
■ INTRODUCTION

L’amélioration génétique de la race Borgou en race pure a été
entreprise au Bénin depuis 1994 et est essentiellement basée sur le
poids, la robe et la conformation phénotypique (29). L’améliora-
tion de la fertilité et de la fécondité de cette race constitue aussi un
des objectifs prioritaires d’optimisation de la production qu’il fau-
dra considérer. Il est donc raisonnable, dans l’état actuel des
connaissances, de disposer des paramètres permettant d’établir un
meilleur pronostic de l’avenir reproducteur de la vache Borgou et
de son intérêt économique dans un troupeau. De nombreux travaux
ont permis de déterminer le potentiel de la race Borgou (5, 8, 9, 14,
29). Bien que les problèmes relatifs à l’âge au premier vêlage ne
soient pas connus chez la vache Borgou, Adamou-N’diaye et coll.
(1) ont déjà étudié chez cette race l’intervalle entre vêlages et les
différents facteurs (saison de vêlage, numéro de lactation) interve-
nant dans ces variations.

En élevage bovin, l’âge au premier vêlage est l’un des paramètres
permettant de quantifier le niveau de reproduction et de gestion
d’un troupeau (12, 25) puisqu’il conditionne la productivité de

l’animal dans le troupeau. 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 suscep-
tible d’engendrer des pertes économiques au niveau de la produc-
tion de lait et de viande (13).

Le présent travail a eu pour objectif d’évaluer l’âge au premier
vêlage de la vache Borgou et d’analyser son influence potentielle
sur les intervalles entre vêlages. 

■ MATERIEL ET METHODES 

Les données sont provenues de l’exploitation bovine du monastère
de Kokoubou (département du Borgou au Bénin). Cette région
située au Nord-Bénin est caractérisée par un climat de type souda-
nien, avec une saison sèche de novembre à début mai et une saison
pluvieuse de mai à octobre.

L’alimentation des animaux a été basée sur l’exploitation du pâtu-
rage naturel et amélioré dont la composition et l’évolution de la
valeur fourragère ont varié en fonction de la pluviosité et de la
végétation. Pendant la saison pluvieuse, de mai à octobre, les gra-
minées dominent dans la strate herbacée. Ils ont constitué la
majeure partie de la phytomasse ingérée. Les genres les plus
consommés ont été Andropogon, Hyparrhenia, Pennisetum et
Setaria. Pendant la saison sèche, de novembre à avril, avec les
feux de brousse annuels, les parcours naturels restent nus et le
pâturage est essentiellement à base de fourrages ligneux (29). Le
pâturage amélioré utilisé en appoint a été constitué de Brachiaria,
Andropogon, Pennisetum, Panicum, Eragrostis et Gmelina.
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Résumé

Des données recueillies à la ferme du monastère de Kokoubou (département
du Borgou au Bénin) ont servi à étudier l’âge au premier vêlage et l’intervalle
entre vêlages chez la vache Borgou. De 1967 à 1989, 91 âges au premier
vêlage et 524 intervalles entre vêlages  ont été utilisés. L’âge moyen au pre-
mier vêlage a été de 1 122 ± 257 jours (37,4 ± 7,9 mois, soit 3 ans et 26 jours)
et l’intervalle moyen entre vêlages a été de 450 ± 132 jours (14,8 ± 4,4 mois,
soit un an et 2,8 mois). L’effet de l’âge au premier vêlage sur l’intervalle entre
vêlages a été très significatif (p < 0,001) et faible (r = 0,22).
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Les vaches en lactation ont reçu du manioc chaque matin. La com-
plémentation minérale (sel et pierre à lécher) a été permanente et
l’abreuvement à volonté. Pendant la saison sèche, la complémenta-
tion alimentaire a été constituée de drèche de brasserie, de graines
de coton, de foin et d’ensilage de Brachiaria et de Pennisetum. De
la naissance au sevrage à 6-7 mois, les veaux ont reçu en plus du
lait maternel, une complémentation en concentré. Après le sevrage,
ils ont été mis en élevage extensif avec apport de compléments
minéraux. La monte a été naturelle, libre et il n’a pas été tenu
compte de la saison. Le suivi sanitaire a porté sur des vaccinations
annuelles contre la peste bovine, la péripneumonie contagieuse, la
pasteurellose, des traitements préventifs contre la trypanosomose,
les parasitoses gastro-intestinales, les tiques et autres arthropodes,
et sur l’administration de vitamines et d’oligoéléments.

Les données collectées ont porté sur 91 animaux. Elles ont
concerné 524 intervalles de vêlages et 91 premiers vêlages de 1967
à 1989 (23 années). Les avortements survenus au-delà de 210 jours
(sept mois) ont également été pris en compte. A partir de ces don-
nées brutes, les âges au premier vêlage et les intervalles moyens
entre vêlages ont été déterminés. Le regroupement des intervalles
entre mises bas correspondant à chaque âge au premier vêlage a
permis d’estimer, par l’analyse de variance au seuil de 5 p. 100
(logiciel : Statistica), l’influence potentielle de l’âge au premier
vêlage sur les intervalles entre mises bas. Lors de la collecte des
données, les performances pondérales n’ont pas été disponibles et
n’ont donc pas fait partie de l’interprétation des résultats. Les dif-
férentes moyennes sont données avec les écarts-types. 

■ RESULTATS

Ages au premier vêlage
La moyenne des âges au premier vêlage a été de 1 122 ± 257 jours
(soit 3,0 ± 0,7 ans). L’âge au premier vêlage a varié entre 548 et 
1 825 jours (soit 1,5 et 5 ans). La figure 1 indique que la fréquence
des âges au premier vêlage a été la plus élevée entre 2,5 et 3 ans. Plus
de 90 p. 100 des vaches ont mis bas entre 730 et 1 460 jours, soit
entre 2 et 4 ans. Le tableau I montre la valeur des âges au premier
vêlage en fonction de la saison de naissance de la vache. Il n’y a pas
eu de différence significative entre les différentes saisons.

Intervalle entre vêlages
La moyenne a été de 450 ± 132 jours (soit 14,8 ± 4,4 mois). Cet
intervalle a varié entre 235 et 934 jours. La fréquence des inter-
valles entre vêlages située entre 365 et 548 jours a été plus élevée
(figure 2). Les intervalles entre vêlages inférieurs à 365 jours (soit
37,1 p. 100) sont indicateurs de bonne performance. 

Effet de l’âge au premier vêlage sur les intervalles
de vêlages
La figure 3 montre qu’en moyenne les animaux les plus jeunes au
premier vêlage ont eu un intervalle entre vêlages plus court. La
régression linéaire y = 326,66 + 0,11 x Apv (y étant l’intervalle
entre vêlages et Apv l’âge au premier vêlage) indique un coeffi-
cient de corrélation r = 0,22 faible mais très significatif 
(p < 0,001). 

Saison Période Effectif Moyenne Ecart-type

Saison sèche Décembre à février 26 1 101,6 a 254,6
Transition entre saison sèche et saison pluvieuse Mars à mai 28 1 117,8 a 251,7
Saison des pluies Juin à août 22 1 166,0 a 300,0
Transition entre saison des pluies et saison sèche Septembre à novembre 15 1 102,4 a 220,2

Tous groupes Décembre à novembre 91 1 122,3 a 257,3

Tableau I

Effectif, moyenne, écart-type des âges au premier vêlage des vaches de race Borgou 
en fonction des saisons de naissance à la ferme de Kokoubou (en jours)

a Les moyennes ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 p. 100
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Figure 2 : distribution des intervalles entre vêlages (en jours)
chez la vache Borgou dans la ferme de Kokoubou au Bénin
(n = 524).

Figure 1 : distribution des âges au premier vêlage (en
années) chez la vache Borgou dans la ferme de Kokoubou
au Bénin (n = 91).
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■ DISCUSSION

Age au premier vêlage et intervalle entre vêlages

L’âge au premier vêlage et l’intervalle entre vêlages ont varié avec
la race, la région et les conditions d’élevage (tableaux II et III).
Cela montre bien qu’il est difficile, voire inadéquat, de proposer
des objectifs de reproduction identiques pour toutes les races
bovines au Bénin et en Afrique de l’Ouest, les premières mises bas
à 730 jours (24 mois ou 2 ans) et les intervalles entre vêlages infé-
rieurs à  365 jours étant rarissimes. 

L’âge moyen au premier vêlage du troupeau de race Borgou ana-
lysé, comparé  à ceux de quelques résultats en Afrique de l’Ouest
(tableau II), a été supérieur à ceux rapportés chez les vaches Libe-
rian Dwarf (26), Baoulé (28), N’Dama (4, 28), Ghana Shorthorn
(19), Muturu (11, 18), mais inférieurs à ceux recueillis chez les
vaches N’Dama (2, 3, 16, 17, 19, 21), Méré (15), zébu Gudali
Sokoto (19) et Baoulé (28). 

Selon Vallet (23), la variation de l’âge au premier vêlage serait
d’ordre physiologique, pathologique ou de conduite de la mise à la
reproduction. Le poids, plus que l’âge, détermine la fécondité des
animaux. En zone tropicale on peut penser que les femelles ayant

Race Age moyen Milieu Région ou pays Source
au premier vêlage 

Liberian Dwarf 25-26 mois Station Liberia Weijer et Tappan, 1969, Firestone 
28-30 mois Plantations Company

N’Dama 39,4 mois Contrôlé Musaia, Sierra Leone Touchberry, 1967, University of 
Illinois Agricultural Research Station

42,5 mois ± 40 j Station Sotuba, Mali Pagot et Delaine, 1959, Revue Elev. 
Méd. vét. Pays trop.

35 mois 17 j ± 20 j En monte libre Côte d’Ivoire Coulomb, 1976, Revue Elev. Méd. 
vét. Pays trop.

36 mois Monte contrôlée Côte d’Ivoire Coulomb, 1976, Revue Elev. Méd. 
vét. Pays trop.

39 ± 1,6 mois Station Nungua, Ghana Sada, 1968, Ghana J. agric. Sci.
47 mois Savane naturelle Oyo, Nigeria Olutogun, 1976, University of Ibadan
40,5 mois Savane naturelle Nigeria Akinoku, 1970, Nigeria Agric. J.
41 mois Savane naturelle Nigeria Claus, 1976, Institut für Tierzucht 

und Haustiergenetik
38 mois 15 j Station Bouaké, Côte d’Ivoire Yesso et coll., 1986, Iemvt-Cirad

Méré 48-60 mois Villageois Burkina Faso Mordant et Lebrun, 1969, Iemvt

Baoulé 25 mois 21 j ± 40 j Station Bouaké, Côte d’Ivoire Tidori et coll., 1975, Revue Elev. 
Méd. vét. Pays trop.

39 mois Station Bouaké, Côte d’Ivoire Yesso et coll., 1986, Iemvt-Cirad

Ghana Shorthorn 34,8 ± 1,2 mois Station Nungua, Ghana Sada, 1968, Ghana J. agric. Sci.

Zébu Sokoto Gudali 38,6 ± 1,1 mois Station Nungua, Ghana Sada, 1968, Ghana J. agric. Sci.

Muturu 26 mois Station, monte libre Ondo, Nigeria Ferguson, 1967, J. West Afr. Sci. 
Assoc.

21 mois Station Vom, Nigeria Roberts et Gray, 1973, Trop. Anim. 
Health Prod.

Borgou 37,4 ± 7,9 mois En monte libre Kokoubou, Bénin

Tableau II

Résultats comparatifs des âges au premier vêlage chez le bétail trypanotolérant et autres races bovines 
en Afrique de l’Ouest
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Figure 3 : liaison entre âge au premier vêlage et intervalle
entre vêlages chez la vache Borgou dans la ferme de Kokou-
bou au Bénin.
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atteint un poids correspondant aux deux tiers du poids vif adulte de
la race considérée sont à un optimum pour être fécondées.

L’intervalle moyen entre vêlages chez la race Borgou a été infé-
rieur à ceux relevés chez les vaches Méré (15), zébu Sokoto
Gudali en station (20), N’Dama en savane naturelle (2, 3, 16),
N’Dama x Keteku en ranch (16), mais supérieur à ceux relevés en
station chez les vaches Baoulé (21, 28), Ghana Shorthorn (20) et
zébu Gobra (6) (tableau III). Faute d’informations adéquates, il est
bien difficile de déterminer les causes exactes de la variation de
l’intervalle entre vêlages chez le bovin Borgou. Classiquement, on
peut en isoler quelques-unes : le mois de naissance des produits (1,
7), l’année de naissance de la vache (7), le sexe du veau (12), 
le numéro de lactation de la vache (1, 6), le poids du veau (6), la
présence prolongée de taureaux dans le troupeau femelle (6), la
production laitière (12), le déséquilibre nutritionnel (10), les affec-
tions de l’appareil génital, les métrites, les mortalités embryon-
naires et les avortements (12). Le facteur d’interprétation envisagé
est l’effet de l’âge au premier vêlage sur l’intervalle entre vêlages. 

Effet de l’âge au premier vêlage sur l’intervalle
entre vêlages

L’effet de l’âge au premier vêlage chez la race Borgou a été très
significatif sur les intervalles entre vêlages (p < 0,001). Plus l’âge
au premier vêlage a été bas, plus l’intervalle entre vêlages a été
réduit, effet rapporté par d’autres auteurs (27). En revanche, pour
Denis (6) le premier vêlage précoce n’entraîne pas une diminution
de la durée de l’intervalle entre vêlages, observation confirmée par
Rao et coll. (18). Ce phénomène serait dû au fait que les variations
de l’intervalle entre vêlages avec l’âge du premier vêlage ne
s’effectuent pas selon une loi linéaire (24). 

■ CONCLUSION

Cette étude montre, d’un point de vue pratique, que la vache Bor-
gou peut répondre à une amélioration des conditions d’élevage,
puisque des intervalles entre vêlages inférieurs à 365 jours ont été
obtenus, de même que des âges au premier vêlage de 24 mois ou
730 jours (objectif optimal). L’éleveur gagnerait donc à adopter
une bonne politique de reproduction. L’approche efficiente de la
gestion de la reproduction, en se rapprochant de cet objectif opti-
mal, permettrait d’obtenir une meilleure rentabilité de la produc-
tion en lait et en veau par vache et d’accélérer le progrès géné-
tique. Par ailleurs, la sélection des animaux présentant le meilleur
âge au premier vêlage tend à sélectionner en même temps ceux qui
auraient le meilleur intervalle moyen entre vêlages et pourrait donc
permettre de gagner du temps. 
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Summary

Adamou-N’diaye M., Gbangboche A.B., Ogodja O.J., Hanzen
C. Borgu Cow Fertility in Benin: Effect of Age at First Calving
on Calving Intervals

Data collected on the farm of Kokoubou’s monastery (depart-
ment of Borgu in Benin) were used to study the age at first cal-
ving and calving intervals in Borgu cows. From 1967 to 1989,
91 ages at first calving and 524 calving intervals were used.
Mean age at first calving was 1122 ± 257 days (37.4 ± 7.9
months, i.e. 3 years and 26 days), and the mean calving inter-
val was 450 ± 132 days (14.8 ± 4.4 months, i.e. one year and
2.8 months). The effect of age at first calving on calving inter-
vals was highly significant (p < 0.001), but with a low correla-
tion coefficient (r = 0.22).

Key words: Borgu cattle – Parturition interval – Reproduction –
Fertility – Age – Benin.

Resumen

Adamou-N’diaye M., Gbangboche A.B., Ogodja O.J., Hanzen
C. Fecundidad de la vaca de raza Borgu en Benin: efecto de la
edad al primer parto sobre el intervalo entre partos

Los datos recolectados en la finca del monasterio de Kokou-
bou (departamento de Borgu en Benin) permitieron el estudio
de la edad al primer parto y del intervalo entre partos en
vacas de raza Borgou. Se utilizaron, entre 1967 y 1989, 91
edades al primer parto y 524 intervalos entre partos. La edad
promedio al primer parto fue de 1122 ± 257 días (37,4 ± 7,9
meses, o sea tres años y 26 días) y el intervalo entre partos
promedio fue de 450 ± 132 días, (14,8 ± 4,4 meses, o sea un
año y 2,8 meses). El efecto de la edad al primer parto sobre el
intervalo entre partos fue altamente significativo (p < 0,001) y
bajo (r = 0,22).

Palabras clave: Ganado bovino Borgu – Intervalo entre partos –
Reproducción – Fertilidad – Edad – Benin.


