  examen spécial (examen de la mamelle) et enfin des examens 

complémentaires (comptage cellulaire, CMT, conductivité du lait). 

2.3.1. L’anamnèse :  

Dans le cadre de suivi de troupeau, il est important de suivre l'animal et de disposer d'une 

fiche individuelle sur laquelle figurent les événements de la vie reproductive de l'animal 

(vêlage, chaleurs, IA) et les événements pathologiques. Les principaux éléments à connaître 

sont : 

• L'âge. 

• Les dates de mise bas, de chaleurs, de mise à la reproduction. 

• Les conditions de vêlage. 

• L'état corporel. 

• La production laitière. 

• En plus des éléments précédemment cités : une observation minutieuse doit etre 

portée sur  

• l'état de propreté de l'animal doivent être notés ainsi que  

• la facilité de mouvement lors des déplacements et les blessures. 

2.3.2. Examen général 
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Cette étape est basée sur, l'inspection et la palpation. Pour chaque organe : A l'inspection, on 

observera toutes modifications de couleur (muqueuses), de forme, de volume, de position. A 

la palpation, on notera les modifications de volume, de forme, de position, de mobilité, de 

consistance, de contractilité et éventuellement des zones de chaleurs. 

2.3.3. Examen de la mamelle  

L’opérateur  inspecte la symétrie de la glande, les quartiers, le port de la mamelle et les 

différentes modifications au niveau des trayons. 

2.3.4. Examens complémentaires (portés sur le lait) 

Comptage cellulaire  

Le comptage cellulaire est un outil diagnostique à la fois individuel et de troupeau. Il permet 

de mettre en évidence les mammites subcliniques et cliniques. En étudiant les résultats de ces 

comptages. 

Les cellules sont essentiellement des globules blancs, témoins d'une agression par 

microorganismes  de la mamelle (mammite). Elles représentent  le marqueur d'une mauvaise 

santé mammaire du cheptel. 

Cellules somatiques individuelles (CCSI) et concentration cellulaire somatique de tank (CCST) 

peuvent être vérifiées à l’aide du test CMT (Californian mastitis test)    

Remarque : Les concentrations cellulaires somatiques individuelles (CCSI.) et de tank (CCST)  

(analysé au minimum deux fois/mois) sont mesurées dans la majorité des élevages par le 

Contrôle Laitier. Le premier est réalisé sur le mélange de lait des quatre quartiers, le taux 

cellulaire du quartier infecté est donc dilué par les quartiers sains. 

D’après Durel et al., (2004) , une vache ayant un ou plusieurs résultats mensuels de CCSI 

supérieurs à 800 000 cell/mL est considérée comme « infectée ». En dessous de 300 000 

cell/mL, la vache est considérée comme « non infectée ». Il est possible de considérer une 

vache comme saine avec une CCSI inférieure à 100 000 cell/mL voire à 25 000 cell/mL. 

Tandisque comme douteux si  Les résultats de CCSI compris entre 300 000 et 800 000 

cell/mL.Alors que,  Risco et Melendez ( 2011) ont rapporté que , lorsqu'un quartier est infecté 

subcliniquement par une bactérie de type contagieux, le résultat du CCSI est compris entre 

200 000 et plus de 10 000 000 cell/mL  

Plusieurs facteurs  peuvent entraîner une augmentation de la concentration en cellule du lait, 

à savoir ; une  inflammation, des attaques mécaniques ou infectieuses. Une mammite 

subclinique peut être associée à des concentrations cellulaires de 0,5-1 à 7-10 millions de 
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cellules/mL. La limite moyenne entre lait sain et lait anormal peut être fixée à 200 000 

cellules/mL de lait.  

Dès 150 000 cellules/mL, il a été constaté une baisse de production laitière et des troubles 

fonctionnels. Selon une étude réalisée en 2003 par Pyörälä, a signalé que pour définir un 

quartier sain il faut utiliser un seuil de 100 000 cellules/mL tandis que,  si le comptage dépasse 

200 000 cellules/mL, la suspicion d’infection est très forte (, 2003). 

Californiamastitis test (CMT) 

Avec une réalisation simple, le « Californiamastitis test » ou CMT permet la détection des 

mammites subcliniques.. Il nécessite du réactif et un plateau comprenant 4 cupules.  

Technique : avant de faire le prélèvement du lait,  un nettoyage des quartiers est réalisé, le 

lait des premiers jets de chaque quartier est mis dans une cupule propre, le trop plein est 

déversé pour ne garder environ que 2 mL de lait par quartier. Le réactif (solution de Teepol à 

10%)  est ajouté et mélangé aux échantillons de lait par rotation. La lecture doit être 

immédiate et s'effectue à l'aide d'une échelle de couleur et de viscosité (Tableau n°2). Le CMT 

devrait être réalisé par la même personne pour éviter les différences d'interprétation, surtout 

dans lors d'une visite de traite, ce qui est rarement possible sur le terrain vu le temps  

Le détergent provoque la lyse des cellules du lait par la destruction de leur paroi. L'ADN est 

libéré, il forme un réseau de très longs filaments qui s'opposent aux écoulements 

hydrodynamiques et qui piègent les globules gras. Ce réseau augmente la viscosité du lait 

jusqu'à floculer. Plus la concentration cellulaire est élevée, plus la quantité d'ADN libéré est 

élevée et plus le floculat sera important. 

Selon (Durel et al.,( 2004). Le colorant change de couleur en fonction du pH. Le lait sain a un 

pH compris entre 6,5 et 6,7  

En cas de mammite, le pH devient plus alcalin et s'approche de 7. Le colorant est incolore à 

gris  pour des pH allant de 5,2 à 6,8 et devient violet quand le pH est supérieur à 6,8 donc en 

cas de mammite. 

Grade Signification Description de la réaction Interprétation 
(çellule/M) 

0 Négatif Le mélange est liquide, homogène et 
fluide 

0 – 200 000 

1 Traces Le mélange devient légèrement 
visqueux. 

200 000 – 400 000 
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2 Faiblement 
positif 

Le mélange devient visqueux sans 
formation de gel 

au centre et la viscosité tend à 
persister. 

400 000 – 1 500 000 

3 Faiblement 
positif 

Le mélange s’épaissit immédiatement 
avec la 

formation d'un gel au centre du godet 
lors des 

mouvements de rotation. Du liquide 
peut persister 

800 000 – 5 000 000 

4 Fortement 
positif 

Le mélange forme un gel au centre qui 
adhère au 

fond du godet. Il n'y a plus de liquide. 

> 5 000 000 

Tableau n°2 : Grille de lecture du test CMT (Notice Leucocytest® ; ANGOUJARD ; 2015)  

D’autres études  (Durel et al, 2004) ont signalés que, la corrélation entre les résultats du test 

CMT et le comptage cellulaire est meilleur pour de fort taux cellulaires.  

Mesure de conductivité du lait 

Un autre examen complémentaire des secrétions lactées  est basé ainsi  sur la capacité du lait 

à conduire le courant électrique. Le lait contient des  ions (ou électrolytes) : du chlore, du 

sodium et du potassium responsables de cette conductivité du courant électrique. 

L’interprétation de cet examen est influencée par de nombreux facteurs nombreuses sources 

de variations : la race de l'animal, le stade de lactation, l'alimentation et la technique de traite. 

Les agents pathogènes responsables d'une inflammation importante provoquent des 

augmentations importantes de conductivité, supérieures à 50 % pour les mammites cliniques 

et à 20% pour les mammites subcliniques (Durel et al, 2004). 

Au cours de la lactation, la concentration en ions et le taux butyreux évoluent de manière 

physiologique. La conductivité est élevée dans le colostrum puis elle diminue pour ré-

augmenter en fin de lactation suivant la concentration en ions et le taux butyreux. 

Lors d'une infection, la perméabilité des capillaires sanguins est augmentée, les jonctions 

serrées entre les lactocytes disparaissent de manière plus ou moins importante et les 

systèmes depompage des ions sont donc altérés. L'ensemble de ces modifications va conduire 

à une baisse du lactose et du potassium dans le lait et à l'augmentation compensatoire du 

chlore et du sodium pour assurer un équilibre osmotique. La teneur en chlorures du lait est 

ainsi proportionnelle au degré d'infection (Durel et al, 2004). 

L'augmentation de la conductivité est mesurable avant l'apparition des premiers signes 

cliniques. Elle apparaît en même temps que l'augmentation des CCSI (Durel et al, 2004). 
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D'autres méthodes peuvent mettre en évidence une inflammation mammaire, signalées par  

Bosquet et al, (2013). 

– La colorimétrie : cette technique s’est  basée sur la variation colorimétrique du lait lors 

d'inflammation induite par le passage de pigments provenant du sang. 

– La concentration en enzymes : l'inflammation provoque l'augmentation de la concentration 

en enzymes, à savoir : lactate déshydrogénase (ldh) ou n-acétyl-glucose-aminidase (NAGase), 

produites par les polynucléaires neutrophiles et les cellules épithéliales endommagées. 

– La concentration en lactose mesurée par spectrophotométrie infrarouge : sa diminution 

indique une augmentation de la perméabilité de l'épithélium sécrétoire. 

–  Une évaluation  directe de la CCSI. 

Traitements et prophylaxie 

Prophylaxie médicale  

➢ La vaccination 

Le principe du vaccin est d'empêcher le germe d’adhérer à l’épithélium mammaire et de 

s'organiser en biofilm. 

Le protocole individuel trois injections en intramusculaire (60 jours avant vêlage, 21 jours 

avant vêlage, 14 jours après vêlage), le programme complet devant être répété à chaque 

gestation. « Nos deux vaccins (Startvac et Ubac) permettent donc une protection contre les 

trois germes impliqués dans 80 % des mammites ",  

Prophylaxie sanitaire  

➢ Hygiène et santé des animaux : 

o L'hygiène de la traite et des bâtiments est une composante importante de la lutte contre 

les mammites. 

o Une surveillance particulière doit être apportée aux animaux en mauvais état général ou 

ayant une autre maladie.(Durel et al., 2011). 

➢  diminuer le nombre de traite par jour : 

selon plusieurs auteurs (Robersonet al., 2004 ;Kromkeret al., 2010), la diminution du nombre 

de traite aide à faire baisser les cas d’infection  

(Robersonet al., 2004 ;Kromkeret al., 2010).rapportaient que la réalisation d'une traite plus 

fréquente est déconseillée lors de mammites dues aux streptocoques environnementaux. De 
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meme  Roberson et al., (2004), ont montré la traite fréquente augmente la contagion et 

accroit le temps de guérison. 

Si malgré tous les efforts de prévention, une mammite survient, elle doit être traitée 

rapidement et de manière adéquate. tout traitement fait en retard ou incomplet, entraine 

une récupération  moins satisfaisante. Avec  un risque accru d’abcès et de rechute mammaire  

Un traitement symptomatique est recommandé: 

Fluidothérapie 

la fluidothérapie est la base du traitement de réanimation, donnée lors de déshydratation et 

surtout de choc,. L'état de choc est provoqué lors de mammites par la libération d'endotoxines 

par les agents pathogènes comme les entérobactéries ou par des exotoxines produites par les 

staphylocoques, les streptocoques, les clostridies (Le Page et al., 2014). 

solution hypertonique de NaCl (entre 4,5 et 7,2 %) pour un volume maximal réhydraté à 0,9% 

de24 litres est donnée en cas d'une déshydratation inférieure à 10 %. Une   réhydratation 

orale comme complément  est possible avec des volumes allant de 10 à 30litres par buvée 

spontanée ou drenchage (administration forcée par voie orale d'un liquide à l'aide d'une 

sonde). 

Alorsuqe lors d’une  déshydratation sévère donc supérieure à 10 %,. la fluidothérapie est à 

base de soluté isotonique Ringer Lactate ou NaCl 0,9 % et doit être agressive, un volume total 

de 40 à 60 litres est nécessaire (Le Page et al., 2014). 

Avec l’association des :  

• Antibiotiques 

• Anti-inflammatoires (stéroïdiens et non stéroïdiens). 

o Anti-inflammatoires stéroïdiens (corticoïdes)/ Le recours aux AIS est controversé. Ils 

seraient intéressants dans le traitement des mammites endotoxiniques pour améliorer la 

guérison mais favoriseraient des infections cliniques chez les vaches ayant une mammite 

subclinique à staphylocoques via la baisse de l'immunité qu'ils peuvent induire (Le Page et 

al., 2014). 

o Anti-inflammatoires non stéroïdiens 

Les AINS (flunixine, ketoprofène, carprofène, acide tolfénamique) ont  un effet positif sur les 

signes cliniques de l'inflammation (Le Page et al., 2014). Cependant, le carprofène améliore 

l'état général des animaux par son action antipyrétique et la restauration des contractions 

ruminales (Vangroenweghe et al., 2005). 
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Tarissement : 

Le traitement durant le  tarissement a plusieurs objectifs : l'élimination des mammites 

subcliniques apparues pendant la lactation et la prévention des infections pendant la période 

sèche. L'obstruction du trayon réduit l'incidence des mammites lors contamination de la 

mamelle avant le vêlage et diminue la prévalence des mammites entre 0 et 5 jours après le 

vêlage (McDougall et al., 2009b). 

Les variations de la composition du lait 

La composition du lait, principalement la matière grasse et matière azotée varie en fonction 

de différents facteurs. Physiologiques et pathologiques. Les facteurs de variations de la 

composition chimique du lait ont fait l’objet de nombreuse études  (WOLTER, 1994, Bonaiti 

1985, Hoden et al 1985, Rémond 1985, Le Dore et al 1986, Sutton 1989). 

On note aussi que, les facteurs génétiques influent sur la quantité et la qualité du lait. « 

L'héritabilité est de l'ordre de moitié pour le taux butyreux (TB) et le taux protéique (TP), alors 

qu'elle se situe vers un quart pour la production laitière » (WOLTER, 1994). La race, le stade 

de lactation (les teneurs du lait en matières grasses et en protéines évoluent de façon inverse 

avec la quantité de lait, elles sont maximales au cours des premiers jours de lactation, 

minimales durant les 2ème et 3ème mois de lactation et s'accroissent ensuit jusqu'à la fin de 

lactation) et la saison peuvent aussi influencer la qualité du lait. 

Mais l'alimentation a un rôle aussi important que les autres facteurs. Elle permet en effet 

d'exprimer les qualités intrinsèques de la génétique. Une sous-alimentation pourrait 

disqualifier les caractères génétiques. L'emploi des fourrages est bénéfique pour la quantité 

de lait produite, ainsi que pour Taux butyreux et protéiques. 

1. facteurs physiologiques : 

 Le colostrum : 

Liquide jaunâtre, épais et visqueux, très riche en protéines solubles, les immunoglobulines 

présent dans la mamelle quelques jours avant et après le vêlage. Il se forme à partir deux 

parties, la première provient  du sang de la vache et pour l’autre d’une synthèse locale dans 

la mamelle. Les immunoglobulines ont un rôle protecteur contre les bactéries (coliformes…) 

et virus. La concentration en immunoglobulines atteint son maximum quelques jours avant le 

vêlage. Elle décroît très rapidement au fil des traites. La proportion des caséines est faible bien 

que leur quantité soit supérieure à celle du lait. Ses concentrations en azote et en matières 
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grasses passent respectivement de la première traite au 10e jour de 160g/l à 35g/l et de 50g/l 

à 39g/l. 

2. facteur pathologique 

· Les mammites : 

D’une manière générale, plus la mammite est grave et plus la composition du lait se rapproche 

du plasma sanguin. La mamelle lésée se comporte comme un organe d’élimination : il y a donc 

une diminution des molécules élaborées (lactose, caséines, lipides) et une augmentation des 

molécules filtrées (protéines solubles : immunoglobulines et albumines sériques, matières 

minérales). On observe pas de modification significative de la matière azotée non protéique. 

Le taux protéique augmente avec le taux cellulaire, c’est pourquoi les producteurs dont le lait 

classé en C en cellules leucocytaires, sont payés pour le taux protéique, sur la base 32g/l. 

Cette étude a démontré que  la multiplicité des facteurs responsables de problèmes de 

reproduction et la complexité de leurs relations. 

Elle passe également  en revue d’une manière générale, les facteurs individuels ou de 

troupeaux responsables d’infertilité, d’infécondité, et la manifestation par un animal d'une 

pathologie puerpérales, du post partum ou s’il s’agit d’acidose de mammite ou d’alcalose. 

Il s'avère de plus en plus nécessaire de réaliser des études dites d'observation et de diagnostic 

pour déterminer les fréquences normales de telle ou telle pathologie dans des conditions 

d'élevage propres à celles que nous rencontrons en Algérie et à Blida plus précisément. 

D’une autre part, sachant qu’il existe une multiplicité des relations existant entre les différents 

facteurs responsables des performances de reproduction, il s'avère de plus en plus de recourir 

aux méthodes d'analyse multifactorielle de ces facteurs afin de déterminer l'effet respectif de 

chacun d'entre eux dans un environnement donné. 

Le but est de construire une source de données qu’on puisse l’utiliser pour mieux expliquer le 

mécanisme d'effet sur l'infertilité et/ou l'infécondité des facteurs de troupeaux et ainsi 

conduire à une bonne gestion d'élevage en général et de la reproduction en particulier. 

Pour Conclure, le vétérinaire ou le praticien doit avoir une meilleure connaissance des 

différents paramètres de reproduction et les facteurs individuels ou de troupeaux qui peuvent 

être responsable d’infertilité et/ou d’infécondité, ainsi les pathologies puerpérales et du post 

partum ; pour une parfaite gestion de troupeaux. 
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Selon certains auteurs Le Roux, et al, (1995), le taux protéique augmente avec le taux 

cellulaire, cette augmentation étant surtout imputable à l’augmentation des protéines 

sériques, le taux des caséines restant pratiquement constant. Aussi, la part caséique des 

protéines du lait diminue passant de 82 % pour un lait renfermant moins de 100 000 cellules 

à 77 % lorsque la concentration en cellules somatiques est supérieure à 3000000 cellules. 

Considérées individuellement, les différentes protéines subissent des modifications de 

concentration variable en réponse à l’augmentation du taux cellulaire. Diminution de la beta-

caséine, de la beta-lactoglobuline et de l’alpha-lactalbumine (protéolyse), augmentation de la 

kappa-caséine, de l’alphacaséine, de la gamma-caséine, de l’albumine sérique et de 

l’immunoglobuline. Ces changements résulteraient d’une intensification de l’activité 

protéolytique du lait mammiteux 

 

 

 

3. D’autres facteurs :  

L’influence du numéro de lactation est faible. Certaines modifications peuvent être imputées 

à une détérioration de l’état sanitaire de la mamelle avec l’âge. Le taux butyrique augmente 

avec l’âge de l’animal. A défaut d’effet significatif, on note une tendance à avoir le taux 

protéique le plus faible chez les primipares et le plus élevé chez les vaches en seconde 

lactation avec ensuite une diminution progressive avec le nombre de lactations et une chute 

de 0,4 % après 5 lactations. Cette évolution est imputable à la réduction du taux de caséines 

puisque le taux de protéines sériques reste pratiquement constant. Les alpha-caséines 

augmentent avec l’âge alors que les beta-caséines diminuent et que les kappa restent 

constantes en fonction de la parité. Les immunoglobulines augmentent nettement avec l’âge 

alors que la beta-lactoglobuline et l’alpha-lactalbumine diminuent et que l’albumine sérique 

tend à augmenter. Ces variations ont été attribuées au taux de cellules somatiques. 

Conséquences pathologiques cliniques : cétose et stéatose : 

La cétose subclinique est définie également par une hausse de la concentration en corps 

cétoniques, sans association avec d’autres signes cliniques. (SCOTT et al. (2011), GORDON et 

al. (2013)) 
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La cétose est une pathologie classique en période de transition, probablement très fréquente 

même si elle est souvent peu marquée. La cétose subclinique a une prévalence de 11,2% à 

28,9% dans le troupeau et la cétose clinique de 3,7% à 14,1% en début de lactation ; le pic de 

prévalence est rapporté entre 5 et 30 jours de lactation (Van Der DRIFT et al. (2012), SEIFI et 

al. (2011), GILLUND et al. (2001), DUFIELD et al. (1997), McART et al. (2012)). GORDON et al. 

(2013) proposent même une prévalence de 40% pour la cétose subclinique sur les troupeaux 

d’Amérique du Nord. 

Cliniquement, la cétose se traduit par une perte d’appétit, une baisse de la consommation de 

concentré, une perte de poids et une chute de la production laitière. Les selles sont souvent 

foncées et plus épaisse que la normale. 

Les animaux présentant une cétose subclinique en début de lactation ont plus de risques de 

développer un déplacement de caillette, où d’être réformés durant les 30 premiers jours de 

lactation. Ils ont également une moins bonne réussite en reproduction et produisent moins 

de lait sur le premier mois de lactation (McART et al. (2012), GORDON et al. (2013) 

Chapitre 04 : Partie Expérimentale 

Quantification des problèmes de reproduction et de sante dans les élevages bovins laitiers 

 

1. Introduction 

La difficulté de gestion des exploitations laitière,  nécessite des démarches et des méthodes 

plus efficaces afin de diagnostiquer des problèmes liés à la conduite d’élevage au bon 

moment. La gestion de reproduction a pour but de définir l’importance et le type de problème, 

de donner, si nécessaire d’autres examens, particulièrement des examens complémentaires 

et de proposer en fin des solutions ou des correctifs. 

La démarche réalisée sur la population concernée sert à calculer et analyser les différents 

paramètres de reproduction et de santé 

Cette étude a pour objectif de caractériser les niveaux des performances de reproductions 

notamment :  

- Les paramètres de performances de reproduction (fécondité : NV1, VIF et IV et de fertilité) 

pathologies de la reproduction  à savoir les dystocies, le RIU, la RP, la FV, les métrites aigues 

et les endométrites cliniques, les structures ovariennes normales ou pathologiques scores 

corporels  évolution chronologique de la fertilité (CuSum). 
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- Les Paramètres de détection des chaleurs. 

- Les Performances quantitatives de production laitière (kgs de lait)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Matériel et méthodes 

2.1. Données générales :   

L’étude concerne 143 vaches laitières de la région de Blida répartissent sur 20 élevages. 

Ces derniers sont composé par deux types de races ; la Holstein pie noire et la Fleckveih. 

L’étude concerne la période comprise entre le 1 janvier et le 04 mars 2020. Chacun de ces 

élevages a fait l’objet d’un suivi mensuel de reproduction. 

Les données collectées se sont basées sur les observations de l’éleveur et du vétérinaire 

responsable du suivi. Un bilan de reproduction a été réalisé pour chaque exploitation. La 

moyenne des troupeaux des paramètres les plus représentatifs de ce bilan a été calculée pour 

chaque animal. 

La zone d’étude : Le travail a été réalisé au niveau de la Wilaya de Blida, cette dernière est 

située au contact de l’Atlas Blidéen (Fig. 8) et de la Mitidja une altitude de 260 mètres. 
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Figure n°2 : Carte administrative de la Wilaya de Blida 

2.2.  Description des paramètres d'évaluation :  

Deux types de paramètres ont été évalués à savoir : 

1. Les paramètres de reproduction :  

- Intervalle velage-velage (IV) ; Intervalle vêlage première insémination (PA) , intervalle vêlage 

insémination fécondante (VIF), Gestation , Index de fertilité (IF), Intervalle première 

insémination-insémination fécondante (PR),  Intervalle naissance-premier vêlage (NV1). 

Cusum (évaluation de la fertilité),  quantification des chaleurs par l’index de Wood. 

Production laitière (performances quantitatives de production laitière (kgs de lait ; et 

qualitatives de production laitière (taux cellulaires, % Matière grasse et % protéique), 

2. Les paramètres de santé :  

Type de vêlage  (TV), Rétention placentaire (RP), Fièvre vitulaire (FV), Diagnostic ovarien (Dgo), 

Retard d’involution utérine (RIU), métrites aigué (MA) et Endométrite chronique ou 

pyromètre (ECP). Nombre de traitement (NTT). Santé mammaire et problèmes métaboliques 

(par le control laitier) et évaluation de l’état corporel. 

2.3. Quantification des  paramètres de reproduction et paramètres d santé :  

2.3.1. Paramètres  de reproduction :  

- L'âge du premier vêlage : calculé spécialement pour les primipares (NL = 1), exprimé en mois, 

il est calculé par l'intervalle moyen entre la date du vêlage de chaque femelle ayant accouché 

au cours de la période d'évaluation et sa date de naissance.  
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- L’intervalle vêlage première insémination (période d’attente) : exprimé en jour, il est 

calculé par la valeur moyenne entre le dernier vêlage et la première insémination, il est situé 

entre 51 et 90 jours, concerne 65 % des femelles, selon l’enquête normalait reproduction. 

- L’intervalle vêlage- insémination fécondante (VIF): exprimé en jour, il est calculé par la 

valeur moyenne des intervalles entre la dernière insémination (diagnostiquée comme 

fécondante) et le dernier vêlage, le délai optimum serait de 50 à 80 jours en lait  

- L’intervalle premier insémination-dernière insémination (période de reproduction) : 

exprimé en jour, il est calculé par la valeur moyenne des intervalles entre la première 

insémination et la dernière insémination (égale à 0 ; si la 1 ère insémination est une ins. 

fécondante). 

- L’intervalle vêlage- première chaleur : C’est un paramètre essentiel pour évaluer l’intensité 

des chaleurs par l’éleveur, notamment, il nous renseigne sur la reprise de la cyclicité (atteint 

59 jours en moyenne) . 

- Le nombre d’insémination ou l’index de fertilité : il est égal au nombre total d’inséminations 

effectuées sur les animaux confirmés gestants seulement (Index de fertilité apparent : IFA) ou 

sur les animaux confirmés gestants, non gestants ou réformés (index de fertilité total : IFT). 

-La détection des chaleurs : la quantification de ce paramètre forme un élément nous permet 

de déterminer l’aspect qualitatif (précision de la détection) et quantitatif (fréquence) des 

chaleurs. C’est un paramètre très important pour évaluer la fertilité des animaux. Il est 

quantifiable pour l’index de Wood. Ce dernier est considéré comme souhaitable soit la valeur 

estimée supérieure à 75 (Weaver et Goodger 1987a) voire à 80 % (Wood 1976) et un rapport 

entre les intervalles compris entre 18-24 jours et 36-48 jours supérieur à 4(Klingborg 1987). 

- Cusum : Ce critère permet de suivre au cours du temps l’évolution de la fertilité au sein des 

élevages laitiers. Il est basé sur la représentation graphique des résultats des inséminations. 

Ces dernières sont organisées chronologiquement par rapport à leur réalisation au cours de 

la période d’évaluation. La droite passant par la première insémination réalisée au cours de la 

période d’évaluation correspond arbitrairement à un index de gestation égal à 50 %. Toute 

insémination négative entraîne un déplacement de la courbe vers la gauche et vers la droite 

dans le cas contraire. 

-Performances quantitatives de production laitière (kgs de lait) : Introduction des données 

quantitatives (Kgs de lait et taux cellulaire) mensuellement de la production laitière du 15jours 
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post partum au 305 jpp. Les données introduites en fonction du numéro de lactation 

(primipares et pluripares). 

-Performances qualitatives de production laitière (taux cellulaires, % MG et % prot) : 

Introduction des données qualitatives (TB/TP) mensuellement de la production laitière Par 

numéro de lactation (NL =0 et NL > 1). 

2.3.2      Paramètres de santé : 

- Type de vêlage (TV) : Ce facteur est recherché afin de déterminer, le type de vêlage, soit 

normal (N), c’est-à-dire sans intervention, ou dystocique (D), avec une traction légère ou forte 

ou césarienne. 

- Rétention placentaire (RP) : Sur la base d’un examen systématique ou bien une information 

préexistante, une réponse doit être mentionnée, soit oui (présence de cas) ou non (absence 

de cas). Si pas d’information, on suppose que la pathologie ne s’est pas manifestée. 

- Fièvre vitulaire (FV) : Sur la base d’un examen systématique ou non ; si pas d’information, 

on suppose que la pathologie ne s’est pas manifestée. (Une réponse de O (oui) /N(Non) doit  

être signalée) 

- Métrite aigue : Sur la base d’un examen systématique, à l’aide d’un vaginoscopie ou 

speculum, réalisé durant la période de moins de 21 jours post partum: (si pas d’information, 

on suppose que la pathologie ne s’est pas manifestée). (Une réponse d O/N doit être signalée) 

- Endométrite chronique ou pyromètre (ECP): Sur la base d’un examen clinique, à l’aide d’un 

vaginoscopie ou speculum basé sur le premier cas d’endométrite clinique et/ou pyromètre 

observé  21 jours et avant la 1ère insémination (Une réponse de O/N doit être signalée). 

- Jour de l’examen d’endométrite chronique ou pyromètre (JEx. ECP) : Enregistrement du 

jour post partum de l’examen pour vérifier la présence ou l’absence d’endométrite clinique 

et/ou de pyromètre 

- Retard d’involution utérine (RIU) : Un examen gynécologique par voie rectale, basé sur 

l’évaluation des diamètres du col et cornes à l’aide de palpation manuelle. Le retard 

d’involution utérine > J30 PP et <1ère Ins). (O/N sur base d’un examen systématique). 

- Jour de l’examen du retard d’involution utérine (JEx.RIU) : Enregistrement du jour 

postpartum de l’examen manuel de l’utérus pour vérifier la présence ou l’absence d’un retard 

d’involution utérine. 

- Diagnostic ovarien (Dgo) : la réalisation d’un diagnostic ovarien manuellement ou 

paréchographique, jours post partum (> 15 j et < 51J PP) : plusieurs structures peuvent 



47 
 

êtretrouvés (IO (Inactivité ovaire ; ovaire rugueux), F (follicule), CJ (corps jaune), CJH 

(corpsjaune hémorragique), K (Kyste). 

- Jour de l’examen ovarien (JOV): Enregistrement du jour post partum de l’examen manueldes 

ovaires durant la de période de >15 j et <51J post partum. 

- Nombre de traitement : On calcule le nombre de traitement utilisé soit en reproduction,soit 

en santé mammaire. 

- Evaluation de la note d’état corporel : 

La notation du score corporel a été réalisée selon une échelle de 0 à 5 (0 : animal émacié ; 5 : 

animal gras) (Edmonson, 1989). L’examen se base sur l’inspection et la palpation des endroits 

anatomiques déjà décrits dans la partie bibliographique (C’est une évaluation subjective de la 

quantité des masses graisseuses sous-cutanées de l’animal). Elle est mesurée mensuellement, 

de quelque jour avant la mise (10 jours) jusqu’à 320 jours postpartum. Une comparaison 

graphique de l’évolution de l’état corporel entre les primipares et les pluripares a été réalisée. 

 

 

2.4. Traitement des données 

Les données collectées ont été d’abord vérifié, toute information erronée est rejetée, et après 

tous les critères étudiés ont été traités d’une manière précise que possible : dans ce cas, deux 

étapes ont été procédées : 

1. Introduction et organisation des données dans plusieurs tableaux Excel. 

2. Une étude descriptive à l’aide du logiciel Excel a été réalisée : 

- Calcul des moyennes et écart types des données introduites. 

- Représentations graphiques de certains paramètres afin de réaliser des comparaisons 

entre les primipares et les multipares à savoir : 

- Quantification de la détection des chaleurs par index de Wood. 

- Evolution et quantification de la fertilité (Cusum). 

- Evolution de l’état corporel). 

- Performances qualitatives et quantitatives de la production laitière. 

3. Résultats :  

Une étude descriptive a été réalisée pour afin d’analyser les paramètres de reproduction   

1. Les paramètres de reproduction : 

Tableau n °3 : Résultats des paramètres de reproduction 
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Paramètres M ET Min-Max 

Age au premier vêlage 26 3.30 23-39 

Intervalle vêlage-vêlage 378 57.0 37-532 

Période d’attente (PA) (J) 77 18.1 32-126 

VIF (J) 115 48.8 54-311 

VIF (primipares) 100 38.2 58-191 

VIF (multipares) 125 51.6 54-311 

M : Valeur moyenne ;  ET : Ecartype ;  VIF : Intervalle vêlage-insémination fécondante 

 

La moyenne et l’Ecartype mesurées pour les 143 vaches nous ont montré   des valeurs plus 

proches des objectifs. 

En moyenne,  les vaches ont mis-bas pour la première fois à partir du 26ème mois avec un écart 

type de 3.3. 

La moyenne de  l’intervalle entre les vêlages successifs  est de 378 jours. Tandis que  la valeur 

moyenne de la période d’attente est de 77 jours. 

Cependant la moyenne de l’intervalle vêlage- insémination fécondante est de 115 jours, tout 

en notant pour les primipares la moyenne est de 100 jours alors que pour les multi pares est 

un peu plus élevée (125 jours) (Tableau n°5). 

Tableau n°4 : Résultats des bilans de l'intervalle vêlage – vêlage chez les vaches (jours) 
 

Iv-V <= 365j (%) 365 <Iv-V <400j (%) Iv-V >400j (%) 

Iv-V (%) 45,5 29,7 24,7 

nombre de vaches 46 30 25 

 

Ces résultats ne sont pas très loin de l'objectif de produire un veau par vache et par an. 

La répartition des différentes valeurs de l'IVV, montre que le pourcentage des valeurs 

inférieures ou égales à 365j (un an) atteint 45,54%. Alors que le pourcentage des vaches ayant 

un IVV supérieurs à 400j, atteint 24,75 %. Sachant que l'objectif rapporté par Weaver(1986) 

ne tolère qu'un pourcentage de 10% pour cette classe. Tandis que le pourcentage des vaches 

ayant un IVV compris entre 365j et 400j est de 29.70%. 

Intervalle vêlage- premières chaleurs : 

Tableau n°5 : résultats des paramètres de reproduction (premières chaleurs) 



49 
 

Paramètres M ET Min-Max 

Vêlage –premières- chaleurs 51 22.1 15-121 

VC1 primipares 43 19.7 15-90 

VC1 Pluri pares 55 22.2 17-121 

% première chaleur < 50 jours pp 48.2 8.2 15-50 

M : Moyenne ; ET : Ecartype ;  VC : intervalle Velage -chaleurs 

La moyenne d’intervalle vêlage- première chaleur chez les primipares correspond à 43 jours 

et 55 jours pour les multipares, par contre une valeur moyenne à l’échelle troupeau est  de 51 

jours (Tableau n°7). 

 

 

 

 

 

- L’Index de fertilité :  

Tableau n°6 : résultats de l’index de fertilité ou le nombre d’insémination artificielle (nIA) 

 

Paramètres M ET Min-Max 

IFT 2 1.4 1-7 

IFT primipares 1 0.6 1-3 

IFT pluripares 3 1.4 1-7 

IFT : Index de fertilité total, M : Valeur moyenne ; ET : Ecartype ; Min-Max : Valeur minimum 

et maximum. 

L’index de fertilité ou bien le nombre d’inséminations pour obtenir une gestation est en 

moyenne 2 inséminations (1 insémination en moyenne pour les primipares et 3 inséminations 

pour les multipares), ce qui donne un écart type de 1.40 au total.(Tableau n°9) 

Sera qualifiée d'infertile ou de repeat-breeder toute vache non gestante après deux voire trois 

inséminations artificielles ou naturelles, qui a une activité cyclique régulière et qui ne présente 

aucune cause majeure cliniquement décelable susceptible d'être responsable de son 

infertilité. 
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Les résultats montrent aussi, que 50 vaches ont  inséminées une seule fois, présentent ainsi 

un taux de 36,46% du total de vaches inséminées. 

Alors que 65 vaches qui ont étaient inséminées 2 à 3 fois représente 46,09%, et 25 vaches qui 

ont étaient inséminées plus de 3 fois l’équivalent de 17,73%. Tableau 15 et figure n°11 

Toutefois, le taux de vaches nécessitant trois inséminations et plus, est supérieur à l'objectif 

de moins de 15% ; et des objectifs compris entre 40 à 60% de réussite en première 

insémination chez les vaches définis par (WEAVER, 1986; KLINGBORG, 1987 ; ETHERINGTON, 

ET AL., 1991; SEEGER ET AL., 1996).  

 

nombre d'insémination nombre de vaches % 

1 seule IA 50 35,46 

2-3 IA 65 46,09 

> 3 IA 25 17,73 

Tableau n°7 : Résultats des bilans des taux de réussite en première insémination et taux 

d’animales nécessitantes 02- 03 inséminations et/ou plus chez les vaches. 

 

- Cusum : 

Tableau n°8 : résultats des Cusum (Evolution chronologique de la fertilité). 

 

Paramètres Nombre de vaches % 

Cusum positif 134 93.7 

Cusum négatif 9 6.3 

 

93.7% des vaches présentent un Cusum positif dont le nombre est de 134 vaches contre  6.3% 

des vaches avec  Cusum négatif. L’évolution au cours du temps de la fertilité a été enregistrée 

avec une représentation graphique (Excel) (annexe n°). 

Détection des chaleurs : 

Tableau n° 9:Quantification des chaleurs (Tableau n°09) 

Paramètres M ET Min-Max 

Précision 0.40 0.87 15-121 
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Fréquence 1 0 1-1 

Précision: 100 x (21/ valeur moyenne des intervalles entre chaleurs et/ou inséminations) 

Fréquence: Rapport entre intervalles 18-24 et intervalles 36-48. 

M: Valeur moyenne, Min: Valeur minimale, Max: Valeur maximale. 

2. Les paramètres de santé  

Score corporel : 

Tableau n°10 : Résultats du score corporel  (Sc : Score corporel ; NL1 : nombre de lactation) 

Paramètres M ET Min-Max 

SC 2.6 0.24 2-3.2 

SC NL1 2.5 0.23 2.5-3.2 

SC NL>1 2.7 0.21 2-3 

Le tableau 06 nous montre, une valeur moyenne du score corporel du troupeau est de 2.6 

avec une valeur min de 2 et une valeur max de 3.2. Concernant la valeur moyenne enregistrée 

pour les multipares et les primipares, on  note un chiffre de 2.8. ; Cependant la 

note d'état corporel idéale pour la vache sèche est de 3,5. Pour obtenir un niveau de santé 

et de performance satisfaisant au début  de  la prochaine lactation, la 

note d'état corporel devrait se situer entre 3 et 4. 

Les pathologies puerpérales et du post-partum, les réformes 

Tableau n°11 : les résultats des pathologies puerpérales, du post partum et la réforme 

Paramètres % 

Dystocie (Dc) 16. 

Rétention placentaire (RP) 42.6 

Métrites aigues (MA) 1.3 

Endométrite chronique ou pyromètre (ECP) 33.5 

Fièvre vitulaire (FV) 13.2 

Problèmes ovariens  19.5 

Kyste  5.6 

IO > 50 jours  13.9 

 

Par ordre croissant on obtient les pourcentages suivants des incidences des pathologies 

puerpérales et du post partum ainsi que les réformes des différentes vaches : 
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Les rétentions placentaire est en tête avec un pourcentage de 42.6%, suivi par les  

endométrites chroniques (ou pyomètre), avec un pourcentage de 33.56 %, puis les  problèmes 

ovariens qui donnent 19.58% des cas tout en notant les IO >50 jours  avec un chiffre assez 

élevé (13.98%) et les kystes (5.6%), par la suite la fièvre vitulaire marque une apparition de 

13.28%, et enfin la métrite aigue semble être le moins fréquente (1.39%) (Tableau n°11). 

- La production laitière : 

Tableau n°12 : résultats de la production laitière de 365 jours (PLT : Production laitière 

totale). 

Paramètres M ET Min-Max 

PLT 8236.6 2073.9 4283-13661 

PL Primipares 8952.2 1829.3 5126-13661 

PL Multipares 6756 1609.5 4283-11731 

 

En général, en remarque une bonne production laitière : 8236.66 kg de lait total en moyenne ; 

d’après le (Germain, 2018) La production normale du lait chez une vache est comprise entre 

8500 L  et  9 500 L),  procure les meilleurs marge (Tableau n°12). 

Taux de réforme pour infécondité 

Sur les 143 vaches une seule vache avec l’identifiant 222 qui a été réformée a cause d’une 

pour une production laitière très basse. 

Ce qui permet d’obtenir un pourcentage de 0.69% des vaches réformé dans les différents 

élevages. 

Il est usuel de considérer comme normal un taux de réforme annuel compris entre               20 

et 30 %, celui pour cause d'infertilité devant être moins de10% (SOUAMES S; 2019). 

2.  1.         

Problèmes de santé mammaire : 

Le comptage des cellules du lait indique une non infection mammaire chez les primipares (< 

200000 cell/Ml), des cas douteux pour les multipares (>300000cell/Ml) avec quelques cas 

d’infections qui dépassent les 800000cell/Ml (Annexes). 

D’après Durel et al., 2004 : Une vache ayant un ou plusieurs résultats mensuels de CCSI 

supérieurs à 800 000 cell/mL est considérée comme « infectée »,en dessous de 300 000 
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cell/mL, la vache est considérée comme « non infectée ». Les résultats de CCSI compris entre 

300 000 et 800 000 cell/mL sont considérés comme douteux. 

En moyenne totale on peut considérer que les différentes vaches ne sont pas infectées 

(200000cell/Ml – 300000cell/Ml). 

Paramètres M Intervalle 

CC Total (cell/Ml) 202000 200000-300000 

CC Primipares 52000 <200000 

CC Multipares 370000 >200000  <800000 

Tableau n°13 : résultats du comptage cellulaire provenant du lait des vaches (CC : comptage 

cellulaire) 

 

 

 

 

 

4. Discussion 

Les  performances sont un des principaux facteurs limitant  la productivité et  la rentabilité 

des élevages laitiers notamment les bovins. Leur dégradation se traduit le plus souvent par 

des taux de réforme plus élevés et un taux de renouvèlement très bas au sein du troupeau.  

Le diagnostic des problèmes de reproduction à l’échelle troupeau nous permet de les 

quantifier plus précocément, afin de trouver des solutions.  Les éléments clés d’une bonne 

évaluation se reposent  sur une détection précise des paramètres de reproduction 

particulièrement, de fécondité et de fertilité.     

D’après nos résultats, il a été constaté que, la moyenne de l’intervalle entre des vêlages 

successifs  est de 378 jours. Tandis que  la valeur moyenne de la période d’attente est de 77 

jours. Cependant la moyenne de l’intervalle vêlage- insémination fécondante est de 115 jours, 

tout en notant pour les primipares la moyenne est de 100 jours alors que pour les multi pares 

est un peu plus élevée (125 jours). Ces valeurs sont beaucoup plus proches des objectifs (IVV 

= 365 jours ; VIF = 85-90 jours ; PA = 60 jours).   
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Chez les vaches laitières de la région de Blida ont mis bas pour la première fois qu’partir du 26 

mois ce qui n’est pas très loin de l’objectif optimal de 24 mois considéré par Hanzen (1999). 

Selon Hanzen, (1999) Pour une femelle de race laitière, la durée de l’intervalle vêlage-1ère 

chaleur est de 35 jours, et inférieur de 40 jours pour Badinand et al, (2000) ; mais par Jouet, 

(1998) l’intervalle velage-1ère chaleur doit être inférieur à 60 jours, alors que Metge et al, 

(1990) notent que 100%  des chaleurs doivent avoir lieu entre 40 et 70 jours, notre étude a 

ainsi montrée au total il s’agit d’une moyenne de 51 jours. 

Selon Metge (1990), Paccard (1991), Hanzen (1999), Badinand et al (2000) la durée de 

l’intervalle vêlage-insémination fécondante doit être comprise entre 80 à 85 jours, par contre 

la moyenne de l’intervalle vêlage- insémination fécondante de notre étude est de 115 jours, 

ce qui dépasse l’intervalle voulu. 

L’intervalle entre vêlage- vêlage est de 378 jours en moyenne avec une période d’attente de 

77 jours, de même Vandelplassche (1985), a montré que la prolongation de l’intervalle entre 

vêlages au-delà de 13 mois se traduit par une perte économique. 

 

Pour ce qui concerne, l’index de fertilité ou bien le nombre d’inséminations pour obtenir une 

gestation est en moyenne 2 inséminations (1 insémination en moyenne pour les primipares 

et 3 inséminations pour les multipares), ce qui donne un écart type de 1.40 au total. 

Sera qualifiée d'infertile ou de repeat-breeder toute vache non gestante après deux voire trois 

inséminations artificielles ou naturelles, qui a une activité cyclique régulière et qui ne présente 

aucune cause majeure cliniquement décelable susceptible d'être responsable de son 

infertilité. 

Les résultats montrent aussi, que 50 vaches ont  inséminées une seule fois, présentent ainsi 

un taux de 36,46% du total de vaches inséminées. 

Alors que 65 vaches qui ont étaient inséminées 2 à 3 fois représente 46,09%, et 25 vaches qui 

ont étaient inséminées plus de 3 fois l’équivalent de 17,73%.  

Ils sont par ailleurs compatibles avec les objectifs obtenu par certains auteurs. Ainsi, 

Weaver(1986),  considère comme acceptables des taux de gestation en première insémination 

compris entre 40 et 60 % (Weaver 1986). Tandis que, Klingborg (1987) a  fait état d'un taux de 

gestation en première insémination compris entre 40 et 50 % dans les troupeaux laitiers ayant 

une excellente fertilité entre 30 et 40% dans les troupeaux ayant une bonne fertilité et compris 

entre 20 et 30 % chez ceux dont la fertilité est moyenne. 
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Toutefois, le taux de vaches nécessitant trois inséminations et plus, est supérieur à l'objectif 

de moins de 15% ; et des objectifs compris entre 40 à 60% de réussite en première 

insémination chez les vaches définis par (WEAVER, 1986; KLINGBORG, 1987 ; ETHERINGTON, 

ET AL., 1991; SEEGER ET AL., 1996). L’index de fertilité doit être inférieur à 2,2 explique Metge 

(1990), c’est pareille à nos résultats : L’index de fertilité ou ce qu’on appelle le nombre 

d’inséminations gestation est en moyenne 2 inséminations, cependant les multipares dépasse 

le seuil (3 inséminations en moyenne). 

Un autre paramètre permet de nous donner un état sur l’évolution de la fertilité au sein des 

élevages laitiers, indiqué par une représentation graphiques qu’on appel le « Cusum », ce 

dernier évalué la fertilité en temps réel et donne ainsi les résultats des inséminations réalisées 

sur le total des animaux. Pour cela et d’après nos résultats,  un taux de  93.7% des vaches 

présentent un Cusum positif soit un nombre est de 134 vaches contre  6.3 % des vaches avec  

Cusum négatif. Ce qui explique une fertilité très élevée.   

Concernant la quantification de la détection des chaleurs, l’évaluation de cette dernière 

constitue un élément clé de l'interprétation des performances de reproduction. En effet, la 

détection des chaleurs par l'éleveur conditionne non seulement l'intervalle entre le vêlage et 

la première insémination mais également la fertilité (Esslemont et Ellis 1974). Il apparaît donc 

essentiel de pouvoir déterminer non seulement l'aspect qualitatif c'est-à-dire la précision de 

la détection mais également l'aspect quantitatif c'est-à-dire la fréquence de cette détection 

puisqu'en effet différentes études ont démontré que 5 à 30 % des animaux inséminés ne sont 

pas réellement en chaleurs lors de leur insémination (Williamson et al. 1972, Appleyard et 

Cook 1975, Claus et al. 1983, Cavestany et Foote 1985a, Reimers et al. 1985). Il a été notée 

aussi , qu’ une insuffisance de la précision et de la fréquence de la détection des chaleurs 

puisque les valeurs moyennes de troupeaux observées sont inférieures aux objectifs 

considérés comme souhaitables soit une valeur d'index de Wood supérieure à 75 (Weaver et 

Goodger 1987a) voire à 80 % (Wood 1976) et un rapport entre les intervalles compris entre 

18-24 jours et 36-48 jours supérieur à 4 (Klingborg 1987).  

Pour ce qui concerne, une valeur moyenne du score corporel du troupeau est de 2.6 avec une 

valeur min de 2 et une valeur max de 3.2. Alors que, la valeur moyenne enregistrée pour les 

multipares et les primipares, était de 2.8. ; Cependant la 

note d'état corporel idéale pour la vache sèche est de 3,5. Pour obtenir un niveau de santé 
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et de performance satisfaisant au début  de  la prochaine lactation, la 

note d'état corporel devrait se situer entre 3 et 4. 

Les valeurs trouvées dans notre étude, peuvent nous renseigner la conduite d’élevage 

appliquée par nos éleveurs, ainsi qu’une technicité limitée de ces derniers qui n’exercent pas 

une réelle stratégie dans la gestion alimentaire. Cependant, Cette relation a été démontrée 

par plusieurs auteurs. Bazin(1984) [181] a confirmé que, la note d’état corporel était un outil 

très performant pour évaluer l’équilibre énergétique global chez la vache laitière.  D’autres 

auteurs ont expliqué, la variation de cette note en fonction de plusieurs facteurs (la prise 

alimentaire et le stade physiologique de l’animal). Ce changement ou déséquilibre peut 

entrainer l’apparition des troubles métaboliques. Une diminution excessive de l’état corporel 

entre le vêlage et le pic de lactation alors que la ration distribuée est sensée couvrir les besoins 

en énergie et en protéines, peut donner à penser à de l’acidose subclinique, surtout si elle 

s’accompagne d’une prise alimentaire inconstante [279 ; 280 ; 220], ou que la ration totale 

mélangée (RTM) distribuée est consommée ou triée exagérément et que peu d’animaux 

ruminent [279 ; 281 ; 282]. 

 

Pour ce qui des pathologies, l’analyse descriptive nous a montré que des taux variables  allant 

de 42, 6 % (Les rétentions placentaires) à 1.39 %( la métrite aigue). Ainsi,  les  endométrites 

chroniques (ou pyomètre), avec un pourcentage de 33.56 %, puis les  problèmes ovariens qui 

donnent 19.58 % des cas tout en notant les IO >50 jours  avec un chiffre assez élevé (13.98%) 

et les kystes (5.6%), et enfin un taux de 13.28% des cas de  fièvre vitulaire. 

Ce qui explique que la rétention placentaire  représente un élément majeurs dans les élevages 

laitiers suivi par les métrites notamment les métrites chroniques.  

Les valeurs moyennes observées sont comparables à celles de certains auteurs (Grohn et al. 

1990, Roine et Saloniemi 1978) mais dans l'ensemble inférieures aux fréquences rapportées 

par d'autres ayant comme nous défini la rétention placentaire par la non expulsion du 

placenta dans les 24 heures suivant l'accouchement (Erb et al. 1985, Joosten et al. 1987, 

Francos et Mayer 1988a, Markusfeld 1987, Sieber et al. 1989). Elles sont par ailleurs 

inférieures à la fréquence maximale de 10 % acceptée comme objectif (Weaver et Goodger 

1987a) 
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On note également et d’après Hanzen (1999), que l'incidence de l'hypocalcémie clinique dans 

les troupeaux laitiers américains est généralement inférieure à 5% tandis que la fièvre vitulaire 

marque une apparition de 13.28% dans notre étude. 

Ce qui concerne le problème des mammites, une vache ayant un ou plusieurs résultats 

mensuels de CCSI supérieurs à 800 000 cell/mL est considérée comme « infectée ». En dessous 

de 300 000 cell/mL, la vache est considérée comme « non infectée ». (Durel et al., 2004). Les 

résultats de CCSI compris entre 300 000 et 800 000 cell/mL sont considérés comme douteux, 

on se basant sur ces données nos prélèvements n ont montrés une non infection mammaire 

chez les primipares (< 200000 cell/Ml), des cas douteux pour les multipares (>300000cell/Ml) 

avec quelques cas d’infections qui dépassent les 800000cell/Ml 

 Par contre (Risco et Melendez, 2011) dit que Lorsqu'un quartier est infecté subcliniquement 

par une bactérie de type contagieux, le résultat du CCSI est compris entre 200 000 et plus de 

10 000 000 cell/mL. 

Le comptage des cellules du lait indique une non infection mammaire chez les primipares (< 

200000 cell/Ml), des cas douteux pour les multipares (>300000cell/Ml) avec quelques cas 

d’infections qui dépassent les 800000cell/Ml (Annexes). 

D’après Durel et al., 2004 : Une vache ayant un ou plusieurs résultats mensuels de CCSI 

supérieurs à 800 000 cell/mL est considérée comme « infectée »,en dessous de 300 000 

cell/mL, la vache est considérée comme « non infectée ». Les résultats de CCSI compris entre 

300 000 et 800 000 cell/mL sont considérés comme douteux. 

En moyenne totale on peut considérer que les différentes vaches ne sont pas infectées 

(200000cell/Ml – 300000cell/Ml). 

5. Conclusion et recommandations 

 

Cette étude démontre la multiplicité des facteurs responsables de problèmes de reproduction 

et la complexité de leurs relations. 

Elle passe également  en revue d’une manière générale, les facteurs individuels ou de 

troupeaux responsables d’infertilité, d’infécondité, et la manifestation par un animal d'une 

pathologie puerpérales, du post partum ou s’il s’agit d’acidose de mammite ou d’alcalose. 
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Il s'avère de plus en plus nécessaire de réaliser des  études dites d'observation et de diagnostic 

pour déterminer les fréquences normales de telle ou telle pathologie dans des conditions 

d'élevage propres à celles que nous rencontrons en Algérie et à Blida plus précisément. 

D’une autre part, sachant qu’il existe une multiplicité des relations existant entre les différents 

facteurs responsables des performances de reproduction, il s'avère de plus en plus de recourir 

aux méthodes d'analyse multifactorielle de ces facteurs afin de déterminer l'effet respectif de 

chacun d'entre eux dans un environnement donné. 

 Le but est de construire une source de données qu’on puisse l’utiliser pour mieux expliquer 

le mécanisme d'effet sur l'infertilité et/ou l'infécondité des facteurs de troupeaux et ainsi 

conduire à une bonne gestion d'élevage en général et de la reproduction en particulier. 

Pour Conclure, le vétérinaire ou le praticien doit avoir une meilleure connaissance des 

différents paramètres de reproduction et les facteurs individuels ou de troupeaux qui peuvent 

être responsable d’infertilité et/ou d’infécondité, ainsi les pathologies puerpérales et du post 

partum ; pour une parfaite gestion de troupeaux. 
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