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1 RÉSUMÉ 
L’étude a été conduite sur 29 génisses de 3 à 4 ans et 22 vaches de plus de 4 ans, dans le but 
d’évaluer les effets de la trypanosomose sur le taux sanguin de cholestérol et des hormones 
ovariennes et gonadotropes. Les animaux ont été infestés expérimentalement et 
simultanément à l’aide des souches de Trypanosoma brucei et Trypanosoma congolense. 
Le sérum collecté au cours de l’infestation a été soumis à des analyses biochimiques pour 
déterminer les taux sanguins de cholestérol, d’œstradiol, de progestérone, de l’hormone 
lutéinisante (LH) et de l’hormone folliculo-stimulante (FSH). Les taux sanguins de 
cholestérol, de progestérone, de LH et de FSH ont diminué significativement (P<0,05) au 
cours de l’infestation, contrairement au taux d’œstradiol où aucune différence significative 
(P˃0,05) n’a été notée. Ces effets ont cependant été variables suivant la race et l’état 
physiologique. Les zébus Goudali ont en général été plus sensibles, comparés aux taurins 
Namchi. Les résultats montrent d’une part, que la trypanosomose contribue aux faibles 
performances de reproduction des bovins, et d’autre part que l’élevage des bovins 
trypanotolérants, notamment le taurin Namchi pourrait être une alternative efficace.  
 
ABSTRACT 
Twenty Nine -heifers of 3 to 4 years old and 22 cows of above 4 years were experimentally 
infected with Trymanosoma brucei and Trypanosoma congolense strains in order to assess 
the effect of trypanosomosis on cholesterol, ovarian and gonadotropin hormone blood level. 
Serum collected from blood samples was submitted for biochemical analysis in order to 
determine cholesterol, estradiol, progesterone, Luteinizing Hormone (LH) and Follicle 
Stimulating Hormone (FSH) blood concentrations. Cholesterol, progesterone, LH and FSH 
blood levels decreased significantly (P<0,05) in infected animals. The infection had no 
significant effect on estradiol blood concentration. Trypanosoma infection effects varied 
with cattle breed and physiological condition. The Gudali zebus (Bos indicus) were more 
susceptible compared to Namchi taurine (Bos taurus). According to the results, 
trypanosomosis contribute to low reproductive performances of cattle and trypanotolerant 
animals such as Namchi taurine cattle breeding could be an efficient alternative. 



Journal of Animal &Plant Sciences, 2014. Vol.23, Issue 2: 3586-3600 
Publication date 31/10/2014, http://www.m.elewa.org/JAPS; ISSN 2071-7024 

3587 

 

2 INTRODUCTION 
La trypanosomose animale sévit dans les zones 
tropicales en général et particulièrement en 
Afrique subsaharienne (15°N-29°S) de manière 
endémique. Elle est considérée comme l’une 
des contraintes majeures de l’élevage bovin 
dans les zones infestées de glossines (Abebe, 
cité par Abebayehu and Biniam, 2010; Noreen 
et al., 2003). Elle cause d’énormes pertes dues 
aux mortalités directes des animaux, à l’achat 
des médicaments (Tesfaye et al., 2012) et à la 
baisse de production de viande et de lait. En 
Afrique centrale et occidentale, la lutte contre 
cette maladie coûte environ 27 millions d’euros 
par an (Borne et Chevtzoff, 2013) et 35 millions 
de traitements curatifs et préventifs sont 
administrés annuellement aux animaux (Mbahin 
et al., 2006). La prévalence de la maladie varie 
de 11,9 dans les systèmes laitiers intensifs à 
25% dans les systèmes extensifs en Ouganda 
(Magona et Mayende, 2002). Elle a été évaluée à 
61,1, 21,4 et 24,7%, respectivement dans les 
zones non assainies, de front et assainies dans la 
région de l’Adamaoua au Cameroun (Tanenbe 
et al., 2010) et à 14,3% dans la région du Nord-
Cameroun (Achukwi et Musongong, 2009). Les 
principales manifestations cliniques sont une 
fièvre intermittente, un mauvais état général, de 

l’anémie (Taylor et Authié, 2004 ; Verhulst et 
Pandey, 1992) avec chute du taux 
d’hématocrite, de l’hémoglobine et des globules 
rouges, une lymphadénopathie et des pertes de 
poids importantes (Batista et al., 2009; 
Dargantes et al., 2005; Ndoutamia et al., 2002). 
L’évolution peut aboutir à la mort de l’animal 
(Dargantes et al., 2005).  Ses effets sur la 
reproduction chez la vache sont entre autres, 
des avortements (Okech et al., 1996), des 
phénomènes d’anœstrus (Chicoteau et al., 
1990), de réduction de l’activité ovulatoire 
(Obasi et al., 1999) et même de disparition de 
l’activité cyclique (Lorenzini et al., 1988). Une 
réduction de la croissance folliculaire a été 
observée chez la chèvre au cours d’une 
infestation à Trypanosoma congolense (Faye et al., 
2004; Mutayoba et al., 1988). Cependant, les 
effets de la trypanosomose sur les hormones 
qui régulent les phénomènes de reproduction, 
de même que sur les substances qui contribuent 
à leur synthèse, notamment le cholestérol n’ont 
pas été suffisamment étudiés. C’est pour cette 
raison que l’objectif de l’étude est d’évaluer les 
effets de l’infestation au trypanosome sur le 
taux sanguin de cholestérol, des 
gonadotrophines et des hormones ovariennes. 

 
3 MATÉRIEL ET MÉTHODES 
3.1 Site de l’étude : L’étude s’est déroulée 
en station, au centre régional de l’IRAD 
(Institut de Recherche Agronomique pour le 
Développement) de Wakwa, à 8 km au Sud-Est 
de Ngaoundéré dans le plateau de l’Adamaoua 
(1100 m d’altitude, 6ème - 8ème degrés LN ; 10ème 
- 12ème degrés LE) au Cameroun. La zone est 
assainie de glossines, principaux agents vecteurs 
de la trypanosomose. 
3.2 Matériel animal et conduite du 
troupeau : L’étude a été conduite sur 29 
génisses de 3 à 4 ans et 22 vaches de plus de 4 
ans, de races Namchi et Goudali appartenant au 
Centre Régional de l’IRAD de Wakwa. Les 
animaux étaient entretenus sur pâturage naturel 
où ils y étaient conduits chaque jour entre 9h et 
16h par les bergers du centre de recherche. Ils 

recevaient une complémentation en sel et en 
tourteaux de coton en saison sèche, et 
s’abreuvaient à volonté. Ils étaient logés dans 
une étable faite d’un corral clôturé à l’aide des 
barres de fer et disposant d’abris en tôles 
ondulées et d’un couloir de contention.  
3.3 Dispositif expérimental : Les animaux 
ont été répartis en deux groupes. Le groupe A 
était constitué des animaux non infestés ou 
témoins, et le groupe B des animaux infestés.  
Chaque groupe a été subdivisé en quatre sous-
groupes de génisses cyclées, vaches gestantes, 
allaitantes et sèches de races Goudali et Namchi.  
 L’état de gestation a été confirmé par le 
Vétérinaire chargé du suivi des animaux de la 
ferme expérimentale.  
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Les génisses cyclées ont été suivies pendant 
deux cycles consécutifs avant le début de 
l’expérimentation. Les chaleurs ont été 
détectées selon la méthode d’observation 
visuelle (Ngoula et al., 2008; Lacerte et al. 
2003). Les modifications comportementales et 
anatomiques (agitation, beuglements fréquents, 
recherche du mâle, acceptation de la monte, 
tuméfaction et écoulement glaireux vulvaires) 
ont été observées trois fois par jour pendant 30 
min le matin à 7 h au parc, dans la mi-journée à 
13 h au pâturage et le soir à 16 h 30 min au 
parc.  Les animaux expérimentaux ont été 
vaccinés contre la péripneumonie contagieuse 
des bovidés, la pasteurellose, le charbon 
symptomatique et le charbon bactéridien. Ils 
ont reçu une semaine avant le début de 
l’expérimentation, par voie orale de 
l’Albendazole, anthelminthique à large spectre à 
la dose de 7,5 mg/kg. Tout au long de l’étude, 
ils étaient traités par pulvérisation à la 
cyperméthrine une fois/semaine en saison 
sèche et deux fois / semaine en saison 
pluvieuse contre les ectoparasites. A la fin de 
l’expérimentation, tous les animaux ont été 
traités à l’Acéturate de Diminazène à la dose de 
3 mg/kg. 
3.4 Infestation des animaux : Les 
souches de Trymanosoma brucei (Tb) et 
Trypanosoma congolense (Tc) ont été obtenues du 
Département de Parasitologie et Entomologie 
Vétérinaires de l’Université de Nsukka au 
Nigeria. Elles ont été transportées sur souris 
inoculées par voie intra-péritonéale jusqu’au 
Cameroun. La parasitémie a été suivie tous les 5 
jours jusqu’au taux de référence de 125x106 

trypanosomes/ml (Herbert et Lumsden, 1976).  
Le sang infesté a été collecté à l’aide d’une 
seringue par ponction au niveau de la queue et 
mélangé au PBS (Phosphate-Buffered Saline). Ainsi, 
1 ml de sang infesté a été inoculé au niveau du 
flanc par voie sous-cutanée à deux bovins 
servant de réservoirs, l’un de race Goudali, 
recevant la souche de Tb et l’autre de race 
Namchi, la souche de Tc. La parasitémie a été 
quantifiée tous les 5 jours chez ces animaux 
réservoirs jusqu’au moment où elle a atteint 107 

trypanosomes par ml. Le sang infesté a été 
prélevé chez chacun des deux animaux 
réservoirs dans un bécher contenant de 
l’EDTA (Ethylenediamine tetra-acetic acid). 
Les deux souches de trypanosome ont été 
mélangés et diluées (1:2) au PBS (Achukwi et al. 
1997). La solution obtenue a été inoculée par 
voie sous-cutanée aux animaux expérimentaux, 
à raison de 1ml par animal, soit 106 
trypanosomes (Log Nombre de 
trypanosomes/ml = 6).  
Chaque génisse cyclée a été inoculée vers la fin 
du cycle œstral, soit 9 jours après l’apparition 
des chaleurs et les vaches gestantes autour de 
leur 20ème semaine de gestation.  
3.5 Données collectées et paramètres 
étudiés : Le poids de chaque animal était 
mesuré toutes les deux semaines chez les 
animaux infestés et une fois/mois chez les 
animaux témoins, à l’aide d’une bascule pèse-
bétail dont la charge maximale est de 1500 kg. 
Le gain de poids corporel moyen pour la 
période d’étude ont été calculé à l’aide de la 
formule suivante : 
 
        Pf - Pi 
  GPm =    
        Pi 
GPm = gain de poids moyen; Pi = poids initial; 
Pf = poids final  
 
Le sang prélevé à la veine jugulaire sur tubes 
secs de 5 ml, a servi à la récolte du sérum après 
centrifugation à 3000 trs/min. pendant 10 min. 
Le sérum obtenu a été stocké dans des 
cryotubes à –20ᵒC au congélateur jusqu’au 
moment de la réalisation des analyses 
biochimiques.   L’hématocrite a été déterminé 
par la technique du "buffy coat" (Murray et al. 
1977) et la parasitémie selon l’échelle de 
Herbert et Lumsden (1976). Lorsque le taux 
d’hématocrite atteignait une valeur inférieure ou 
égale à 20%, l’animal était traité à l’Acéturate de 
Diminazène par injection intramusculaire 
profonde et exclu de l’expérimentation. 
3.6 Analyses biochimiques :   Elles ont 
été effectuées au laboratoire de Biochimie du 
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Centre Régional de la Recherche Agronomique 
de Wakwa à l’aide de kits commerciaux, selon la 
procédure préconisée par le fabricant. 
3.7 Dosage du cholestérol :   Le 
dosage du cholestérol a été fait par méthode 

colorimétrique à partir d’un kit commercial 
obtenu de SGM Italia. La concentration de 
cholestérol dans chaque échantillon a été 
déterminée par la formule suivante:     

 
Absorbance de l’échantillon 

 Cholestérol (mg/dl) =      x concentrations du standard 
     Absorbance du standard 
 Les limites de détection variaient de 2 à 800 mg/dl (0,052 à 20,69 mmol/l). 
3.8 Dosage de l’œstradiol :  
 L’œstradiol a été dosé à l’aide du kit 
4S00071 produit par General Biologicals 
Corporation, Taiwan. Le minimum de 
concentration détectable est de 10 pg/ml. 
3.9 Dosage de la progestérone :  
 Le principe est basé sur l’ELISA direct. 
Le kit a été obtenu du laboratoire DIAsource 
ImmunoAssays SA, Louvain-la-Neuve, 
Belgium. Les concentrations ont été calculées à 
partir d’une courbe standard et exprimées en 
ng/ml. Le minimum de concentration 
détectable est de 0,08 ± 0,03 ng/ml. 
3.10 Dosage de la FSH et de la LH :  
 La FSH et la LH ont été dosées à l’aide 
des kits obtenus du laboratoire DIAsource  
ImmunoAssays SA, Louvain-la-Neuve, 
Belgium. Les tests sont basés sur le principe de 

l’ELISA en sandwich et le mode opératoire est 
celui décrit par le fabricant. Les concentrations 
de FSH et de LH des échantillons ont été 
déterminées à partir des courbes de calibration 
respectives et exprimées en mUI/ml. Les 
limites de détection variaient de 0, 86 à 100 
mUI/ml pour la FSH et de 1,27 à 200 mUI/ml 
pour la LH.  
3.11 Analyses statistiques : Le logiciel 
SPSS 16.0 a été utilisé pour l’analyse des 
données. L’analyse de la variance (ANOVA) à 
un facteur, le test de Duncan, le test de Student 
et le coefficient de corrélation de Pearson ont 
été utilisés pour comparer et séparer les 
moyennes. Les résultats ont été exprimés sous 
forme de moyenne ± écart-type. La limite de 
signification était P<0,05. 

 
4 RÉSULTATS 
4.1 Effets de la trypanosomose sur le 
taux sanguin de cholestérol : Les effets de la 
trypanosomose sur le taux sanguin de 
cholestérol résumés dans le tableau 1 montrent 
qu’indépendamment de la race, ce taux a 
diminué de manière significative (P<0,05) chez 

les animaux infestés. Lorsque la race est prise 
en compte, aucune différence significative 
(P˃0,05) n’a été notée entre les zébus Goudali et 
les taurins Namchi. 

 
Tableau 1 : Effets de la trypanosomose sur le taux moyen de cholestérol chez les bovins infestés et 
non au trypanosome en fonction de la race. 
 Paramètres Taux de cholestérol (mg/dl) 
Infestés (n = 22)   2,83 ± 0,56a 
Non infestés (n = 29)   75,45 ± 15,73b 
 Goudali Infestés (n = 15) 1,20 ± 0,80c 
 Non infestés (n = 18) 87,60 ± 14,30d 
Namchi Infestés (n = 7) 1,31 ± 0,84c 
 Non infestés (n = 11) 96,58 ± 13,17d 
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  a, b, c, d: les valeurs affectées de la même lettre dans la même colonne ne sont pas significativement différentes 
   (P˃0,05) ; n: nombre d’animaux. 
 
Chez les génisses, la figure 1 qui illustre les 
variations du taux de cholestérol au cours du 
cycle œstral montre que ce taux a évolué de 
manière variable en fonction de la race. En 
effet, le taux de cholestérol a diminué de 
manière significative (P<0,05) 3 jours avant 
l’œstrus chez les génisses Goudali. Cette 
diminution s’est poursuivie jusqu’au 9ème jour 
post-œstrus. Par contre chez les génisses 

Namchi l’évolution s’est faite en "dents de scie". 
Après une augmentation significative (P<0,05) 
en phase pro-œstrus, ce taux a diminué 
significativement (P<0,05) dès le jour de 
l’apparition des chaleurs jusqu’au 3ème jour post-
œstrus, à partir duquel une augmentation a été à 
nouveau observée jusqu’au 9ème jour post-
œstrus.   

 
 

 
Figure 1 : Variations du taux sanguin de cholestérol au cours du cycle œstral chez les génisses 
infestées au trypanosome en fonction de la race. 
 
Le taux de cholestérol sanguin a été déterminé 
chez les vaches Goudali gestantes infestées au 
trypanosome (figure 2). Il en ressort que ce taux 
a diminué significativement (P<0,05) chez les 

vaches infestées entre la 20ème et la 28ème 
semaine de gestation comparativement aux 
témoins. Cette diminution est restée stable 
entre la 28 et la 32ème semaine de gestation. 
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Figure 2: Variations du taux de cholestérol chez les vaches Goudali gestantes témoins et  infestées au 
trypanosome. 
 
4.2  Effets de la trypanosomose sur le 
taux sanguin des hormones ovariennes 
4.2.1 Taux d’œstradiol : Les effets de 
l’infestation trypanosomienne sur le taux 
sérique d’œstradiol au cours du cycle oestral 
chez les génisses sont regroupés dans le tableau 

2. Il en résulte que ce taux a été plus faible chez 
les femelles infestées comparativement aux 
femelles non infestées, à toutes les phases du 
cycle sexuel sans toutefois qu’il y ait eu des 
différences significatives (P˃0,05). 

 
Tableau 2 : Effets de la trypanosomose sur le taux sanguin d’œstradiol (pg/ml) au cours des 
différentes phases du cycle œstral en fonction de la race chez les génisses. 
Paramètres Pro-œstrus Œstrus Post-œstrus 
Infestés (n = 10)  16,09±3,11a1 14,98±3,13b1 15,27±2,69a1 
Témoins (n = 9)  15,51±2,15a1 15,40±1,69a1 16,03±1,96a1 
 Goudali infestées (n=6) 17,70±0,99a2 16,26±1,33a3 16,71±0,61a3 
 Namchi infestées (n=4) 14,48±3,78a1 14,01±3,92b2 14,29±2,94b2 
  a, b: les valeurs affectées de la même lettre sur la même ligne ne sont pas significativement différentes 
  (P˃0,05) 
  1, 2, 3: les valeurs affectées du même chiffre dans la même colonne ne sont pas significativement  
 différentes (P˃0,05); n: nombre d’animaux. 
 
Indépendamment de la race, les animaux 
infestés et témoins ont présenté des profils 
sécrétoires différents. En effet la tendance a été 
à la diminution du taux d’oestradiol, avec une 
évolution en "dents de scie" chez les génisses 
infestées (figure 3). Lorsqu’on tient compte de 
la race, l’évolution en "dents de scie" a été plus 
accentuée chez les génisses Goudali durant toute 

la phase pro-oetrus, jusqu’au 6ème jour post-
oestrus, à partir duquel, le profil sécrétoire a été 
similaire à celui des animaux témoins. 
Cependant chez les génisses Namchi, le profil 
sécrétoire, en "dents de scie" moins accentué 
avait tendance à diminuer au cours du cycle 
oestral. 

 

3c 

2d 

4b 

2d 
2d 

1a 
1a 1a 
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Figure 3 : Effets de la trypanosomose sur l’évolution du taux d’œstradiol au cours du cycle œstral en 
fonction de la race chez les génisses.  
 
Une corrélation positive très faible (r = 0,16) 
non significative (P˃0,05) a été enregistrée 
entre les taux de cholestérol et d’œstradiol. La 
figure 4 montre une diminution en "dents de 

scie" du taux d’œstradiol lorsque le taux de 
cholestérol diminue et reste constamment bas 
au cours de l’infestation. 

 
 

 
Figure 4 : Évolution des taux sanguins de cholestérol et d’œstradiol au cours du cycle œstral chez les 
génisses infestées au trypanosome. 
 
4.2.2  Taux de progestérone : Les effets de 
la trypanosomose bovine sur le taux sanguin de 
progestérone chez les vaches Goudali gestantes 
sont présentés dans le tableau 3. Il en résulte 

que ce taux a été en général significativement 
plus élevé (P<0,05) chez les témoins, comparés 
aux vaches gestantes infestées. 
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Tableau 3 : Effets de la trypanosomose bovine sur le taux sérique de progestérone (ng/ml) chez les 
vaches Goudali gestantes. 
Paramètres Stade de la gestation (semaines) 
 20 24 28 32 
Infestées (n = 6) 8,85±1,812b 0,40±0,251a 0,57±0,221a 0,47±0,241a 

Témoins (n = 6) 5,19±0,981a 6,76±0,252b 7,70±1,432c 6,81±1,052b 
  a, b, c: les valeurs affectées de la même lettre sur la même ligne ne sont pas significativement  
 différentes (P˃0,05) 
 1, 2: les valeurs affectées du même chiffre dans la même colonne ne sont pas significativement  
 différentes (P˃0,05); n: nombre d’animaux. 
 
La concentration sanguine de progestérone a 
connu une phase en plateau significativement 
plus élevée (P<0,01) de la 24ème à la 32ème 
semaine de gestation chez les témoins, 
comparativement aux infestées. L’évolution du 
taux de progestérone au cours de l’infestation 
trypanosomienne (figure 5), montre que la 
tendance a été à la diminution chez les vaches 
gestantes infestées et à l’augmentation chez les 

animaux témoins. En effet, ce taux a diminué 
de plus de 95% entre les 20ème et 24ème semaines 
de gestation chez les vaches gestantes infestées 
et s’est maintenu à un niveau très faible, tandis 
que la concentration sanguine de progestérone 
a augmenté d’une manière régulière jusqu’à la 
28ème semaine à partir de laquelle une phase en 
plateau a été observée chez les animaux 
témoins.  

 
 
 

 
Figure 5: Effets de la trypanosomose sur le taux de progestérone chez les vaches gestantes. 
 
Des avortements ont été observés chez 4 des 6 
vaches infestées à partir de la 25ème semaine, 
soit vers le 2ème tiers de gestation avec un taux 
de progestérone très bas. A l’inverse, chez les 
témoins, 5 des 6 vaches ont mis bas, avec des 
veaux d’un poids moyen de 20,5 kg. Une forte 

corrélation positive (r=0,80) et très significative 
a été observée entre les taux de cholestérol et 
de progestérone. Il ressort en effet de la figure 
6 que lorsque le taux de cholestérol diminue 
d’environ 15 à 20%, celui de progestérone 
chute d’environ 95%.  
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Figure 6: Évolution des taux sanguins de cholestérol et progestérone chez les  vaches gestantes 
infestées au trypanosome. 
 
4.3 Effets de la trypanosomose sur les 
hormones gonadotropes 
4.3.1 Taux de LH : Les effets de 
l’infestation trypanosomienne sur le taux de LH 
chez les génisses au cours du cycle œstral sont 
résumés dans le tableau 4. Il en ressort qu’au 
cours de toutes les phases du cycle, le taux de 
LH a été significativement (P<0,05) plus élevé 

chez les animaux non infestés, à l’exception de 
la phase pro-œstrus. Les concentrations les plus 
élevées ont été obtenues en phase œstrus, avec 
des différences significatives (P<0,05). Lorsque 
l’on tient compte de la race, les taux de LH ont 
été significativement plus élevés (P<0,05) à 
toutes les phases du cycle chez les génisses 
Namchi infestées, comparativement aux Goudali.  

 
Tableau 4: Effets de la trypanosomose bovine sur le taux sérique de LH (mUI/ml) au cours du 
cycle œstral en fonction de la race.  
Paramètres Pro-œstrus Œstrus Post-œstrus 

Infestés (n = 10)  6,94±1,37a1 8,15±0,64b1 6,79±3,67a1 
Témoins (n = 15)  4,78±2,46a2 8,20±1,10b2 7,75±0,77c2 
 Génisses Goudali infestées (n=4) 3,98±2,99a2 6,97±1,22b3 5,09±0,33c4 
 Génisses Namchi infestées (n=6) 7,50±0,30a3 8,15±0,47b2 7,85±0,43c3 
  a, b, c: les valeurs affectées de la même lettre sur la même ligne ne sont pas significativement  
 différentes (P˃0,05) 
  1, 2, 3, 4: les valeurs affectées du même chiffre dans la même colonne ne sont pas significativement  
  différentes (P˃0,05); n: nombre d’animaux. 
 
Les variations du taux de LH au cours du cycle 
œstral chez les génisses illustrées par la figure 7, 
montrent qu’indépendamment de la race, le pic 
pré-ovulatoire de LH a été observé aussi bien 
chez les génisses infestées que chez les témoins. 
Cependant ce pic, intervenu 3 jours avant 
l’œstrus chez les animaux infestés est resté élevé 

jusqu’au jour de l’apparition des chaleurs, à 
partir duquel il a évolué en "dents de scie".  
Lorsque l’on prend en compte la race, il 
apparait que le taux de LH est resté à un niveau 
basal autour de la période supposée des 
chaleurs chez les génisses Goudali, conduisant à 
un état d’anoestrus. Par contre, les génisses 
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Namchi infestées ont présenté une activité 
pulsatile tout au long du cycle, bien que plus 

faible pendant les 3 à 6 jours post-œstrus 
comparativement aux génisses non infestées. 

 

 
Figure 7 : Effets de la trypanosomose bovine sur l’évolution du taux de LH au cours du cycle œstral 
en fonction de la race chez les génisses. 
 
4.3.2 Taux sanguin de FSH : Les effets de 
l’infestation trypanosomienne sur le taux de 
FSH chez les génisses au cours du cycle œstral 
présentés dans le tableau 5 montrent 
indépendamment de la race, qu’il y a eu des 
différences significatives (P<0,05) du taux de 
FSH pendant les phases pro-œstrus et œstrus 
entre les génisses infestées et témoins. Par 
contre aucune différence significative n’a été 

observée durant le post-œstrus.  Lorsque la race 
est considérée, il n’y eu aucune différence 
significative (P˃0,05) du taux de FSH chez les 
génisses Goudali au cours de toutes les phases 
du cycle sexuel, contrairement aux génisses 
Namchi chez lesquelles, ce taux a augmenté de 
manière significative (P<0,05) du pro-œstrus au 
post-œstrus.  

 
Tableau 5: Effets de la trypanosomose bovine sur le taux de FSH (mUI/ml) au cours du cycle 
œstral en fonction de la race.  
Paramètres Pro-œstrus Œstrus Post-œstrus 
Infestés (n = 11)  4,05±0,65b2 3,98±0,40a1 4,13±0,48b1 
Non infestés (n = 15)  4,14±0,43a3 4,17±0,21a2 4,26±0,38b1 
Génisses Goudali infestées (n=5) 4,11±0,25a3 4,11±0,14a2 4,11±0,42a1 
Génisses Namchi infestées (n=6) 3,93±0,20a1 4,00±0,22b1 4,20±0,52c1 
  a, b, c: les valeurs affectées de la même lettre sur la même ligne ne sont pas significativement  
  différentes (P˃0,05) 
  1, 2, 3: les valeurs affectées du même chiffre dans la même colonne ne sont pas significativement  
  différentes (P˃0,05); n: nombre d’animaux. 
 
La figure 8 illustre l’évolution de la 
concentration sérique de FSH au cours du cycle 
œstral chez les génisses infestées par le 
trypanosome. Il en découle indépendamment 
de la race que le taux de FSH a évolué selon 

deux phases chez les animaux témoins, tandis 
qu’elle s’est faite en "dents de scie" chez les 
génisses infestées, avec une tendance générale à 
la diminution. En effet, la concentration de 
FSH a augmenté d’une manière régulière 
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pendant le pro-œstrus chez les génisses non 
infestées, pour atteindre un pic à l’œstrus. Ce 
taux a eu tendance à diminuer au cours du post-
oestrus, tout en restant élevé comparativement 
aux animaux infestés. En considérant la race, la 
concentration de FSH chez les génisses Goudali 
infestées a évolué en deux phases et de manière 
similaire à celle des témoins, avec cependant 
des taux plus faibles. Chez les femelles Namchi, 

le taux de FSH a augmenté du pro-œstrus 
jusqu’au 9ème jour post-oestrus à partir duquel il 
a subi une chute. Des corrélations faibles et 
négatives non significatives (P˃0,05) ont été 
notées entre le taux d’œstradiol et les taux de 
LH (r = - 0,04) d’une part et de FSH (r = - 
0,03) d’autre part. 

 
 

 
Figure 8: Effets de la trypanosome bovine sur l’évolution du taux de FSH au cours du cycle œstral 
en fonction de la race chez les génisses. 
 
5. DISCUSSION 
5.1 Taux de cholestérol : L’infestation 
trypanosomienne a eu un effet dépresseur 
significatif sur le taux sanguin de cholestérol. 
Des résultats similaires ont été obtenus chez les 
chèvres sahéliennes infestées 
expérimentalement par T. congolense au Tchad 
(Ndoutamia et al., 2002), avec une chute de 
plus de 75% du taux initial. Les taux des 
stéroïdes sexuels, notamment, l’œstradiol et la 
progestérone ont diminué concomitamment à 
la chute du taux de cholestérol dans le sang. En 
effet, Les hormones stéroïdes sont synthétisées 
à partir du cholestérol produit par le foie, suite 
à de nombreuses réactions enzymatiques. La 
dépression du taux de cholestérol pourrait 
signifier une atteinte hépatique suite à 

l’infestation. Il y aurait en plus une action 
combinée de la chute du taux sanguin de  
cholestérol et des hormones gonadotropes 
pouvant induire celle des hormones 
gonadiques.  
5.2 Taux d’œstradiol : Le taux sérique 
d’œstradiol a été plus faible, sans qu’il y ait eu 
des différences significatives chez les animaux 
témoins, comparativement aux femelles non 
infestées.  
Les études traitant spécifiquement de 
l’influence de la trypanosomose sur le taux 
sanguin d’œstradiol sont assez rares. 
Néanmoins, des lésions de fibrose au niveau de 
l’ovaire et d’atrésie très marquée des follicules 
tertiaires, de même qu’une diminution du 

œstrus 

Post-œstrus Pro-œstrus 
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nombre de follicules primaires et secondaires 
lors d'infestation chronique à T. congolense ont 
été décrites (Mutayoba et al., 1988). La présence 
d’ovaires kystiques au cours d’une infestation 
expérimentale à T. vivax a également été 
rapportée (Vohradsky, 1971). Ainsi, la 
diminution du taux sérique d’œstradiol, bien 
que non significative, pourrait être liée à la 
virulence des deux souches de trypanosomes 
inoculées, avec possibilité des lésions 
ovariennes, et aussi à une atteinte hypophysaire 
avec perturbation de l’effet  
stimulateur des gonadotrophines. En effet, 
d’une part, le déficit des hormones LH et FSH 
pourrait être à l’origine de l’absence de 
stimulation des ovaires, empêchant ainsi le 
développement folliculaire, l’ovulation et la 
formation du corps jaune, et d’autre part, 
l’absence d’effet feed-back positif de l’œstradiol 
pourrait induire un défaut d’apparition du pic 
pré-ovulatoire de LH, probablement dû au fait 
que l’infestation a compromis la capacité de 
production d’œstrogènes par l’ovaire (Zecchini 
et al., 2000). 
5.3 Taux de progestérone : La diminution 
significative du taux de progestérone observée 
pourrait être due aux lésions ovariennes lors 
d’une infestation chronique à T. congolense 
(Mutayoba et al, 1988) ou alors hypophysaires 
(Mutayoba et al,1988; Moulton et Sollod, 1976; 
Losos et Ikede, 1972), pouvant entraîner des 
troubles de la synthèse ou de la libération des 
hormones gonadotropes. 
Les cas d’avortement observés pourraient 
s’expliquer par un déficit énergétique de la mère 
et la libération des corticostéroïdes surrénales 
du fœtus et/ou de la mère au cours de 
l’infestation, entraînant un développement fœtal 
déficitaire, une disparition du corps jaune 
gestatif et de la production de progestérone, 
conduisant ainsi à l’avortement (Zecchini et al., 
2000).  
5.4 Taux de LH et de FSH : D’une 
manière générale, il n’y a pas eu de différences 
significatives entre les animaux infestés et 
témoins aussi bien pour le taux sérique de LH 
que de FSH, bien que ces taux aient été plus 

faibles chez les animaux infestés. Cependant, la 
sécrétion de LH a été influencée par l’état 
physiologique. C’est ainsi que la trypanosomose 
a eu un effet dépresseur sur le taux sanguin de 
LH au cours du cycle œstral, variable avec la 
race. En effet un arrêt de la cyclicité a été 
observé chez les génisses Goudali infestées, 
tandis que les génisses Namchi ont continué à 
extérioriser une activité cyclique tout au long de 
l’infestation. Ceci traduirait le caractère 
trypanotolérant des taurins Namchi, comparés 
aux zébus Goudali. Des résultats similaires, avec 
un arrêt du cycle sexuel 28 jours après 
infestation chez les génisses Boran (Bos indicus), 
alors que les génisses N’dama (Bos taurus), 
trypanotolérantes ont continué à présenter une 
activité cyclique ont été rapportés (Lorenzini et 
al., 1988).  Cependant, chez des vaches Baoulé 
trypanotolérantes exposées à un risque élevé 
d’infestation à T. congolense et T. vivax la 
trypanosomose pouvait altérer la fonction 
sexuelle (Chicoteau et al., 1990). Les 
fluctuations du taux sérique de ces hormones 
pourraient traduire les effets de l’infestation 
trypanosomienne, avec des variations en 
fonction des facteurs génétiques et 
physiologiques entre autres. Des études 
antérieures (Mutayoba et al,1988; Moulton et 
Sollod, 1976; Losos et Ikede, 1972) avaient déjà 
montré que T. brucei et T. congolense pouvaient 
induire des lésions inflammatoires au niveau de 
l'hypophyse chez plusieurs espèces, dont les 
bovins. Ces lésions seraient à l’origine des 
troubles de la synthèse et/ou de la libération 
des hormones gonadotropes et pourraient ainsi 
perturber la fonction de la reproduction. Il 
ressort de l’étude que la trypanosomose est un 
facteur favorisant les faibles performances de 
reproduction chez les génisses et les vaches. 
Elle induit une diminution du taux sanguin de 
cholestérol, des hormones ovariennes et 
gonadotropes, variable en fonction de la race et 
de l’état physiologique. Ces effets ont révélé les 
caractères trypanosensible du zébu Goudali et 
trypanotolérant des taurins Namchi. Sur le plan 
pratique, la trypanosomose devrait être 
considérée comme l’un des facteurs favorisant 
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les faibles performances de reproduction d’une 
part, et d’autre part l’élevage des taurins Namchi 

serait une alternative en zones infestées de 
glossines. 
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