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Mycoplasma mycoides var. capri et d’autres microorganismes 

du genre Mycoplasma (Souches génitales bovines et humaines *) 

par J.M. VILLEMOT et A. PROVOST 

La conduite de la prophylaxie de la péripneu- 

monie contagieuse des bovidés est basée, dans 

des pays tels que la Nigeria, le Soudan et la 

République Centrafricaine, sur la réaction d’ag- 

glutination rapide sur lame. Quoique celie-c: 

ait fait ses preuves en brousse pour ‘e diagnos- 

tic de la péripneumonie dans une cc :ectivité 

bovine, de fausses réactions positives peuvent 

se manifester lors de diagnostics pratiqués sur 

quelques bêtes seulement. Jusqu’ici étaient COT- 

nus les résultats faussement négatifs que l’on 

rencontrait sur des animaux en période d’incu- 

bation, sur des animaux en très mauvais état 

général, ou sur des animaux à :a phase agc- 

nique, lorsque le torrent circulatoire se irouve 

envahi par les antigènes PéripneumoniqLes. La 

conférence organisée par la C.C.T.A. à Kaduna 

(Nigeria) en décembre 1958, réunissant /es véiO- 

rinaires intéressés par une collaboration inter- 

territoriale dans le domaine de la lutte sur le 

terrain contre la peste bovine et la péripneu- 

monie en Afrique dans les régions du Niger et 

du Tchad, permit à différents orateurs de confron- 

ter leur expérience à ce sujet. Tous reconnu- 

rent que le test d’agglutination rapide sur lame 

demeurait le seul instrument pratique de dépis- 

tage que possède le vétérinaire en brousse, lors- 

qu’il s’agit d’un cheptel infecté. 

Les recherches immunologiques que nous avons 

entreprises dès le début 1957 avaient pour but 

de mieux connaître la structure antigénique de 

Mycoplasma mycoides, d’étudier les relations an- 

tigéniques de ce germe avec d’autres micro- 

organismes, et par là même d’expliquer les 

fausses réactions positives lors du test d’ag- 

glutination sur lame. Provost (2) étudie les rela- 

tions sérologiques existant entre le virus vaccinal 

et Mycoplasma mycoides ; Provost, Villemot, 

Queval et Valenza (3) passent en revue les 

relations antigéniques qu’ils ont mis en évidence 

entre Mycoplasma mycoides, d’autres Mycoplas- 

mc el certaines bactéries. 

HISTORIQUE 

Lindley (I), en Nigeria, met en garde les vété- 

rinaires qui seraient tentés d’utiliser ‘le diagnos- 

tic d’agglutination sur lame dans les cas indi- 

viduels et signale les erreurs par défaut que 

nous avons évoquées plus haut. 

Peu de recherches ont été faites jusqu’ici 
5”’ ;es relations antigéniques croisées entre 
ies 2.” “Yérents organismes du genre Mycoplasma. 

Les observations sont souvent fragmentaires, dis- 

persées dans la littérature et peu d’auteurs se 

SO? efforcés jusqu’à présent de faire une syn- 

thèse de nos connaissances. sur ce point. II est 

à remarquer, par ailleurs, que la’ systkm’atique 

de ce groupe microbien est basée sur des carac- 

tères cu’iuraux et ne fait pas appel à une clas- 

sification sérologique, ce qui est la preuve 

patente de la pauvreté de nos lumières sur ce 

chapitre. 

(‘1 Reçu par publication : octobre 1959. 

Edward (4) fait observer que les germes qu’il 

propose de désigner comme « Asterococcus 
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:mycofdes var. bovk » et « Asterococcus mycoi- 

des var. cupri » ont des propriétés culturales 

semblables et que l’épreuve de la’ fixation du 

complément conduit à penser que ces deux orga- 

nisme; présentent des antigènes communs. Selon 

lui, I e germe de la pleuropneumonie caprine 

serait le germe bovin qui se serait adapté à-la 

chèvre. 

Dujardin-Beaumetz, dès 1906 (5) avait tenté 

d’infecter expérimentalement des chèvres et des 

moutons avec une culture de l’agent de la péri- 

pneumonie bovine en bouillon Martin, addition- 

né de sérum de mouton. L’inoculation de 50 à 

100 ml d’une telle culture provoquait chez ces 

animaux une réaction thermique et une réac- 

tion locale analogue à la réaction willemsienne, 

avec cette différence qu’il n’y avait pas de pré- 

riode d’incubation pour l’apparition de ce phé- 

nomène, ni chez le mouton, ni chez la chèv,re. 

Klieneberger-Nobel (6,7) avait constaté, dans 

ses études sérologiques, que Mycoplasma my- 

coides var. mycoides et Mycoplasma mycoides 

var. capri po;skdaient au moins un antigène 

commun. Dans la monographie de Longley (8) 

sur la pleuropneumonie contagieuse caprine, il 

faut relever le tableau de la page 20 qui donne 

le résultat des agglutinations croisées, entre 

l’agent de cette maladie et !e microorganisme de 

la péripneumonie des bosvidés, faites à l’Institut 

Lister par Klieneberger-Nobel. Cette étude met 

en évidence une communauté antigsnique entre 

les deux germes : un sérum antipSripneumonique 

préparé sur lapin agglutine au 1/640” la souche 

homo!ogue de Mycoplasma mycoides var. my- 

coides, et au l/lO” une souche de pleuropneu- 

monie caprine. Le sérum anti-pleuropneumonie 

de la chèvre agglutine Mycoplasma mycoides 

var. cupri au I /l60’, et donne une réaction dou- 

teuse au I /l@ avec Mycoplasma mycoides var. 

mycoides. Provost et Villemot (9) confirment ces 

résultats en utilisant des sérums d’un bovin 

atteint de péripneumonie, de bovins « tout 

venant », d’une vache infectée expérimentale- 

ment avec une souche locale de Mycophsma 

Iaidlawi, et d’un âne hypérimmunisé avec la 

souche « Vom » de Mycoplasma mycoides var. 

capri. Les titres agglutinants croisés ainsi obte- 

nus sont bien plus élevés, Puis#que le sérum d’un 

bovin péripneumonique agglutine l’antigène T, 

/ ’ -ion limite de l/2560, et l’antigène Vom au 

I /40”. 

I ’ 

/ ( 

Une pathologie variée due à des P.P.L.O. a 

Sté décrite chez le mouton et la chèvre par 

différents auteurs. Cordy, Adler et Yamamoto, 

en 1955 (IO), signal,ent en Californie une épi- 

zootie très meurtrière dans un troupeau de chè- 

vres laitières, se manifestant par une septicé- 

mie et des’ arthrites. L’organisme causal est un 

germe du genre Mycoplasma,, différent des 

agents de l’agalaxie contagieuse et de la pleu- 

ropneumonie caprine. Le sérum des malades 

agglutine jusqu’au 1/640” un antigène préparé 

a partir de la souche homologue, alors qu’un 

skrum anti-agalaxie n’agglutine pas cet anti- 

gène, et qu’un sérum anti-pleuropneumonie ca- 

prine donne une agglutination au I /lO” seule- 

ment. 

Longley (8) signale q ue Klieneberger-Nobel 

n’a obtenu aucune agglutination de Mycoplas- 

ma mycoides var. mycoides #et var. capri avec 

un sérum contre l’agalaxie conta’gieuse des chè- 

vres. Edward (4) sépare également du point de 

vue &rologique les germes de l’agalaxie conta- 

gieuse et de la pleuropneumonie des chèvres. 

En Australie, Laws (1 l), étudiant un germe 

du groupe des P.P.L.O. causant une pé’ritonite 

chez la chèvre, transmissible expérimentalement 

au mouton, trouve par la réaction de fixation 

du complément des relations antigéniques croi- 

sée; entre ce nouvel organisme pathogène et 

Mycoplasma mycoides. II semb!e donc qu’,il existe 

certaines corrélations dans la structure antigé- 

nique des germes de la péripneumonie, de la 

pleuropneumon:e de la chèvre,’ et des micro- 

organismes pathogènes pour la chèvre décrits 

par Cordy et coll. en Californie et par Laws 

en Australie. 

Des germes du groupe des P.P.L.O. patho- 

gènes pour le mouton ont été décrits au Canada 

par Greig (I2), en Turquie par Durusan et Do- 

guer (l3), en Californie par Boidin, Cordy et 

Adler (I4), #en Angola par Heikkila (15) ; cette 

liste est loin d’être limitative et ne veut donner 

qu’une idée de la dispersion géographique de 

ces infections. Ces Mycoplasma occasionnent 

chez le mouton une pleuropneumonie. Aucune 

étude s&ologique ne permet malheureusement 

de situer ces organismes par rapport aux autres 

(Mycoplasma mycoides var. mycoides) à la dilu- 1 Myco,o!asmo. Une observation mentionnée dans 
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ie rapport de Heikkila est cependant fort inté- ,-is iermenfans), Mycoplasma hominis salivarius 

ressante : un bœuf inoculé avec la souche isolée et Mycoplasma mycoides var. mycoides. Par 

de la pleuropneumonie ovine de l’Angola, en contre Kingsbury (20) utilisait la réaction de fixa- I 

vue de la préparation d’un antisérum, a moctré Son du complément dans le diagnostic des uré- 

une véritable réaction willemsienne. quelques trites amicrobiennes de l’homme avec un anti- 

gouttes de la culture virulente ayant pénétré gène préparée à partir d’une souche de péri- 

dans le tissu conjonctif péri-jugulaire. L’œdème pneumonie bovine. Freundt (18) note avec éton- 

qui s’ensuivit fut observé #le iour même de I’ino- nement une agglutination croisée de 2 souches 

culation. Cet animal mourut le 12” jour qui du groupe III avec Mycoplasma mycoides var. 

suivit la réaction et « les lésions rencontrées mycoides. De plus I’adsorption croisée des anti- 

sur le cadavre autopsié du bœuf étaient par- sérums avec la souche homologue et hétérologue 

faitement analogues à celles que l’on constate est totale. Et l’auteur d’ajouter « The occurence 

dans une réaction de Willems extrêmement gra- i? 

ve, après infection sous-cutanée d’un bovin par 

human beings of two strains presenting very 

close similarities to the bovine pleuropneumonia 

une souche virulente de Borrelomycefes bovis ». organism is rather astonishing » (*). 

L’inoculation expérimentale au mouton condu? 

à une réaction locale se traduisant par de I’œ- 

dème du tissu conjonctif sous-cutané. 

La question des communautés antigéniques en- 

tre i’agent de la péripneumonie bovine et les 

Mycoplasma d’origine génitale est plus dis- 

cutée. Edward (16) étudie les relations sérolo- 

giques existant entre des P.P,L.O. isolés du trac- 

tus génital bovin (Mycoplasma laidlawi ou sou- 

che S, et Mycoplasma bovigenifalium ou sou- 

che P) et Mycoplasma mycoides var. mycoides. 

Le germe de la péripneumonie bovine n’est 

agglutiné par un antisérum S qu’au titre de 1/8. 

Les souches P et les souches S étudiées par 

Edward ne montrent aucune réaction d’aggluii- 

nation ni de fixation du complément croisées. 

Les recherches sérologiques sur les P.P.L.O. 

d’origine humaine, encore que fragmentaires, 

ont reçu un début de réalisation. C’est ainsi que 

Nicol et Edward (I 7) avaient classé le’urs souches 

de Mycoplasma hominis en 4 types, et une sou- 

che H. 106 ne s’intégrant dans aucune classifï- 

cation ; ces types étaient différents à la fois 

par leurs caractères culturaux, leur pouvoir patho- 

gène pour la souris et leur constitution antigé- 

nique. 

Freundt (18) classe 207 souches de P.P.L.O. 

humains isolés des voies génito-urinaires et de 

la bouche en 3 groupes 1, II et III qui se distin- 

guent par leur morphologie, leur caractère fer- 

mentaire sur les sucres et leur pouvoir hémoly- 

tique. Huijsmans-Evers et Ruys (19) ne trouvent 

aucune réaction sérologique croisée par la réac- 

tion de fixation du complément entre les P.P.L.O. 

génitaux d’origine humaine (Mycoplusma homi- 

En ce qui concerne. les nombreux P.P.L.O. 

isolés sur les autres diverses espèces animales, 

aucun effort n’a été fait jusqu’ici pour tenter 

Lie classification sérologique englobant les autres 

germes du genre Mycoplasma. 

Seuls, Adler et Yamamoto (32) ont jeté les 

jases d’une classification sérologique des 
P.P.L.O. de la maladie respiratoire chronique 

des volailles, mais n’y ont pas intégré des’Myco- 

plasmafaceae des autres espèces, animales. 

Nous traiterons ici de l’étude des carac- 

tères sérologiques de différentes souches de 

Mycoplasma, que nous avons isolées au Tchad 

(21, 221 et nous proposerons, dans une’ publi- 

cation ultérieure, la base d’une classification 

sérologique des ‘P.P.L.O., comprenant tous les 

micro-organismes du genre Mycoplasma. 

MATERIEL ET METHODES 

I” Souches de Mycoplasma. 

II nous paraît nécessaire que, dans les études 

portant sur les caractères antigéniques des 

P.P.L.O., les souches utilisées soient encore 

u sauvages ». Un isolement récent est en effet 
une garantie que les motifs antigéniques n’ont 

pu encore subir les modifications qu’entraîne 

le mode de vie in vitro. C’est pour cette raison 

que nous avons iugé indispensable d’indiquer 

pour chaque souche le nombre de repiquages sur 

bouillon que nous avons effectués. 

(*) On ne peut qu’étre Qtonn6 de l’existence chez 
l’homme de deux souches présentant de telles similitudes 

avec l’organisme de la péripneumonie. 
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1” Mycoplasma mycoides var. mycoides. 

Souche Maroua (M) à son 4” passage sur 

bouillon-sérum, pathogène ; 

Souche Trec 12 (T) à son 2” passage 

sur bouillon-sérum, moins pathogène que la 

souche Maroua ; 

Souche T3 de Piercy et Knight (24) à son 39” 

passage sur ceuf, suivi de 8 passages en 

bouillon-sérum, souche vaccinale au Tchad. 

2” Mycoplasma mycoides var. capri. 

Souche Farcha (F) à son Te passagk sur bouillon- 

sérum,’ hautement pathogène ; 

Souche Vom (V) à son 80” passage sur bouillon- 

sérum, pratiquement avirulente. 

3” Mycoplasma laidlawi (souches « S » de 

Edward). 

- Les souches utilisées ont été isolées au 

Tchad en deux provinces. différentes. 

Nous avons décrit ailleurs (21) leurs carac- 

tères culturaux et biochimiques. Ce sont les sou- 

ches III, V, XI, XII, 12 et 35 respectivement 

à leur 27, .27, 19, 25, 25 et 23” passage. 

- Souche « L » qui nous a été fort aima- 

blement envoyée par le Docteur D.G. ff. 

Edward. 

4” Mycoplasma bovigenifalium (souches « P » 

de Edward). 

Nous avons retenu les souches 76 et 106 à 

leur 17” et 16’ passage en bouillon-sérum. Ces 

souches ont été également isolées sur vaches 

zébu-arabe, au Tchad ; leur étude a été faite 

avec celle des souches S que nous avons décri- 

tes (21). 

5” Mycoplasma hominis. 

- Souche « N » à son 20” passage sur 

bouillon-sérum. Cette souche a été isolée 

des selles d’un enfant de 18 mois ayant 

une entérite avec diarrhée persistante. 

- Souche « NIC » à son 14” passage sur 

bouillon-sérum. L’iso!ement en culture pure 

de cette souche fut fait à partir de l’urine 

d’une femme souffrant d’une cystite subai- 

guë. L’étude détaillée de ces deux souches 

a été publiée ailleurs (22). 

2” Préparation des antigènes. 

Les antigènes ont été préparés selon -tes tech- 

niques habituelles de ce laboratoire (23). Un 

examen rigoureux au microscope à contraste de 

phase nous a permis d’éliminer’ tous les ballons 

contenant des souillures. Les cultures ont été 

centrifugées A l’ultracentrifugeuse Sharples à la 

vitesse de 40.000 t/m. Les a’ntigènes destinés 

à l’immunisation des, animaux producteurs de 

sérum et aux agglutinations lentes en tube ont 

été remis en suspension dans du sérum physiolo- 

gique stérile de manière à atteindre 2 fois I’opa- 

cité du tube nO 10 de I’échellé de Brown, et 

ajustks à pH 6,8: Les, suspensions antigéniques 

servant aux agglutinations en tube ont’été addi- 

tionnées de merthiolate. Le milieu de remise 

en suspension utilisé pour l’antigène servant aux 

agglutinations sur lame est celui dont nous nous 

servons habituellement (23). 

II est à signaler une modification de la’ tech- 

nique primitivement exposée, qui consiste à ne 

plus faire bouillir la suspension antigénique ; elle 

a pour but de ne pas détruire les antigènes de 

surface des corps microbiens, antigènes qui, 

dans notre conception actuelle de la ‘structure 

antigénique des P.P.L.O., sont ‘plus spécialement 

les agglutinogènes intervenant dans la réaction 

rapide sur lame. 

3” Antké~rums. 

Tous nos’antisérums ont été préparés sur des 

ânes, après s‘être assuré de l’absence d’aggluti- 

nines naturelles dans le sérum de ces animaux. 

Le processus d’immunisation comprenait qua- 

tre inoculations de 10 ml par voie’ intraveineuse 

d’une suspension antigénique étalonnée à 2 fois 

le tube no 10 de l’échelle de Brown, à sept iours 

d’intervalle. Des tests d’agglutination sur lame 

ont été régulièrement pratiqués afin de suivre 

la montée des agglutinines. Une semaine après 

la dernière inoculation, une quantité importante 

de sang a été prélevée de manière à satis- 

faire aux besoins de l’expérimentation. Certaines 

souches ont provoqué des chocs du genre ana- 

phylactique lors des inoculations qui ont suivi la 

première. C’est ainsi qu’il nous fut impossible 

d’obtenir par ce procédé d’immunisation un 

sérum anti-V, les 3 ânes que nous avons tenté 

d’immuniser ayant tous trois fait un choc mortel 

à la 2” inoculation. 
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TECHNIQUES 

1’ Réactions d’agglutination. 

a) Agglutination rapide sur lame. Cette tech- i 

nique a été décrite ailleurs en détail (23). / 

b) Agglutination lente en tube. Pour des rai- 1 

sons que nous avons exposées ailleurs (9) nous 1 

avons abandonné la méthode préconisée par 

Manjrekar (25). La suspension antigénique a été 1 

standardisée à 2 fois l’opacité du tube no 10 de ( 

l’échelle de Brown, ainsi qu’il a été dit plus haut. I 

Les antisérums furent dilués de I/l0 à I /2560 

par dilutions croissantes de raison 2 et disposés 

en tubes de Kahn, chacun contenant le mélange 

de 0,4 ml de chacun des anti&rums non dilués 1 

ou de leurs dilutions et de 0,4 ml des différents j 

antigènes. Les lectures eurent lieu après une / 

incubation de 24 heures au bain-marie à 37°C. / 

Des témoins sérum d’âne normal non dilué et / 

dilué au I/I@, et un témoin sérum physiologique, I 

ont accompagné toutes les réactions. 

2” Réaction de précipitation en milieu gaifié. 

Nous avons suivi la technique de’ Oudin, re- 

prise par. Ouchterlony et ‘modifiée par Man- 

si (26) technique que nous avons utilisée et 

décrite pour le virus rabique (27). Les normes 

les meilleures, déterminées après divers essais, 

sont les suivantes : diamètre des cupules et 

distance des cupules au réservoir central de 

7 mm. Le milieu utilisé est celui qui a été 

décrit par Mansi. Cette technique a permis à 

White (28) la mise en évidence d’une réaction 

de précipitation avec un système Mycoplasmo 

mycoicfes-sérum antipéripneumonique préparé sur 

lapin. 

3” Inhibition de la croissance par les antisérums. 

a) Etude du pouvoir bactéricide in vitro du 

sang d’ânes immunisés. 

Nous avons suivi la technique de Priestley (29) 
que nous avons modifiée dans certains détails. 

Des prélèvements stériles de sang ont été faits 

sur les ânes immunisés avec les souches XI, XII, 

12 et 35. A partir de chaque préièvement, des 

volumes de I ml sont répartis dans 18 tubes de 

Kahn stériles et bouchés. Deux gouttes d’une cul- 

ture de 48 heures des 18 différentes souches 

de P.P.L.O. dont nous disposions ont servi à 

ensemencer les tubes de Kahn de manière à réa- 

liser un mélange : sang anti-Xl + antigène III, 

sang anti-Xl + antigène V,... sang anti-XII + 

antigène III..., etc. Dans une cinquième série 

de tubes nous avons mélangé du sang d’âne non 

immun, réparti à raison de I ml par tube, avec 

les différentes souches d’antigène. Après 18, 66 

et I 14 heures de contact, des repiquages ont 

été faits à partir de chaque tube contenant un 

m&ange sang-antigène, à raison de 4 gouttes 

reportées dans I ml de bouillon-sérum. La crois- 

sance des organismes a été contrôlée tous les 

jours macroscopiquement et au microscope à 

contraste de phase. 

b) Action bactéricide in vitro des, sérums anti- 

Mycoplasma préparés sur ânes. 

Nous nous sommes inspirés de la technique 

décrite par Edward et Fitzgerald (30) pour I’inhi- 
bition de la croissance sur milieu gélosé de 

P.P.L.O. par leurs antiserums homologues. Nos 

milieux gélosés, contenant de l’acétate de thal- 

/ium et de la pénicilline, ont été additionnés 

de 2 ml de sérum de cheval stérile et de l,5 ml 

des différents antisérums filtrés sur filtre Seitz 

EK. Deux gouttes d’une culture de 48 heures 

des différentes souches furent étalées sur des 

boites de Pétri de manière à ce que chaque sou- 

che cultivât en présence des différents anti- 

sérums. 

, 

Les antisérums III, V, XI, XII, 12, 35, 76, M, V, 

F, N et NIC furent utilisés pour cette parie de 

l’expérimentation. 

RESULTATS 

I’ Réactions d’agglutination. 

Les résultats sont figurés dans le tableau !  

pour les agglutinations rapides sur lame, et le 

tableau 2 donne ie titrage des agglutinines, pour 

‘es différents antisérums et les différents anti- 

gènes. Certaines réactions n’ont pu être faites 

du fait d’une quantité insuffisante d’antigène. 

Les résultats obtenus sont similaires dans les deux 

tableaux, compte tenu du phénomène de zone 

et de la sensibilité plus grande du test d’agglu- 

tination en tube. Nous n’avons pas donné le 

résultat des agglutinations croisées en tube avec 

I’antisérum Vom, celui-ci ayant figuré dans un 

tableau d’une publication antérieure (9). 
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TABLXAU 1 

Agglütinztions croisées sur lame entre différents organismes du genre i.iycoplsa 

Antigènes 
I 

Antiséms 
M. mvcoid g var.: 

X. laidlawi M.bovif=enitalium i4. hominis 

préparés sur _ 
m‘icoides caari 

fines 9 M F V L III v XI XII 12 35 xv 76 106 

M i+i+t++k+i+b+t+t - +H++H-t+t+k +t+ +l-.+t+tNF - -+H++t++ 

v +l++t+i+t++++tNF +Ht+tt++i+t+t +t++ - - +I++l-+ 
~~. 

F + ~+l++Iw+H+i+bii++tk i-ii- NF - - 

+T 

+!+++t++ 

III +t+ - -NF NFi+l+++t + +' 
2" NF - NF +Y+++ 

XI - ,- - - - fc - * ++++j l-1* - - - -+f++ 
/ 

l 
XII - - * +tt -H++++t-+l-t */+tji+ - - - +f t++ 

35 i+i+w+ki+l-t+t i-t ++ tk +l+++ m -..& - +!-t.* 

16 ++ + ff NF - i+k++ ++ + -+l+tNF++l+NF - - 

h-m de boeuf 
péri- 

pneumonique 
++l++l-!+++l+i++H++t+ii+t-/+*- --t-H-* 

j I 

S&&u d'âne 
normal i - - - - - - - - - ----__ 

(témoin) 

- : agglutination négative. 2 : agglutination très douteuse. NF : réaction d'agglutination non faite. 
+* te, . . . : agglutination positive, le nombre de croix indiquant l'intensité de la réaction. 

2” Réaction de ptkipitation en milieu gélifié. Cette étude nous a été facilitée par la richesse 

Nous avons essayé tous les systèmes antigène- en différentes précipitines du sérum anti-35, qub 

anticorps possibles. Les résultats obtenus ont permet de révéler 4 antigènes distincts a, b, c, d. 

révélé toute une « mosaïque d’antigènes », selon Nous reprendrons en détail les résultats obte- 

le terme de Nicolle, qu’il a été possible de nus ; ils trouvent mieux leur place dans un autre 

classer, en faisant alterner des antigènes diffé- travail (3 1) qui propose une base de classifica- 

rents dans les cupules et en incriminant un pré- tion séroloqique des P.P.L.O. ; nous nous y 

cipitoqène commun lorsque celui-ci se traduisait, sommes plus particulièrement attachés au morce- 

pour deux sources antigéniques distinctes, par laqe des fractions antiqéniques des germes du 

une même’ ligne de précipitation continue. Ceci genre Mycoplasma, en les « disséquant » par des 

nous a conduit à adopter une classification arbi- absorptions sélectives. 

traire des précipitogènes que nous avons appe- Nous pouvons dire cependant que Mycoplas- 

lés : a, b, c, d, e, f, dans l’ordre de leur éloiqne- ma mycoides var. capri est Cons#titué de deux 

ment du réservoir d’antigène. antigènes au moins, et que Mycoplasma mycoi- 
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NIC 

Tltxage quantltatlf dee a@lutiaiaes dea dlffhnts ant1sénmla 

- : Aggluthtion négative 

NF : RGction d'agglutination non faite. 
" -- ~_. ,.__ .~ -, - 

Leatitresagglutinants sonterprimk par l'inverse de la dilution plus 
blevh ayant dœt& encore une a&utination visible (dilution Umite 1/2560); 
1 ai&fiesQuaon&i.l~. 

des var. mycoides renferment au minimum trois II est à remarquer cependant que la culture 

fractions antigéniques distinctes ce qui confirme des autres souches, en présence de leur sang aw& 

les observations de White (28). Mycoplusmo laid- ne put être vérifiée qu’au microscope, aucune” 

tawi souche t 2 semble ne contenir que trois anti- opacité n’ayant troublé les bouillons de repi- 

gènes, alors que les souches III, V, XI, XII, 35, 1 quage. 

N et NIC contiennent au moins 4 antigènes. 1 

Quelques photographies illustrent les réactions 
Mais nous avons été très surpris de constater 

d e précipitation croisées qui oit été faites (les 
que le sang anti-35 (la souche 35 est, rappelons- 
te, 

lignes de précipitation apparaissez? e7 Tcce des 
une souche génitale bovine de type « S B) 

exerçait une action bactéricide très nette sur 
cupu:es renfermant l’antigène). les organismes de la péripneumonie bovine et 

. 
3” Action inhibitrice des anticorps sur la crois- 

de la pleuropneumonie contagieuse capri.ne. Une 

sance des P.P.L.O. 
culture de Mycoplosma mycoides var. mycoides, 

souches T, et Maroua, est inactivée au contact 
a) Technique de Priestley modifiée avec les ; 

sangs d’ânes immunisés. 
!  du sang anti-35, en 18 heures au plus, ainsi que 

le montrent les repiquages en bouillon-sértim. 

Seule Mycop’asma la~dlowi souche XI eut sa 

culture .zerteme+ irkrbée par ie sang aniihomo- 

~ Quelques organismes semblent cependant encore 

~ subsister, ainsi qu’en témoigne une très faible 

logue. j ctilture non visible macroscopiquement, mais 
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Fig. I Fig. 2 

Sérum anti-35 dans le rbservoir central, et alterné avec Sérum anti-35 dans le rbservoir central. 

l’antigène 35 dans las cupules pbriphériques. Antigbe NIC. 

Fig. 3 

Sérum anti-35 dans le réservoir central. 

Antigène XI. 

Fig. 4 

Sérum anti-35 dans le Gservoir central. 

Antigène XI 1. 
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Fig. 5 

Sérum anti-XII dans le réservoir central. 

AntigBne III. 

Fig. b 

SQrum ah-35 dans le réservoir central. 

Antighe III. 

Fig. 7 Fig. 8 

Sérum ah-XII dans le réservoir central. 

Antighe Xl. 

Séru.m anti-N dans le rbseryoir central. 

Antigène XI. 
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contrôlable au, microscope. à contraste de phase, 

lors des repiquages effectués après 66 heures de 

contact. Aucun organisme viable n’est retrouvé 

lorsque ‘l’inoculum est resté en contact pendant 

I 14 heures avec le sang anti-35. 

L’inoculum de Mycoplasma mycoides var. ca- 

pri, souche Farcha, est en grande partie lysé 

après un contact de 66 heures avec le sang anti- 

35, et a perdu toute viabilité après I 14 heures 

de contact. 

Nous avons relevé également l’observation 

présence du sang anti-35 nous aurait paru rnoigz; 

spectaculaire, et nous n’aurions alors peut-être 

pas été conduits, comme cette expérimentationi 

nous y a menés, à essayer la souche 35 comme 

souche vaccinale contre la périp.neumonie,. çons- 

tatant ainsi une protection certaine mais qui 

semble de courte durée. Le tableau 3 résume 

les résultats obtenus avec les quatre sangs anti 

étudiés : XI, XII, 12 et 35. Nous soulignerons 

le fait que, dans ce tableau, toute culture L 
mscrorcopique ou microscopique a été notée. 

Fig. 9 

Sérum anti-35 dans le réservoir central. 

Antigène N. 

extrêmement curieuse d’une transformation, pour 

certaines souches, des corps élémentaires en 

« large bodies », après un contact de 66 heu- 

res avec leur sang anti, à tel point que l’on ne 

remarquait que ces dernières formes à I’exa- 

men microscopique. ‘II s’agit là d’une action net- 

tement défavorisante des sangs, et non d’une 

action bactéricide. II est vraisemblable qu’il eût 

été préférable de suivre de plus près la technique 

de Priestley, et d’utiliser une anse de culture 

pour ensemencer les tubes de sang et non z 

gouttes de culture. Nous aurions alors constaté 

sans doute des inhibitions plus nettes ; mais 

l’inhibition de la culture des souches M et F en 

b) Technique d’fdwcrd modifiée avec le sé- 

rum d’ones immunisés. 

Les résultats que nous a donnés cette tech- 

nique furent extrêmement intéressants, car ils 

ont permis de compléter ceux que nous avons 

résumés dans le tableau 3. De plus l’inhibition 

de la croissance des P.P.L.O. a été appréciée 

plus facilement, grâce à la densité des colo- 

nies cultivant sur gélose. La souche que .nous 

avons appelée 35 A est la souche Mycoplasmo 

laidlawi 35 repas,sée 3 fois sur oauf embryonné, 

par voie vitelline, après les 20 passages sur 

bouillon-sérum qui ont suivi l’isolement, et repi. 

quée 3 fois en bouillon-sérum après son adapta. 
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I souches 

sdnm 1. -ides var. M. laidlawi H. bwimnitallum M. homini! 
antl -1 zad 

- 

XI 

- 

II 

12 

35 

n 3 F V L III V XI XII 12 35 XV 31 75 76 106 A NI( 

A&s +, +2 t1 +1 t +1 t1 t1 +1 +1 +1 t2 +2 
18 h. t3 t3 4 +1 4 

@BS +2 +1 t1 +1 + t1 t2 t2 t1 t1 +1 + 6 +3 +3 +3 +2 t2 
66 h. 

AF+ +, t1 +1 m t +1 t1 - t1 +1 t1 NF NF t?F nF NF +1 
114 h. ‘+> 

A*s t1 +2 +1 +1 + t1 t1 +1 t1 +1 +1 +2 18 h. 
t3 +3 t3 t3 +1 +1 

A@ +2 +2 t1 t, t t2 t1 t1 +1 t1 +1 t l 3 +3 4 +3 +1 il 
66 h. 

A* t, +1 t1 NF + +1 +1 NF t1 t1 t1 KF NF Np N-F NF +1 t1 
114 ha 

A- +, +1 +1 Cl + +1 +1 t1 +1 
18 h. 

+1 j +1 +2 +3 +3 +3 +1 +1 

Afi= +2 t, +3 +3 t t1 +1 +2 +1 +1 +1 t 
66 h. 

A- +1 +1 
114 h. ,+1 NF + +1 j +1 tt 1 t2 +1 +1 Np 

1 

18h. - +1 I +1 +1 +1 t1 + t3 t3 +3 +3 +1 +1 
I !  ~ 
1 

A- 
66 h. 

+s 1 +., i * / i., + +2 t2 +2 t2 / t1 i +2 t +3 +4 

l I / 
I 

A- 
114 h. - - 

_/ - MF + : +1 +1 il +1 / +1 tl m NF NF NF NF +1 1 +I 
; I 

1 1 

+1 = culture aprb 24 h- d’incubation - = ;rasdecultures 

t2 = cultme aprh 2 jours d’incubation. etc... tiF = non fait. 

tien à l’œuf. Le tableau 4 collige ies résuitais : montre des propriétés bactéricides qui débor- 

nous attirerons l’attention sur le fait qu’un anti- dent le cadre des :ouches de Mycaplasma laid- 

sérum préparé à partir de Mycoplasma mycoides iawi ; l’étude faite selon la technique d’,Edward 

var. mycaides souche Maroua inhibe à LT cer- coifirmr el particulier le pouvoir inhibiteur de 

tain degré la colonisation de Mycop/asma my- cet d?T:-strum vis-à-vis de Mycop/asma mycoides 

coides capri souche Farcha. Le sérum a+-35 VYT. ,myco’des. 
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Action inhibitrice dlantisénms,prép&s SUT i%nes,sur la colonisation 
de différents Mvcoplaam@ 

I Souches 

htiséms M. mvcoides var. : 
v Il. hominis 

mvcoides carrri 

ti T3 F III v XI j XIII 12' 35 35A N NIC 

A tr + + +/+ + +l+ + + 
.~ 

V + + i + + + l + + / + 

/ .~ +1+ 

F 
----A 

i 
+ + - + •t + + + + + + + 

III 2 + + + l +,+:+;+;+ + + + 
.-- ~ 

XI + + + + 
+ 1 .: + +pmLw. -2 -.. + +- 

XII + + 
_ : 

+- + + + 
Li 

2; + +/+ + + 
.~.. .-.- ~-.. ----. i--l--l--- 

12 + 2 + + + + + / - 
- - ._. ._~ 

+i+ + + 

35 - - + + + L +j+ - - 2 f 

+ 

76 + + + + + + + + + i + + + 
~~~-.-- -~--- -~.-.- i.--.- -- 

N + + + + + + + + +!+ - + 

NIC + + + + + + + + + + + - 

+ : colonisation dense SUT toute la surface de la gélose 

2 : colonisation moins dense par rapport à la colonisation type 

- : inhibition totale de la culture. 

Hormis la souche 12, les autres souches de 

Mycoplasma /aid/awi étudiées semblent mal se 

prêter à la formation d’anticorps bactéricides 

dans l’organisme de l’âne. 

DISCUSSION 

L’étude des caractères antigéniques des micro- 

organismes du genre Mycoplasma se montre 

riche d’enseignements. Les relations antigéniques 

existant entre Mycoplasma mycoides var. my- 

coides, Mycoplasma mycoides var. capri, Myco- 

plasma laidlawi, et Mycoplasma hominis, dont 

on ne trouve que des observations disparates 

faites par différents auteurs, sont ici confir- 

mées. II existe entre toutes ces souches, isolées 

d’une pathologie variée intéressant diverses es- 

pèces animales, une parenté qui fait penser à 

un phylum commun. Le fait que Dujardin- 

Beaumetz ait provoqué une réaction willemsien- 

ne sur la chèvre avec le germe de la péripneu- 

monie, alors que les bovins restent insensibles 

au germe de la pleuropneumonie des chèvres, 

et les réflexions d’Edward (4), amènent à une 

conception uniciste ; Mycoplasma mycoides var. 

capri dkiverait de Mycoplasma mycoides var. 
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mycoides. L’agent de la péripneumonie conta- 

gieuse des bovidés apparaîtrait comme repré- 

sentant initial du genre Mycoplasma. La simili- 

tude antigénique qui existe entre la souche 35, 

isolée du tractus génital d’une vache zébu, et 

la souche péripneumonique virulente Maroua per- 

met de se demander s’il n’existe pas une filia- 

tion directe de l’une à l’autre. Et si Freundt, 

au Danemark, s’est étonné d’avoir isolé deux 

souches de P.P.L.O. du tractus génital humain 

qui par leurs caractères morphologiques, biochi- 

miques et sérologiques, ne pouvaient être diffé- 

renciées de Mycoplasma mycoides, nous avons 

également été surpris de retrouver les mêmes 

résultats avec des souches humaines et bovines 

isolées sur un continent différent. Bien plus, si 

l’on veut bien songer aux phénomènes de muta- 

tion, de recombinaison génétique et de sexualité 

microbienne, toutes les combinaisons antigéni- 

ques deviennent possibles ; iI n’y a qu’à penser 

aux Salmonella dont la liste s’allonge tous les 

mois. 

Les P.P.L.O. occupent une position clé dans 

la systématique, véritable charnière entre les 

bactéries et les virus ; d’un côté le pas est fran- 

chi vers le pneumocoque par Kur0tchi.n et Bena- 

radsky (33) et d’un autre côté la porte est 

ouverte sur le virus vaccinal par Heslop (34) et 

Provost (2). Alors que de nombreuses recher- 

ches ont été faites sur la biochimie de ces 
organismes et leur morphologie, trop rares sont 

les travaux portant sur l’architecture antigénique 

de ces germes qui nous livrera la solution des 

problèmes pratiques que pose le genre Myco- 

plasma. Trop de discussions tendent à faire 

converger les rapports exista.nt entre les orga- 

nismes L, germes « fabriqués » dans les labo- 

ratoires, gardant en totalité ou en partie les 

caractères antigéniques des bactéries dont ils 

dérivent, et les P.P.L.O., germes pathogènes 

responsables de lourds dommages économiques, 

ayant une structure antigénique propre. Déjà, 

la mise en évidence des communautés antigé- 

niques des Mycop/asma et leur fréquence dans 

le tractus génital des zébus arabes du Tchad 

nous permettent de comprendre les fausses réac- 

tions positives que nous avons observées avec 

le test rapide d’agglutination sur lame. Long- 

temps l’autorité incontestée de Sabin a imposé 

une classification des P.P.L.O. basée sur les 

espèces animales chez lesquelles s’exerçait leur 

pouvoir pathogène, ou dont ils avaient été iso- 

lés. Mais au fur et à mesure que de nouveaux 

P.P.L.O. furent trouvés, on rencontra au sein 

même d’une pathologie commune, sur une même 

espèce, des souches apparemment différentes. 

Un souci de synthèse et de clarté pousse à 

rechercher une classification ordonnée permet- 

tant la comparaison de deux souches apparte- 

lant à deux espèces différentes et le typage des 

louvelles souches qui seront is,olées. 

CONCLUSION 

/ f 

/ f 

Par les réactions sérologiques croisées d’ag- 

glutinations, de précipitation en milieu gélifié, 

at par l’étude de l’action bactéricide des anti- 

corps, des fractions antigéniques communes ont 
ité mises en évidence entre différents germes 

Au genre Mycoplasma appartenant aux espèces 

nycoides, (variétés mycoides et capri), laidluwi, 
Sovigenifalium et hominis. Cette constatation 

permet la compréhension des fausses réactions 

positives que l’on peut avoir ,lors de l’utilisation 

en brousse du test d’agglutination rapide sur 

lame, sur des bovins hébergeant des P.P.L.O. 

pathogènes ou saprophytes dans leur tractus 

génital. Ces relations antigéniques communes à 

différents P.P.L.O. font penser à une filiation 

qui aurait pour chef de file Mycoplasma mycoi- 

des. L’intérêt mondial suscité depuis, quelques 

années par les P.P.L.O. fait espérer qu’une clas- 

sification sérologique des germes appartenant 

au genre Mycoplusma sera ‘établie prochaine- 

ment. 

Insfifuf d’élevage ef de médecine véférinuire 
des pays tropicaux : 

Laboratoire de recherches véférinuires 
de Farchu, fort-Lumy (Tchad). 
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Immunological research on pleuropneumonia. 

V - Antigenic Relations between Mycoplasma mycoides var. mycoides, 

Mycoplasma mycoides var. capri and other microorganisms of Mycoplasma genus. 

(Author’s Summary) 

By means of cross sero-agglutination tests, agar precipitation tests, and the study of the bacte- 

ricidal action of antibodies common antigenic fractions of different organisms of the genus Myco- 

plasma beionging to mycoides, laidlawi, bovigenifalium and hominis species were detected. This 

finding shows why false positive reactions are sometimes encountered in the field ‘when the rapid 

slide agglutination test is used with sera of bovines harbouring pathogenetic or saprophytic P.P.L.O. 

in their genital tracts. These antigenic relations, which are common to several P.P.L.O., show the 

relationship of the Mycoplasma sp. It is hoped that, owing to the world wide interest raised by 

P.P.L.0.q a serological classification of the organisms belonging to the Mycoplasma genus Will be 

established. 

RESUMEN 

Investigaciones inmunolbgicas sobre la perineumonia. 

V. Relaciones antigénicas entre Mycoplasma mycoides var. mycoides, 

Mycoplasma mycoides var. capri y otros micro-organismos del género Mycoplasma. 

(Conclusiones del autor) 

Por Ias reacciones serol6gicas cruzadas de aglutinacion, de precipitacion en medio gelificado 

y por el estudio de la action bactericida de 10s anticuerpos fracciones antigénicas comunes han 

sido puestas en evidencia entre diferentes gérmenes del género Mycoplasma pertenecientes a las 

cspecies myco:des, laidlawi, bovigenifalium y hominis. Esta constatacion permite la comprehension 
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de las falsas reacciones positivas que se pueden tener cuando la aplicaci6n del test de aglutina- 

ci6n rapida sobre lamina en la selva, tiene lugar sobre bovinos que albergan P.P.L.O. patogenos 

o saprofiticos en S#U tracto genital. Estas relaciones antigénicas comunes a diferentes P.P.L.O. hacen 

pensar en un pare,ntesco que tendra por jefe de fila Mycoplasma mycoides. El interés mundial susci- 

tado despues de varios aFios por 10s P.P.L.O. hace esperar que una clasificaci6n serologica de 10s 

gérmenes, pertenecientes al genero Mycoplasma sea establecida. 
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Recherches sur l’immunisation des porcelets ’ 
contre la maladie de Teschen ~ 

par H. SERRES 

Le Laboratoire centrai de I’Elevage, à Tana- 

narive, prépare depuis 1954 un va,ccin contre 

la maladie de Teschen. 

La technique de préparation de ce vaccin 

a évolué depuis sa création, la transformation 

la plus importante étant I’intromduction des cul- 

tures de tissus par Bourdin et coll. ([Il et [2]). 

Toutefois, un principe est resté, c’est celui de 

I’utitisation d’un virus vivant et pleinement viru- 

lent. Cette technique peut être appliquée car 

l’inoculation sous-cutanée de virus de Teschen, 

quelle que soit la virulence de la souche, n’a 

jamais permis de reproduire expérimentalement 

la maladie. Bien que des expériences, précéden- 

tes nous aient montré ,la possibilité d’immuniser 

d’excellente façon avec du virus inactivé, nous 

utilisons toujours, pour le moment, le virus 

vivant dont une longue pratique nous a prouvé 

l’efficacité. 

Afin d e progresser encore, nous avons entre- 

pris l’étude de quelques facteurs susceptibles 

de conditionner l’immunisation. C’est ce que 

nous allons exposer ci-après. 

1. - TITRE EN WUS DU VACCIN 

Nous envisagerons d’abord l’importante ques- 

tion de la teneur du vaccin en unités viru- 

lentes. 

Cette étude a été pratiquée à l’aide de virus 

récolté après la lyse d’une culture de cellules 

épithéliales de rein de porcelet (la souche étant 

au 34” passage sur cellules). Le titrage a été 

pratiqué sur culture de cellules en tubes rou- 

lants selon la technique décrite par Bourdin et 

coll. (1). II a donné IO-‘ DL 50 par mi~llilitre. 

Puis le liquide de récolte a été dilué pour 

obtenir les concentrations suivantes : 

t O-“, IO-‘, IO-- DL 50 par ml. 

Avec chaque dilution, un lot de vaccin a été 

préparé, par addition d’un volume égal de gel 

d’alumine à 2 p. 100. 

Cinq porcelets Large-White de deux mois, 

pesant 10 kg environ, ont été inoculés avec 

chaque série (on a pratiqué deux injections sous- 

cutanées de 5 ml à 15 jours d’intervalle, par ani- 

mal). Vingt jours après la deuxième vaccination, 

les animaux ont été éprouvés ‘par inoculation 

intra-cérébrale de 0,25 ml de souche entretenue 

sur cerveau, diluée à IO-“, ce qui représente 

1.000 DL 50 pour le porcelet. Cinq porcelets 

témoins ont été inoculés de la ‘même manière. 

Les animaux ont été observés pendant 30 iours ; 

pour ceux qui ont succombé l’examen histo- 

patho!ogique des moelles lombaires et des bulbes 

fut pratiqué (les I ésions de poliomyblite aiguë 

sont caractéristiques de la maladie de Teschen 

à Madagascar). 

Le tableau A indique ies faits expérimentaux. 

Ces résultats montrent que : 

- A IO-’ DL 50/ml on n’obtient aucune 

immunité, puisque le nombre d’animaux frappés 

par la maladie est égal à celui noté pour les 

animaux témoins (4 sur 5). 

- A IO-’ DL 50/ml une im,munité certaine 

s’étab,lit, mais d’une manière irrégulière, puisque 

deux animaux sur cinq succombent à l’épreuve. 

- A IO-” DL 50/ml le résultat est plus satis- 

faisant, mais encore partiel : un animal sur cinq 

succombe. 

Reçu pour publication : juil!& 1959. 2 
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TABLEAU A 

Résultats de l'épreuve Symptômes msto- 
pathologie 

No1 1510 Résistant après 30 jours 
1497 Résistant après 30 jours 

virus è 1521 Résistant après 30 jours 

10-O DL 5O/ml 
1506 'Résistant aprBs 30 jours 1513 Résistant après 30 jours 1 

/ 

/ 
NO 2 1295 Résistant après 30 jours 

920 Résistant aprés 30 jours 
virus h 1294 Mort 10 jours après épreuve + 

106 DL 
5O/ml 

1017 911 Résistant Résistant après 30 30 jours 
après jours 

MO 3 

Vira3 t3 

1286 
1291 
1011 

P!ort 11 ;3ms après épreuve hralgsie totale + 
Mort 10 jars aprks épreuve Famlysie totale 4 

Résistant après 30 jcxs ._ 
1014 3L 

5O/ml 
1012 1010 Résistant Résistant aprbs 30 30 jcurs 

après ja-.zs 

-l---L 

MO 4 1300 Mort 8 jours après épreixe 
Mort 9 jours après é-reu-re 
Mort 8 jrurs après épreuve 

;o-2 1019 
x, 5O/d 

Résistant après 30 joills 
1289 Mort 8 jours 2FrèS épreuve &r2lysie tctale 

Xésistan-l: après 30 Jcxs 
Fardyeie après 12 jours 

- A IO-” DL 50/ml i’immunisation est excel- 

lente, tous les animaux résistant à l’épreuve. 

Nous concluons qu’on devrait obtenir rigu- 

lièrement IO-’ DL 50/ml pour avoir un vaccin 

de grand pouvoir immunogène. Toutefois, si 

nous considérons la sévérité de l’épreuve effec- 

tuée dans l’expérience (1 .OOO DL 50 pour le por- 

celet), nous pouvons affirmer que les récoltes 

donnant IO-” DL 50 sont douées d’un pouvoir 

vaccinant très imnortant. Elles peuvent être uti- 

lisées pour !a préparation de vaccins dont on 

peut ai-tendre une efficacité certa’ine. 

II. - UTILITE DU GEL D’ALUMINE 
DANS LA REVACCINATION 

L’uti,li:ation du ge! d’alumine comme adjuvant 

est largement répandue en immunologie vétsri- 

naire. 

L’expSrimentation nous a montré son intéret 

primordial dans la vaccination contre la maladie 

de Teschen (3). Les modalités de l’activité de 

ce gel d’alumine n’ont cependant pas été pré- 

cisées. La lecture des importants travaux de 

d’Antona et Piazzi sur l’immunisation antidipht<5- 

rique du cobaye (4) inspirent un complément 

cl’expérimentation. Reprenons leurs conclusions : 

« Lors de la stimulation primaire, les antigènes 

adsorbés ou émulsionnés dans I’huile ont un 

effet incomparablement supérieur à celui obtenu 

avec les mêmes antigènes fluides (naturels ou 

purifiés), leur action se traduisant par une pro- 

duction plus intensive et p.us rapide d’anticorps, 

et par une réactivité acquise (immunité poten- 

tielle) considérablemont plus déve!oppée. 

« Lors de !a stimulation secondaire ou de 

rappel on observe une inversion des phéno- 

mènes ; l’immunité obtenue - si on Con#sidère 

la quantité d’anticorps apparue dans le sang - 

est nettement favorisée par les stimuli adminis- 
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trés avec des antigènes fluides, mais non’ par des de deux mois. Une prise de sang a été faite à 

antigènes adsorbés ou émulsionnés dans I’huile. » cnaque animai avant toute chose, afin de vérifier 

En serait-4 de même pour l’immunisation anti- 
“absence d’anticorps neutralisants dans leur sé- 
’ 

virus de Teschen ? Un résultat nous est déjà 
rum. 

connu : plusieurs injections de virus adsorbé Puis les deux vaccinations sont effectuées à 

donnent de meilleurs résultats que ia même 
15 jours d’intervalle, à l’aide d’une souche titrant 

quantité d’antigène utilisée sous forme fluide. 
10-5,“5 DL 50/ml pour cellules en tubes rou- 

Nous avons réalisé l’expérimentation décrite cl- 
iants. Vingt jours après la deuxième injection 

après pour comparer les immunités prccupées une nouvelle prise de sang permettra de titrer 

oar : 
les anticorps apparu5 (on détermine la dilution 

- deux stimuli « antigène adsorbé », 
maximum inhibitrice de la cytolyse causée par 

100 DL 50 de virus). Après cette prise de sang, 
- un stimulus « antigène adsorbé » sd’-.,- CI~L* 

stimulus « antigène fluide ». 
:es ccrceiets sont éprouvés comme dans l’expé- 
“a- r.3 ” /.... p-écédente ; l’observation dure 30 jours 

Nous avons utilisé des porce:e’; Lap~e-Wr’-E ‘.‘:i: -~D’eau e) 

f 
Ière inoculation : 5 ml de vaccin adsorb8 

LOT No 1 
( 2ème inoculaticn : 2 ml de wocin adsorbé 

1266 0 
1250 0 
12% 0 L 1253 0 
1260 0 
1269 0 

lère inoculation : 5 ml de vacoinadsorbé 

2bme inoculation. t 2,5 ml d'anti&ne fluide 

1258 
1270 
1260 
1274 
1255 
1254 
1249 
1273 

Anticorps 

Loyerme 
3 

Résistant après 30 jours 
Résistant après 30 jours 

Nort 10 jours apAs épreuve 
Résistant apr&a 30 joua 

Mort 11 jours ap&s épreuve 
Résistant après 30 jours 

Xort 10 jours après épreuve 
hiaistant eprès 30 joxrs 

rorts : 3 sura 

Résistants : 5 sur 8 

FÎr,P*sie tot.Ce d 

Falysie totile l i 
Lésions 

histologiques 
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TABLEAU C 

Intervalle 12 jours Intervalle 20 jours Intervalle 30 jours 

?orcelet 

NO 

Anticorps Poraelet Anticorps Poroelet Anticorps 

avant après NO avant après NO ayant après 

gO6 0 1/40 1031 0 1/160 1041 0 1/20 

918 0 1/20 1032 0 1/160 1020 0 .1/160 

907 0 1/a 1029 0 1/20 1043 0 lb 

917 0 r/ao 1030 0 1/40 1040 0 1/160 

924 0 1/20 1026 0 1/40 1025 0 1/160 

905 0 1/40 1035 0 1/40 1022 0 1/40 

914 0 1/60' 1023 0 1/160 1027 0 l/lO 

912 0 lb 1049 0 1/20 1033 0 1/40 

916 0 lb 1024 0 lj160 1039 0 l/lO 

1042 0 1/40 

Titra neutralisant Titre neutxalissnt 

Ul0pLi 1/43 moyen 1/45 

Titre neutralisant 

IUOpIl 1/26 

Le#s réwltats expérimentaux ci-dessus permet- 

te.nt de voir qu’il n’y a pas de différence sen- 

sible dans l’immunité obtenue, suivant qu’on 

utilise ou non le gel d’alumine dans la deuxième 

injection. On est en droit de conclure, en accord 

avec d’Antonna et Piazzi, que I’adsorption de 

l’antigène prend son intérêt au moment du sti- 

mulus primaire. 

En contrepartie, I’e’xpérience ne fait pas res- 

sortir de plus mauvais résultats avec le gel d’alu- 

mine dans la deuxième injection qu’en s0.n 

absence (abstraction1 faite de « l’immunité poten- 

tielle 3, pour laquelle des essais complémentaires 

seraient nécessaires). 

II serait bien incommode d’avoir deux vaccins 

différents, 1’u.n adso’rbé, l’autre non, à utiliser 

dans les campagnes de vaccination ; nous som- 

mes don’c conduits à conserver ‘le, gel d’a,lumine 

pour de’s raisons de conditionnement et d’utili- 

sation. 

L a pratique coura.nte de la vaccination anti- 

Teschen comporte deux injections. II est certain 

III. - INTERVALLE ENTRE LES DEUX 
STIMULATIONS ANTIGENIQUES 
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que l’intervalle de temps qui les sépare n’est 

pas indifférent pour l’obtention d’un bon résul- 

tat immunologique. L’utilisation de notre virus 

vaccin virulent, permet de supposer qu’après 

l’inoculation se. développe une maladie inappa- 

rente. II faudrait peut-être lui laisser le temps 

d’évoluer suffisamment, avant d’entreprendre la 

deuxième injection. Ce temps ne’étant pas connu, 

nous avons essayé de le préciser en déterminant 

les anticorps apparus après des vaccinations 

dont les interva’lles qnt été variés (12, 20, 30 

iours). 

Vaccinations et titrages ont été effectués selon 

les techniques me.ntionnées plus haut. Les prises 

de sang furent pratiquées avant la première 

vaccination et 20 iours après la deuxième (voir 

tableau C). 

Les résultats obtenus avec un’ intervalle de 

30 jours sont nettement les moins bons. Avec 20 

jours les résultats sont les meilleurs, mais de peu 

par rapport à 12 iours. Nous conseillerons donc 

d’espacer les vaccinations par un délai de 15 à 

20 iours, en évitant de dépasser trois semaines. 

Laboratoire central de YElevage, 

Tananarive. 
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SUMMARY 

Immunisalion of piglets agains) Teschen disease. 

The~author studied the factors influencing immunisation of piglets against Teschen Disease : 

He used a vaccine made with a Teschen virus grown on piglet kidney epithelial cell tissue culture 

(two 5 ml. subcutaneous inoculations at 15 days interval). He noted : 

1) The titre of the Teschen culture virus must be IO-’ LD !X/ml to obtain a good immunity. 

2) Aluminium gel does not improve the immunity when it is used with the second injection ; but 

does not reduce it. 

3) The recommended interval between ihe injections of vaccine is 15 to 20 days. 

RESUMEN 

InvesSgaciones sobre la immun’raci6n de 10s cerdos l +K+nes 

contra la enfermedad de Teschen. 

El autor estudia 10s factores susceptibles de establecer la inmunizacion de 10s cerdos @enes 

contra la enfermedad de Teschen, utiliza una vacuna preparada a partir de un virus de Teschen 

cultivado en células épiteliales de rii%n de cerdo joven (2 inyecciones sub-cutaneas de 5 ml con 

15 dias de intervalo). 

El autor saca las siguientes conclusiones : 

t” El virus de Teschen cultivado debe titular IO-“ DL 50 por ml para que la inmunidad obtenida 

sea excelente. 

2” En gel de hidroxido de aluminio no Ileva consigo una inmunidad superior cuando es utili- 

zado en la segunda vacunacion, pero su presencia no es desfavorable. 

3” El intervalo que se recomienda entre las dos inyecciones de vacuna es de 15 a 20 dias. 

211 

Retour au menu



Étude des variations tissulaires saisonnières ~ 
chez certaines espèces animales dbmesti@es 

dans la région de Dakar 

par G. THIERY 

On connaît depuis fort longtemps, dans les 

pays à climat tempéré, continental ou glacial, 

le’s variations saiso.nnières de quelques tissus, 

notamment chez les animaux hibernants. 

De même le cycle de certaines glandes endo- 

crines a été établi pour quelques espèces, prin- 

cipalement pour les animaux des classes infé- 

rieures des vertébrés. L”apparition et I’évo’lution 

saiso.nnière# de diverses affections n’est plus à 

démontrer. Ceci est très net dans ‘l’ouest africain 

pour certaines viroses humaines et animales. 

C’est pourquoi il nous a paru intéressant de 

rechercher s’il existait une base histologique ou 

histochimique à ces faits. Nous avers aiys- éré 

amené à étudier la plupart des tissus des oga- 

nismes animaux en fonction de la période de 

l’année. Les observations recueillies possède-- 

l’avantage de constituer des notions de base 

indispensables à tout travail histopathologique 

ou histochimique futur. On verra qu’il existe un 

cycle d’activité s aisonnier de la plupart des 

organes sous le climat de la presqu’île du Cap 

Vert. C’est, à notre connaissance, :a première 

fois qu’une telle recherche est effectuée. 

Pour étudier I’;nfluence du climat sur les -issus 

animaux, après avoir défini ie type du climat 

de Dakar, nous envisagerons successivement les 

techniques d’étude, les résultats obtenus et nous 

discuterons leur valeur, leur signification, leur 

relation avec les facteurs climatiques, les cons- 

tantes biologiques et la pathologie. 

DESCRIPTION DU CLIMAT 

DE LA REGION DE DAKAR 

Bien que Dakar soit situé en zone tropicale, 

son climat est de type insulaire et se rappro- 

che du climat canarien. II est caractérisé par deux 

périodes : 

- une période « sèche », qui s’étend du mois 

de novembre au mois de juin, et une saison 

« des pluies », qui dure du mois de juillet au 

mois d’octobre. Afi.n de fixe’r les idées sur les 

variations des divers facteurs climatiques, nous 

avons rassemblé leurs variations sur des graphi- 

ques (n’” I à 6). Nos observations ont été faites 

ad cours des années 1957 et 1958. N’ayant pas 

e-tore obtenu les relevés météorologiques men- 

SU%S pour l’année 1958, nous figurons les carac- 

féristiques des années 1956 et 1957. II convient 

de note: également que les alizés soufflent de- 
CL“ décembre jusqu’à début juin, interrompus 

pendant de courtes périodes par un vent très 

sec, princi,paiemeit en février, mars et juin. 

Dans ia représentation graphique des varia- 

-:crs du champ électrique (différence de poten- 

tiel entre U- point de l’atmosphère et le sol), 

les courbes représentent la moyenne de 2 ou 3 

journées caractéristiques. II n’est donc pas tenu 

compte des fortes variations positives ou néga- 

tives accompagnant les orages et les pluies. 

Selon Salvador et Masson (I), le champ élec- 

trique a une valeur moyenne plus élevée pen- 

dant la saison des pluies., de juillet au milieu 

Reçu pour publication : jui!let 1959. 213 
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d’octobre (160 volts par mètre), et atteinr ses 

valews maxima en août et en septembre puis 

diminue brusquement dans le courant d’octo- 

bre. Du milieu d’octobre au milieu de janvier, 

la valeur moyenne tombe à 33 voits par mètre. 

Enfin pendant ia période qui s’étend de 

janvier à fin juin, le champ est de plus en pZ 

rarement positif (*). Pendant les mois de mars, 

avril, mai, il est constamment négatif. II tend 

à redevenir positif dans le courant de juin. II 

peut paraitre surprenant dans la description 

du climat de faire intervenir les variations du 

champ électrique atmosphérique que nos sens 

ne peuvent percevoir, mais au cours de la dis- 

cussion des résultats, cette notion s’avèrera indis- 

pensable. 

TECHNIQUES D’ETUDE 

Sujets d’expérience. 

Pour examiner les réactions de ?Organisme 

viva.nt en climat tropical, il paraît opportun de 

faire appel à des animaux provenant d’un cii- 

mat tempéré dont la nourriture est celle de 

leur pays d’o’rigine. Mais pour que les résultats 

soient valables, il est indispensable de !es com- 

parer à Ce#ux que donnent d’une part les mêmes 

animaux vivant da.ns leur contrée naturelle, d’au- 

tre part les animaux de même espèce originaires 

de la région tropicale étudiée. 

N’ayant pas la possibilité de faire tous les 

contrôles sur des mammifères, nous nous som- 

mes adressé aux oiseaux et plus particulièremert 

aux volailles. C’est ainsi qu’il a été Importé a 

Dakar des posussins d’un jour de race Sussex par 

lots successifs réceptionnés tous les trois mois. 

Ces animaux ont été nourris avec un aliment 

équilibré dont la composition est Sensib#lement 

identique à celle des aliments fabriqués en 

France. Des prélèvements ont été effectués sur 

10 volaAIes par mois (5 mâles et 5 femelles), 

à partir de l’âge de 8 mois. On a comparé, 

tous les trois mois, quatre volailles du lot pré- 

cédent, donc âgées de I l mois, à celles du nou- 

veau lot, âgées de 8 mois. 

Parailèlement, un certain nombre de poulets 

(3 ou 4 par mois), de race locale et de même 

âge, ne présentant pas malheureusement de 

[*] Notons qu’en février le champ, positif le matin, 
dévient négatif B la fin de la matinée. 

:arac+res raciaux uniformes, nourris avec le 

méme aliment, ont subi les mêmes traitements. 

Par contre, nous n’avons pas eu les moyens 

d’opérer sur des volailles de race Sussex vivant 

e- France. 

Nous avons éliminé de nos résultats tous les 

animaux en mauvais état ou affectés d’angine, 

d’cesophagite, de néphrite ou d’inflammation 

purulente des sacs aériens. 

En dehors de l’étude des oiseaux, nous avons 

examiné u.n certain nombre de mammifères : 

zébus ou bœufs sans bosse, moutons et chè- 

vres, chiens, lapins et souris blanches : en moyen- 

ne 4 prélèvements par espèce ont été effectués 

mensuellement. Malheureusement, sauf pour les 

animaux de laboratoire, les commémoratifs 

étaient sommaires. Les résultats. seraient donc 

sujets à discussion, si leur homogénéité par rap- 

port aux oiseaux, ne permettait de’ tirer des 

conclusions valables bien qu’incomplètes. II est 

évidemment regrettable de ne pouvoir envisager 

.‘établissement de connaissances de base aussi 

précises chez les mammifères que chez les oiseaux, 

en raison du rôle économique qu’ils jouent dans 

I’cuest africain. 

Mode de prélèvement. 

Les prélèvements de sang destinés à la con- 

fection de frottis sont pratiqués sur les animaux 

‘vivants, selon les procédés habituels. L’eutha- 

:asie est faite par décapitation chez ,les volailles 

et les souris, par jugulation avec section du 

bulbe chez les grands mammifères, par jugula- 

TEon après assommement chez les lapins, par 

jugulation après électrocution chez les chiens. 

Comparant chez des souris ces divers modes 

de mise à mort, il n’a pas été constaté de dif- 

Grence histdogique ou histochimique ce qui 

autorise la comparaison entre les résultats obte- 

nus. Pendant la saignée de I’anima.1, du sang est 

recueilli dans un tube à essai en vue de la récolte 

2e sérum. 

On prélève sur chaque animal les tissus ou 

organes suivants : c&ophage ou jabot, région 

gastrique de l’estomac ou de la caillette ou 

ventricule succenturié, gésier chez les volailles, 

duodénum, jéjunum (au voisinage du diverticule 

de Meckel chez les oiseaux), base du caecum, 

foie, pancréas, trachée, poumon, myocarde, rein 

(lobe ‘antérieur chez les oiseaux), rate, amygdale 
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et ganglions rétropharyngiens chez les mammi- 

fères, chaîne ‘lymphoïde cervicale, origine du 

ventricule succenturié et bourse de Fabricius 

(lorsqu’elle existe encore) chez les oiseaux, hypo- 

physe, thyroïde, parathyroide, surrénale, gonade 

et, chez les oiseaux, oviducte. En outre, unique- 

ment chez les volailles, un fragment de la zone 

supérieure d’un métatarse’ est examiné. 

Techniques hématologiques et histolo&ques. 

Les frottis de sang sont colorés selon ‘la mé- 

thode classique de May-Grunwald et Giemsa. 

Les sérums sanguins so,nt étudiés sur les gra- 

phiques obtenus à partir de l’appareil à électro- 

phorèse sur papier de, Machebceuf et Robey- 

rot-te. Les 6lectrophorégrammes sont révélés avec 

le baleu de bromophénol pour ‘les protéines, selon 

la modification de R,08mani à la technique de 

Hotchkiss-Mac Manus pour les glucides, avec 

le noir Soudan B pour les lipides. 

Les coupes à la paraffine de tissus fixés au 

formol calcique sont colorées selon les procédés 

habituels suivants : 

- hématoxyline-éo’sine, trichrome de Masson 

et Giemsa. 

Pour cette dernière technique, nomus utilisons 

la méthode simplifimée suivante : 

- coloration des coupes déparaffinées pen- 

dant 5 minutes sous cloche, dans le colorant 

obtenu par dissolution en mo’rtier dans l’ordre : 

Azur-éosine sicc. geigy 0,25 cc 

Diéthylène glycol 10 cc 

Dioxane 10 cc 

Laver à l’eau ordi.naire I minute, sécher au 

buvard et monter à I’huile de cèd’re ou au baume 

synth’étique. 

En cas de besoin, avant montage, différencier 

dans le mélange à parties égales d’alcool à 90” 

et de glycérine, arrêter la différenciation à I’al- 

cool absolu. 

Techniques histochimiques. 

Un certain nombre’ de substa.nces et d’enzymes 

est recherché à l’aide des méthodes actuelle- 

ment classiques. Les palysaccharides sont iden- 

tifiés par le bleu de toluidine à pH acide et la 

réaction de PAS avec éventuellement un contrôle 

par ‘la salive. Les lipides totaux sont mis en évi- 

dence avec le noir Soudan B ou le Soudan III. 

Les phosphoaminolipides sont révélés par la tech- 

nique de Baker. 

Les phosphatases alcalines sont mises en évi- 

dence par la technique de Gomori modifiée par 

Danielli, avec activation par Mg SO, suivant 

la recommandation de Jenner et Kay. Nous ne 

tenons pas compte pour l’instant des résultats de 

la recherche des phosphatases acides selon 

Gomori en raison ‘de l’irrégularité des résultats. 

Les lipases apparaissent sur les coupes après 

mise en couvre du procédé de Gomo#ri à l’aide 

du Tween 40. Dans le cas présent, pour éviter 

leur destruction par les températures éslevées, 

nous effectuons les passages dans une paraffine 

chauffée par le dessus à l’aide d’une lampe 

infra-rouge. Les pièces sont donc to8ujours au 

contact de’ la paraffine solide. De même les 

résultats sont améliorés lorsque l’enzyme, b*lo.qué 

lors de la fixation à l’aide d’une solution faible- 

ment iodée, est réactivé dans le milieu d’incuba- 

tion par une soluti.on de cyanure de potas- 

sium. 

Lorsqu’une réaction quelconque paraît anor- 

male, elle est reco8mmencée pour confirmation. 

Techniques d’appréciation des résultats. 

a) Histochimie. 

Les réactions histochimiques sont interprétées 

par lecture .normale au microscope d’une part, 

par histophotométrie après projection sur une 

ce~llule photoélectrique d’autre part. La cellule 

photoélectrique placée sur la chambre pho,to- 

micrographique du microscope est relliée à un 

milliampèremètre de sensibilité 0, l X 10-l’ 

Am/m divisé en 100 graduations. Les surfaces 

de lecture correspondent à des cercles de 2 et 

5 mm de diamètre. Toutes les mesures Son#t 

faites dans les mêmes conditions ce qui auto- 

rise à les. comparer entre elles bien que l’on ne 

puisse te.nir compte de la valeur absolue des 

chiffres. 

b) Electrophorèse. 

Les électrophorégrammes sont transcrits sur 

papier photographique à l’aide du photomètre 

enregistreur correspondant à l’appareil à élec- 

trophorèse de Macheboauf et Robeyrotte. Dans 

les courbes obtenues, les diverses fractio.ns pro- 

téiques son’t corrigées en courbes de Gauss et 

mesurées par planimétrie. On compare entre elles 
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les albumines et les diverses fractions globulini- et de même âge. Chez la poule la teneur du 

ques homologues des sérums dont l’indice de sérum en a,lbumine s’est montrée, dans notre 

réfraction mesuré au réfractomètre de Zeiss 

est analogue. 

RESULTATS 

En raison de la diversité des observations en 

fonction des espèces animales, nous allons envi- 

sager séparément le cas des oiseaux, que nous 

prendrons pour type, de celui des mammifères. 

II a été précisé ,loSrs de l’étude des conditions 

expérimentales les raisons de ce choix. Parmi 

les oiseaux, on étudie séparéme.nt les volailles 

importées à Dakar, et les volailles de race locale. 

Pour chacun de ces cas Sero#nt envisagés suc- 

cessivement l’anatomie, I’é’lectrophorèse du sérum 

sanguin, l’histologie et I’histochimie dans leur 

relation avec la période de l’année. Dans toute 

la mesure du possible, les résultats seront chif- 

frés afin de remplacer les descriptions parfois 

fastidieuses par des graphiques. 

expérimentation, pendant la ponte, su’périeure 

a celle notée pendant le repos génital, ce qui 

ne permet ‘pas d’apprécier pleinement les varia- 

tions. Le sérum des coqs est un peu plus riche 

en albumine que celui des poules en dehors de 

la ponte, il renferme en outre des petites molé- 

cu’les protéiques qui forment une légère traînée 

au-delà des albumines sur la bande d’électropho- 

rèse. Pour fixer les idées ont peut chiffrer ainsi 

au mois de février les teneurs moyennes en albu- 

mine représentées par les surfaces des courbes 

Gaussiennes en centimètres carrés : 

I” Oiseaux. 

a) Volailles de race Sussex élevées à Dakar. 

L’examen anatomique des animaux effectué 

au cours des autopsies permet de relever déjà 

quelques particularités. Elles so,nt essentiellement 

sous la dépendance du sexe. C’est ainsi que les 

coqs sont pratiquement dépourvus de réserves 

adipeuses, tandis que les poules, principalement 

pendant ‘la période la plus chaude, présentent 

un état d’embonpoint voisin parfois de l’obésité. 

Parallèlement à cette surcharge ‘lipidique du 

tissu adipeux, le foie présente une teinte cui- 

vrée ou franchement brun jaune ; celui des coqs 

est toujours brun rouge foncé. 

L’étude élecfrophoréfique du sérum sanguin 

des volailles souligne également un dimorphisme 

sexuel saisonnier, mais il n’est vraiment apparent 

que pendant une petite période de l’année et 

seulement sur le lipidogramme comme ceci va 

être précisé. 

L’examen des protéinogrammes révélés au bleu 

de bromophénol et transcrits au photomètre 

montre des variations individuelles notables qui 

cependant .n’atteignent jamais les valeurs obser- 

vées chez les animaux malades de même race 

coq ._ 54 

poule en dehors de la ponte 4,6 

pouIle en période de ponte 5,8 

Cette constatation ne nous permet pas de 

représenter sur un graphique les variations sai- 

sonnières des albumines chez la poule. La repré- 

sentation graphique des variations des albumines 

sériques chez le coq correspond à la moyenne 

des valeurs observées mensuellement chez cinq 

animaux. Les chiffres mentionnes sont donc sujets 

à révision bien que l’allure générade du gra- 

phique doive être conservée. 

L’étude des g:lobulines a et p met en évidence 

égalemant des variations individuelles notables 

et il nIapparaÎt pas de cycle saisonnier. Tout 

au plus peut-on mentionner une légère chute 

des p globulines vers les mois d’octobre et 

novembre (la surface moyenne de 2,5 cm? tombe 

à 1,5 cm’). 

Par contre les Y globulines sont intéressantes 

à considérer. Les variations sont paratlèles chez le 

mâle et la femelle et plus accusées chez la 

poule. La ponte ne modifie pas les résultats. Ils 

sont figurés sur le graphique 7. Nous signalons 

encore, bien que l’étude n’en ait pas été faite 

systématiquement sur ces animaux, que les sujets 

très jeunes ont un sérum plus pauvre en Y glo- 

butines alors que ceux qui sont très âgés en ren- 

ferment habituellement une plus grande quan- 

tité. 

Les glucidogrammes n’offrent aucune parti- 

cularité à considérer. Ils reproduisent exacte- 

ment les fractions globuliniques des protéino- 

grammes et montrent ainsi ,les mêmes varia- 

tions. 
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d GLCBULINES 
Graphique 7. Surface moyenne des fracliens du proleinogramme 

Les lipidogrammes par contre permettent de 

différencier nettement pendant la période fraî- 

che, de janvier à avril, les coqs des poules, 

principalement des poules en pkriode de ponte. 

En effet, comme i;l apparaît sur la figure 1, ies 

lipides sont fixés, chez le mâle, au niveau des Y 

et des a2 globulines et chez la femelle sL!r les Y 

et les p globulines. En dehors de cette pkiode, 

la po,u,le tend à présenter un lipidogramme ana- 

logue à celui du mâle par disparition progres- 

sive des lipides fixés ‘aux ,8 globu’lines, et appa- 

rition d’une petite fraction liée au ct’? g!obr- 

lines. 

Nous .ne ferons pas état des variations histo- 

logiques saisonnières des divers tissus car ou 

bien elles sont pratiquement inexistantes, ou bien 

elles traduisent une activité sécrétoire que I’his- 

tochimie extériorise beaucoup mieux comme c’est 

le cas des glandes endocrines. Nous mettons 

à part 11’0s car sa structure dépend de l’activité 

des glandes endocrines comme l’ont montré les 

travaux classiques de Benoît avec la folliculine, 

puis de Moricard et Bizé, Coryn, etc..., avec les 

diverses hormones. L’interprétation des coupes 

est dé;licate, les résultats obtenus ne sont pas 

assez nets pour que nous puissions en faire état, 

aussi sont-ils ‘l’objet d’études complémentaires. 

Les techniques histochimiques mises en ceuvre 

permettent d’apprécier très nettement un cer- 

tain nombre de vaciations saisonnières de I’acti- 

vité des tissus. Nous a!lons brièvement les pas- 

ser en revue en étudiant l’organisme entier e.n 

fonction de la période de ,I’année. Ce gro,upe- 

ment des résultats montre les relations qui unis- 

sent 70~: 15s +~S~US et fait ressortir l’action géné- 

rale Cü climat. De plus il évite une énumération 

par trop fasiidieuse. Nous passerons en revue 

successivement les lipides (graisses neutres et 

phosphosmi:o-iipides), les phosphatases alcalines, 

19s lipases. 

Lors 3e 13 recherche des lipides dans I’orga- 
\ 

c:sme, 27 :rie une Iégere stéatose hépatique 

c-ez ‘es vot,:es à partir du mois de février. II 

3’cgi: 6, 0 _raissec composées essentiellement de 

Tr’g:ycér;Ses FG,? saturés (réaction au sulfate de 

ileu Ni.). C fi e e surcharge augmente jusqu’au 

xois de juin pour diminuer progressivement à 

Fartir du mois de juillet et disparaître vers le 

mois de septembre. La stéatose est toujours très 

faible, elle ne s’observe que chez les poules. 

Elle ne traduit pas un état pathologique. L’irré- 

gularité de sa répartition dans le foie ne permet 

pas de chiffrer cette surcharge. 

L’étude des Dhosphoaminolipides indique une 

évo’lution parallèle, mais simultanée dans les deux 

sexes, au niveau de la zone interrénale (homolo- 

gue du cortex des mammifères). On constate 

ainsi l’apparition des phosphoaminolipides gui 

augmentent jusqu’en juin pour disparaître au 

cours du mois de juillet. II est possible qu’il existe 

d e petites variations entre le mois de janvier et 

le mois de juil’let mais elles ne sont pas pesrcep- 

tibles à l’oeil et on peut difficilement faire usage 

du photomètre. 

Dans les autres tissus les phosphoaminolipides 

suivent un cycle peu visible et les variations indi- 

vijduellles sont notables. On constate un léger 

accroissement apprécié à l’examen direct du mois 
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de janvier au mois de juin au n;veaL ~IL fo:e q.: q; elles sont aussi abondantes dans les o.-ga- 

du ventricule succenturié, de Yovaire (vitellus yes du male que dans ceux de la femelle. 

et thèques), du testicu!e (glande de Leydig). Tous ‘es tissus possèdent en quantité variabie 

Ensuite ce tyne de lipide disparaît oresc,re +OTa- oes phosphatases alcalines au mois de janvier 

lement. Dans le; reins, les phosphoamino-lipide; que l’on doit considérer, ainsi qu’il sera précisé, 

que l’on décèle dans la lumière des tubes con- comme une période de forte activité des orga- 

tournés et oui sont détruits ou réab:orbSs dans nec. Certains tissus en sont abondamment pour- 

la zone des iipases, sont plus abondants pendant vus : le foie, les reins, !es parathyroïdes, l’intes- 

les mois d’octobre à décembre. II est malheu- tin gréie et Ier caecums, d’autres modsrément : 

reusement maiaizé d’effectuer des mesures pho- i’ovaire, ies testicules, le ventricule succenturié, 

tométriqueî. Le contr6le de ces observation: ne les thyro;de;, enfin certains n’en recèlent que 
peut être réalisé d’une manière rigoureuse qtie très peu ou des traces : la rate, le poumon, les 

par l’extraction chimique. , formation; lymphoides cervicales, les deux par- 

Tandis que l’étude des lipides n’apporte que ties des glandes surrénales, le cerveau, le myo- 

peu de renseignements, celle des phosphotoses i carde, I’oviducte et le pancréas. 

alcalines est beaucoup plus intéressante. On L’étude de la répartition des phosphatases 

peut, en effet, mettre en évidence un cycle aicaiine; en fonction du temps (fig. 2 à 5) permet 

extrêmement net de la teneur des tissus en cette i de construire les courbes correspondant à cha- 

onzyme. Disons dès à prkent pour n’y pas reve- que tissu. Nous ne figurons ici que les plus 
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Fig. 2 

Phosphatases alcalines du foie de poule au mois de juin : activité maximum. 

Fig. 3 

Phosphatases alcalines du foie de poule au mois d’octobre : 

inactivit6 presque totale. 
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Fig. 4 

Phosphatases alcalines du rein de poule au mois de iuin : activité maximum 

Fig. 5 

Phospha?a:es a ca Ires dti rein de poule au mois de décembre : 
reprise notable de l’activité. 
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caractéristiques, c’est-à-dire celles du foie, du 

rein, de la thyroïde et de la-parathyroïde (gra- 

phiques n”’ 8 et 9). On pwt classer tous les tissus 

par rapport à ces courbes en tenant compte 

de la quantité de phosphatases au début du 

graphique. En dehors de la parathyroïde et 

de l’intestin, tous les tissus montrent une activité 

cyclique de même nature. L’intestin fait excep- 

tion car le taux des phosphatases alcalines de la 

muqueuse est toujours très important et les varia- 

tions cycliques, si elles existent, sont difficiles à 

déceler. 

On constate néanmoins que l’allure générale 

de la courbe est analogue pour tous les tissus, 

sauf l’intestin, et qu’il existe un maximum d’acti- 

vité pour le mois de juin et un minimum aux mois 

de septembre et octobre. Signalons encore que 

la perte en enzyme peut être presque totale 

pour certains tissus, notammeRt les gonades où 

seullement de; traces’ sont perceptibles. Nous 

insistons déjà sur ce point ; on en verra l’impor- 

tance. 

La recherche des lipases dans les tissus conduii- 

j l’établissement de graphiques exactement 

superposables s ceux des phosphatase; alcalines 

partout où l’enzyme est déce!abie, c’est-j-dire 

dans le pancréas, à la surface de l’intestin 

grêle, à la fin des tubes contournSs du rein. II 

n’en existe qu’une très faible proportion dans 

la zone centrolobu!airc du foie, dans les testi- 

cules, l’ovaire, le ventricule succenturié et le 

poumon. Alors que le cycle des phosphatases 

atlcalines n’ap,oaraît pas au niveau de l’épithélium 

intestinal, il est net pour les lipases et de même 

nature qu’au niveau des autres tissus. 

Ainsi l’application de quelques techniques de 

I’histochimie enzymatique permet de déceler 

dans, l’organisme un cycle fonctionnel saison- 

nier très net. 

b) Volailles de race locale élevées à Dakar. 

L’examen anatomique des animaux ne nous a 

pas permis de noter le dimorphisme sexuel pré- 

cbdemment mentionné. II est vrai que le nombre 

de: animaux étudré était beaucoup plus petit et 

ces caractères ont pu ne pas se manifester. 

L’étude des courbes d’élecfrophorèse du sérum 

sanguin est intéressante à considérer. En effet, 

les volailles de race locale ont un sérum plus 

‘pauvre en albumines et à peine plus riche en 

globulines. Cette notion est intéressante à consi- 

dérer car elle montre la même différence entre 

la race locale et la race métropolitaine que 

chez l’homme entre l’Africain et I’EuropSen. 

Pour donner un ordre de grandeur de la varia- 

tion chez le coq en février alors que chez le 

Sussex, la moyenne des albumines est repré- 

sentée par 5,4 cm?, chez le coq de race locale 

e!le est de 4,1 cm’. Les variations saisonnières 

sont un peu moins marquées que chez les Sus- 

sex. 

L’histochimie des tissus permet de retrouver 

tous les résultats mentionnés à propos des vo- 

lailles d’importation ; toutefois la stéatose hépa- 

tique des poules est pratiquement inexistante 

et la perte en enzyme au mois de septembre et 

octobre est un peu moins orononke que pour 

les Sussex. Le petit nombre d’animaux étudié 

ne nous permet pas l’établissement des gra- 

phiques. 

2” Mammifères de races locales vivant à Dakar. 

Ta:=:s ~;e les oiseaux présentent un cycle 
j’ayiv:-é e-rymaiique, extrêmement prononcé, 

C?IZ ‘es -;-ImIfère; suivants : zébus, bceufs 

ja:j DmÎjje. ’ ’ ~nevres, chiens, il a été possib’le 

de mettre en évidence un cycle moins accusé 

aussi bien pour les phosphatases alcalines que 

pour les lipases. Les variations enzymatiques se 

retrouvent aux mêmes périodes. Cependant on 

doit tenir compte d’une répartition différente 

des enzymes dans les tissus en fonction de l’es- 

pèce animale si bien que l’on ne peut comparer 

entre elles que les ,préparations d’un même tissu 

provenant d’espèces et si possible de races iden- 

tiques. 

Comme il a été précisé précédemment, nous 

n’avons pu examiner que les tissus de quelques 

mammifères différents normaux et en bon état 

chaque mois, mais les résultats sont très régw 

liers et superposables à l’intensité près à ceux 

que nous ont don% les volailles. 

Parmi les mammifères, deux groupes d’ani- 

maux se sont révélés différents. II s’agit d’une 

part des lapins, d’autre part des souris blan- 

ches. Le, cycle est à pline perceptible. On 

verra que certains des facteurs climatiques que 

l’on peut rendre responsables des variations sai- 

sonnières des organismes ne sont pas appliqués 

à ces animaux de laboratoire. 
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DISCUSSION 

Au cours de cette discussion seront envisagé! j 
successivement la valeur des résultats, la signifi. 

cation du cycle saisonnier, la relation des varia, 

tions tissulaires et des facteurs climatiques, celle 

des variations tissulaires et des constances bio. 

logiques, enfin, succinctement, les rapports pro. 

bables des variations tissulaires et des processur 

morbides. 

I” Valeur des résultats. 

Ainsi qu’il a été précisé précédemment, nous , 
avons rassemblé les résultats sur des graphiques, 

Ils ont été établis à partir de la moyenne des 

chiffres obtenus. En raison du petit nombre rela- 

tif d’observations, les valeurs moyennes son1 

sujettes à révisio.n, mais l’allure générale de la 

courbe ne sera pas modifiée. 

En ce qui concerne I’histo-enzymologie, les 

mesures ont été faites sur des coupes mesurant 

toujours 3 tu d’épaisseur. II est possible que de 

petites différences aient modifie Iégêrement les 

chiffres, mais les mesures établies avec des COU- 

pes mesurant 6 ,U ne changent que modérément, 

tout au moins pour les valeurs extrêmes, !es 

résultats. Ici encore, I’a~llure gé.néraIe du gra- 

phique est conservée. Si le climat agit sur les 

enzymes dans l’organisme, il est susceptible d’agir 

également in vitro, si bien que l’inactivité des 

tissus de la plupart des animaux notée en sep- 

tembre et octobre correspond d’une part à 

l’action des facteurs climatiques sur les orga- 

nismes, d’autre part à leur action directe sur la 

réacti0.n enzymatique in vitro ce qui accentue 

encore le phénomène. On ne peut accuser les 

réactifs car ils ont donné des résultats satisfai- 

sants avec d’autres espèmces animales (lapins et 

souris) ; bien plus, les enzymes de l’épithélium 

intestinal sont bien révélées alors que celles des 

autres tissus sont presque inexistantes. 

Certains facteurs liés aux animaux d’expérience 

sont susceptibles d’influencer les résultats. C’est 

ainsi que l’on note une différence selon les 

espèces et même selon leur origine (races’ locales 

ou race d’importation pour les volailles). Mais 

nous avons comparé entre eux, tout au moins 

pour les volailles, des animaux d’origine, de race 

et d’âge semblables. On pourrait nous repro- 

cher de n’avoir renouvelé les lots d’animaux que 

tous les trois mois,, si bien qu’à la limite on met 

Les variations des albumines sériques sont 

pelativement peu marquées et il est intéressant 

de constater, comme chez l’homme, que les 

volailles de race locale ont un rapport albumine/ 

jlobuline inférieur à celui des vola’illes importées, 

:t ceci malgré une nourriture identique. Il est 

fgalement remarquable de noter le parallélisme 

les graphiques des albumines sériques et des 

)hosphatases alcalines du foie, bie.n que le sérum 

‘accuse que beaucoup plus faiblement les varia- 

ions cycliques. Ceci ne doit pas surprendre, 

wisque l’on connait le rôle du foie dans la syn- 

hèse protéique, mais la chute des albumines 

ntraîne des variations notables dans la pression 

bnchotique du sérum principalement à la période 

haude qui suit celle des pluies. Cependant I’in- 

e 

C 

C *. 

en parallèle des volailles âgées de I I mois à 

des volailles de 8 mois. L’étude comparative 

des animaux de ces deux âges ne fait pas appa- 

raître de différence significative. II n’en aurait 

pas été de même si l’on s’était adressé à des 

volailles très jeunes. Nous avons constaté sur 

quelques sujets de 3 à 5 mois que la proportion 

des phosphatases akalines est bien supérieure 

à celle des animaux de 8 mois ; en outre les 

variations saisonnières sur ces jeunes impubères 

sont à peine marquées. Nous, avons remarqué de 

même chez ces jeunes poulets que les Y glo- 

bulines sont moins abondantes que chez l’adulte. 

Le sexe ne joue qu’un rôle insignifiant pour la 

plupart des tissus. Toutefois nous avons tenu 

compte de ce facteur lorsqu’une différence exis- 

tait, comme cela a été mentionné dans les résul- 

tats. Chez les mammifères nous avons comparé 

entre eux les tissus homologues des animaux de 

même sexe ou castrés. 

Malgré toutes ces précautions, nous avons 

constaté de légères différences entre les éléments 

de même nature mis en parallèle. Mais ces varia- 

tions ont toujours été faibles. 

Le rôle de l’alimentation, tout au moins pour 

les volailles, peut être exclu, car la nourriture a 

été constante d’un bout à l’autre de I’expérimen- 

tation. 

2” Signification du cycle saisonnier. 

Nous avons observé des cycles saisonniers 

pour le sérum sanguin étudié par électropho- 

rèse et pour les. enzymes tissulaires. Quels ensei- 

gnements nous donnent-ils ? 
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suffisance cortico-surrénalienne à cette même des Yolaiiles, l’augmentation de la teneur en 

époque tend à s’opposer à l’apparition d’œdè- 

mes. 

Les Y globulines présentent un cycle beaucoup 

plus marqué mais discordant par rapport au pré- 

cédent à la période des pluies, L’examen que 

nous avons fait des animaux atteints d’affections 

diverses fréquemment mortelles, peu avant et 

pendant la saison des pluies, nous a montré que 

tous les animaux dont la proportion de Y globu- 

lines est particulièrement basse [inférieure à 

3 cm’ sui le protéinogramme) meurent des suites 

de l’affection, tandis que ceux qui guérissent 

présentent ensuite une élévation discrète ou très 

accusée de cette même fraction sérique (12 à 

14 cm2). On peut dès lors se demander si I’éléva- 

tion de la courbe représentative après le mois 

de juin n’est pas, au moins partiellement, le fait 

d’afféctions inapparentes ou très discrètes. 

II est actuellement difficile de préciser les 

fonctions des ferments étudiés en raison de la 

diversité des rôles qui leur sont attribués. Cepen- 

dant, on peut admettre que plus la cellule est 

pourvue en enzymes, plus son activité est grande. 

Ceci se manifeste indubitablement au niveau 

de certains tissus. Par exemple, en dehors des 

cas de carence, la basophilie des cellules hépa- 

tiques traduisant son potentiel de sy.nthèse pro- 

téique est plus intense lorsque la richesse en 

phosphatases alcalines. est plus grande. II est 

d’ailleurs reconnu par la plupart des auteurs 

que les phosphatases alcalines participent à de 

nombreux métabolismes (glucides, acides nucléi- 

ques, protéines fibreuses, etc.). 

Le cycle de la richesse tissulaire en phos- 

phatases alcalines traduit ainsi les variations de 

l’activité des cellules de l’organisme. Celles-ci 

sont plus actives pendant la période chaude qui 

précède l’apparition des pluies, et sont dans un 

état quiescent pendant la période chaude qui 
, . 

suit la saison des pluies. La perrode d activité 

moyenne se situe au début de la saison fraîche, 

car vers le mois d’avril existe une petite période 

de ralentissement d’activité. 

Le cycle de la teneur en lipase des tissus est 

superposé à celui des phosphatases alcalines, ce 

qui montre bien que l’activité cellulaire en tota- 

lité subit l’influence du climat. II ne s’ag’t bas 

d’une action localisée à un seul élément. Il con- 

vient toutefois de mentionner que dans le rein 

iipase des cellules de la fin des tubes contournés 

coïncide avec l’augmentation des phosphoamines 

iipides dans la lumière de la première portion 

des tubes contournés. L’enzyme paraît bien ici 

jouer un rôle dans la digestion de cette variété 

de lipide. 

II existe un très léger décalage entre la 

période de ralentissement d’activité du foie et 

du rein. II s’agit d’un phénomène ,heureux car le 

rein réduit ses fonctions après le foie. Si I’in- 

verse se produisait ,I’organisme serait encombré 

de déchets du métabolisme protéique. II con- 

vient encore d’attirer l’attention sur le cycle 

particulier des ,parathyroïdes dont l’activité est 

toujours .notable ce qui empêche une chute trop 

importante de la calcémie. N’ay8nt pas chiffré 

la fragilité des coquilles des œufs pendant la 

période sèche jusqu’au début de la saison des 

pluies, il nous est impossible de ,déterminer s’il 

existe une re1atio.n entre l’activité parathyroï- 

dienne et ce phénomène. L’activité parathy- 

roidienne semble néanmoins liée aux facteurs 

climatiques qui entraînent la transpiration, car 

comme l’a bien montré Paupe (2) la wdation 

produit une (perte calcique non négligeable qui 

ne dépend pas du taux de la calcémie et de 

la calciurie. 

On vient de constater que la perte des tissus 

en phosphatases alcalines est générale à partir 

du mois, de juillet. Or à cette même époque, 

l’activité thyroïdienne se réduit. On est en droit 

de se demander si cette diminution d’activité 

générale de l’enzyme n’est pas ,sous la dépen- 

dance d’un facteur thyroïdien. En effet 

Meier (3) a montré que le méthylthiouracil, 

comme la thyroidectomie, entraîne une dimi- 

nution d’activité des phosphatases du foie et du 

rein: et que la thyroxine au contraire I’aug- 

mente. Si l’action du climat se borne à une 

inhibition de la thyroïde. le r,ésultat sera Je 

même que si l’action est généralisée à tous les 

tissus. Bien plus on peut lutter contre ce ralen- 

tissement des fonctions organiques à l’aide de 

petites doses répétées de thyroxine. 

L’importance du cycle d’activité phosphatasi- 

que se manifeste encore par l’étude des gonades. 

On a vu qu’aux mois de septembre et octo- 

bre, le potentiel enzymatique est très faible, 

parfois même indécelable dans les ovogonies 
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comme dans les spermatozoïdes. L’oeuf formé 

a cette époque ne renferme qu’une très faible 

proportion de phosphatases alcalines. Par ailleurs, 

les tissus chargés d’assumer la synthèse des pro- 

téines fonctionnent mal. La cellule-euf sera donc 

qualitativement carencée de même que I’em- 

bryon auquel elle va donner naissance. Les pro- 

duits issus de tels embryons risquent d’être plus 

fragiles et plus encore leurs descendants. C’est 

ce qui permet de comprendre ce que l’on 

appelle vulgairement la « dégénérescence » des 

races d’importation en climat tropical. La notion 

de variation saisonnière, dans la fécondation des 

oeufs, bien mise en évidence au Maroc par 

Haag et Placidi (4, paraît faire appel aux 

mêmes co.nstatations. Les auteurs ont en effet 

remarqué une variation saisonnière dans le taux 

de fécondation des ceufs correspondant à une 

fréquente et très précoce mort en coquille. La 

ponte est d’ailleurs plus faible en septembre et 

octobre, son maximum se situant en mars. 

Ainsi la constatation d’un cycle saisonnier 

d’activité d’à peu près tous les organes permet 

d e poser un certain nombre de questions aux- 

quelles on ne peut encore do.nner de réponse 

certaine. 

3” Relation de’s variations tissulaires et des fac- 

teurs climatiqules. 

II convient pour rechercher une relation pos- 

sible entre les cycles d’activité tissulaires et les 

facteurs climatiques de comparer les courbes 

saisonnières de chacun de ces facteurs et le cas 

échéant d’en extraire un élément caractéris- 

tique. Nous allons ainsi passer successivement 

en revue chacun des facteurs climatiques con- 

nus. 

La courbe des températures moyenne ne mon- 

tre, même ‘décalée, aucune analogie avec la 

courbe d’activité moyenne des divers tissus. 

Bien plus, la température de la période d’acti- 

vité maximum au mois de juin ne diffère que 

très peu de celle d’activité minimum en septem- 

bre et octobre. Toutefois si l’on envisage non 

plus la température moyen.ne mais le nombre 

mensuel de jours où la température dépasse 

30°C on constate que l’activité décroit lorsque 

ce nombre augmente et même dépasse plus de 

4 jours, mais la diminution d’activité du mois 

d’avril ne correspondrait qu”à un trop petit 

nombre de jours pour que ce facteur puisse seul 

entrer en ligne de compte. 

La courbe représentative de l’humidité 

moyenne exprimée en pourcentage ne montre 

aucune parenté avec celle de l’activité des tis- 

sus ; mais si l’on exprime l’humidité par la ten- 

sion de vapeur en millibars on constate nette- 

ment que !a chute de l’activité observée après 

le mois de juin correspond à une augmentation 

de ia tension de vapeur et que l’activité reprend 

lorsque la tension décroît après le mois d’octo- 

bre. Mais la chute d’activité des mois de mars 

et avril n’est pas en relation avec cette coiirbe. 

Faut-ii admettre que plusieurs facteurs produi- 

sent ie même effet et que le dépassement d’un 

seuil donné pour la tension de vapeur d’eau 

suffirait à réduire l’activité des organismes ? 

Nous ne sommes pas encore en mesure de répon- 

dre à cette question, mais l’élevage d’animaux 

en sa::e ciimatisée déshumidifiée devrait donner 

des indications sur ce point. 

L’étude du nombre mensuel de iours de pluie 

.- apporte pas non plus de précision car l’activité 

des organes continue à baisser alors que les 

pluies ralentissent [les animaux étudiés sont con- 

servés sous abri). 

La courbe de la pression atmosphérique se 

rapproche de la courbe d’activité de I’orga- 

nisme. En effet, les minima de pression corres- 

ponde.nt aux minima ‘d’activité et inversement 

mais la pression qui remonte au mois d’octobre 

ne se manifeste pas sur la courbe d’activité ; de 

plus au mois d’avril la pression atmosphérique 

est aussi basse qu’au mois de septembre alors 

que les tissus sont plus actifs en avril. 

On ne peut faire intervenir le vent car les 

animaux vivant au ras du sol en sont protégés. 

L’action du champ électrique atmosphérique 

est intéressante à considérer car l’an.née est divi- 

sée en trois périodes correspondant aux trois 

périodes d’activité de l’organisme : 

I” De juillet à octobre, le champ est élevé. 

Sa valeur correspond à peine à la moyenne 

annuelle des stations européennes. On peut alors 

supposer que le champ n’a pas une action 

prépondérante mais que la température et I’hy- 

gromktrie, se matérialisant par la tension de 

vapeur d’eau, agissent principalement. 
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2” De milieu octobre a milieu janvier, Ie cnamp 

est faible, mais encore positif. Il permet UI 

fonctionnement normal de l’organisme qui peu 

à peu récupère son activité au fur et à mesure 

que la température et J’hygrométrie ba;ssent. 

3” De milieu janvier à fin juin, ie champ devient 

négatif. II l’est en totalité pendant les mois de 

mars, avril et mai qui correspondent à une 

période d’activité réduite de l’organisme bien 

que la température et l’hygrométrie soient favo- 

rables. Dès que le champ tend à redevenir positif 

les organes se réactivent ; en juin il e? à IX:- 

veau positif. 

La recherche du champ électrique a-mospn& 

rique nous a été suggérée par le fami que deL;x 

groupes d’animaux ont présenté un cyc’e à peire 

marqué, notamment pendant les mo’s de mars, 

avril et mai. 1: s’agit des lapins et des souris 

blanches. Or ces animaux ont vécu dans 3es 

cages en fer ou en béton armé, à couvercie 

en grillage métallique, qui jouent prariquement 

le rôle de cages de Faraday. Ces animaux o-t 

donc été soustraits aux variations de i’éiectriciié 

atmosphérique. 

On connaît actuellement le rôle des varia- 

tions du champ électrique atmosphérique pré- 

orageux dans le déterminisme de certains acci- 

dents cardiaques et nerveux ; cette concep+- 

de l’action du champ électrique sur des orga-‘:- 

mes sains ne doit donc pas surprendre. 

Cette notion conduit à se demander si une 

partie des différences observées pariois oar 

les divers auteurs dans la conduite ‘d’:~-e expé- 

rience ne tient pas à ce facteur et s’i: ce serait 

pas opportun de préciser, parmi les coidirions 

expérimentales, si les animaux sont enirere-rs 

dans des cages en verre ou en fer. 

Si, comme il apparaît, l’électricité statique 

joue un rô!e sur les tissus, il faudrait envisager 

son action sur le corps humain et considérer le 

danger que représente pour un crganisme sen- 

sible le repos sur des grillages métaIl’ques CL des 

solénoïdes qui font traverser :e corps par une 

charge électrique importante. 

4” Relation des variations tissulaires et des cons- 

tantes biologiques. 

L’existence du cyc!e d’activité des divers iis- 

sus permet de prévoir les variations cycliques 

correspondante; d’un certain ,-ombre de cons- 

Ta-tes bio;ogiques. C’est ainsi que le ra,pport 

albsmine/globuline du sérum sanguin réagit 

d’une part à la chute des albumines lorsque le 

foie se met au repos, d’autre part à l’augmen- 

ta507 des giobu!ines. On peut de même prédire 

que la proportion du sodium sanguin va suivre 

;a courbe d’activité surrénalienne et pas’sera par 

un minimum aux mois de septembre et octo- 

bre. Le taux du potassium sanguin subira lui 

aussi l’influence de l’activité surrénalienne. Par- 

mi les ions minéraux, le calcium sanguin subira 

l’influence des parathyroides et’ sera maximum 

aux mois de juin et juillet. 

L’étude des autres constantes est plus difficile 

à envisager car plusieurs facteurs les régissent. 

Ii est cependant facile à comprendre que la pro- 
~. 

~Or?lon des hormones dans le sang dépend de 

“activité des glandes qui les élaborent mais les 

Y-teractions qu’elles subissent nous conseille la 

orudence dans nos prévisions. 

Nous ;e pouvons pas encore donner les résul- 

tats du cycle de la formule leucocytaire mais 

celui-ci doit exister puisqu’en pays tempéré 

Deschien et Benex (5) ont montré les variations 

saisonnières des éosinophiles du cobaye. 

5” Relation des variations tissulciires et de cer- 

tains étak patho!ogiques. 

On sait que lors de carence protéique (Miller 

[o], Rosenthal et CO!\. [ï’]), principalement dans les 
> 

sraoes de début, et nous l’avons constaté nous- 

méme chez le poulet et le lapin, il y a une 

augmentation très importante des phosphatases 

sica:ines du foie et une diminution des lipases 

‘Benard et coll. [8]). On pourrait être tenté 

d’accuser ce facteur dans le déterminisme de 

:‘accro;ssement en phosphatases alcalines à la 
fi> de la @iode sèche chez les bovins et les 

ovins. Mais nous le retrouvons chez le pouief 

nourri avec un aliment équilibré ‘tout au long de 

,“année : de D!US i! y a parallélisme entre I’acti- 

vité phosphatasique et lioasique. L”augmentatior 

des phosphatases alcalines des tissus correspond 

dans ce cas à la tendance de l’organisme à 

i’utilisation maxima des substances qui lui sont 

offertes en trop petite quantité. 

La connaissance du cycle d’activité de I’orga- 

nisme est intéressante à considérer dans ses 

rapports avec les affections microbiennes et les 

viroses. En effet, pour la région de Dakar, 
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au cours des mois de septembre et octobre, les 

organismes sont déficients donc plus réceptifs 

aux maladies microbiennes ; inversement les virus 

ont besoin ‘pour leur reproduction de constituants 

ce’llulaires particuliers. Ils ne trouveront ces con- 

ditions qu’aux périodes d’activité moyenne ou 

intense de l’organisme. Cette notion ne doit 

pas surprendre. En effet, depuis une décade, 

le rôle des facteurs climatiques dans l’apparition 

et l’évolution des épizooties et des épidémies 

est à l’ordre du jour (Carton et Vittoz [9] chez 

l’animal, Assmann [ 101, Donle [I I], etc., chez 

l’homme). Bien plus ‘l’action du climat est dépas- 

sée et Vincent (12) étudie les relations des pan- 

démies et des perturbations cosmo-telluriques. 

II .est vrai que ces dernières retentissent sur les 

facteurs climatiques et sans doute aussi sur 

l’organisme, mais nous n’avons actuellement au- 

cun moyen de mesure qui permette d’intégrer 

ces notions dans la présente étude. 

Nous avons signaslé la carence des ceufs aux 

mois d’octobre et novembre. Les virus cultivés 

sur les embryons issus de tels ceufs trouveront 

de médiocre conditions de multiplication et leurs 

caractères risquent de se trouver altérés. 

L’intérêt du cyc’le enzymatique saisonnier appa- 

raît encore lors de l’étude du cancer. Si le 

cancer de l’animal est rare en ouest africain, le 

cancer du foie de l’Africain est fréquent et son 

début paraît bien se ‘situer à la période du 

cycle d’activité minimum des enzymes. S’il sur- 

vient une carence protéique alimentaire, vraie 

ou relative, à cette époque comme il a été men- 

tionné précédemment, le foie va présenter une 

forte surcharge en une phosphatase alcaline fra- 

gile, traduisant un métabolisme actif. De plus 

dans ces conditions la teneur en lipase est infé- 

rieure à la normale comme dans les néoplasies 

(Rona et Lasnitzki [l3], Edlbacher et Neber [I4], 

Gomori [ 151). Cet .état diffère de celui que l’on 

peut observer à un autre moment de l’année 

car il y a d’une part dissociation des activités 

enzymatiques, d’autre part présence d’une enzy- 

me particulièrement fragile, plus ou moins viciée. 

Qu’un agent cancérigène quelconque agisse à ce 

moment, il trouve au niveau de tout le foie des 

conditions idéales à son action d’où la possi- 

bilité de multiples points de départ. Lorsque 

cet agent n’intervient pas, les déséquilibres ali- 

mentaires notamment mlipidoprotidiques sont sus- 

ceptibles de provoquer l’apparition d’une cir- 

rhose. La répétition de ces conditions à la même 

époque au cours des ans risque de ‘déclencher 

chez les sujets ‘prédisposés une cirrhose voire un 

cancer. Si ces considérations ne résolvent pas 

la question de I’étiologie du cancer primitif du 

foie de l’Africain, elles mettent néanmoins en lu- 

mière le rôle important du terrain à cette 

période de l’année et s’accordent pleinement 

avec les conceptions de Payet et coll., à Da- 

kar (16). 

CONCLUSION 

Les premiers résultats de l’étude des tissus 

des organismes animaux en fonction de l’époque 

de i’année permettent de mettre en évidence 

un cycle saisonnier de richesse en quelques 

enzymes. Le cycle a été établi à Dakar et ne 

vaut que pour cette région. II serait intéressant 

de le rechercher sous d’autres climats afin de 

déterminer au mieux les facteurs qui le condi- 

tionnent. 

Parmi les facteurs climatiques responsables de 

ces variations, la chaleur et l’humidité jouent 

un rôle notable, mais les variations du champ 

électrique ont un rôle certain. II nous est pour 

l’instant impossible de faire intervenir les autres 

facteurs climatiques ou cosmiques que nous ne 

sommes pas en mesure d’apprécier, ce qui ne 

veut pas dire que leur influence soit négligea- 

ble. 

Le cycle des enzymes traduisant les variations 

de l’activité des cellules de nombreux tissus 

semble conditionner la réceptivité des organes 

à divers agents infectieux en fonction de la 

saison. Ainsi se trouve ouverte une nouvelle 

voie de recherche pour l’étude du terrain par 

rapport aux divers états pathologiques. La pour- 

suite des observations permettrait certaine’ment 

de mieux comprendre !e mécanisme d’apparition 

de certaines affections. 

Laboratoire central de I’Elevage 

« Georges Curasson », Dakar. 

Directeur : P. Mornet. 
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SUMMARY 

Study of the seasonal variations of the tissue enzymes of some domestic animals 

in the Dakar area. 

(Author’s Summary) 

The first results of a study of the tissues of animais in relation to the seasons of the year 

allow us to show a seasonal fluctuation of some enzymes. The cycle was established at Dakar and 

is of value only for this area. It wiil be interesting to search for them under’ other climatic 

conditions in order to better determine the factors by which they are induced. 

Among the climatic factors responsible for these variations, heat and humidity play a conside- 

rable part, but variations of the electric field play an unquestionable part. For the time being it 

is impossible to bring in other climatic or cosmic factors that we are unab!e to estimate, but this 

does not mean that their influence is neg!igible. 

The seasonal cycle of enzymes which expresses variations of cellular activity in many tissues 

seems to influence the receptivity of organs to various infective organisms. Thus a new way to study 

the influence of environment on varions patho!ogical conditions is open. Continuation of observa- 

tions would certainly lead us to a better understanding of the mechanism underlying the initiation 

of various infections. 
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RESUMEN 

Estudio de las variaciones de 10s tejidus segh las estacion,es 

en las especies animales domésticas ‘de la regibn de Dakar (concluri& d,el autor). 

Los primeros resultados del estudio de 10s tejidos de 10s organismos animales en funcion de la 

época del aFio permiten poner en evidencia un ciclo de riqueza en ciertos enzimas dependiente de 

la estacion. El ciclo ha sido establecido en Dakar y no sirve, mas que para esta region. Seria inte- 

resante investigar baio otros climas a fin de determinar 10 meior posible 10s factores que le deter- 

minan. 

Entre 10s factores climaticos susceptibles de estas variaciones, el calor y la humedad juegan 

un pape1 importante, aunque las variaciones del campo eléctrico tienen tambien un cierto papei. 

Nos es por el momento imposible hacer intervenir 10s demas factores climaticos o cosmicos, 10s 

cuales no estamos en condiciones de apreciar, aunque esto no quiera decir que su influencia sea 

despreciable. 

‘El ciclo de las enzimas, manifestando las variaciones de la actividad de las células de numerosos 

teiidos parece gobernar la receptividad de 10s 6rganos contra diversos agentes infecciosos ‘depen- 

diendo de la estacion. Asi se encuentra abierta una nueva via de investigation para el estudio del 

terreno con relation a 10s diversos estados patologicos. La continuation de las observaciones per- 

mitiria ciertamente Ilegar a comprender mejor el mecanismo de aparicion de ciertas afecciones. 
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Contribution à l’étude quantitative 
des protéines sériques 

du zébu arabe du Tchad 
par R. QUEVAL 

Dans le cadre des études menées dans le En Italie, Montemagno et Agresti (10) on1 

service de virologie du Laboratoire central de contribué à l’étude quantitative des protéines, 

recherches vétérinaires de Farcha, au Tchad giycopro+$ines et lipoprotéines des bovidés, ainsi 

nous avons eu la possibilité d’étudier Ies limites que des auteurs anglo-saxons : Badish, Henderson 

de variations des protéines sériques chez de et Brookly (1 I), Campbell (12) et Rooney (13). 

jeunes zébus de race arabe dans des conditions 

physiologiques normales par la méthode de i’élec- 
Jones (14) d’une part et Garner (I 5) d’autre 

trophorèse sur papier. Ce sont les résultats obte- 
part ont étudié par des méthodes biochimiques 

nus qui font l’objet de la présente note. 
;es variations du taux des protéines sériques chez 

ies zébus. 

TRAVAUX ANTERIEURS 

L’étude des protéines sériques des bovidés 

n’a jusqu’ici fait l’objet que de quelques recher- 

ches dont il convient de rappeler ci-après les 

plus marquantes. Les publications de :angue 

allemande rapportent les travaux de Stock1 et 

Zacherl (1) puis de Stock1 (2) qui ont étudié 

les animaux dans leur état normal puis après 

immunisation et en particulier ont fixé les :Emites 

de variations des gamma globu’lines au cours 

de l’immunisation. 

Boguth (3), Chopard (4, et Winkler (5) ont 

déterminé les protéines sériques des bovins avec 

des considérations sur l’influence de divers fac- 

teurs (sexe. race, âge, état de gestat&, travail 

et alimentation). 

Boguth (6), Geinitz (7) Harturg (8) et Weber (9) 

après avoir fixé les variations des protéines 

sériques des animaux dans des conditions phy- 

siologiques normales étudient ies modifications 

électrophorétiques quantitatives et qualitatives 

dans divers états pathologiques ou chez les 

animaux producteurs de sérums antitoxiques ou 

antibactériens. 

Enfin, les publications de langue française sont 

représentées par les thèses de Panisset (I6), 

Vermorel (17) et Kuentz (18). 

MATERIELS ET METHODES 

Notre étude a porté sur 60 bouvillons zébus 

arabes, de sexe mâle, âgés de 8 a 15 mois ne 

présentant pas de signes cliniquement décelables 

de maladies aiguës ou chroniques. 

I Les pr&ièvements de sang furent effectués 

stérilement par ponction intraveineuse au niveau 

de la veine jugulaire. Sitôt après coagulation 

les échantillons de sang furent immédiatement 

er soigneusement centrifugés. Les sérums .non 

examinés dans les quelques heures qui suivirent 

Je prélèvement furent conservés congelés à 

- 18°C. La stériiité des manipulations et la 

rapydité des opérations évitent les modifications 

que peuvent subir les diverses fractions sériques 

par protéolyse ou hémolyse. 

L’appareil utilisé dans cette étude est un appa- 

reij à électrophorèse sur papier construit par 

les Etablissements Jouan qui permet l’enregis- 

trement automatique de la courbe directement 
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en densité optique et de plus est équipé d’un 

intégrateur de courbes. 

Les constantes techniques des expériences fu- 

rent les suivantes; tension : 400 volts, durée de 

I’électrophorèse : 3 heures 30 minutes ; tampon 

véronal de pH 8,8 et de force ionique O,O5. 

La séparation électrophorétique terminée, les 

bandes de papier Arches 304 sont séchées au 

moyen d’un sécheur infra-rouge (Jouan) à une 

température de TOC pendant 30 minutes. La 

rapidité du séchage et la position horizontale du 

papier permettent une bonne fixation et I’obten- 

tion de taches régulières. 

Les protéines sériques sont révélées suivant 

la méthode classique au bleu de bromoph’é.nol, 

cependant nous ajoutons selon les indications, de 

G. Sandor et Mlle Y. Sabetay (19) à ‘la solution 

de bleu de bromophénol saturée de sublimé, 

10 p. 1080 de son volume d’une solution de 

bleu de bromothymol à t p. 100. Pour avoir 

des conditions de coloration identiques toutes 

les bandes sont colorées en même temps par 

immersion pendant 10-I 5 minutes. Les. bandes 

saturées de colorant sont ensuite plongées dans 

des cuves contenant de l’eau naturelle, celle-ci 

est renouvelée toutes les 30 minutes pendant 

3 heures. Par cette technique de coloration les 

taches deviennent sensiblement plus foncées alors 

que le fond du papier est totalement déco- 

loré. 

Les bandes colorées et séchées sont passées 

au photomètre ; le d ispositif d’enregistrement 

semi-automatique et la table d’intégration de 

l’appareil permettent d’obtenir simultanément 

le tracé de la courbe d’absorption et I’intégra- 

tion de cette courbe. 

RESULTATS 

Les résultats obtenus sont résumés et colligés 

dans le tableau l : 

TABtiu 1 

Paramètres Albumines Alpha Bêta Gama Rapport A/G 

Moyenne 

Ecart type 

Test de 
Pearson 

3111 21,l i3,3 33,7 0,45 

5,2 3*5 3,l 6,2 0,12 

20,5 0,19 3,5 13,3 699 

Les résultats de cette étude #n’ont de valeur 

que dans la mesure où l’on peut les extrapoler 

j, un vaste ensemble. Bien que les moyens dont 

70~s disposions ne nous aient pas permis d’étu- 

dier plus d’un échantillon nous pouvons Iégi- 

timement procéder à cette extrapolation I’échan- 

tillon ayant été tiré au hasard parmi le cheptel 

de la région du Chari-Baguirmi qui doit compter 

de 400.000 à 5OO:OOO têtes dont environ 80.000 

3 100.000 animaux sont âgés de I à 2 ans. 

Le tableau II rapporte les estimations de la 

noyenne et de l’écart type de l’ensemble pour 

des intervalles de confiance à O,95. 

TABLEAU II 

Bêta Gamm Rapport 4 

MOpIlUI2 29,8 20,l 

L 

12,3 32,l 0,41 
32,5 22,0 14.3 35.3 0,49 

Ecart type ;*o' 19.3 1,7 3,o 093 
t 2.6 2,5 4.3 ,094 

\. 

DISCUSSION 

/G 
1 

De toutes les études électrophorétiques, la 

diversité des résultats obtenus fait ressortir qu’ils 

ne peuvent être considérés comme établissant 

des normes pour les bovins en général, les dif- 

férents auteurs parvenant à des résulltats simi- 

laires en ce qui concerne certaines fractions, mais 

par contre de flagrantes divergences apparais- 

sant pour d’autres. II est évid.ent que ces dis- 

cordances sont liées d’une part à la diversité 

des techniques électrophorétiques employées et 

d’autre part à des différences de conditions 

expérimentales et de matériel d’sétude. 

Nos observations ont été faites chez de ieunes 

zébus, dans une population homogène subissant 

des conditions identiques d’environnement (ali- 

mentation, climat) et par voie de conséquence 

nos résultats ne sont valables et adaptables 

qu’à l’ensemble du cheptel de la région du 

Chari-Baguirmi pour des zébus de même âge, 

de même race, placés dans des conditions iden- 

tiques. 

L’étude électrophorétique des protéines du 

« Zébu » comparée à celle des « Bovins » per- 

met de constater que les valeurs moyennes 
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obtenues présentent des différences marquées. 

Ce parallèle m t e en évidence chez le zébu une 

hypoalbuminémie constante et fortement pro- 

noncée et par voie de conséquence une aug- 

mentation du taux des globulines sériques d’où 

un rapport Albumines/Globulines (A/G) très fai- 

ble. 

Cette dysprotéinémie peut être attribuée à des 

affections fréquentes en pathologie tropicale 

intéressant les systèmes hépatique ou extra- 

hépatique ou le système réticule-endothélial et 

pouvant par là modifier l’équilibre protidique de 

telle sorte que l’on puisse considérer la dimi- 

nution de l’albumine sérique secondaire à I’aug- 

mentation des globu’lines qui serait le phénomène 

primitif, essentiel ; cependant il n’est pas inutile 

de mentionner les théories selon lesquelles I’albu- 

mine ou un produit de dégradation métabo- 

lique de l’albumine serait à l’origine des glo- 

bulines. De plus l’élaboration des anticorps séri- 

ques antitoxiques ou antimicrobiens a pour sup- 

port les gamma globulines et que nombre d’in. 

fections chroniques (anaplasmoses, piroplasmo- 

ses, théilérioses) déterminent une hyperactivité 

des tissus lymphoides formateurs d’anticorps et 

par suite ‘la libération des gamma globu:ines. 

La dysprotéinémie peut encore être liée soit 

à un état de malnutrition, soit à des séquelles 

d’affections parasitaires chroniques ou aiguës, 

soit à des différences physiologiques résultant 

d’une adaptation au milieu tropical. 

Les conditions nutritionne:Ies en parT:crlier 

peuvent expliquer I’hypoalbuminém1e observée : 

en effet l’albumine en presque to’a:;té d’ori- 

gine hépatique subit soit des variaticns /O~S de 

déficiences protéiniques alimentaires, soit des 

transformations lors de diverses affections qui 

retentissent aussi bien sur le système hépatique 

qu’extra-hépatique et qui se traduiseri par des 

processus de destruction toxique ou de trans- 

formation en globulines alpha. 

En outre l’augmentation des alpha giobulines 

est liée à toute inflammation ou à toute destruc- 

tion tissulaire quelle qu’en soit la cause ; en 

particulier les globulines alpha 2 contiennent 

d’une part I’haptoglobine et d’autre part des 

glucoprotéides dont le taux s’é!ève au cours de 

toutes inflammations ; or les maladies dites auto- 

entretenues du bétail dans les pays tropicaux 

sont constantes. 

La légère hyperglobulinémie bêta parfois ob- 

servée semble résulter du fait que certains anti- 

corps sont des molécules protéiques faisant par- 

tie des globulines intermédiaires entre les frac- 

tions bêta et gamma et qu’il, existe en outre 

dans le sérum d’autres protéines immunes telles 

que les isoagglutinines et les réagines allergiques 

qui sont associées soit à des gl,obulines a’l’pha 2, 

soit à des bêta globulines. 

CONCLUSl’ON 

Quoique nos observations non choisies aient 

porté sur des animaux apparemment en bon état 

de santé que nous avons considéré comme nor- 

maux, on ne doit pas négliger les maladies ou 

syndrômes qui du point de vue clinique ou 

étiologique n’ont pas une délimitation et une 

autonomie précises : les états précarentiels inap- 

parents, les maladies infectieuses ou parasitaires 

qui présentent des latentes cliniques ou qui 

créent un équilibre de l’organisme entre l’hôte 

et le parasite ou bien qui laisse,nt des séquelles, 

enfin les maladies auto-entretenues, soit toutes 

maladies ‘largement répandues sous les climats 

tropicaux. 

2. 
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4. 
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SUMMARY 

Contribution to th’e quantitative study of serum proteins from arabic zebu in Tchad. 

(Author’s Summary) 

The quantitative study by means of paper e!e+ophoresis and direct photometry of serum pro- 

tein from 60 Arabie Zebu, males, aged 8 to 15 mInth:, and in normal physiological conditions, has 

given the fol’lowing rate (total protein : 100) : 

Albumins : 31. I (29. 8-32. 5) 

Alpha globulin : 21. I (20. l-22. 0) 

Beta globulin 13. 3 (12. 3-14. 3) 

Gamma globulin 1 33. 7 (32. l-35. 3) 

Ratio A/G : 0.45 ( 0.41- 0.49) 

This statistical kdy illustrates the standard electrophoregram of the serum of the Arabie Zebu. 

RESUMEN 

Contribuci6n al estudio cuantitativo de las proteinas 

séricas del zeb6 arabe del Tchad. 

El estudio cuantitativo o media de la electroforesis sobre pape1 de las proteinas séricas de 60 

zebk arabes del Tchad, dentro de, la condiciones fisiologicas normales, sexo macho y de 8 a 15 

meses, a dado en fotometria directa las cifras siguientes (referidas a 100 de proteinas totales) : 

Albiminas : 3 1, I (29,8-32,5) 

Globulinas alfa : 21,l [20,1-22,O) 
- bêta : l3,3 [12,3-l4,3) 
- gamma : 33,7 (32,1-35,3) 

Correipondencia A/G : O,45 (0,41 -O,49) 

El estudio estadistico de 10s resultados permit? hacerse una idea del electroforegrama tipo del 

suero de zebu arabe limitandose a 10s resultados medios obtenidos en las condiciones experimentales 

utilizadas. 
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Toxoplasmose canine 
en République Centrafricaine 

par A. GODARD 

II nous a paru intéressant de signaler Yexis- 

tente de la toxoplasmose canine e- République 

Centrafricaine. ainsi que rous l’avons constatke 

plusieurs fois à la clinique journalière du Ser- 

vice à Bambari. A la lecture d’un article « CO’- 

loque sur les toxoplasmes et les ‘oxoplasmcses 

animales » par le Professeur Guiihon de i’Eco;e 

Vétérinaire d’Alfort (*), nous devers d’avoir pu 

orienter notre diagnostic. Ce!ui-ci nous a été 

confirmé par A. Provost du Laborato’re de Far- 

cha-Fort-Lamy. 

L’affection semble toucher principa:eme-t ies 

chiens d’origine métropolitaine. Jusqu’à prkent, 

nous ne l’avons pas décelée sur les chiens indi- 

gènes. Sans doute, ceux-ci sont également infes- 

tés, mais la maladie ne se manifeste pas de ma- 

nière aussi brutale. Piss;eurs cas, dPC”‘S 3;us 

join, se rapportent à des an.marx oe méme 

souche. Il s’agit d’une chienne berge: a :ema-d, 

morte deux mois aorès ia mise-bas, à sa troi- 

sième portée. Parmi tous ses produits, qJ; fJrent 

distribués en différents endroits du ierriicire, 

peu ont survécu. A Bamosri. nous avons examiné 

la chienne et deux descenda--s de portées dif- 

férer,tes. La XYc$àSme a &Té i&e?ti+:h S!Jr un des 

chiens, dort -0-s avo”5 e< la pcssib“-6 de ?-a- 

tiquer l’autopsie mo’ns Se de”... heures ap-ès la 

mort. 

Instruit mainterapt par ;‘exc?i’e-ce. “i;s iai- 

sons un rapprochement avec d’atitres ch;ens, 

qui présentés antérieurement a ;a ccisJ:tariû:, 

nous ont obligé d’avouer :otre Incompr8hersior. 

Bien que ces observations soie-’ m::nmaires, 

Reçu pour pk::cat:on : ;ui ie? 1353 
(*) Rec. Méd. vét., 1957, 133, 715. 

78-j avons jugé utile d’en parler. Nous pensons 
._I 

q~ ,, s’agissait dans tous ces cas de toxoplas- 

mcse. 

OBSERVATIONS CLINIQUES 

Observation 1. Une chienne berger est en 

Traiiemert. Après ses chaleurs, elle continue à 

prkerter Ve; pertes. Mais elle garde bon appé- 
-.- e+ ne paraît pas autrement malade. 

Çue’ques jours plus tard, le propriétaire nous . 
apporte sa chienne morte ozndant la nuit. L’ani- 

“3 3 ‘ai- Lne crise nerveuse épileptiforme au 

ieT??e de laquelle il a succombé. L’autopsie 

rsvile des iésloris congestives et nous concluons 

5 i’empo:sonnement. 

Observation II. Une chienne est amense le 

#ma-‘? à ‘3 consuitation en décembre 1958. Elle 

+rko;gie sans arrêt de ses pattes antérieures et 

je ma;:;ie-- difficilement debout. Le soir, /a 

béie est trouvée morte. 

L’autopsie est fa;te rapidement, car il fait 

Cé;à nuit. De oouveau, nous concluons à l’em- 

c~~rî~emrît. 

Observation III. Une chienne croisée berger 

c.:ems-d âgée de trois ans, est présentée $ 

;a coes; taiior, début janvier. Elle a mis bas 

de,-x mo’s au.parava+ et r,ourri quatre chiots 

sebirés d epuTs trois semaines. Depuis qu’elle a 

cessé “ai’aitement, elle a maigri considérable- 

ment. Elle refuse maintenant toute nourriture, 

accepte seulement de boire un peu d’eau. 

On note une conjonctivite suppurke, les yeux 

enforcés bars l’orbite. La salivation est abon- 

#dante {sa’:ve mousseuse), la langue pendante. Les 
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membres antérieurs ont des contractions clo- 

niques. La bête reste couchée, très abattue. 

Pensant encore à l’empoisonnement, nous fai- 

sons du chloral en intra-péritonéal. Le, lende- 

main, il se produit une légère amélioration. Les 

jours suivants, au contraire, les symptômes s’ag- 

grave.nt. L’animal fait des efforts de vomisse- 

ment. La respiration est devenue de plus en 

plus pénible. Au quatrième iour, on voit appa- 

raître des pétéchies sur la peau du ventre. II 

meurt pendant la nuit. 

L’autopsie pratiquée six heures après la mort 

montre une congestion de tous les organes. On 

remarque u.n foyer de pneumonie lobaire, de la 

congestion hépatique, une rate légèrement hyper- 

trophiée, mo’lle et grisâtre, également sur I’intes- 

tin une entérite assez vive. 

Examens pratiqués : frottis de sang et de 

foie. 

Nous pensons qu’il s’agit d’une affection que 

nous ig.norons et peut-être la toxoplasmose. Mais 

l’autopsie était tardive et le résultat de I’exa- 

men des frottis ,par le Laboratoire de Farcha est 

négatif. 

Observatiqn IV. Un des produits de la chienne 

précédente a d”abord eu la patte arrière gauche 

fracturée par un camion. La fracture s’est d’ail- 

leurs mal réduite, car le propriétaire a coupé le 

plâtre trop tôt. II est ‘ramené à la visite début 

février. 

En quelques jours, il a beaucoup maigri, ne 

mange plus, accepte seulement l’eau. Nous no- 

to.ns une température de 39”, conjonctivite, les 

pupilles dilatées. L’animal para8 hébété. La res- 

piration est pompante, le choc précordial accen- 

tué, le ventre douloureux. 

Nous essayons, comme traitement un sulfone 

per os. 

Le soir, le chien s’évade et il est retrouvé le 

lendemain matin par une personne qui vie.nt 

nous avertir de la présence d’un chien suspect 

dans sa concession. Le propriétaire ramène le 

chien chez ‘lui où il meurt deux iours plus tard. 

L’autopsie, faite deux heures après, la mort, 

montre d’importantes lésions pulmonaires. Un 

lobe est hépatisé et sur le poumon droit surtout, 

sont disséminées des taches hémorragiques et 

en relief de la grosseur d’un grain de mil à une 

cerise. Le foie est congestionné, la rate est 

l I 
/ / 

bleuâtre nettement hypertrophiée. Le rein est 

atteint de néphrite aiguë et la vessie est pleine 

d’une urine jaune foncée. 

Examens pratiqués : nous avons fait différents 

frottis de corne d’Amman, cortex cérébral, foie, 

poumon et sang colorés au May-Grünwald et 

Giemsa, qui sont envoyés au Laboratoire de 

Farcha ; la réponse est formelle : elle indique la 

présence de toxoplasmes dans le foie et le 

cerveau. 

Observation V. Un propriétaire amène son 

chien qui ne mange plus. Nous prenons la tem- 

pérature, 39”7. Les muqueuses oculaires sont 

très congestionnées. L”animal a une sa’livation 

mousseuse, sa démarche est ébrieuse. Les cas 

antérieurs, nous ayant fait supposer la toxoplas- 

mose, nous prescrivons un sulfone per os à la 

dose de 10 mg/kg. Trois iours après, la bête va 

mieux et à la fin du traitement de huit iours, est 

complètement guérie. 

Observation ‘VI. Unchien croisé épagneul âgé 

de deux ans est présenté le 24 avril 1959 par le 

propriétaire qui a déjà perdu une chienne (obser- 

vation Il). Cet animal a fait une fugue de neuf 

jours. De retour chez son maître, il accuse une 

maigreur prononcée. Son appétit est presque 

nul. 

A l’examen clinique, nous notons une tempbra- 

ture de 39”, les conjonctives sont violacées avec 

une suppuration au coin de l’oeil, le nez ‘souillé 

par un jetage purulent. 

Nous faisons un étalement de sang qui se 

révèle négatif. Nous craignons une rechute de 

pirop’lasmose sur ce chien traité au zothélone 

un mois avant. 

Nous rassurons le propriétaire, en disant que 

le chien a dû suivre une chienne et .nous con- 

seillons comme traitement : auréomycine, gout- 

tes dans le nez et les yeux. 

Le chien est ramené mort le 30 avril. La veille, 

le propriétaire nous avait signalé que son chien 

était mourant. 

L’autopsie, faite trois heures après la mort, 

montre un chien très amaigri, ‘les yeux sont 

enfoncés dans, l’orbite. Les lésions pulmonaires 

sont accusées. La pneumonie est bilatérale, I’hé- 

patisation est totale au niveau des lobes inter- 

médiaires, où se distinguent des petits foyers de 

nécrose isolés ou en amas de la’ grosseur d’une 
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tête d’épingle à une lentille, durs à la palpation 

et faisant saillie à la surface de l’organe. La 

rate est hypertrophiée (2 à 3 fois son volume 

normal), et sur un côté, on remarque une tache 

triangulaire telle une adhérence. On constate 

également une néphrite aiguë et dans la ves- 

sie, une urine iaune foncée. 

Examens pratiqués : prélèvements du cerveau 

dans le formol à 10 p. 100, frottis de foie et de 

rate envoyés au Laboratoire de Farcha. Celui-ci 

nous confirme la « présence de nombreux toxo- 

plasmes dans les frottis de foie et de rate ». 

Observation VII. Un chien berger âgé de un 

an est vacciné contre la rage (vaccin Flury du 

Laboratoire de Farcha). Trois semaines se pas- 

sent. Le propriétaire nous ramène le chien qui 

depuis plusieurs iour; ne mange plus, a maigri 

sensiblement et manifeste des troubles psychi- 

ques. Par exemple, il saute sur le lit de son 

maître, ce qu’il n’a jamais fait, ou il se cache 

sous une armoire. Par moments, le chien semble 

fou. II présente en outre, une conjonctivite gra- 

nuleuse avec suppuration au coin de l’oeil. 

Nous prescrivons des comprimés de sulfones (*) 

pendant une semaine. Le chien revu huit jours 

plus tard, a repris appétit, le poil est brillant, 

la conjonctivite a disparu. II ne manifeste pius 

aucun trouble. 

CONCLUSIONS 

Si la toxoplasmose canine en République Cen- 

trafricaine est désormais un fait acquis, :es 

aspects cliniques de cette affection restent dif- 

ficiles à interpréter. Souvent, la maladie fa+ 

suite à un état physiologique ou pathologique 

ayant diminué la résistance du sujet. Chez la 

chienne, nous la voyons apparaître après les 

/ chaleurs ou la mise-bas, chez le chien, comme 

1 suite de fracture ou de piroplasmose, ou même 

comme une conséquence de la vaccination anti- 

rabique. 
, 

Seloi nos observations, on peut distinguer 

deux formes d’évolution : 

1” Les cas aigus ou suraigus qui durent quel- 

ques heures à une journée au maximum. Ici, le 

tableau rappelle la crise d’épilepsie ou I’empoi- 

sonnement ; 

2” Les formes plus lentes où le début de la 

maladie est insidieux. Elles se signalent par un 

ama;grissement rapide du sujet et s’accompa- 

gnent toujours de conjonctivite purulente. L’inap- 

p5tence est la règle. Les signes nerveux sont 

atténués mais rarement absents. !Ce sont des 

troubles psychiques caractérisés par une fugue 

ou des modifications passagères du comporte- 

ment. Ils inquiètent parfois le propriétaire à tel 

point qu’il craint que son animal soit enragé. 

Dans d’autres cas, les troubles sont locomoteurs 

et se signalent par de I’ataxie ou des contrac- 

tures. 

La température est peu élevée. 

L’état général du malade baisse. II a du mal 

à se tenir debout. II finit par se ‘coucher défi- 

nitivement. A cette période, les yeux sont 

enfoncés dans l’orbite, la conjonctive est viola- 

ce ‘e, la bouche est souillée d’une bave mous- 

seuse, la langue pendante. Les signes pulmonaires 

sont accusés. L’animal meurt dans un état 

cachectique après une agonie de plusieurs iours 

qui ressemble à la phase terminale de la mala- 

die de Carré. 

Ainsi, la toxoplasmose s’ajoute aux autres 

maladies à manifestations nerveuses qui, en 

milieu tropical surtout, permettent une confu- 

sion possible avec la rage. 

(*) Le diamincdiphénylsulfone. ccmprimés à IOC mg 
utilisé en médecine humaine centre la lèpre 7~~s a é;é 
fourni par le Service de Santé. 
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SUMMARY 

Canine toxoplasmosis in the Republic of Central Afriça. 

Though cani.ne toxoplasmosis in Republique Centrafricaine is well-recognised, the clinical symp- 

toms of this condition remain difficult to diagnose and mai ‘be confused with those of rabies. 

Often the disease follows physiological or pathological events (i.e. heat period whelping, rabies 

inoculation, etc.). The author describes several cases in dogs, which have been ascribed to toxo- 

plasmosis or diagnosed as toxoplasmosis after laboratory eiamination. In the acute form, death 

occurs within one day with symptoms reminiscent of poisoning or epilepsy. In the chronic form, 

rapid emaciatïon, purulent conju.nctivitis and mild nervous syknptoms (psychical and locomotor) cari 

be seen. Death occurs after several days of agony. 

‘i 

RESUMEN 

Toxoplasmosis canina en RepGblica Centroafricana. 

Si la toxoplasmosis canina en Republica Centroafricana es por dem& un hecho sabido, 10s 

aspectos clinicos de esta afeccion permanecen dificiles a la interpretacion y pueden prestarse ‘a 

confusion con la rabia. Corrientemente la enfermedad sigue a un estado fisiolOgico a patol6gico 

(calores, partos ; vacunacion antirrabica ; afecciones diversas). El autor cita un gran ntimero de 

observaciones concernientes a perros cuya enfermedad ha sido clas,ificada como una toxoplasmosis 

o bien ha sido reconocida por 10s examenes de laboratorio como una verdadera toxoplasmosis. 

En la forma aguda la muerte sobreviene en menos de un dia con sintomas que recuerdan un enve- 

nenamiento o una crisis de epilepsia. En la forma cronica se aprecia un ade!gazamiento rapido que 

conduce a la caquexia, una conjuntivitis purulenta, signos nerviosos leves (trastornos psiquicos y 

de IocomocGn). La muerte sobreviene despues de una agonia que dura varios dias. 
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Le bleu de toluidine 2 ~ 
~ dans le traitement des coccidioses aviaires 

par G. THIERY 

Les coccidioses aviaires revêtent parfois, dans 

les régions humides du littoral de l’Afrique 

occidentale, malgré les traitements préventifs 

classiques, une gravité extrême. C’est ainsi que 

dans la région de Dakar, malgré l’emploi régu- 

lier de sulfamides ou de dérivés nitrés consi- 

dérés comme spécifiques de cette maladie, on 

observe de lourdes pertes dans les grands éie- 

vages principalement là où l’alimentation n’est 

pas parfaitement équilibrée. 

Les troubles de la croissance des animaux 

qui survivent risquent de faus,ser les expériences 

entreprises sur de tels sujets, c’est pourquoi nous 

avons recherché un corps chimique efficace 

et bon marché capable de guérir la coccidiose 

grave. Une telle substance active doit a priori 

posséder un certain nombre de caractéristiques, 

dont les principales sont les suivantes : 

1’ bloquer ou inhiber le métabolisme vital de 

l’un des stades évolutifs du parasite ; 

2” être doué d’une action directe sur les ookys- 

tes : 

3” avoir un pouvoir antihémorragique ; 

4” être soluble et capable de diffuser dans le 

sang pour atteindre les parasites qui siègent dans 

le chorion muqueux ; 

5” n’être pas nocif pour l’organisme du poulet 

et ne pas entraîner de phénomènes allergiques 

en raison d’une répétition possible du traite- 

ment. 

Les études histologique et histochimique des 

portions d’intestin affectées par le parasite nous 

ont montré que les schizozoites étaient particu- 

lièrement riches en polysaccharides principale- 

ment sous forme de glycogène. Ce sucre sem- 

ble indispensable à la formation des shizontes,, 

de même il existe une consommation de gly- 

cogène au cours de la formation de I’ookyste. 

Nous avons donc recherché parmi les substances 

capables de bloquer le métabolisme des poly- 

saccharides celles qui étaient douées de pro- 

priétés antihémorragiques. 

A côté des dérivés de la phénothiazine à 

action médicamenteuse : antihistaminique, anti- 

parkinsonienne, neuroleptique, neurostatique, 

antiémétique et a.ntispasmodique il existe un 

colorant actif sur le métabolisme des, polysac- 

charides et pourvu d’une puissante action anti- 

hémorragique : il s’agit du ,bleu de tolui- 

dine (*) (**). Cette activité antihémorragique 

dépend pour une part d’une action antihéparine 

prévisible en raison de l’existence d’une fraction 

polysaccharidique fixée aux protéines de la molé- 

cule d’héparine. 

Nous avons recherché expérimentalement 

l’action du bleu de toluidine administré dans 

l’eau de boisson aux poulets affectés de cocci- 

diose caecale hémorragique grave. Nous avons 

constaté l’arrêt de la mortalité dès le deuxième 

jour de l’administration du colorant et une gué- 

rison clinique le troisième iour. 

Reçu pour publication : février 19591 

(*) Houloubek (J.E.). Henrick (J.V,) et collaborateurs. 

- J. amer. Med. ass.. 1949. 139, 214. 
WEISS (W.A.) et coll. - J. amer. Med. ass., 1958, 

166, 603. 

(I*) Le heu de toluidine : 

es+ ,n ch!orhydrate de triméthyldiamidophénothiazine. 
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In vitro le bleu de toluidine en solution phy- 

siologique très diluée produit un arrêt des mou- 

vements des schizozoïtes et pénètre même Iégère- 

ment dans I’ookyste. Cette substance semble 

donc bien douée d’une action directe sur le 

parasite, ce qui ne doit pas surprendre puisqu’il 

s’agit d’un dmérivé de la phénothiazine. 

Le bleu de toluidine expérimentalement s’est 

révélé entre nos mains pratiquement non toxique 

sauf à de très fortes doses et incapable de 

produire des phénomènes allergiques chez les 

oiseaux. Nous n’osons affirmer qu’il en est de 

même chez le lapin ce qui pour l’instant nous a 

empêché d’expérimenter d’une manière suffisan- 

te dans la coccidiose dont cet animal peut être 

affecté. Chez le lapin, en effet, le bleu de 

toluidine se fixe dans le sang sur des molécules 

protéiques. Le complexe formé pourrait- sensi- 

biliser l’animal. 

L’administration du médicament a lieu trois 

matins success,ifs, en remplaçant l’eau de bois- 

son par une solution à I pour 1.000 de bleu de 

toluidine. Les animaux privés d’eau de boisson 

depuis la veille au soir boivent d’autant plus 

facilement la solution qu’elle est bleue. Pendant 

les après-midi les abreuvoirs sont remplis d’eau 

ordinaire. 

Indépendamment de ce, traitement des. mesu- 

res d’hygiène sont appliquées, notamment le 

renouvellement des litières. 

Dans la pratique, les poulets sont traités dès 

que la coccidiose caecale s’est installée d’une 

manière certaine et affecte la majorité des 

sujets’ de l’élevage. Un deuxième traitement a 

lieu un peu plus tard lorsqu’apparaît la’ cocci- 

dimose intestinale. Après cette deuxième cure 

nous n’avons pas eu besoin jusqu’à présent d’ef- 

fectuer un nouveau traitement. 

Nous avons traité avec succès de cette ma.niè- 

re plusieurs lots de poulets, dont certains compre- 

naient 800 et 1.500 animaux. Le bleu de tolui- 

dine, d’un prix de revient particulièrement bas, 

peut être employé sur des lots de volailles très 

importants. La seule difficulté d’utilisation réside 

dans la lenteur de la dissoluton du colorant dans 

l’eau. 

La dose de I pour I .OOO de bleu de toluidine 

semble suffisante, une solution de l pour 5.000 

conduit à des échecs. 

Nous. avons effectué des coupes histologiques 

de l’intestin et du caecum d’animaux guéris sans 

pou,voir retrouver la présence du parasite. II est 

possible que’ le petit nombre de coupes exami- 

nées n’intéres’se pas une zone d’infection chro- 

nique résiduelle ; nous nous demandons, néan- 

moins, si la prémunition observée est bien, com- 

me il est admis, sous la dépendance de la persis- 

tance d’une subi.nfection chronique. 

Nous n’avons pas utilisé dans un but théra- 

peutique les sulfamides à action antidiabétique 

en raison de leur prix de revient nettement plus 

élevé que celui du bleu de toluidine. II est 

probable qu’ils doivent être pourvus d’une action 

anticoccidienne au moins légère. De même nous 

n’avons pas employé le bleu de toluidine dans 

d’autres parasitoses. II est possible puisqu’il agit 

sur le métabolisme des hydrates de carbone, 

qu’il s,oit actif à un degré qu’il conviendra de 

préciser vis-à-vis de certains vers dont les larves 

métabolisent en abondance du glycogène. 

CONCLUSION 

Nous avons utilisé avec succès. en tant que 

traitement curatif des coccidioses aviaires dans 

des élevages, dont l’effectif atteignait 1.500 

poulets le bleu de toluidine. Ce colorant d’un 

prix de revient minime est administré en solu- 

tion de I pour I .OOO trois matins de suite en 

remplacement de l’eau de boisson. L’adminis- 

tration est prolongée d’un iour lors d’affection 

particulièrement grave. II est recommandé d’ap- 

pliquer conjointement des mesures d’hygiène. 

Laboratoire Central de I’levage, 

« Georges Curasson », Dakar. 

Directeur : P. Mornet. 
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SUMMARY 

Toluidine blue in treatment of avian coccidiosis. 

(Author’s Summary) 

Avian coccidiosis is responsible for heavy losses in the big flocks of West Africa in spite of 

using classical medication. Th e author utilised Toluidine Blue sucessfutly as a curative drug for avian 

coccidiosis in flocks up to 1500 chickens. This dye, which is cheap, is given in a I : 1000 solution 

three mornings running in place of the drinking water. When the infection is particu(arly severe, the 

drug is given for one day more. It is recommended to apply sanitary measures at tthe same time. 

RESUMEN 

El azul ‘de toluidina en el tratamiento de la coccidiosis aviar. 

(resumen del autor) 

Las coccidiosis, aviares causan rudas pérdidas en las grandes ganaderias del Africa occidental 

a pesar del empleo de 10s medicamentos clasicos. Nosotros hemos utilizado con ‘resultado como 

tratamiento curative de las coccidiosis aviares, en gallineros cuyos efectivos alcanzaban I .500 potlos 

el azul de toluidina. Este colorante de u.n precio’de compra minimo es administrado a la solution 

de I por 1.000 tres matïanas consecutivas reemplazando el agua de bebida. La administracion se 

prolonga un dia mas cuando la afeccion es particularmente grave. Se recomienda aplicar co.njunta- 

mente las medidas de higiene. 
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Teneur en matières protéiques, 
en phosphore et en calcium 

d’échantillons de farine, fabriqués à partir 
de. trois clupéides du Sénégal 
(Ethmalosa fimbriata Bowdich, SardinelIa eba C.V., 

Sardinella aorita C.V.) 

par M.P. DOUTRE 

Au cours des dernières décades, l’industrie à partir des sous-produits de la conserverie, soit 

des farines de poisson a connu un développe- à partir des surplus de la pêche. 

ment considérable dans le monde. De nombreuses espèces particulièrement 

Dans les pays où l’amélioration zootechnique abondantes, tel le menhaden (Brevoortia tyran- 

du cheptel a fait le plus de progrès, l’éleveur nus) en Amérique du Nord, n’avaient jamais 

a été contraint de modifier ses techniques de répondu aux exigences du goût’ du consomma- 

travail pour pouvoir agir sur les facteurs essen- teur ; d’autres, comme le hareng (Clupea haren- 

tiels déterminant le prix de revient de ses pro- gus) par leur quantité en mer du Nord, pou- 

ductions. vaient permettre une pêche dont les apports 

Le plus important de ces facteurs est sans dépasseraient les possibilités d’absorption ga- 

conteste l’alimentation dont la conduite ration- ranties par l’homme è la fois à l’état frais ou 

nelle permet aux races perfectionnées d’attein- sous forme de préparations variées. Dans les 

dre de la manière la plus économique les meil- mers nordiques, les grands chalutiers étaient 

leurs rendements. L’élevage moderne apparaît amenés à rejeter souvent plus de la moitié du 

comme une industrie de transformation. En pro- résultat d’un trait, dite sans valeur puisque non- 

grès constant pour toutes les espèces domes- marchande. Les déchets des espèces livrées à la 

tiques, ses besoins en matières premières, c’est- conserve, au salage ou au fumage pareillement 

à-dire en aliments, se sont accrus et surtout trouvaient un écoulement difficile et pouvaient 

modifiés. Les végétaux, atitrefois presque exclu- fournir la matière première d’une industrie 

sivement utilisés, sont devenus insuffisants ; i1 a snrexe. 

fa’llu rechercher d’autres sources d’apports, prin- Ainsi donc s’édifia et se développa une acti- 

cipalement pour trouver le composant le plus vité nouvelle qui s’orienta vers la production 

rare et le plus cher des rations alimentaires : les d’une denrée destinée à l’élevage. 

matières protéiques. Durant ces récentes années, l’accroissement 

On s’est alors adressé aux nombreux sous- ‘démographique, souligné par certains organis- 

produits fournis par les industries alimentaires. mes internationaux, de régions du globe aux 

Pour pouvoir traiter rationnellement ces pro- -essources alimentaires particulièrement faibles 

duits, variés dans leur nature et leur composi- amela ces mêmes milieux à tenter de résoudre 

tion, une industrie a pris naissance : celle des :e prob!ème de famine latente présentée par 

aliments composés. Elle met à ia disposition de :es pays ajalif;hs de sous-développés. Par ana- 

l’éleveur des rations réalisant une synthèse har- lo;Ye àdec ce qui avait été une réussite dans 

monieuse des éléments indispensables à I’ectre- i’aj:mentation animale, des nutritionnistes (Afri- 

tien et à la production de son cheptei. c-e ,IL Sud, Chili, Congo belge, etc.) firent 

L . e polsson est très vite apparu comme une 0038~ au poisson, amené à l’état de farine 

source particulièrement riche ei importante (iii+fleur), comme élément destiné à apporter 

d’azote ayant une valeur biologique de pre- ~ les cro%ines indispensables, absentes ou trop 

mier ordre. On pouvait I’obteqir facilement soit ) peu abondantes dans les rations locales. Actuel- 
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lement des firmes internationales recherchent 

la formule de présentation la meilleure d’ali- 

ments riches en matières protéiques, combinai- 

son équilibrée de produits variés, comme : la 

farine de maïs, de mil, le tourteau d’arachide, 

le sucre, les mélasses et la farine de poisson. 

Ces préparations d’un prix d’achat modique se- 

raient destinées à la fois à l’enfant, particulière- 

ment exposé aux troubles de la malnutrition 

(kwashiorkor, carence protidique) et à l’adulte, 

lequel devrait être amené à considérer les, fari- 

nes de poisson comme un facteur d’appoint à 

son alimentation habituelle. Dès 1950, la Sec- 

tion technique des pêches maritimes de Dakar 

en liaison avec le service de chimie alimentaire 

du Laboratoire central de l’élevage de Hann 

entreprenait l’étude de la composition d’échan- 

tillons de farines fabriquées à l’aide des espèces 

les plus communes. peuplant les eaux du Séné- 

gal (Crémoux A. ; Métra1 P.). En 1957, des recher- 

ches plus systématiques sur trois clupéides, : 

Ethmalosa fimbriata Bodwich, Sardinella eba 

C.V., Sardinella aurita ‘C.V., furent poursuivies. 

Les variations annuelles de la teneur en matières 

grasses firent l’objet d’une publication parue en 

1958. Ce sont les résultats relatifs aux taux 

de matières protéiques, de sels minéraux, de 

phosphore et de calcium que ‘nous exposons 

ici. 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

a) Echantillonnage : les analyses ont été réa- 

lisées : 

1’ Sur des échantillons obtenus au cours des 

différents mois de l’année, constitués par des 

individus de même poids, de façon à éliminer 

l’action de la croissance. Pratiquement nous 

distinguerons les poissons de 10 à 30 g et de 

150 à 250 g pour les deux Sardinelles, de 200 

à 3’00 g pour I’Ethmalos,e. 

2” Sur des sujets présentant le même stade 

sexuel de l’appareil génital. 

3” Sur des lots respectant un sex ratio de 

50 p. 100 de manière à éliminer les influences se 

rapportant au sexe (des lots homogènes de cha- 

que sexe sont difficilement réalisables à cer- 

taines, époques de I’a.nnée dans les conditions où 

nous avons opéré). 

4;” Sur des poissons provenant tous du même 

lieu de pêche : Baie de Hann (Sardinelles), Petite 

Côte (Ethmaloses). 

b) Préparation ,dNes échantill~ons. 

Le matériel expérimental soumis aux analyses 

fut l’objet des préparations suivantes : 

- lavage pour élimination de la plus grande 

partie du sable ; 
- cuisson dans une quantité d’eau équiva- 

lente au poids du poisson (2 kg) dans un 

cuiseur fermé et maintenu à ébullition 

pendant une durée de cinq minutes ; 
- essorage par dilacération et centrifugation 

d,e manière à obtenir un résidu solide con- 

tenant en moyenne 30 y0 d’eau ; 

- les jus de cuisson et d’essorage furent 

recueillis pour dosage des corps gras seLrIs ; 

il est certain qu’une fraction des protides 

et des sels minéraux échappèrent ainsi à 

nos mesures qui malgré tout conservent 

plus qu’une valeur comparative, car ces 

pertes peuvent être considérées comme 

infimes par rapport à la quantité de pro- 

tides et de sels minéraux contenue dans 

le tourteau ; 
- séchage de la matière solide en couche 

mince dans une étuve à air réglée à 

60” ; 

- broyage le plus fin ,-possible et reprise 

dans un broyeur à marteaux sur grille de 

2 mm et homogénéisation. 

c) Analyses (*) : 

- Humidifé : le dosage de l’humidité a été 

réalisé à l’étuve à air, réglée à 102, 103 

degrés ; la dessiccation étant pours.uivie 

jusqu’à l’obtention d’un poids constant. 

- Matières minérales : l’incinération des pri- 

ses d’essai fut faite au four, réglé à 550 

degrés. 

- Phosphore : méthode calorimétrique fon- 

dée sur la formation d’un complexe bleu 

par action de l’acide molybdique sur un 

phosphate en présence d’agents réduc- 

teurs (hydroquinone, sulfite de s0ud.e). La 

minéralisation par attaque nitroperchlori- 

que a été utilisée. 

- Calcium : le ‘dosage a été effectué sur le 

(*) Analyses faites au Laboratoire central de I’Elsvage 
le Dakar-Hann [MM. Labouche, Mainguy et Mme Lan- 
Ilois). 
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filtrat de l’insoluble chlorhydrique des cen- RESULTATS 
dres, par précipitation sous forme d’oxa- 

late (pH 5). 
(Voir fableaux et courbes exposant les valeurs 

- Azote total : la minéralisation des échan- 
obtenues au cours de l’année 1957.) 

tillons a été faite par l’acide sulfurique Les matières protéiques, les matières miné- 

concentré en présence de sulfate de potas- rales totales, le phosphore et le calcium sont 

se et de sulfate de cuivre. La distillation exprimés en grammes pour mille de la matière 

de l’azote a été opérée sur une prise ali- sèche débarrassée de l’insoluble chlorhydrique 

quote dans un appareil de Parnas et (silice). 

Wagner. N: indique le nombre de dosages. 

- Azote volatil total : les prises d’essai ont x : la moyenne arithmétique des résultats. 

été préalablement extraites à l’eau et 

déféquées par l’acide trichloracétique. 
s 

: l’écart type de la distribution. 

L’extrait a été ensuite traité par la magné- 
m : l’erreur standard. 

sie calcinée dans un appareil distillatoire ~ Les deux dernières colonnes donnent les valeurs 

de Schloesing Aubin. j minimum et maximum entre les limites desquelles 

2 

1 

l 

1 

Espkes Teneur en B P 0 im o- 
$Cl max. 

Min. 

Matières protéiques (N x 6,25) 
Etbmloss p. 1.000 12 641,21 f 32177 9187 662,97 619.45 

fimbriats Matières minérales 1.000 p. 12 184111 f 7,533 2,268 189,ll 179,ll 

00 à 300 g Phosphore 1.000 p. 12 28,93 i 6.24 1,679 33,07 24.79 

Calcium 1.000 p. 12 52,22 + 8,979 2,704 48,18 46,26 

Matières protéiques (N x 6,251 
SardinelIs p. 1.000 13 674.37 + 50,3 14,537 706,06 642.68 

eba de Mstikes mioérales p, l.CGG 13 170,28 +22,845 6,602 lb,67 155189 

1oàsg Bosphore p. l.OCC 13 31,22 i 5*90 1,705 34,93 27,51 

Calcium 1.000 p. 13 52.94 * 9,242 2,671 1~76 47112 

Matières protéiques (N x 6.25) 
ti*lza p. 1.000 14 660,41 + 31,11 8,629 &9,04 641.70 

eba de Matières minérales l.@JC p. 14 1@3+6 i 27,345 7,583 2p3.03 170,29 

5oà25og Phosphore p. 1.000 14 32,92 t 6,195 0,476 53.94 31,90 

Calcim p. 1.000 14 57,81 + 14,035 2,33 60.14 55.48 

Wati&es protéiques (N x 6,251 
Sardinella p. 1.000 13 674,oO 2 64,815 18,732 714,B 633,li' 

auxi.ta de natières minélales p. l.aQ 13 152,02 t 24,90 7,219 167175 136.29 

lOà3Qg phosphore p. l.OGa 13 26,71 + 6,185 1,787 W,60 22,82 

Calcim l.OCO p. 13 42,92 & 11,91 3,442 '50,42 35,42 

ktières ga-otéiques (N x 6,251 
saraine1l8 p. 1.000 14 643,B 2 %@ 10,674 66633 620,28 

aurits de HatiSreaninkalesp. l.cOO 14 160,19 2 3~ 7,791 177,Ol 143137 

50 à 250 Q Rlos*re p. 1.m 14 293 f 5,795 1,607 32,85 25,91 

calcila p. 1.COC 14 48,ll ,f 11,803 3,274 ,55,18 41.04 
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la moyenne des résultats répondant aux prélève- 

ments effectués dans les mêmes conditions expé- 

rimentales a 95 chances sur 100 de se situer. 

Remarque : le taux de protéine brute a été 

obtenu en multipliant le taux d’azote total par 

le coefficient standard 6,25 utilisé commerciale- 

ment puisqu’on admet que la teneur en azote 

des protéines animales est presque toujours voi- 

sine de 16 p. 100 : 

(P = N X ‘,“b” = N X 6,25) 

Cette conversion est généralement entachée 

d’erreur, l’azote des farines de poisson n’étant 

TABLEAU II 

pas uniquement protéique. On trouve en effet 

des produits d’hydrolyse des matières protéi- 

ques, des, amines volatiles, des sels ammonia- 

Caux, de l’urée, etc., ce qui fausse par excès 

les chiffres obtenus pour quelques analyses. 

INFLUENCE DU DEGRE DE PARAGE 

L’influence du degré de parage fut étudiée 

sur des Sardinella eka adultes de 150 à 250 g. 

Les résultats sont exprimés comme précédem- 

ment e.n grammes pour mille de la matière 

sèche débarras,sée de l’insoluble chlorhydrique. 

Degrddepmge Matières btiéres 
ulinwes pt&ques Phosphore Calcium 

Farine de filets 

Farine de poissons 
étOtés, Bviscérés 

Farine de poiasom 
éVbOél-éS 

102.96 784.13 10,74 9,68 

140,25 695,63 31.61 %* 

lr?,ej 565,93 " x,34 56,18 

J F M A A. J A 
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SUMMARY 

Percentage of protein substances,, phosphorus and calcium in samples 

of fishmeal made with three clupeides from Senegal 

(Ethmalosa Fimbriata Bowdich, Sardinella eba C.V., Sardinella aurita C.V.). 

(Author’s Summa’ry) 

Bearing in mind the possible expansion in the utilisation of fishmeal, in the food of the popu- 

lation of underveloped countries, the author has studied the percentage of protein substances, 

minera1 salts, phosphorus and calcium in samples of fishmeal made with three clupeides the most 

obundant in the Senegalese ,sea. The results of 65 quantitative analysis during one year. are pre- 

sented in this article. 

RESUMEN 

Contenjdo‘en matérias protéicas, en f6sfo8ro y calcio de muestras de harina, 

fabricadas a paIrtir de tIres, clupeidos del Senegal 

(Ethmalosa fibriafa Bowdich, Sardinella eba C.V., Sardinella auriia C.V.) 

(resumen del autor). 

Habiendo te.nido cuenta del desarrollo que. puede tomar la utilizacion de harinas de pescado 

en la .alimentacion de ,las poblaciones de 10s paises sub-desarrollados, hemos fiiado nuestra aten- 

cion sobre el contenido en materias proteicas, en materias minerales, fosforo y calcio de las mues- 

tras de harina’ de pescado fabricadas a partir de tres clupeidos, 10s mas abundantes en las aguas 

maritimas senegalesas. Damos aqui 10s resultados obtenidos en cuanto a 65 dosaies efectuados 

en el curso de un aiio. 
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Le poisson dans l’alimentation du Vietnamien 

par Mlle NGUYEN-THI-LAU ei C. RICHARD* 

Le powon et les préparations qui en dérivent 

jouent un rôle de premier plan dans I’alimenta- 

tion du Vietnamien, ichtyophage comme la plu- 

part des Extrême-Orientaux. 

Dans les villes comme dans les campagnes riz;- 

coles, la ration du Vietnamien des classes pau- 

vres est le plus souvent caractérisée par un désé- 

quilibre entre les 3 grands groupes de prikpes 

nutritifs : glucides, lipides et protides (dont l’har- 

monieuse répartition est indispensable à toute 

alimentation rationnelle). 

En effet, principalement composée d’aliments 

de nature glucidique où prédominent le riz et 

les préparations oryzées à côté de végétaux 

divers (I 3), cette ration est insuffisamment pour- 

vue de protéines animales nécessaires aux besoins 

énergétiques et plastiques de l’organisme. Cette 

inégale répartition entre les 3 grandes caté- 

gories d’aliments, conduit dans les cas extré- 

mes à une malnutrition protéique er aussi par- 

fois à des troubles béribériques par suite d’une 

trop faible valeur du rapport vitamine B 

glucides (9). 

Les viandes de boucherie, les volailles et les 

poissons permettent de pallier cette carence 

protéique animale. Mais au Vietnam pour des 

raisons d’économie et de tradition, la viande 

de boucherie n’est pratiquement pas consom- 

mée dans les classes pauvres, les volailles et 

surtout les œufs le sont davantage. encore que 

de façon insuffisante. II reste donc les poissons 

dont l’ingestion sous des formes variées apporte 

à l’organisme la source principale des protéines 

animales indispensables (5). La faveur dont jouis- 

sent les produits de la pêche auprès des Viet- 

Reçu pour publication : septembre 1959. 
(*) Chefs de laboratoire à “lnstitbf Pas+eur ào 

Saigon. 

namiens explique d’une part le nombre impor- 

tant des espèces consommées et d’autre part 

la diversité des préparations qui en dérivent : 

poissons séchés et salés, macérations variées, 

saumures et sauces condimentaires... 

II nous a donc paru utile d’étudier tout d’abord 

ia composition chimique, la valeur nutritive et 

énergétique des principales variétés de poissons 

consommés à l’état frais, ce qui .nous a permis 

de dresser une table de composition des pois- 

sons vietnamiens. 

Dans la seconde partie de ce travail, nous 

avons examiné les modes de fabrication et I’inté- 

:êt diététique des préparations ichtyologiques 

vietnamiennes suivantes : 

- nuoc-mam, sauce condimentaire résultant 

d’une protéolyse de poissons entiers en milieu 

fortement salé ; 

- mom, macération dans le sel de poissons 

éviscérés, ultérieurement enduits de riz grilSlé 

et de sucre ; 

- kho, poissons salés et desséchés.... 

Avant de conclure sur l’importance et la place 

d u poisson dans l’alimentation du Vietnamien, 

nous indiquerons sommairement à la fin de cette 

note les techniques analytiques utilisées pour 

;e dosage des principaux constituants des pois- 

sons faisant l’objet de notre étude. 

1” POISSONS FRAIS DE CONSOMMATION 
COURANTE AU VIET-NAM 

Les Vietnamiens consomment aussi bien des 

polssons de mer que des poissons d’eau douce. 

De nombreuses espèces sont appréciées, cer- 

taines connaissent une faveur que justifient moins 
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leurs qualités gustatives proprement dites que 

des habitudes de consommation qui se sont trans- 

mises de génération en génération. 

Notre étude porte sur 19 espèces de poisson, 

qui sont considérées comme de consommation 

courante au Viet-nam. 

Nous indiquons ci-après leur nom vernacu- 

laire vietnamien et le nom zoologique corres- 

pondant : 

Ca /oc : Opiocephalus striatus 

Ca tre : C/arias fuscus 

Ca sut : Trichogaster trichopterus 

Ca thu : Cybium commersoni 

Ca chim : Coradion altivelfis 

Ca ro : Anabas testudineus 

Ca ‘chep : Cyprinus carpio 

A ces 7 premières espèces, il faut ajouter les 

12 suivantes,. qui entrent moins souvent que les 

précédentes dans la composition des rations ali- 

mentaires du Vietnamien : 

Ca chat : Bagroides macracanthus 

Ca chach : Mastacembelus favus 

Ca bong cat : Glossogobius giurus 

Ca bong tuong : Oxycleotris marmorata 

Ca that lat : Notopterus chitala 

Ca long tong : Rasbora sp. 

Ca linh : Dangila sp. 

Ca doi : Mugi1 Affinos 

Ca rua : Macrochirichtys macrochirus 

Ca phen : Parupeneus indicus 

Ca moi : Coilia lindmani 

Ca khoai : Chauliodus Sloanei 

Pour chacune de ces 19 espèces, nous avons 

systématiquement déterminé les teneurs en humi- 

dité, en protides, en lipides, en glucides, en cen- 

dres, minérales, en phosphore, en calcium, en 

magnésium, en fer, en manganèse, en sodium, en 

potassium, en chlore, en vitamine B, (thiamine) 

et calculé le rapport Ca/P ainsi que la valeur 

énergétique. 

Nos résultats sont rapportés en grammes (hu- 

midité, protides, lipides, glucides, cendres), en 

milligrammes (ions minéraux), ou en microgram- 

mes (thiamine) pour 100 grammes. de partie 

comestible de poisson. 

La valeur énergétique a été établie en utiii- 

sant les coefficients de transformation calori- 
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fique de Atwater (à savoir 4 calories par gram- 

me de protide ou de glucide et 9 calories par 

gramme de lipide) et exprimée en calories pour 

100 grammes de partie comestible. 

Tous nos résultats sont groupés dans. le ta- 

bleau I qui constitue la Table de composition des 

poissons veitnamiens de consommation courante. 

De ce tableau il ressort que la chair des pois- 

sons vietnamiens présente en général des ana- 

logies marquées avec les viandes rouges. par leur 

teneur élevée en matières albuminoïdes et par 

leur faible taux de glucides. Dans le tableau II, 

nous empruntons à Mme Lucie Randoin et 

coll. (10) les chiffres correspondants relatifs aux 

viandes de bceuf, de cheval, de mouton et de 

porc. 

Les poissons vietnamiens ont, grosso modo, la 

composition moyenne suivante : 

humidité 70 à 85 o/. 

protides i 0 à 25 o/. 

lipides 0, I à I 3 o/. 

glucides moins de I y0 

sels minéraux 0,8 à 1,5 % 

?t une valeur énergétique comprise entre 55 et 

175 calories pour 100 grammes. 

Si l’on examine en détail les valeurs des cons- 

‘ituants nutritifs, des éléments minéraux (méga 

st o!igoéléments) (2) et de la thiamine (3) que la 

:hair de poisson est susceptible d’apporter à la 

.ation alimentaire du Vietnamien, on est amené à 

‘aire les remarques suivantes : 

Protides. Les teneurs relativement élevées en 

natières albuminoïdes de la chair des poissons 

Getnamiens (13 à 25 grammes/1 00 grammes) 

:orrespondent sensiblement à celles des viandes 

‘auges de boucheri,e (15 à 22 grammes/100 

grammes) et présentent un intérêt non négli- 

jeable dans le régime alimentaire du Vietna- 

nien, régime caractérisé par une insuffisance de 

)roltéines animales. Si l’on estime à 60 grammes 

:nviron, le poids de poisson frais ingéré par iour 

!n moyenne par un grand nombre de Vietna- 

niens, on en déduit que l’apport quotidien de 

)rotéines de poisson est compris entre 8 et 

5 grammes, quantité qui couvre une partie 

nportante des besoins protéiques de I’indi- 

idu. 

Ces, besoins sont chiffrés à l gramme de pro- 

ide par kilogramme de poids corporel, soit 
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TABLELU II - TABLE DE COM?XITION DE QuELQLI5 VIANDES DE MAMMIFkFZS 

selon Mme L. Randouin, P. Le Gallic & J. Causeret 

(Résultats rapportés à 100 grammes de chair de mammifères) 

Muscle de boeuf 
Muscle de cheval Muscle de nouton 

Muscle de porc Muscle de porc 

(frais & aru) 
(maigre : (gras 

jambon, filet) 
: épaule, 

jambon, C%es) 

Humidité (g) 70,5 74 x,5 68,5 53,5 

Prctides (g) 18 22 17 20 15 

Lipides (g) 10 2 11 10 30 

Phosphore (mg) 220 200 92 200 200 

Calcium (mg) 10 13 7 22 22 

Magnésim (mg) 25 12 32 32 

Fer (mg) ' 315 0,46 195 195 

Sodium (mg) 50 

Potassium (mg) 340 283 

Chlore (mg) 90 

Thiamine (rg) 190 170 930 930 

Glucides (g) 095 1, 095 095 095 

Rapport Ca/P 0,045 0,065 0,076 0,ll 0;11 

Valeur énergé- tique (calories) 164 110 169 172 332 

pour un Vietnamien de ‘corpulence normale (50 

kg) à 50 grammes de protides par jour dont le 

tiers au minimum doit être d’origine animale, 

c’est-à-dire qu’il faut au minimum 18 grammes 

d e protides d’origine animale. 

Il est à ‘noter que le Ca thu (Cybium commer- 

son;) est ~ le poisson vi,etnamien le plus riche 

en protides : 24,99 g pour 100 g et par suite 

l’espèce dont il faut recommander la consom- 

mation. 

Lipid#es. Les teneurs en lipides présentent, 

d’un poisson à l’autre, de grandes variations, de 

0, I I à 10 grammes pour 100 (5). Néanmoins, 

dans l’ensemb!e les poissons fournissent un assez 

faible appoint de matières grasses d’origine 

animale à la ration du Vietnamien, légèrement 

déficitaire en lipides. 

Le poisson Ca Do; (Mugi/ Affinas) grâce à 

sa teneur très élevée en matières grasses (10 %) 

constitue ‘l’espèce la plus intéressante au point 

de vue énergétique, fournissant I75,68 calories 

pour 100 grammes. d’e partie comestible. 

Phosphore, Calcium. Rapport Ca/P (2). Les 

taux de phosphore oscillent entre I 16, et 256 

milligrammes pour 100 grammes, chiffres à peine 

inférieurs dans l’ensemble à ceux donnés par les 

viandes de boucherie. 

Par contre, les poissons vietnamiens consti- 

tuent une excellente source de calcium (7 à Ii4 

milligrammes pour 100 grammes) surtout lors- 

qu’ils sont consommés entiers sans qu’on enlève 

les arêtes : Ca linh, Ca Mai, Ca Bang Caf. 

De plus, chez les poissons, les rapports phos- 

phocalciques Ca/P sont compris entre 0,03 et 

0,80 et permettent une meilleure assimilation 

de ces 2 éléments minéraux par comparaison 

avec la chair des mammifères caractérisée par 

un déséquilibre du rapport phosphocalcique 

(Ca/p : 0,05 à 0,IO). 

Magnésium. Les poissons vietnamiens appor- 

tent à l’organisme de 28 à 40 mg de magné- 

sium pour 100 grammes de partie comestible. 

Ces chiffres correspondent à ceux indiqués par 

J. Causeret (2) d ans son étude sur les éléments 

316 

Retour au menu



minéraux des poissons. D’après cet auteur, ia propriétés nutritives intéressantes qui résultent 

chair de poisson contient en moyerne 30 mg e- partie de leur mode de fabrication. 

de magnésium pour 100 g, quantité qJ; permet 

de couvrir le dixième des becoinr qLot!d.e-s 
Enfin il faut noter que les Vietnamiens appar- 

‘enanf aux classes les plus déshéritées de la 
en magnésium que l’on estime à 30C mg. 

Fx. D’une façon générale, :es poissons ren- 

ferment moins de fer que ies viandes rouges : 

- poissons vietnamiens de : O,3 à I m;::i- 

gramme pour 100 grammes ; 

- viande de bœuf : 3,5 mill;grammes pour 

100 grammes ; 

- viande de porc : I ,5 milligramme pour 

100 grammes. 

Manganèse. Cet oligoélément n’existe qu’à 

I’état de traces dans la chair des poissons comes- 

tibles. 

Sodium et Potassium. Ces ions alcalins pré- 

sentent de; teneurs et des rapports semblables 

dans la chair des poissons comme dans celle 

des mammifères, soit 50 milligrammes de Na 

et 300 milligrammes de K pour 100 grammes. 

Chlore. Les chlorures, exprimés en ion CI, 

de la chair des poissons varient entre 90 et 

220 milligrammes pour 100 grammes de partie 

comestible. 

Thiamine. La vitamine B,, si utile à la ration 

hyperglucidique du Vietnamien, n’est présente 

dans le poisson qu’à des taux relativement bas, 

de 20 à 50 microgrammes pour 100 grammes, 

taux nettement plus faib!es que ceux des vian- 

des de boucherie (bœuf 190, mouton 170 et 

porc 930 microgrammes pour 100 grammes) (3). 

2” PREPARATIONS ICHTYOLOGIQUES 

VIETNAMIENNES 

DE CONSOMMATION COURANTE 

L’ichtyophagie du Vietnamien ne se iimite pas 

à la consommation de poissons frais et entiers, 

il faut tenir compte aussi, dans l’établissement 

de la ration journalière, de divers adjuvants 

alimentaires typiquement vietnamiens préparés 

à partir de poisson et de sel, tels que le nuoc- 

mom, le co mam, le kho-mam... que les Viet- 

namiens utilisent pour relever le goût d’un cer- 

tain nombre de plats, et en particulier du r;z. 

base de l’alimentation des classes pauvres (8). 

Ces préparations ichtyologiques présentent des 

société, se nourrissent de mam, poissons macérés 

dans dti sel, puis enrobés de sucre, et de kho, 

poisscns secs et salés, d’un prix beaucoup plus 

modique que les poissons frais qu’ils consom- 

ment olUs rarement. Ces mêmes Vietnamiens 

UTfiiSe?i aussi pour assaisonner le riz, base de 

leur alimentation et qui leur procure une sen- 

sation de replétion gastrique, du nuoc-mam, 

ce dernier, il est vrai, de qualité inférieure. 

1’ NUOC-MAM 

Le nuoc-mam est, par excellence, l’aliment 

cond:ment national vietnamien. 

rréparation. 

Pour préparer le nuoc-mam, les saumuriers 

vietnamiens disposent dans de grandes cuves en 

bois, du poisson et du sel en couches alternées. 

II s’agit généralement de poisson de mer, plus 

rarement d’eau douce. Dans tous les cas, le 

poisson n’est jamais éviscéré. Quant au sel, il 

présente en poids la moitié ou le tiers de la 

quantité de poisson. 

Après plusieurs mois de macération, on soutire 

un jus brunâtre d’odeur forte tr,ès caractéris- 

tique, puis on procède à un nombre limité de 

lessivages du contenu des cuves avec de l’eau 

salée (4). 

Les ius obtenus constituent les diverses variétés 

ie ruoc-mom. Cette industrie saumurière est 

principalement localisée dans la région de Phan- 

Thiêt et dans la grande île de Phu-Quôc (fig. 1). 

Le nuoc-mam résulte de l’auto-digestion de la 

chair de poisson et plus spécialement de ses 

protides par les enzymes des glandes digestives. 

Concurremment avec ces enzymes interviennent 

des germes anaérobies stricts qui en plus de leur 

action protéolytique contribuent à donner au 

luoc-mom son fumet si particulier. Ce protéoly- 

sat est protégé contre les putréfactions bacté- 

riennes par une très forte proportion de sel. 

On peut définir le nuoc-mum comme u.ne solu- 

tion fortement salée de produits de désinté- 

gration de la chair de poisson, constitués princi- 

palement par des amino-acides. 
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Fig. 1. - ‘Grands centres saamuriers du Viet-nam. 

Suivant la réglementation en vigueur au Viet- 

nam, on classe les nuoc-mam d’après leur teneur 

en azote total : les Nuoc Mam Nhi [de qualité 

extra) doivent titrer plus de 18 grammes d’azote 

total par litre, les Nuoc Mam Nhut (de qualité 

supérieure) plus de 14 grammes et les Nuoc Mam 
Ngung (de qualité ordinaire) plus de I I gram- 

mes. 

Tout nuoc-mum contenant moins de I I gram- 

mes d’azote total par litre devrait en principe 

être rejeté, de même que tout nuoc-mum putré- 

fié. L’indice d e putréfaction est donné par la 

valeur du rapport 
N ammoniacal 

N formol 
X 100, qui 

ne doit pas dépasser SO. 

ComposXon chimique ( 12). 

Comme nous l’avons dit plus haut, on peut 

considérer le nuoc-mum comme une solution salée 

d’amino-acides. 

En effet la désintégration de la chair de pois- 

son tout au moins dans les nuoc-mum bien faits 

est poussée jusqu’au stade acides aminés. Divers 

auteurs, faisant appel à des techniques analy- 

tiques assez différentes n’ont pu mettre en évi- 

dence ni protéines, ni même de peptides. Outre 

ces amino-acides, il faut mentionner comme 

composés azotés de l’ammoniaque, des bases 

aminées, de l’urée, de la créatinine... 

Par chromatographie de partage sur, papier, 

Blass et collaborateurs (1) ont pu établir la liste 

et le pourcentage approximatif des amino-acides 

d’un nuoc-mum de qualité ordinaire. 

Ce nuoc-mum présentait les caractéristiques 

suivantes : 

‘Chlorures de sodium . . . 280 g/litre 

Azote total . . . . . . . . . . I2,4 g/litre 

Azote ammoniacal . #3,8 g/litre 

Azote aminé + Azote ammo- 

niacal (titrage Sorensen) 9,5 gJlitre 

Azote aminé (par différence) 5,7 g/litre 
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Avec la répartition suivante : 

Cystine ................... 

Acide aspartique ........... 

Acide glutamique .......... 

Serine .................... 

l 
Glycocolle ................. 

Thréonine ................. 

Alanine ................... 

Valine .................... 

Leucine ................... 

Isoleucine ................. 

Phénylalanine .............. 

Lysine .................... 

Arginine .................. 

Histidine .......... moins de 

Proline .................... 

Tryptophane ............... 

Tyrosine ................... 

Méthionine ................ 

0,25 g/litre 

2,4 g/litre 

4,0 g/li+re 

0,8 g/litre 

2,4 g/litre 

2,0 g/litre 

4,2 g/(itre 

3,r) g/litre 

4,0 gJIitre 

4,0 gJIitre 

I ,5 g/litre 

4,0 g/litre 

2,0 g/litre 

0,3 g/litre 

0,5 g/litre 

0,5 g/litre 

0,8 g/litre 

0,8 g/litre 

Pour les nuoc-mam de qualité Nhi (extra) et 

Nhut (suphrieure) ces quantités sont à multiplier 

respectivement par I ,6-2,0 et par I ,2-l ,5. 

On voit donc que le nuoc-mam renferme à des 

concentrations assez intéressantes (sauf en ce qui 

conce’rne I’histidine) les 9 acides aminés indis- 

pensables à l’organisme, qui ne peut les. syn- 

thétiser et que doit lui fournir son alimentation : 

lysine, leucine, phénylalanine, valine, thréonine, 

méthionine, isoleucine, histidine, tryptophane. 

Cette richesse en amino-acides rend compte 

de la valeur nutritive des nuoc-mom. Mais en P!US 

de cet apport azoté, il ne faut pas perdre de vue 

que’ la teneur en sel des nuoc-mam, quelle qu’en 

soit la qualité, varie entre 240 et 280 g par 

litre. 

La teneur élevée en fluor des nuoc-mom, voi- 

;,ine de 100 mg par litre est particulièrement 

ntéressante, et permet de pallier concurremment 

4vec le thé et les aliments d’origine marine, les 

nsuffisances en fluor des eaux de boisson du 

Vietnam et explique en grande partie la rareté 

-elative des caries dentaires chez: les adultes et 

es enfants vietnamiens (1 1). 

La recherche des vitamines. dans le nuoc-màm 

a fait l’objet de différents travaux. A part la 

vitamine B,, que Vialard-Goudou et collabora- 

teurs (14) ont décélée à des doses allant de 25 

i 200 microgrammes par litre, toutes les recher- 

ches ont été négatives, y compris celle de la 

Thiamine, vitamine qui fait si fâcheusement dé- 

faut à la ration alimentaire trop riche en glu- 

cides de certains Vietnamiens. 

Quantités de nuoc-man ingérées par iour. 

Grosso modo on peut évaluer ces quantités 

respectivement à 15, 30 et 60 ml par iour chez 

les Vietnamiens des classes aisée, moyenne et 

pauvre. Mais il ne s’agit pas des mêmes qua- 

lités de nuoc-mam ; les premiers consomment 

des nuoc-mam de qualité extra’ ou supérieure 

(nuoc-mum à environ 80 g d’amino-acides par 

litre), les seconds des nuoc-mdm de qualité 

moyenne ou ordinaire (nuoc-mum à environ 60 g 

d’amino-acides par litre), les der~niers enfin des 

nuoc-mum de qualité ordinaire (nu,oc-mom à 40 g 
d’amino-acides par litre) et surtout même des 

nuoc-mum non conformes à la réglementation 

présentant un début de putréfaction ou titrant 

moins de I I g d’azote total par litre. 

Exprimé en grammes d’amino-acides, cet ap- 

port azoté par iour peut être approximative- 

ment déterminé comme suit : 

Cette forte minéralisation permet de compen- - Vietnamiens des classes aisées 
ser en partie les pertes de sels éliminés avec la 80 X 15 
sueur, déperdition saline assez considérable en 

I .ooo 
= 1,2 g. 

région tropicale, et de maintenir l’équilibre élec- 

trolytique des humeurs. - Vietnamiens des classes moyennes 

Outre les ions chlore et sodium, le nuoc-mom 60 X ‘30 
renferme du phosphore (300 mg par litre) avec 

I .ooo 
= 1,8 g. 

la répartition suivante : 

- phosphore minéral (275 mg), 
- Vietnamiens des classes pauvres 

- phosphore organique (25 mg), 40 X 60 

du calcium (350 mg/litre), du magnésium [I ,3 g I .ooo 
= 2,4 g, 

par litre), du soufre (environ deux grammes de ~ Sans être considérables ces quantités d’amino- 
soufre minéral par litre)... , acides ingérés journellement valent autant par 

319 

Retour au menu



l’appoint d’éléments azotés que par la variété et 

la qualité des acides aminés. 

2” MAM 

Ces préparations ichtyologiques constituent 

les aliments-condiments azotés des classes les 

plus dés’héritées de la société viemamienne, qui 

les consomment en lieu et place des poissons 

frais. 

des poissons salés est comprimée à l’aide ‘de 

bambous placés en travers du récipient. 

d) Or verse ensuite une solution concentrée 

3e sel marin qui recouvre le tout d’une tren- 

taine de centimètres. 

e) On abandonne à la température ambiante 

pendart 3 mois. 

La fabrication des mam revêt un caractère 

familial à la différence de celle des nuoc-mom, 

véritable industrie saumurière localisée dans quel- 

ques grands centres de production (fig. 1). 

On peut distinguer les mam CU ou mam de 

poisson, les mum tom ou mum de crevettes et 

les bu khiu ou mum de crabe. 

f) Au bout de ce temps, on siphonne la 

soiution saiée surnageante que l’on conserve à 

part. 

g) Les poissons sont alors retirés des jarres, 

et sont enduits de tinh (farine de riz grillé) et 

d’une pellicule de chuo mum (sirop de sucre). 

h) 1:s sont à nouveau placés dans les iarres, 

et maintenus soigneus.ement comprimés à l’aide 

de morceaux de bambou. 

i) Une fois encore ils sont recouverts avec la 

solution salée qui avait été récupérée à cet effet, 

et abandonnés à la température ambiante pen- 

dant 3 à 4 mois. 

Si les mum CU et les bu khiu conservent la 

forme originelle des poissons ou des crabes à 

partir desquels ils sont préparés, les mum tom 

par contre se présentent sous forme de pâte qui 

rappelle le pruhoc ou pâte de poissons cambod- 

giens (8). 
Ce n’est qu’après ce délai que les mum syi 

déclarés < bons pour la consommation ». 

Préparation des mam ca. 

Nous ne détaillerons ici que la préparation 
Composition chimique. 

des mum de poisson, qui comporte les phases 
On trouvera rassemblés dans le tableau III les 

suivantes : 
caractères chimiques des échantillons de mom 

a) Les poissons sont lavés, triés, étêtés et 
en provenance du Sud-Viet-nam que nous avons 

éviscérés alors que dans la fabrication des nuoc- 
anaiysés. Nous avons dosé successivement I’hu- 

mum, on utilise les poissons enfiers. 
midité, ies protides, les lipides, les, glucides, les 

cendres minérales, les ions chlore, sodium et 
b) Puis les poissons sont s,oigneusement salés. potassium, les résultats étant exprimés en gram- 

c) On les introduit d ans des jarres et la masse mes pour 100 grammes de partie comestible. 

TbBLEaU III - COMPOSITION CHIMIQUE DES "MM" VIETNAMIENS 

(Résultats rapportés A 100 grammes de partie oomestible) 

Huaidit (g) 45955 

Protides (g) 22,57 

Wides (rd l,M 
Glucides (g) 2q31 

Cendres (g) 10,75 

Chlore (g) 5.82 

sodim k) 3,60 

Potasaim (g) 0,28 

I I 

52,60 

20,lO 

0,93 

14,81 

Il,50 

6,15 

3160 

0,30 

50135 51.27 58,22 

26,25 21,87 21,87 

0,69 2,02 4900 

7,14 15,61 1.30 

15,57 9,43 14161 

6,03 6,07 6,50 

4m 3,~ 4940 

0,30 0,26 0,28 
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A la différence des nuoc-r-nom, solution salée 

d’amino-acides, résultant de I’autolysat de la 

chair de poissons entiers, les mam conservent 

pratiquement inaltérées ies matières a:buminoi- 

des des poissons et ne subissent qu’une pro- 

téolyse discrète, en effet les mam comme les 

poissons renferment de 20 à 26 p. 100 de 

protides, mais alors que la chair de poisson a 

une teneur en eau de 70 à 85 p. IOC, jes mom 

eux ont un taux d’humidité compris erire 45 

et 58 p. 100 ; on peut donc conclure à tir,e 

perte assez sensible en azote protéique sou; 

forme d’amino-acides passés en SG~L?~G? dans 

les exsudats salés. 

Néanmoins tel quel le mom constitue une pré- 

paratyon ichtyologique fort intéressante par sa 

teneur relativement élevée en matières protéi- 

ques. 

Enfin comme autres caractéristiques qui dif- 

férencient les mam de la chair de poZsson et 

des nuoc-mom, on peut citer leur teneur élevée 

en glucides (7 à 20 %), par suite de I’errobage 

des mam lors de leur fabrication par de la 

farine de riz grillé et surtout par du sirop de 

sucre, et enfin leur taux de sels minéraux (9 à 

15 %) qui s’explique par le salage auquel ilc 

sont soumis. 

Utilisations culinaires. 

Alors que la plupart des Vietnamiens ~‘uti!;- 

sent que de petites quantités de mom comme 

condiment pour relever le goût de certains 

plats, les Vietnamiens des classes ies p’us pau- 

vres en consomment presque quotidiennement 

une vingtaine de grammes en lieu et place des 

poissons frais que leurs moyens ne leur permet- 

tent pas de s’offrir. 

Une vingtaine de grammes de mam apporte 

à !a ration alimentaire de 4 à 5 grammes de 

protides, de 0,25 à l gramme de lipides et de 

2 à 3 grammes de sels minéraux. Les besoins 

en azote protéique animal sont loir d’éire cou- 

verts par la consommation du mam, néanmoins 

les apports nutritifs contenus dans !ec mam, 

méritaient d’être signalé;. 

3” KHO 

Obtenus par saiage puis séchage de certaines 

espèces de pois:on frais et vendus à bas prix, 

les kh o permettent aux Vietnamiens des classes 

pauvres de disposer pour accompagner leur riz, 

d’un aliment P!US riche en azote protéique que 

Jes poissons frais. 

Fabrication et valeur nutritive. 

Seion R. Lafont (7), il faut de 3 à 4 kilogram- 

mes de poisson frais pour obtenir I kilo de pois- 

son sec. Ce même auteur signale que les pois- 

sons salés-séchés que l’on trouve sur les marchés 

cambodgiens, sont souvent insuffisamment séchés 

et qu’ils renferment encore de 40 à 50 p. 100 

d’humidité résiduelle, ce qui les expose ,aux fer- 

mentations putrides. 

AÜ Viet-nam, on s’adresse plus spécialement 

aux espèces suivantes : ca IOC, ca sat et ca duo; 

PCS? préparer les ca-kho ou poissons salés et 

cet es. ’ h’ 

Les kho obtenus correctement contiendraient 

2 fois plus d’azote protéique que la chair des 

poissons frais correspondants, soit de 36 à 40 

grammes de matières protéiques pour 100 gram- 

mes. D’après Lafont (71, les pertes en azote résul- 

tant de l’entraînement des matières albuminoides 

par la saumure, atteindraient 5 p. 100 de l’azote 

total du poisson frais. 

Quantités ingérées. 

0 r! peut estimer qu’en moyenne les Vietna- 

miecs des classes les plus pauvres consomment 

par jour une trentaine de grammes de kho qui 

apportent à l’organisme de 10 à 12 grammes de 

matières protéiques d’origine animale permet- 

+ant de réduire partiellement le déficit en azote 

protéique de leur ration alimentaire. 

Enfin il est à noter que les Vietnamiens appar- 

ienant à des classes socia!es moins déshéritées 

mangent comme friandises accompagnant des 

DC~SSOIS plus ou moins alcoolisées, des petits 

fragments de ca kho et également des crevettes 

salées et séchées ou tom kho, qui sont très appré- 

ciées. 

TECHNIQUES ANALYTIQUES 

Pox: Ies différents dosages que nous avons 

pratiqués au cours de cette étude sur les pré- 

parations ichtyologiques et les poissons viet- 

namiens, nous avons utilisé les techniques ana- 

lytiques suivantes dont nous n’indiquons ici que 

!es principes (12) : 
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a) Humidité. Et uvage de 4 heures à I oo- 

105°C. 

b) Protides. Détermination de la teneur en 

azote total selon la technique classique de 

Kjeldahl. Calcul du pourcentage de matières 

protéiques en multipliant l’azote total par le 

coefficient 6,25. 

c) Lipides. Extraction des matières gras,ses par 

l’éther de pétrole au moyen de l’extracteur 

Soxhlet. 

d) Cendres. Calcination à 550°C au four élec- 

trique. Reprise des cendres refroidies par quel- 

ques gouttes d’eau distillée, évaporation et cal- 

cination à nouveau à 550°C pendant une demi- 

heure. 

Ultérieurement pour le dosage des ions miné- 

raux, les cendres sont reprises par une solution 

chlorhydrique et filtrées, on obtient ainsi la 

liqueur chlorhydrique des cendres que nous dési- 

gnerons en abrégé L.C.C. 

e) Phosphore. Le phosphore est dosé à par- 

tir de la L.C.C. à l’aide du réactif nitrovanado- 

molybdique. Lecture au spectrophotomètre en 

utilisant comme longueur d’onde 460 millimi- 

crans. 

f) Calcium. A partir de la L.C.C., on pré- 

cipite le calcium à pH 5,5 à l’état d’oxalate de 

calcium. Titrage de I’oxalate de calcium par 

manganimétrie. 

g) Magnésium. Le magnésium contenu dans 

une partie aliquote de la L.CC. est précipité 

à l’état de phosphate ammoniacomagnésien. Sur 

le phosphate ammoniacomagnésien isolé, on 

dose le phosphore par le réactif nitrovanadomo- 

lybdique. On en déduit par calcul la teneur en 

magnésium de la prise d’essai. 

h) Fer. On réduit les ions Fe+++ de la L.C.C. 

en ions Fe++ par le chlorhydrate d’hydroxylamine. 

Titrage spectrophotométrique des ions ferreux 

par I’orthophénanthroline en milieu tamponné. 

Longueur d’onde 5 10 millimicrons. 

i) Manganèse. Le manganèse est oxydé en 

permanganate au moyen de periodate de potas- 

sium, en présence d’acide phosphorique des- 

tiné à empêcher la précipitation des oxyde et 

periodate de manganèse et éventuellement du 

pe’riodate ferrique. Lecture au spectrophoto- 

mètre à la longueur d’onde de 530 millimicrons. 

i) Sodium et Pofassium. Par photométrie de 

flamme. 

k) Chlore. Par argentométrie selon la techni- 

que classique de Charpentier-Volhard. 

1) Thiamine (6). Après extraction et purifica- 

tion, la thiamine est oxydée en thiochrome qui 

se prête à un dosage fluorimétrique en lumière 

ultraviolette. 

m) Glucides. Par différence. 

CONCLUSION 

L’ichtyophagie des Vietnamiens ne se borne 

pas à la consommation de poissons frais et 

leur ration alimentaire, souvent carencée en 

matières protéiques, bénéficie aussi de l’apport 

des éléments hautement nutritifs contenus dans 

les diverses préparations qu’ils tirent des pro- 

duits de la pêche : nuoc-mam, mam cc7 et ca 

kho. 

Nous avons procédé à l’analyse chimique com- 

P ‘ète des 19 espèces de poisson les plus cou- 

ramment consommées au Viet-nam. 

Les résultats que nous avons, obtenus confir; 

ment l’opinion des nutritionnistes qui, auiour- 

d’hui, considèrent la chair de poisson à I’égai 

des viandes. rouges de boucherie et non plus 

comme un aliment de valeur inférieure. 

Par leur teneur élevée en matières albumi- 

noïdes (10 à 25 p. IOO), source d’amino-acides 

indispensables, par l’importance de leur apport 

en calcium (7 à Il4 mg pour 100 g) et le remar- 

quable équilibre du rapport phosphocalcique 

(0,03 à 0,80), par leurs oligo-éléments,’ par la 

haute digestibilité de leur chair, les poissons 

constituent des aliments de tout premier ordre, 

capables de combler aussi bien ou sinon mieux 

que les viandes de boucherie, le déficit en pro- 

téines des régimes à base de céréales tels ceux 

à base de riz des Extrême-Orientaux. 

Nous avons, attiré l’attention sur les 3 prin- 

cipales préparations ichtyologiques vietnamien- 

nes, utilisées suivant la classe sociale des con- 

sommateurs soit comme condiment, soit comme 

aliment. 

Ce sont les nuoc-mam, protéolysat de la chair 

de poissons entiers, solution hypersalée d’amino- 

acides (40 à 80 g d’amino-acides par litre), les 
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mam ca, poissons éviscérés mis à macérer dans 

le sel, puis enrobés de sucre, et les ca kho, pois- 

sons salés et séchés, à teneur en azote double 

de celle des poissons frais. 

Nous avons examiné leur mode de fabrication, 

leur composition chimique et leur valeur nutri- 

tive, et exposé leur importance dans la ration 

alimentaire du Vietnamien. 

Institut Pasteur du Vietnam. 

Directeur Général : Nguyen Van Ai. 
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SUMMARY 

pish in the Vietnames’e food. 

Fish consumption, in various forms, enables the Vietnamese to baiance, or at least to improve 

his diet which is often protein deficient. The authors carried out complete chemical analysis of 

the 19 commonly consumed species of fish in Vietnam. They have also studied ‘the method of 
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making, the chemical composition, and the food value of the three principal fish preparations which 

are usgd as a condiment or as a food. These are : 

- Nuoc-mam, proteolysate of the whole fish flesh. 

- Mam-ca, eviscerated fishes enbedded in sugar after having macerated in Salt. 

- Ca-kho, salted and dried fish. 

RESUMEN 

El pescado en la alimentacih del Vietnamita. 

El consuma de pescados, baio sus diferentes formas permite al vietnamita equilibrar o al 

menos mejorar su ration alimenticia, casi siempre carente en materias proteicas. Los autores han 

procedido al analisis quimico completo de las 19 especies de pescado mas corrientemente consumi- 

das en el Vietnam. Han examinado tambien el modo de fabrication, la composition quimica y el 

valor nutritivo de las tres principales preparaciones Lctio’ogFcas utilizadas sea como alimento, sea 

como condimento ‘: 

Los nuoc-man, proteolizado de la carne de pescaoor ente:os ; 

Los man ca, pescados eviscerados puestos a macerar en !a sa! y despues cubiertos de azucar ; 

Los ca kho, pescados salados y secos. 
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CONGRÈS - RÉUNIONS 

l 
PREMIkRE RhINION DU COMITÉ D’EXPERTS F.A.O. - O.I.E. 

SUR LES TIQUES ET LES MALADIES TRANSMISES PAR LES TIQUES 

(Londres, 24-29 Novembre 1958) 

Reproduction partielle du rapport du docteur 

R. Guyaux, Conseiller vétérinaire au Minis- 

tère du Congo belge et du Ruanda-Urundi 

(Bruxelles), publié par C.C.T.A.,,‘C.S.A. 

(1/184-386, Londres, 13 août 1959). 

Le comité d’experts des maladies transmises 

par les tiques dont la création avait été recom- 

mandée par la réunion organisée à Rome au 

mois de juillet 1956, sous l’égide de Is F.A.O. 

et de I’0.I.E. a tenu du 24 au 29-l I-I 958, sa 

première réunion à Londres, dans les locaux du 

Royal College of Veterinary Surgeons. 

Les discussions ont porté sur les sujets sui- 

vants : 

I” Répartition géographique des tiques : il 

a été proposé d’établir pour chaque espèce de 

tiques des cartes indiquant leur aire de disper- 

sion portant indications des facteurs climatiques 

et biologiques des zones infestées et des zones 

indemnes et de la densité d’infestation. 

2” Lutte contre les tiques : 

A. - A la période parasitaire de letir cycle 

évolutif par recours aux produits acaricides ; 

étude des diverses modalités d’application : 

bains, poudrage, pulvérisation, aérosols insecti- 

cides systématiques doués de propriétés acari- 

cides. 

- Efficacité des divers produits disponibles 

dans le commerce : 

produits chimiques minéraux : 

arséniate de soude ; 

produits organiques de synthèse : 

hydrocarbures chlorés : 

D.D.T., 

H.C.H., 

toxaphène, 

chlore-naphtaléines ; 

esters phosphoriques : 

malathion, 

diazinon, 

Bayer 2 I / 199, etc... 

- Modalités d’application : dosage, fréquen- 

ce, rythme d’application. 

- Résistance acquise des parasites : 

B. - A la période non parasitaire de leur 

cycle évolutif, par modification des conditions 

écologiques du biotope par des ,procédés méca- 

niques et physiques : brûlage de la végétation 

- labours - écobuage, etc., par organisation 

de i’utilisation des herbages des pâturages - 

periodicité de i’utilisation des herbages en fonc- 

fion de l’espèce de tique à combattre - modi- 

fication de l’environnement et en particulier des 

facteurs du micro-climat indispensable à la sur- 

/ie des parasites : assèchement - submersion des 

sors - épandage de produits insecticides. 

C. - Lutte biologique contre les tiques : 

action de certains hyménoptères. 

D. - Produits répulsifs pour la protection 

ird’viduelle. 

E. - Résistance des animaux à I’infestation. 
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F. - Etude de l'action des substances utili- 

sées, sur l’organisme des animaux traités : dé- 

pôt des produits acaricides dans I’orga.nisme - 

passage dans les. sécrétions - effet sur le con- 

sommateur des produits alimentaires d’origine 

animale, en vue de déterminer les bases d’une 

réglementation de l’usage de ces produits. 

Y Connaissanoes acquises au sujet des mala- 

dies transmises par les tiques depuis 1956. 

Les résultats des recherches ‘effectuées au 

cours de cette periode ont été passés en revue 

et les divers agents pathogènes transmis aux 

animaux par les tiques ont été cons,idérés. II 

a été tenu compte pour cette révision d,es ta- 

bleaux établis par le Dr Neitz en vue de la réu- 

nion de Rome. Theiléridés, piroplasmes, ana- 

plasmes, rickettsies,. virus, spirochètes et bacté- 
ries ont fait l’objet des échanges de vue. 

La chimioprophylaxie de ces maladies a été 

passée en revue. 

Les discussions ont aussi porté sur la para- 

lysie attribuée à l’action des tiques. 

4” Méthodes et techniques applicables aux 

recherches sw l’identification des tiques, sur 

l’évolution d’es piroplasmes, theiléria, anaplas- 

mes, etc., sur la transmission expérim,entale de 

ces agents pathogènes aux animaux de labo’ra- 

toire et sur la chimi’orésistance des tiques aux 

produits insecticides. 

Les sujets Ci-dess>us évoqués feront l’objet 
d’une publication qui sera éditée sous l’égide 

des organismes qui ont contribué à I’organisa- 

tion de la réunion. 

A l’issue de celle-ci, le comité a approuvé 

les recommandations suivantes : 

1. - Que, ‘en raison des inter-relations qui 

unissent, en matière des tiques, les Services 

vétérinaires, ceux de la Santé publique et les 

organisations responsables des problèmes écono- 

miques, et, considérant la répartition internatio- 

nale, et parfois même intercontmentale, de la 

plupart des es,pèces importantes de tiques, 

I’0.A.A. (F.A.O.), I’0.I.E. et I’0.M.S. et, si ~OS,- 

sible, I’U.N.E.S.C.0. soient vivement sollicitées 

de travailler conjointement, par tous les moyens 

qu’ils jugent utiles pour : 

a) faire savoir aux gouvernements intéressés 

les avantages économiques qui peuvent 

résulter de la connaiss,ance précise de la 

répartition des tiques et des maladies trans- 

mises par les tiques, connaissance obtenue 

par le moyen d’enquêtes épidémiologiques 

soigneusement conduites ; 

b) émettre des suggestions pour I’accomplis- 

sement de telles enquêtes ; 

c) enc’ourager l’envoi de personnel dans les 

centres où sont étudiés les problèmes liés 

à l’action pathogène des tiques et où sont 

faites des démonstrations, relatives aux mé- 

thodes d’investigation ; 

d) recommander l’établissement de cartes 

standard mentionnant la répartition des 

différentes espèces de tiques ; des mala- 

dies transmises par les tiques, et les fac- 

teurs qui, dans les diverses parties du 

monde, conditionnent cette répartition ; 

e) informer les gouvernements et les spécia- 

listes de la possibilité d’obtenir ces cartes 

et des dates auxquelles elles sont disponi- 

bles ; 

f) conseiller un mode de présentation unifor- 

me des renseignements ainsi obtenus, de 

façon à promouvoir un développement des 

connais.sances sur lesquelles pourraient s’éta- 

blir la destruction des tiques. et la prophy- 

laxie des maladies, transmises par les ti- 

ques. 

II. - Que, pour la mise en oeuvre d’une pro- 

phylaxie plus rationnelle, soient entreprises des 

études approfondies sur l’écologie et la biologie 

des tiques, et sur les facteurs qui, dans des con- 

ditions naturelles, limitent la pullulation de ces 

acariens. 

III. - Que les organisations responsables s’at- 

tachent avec plus de soin à diffuser, à intervalles 

réguliers, les informations relatives aux tiques, et 

aux maladies transmises par les.tiques ; que, en 

relation avec ce vow, soit publiée le plus rapide- 

ment possible, une brochure destinée à servir 

de guide aux pays qui entreprennent la lutte 

contre les tiques. 

IV. - Que, en raison de la toxicité de beau- 

coup d’ixodicides, actuellement employés, du 

risque auquel s’exposent ceux qui manipulent 

ces substances et de la possibilité pour l’homme 
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de consommer des produits d’origine animale ’ Xl. - Que des études soient poursuivies en ce 

provenant de bétail traité avec de tels ixodi- qui concerne des méthodes de production d’an- 

cides, des recherches soient régulièrement pour- I tigène (y compris de souches atténuées) utilisa- 

suivies en vue de l’obtention d’agents chimiques / bics pour le diagnostic et l’immunisation en 

efficaces et moins toxiques. matière de protozooses. 

V. - Qu’une attention toute particulière soit 

portée à la mise en œuvre de tests uniformes 

pour l’étude de l’efficacité des ixodicides et de 

la chimie-résistance des tiques. 

VI. - Qu’une expérimentation plus poussée 

soit entreprise concernant la destruction des 

tiques par application d’ixodicides sur les patu- 

rages. 

VII. - Que, ayant pris note de l’absence 

d’unanimité en ce qui concerne la nomenclature 

de certains protozoaires et rickettsies transmis 

par les tiques et ayant également pris conscience 

de l’urgent besoin d’uniformité en cette matière, 

des tentatives soient faites pour résoudre ces 

divergences, de préférence en soumettanf ie pro- 

blème aux membres du comité qui avait établi 

la pubhcat on servant de base aux discussions i 

du congrès de Rome de 1956 en lui suggérant 

des échanges de vue avec les savants spécialisés 

dans ces questions. 

VHI. - Que le docteur W.O. Neitz soit sol- 

licité en vue d’inclure dans ses excellents tableaux 

les données complètes concernant la propagation 

des maladies transmises par les tiques dans les 

divers pays. 

IX. - Que des démarches soient entreprises 

par les autorités compétentes pour : 

a) associer les chercheurs de Russie soviétique, 

des autres pays de l’Es,t européen et des 

pays asiatiques aux travaux du comité ; 

b) établir des relations techniques entre ces 

chercheurs et les membres du comité ; 

c) provoquer par tous les moyens possibles 

la nomination d’un de ces chercheurs par- 

mi les membres du comité. 

X. - Que des recherches plus complètes 

soient effectuées en ce qui concerne la possibilité 

d’utiliser les Bandicoots (Perameles rosutus et 

Isoodon (= Thulacis) obesulus) et d’autres 

petits mammifères comme animaux de labora- 

toire pour l’étude des maladies transmises par 

les tiques. 

XII. - Que des recherches approfondies soient 

entreprises quant à l’utilisation des cultures de 

tissus pour l’étude des agents pathogènes trans- 

mis par les tiques. 

XIII. - Que soit développée l’étude des 

méthodes de conssrvation, de stockage et de 

transport des souches pathogènes et des vaccins 

par des techniques telles que Ja lyophilisation. 

XIV. - Que des recherches approfondies 

soient entreprises sur l’évolution des agents pa- 

thogènes dans l’organisme des tiques et sur 

l’action des divers facteurs susceptibles de modi- 

fier cette évolution. 

xv. - Que I’0.A.A. (F.A.O.) soit priée d’en- 

voyer un membre du comité à la conférence 

organisée par I’0.M.S. sur le rôle des oiseaux 

en tant qu’agents disséminateurs des virus de 

maladies transmises par les tiques. 

XVI. - Que I’0.A.A. soit #priée d’envoyer 

un membre du comité au colloque sur la « Trans- 

mission des maladies par les tiques et autres 

acariens » qui doit se tenir à Vienne, en 1960, 

pendant le congrès d’entomologie. 

XVII. - Que I’0.A.A. et I’0.I.E. prennent en 

considération l’adjonction au comité de membres 

supplémentaires, originaires d’Amérique latine 

et d’Extrême-Orient, ceci de ,façon à élargir 

la compétence de cet organisme. 

XVIII. - Que les membres du comité provo- 

quent des discussions et travaillent par groupes 

en différentes régions, par exemple dans les 

conférences régionales organisées par I’0.A.A. 

sur la production animale ou par l’intermédiaire 

d’organismes tels que la C.C.T.A. aussi bien que 

dans les organisations locales et nationales. 

XIX. - Que I’0.A.A. et I’0.I.E. en tant qu’or- 

ganisations responsables, prennent toutes les me- 

sures qui leur paraîtront nécessaires pour assurer 

la coordination et l’initiative du ltravail du comité 

et pour rendre effectives les recommandations de 

ce groupe. 
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COURS DE FORMATION 
SUR LA TECHNOLOGIE DES HELMINTHES 

(Muguga, 2’1 Juillet - 8 Août 1959) 

Reproduction partielle du compte rendu de ce 

cours publié par la Fondation pour I’assis- 

fance mutuelle en Afrique au sud du Saha, 

ru, C.C.T.A./C.S.A. (F (59) 27, Yr septem- 

bre 1959). 

La recommandation XIII de 1’I.A.C.E.D. en 

1958 indiquait : « Considérant l’importance 

croissante des helminthiases pour’ la santé des 

animaux, le comité recommande qu’un cours de 

formation soit organisé sur la technologie des 

helminthes. Ce cours sera destiné à des person- 

nes qualifiées qui par la suite pourront instituer 

des cours de formation dans les pays où elle; 

travaillent ». 

Cette proposition fut appuyée par une recom- 

mandation du C.S.A. au cours de sa neuvième 

réunion, qui indiquait en outre : « qu’il consi- 

dérait que ce cours devrait être destiné à la fois 

a;x médecins et aux vétérinaires, et aue l’asco- 

ciation de la F.A.O. et de l’0.M.S. à son organi- 

sation serait d’une grande valeur ». 

La F.A.M.A. au cours de sa première réunion 

a entériné la proposition tendant à organiser ce 

cours de formation (DO~. L. (58) 403 du 12 dé- 

cembre]. 

A la suite de l’invitation du gouvernement du 

Royaume-Uni, et des autorités de l’Afrique orien- 

tale, le cqurs fut organisé au laboratoire de 

l’East African Veter,inary Research Organization 

j Muguga, près de Nairobi, qui sous l’animation 

de son directeur M. H.R. Binns, C.M.G., allait 

pendant plusieurs semaines avoir son personnel 

et ses locaux presque uniquement consacrés à 

la préparation et à la tenue de ce cours. 

L’organisation technique du cours, les confé- 

rences et démonstrations de laboratoire furent 

faites par : 

MM. le professeu r J.C.C. Buckley (Royau- 

me-uni), London School of Hygiene 

and Tropical Medicine ; 

le professeur A. Galliard (O.M.S.), Ins- 

titut de Parasitologie, Faculté de Mé- 

decine de Paris ; 

le professeur J.A. Euzéby (France), Ecole 

Nationale Vétérinaire de Lyon ; 

le docteur ‘F.H. Jarrett ‘(Royaume-Uni), 

Universiti de Glasgow , Veterinary 

School. 

Au laboratoire de I’E.A.V.R.O., la préparation 

des démonstrations pratiques fut faite plusieurs 

semaines avant le début du cours par MM. les 

docteurs J.A. Dinnik et G.M. Urquhart; helmin; 

thojogistes de cette organisation. 

Un groupe de 5 médecins et de 20 vétéri- 

naires ainsi aue 2 observateurs de laboratoir,es 

de production de médicaments apthelminthiques 

assistaient à ce cours. Les stagiaires venaient 

de 15 pays d’Afrique au Sud du Sahara (*). 

Pendant deux semaines les conférences et les 

travaux pratiques se sont poursuivis, les sujets 

traités au cours de ces travaux sont brièvement 

indiqués ici. 

Lundi 27 juillet 

Matin : 

Structure générale des cestodes et tréma- 

todes. 

Conférences et projection par MM. les pro- 

fesseurs Galliard et Buckley. 

Travaux pratiques sur le même sujet. 

Après-midi : 

Dissection de nématodes. 

(*) La liste des participants est donnée en annexe au 

compte rendu de la F.A.M.A. 
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Mardi 28 juillet 

Matin : 

Mardi 4 aoûf 

Principales espèces de parasites du tube diges- 

tif des animaux, par M. le professeur Euzéby. 

Présentation de lames e+ de pho+ograpFies. 

Après-midi : 

Matin : 

Techniques sérologiques - Conférence Par 
M. le docteur Cowan - Test de diffusion sur 

gélose - Conférence et travaux pratiques par 

M. White. 

Après-midi : 

Discussion sur la déviation du complément par 

M. le docteur Cowan. 

Techniques pathologiques. 

1” Récolte et fixation de parasites. 

2” Techniques d‘anatomie-pathologie [couoe- 

inclusion-coloration). 
Mercredi 5 août 

Mercredi 29 juillet Matin : 

Matin : 

SSance d’autopsie sur le mouton. Récolte 

d’œufs et de parasites par MM. les docteurs 

Jarrett et Urquhart. 

Discussion sur la gastro-entérite parasytaire des 

ruminants spécialement du mouton : aspect 

clinique. 

La bronchite vermineuse par M. le docteur 

Jarrett. 

Après-midi : 

NumBrotation des nématodes dans /es fèces. 

Travaux pratiques par M. le docteur Urquhart. 

-Jeudi 30 juillet 

Matin : 

Parasites des ruminants domestiques - Appa- 

reils respiratoire, circulatoire, foie, piriioine, 

muscles - Les parasites du chier - Cc-férence 

par M. le professeur Euzéby. 

Après-midi : 

Projection sur les mêmes parasites. 

Perturbations des métabolismes, dues aux para- 

sites Conférence par M. le professeur Euzéby. 

Après-midi : 

Les trématodes parasites des animaux domes- 

tiques par M. !e docteur Dinnik. 

Matin : 

Filaires et microfilaires - Conférence Par 
MM. les professeurs Buckley et Galliard, suivie 

de travaux pratiques. 

Après-midi : 

Anatomie pathologique de certaines maladies 

parasitaires humaines - Conférence par M. le 

profesceur Galliard. 

Vendredi 7 août 

Va+‘- ,,. : 

Traitement des parasitoses humaines - Confé- 

rence par M. le professeur Gailiard, et présen- 

TBfiO< de photographies. 

Vendredi 31 juillet 
Après-midi : 

Matin : 
Hotes intermédiaires des trématodes Confé- 

Techniques de culture des oeufs de nématodes 
rence et travaux pratiques par Mme Dinnik. 

et diagnose des larves. 

Techniques d’examens coprologiques, par M. ie 

docteur Urquhart. 

Après-midi : 

Samedi matin, les professeurs et les stagiaires 

se réunirent une dernière fois. Au cours de cette 

;éunlon, if fut demandé à chaque participant 

q;el’es critiques pouvaient être faites sur le 

cotirs de formation auquel ils venaient de par- 

ticiper. Plusieurs suggestions ont été faites, mais 

ii semble qu’à l’unanimité les participants aient 

reconnu ia nécessité de consacrer plus de temps 

aux travaux pratiques et aux discussions. 

Visite au laboratoire du Service vétérinaire du I’ Pendant les travaux pratiques, les partici,. 

Kenya, à Kabete. , pants eux-mêmes pourraient faire la démonstra.. 

Travaux pratiques sur la coloration de coupes 

de tissus parasités, par M. le docteur Jarrett. 

Samedi 1” aoûf 

Matin : 
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tion de leurs propres méthodes. L’ensemble du 

cours devrait être un peu prolongé, de façon 

que les rappels théoriques soient faits pen- 

dant la première partie (une semaine) et que les 

démonstrations de laboratoire se déroulent pen- 

dant une période un peu plus longue (deux 

semaines), au cours desquelles la technologie 

serait seule enseignée. Les techniques de labo- 

ratoire, les préparations de spécimens, les pré- 

sentations de pièces, de lames, de films, de micro- 

photographies, les diagnoses et les discussions 

permettraient aux stagiaires de manipuler, de 

voir et d’apprendre ce qui ne peut être étudié 

ni dans les ouvrages classiques, ni dans les arti- 

cles publiés. 

2” Mr M. de N. Ensor, secrétaire de la 

F.A.M.A., a rappelé que ces cours de formation 

n’avaient pas pour but de se substituer au cours 

complet fait dans les universités en Europe, 

et n’étaient pas destinés, à la formation de spé- 

cialistes, ni donnés à l’intention des seuls spé- 

cialistes. Ils ont pour but au contraire de rassem- 

bler des gens de niveaux différents, permettant 

aux non-initiés de prendre un intérêt dans des 

techniques nouvelles, et aux spécialistes de faire 

un tour d’horizon de la question et de discuter 

de leurs travaux. II ne doit pas être perdu de 

vue que le but principal du cours doit être la 

formation de personnes qui, une fois re,ntrées 

dans leur pays, devront instituer un cours pour 

l’enseignement de personnel destiné à des recher- 

ches ou à des enquêtes s,ur le sujet étudié. Ils 

devront donc avoir appris les méthodes d’en- 

quêtes applicables à ce cas Particulie#r, les 

méthodes de diagnostic courantes, et les mesu- 

res prophylactiques médicales et sanitaires. 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF VETERINARY 
FOOD HYGIENISTS 

(2” cqlloque, Bâle, 15-21 mai 1960) 

Le bureau de I’lnfernafional Association of 

Veferinary Food Hygienisfs et le Comité suisse 

d’organisation (4. Elsasserstrasse, Bâle, Suisse) 

viennent de faire’ connaître le programme pré- 

liminaire de ce deuxième colloque (cf. infra). 

M. le docteur-vétérinaire G. Brévot, secrétaire 

général du Syndicat nationa,l des vétérinaires, 

28, rue des Petits-Hôtels, Paris (IO), en sa qua- 

lité de vice-prés.ident de 1’I.A.V.F.H. se met à la 

disposition des confrères pour donner tous ren- 

seignements complémentaire’s et recevoir les ins- 

criptions. 

PROGRAMME PRELIMINAIRE 

Le colloque doit avoir lieu sauf contre-ordre, 

dans l’immeuble de « Mustermesse », Bâle. 

Dimanche, 15 mai 1960 

14 heures : Remise des cartes de congrès, bons 

de logement, etc., au bure,au de réception, 

Mustermesse, Bâle. 

20 heures : Réunion officieuse de bienvenue au 

« Stadt-Casino, », Barfüsserplatz. 

Lundi, 16 mai 1960 

10 heures : Ouverture officiel du coltloque. Dis- 

cours de bienve!nue du président de 

I’I.A.V.E.H., d’un représentant du Gouver- 

nement suisse, d’un représ,entant de la ville 

de Bâle et du président du Comité suisse 

d’organisation. 

Exposé d’un représentant suisse sur « L’or- 

ganisation de l’inspection des denrées ali- 

mentaires en Suisse ». 

14 h. 30 à 17 h. 30 : Séance’ scientifique - 

Films (1). 

18 h 30 : Réception par le gouvernement du 

canton de Bâle. 

Mardi 17 mai 1960 

9 heures à 12 heures, : Séance scientifique. 

Après-midi : Visite de Bâle et des environs, au 
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choix : station expérimentale d’agriculture, 

usine de conserves de viande, usine chi- 

mique. 

Soirée : dîner pour tous les participants, dames 

et membres associés (inscription préalable). 

Mercredi 18 mai 1960 

9 heures à 12 heures : Séance scientifique. 

14 h. 30 à 17 heures : Séance scientifique - 

Films (1). 

Jeudi 19 mai 1960 

Toute la journée : Excursion (inscription préa- 

lable). 

Matin : Excursion à Shaffhausen et Thayngen. 

Membres du congrès : conférence au sujet 

de la visite de l’après-midi. 

Dames : visite du musée d’art à Allerheili- 

gen. 

Apràs-midi : Visite de la « Knorr-Nahrmittelak- 

tiengesellschaft » (produits alimentaires), 

Thayngen. 

Excursion aux chutes du Rhin. 

Visite d’une ferme laitière moderne. 

Dîner à Rheinfelden. 

Vendredi 20 mai 1960 

9 heures à 12 heures : Séance scientifique. 

14 h. 30 à 17 heures : Séance scientifique - 

Films (1). 

Soirée : Réunion au restaurant « Zoologischer 

Garten ». 

Samedi 2 I mai 1960 

9 heures à 12 heures : Réunion générale. Clôture 

du colloque. 

12 h. 30 : Déjeuner non officiel (inscription préa- 

lable). 

Principaux sujets inscrlk au programme 

I - Conditions minimales pour l’inspection an- 

temorten et posfmorten avec renseigne- 

(1) Si I’horaire le permet, projection de films suisses 
sur l’hygiène de la viande et du lait, l’éradication de 
la tuberculose, les maladies des abeil’es,... 

Mercredi 18 mai 1960 

Après-midi : V isi e guidée du jardin zoologique. t 
l 
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2a 

2b 

ments particuliers en vue d’une application 

internationale. 

Conservation des aliments d’origine ani- 

maie par ionisation. 

Utilisation des viandes provenant d’animaux 

exposés à des radiations ou ayant été en 

contact avec des matériaux radio-actifs. 

3 Examen bactérioiogique et vente des con- 

serves de viande et de poisson (sont consi- 

d6rés les types de production; stériles et 

périssables). 

4 Pré-emballage de la viande, des volailles et 

du P oisson : 

5 Les raisons de l’existence d,‘abattoirs pu- 

blics. 

6 Epidémiologie des salmonelloses de I’hom- 

me et de; animaux. 

7a Stérilisation du lait au moyen d’un chauf- 

fage très bref à très haute température 

(<< Uperisation >>). 

7b - Hygiène du lait en pays tropicaux et sub- 

tropicaux. 

PROÛRAMME PRELIMINAIRE POUR’ LES DAMES 

Dimanche 15 mai 1960 

14 heures : Remise des cartes de congrès, bons 

de logement, etc., au bureau de réception. 

20 heures : Réunion officieuse de bienvenue. 

Lundi 16 mai 1960 

10 heures : Ouverture officiel du colloque. 

Après-midi : Visite de Bâle. 

18 h. 30 : Réception par le gouvernement du 

canton de Bâle. 

Mardi 17 mai 1960 

Toute la journée : Excursion à Zürith et environs. 

Visite d’une chocolaterie et de diverses 

curiosités. 

Soirée : Dîner pour tous les participants, dames 

et membres associés (inscription préalable). 
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J,eudi 19 mai 1960 

Toute la journée : Excursion avec les membres 

du congrès. 

Vendredi 20 mai 1960 

Après-midi : Visite du musée d’art de Bâ’le. 

Thé d’adieu. 

Soirée : Réunion avec les membres du congrès. 

Samedi 2 I mai 1960 

12 h. 30 : Déjeuner non officiel (inscripti0.n préa- 

lable). 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

I. Les langues 0fficieHes sont : l’anglais, le fran- 

çais et U’allemand. 

2. Les discours, communications et discussions 

seront. traduits simultanément dans les la.n- 

gues officielles. 

3. Les séances auront lieu dans la « Muster- 

messe », Riehenring, Bâle. 

4. Les lieux prévus pour les autres manifestations 

serait cjmmuniqués dans le programme spé- 
I 

cia.. 

5. Tenue de ville. 
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INFORMATIONS G-S 

On nous prie Ginsérer : .sensibles aux températures élevées.. Le transport 

Nofe pour messieurs les vétérinaires qui en- 

voient au Laboratoire central de recherches vétQ- 

rinaires des matières biologiques périssa bises. 

Le professeur J. Verge, directeur du Labora- 

toire central de recherches vétérinaires, rappelle 

que, en vertu de l’art. 13’0, 5 2, de la Convention 

postale universelle : 

les lettres contenant des matières biologiques 

périssables sont soumises aux règles spéciales 

de conditionnement ci-après : 

a) Les matières biologiques périssables consis- 

tant en microorganismes pathogènes vivants doi- 

vent être insérbes dans un flacon ou un tube en 

verre épais, bien bouché, ou dan: une ampoule 

scellée. Le récipient doit être imperméable et 

hermétiquement fermé. II doit être entouré d’un 

tissu épais et absorbant (ouate hydrophile, mol- 

leton ou flanel1.e de coton) enroulé plusieurs fois 

autour du flacon et lié, tant au-dessus qu’en 

dessous de celui-ci, de façon à former une sorte 

de fuseau. Le récipient ainsi enveloppé doit 

être placé dans un étui métallique solide et 

bien fermé. La substance absorbante placée 

entre le récipient interne et l’étui métallique 

doit être en quantité suffisante pour absorber, 

en cas de bris, tout le liquide contenu ou suscep- 

tible de se former dans le récipient interne. 

L’étui métallique doit être confectionné et fer- 

mé de façon à rendre impossible toute contami- 

nation à l’extérieur de l’étui : celui-ci doit être 

enveloppé de coton ou de matière spongieuse 

et enfermé à son tour dans une boite protectrice 

de façon à éviter tout dép!acement. Ce réci- 

pient protecteur externe doit consister er un 

bloc creux en bois solide, ou en métal, ou bien 

être d’une matière et d’une construction d’une 

solidité équivalente, . et oourvu d’un couvercle 

bien ajusté et fixé de manière qu’ii ne puisse 

s’ouvrir en cours de transport. Des diqpositions 

particulières telles que dessiccation sous con- 

gélation et emballage de glace, doivent étre 

prises pour assurer la conservation des matières 

par la voie a&nne, qui comporte des chan, 

gements de pression atmosphérique, exige que 

les emballages soient assez solides pour résister 

à ces variation; de pression. Par ailleurs, la 

boite externe (ainsi que l’emballage extérieur 

s’il y a lieu) doit être munie, du côté qui porte 

les adresses du laboratoire expéditeur et du 

laboratoire de destination officiellement recon- 

nu, d’une étiquette de couleur violette portant 

un symbole particulier ainsi que le; mentions 

suivantes < Cette étiquette ne peut être utili- 

sée qu.e par les laboratoires officiellement recon- 

nus » ; « Matières biologiques périssebles (à 

usage médical) > ; < Dangereux : ne pas ouvrir 

pendant le transport » ; « Sans valeur commer- 

ciale > ; « Emballé selon les règles postales inter- 

nationales de sécurité ». 

b) Les matières biologiques périss.ables qui .ne 

contiennent ni micro-organismes :Pathogènes vi- 

vants, ni virus pathogènes vivants, doivent être 

emballées à l’intérieur d’un récipient imperméa- 

ble interne, d’un récipient protecteur externe, 

d’une substance absorbante placés soit dans 

le récipient interne, soit entre les récipients 

interne et externe ; cette substance doit être 

én quantité suffisante pour absorber, en cas de 

bris, tout le liquide contenu ou susceptible de 

se former dans le rkipient interne. Par ailleurs, 

le contenu des récipients tant interne qu’externe 

doit être emballé de façon à éviter tout dépla- 

cement. Des dispositions particulières telles que 

dessiccation sous congélation et emballage de 

glace, doivent être prises pour assurer la con- 

servation des matières sensibles aux températures 

élevées. Le transport par la voie aérienne, qui 

comporte des changements de pression atmo- 

sphérique, exige que, si le matériel est condi- 

tionné en ampoules scellées ou en bouteilles 

bien bouchées, ces récipients soient assez solides 

pour résister aux variations de pression. Le 

récipient externe, ainsi que l’emballage extérieur 

de l’envoi, doivent être munis, du côté qui 

porte les adresses du laboratoire expéditeur et 

du laboratoire de destination, d’une étiquette 

de couleur violette portant un symbole particu- 
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lier, ainsi que les mentions suivantes : « Cette 

étiquette ne peut être utilisée que par les 

laboratoires officiellement reconnu; » ; « Matiè- 

res biologiques Périss#ables (à usage médical) » ; 

« Ne pas ouvrir pendant le transport » ; « Sans 

valeur commerciale » ; « Emballé selon les règles 

postales internationales de sécuhté ». 

c) En plus de la réglementation’ précédente 

mentionnée par la Co.nvention Postale Univer- 

selle sous les rubriques a) et b), I’Adminis,tra- 

tion des Postes inferdif formellemenf le frans- 

porf, par la posfe, des animaux morts destinés 

aux laboratoires aux finf d’examens (Bulletin offi- 

ciel des P.T.T., 1956, Po I 1, p. 39 et 40). 
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EXTRAITS - ANALYSES 

Maladies diverses à virus 

155. BEQUIGNON (R.), SERGENT (G.) et VIA- 

LAT (Ch.). - A propos des examens histo- 

logiques systématiques dses névraxes d’ani- ~ 

maux mordeurs. 18 phot., 20 réf. Ann. Id. 1 

Pasteur, 1959, 96 (6), 702-I 1. Résumé. 

L’examen histologique des névraxes d’animaux 

mordeurs fait désormais partie de la prophy- 

laxie antirabique. II a permis de reconnaitre e- 
, 

outre la fréquence des encéphalites toxoplas- 

miques chez les animaux domestiques, très sou- 

vent parasités ; cette parasitose est aussi à 

l’origine d’accidents d’ordre très divers, ah ni- 

veau de différents organes, mais se caractérise 

très nettement à l’examen histologique du né- 

vraxe, avec la coloration de Mann, utilisée pou: 

l’identification des inclusions rabiques. Il appa- 

raît que la plupart des « inclusions » décrites 

sous des noms divers ne sont en réalité que 

des aspects morphologiques de Toxoplasma gon- 

dii, à des stades différents de son évolution. 

;e complément apparaisse après la formation des 

particules virulentes laisse penser que l’antigène 

soluble n’agit pas en tant que précurseur du 

virus, non plus qu’en tant qu’élément matriciel. 

Une architecture moléculaire différente des deux 

fractions antigéniques solubles rendrait ‘compte 

de leurs propriétés immunologiques et physico- 

chimiques propres. » 

157. BUGYAKI (L) ( avec J.H.l$. MOON et 

S.R. BLOCKELL). - La survie du virus fixe 

de Pasteur dans le vaccin antirabique phé- 

niqué iype Fermi-Semple et sa relation avec 

le degré d’immunité conférée. 3 réf. Ann. 

Soc. belge Méd. trop., 1959, 39 (3), 275- 

80. Résumé de l’auteur. 

156. VILLEMOT (J.M.) et PROVOST (A.). - 

Etude sur l’antigène soluble du virus rabique. 

22 réf. Ann. Inst. Pasteur, 1959. 96 i6), 

7 12-22. 

Les auteurs o,nt appliqué la technique de dïffu- 

sion en gélose d’Oudin-Ouchterlony pour essayer 

d’obtenir une msthode diagnostique spécifique 

et rapide de la rage et ont obtenu deux 

lignes de précipitation spécifiques dc virus rabi- 

que. Ils estiment que : « A :a lumière des tra- 

vaux de Kipps et col;. qui pensent à deux com- 

posants de l’antigène soluble, il est vraisemb!able 

que les deux immuns-précipités obtenus corîer- 

pondent chacun à une fraction antigénique E~:L- 

ble différente. Une des fractions (particules les 

plus petites) résiste à la chaleur, et est res- 

ponsable du pouvoir de provoquer ia formaiiol 

d’anticorps fixant le complémen;, alors que l’ah- 

tre (particules les plus grosses) qtii est ihermoia- 

bile est capable d’induire l’apparition d’anti- 

II ressort de nos expériences ‘qu’un rapport 

direct existe entre la quantité de virus vivant 

ei /e degré de l’immunité conféiée par le vac- 

cln antirabique Fermi-Semple, préparé à l’aide 

de virus fixe de l’Institut Pasteur de Paris. 

Le titre et le pouvoir immunisant baissent 

rapidement après l’adjonction de l’acide phéni- 

qGe pour diminuer ensuite plus lentement. 

Après 3 mois de conservatibn en glacière 

commerciale, il n’y a plus de virus vivant déce- 

!abl e par injection intracérébrale à la souris 

et le pouvoir immunisant est négligeable. 

158. SUREAU (P.), LEMAITRE (Y.) et RAKOTO- 

MANGA (J.C.). - Premier cas de rage 

observé à Madagascar chez un chien pré- 

ventivement vacciné avec le vaccin avia- 

nisé « souche Hury ». 4 réf. Bu//. Soc. 

Path. exo., 1959, 52 (I), 15-19. 

L’observation que rapportent les auteurs con- 

cerne un chien de 23 mois qui a contracté la 

rage moins d’un an après avoir été vacciné avec 

:e vaccin Flury. De cette observation, les auteurs 

tirent la conclusion suivante : 

corps neutralisants. Le fait que l’antigène fixant j « La relation de cette observation n’a pas pour 
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but de mettre en doute l’efficacité de la vacci- 

nation préventive des chiens contre la rage avec 

le vaccin Flury, ni de discuter de son utilité. 

Nous voulons simplement attirer l’attention sur 

le fait que la protection que l’on est en droit 

d’attendre de cette vaccination peut ne pas 

être de 100 p. 100 des cas. 

« Pour expliquer l’origine de défaillances dans 

la protection conférée par le vaccin, il nous sem- 

ble justifié d’incriminer les. modalités de la vac- 

cination plutôt que le vaccin lui-même. Bien que 

lyophilisé, le vaccin doit être transporté dans des 

conditions de température convenables et stocké 
au réfrigérateur ; une exposition directe aux 

rayons solaires doit être évitée. L’injection du 

vaccin doit être faite rigoureusement par voie 

infra-musculaire et .non sous-cutanée. 

« En pratique, la conclusion à tirer de cette 

observation est qu’un chien mordeur, même vac- 

ciné depuis moins, de trois ans avec du vaccin 

Flury, doit être soumis à la même mise en obser- 

vation en fourrière qu’un chien .non vacciné. 

« La conduite à tenir vis-à-vis des personnes 

mordues doit elle aussi être la même que si le 

chien n’était pas vacciné ; si le traitement est 

indiqué, il doit être entrepris sans retard et en 

particulier sans attendre les résultats des exa- 

mens de laboratoire. C’est ce qui a été fait 

dans le cas que nous rapportons : le propriétaire 

de l’animal, deux personnes de sa famille et 

l’auxiliaire-vétérinaire qui a observé et autops% 

l’animal (tous plus ou moins contaminés par la 

salive virulente) ont été pris en traitement sans 

délai. Cette attitude est conforme aux recom- 

mandations, du Comité d’experts de la rage de 

I’0.M.S. ». 

159. DUNDAS TAYLOR (B.). - La rage bovine 

au Nyassaland. Deux aspects inhabituels 

(Bovine rabies in Nyasaland. Report on two 

unusual features). Bull. EpP;z. Afric. (I.B.E.D.), 
1959, 7 (2), 191-3. 

L’auteur cite d’abord un cas de rage chez un 

veau. L’animal âgé de 16 iours ne tète plus, 

salive, s’agenouille ; les iours suivants il présente 

de la constipation, erre sans but en chancelant ; 

il cherche le pis de sa mère, mais est inca- 

pable de téter et reste la tête relevée pendant 

environ 5 secondes, puis se remet à errer. II 

meurt le quatrième iour ; sa température avait 

atteint 41,3” C douze heures avant sa morr. 

Les examens de laboratoire permettent de diag- 

nostiquer la rage. 

Deux autres cas de rage furent diagnosti- 

qués et confirmés chez des bovins adultes. Dans 

un des cas, l’inoculation de souris à partir des 

glandes salivaires fut positive. 

Une méthode rapide de préparation du cer- 

veau pour les examens histologiques est décrite ; 

elle réduit le temps de l’examen à 2 heures et 

demie. 

160. BOURD’IN (P.). - Aspect actuel de I’épi- 

démiologie et de la prophylaxie de la 

méningo-encéphalomyélite du porc à Mada- 

gascar. La maladie de Teschen et sa pro- 

phylaxie jusqu’en 1957 ; 6 réf. Bull. Soc. 
Path. exo., 1958, 51 (5), 73 l-4. 

La maladie de Teschen du porc sévit dans 

toute l’île de Madagascar. En 1956, on a dénom- 

bré environ 400 foyers et 2.000 morts. Elle a 

été identifiée cliniquement en 1946 ; le virus 

fut, en 1950, reconnu identique aux autres sou- 

ches européennes de virus de Teschen. Elle caus,a 

de grandes pertes de 1946 à 1953 ; à cette 

dernière date a été entreprise une prophylaxie 

médicale systématique, mais ce n’est qu’à partir 

de 1957 que toutes les demandes de vaccin 

ont pu être satisfaites. L’augmentation du chep- 

tel porcin va de pair avec l’augmentation des 

vaccinations. Jusqu’en 1957 le vaccin utilisé fut 

préparé à partir de cerveau de porc suivant la 

méthode de Traub. Depuis 1958 un nouveau 

vaccin fait sur culture de tissu rénal de por- 

celet en couche monocellulaire, d’un prix de 

revient moins élevé, a été utilisé pour la ,moitié 

des vaccinations. Pour 1959, ce vaccin devrait 

satisfaire à lui seul tous ‘les besoins. 

161. ANONYME. - Mise au point d’un vaccin 

contre la maladie nodulaire’ des bovidés. 

East African Sfandard, 30 avril 1959 ; re- 

pris par Pages d’informufion I.B.E.D., avril, 

17/1959. 

Le laboratoire de recherches du service vété- 

rinaire de Kabete a mis au point un mode de 

vaccination contre la maladie nodulaire des bovi- 

dés dont le principe est celui utilisé contre la 

variole humaine : dans ce cas on utilise le virus 

de la clavelée cultivé sur cellules vivantes de 
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mouton. L’exp&imentation au laboratoire a porté i sine après inclusion dans la paraffine. Des lésions 

sur 60 bovins, et sur le terrain sur 800, avec provenant de 31 foyers ont été examinées. 

succès. Le vaccin est préparé sous forme sèche 

et administré en injections sous-cutanées. Or: 
1’ Nodules au début de leur formation : on 

ignore encore la durée de l’immunité. 
constate des changements dans toutes les cou- 

ches de la peau et du derme sous-jacent. L’hyper- 

162. BURDIN (M.L.] et PRYDIE (J.). - Obser- 
kératose n’est pas apparente au, début. L’épi- 

derme et les glandes sébacées sont gonflées et 
vations sur ie premier foyer de maladie ies 

nodulaire des bovidés au Kenya (Observa- 
proiongements épidermiques entre les pa- 

tions on the first outbreak of lumpy skin 
pi.les du derme sont plus nettement gonflés. 

disease in Kenya). 5 réf. Bull. &z. Afr. 
Le gonflement est dû au grossissement des cel- 

(I.B.E.D.), 1959, 7 (l), 21-6. 
juies épithéliales dont beaucoup possèdent de 

larges vacuoles dans leur cytoplasme. Chaque 

Le premier foyer de maladie noduiaire des : ce Ilule, dans toutes les parties du sfratum ger- 

bovidés, au Kenya a éclaté en octobre 1958 minofivum, mais spécialement celle du ‘sfrafum 

dans la vallée du Rift, à plus de 1.600 km de cylindricum ou proche de cette couche, pré- 
_ . . 

tout cas connu en Afrique sans qu’il y ait eu 

précédemment d’importation de bovins d’un pays 

infesté. Cependant, introduits dans cet élevage 

un an et demi auparavant, des moutons à 

grosses queues furent atteints d’une maladie de 

peau ressemblant à la clavelée. L’affection débu- 
ta sur des veaux par des lésions cutanées, aux 

membres principalement ; on crut d’abord à la 

streptothricose. Mais des coupes envoyées au 

laboratoire vétérinaire d’onderstepoort permi- 

rent de diagnostiquer la maladie nodulaire des 

bovidés. Au total, 18 veaux et 2 adultes furer’ 

atteints et abattus. 

Les auteurs décrivent les symptômes et les !é- 

sions ; ces dernières sont moins sévères que 

celles décrites en Afrique du Sud. 

163. BURDIN (M.L.). - L’emploi des examens 

histopathologiques de la peau dans le diag- 
nostic de la maladie nodulaire des bovidés 

au Kenya (The use of histopathological exa- 

minations of skin material for the diagnosis 

of lumpy skin disease in Kenya). 5 réf., 4 

phot. ; Bull. Epiz. Afr. (I.B.E.D.) 1959, 7 

(I), 27-36 ; résumé français. 

Dans la majorité des cas, Ie matériel p-o- 

vient de biopsies. II est envoyé au laboratoire 

dans du sérum physiologique formolé à 10 p. 100. 

Des prélèvements frais sont aussi expédiés pour 

isolement du virus. Dans quelques rares occa- 

sions, des peaux complètes d’animaux abattus 

ont été envoyées dans la glace. Les nodules 

sont alors retirés et formolés immédiatement 

après l’arrivée. Des sections de 5 à 10 p d’épais- 

seur sont colorées par I’hématoxyli:e et I’éo- 

sente des cavités. Lorsque 2 ou ,3 cellules voi- 

sines présentent la même lésion,’ elles do.nnent 

:‘apparence d’un kyste multiloculaire, mais elles 

-e sont jamais assez nombreuses pour former 

üne vésicule visible à l’oeil nu. Les autres ce’llules 

sa>s vacuole sont aussi gonflées, plus acidophiles 

qse normalement, et avec des espaces intercel- 

Iu aires indistincts OU oblitérés. 

Les inclusions intra-cellulaires sont générale- 

ment rondes ou ovoïdes, de la taille d’un, nucléo- 

le, ou beaucoup plus grandes que le noyau. 

La plupart se colorent vivement avec I’éosine, 

ma;‘ dans !es lésions plus avancées elles ont ten- 

dance à prendre des colorants ‘plus basiques. 

Lerrs coltours sont habituellement bien définis. 

Ule grande partie des noyaux des cellules 

carie-art des inclusions intracytoplasmiques, et 

L ; pe-ii nombre des autres, présentent des 

cI-srgements dégénératifs et sont généralement 

~1~5 petits qu’à l’ordinaire. L’aspect marginal 

de /a chromatine est très frappant ; les ‘nu- 

ciéo!es sont visibles contre la membrane nu- 

:léaire. Une zone ovale au centre du noyau 

semb’e être un peu plus claire, mais elle pré- 

se+e quelques petites particules faiblement 

cc’crées Dar les co!orants basiq’ues et souvent 

qLe:ques rares particules plus grosses et mieux 

cclorées. Quand les changements sont plus pro- 

~rrcés. 1a membrane nucléaire a disparu et le 

~ya~: est réduit ou pycnotique. 

Les couches superficielles et les papilles du 

derme présentent un gros œdème, et une infil- 

tration de mononucléaires, la plupart à diffé- 

rents stades de nécrobiose. Les hémorragies sont 

rares, mais les exsudats sont fortement éosino- 
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philes. Quelquefois la pression du liquide est 

telle que l’épiderme se détache. 

2” Indurations : à un stade plus avancé, il se 

produit une nacrose des couches superficielles. La 

surface de l’induration est légèrement au-dessus 

du niveau de la pea’u environnante et présente 

une épaisseur variable de matériel hyalin sans 

structure précise disposé en lamelles au-dessus 

des restes de l’épiderme. Au-dessous du tissu 

necrotique, les coupes montrent des throm- 

boses veineuses avec de massives infiltrations 

périvasculaires de mononucléaires, dans la cou- 

chc réticula’re et le derme. Une prolifération 

fibroblastique est remarquable dans beaucoup 

GIC sections. Dans les lésions nettement plus 

ig:es, des bourgeonnements se produisent sous 

la masse nécrotique. Les inclusions cytoplasmi- 

qLles ne sont normalement pas visibles dans le 

centre sans structure de l’induration, ma:s assez 

fréquemment à la périphérie et dans l’épiderme 

voisin et les glandes. Des inclusions peuvent 

aussi être vues dan; le cytoplasme des cellules 

infiltrées qui, dans les lésions plus anc:ennes, 

ont tendance à être plus fortement colorées et 

plus basophiles. 

Le diagnostic différentiel doit être fait d’avec 

l’urticaire, les piqûres d’insectes, une « pseudo 

maladie nodulaire », la démodécie, la strepto- 

thricose, le varon, les larves d’helminthes (vrai- 

semblablement Onchocerca spp.), la globidiose. 

Les lésions de la maladie nodulaire des bovidés au 

Kenya ont beaucoup de ressemblance avec celles 

de la variole. 

164. GREEN (H.F.). - Les effets de la maladie 

nodulailre des bovidés sur les peaux et les 

cuirs, et leur comparaison avec quelques 

autres maladi’els de peau (Lumpy skin disease 

Its effect on hides and leather and a 

comparison in this respect with some other 

skin diseases). 6 réf., 24 phot. ; Bull. Ep;z. 
Afr. (I.B.E.D.), 1959, 7 (l), 63-74; résumé 

français. 

Une étude qui comprend : 

1’ L’examen des lésions cutanées sur les deux 

côtés des peaux et cuirs ; 

2” Des coupes. dans les lésions, pour se ren- 

dre compte de leur effe-t sur la structure de la 

peau, et 

3” le tannage de quelques spécimens, pour 

montrer les effets des maladies sur les cuirs 

tannls, a été entreprise à la Section des cuirs 

et peaux du Service vétérinaire du Kenya. Elle 

a permis de se rendre compte que la forme ‘et 

l’apparence des I&ons après tannage sont tout 

a fait caractéristiques. 

De; ressemblances frappantes ont été décrites 

entre la variole, la « dermatite nodulaire » des 

moutons et des chèvres, et la maladie nodulaire 

des bovidés. Cependant le nom de « dermatite 

nodulairei » a été utilisé pour décrire des Ié- 

sions trouvées sur les peaux. Aucune expérience 

n’a été faite polr prouver que ces lésions pro- 

viennent d’une maiadie différente de la variole 

ou qu’elles correspondent à la dermatite nodu- 

laire des chèvres décrite par Haddow et Idnani 

( 1946). 
Le; ressemblances frappantes des I,és,ions de 

la « lumpy skin disease » des bovidés avec celle: 

de la variole des moutons et des chèvres, sont 

illustrées par une série de photographies et 

microphotographies. Les différences entre les lé- 

sion; de la maladie nodulaire des bovidés, et de 

streptothricose sont aussi décrites. 

165. Van ROOYEN (P.J.), KÜMM (N.A.L.), 

WEISS (K.E.) et ALEXANDER (R.A). - 

Note préliminaire sur l’adaptation d’une sou- 

che de virus de la maladie nodulaire des 

bovidés à I’ozuf enbryonné (A preliminary 

note on the adaptation of a strain of ‘lumpy 

skin disease virus to propagation in em- 

bryonated eggs). 5 réf., Bull. Epiz. Afri. 
(/.B.f.D.), 1959, 7 (I), 79-85 ; résumé fran- 

Gai:. 

1” La souche << Neethling »’ de virus de la 

maladie nodulaire des bovidés a ‘été cultivée PLI 

cours de 10 passages en série sur ceufs em- 

oryonnés. 

2” Le virus semble se multiplier également 

oien sur l’embryon et sur la membrane chorio- 

sllantoïdienne. 

3” Le virus n’est pas mortel ‘pour l’embryon 

de poulet. 

4” Le virus de passage continue à produire un 

effet cytopathogène typique sur couche monotel- 

u!aire d’épithélium de rein et de testicule 

d’agneau. 
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5” Dans la même série d’expériences, un virus, 

mortel pour l’embryon de poulet, a été isolé en 

deux occasions différentes. 

6” Ce virus semble aussi se multiplier égaie- 

ment bien sur l’embryon et Sir !a mer;.brale 

l 
chorio-allantoidienne. 

7” La température oprimum ci’irctibaiior es+ 

33,5”C. 

8” c e virus ne produit pas d’effet cytopatho- 

gène sur les cultures de tissu en couche moro- 

cellulaires. 

9” L’origine et la signification de ce virus 

sont obscures. II est possible que cet agent 

puisse provenir des œufs de poule uti:i&s. Tous 

les œufs employés sont produits au laboratoire. 

Comme environ un millier d’œufs sont utilisés 

rhaque jour pour differents besoins, j, semb’o 

peu probable que l’existence d’un virus orphe- 

lin parmi ce; œuf’; ait jusqu’à préce?* échappé 

$ l’attention. Cependant, après la mise er évi- 

dence d’un virus orphelin mortel prur I’em- 

bryon de poulet (C.E.L.O.) par Yates et Fr; 

(1957), il semble nécessaire d’étudier ce pain* 

en détail. 

II est possible que ce virus ait été isolé du 

tissu de rein de mouton utilisé ‘pour la culture 

en couche monocellulaire et qu’il puisse être 

3Scr;T comme un virus orphelin du mouton, bien 

qu’:: soi- mortel pour l’embryon de poulet. 

D’un autre côté, il se peut qti’un mutant du 

virus de Neethling se soit formé et que ce 

dernier Puis:e être entretenu et cultivé en série. 

Cette supposition est l’objet de recherches inten- 

sives. L’attention doit être attirée sur le fait 

qu’une petite quantité d’émulsio,n (I ml) qui ne 

contenait que des traces d’agents cytopatho- 

gènes a engendré la production d:anticorps à 

tin titre comparativement élevë en 28 jours 

sLr un bœgf qui avait reçu une injection sous- 

cutanée de cette émulsion. 

La publication d e cette note préliminaire in- 

complète se justifie dans le fait que la lutte 

COPTV? !a maladie nodulaire d,es bovidés est 

Jevenue une affaire extrêmement urgente. Les 

progrès faits par une seule équipe de cher- 

cheurs sur ce sujet neuf sont très lents. On 

espère que la publication de ce, rapport encou- 

ragera les autres chercheurs à se servir de la 

méthode dkrite ici pour attaquer le problème. 

Peste Bovine 

166. LARRAT (R.). - Peste bovine et commer- ses via;oes provenant de tels pays lorsque sont 

cjalisation des viandes. Une expérimenta- respecrées certaines précautions élémentaires 

tion nécessaire. Bull. Epiz. Afr. (I.B.E.D.), 

1959, 7 (I), 87-90. 
~ (bétail originaire de cantons indemnes depuis 

01,~s de trois mois, immunisé ‘depuis plus de 

t-z’s semaines et mo;ns de six, laissé en quaran- 
L’important prcbI,Sme de 13 commercZaliia- i3i-e quinze jours avant l’abattage), rappelle les 

tion des viandes er prove-a-ce ses réo’olj projets d’expsrimentation déjà établis et plus 

africaines où sbvit !a peste bovine se,,-ait ~OJ- ~arriculièrement la motion approuvée à la 26” 
ver sa solution dans une expérimeria-ioi cyrfé- sess:o: de l’Office international des épizooties 

matique, alors que l’on se contente encore de qLi recommandait : la lutte active contre la 
dre:ser des barrages sévères, qui peuvent h-e peste bovine et l’étude de la possibilité de trans- 
abusifs. A côté de régions dont les besoins mic:ion de la oette par les viandes pestiques 
protidiques sont insatisfaifs, et croissa?-s, il existe daZs les condi/ions naturelles, ,par les viandes 
ainsi en zole soudano-sa~élie~~e L- ex:éde?t de d’animaux vaccinés par un procédé non infec- 
bétail situé hors des circuits commerciaux. tant et par les viandes d’animaux vaccinés à 

L’auteur, pour sa part convaincu de i inocuité i’aide d’un virus-vaccin. 
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167. ADEMOLLO (A.). - Sus le danger de 

transmissio,n de la peste bovine par les 

viandes importé~eu. 6 réf., Bull. Epiz. Afr. 
(I.B.E.D.), 1959, 7 (I), 91-5. 

L’auteur rappelle qu’en 1918 e.n Italie des 

viandes congelées importées d’Indonésie furent 

à l’origine de cas #de peste bovi.ne, et il 

n’apparaît pas, qu’il y eut erreur de diagnostic. 

Les recherches de V. Cilli (1936) et E. Sticco 

(1938) ,ont mont& que dans la viande maintenue 

pendant 57 iours entre - 8°C et - IO’C le 

virus était encore infectant. D’autre part (Scott, 
1957) le virus pestique, virulent, ou caprinisé, 

ou Iapinisé, est retrouvé pendant le mois qui 

suit la vaccination ; le virus pestique est pré- 

sent dans l’organisme pendant la période d’in- 

cubatio.n ; un certain nombre d’animaux échap- 

pent à la vaccination, lors des campagnes, de 

vaccination ; il existe des porteurs de virus. 

Aussi, de virus peut-il ,se retrouver dans la viande 

d’un certain nombre d’animaux, ou dans leurs 

ganglions lymphatiques et cette présence justi- 

fie une extrême prudence. La liberté du com- 

merce des viandes venant de pays où existe la 

peste bovine ne peut être envisagée avant 

l’expérimentation prévue et recommandée par 

l’Office international des épizooties dans sa 26’ 

session, et avant que soient connus la distribution 

géographique réelle de la peste, les méthodes 

de vaccination employées et le degré d’organi- 

sation et de disponibilités en moyens et en 

personnel de chaque pays. 

168. SCOTT (G.R.), DETRAY (D.E.) et WHITE 

(G.). - Note préliminaiw sur la réceptivité 

des porcs d’origine européenne à la peste 

bovine (A preliminary Note on the sus- 

ceptibility of pigs of european origin to 

Rinderpest), 8 réf. Bull. Off. infern. Epi~., 
1959, 51 (9-IO), 694-9 et traduction fran- 

çaise 699-703. Résumé. 

Le virus de la peste bovine a été inoculé, par 

injection sous-cutanée, à 105 porcs d’origine 

européenne, 104 ont été infectés., 

Des tissus infectés de peste’ bovine ont été 

donnés en nourriture à 41 porcs, 37 furent in- 

fectés. 

La transmission de la maladie par simple 

contact a été constatée chez 15 des 60 porcs 

marqués avec des porcs infecté?. I 

La transmission de la maladie par simple con- 

-act a été constatée chez 9 des, 53 bovins récep- 

i-ifs parqués avec des porcs infectés. 

La plupart des infections, chez les porcs, 

l’étaient pas cliniquement attribuables à la pes- 

te bovine et un grand nombre étaient clinique- 

ment inapparentes. 

169. BROWN (R.D.) et SCOTT (G.R.). - Une 

méthode pour trier les bovins immunisés 

contre la peste bovimne (A screening proce- 

dure for the detection of rinderpes,t-immune 

cattle) ; 4 réf. Bull. Epiz. Afr. (I.B.E.D.), 
1959, 7 (2), 169-71. 

Les auteurs proposent une méthode écono- 

mique pour déceler, parmi les bovins destinés 

b éprouver la valeur des lots de vaccin capri- 

pestique et qui doivent être réceptifs, ceux qui 

sont immunisés contre la peste bovine. Un ml 

du mélange des sérums de trois bovins, inactivé 

à 56°C pendant 30 minutes,, est ajouté à un ml 

d’une suspension de virus pestique lapinisé ; un 

ml de ce nouveau mélange qui doit contenir 

100 Dl 50 lapin est placé à 37°C pendant u.ne 

heure, puis injecté par voie veineuse à un lapin 

que l’on tue 5 iours plus tard. Si le lapin ne 

présente aucune lésion typique, les 3 bovins sont 

considérés comme réceptifs à la peste bovine. 

S’il y a des lésions, c’est que le virus n’a pas 

été neutralisé et l’on éprouve chacun des 3 

sérums séparément. L’expérimentation des au- 

teurs a porté sur 415 bovins ; 150 lapins ont 

été nécess.aires. La méthode a rendu compte de 

la réceptivité à la peste bovine de 96,8 p. 100 

des animaux, réceptivité confirmée par ja réac- 

tion à l’inoculation de virus. 

170. SCOTT (G.R.). - Une analyse des carac- 

tères du virus de la peste bovine (A precis 

of the characteristics of rinderpest virus) : 

45 réf. Bull. EpP;z. Afr. (I.B.E.D.), 1959, 7 

(2), 173-8. 

L’auteur rappelle les caractères physico- 

chimiques du virus puis passe en revue les, pro- 
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priétés biologiques. Les hôtes nature& sont ies 

espèces de l’ordre des artiodactyles, particu- 

lièrement du genre Bos L ; les petits ruminants 

et le porc domestique peuvent être infectés. Les 

souches « sauvages > de virus pestique diffè- 

rent dans leurs affinités pour leurs hôtes, dans 

leur virulence pour des hôtes particuliers et dans 

leur facilité de transmission. La peste bovine se 
transmet par contact direct entre l’animal infecté 

et l’animal sain. Très rares sont les cas, naturels 

ou expérimentaux, d’une infection due à du maté- 

riel souillé. 

Les animaux réceptifs de laboratoire les plus 

importants sont la chèvre, le lapin et l’embryon 

de poulet, chez lesquels des souches atténuées 

ont été trouvées et sont utilisées comme vac- 

cin. Le virus pestique a pu être inoculé à de 

nombreuses espèces (porc, hamster, souris, C~I- 

tures de cellules de lapin,...). Sur les hôtes natu- 

rels, le virus est pantrope, il cause des lésions 

histologiques importantes dans les celiules épi- 

théliales et dans celles du tissu lymphatique. 

La peste bovine appartient au second groupe 

des maladies à virus de la classification de 

Francis ; toutes les souches connues ont des 

antigènes apparentés ; l’immunité qui suit la 

maladie naturelle est durable et probablement 

définitive. II existe des relations entre le virus 

de la peste bovine et ceux de la maladie de 

Carré du chien et de la rougeole huma;-e. 

Les souches atténuées du virJs empêchent la 

croissance du virus pathogène, ce 9~' es? tdisé 

pour immuniser les bovins. Le vaxi- le pj~.s 

répandu est le virus capripestique. Pour ,es 

bovins trop sensibles à ce virus on utilise le v:rus 

lapinisé. Des virus avianisés ont été utilisés expé- 

rimentalement. 

171. ROBSON (J.), ARNOLD (R.M.) PLOW- 

R’GHT (W.) et SCOTT (G.R.]. - Isolement 

d’une souche de virus bovipestique atténuée 

sur un élan (The isolation from ar O!~~IS cL 

a strain of rinderpest virus attenuated for 

cattle] : 5 réf. Bull. Epiz. Afr. ji.B.f.D.). 

1959, 7 (I), 97-102. 

A partir d’un élan (Taurotrogus oryx oryx) 

abattu au Tanganyika a été iso!ée u-e souche 

de virus bovipestique. Cette souche reste stable 

#ors de passages en série. flte est infectante 

!  pour le zébu, pour les bovins améliorés, le mou- 

/ ton à poils et la chèvre ; les porcs, les souris, les 

1 cobayes et les lapins se montrèrent rhfractaires. 

Elle ne donne pas une affection mortelle pour 

; le bétail, mais déclenche une ‘élévation ther- 

; mique faible mais prolongée, des lésions buccales 
) bénignes chez les zébus, plus graves chez les 

/ b ovins améliorés et chez certains sujets une diar- 

rhée de courte durée. La contagion est cons- 

tante lorsqu’on place des, animaux sensibles au- 

près d’animaux infestés. Les auteurs pensent 

que cette souche ressemble à une souche déjà 

isolée il y a 10 ans au Tanganyika sur des bovins 

I ankolé-zébu, par Lowe. 

1 
172. NGUYEN-BA-LUONG, NGUYEN-VAN- 

LIEM, NGUYEN-NGOG-MING et VU- 

THIEN-THAI. - Essais d’amélioration des 

méthodes de conservation du virus-vaccin 

pestique lapinisé. Bull. Off. idem. Epi~., 

1959, 51 (9-IO), 665-80, résumé. 

Les auteurs ont cherché à améliorer les mé- 

-hodes de conservation du virus-vaccin pestique 

‘aoiiisé, utilisé au Viet-nam depuis 1956 dans la 

campagne d’éradication de la peste bovi.ne. 

Si, en effet, ce vaccin confère une immunité 

-#soije et de longue durée, sa ‘conservation se 

~S-ièIe très délicate dans un pays où la tempéra- 

+-re moyenne varie de 28 à 35”. 

DeouTs 1958, les auteurs dessèchent leur vac- 

;;1 avec le système lyophilisateur, Edwards. Cette 

/yopki Isation comporte deux opérations : la (yo- 

phiiisation orimaire qui est une sublimation par 

oasse pression dure environ onze heures ; à la fin 

de cette première opération, les ampoules sont 

1 retirées pour être étirées et mises sur la rampe 
~ Jr I’ appareil jecordaire qui fonctionnera jus- 

o; SU jeTdemain matin. La dessiccation se com- 

eI.&-Te CYLS basse pression en présence de I’anhy- 

sr’de phosphorique. Le scellage se fait sur I’ap- 

c#are:; en marche, sous un vide de 0,004 mm de 

Fg. 

Las aL?elrs ont é+ud;é la durée de concerva- 

tix ce Jeur produit à différentes températures 

erire 20 et 25", à - 14", à O", à 4", à 32", à 37", 

en recherchant périodiquement la dose minima 

infectante (D.M.I.) pour le lapin. Ils donnent dans 
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de nombreux tableaux les résultats de leurs 

essais. 

Leurs résultats montrent que le vaccin lyophi- 

lisé se conserve bien à - 14” et qu’après deux 

mois le virus garde encore un titre valable 

( 10-2). 

Les auteurs ont cherché à améliorer la conser- 

vation du vaccin montrant que la variation du 

degré de dessiccati0.n du vaccin ne joue pas, que 

parmi les nouveaux diluants utilisés, l’eau pep- 

ionée est le meilleur conservateur du vaccin à 

37”, que le vaccin préparé avec des ganglions 

masentériques, à l’exclusion de la rate et du sang, 

ne se conserve guère mieux que leur vaccin 

actuel, à la température de 37”. 

Dans la pratique, le vaccin garde toutes ses 

qualités si on adopte le protocole. suivant pour 

sa conservation et son transport : 

Au laboratoire : cons,ervation à - 20” - 25”. 

Dans les postes vétérinaires provinciaux : con- 

servation à 0” dans le congélateur du réfrigéra- 

teur pendant moins de trente-cinq iours. 

Transport dans des bouteilles isolantes conte- 

nant un mélange de glace et de sel. 

Sur le terrain, le vaccin, une fois dilué, est 

mis dans la glace, à l’abri de la lumière directe 

et employé immédiatement. 

173. NGUYEN-BA-LUONG, NGUYEN-NGOC- 

MINH, LE-HOI-PHU et VU-THIEN-THAI. 
- Observations tirées de 650.000 vaccina- 

tions antipestiques avec le virus-vaccin lapi- 

nisé. Bull. Off. intern. Epi~., 1959, 5 I (9. IO), 

681-93, résumé. 

Au Sud Viet-nam, le Service vétérinaire pour- 

suit sa campagne d’éradication de la peste bovi- 

ne commencée depuis 1956. 

Jusqu’au 31 décembre 1958, 220.634 bubalins, 

437.5 10 bovins ont été vaccinés. 

Le vaccin employé est le virus pestique adap- 

té au lapin dit virus-vaccin « L ». 

Lyophilisé, il donne une suspension homogène 

d’action régulière. 

Le pourcentage moyen de réagissants après la 

vaccination est variable, selon les régions : 

I à 5 p. 100 de réactions faibles parmi les 

vaccinés. 

0, I à 0,5 p. 100 de réactions graves. 

Le mode de réaction dépend de plusieurs 

facteurs : 

a) L’influence du milieu intervient par les con- 

ditions qu’il offre à la pullulation d’insectes 

piqueurs transmetteurs de piroplasmes, de try- 

panosomes. 

b) Le facteur individu paraît le plus impor- 

tant. Des femelles pleines ont supporté sans 

incident la vaccination. Des veaux tétant des 

mères vaccinées peuvent faire une légère réac- 

tion. 

La qualité de l’immunité acquise n’est ,pas en 

fonction du degré de la réaction. 

Pour soigner les réagissants graves, I:usage de 

la pénicilline et de la streptomycine s’est révélé 

utile. Leurs effets ‘s’expliqueraient par leur action 

sur les agents de complications et les germes 

de sortie. 

Quelques animaux ayant réag’i fortement à 

la vaccination peuvent succomber : environ 0, I 

à 0,3 p. 1.000 d ‘animaux vaccinés. 

En verité, à peine 2/lO des mortalités sur- 

venues après la vaccination peuvent être ratta- 

chées à la maladie vaccinale. 

Les causes réelles sont par ordre de fré- 

quence : réveil des piroplasmoses, des trypano- 

somiases ; aggravation des parasitoses telle que 

la distomatose ; maladies interc’urrentes : pas- 

teurellose, charbons. 

L’immunité s’établit très rapidement, les foyers 

pestiques sont éteints une semaine après la vac- 

cination des contaminés. 

La durée de’ l’immunité doit ,dépasser large- 

ment deux ans. 

174. NETTER (R.). - Présparatio’n du virus vaccin 

bovipestique lapinisé lyophilké. Inté#rêt de 

l’emploi de la peptone comme solvant. Bull. 

Off. intern. Epi~., 1959, 51 (9- IO), 704-9. 

L’auteur a essayé d’obtenir un vaccin vivant 

lyophilisé ayant une durée de conservation com- 

patible avec les poss,ibilités d’emploi dans les pays 

tropicaux. II a expérimenté avec différents sol- 

vants (sang, extrait embryonnaire, sérum de, lapin 

et sérum de cheval, lait demi-écrémé Guigoz, glu- 

cose à 7,5 p. 100,. dextran, peptone à 5,5 p. 108. 
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C’est avec la peptone à 5,5 p. 100 (utilisée au 

Lister Institute dans un vaccin antivariolique hu- 

main) que les meilleurs résultats ont été obtenus : 

On utilise un vaccin lyophilisé comportant à 

l’état frais 6 p. 100 de ganglions de lapin diiués 

en eau peptonée (néopeptone Difco) à 5,5 p. 100. 

,II y a 2 mq de produit actif par dose injectée aux 

bovo-bubalins. L’auteur décrit la technique de fa- 

brication du vaccin qui garde son efficacité pen- 

dant 9 à I4 iours à 45°C et 18 à 2 I jours à 37°C. 

I 75. GORET (P.), FONTAINE (J.), MACKOWIAK 

(C.) et PILET (C.). - Neutralisation du virus 

de la maladie de Carré par le térum contre 

la peste bovine. CA. Acad. SC;., 1959, 248 

(l4), 2 143-4. 

Précédemment, les auteurs ont démontré I’exis- 

tente d’une immunité croisée active entre NIa 

maladie de Carré et la peste bovine. Dans 

cette nouvelle expérimentation, ils obtiennent 

in ovo et in vivo la séro-neutralisation par 

le sérum pestique du virus de Carré. Le titre 

obtenu, in ovo, varie avec le sérum utilisé, 

mais si on le compare avec la valeur moyen- 

ne d’un sérum de chiens hyperimmunisés, on 

constate que certains sérums antipestiques peu- 

vent correspondre à un très bon sérum contre 

la maladie .de Carré. In vivo, chez le furet, les 

auteurs ont obtenu une neutralis,ation de 5.000 

DMI,, du virus de Carré avec un sérum et 20.000 

DMI,, avec un autre. 

176. GORET (P.), FONTAINE (J.), MACKO- 

WIAK (C.), PILET (Ch.) et CAMARA (T.). - 

Neutralisation du virus de la maladie de 

Carré par le sérum contre la peste bovine. 

8 réf. Bull. Acud. vét. Fronce, 1959, 32 (5), 

287-94. 

Les auteurs exposent les résuitais détaimiés 

concernant la neutralisation du virtis de Carré 

par le sérum antipestique bovin. Les sérums uti- 

lisés ont été obtenus par hyperimmunisation de 

bovins à l’aide de souches sauvages du virus 

de la peste bovine et proviennent des labora- 

toires de Farcha-Fort-Lamy et Dakar-Hanr et de 

l’Institut Pasteur de Nha-Trang. 

1” Séro-neutralisufion in ovo. Un tableau ras- 

semble les resultats qui montrent que ie virus de 

Carré adapté à l’œuf est neutralisé par les sé- 

rums antibovipestiques. Ceux-ci correspondent 

don les cas, si on ies compare à un sérum de 

chiens hyperimmunisés de valeur moyenne (titre 

de IO’,“), à un sérum très bon ( 102,3), bon (IO’,‘), 

moyen (1 O’,“) et faibje (IO’,“). 

2” Séro-neutrolkchon in vivo. ,. Les résultats 

obtenus, consignés dans un tableau, montrent 

que /es sérums utilisés à la dose de I ml se 

révèlent capable: de neutraliser de 5.000 à 

20.000 D.M.I. 50 de virus de Carré chez le furet. 

177 MORNET (P.), GORET (P.), GILBERT (Y.) 

et GOUEFFON [Y.). - Nouvelles recher- 

ches sur l’immunisation contre la peste bovi- 

ne à l’aide du virus de la maladie de Carré. 

C.R. Ad. SC;., 1959, 248 (l9), 2815-17. 

Les auteurs ont précédemment montré la 

parenté immunoiogique existant entre la mala- 

die de Carré et la peste bovine et établi la 

possibilité d’immunisation du ‘furet contre la 

maladie de Carré par le virus, bovipestique et 

celle des bovins contre la peste bovine par le 

virus de Carré frais. 

Dans cette nouvelle note ils rapportent une 

expérimentation, portant sur 32 veaux pleine- 

ment réceptifs, qui confirment le pouvoir immu- 

nisant du virus de Carré à l’égard de la peste 

bovine ; ils étudient la valeur du virus de Carré 

iyophilisé (cerveau et rate) et avianisé. 

Le virds de Carré-rate immunise tous les 

bovins à !a dose de 900 mg et la moitié aux 

dose; de 150 mg et 15 mg. Le virus de Carré- 

cerveau immunise tous les sujets à la dose de 

1.500 mg ; mais seuie cette dose a été utilisée 

et ne permet pas de conclusion. 

Le virus avianisé possède un pouvoir immu- 

îcqène très inférieur : il faut I ou 10 g de 

V:FJ~ pour immuniser ia moitié des animaux (au 
I. 
Ireu de 0,150 g et 0,015 g pour le virus-rate). 

Ii apparaît un rapport entre la dose utilisée 

et ia vaieur de l’immunité ; ainsi pour le virus- 

rate, la dose minimum immu,nisante se situe 

entre 150 et 900 mg. Cette valeur reste à pré- 

ciser, de méme que la durée de cette immu- 

nité. 
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Maladies microbiennes - Microbiologie 

178. ORLOV (E.S.) et IVANOV. - Résultats d’e 
la vaccination des moutons contre la bru- 
cellose dans des conditions expérimentales et 
d’élevage. 27” session du comité de l’office. 

Off. intern. Epiz., mai 1959, 52, 302-13. 

Résumé. 

Dans certaines régions de la Russie, la brucel- 

lose existe chez le mouton. Des recherches entre- 

prises ont permis de mettre au point un système 

rationnel de mesures, contre cette maladie qui 

ont été étendues progressivement. Bien que le 

nombre des foyers ait diminué de moitié au cours 

de ces cinq dernières années,, il est apparu néces- 

saire d’entreprendre l’étude des divers vaccins 

antibrucelliques vivants et tués. Cette étude a 

montré que l’on pouvait vacciner des moutons 

contre la brucellose aussi bien avec les vaccins 

vivants qu’avec les vaccins tués., les vaccins 

vivants ayant une action immunisante plus grande 

que les vaccins tués. Aussi, en ce qui concerne 

les vaccins tués, on n’expérimente plus qu’un 

vaccin au cristal violet. Le vaccin vivant pré- 

paré avec la souche B 19 a donné de bons résul- 

tats et s.implifie, tout en les renforçant, les 

mesures prises jusqu’ici pour lutter contre la 

brucellose des moutons, les meilleurs résultats 

étant obtenus lorsque l’on vaccine deux ou trois 

ans de suite. Des résultats du ‘même ordre sont 

obtenus avec d’autres souches, telles les sou- 

ches de Br. suis no 61 et Br. bovis “M”. 

Les recherches continuent en vue d’améliorer 

encore les résultats ainsi obtenus. 

179. SEELEMANN. - L’infection des bovins 
par « Brucelka melitensis » en Eurwpe. 39 
réf. 27” session du comité de l’office. Off. 

intern. Epiz., mai 1959, 52, 337-47. Résu- 

mé. 

II y a quelques dizaines d’années, on a cons- 

taté que la fièvre de Malte des chèvres et des 

moutons peut être transmise a l’homme et aussi 

aux bovidés. Ce fait a été confirmé de nouveau 

récemment par l’existence d’enzooties plus, ou 

moins importantes’dans de nombreux pays euro- 

péens. 

En conséquence, la fièvre de Malte provenant 

originellement des pays méditerraneens a pro- 

gressivement pénétré dans les divers pays sep- 

tentrionaux pendant les deux dernières dizaines 

d’années, c’est-à-dire, par exemple, dans les 

régions septentrionales de l’Italie, de la France, 

de la Suisse et de l’Allemagne. 

De plus, en Allemagne du Nord (Schleswig- 

Holstein, depuis 1956) et en Grande-Bretagne 

(depuis I94O), on pouvait constater des ‘infec- 

tions à Br. melifensis chez des vaches laitières. 

Ces contaminations se passaient, .en ce qui 

concerne leur pouvoir pathogène, d’une autre 

manière que les enzooties observées dans les 

autres pays européens, autrement dit, seules les 

vaches laitières étaient infectées, tandis que des 

contaminations à Br. melitensis n’étaient pas 

constatées chez d’autres animaux et chez les 

hommes. 

En Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en 

Suède, en Norvège, e.n Finlande et en Autri- 

che, aucun cas de fièvre de ,Malte ne s’est 

manifesté. 

Dans les pays de l’Europe de l’Est et du Sud- 

Est (excepté la Hongrie et, peut-être, la .Roù- 

manie), on a constaté des infections à Br. meli- 

tensis, tandis que ‘la Yougoslavie rapporte être 

exempte de Br. melitensis apres avoir subi cette 

enzootie quelques années auparavant. En Bul- 

garie, la fièvre de Malte n’est pas apparue 

ou seulement rarement, d’après ce qu’on dit, 

tandis que la fièvre de Malte était signalée, y 

compris des infections bovines, en Pologne, en 

Tchécoslovaquie et ‘en Turquie. En Union sovié- 

tique, particulièrement, la brucellose ovine s’est 

fortement propagée dans certaines régions. 

Presque tous les pays européens rapportent 

la présence de deux types, c’est-à-dire Br. 

melitensis a véritable » et Br. intermedia, qui 

ne se distinguent l’un de l’autre que’ sérologi- 

quement. Au point de vue clinique, aucune 

différence ne se fait remarquer. En général, ces 

deux types sont extrêmement pathogènes pour 

les petits ruminants et, en particulier, pour tes 

vaches et les hommes. On a observé des excep- 

tions à cette règle dans deux pays (Schleswig- 
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Ho1stei.n et Grande-Bretagne), où ni les moutons, 

ni les chèvres, ni les hommes n’étaient conta- 

minés par Br. melitensis, mais seulement les 

vaches laitières qui tombaient malades en pré- 

sentant les sympt6mes typiques de cette bru- 

cellose. 

180. PILET (C.). - Essai d’immunisation du rat 
blanc contre la brucellose A l’aide de la 
souche 45/20, tuée, en excipient irrésor- 
bable. 7 réf. Bull. Acad. vét. France, 1959, 

32 (5), 305-I 1. 

Les animaux vaccinés avec la souche tuée 

45,/20‘ne présentent pas d’agglutinines dans leur 

sérum ce qui est intéressant pour la mise en 

œuvre d’une prophylaxie médico-sanitaire. L’au- 

teur a comparé la valeur immunisante de vac- 

cins dont l’un commercial est préparé à partir 

de la souche B 19 et l’autre de la souche 45/20. 

Ce dernier est ainsi composé : 

mayoline 22 14 4 parties 

suspension comprenant 200 milliards 

de Brucella formolées à 2 p. I .OOO 

au mi _ 4 parties 

jaune d’œuf I partie. 

L’auteur tire la conclusion suivante : 

<< 1” que la souche Brucella abortus 45/20 

tuée par le formol, injectée sous forme d’émul- 

sion dans une huile minérale, engendre chez le 

rat blanc une immunité au moins aussi satisfai- 

sante dans sa solidité sinon plus, que l’immunité 

conférée par la souche BI 9 : 

« 2” que le résultat obtenu par deux injec- 

tions de vaccin ne semble pas supérieur au ré- 

sultat obtenu par une seule injection, tant en 

ce qui concerne la souche B19 que la souche 

45/20. 

K 3” que le sérums des rats - examinés un mois 

après la vaccination par la souche 45/20 - 

ne renferme pas d’agglutinines antibrucelliques . . 

II a utilisé des rats blancs dont la valeur com- 

me animaux réactifs en matière de brucellose a 

été mise en évidence par les travaux de Jacotot 

et Vallée (1954, 1958). 

181. RENOUX (G.). - Trarwrksion de la bru- 
cellose 3 l’homme. 372 réf., Arch. /nst. Pas- 

teur Tunis, 1959, 36 (l), 77-121. 

L’auteur rappelle d’abord que g toutes les 

variétés de Brucella peuvent infecter toutes 

les espèces animales sensibles, y compris I’hom- 

me ». Les identifications des souches de Brucella 

sont parfois imprécises, et trop souvent on utili- 

se encore des équations sans aucune valeur : 

Br. abortus = vache, Br. melitensis = chèvre, 

Br. suis = porc. s La notion d’interspécificité 

entre certains types de Brucella et certaines 

espèces animales hôtes est une notion périmée, 

voire même dangereuse ». 

A côté des hôtes classiques des Brucella, de 

très nombreuses espèces peuvent être infectées 

naturellement ; certains échecs relatifs de pro- 

phylaxie sont peut-être dus à l’oubli bes réser- 

voirs naturels sauvages de la brucellose. Aussi 

beaucoup d’études épidémioloc$ques et bacté- 

riologiques sont-elles e.ncore nécessaires à ce 

sujet tant chez les animaux que chez les arthro- 

podes, pour qu’on ait une conception claire de 

I’épizootologie de la brucellose. 

La transmission de la brucetlose à l’homme 

se fait par l’ingestion, le contact, l’inhalation 

et l’inoculation, les deux voies principales étant 

l’ingestion et le contact. 

I ’ L’ingestion est classiquement considérée 

comme la voie de transmission principale, par- 

ticulièrement lorsqu’il s’agit de lait de chèvre ; 

le lait de brebis et celui de vache peuvent aussi 

contaminer l’homme. La brucellke humaine peut 

être d;e à Br. abortus et l’on a isolé Br. suis 

et Br. melitensis du lait de vache. D’autre part, 

on a retrouvé des Brucella datis des laits certi- 

fiés non pasteurisés. On a pu retrouver des Bru- 

Ce/la dans tous les organes e’t tissus des ani- 

maux de boucherie, et elles peuvent être pré- 

sentes sans que le séro-diagnostic de l’animal 

considéré soit positif : cependant les publica- 

tions relatives à des cas de brucellose humaine 

par l’ingestion de viande infectée ne sont pas 

nombreuses. La survie des Brucella dans la natu- 

re est longue ce qui a permis à plusieurs auteurs 

d’attribuer des cas de brucellose humaine à la 

transmission par l’eau de boisson ou par des 

fruits ou des légumes crus. 

2’ Cependant les Brucella sont assez sensi- 

bles à l’action du suc gastrique et l’infection 

alimentaire se fait, en réalité, à travers la mu- 

queuse bucco-pharyngée. Les travaux du Centre 

de recherches sur la fièvre ondulante de Mont- 

pellier ont démontré I’impartynce primordiale 
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du contact avec ,des animaux infectés ou des 

produits contamines pour, la transmission de la 

brucellose à l’homme. De nos jours, la brucellose 

est avant tout une maladie professionnelle trans- 

mise par .contact. 

3” L’infection humaine par inhalation qui est 

en fait une infection par contact au niveau des 

muqueus,es de l’appareil respiratoire, est pos- 

sible grâce à la longue conservation des Bru- 

cellu à l’état sec dans les poussières les plus 

diverses. 

4” Les vaccins vivants utilisés contre la brucel- 

lose, surtout bovine, ont été à l’origine de cas 

humains. Actuellement le danger d’infection dû 

au vaccin souche 19, le seul employé largement, 

existe même s’il n’est pas très grand. 

5” Par inoculafion, l’infection peut atteindre 

l’homme : des insectes (stomoxes, moustiques), 

des acariens, peuvent en être les vecteurs ; on 

connait des cas dus à la transfusion sanguine. 

6” Les infections brucelliques interhumaines 

sont généralement difficiles à prouver, elles 

peuvent s’expliquer par les voies d’excrétion 

humaines des Brucella : urine, sécrétions vagi- 

na!es, spermes, selles, sueur, expectoriations, 

lait. 

Des deux étiologies principales, l’ingestion et 

le contact, la première devient de plus en 

plus rare grâce aux progrès de l’hygiène lai- 

tière, particulièrement de, la pasteurisation du 

lait. Mais un plus, grand nombre de recherches 

est nécessaire sur la survie des Bruceila dans 

les produits laitiers, les fromages surtout. 

La deuxième étiologie, le contact avec des 

animaux brucelliques ou des produits contenant 

des Brucella, est celle de la grande majorité des 

cas. Pour protéger l’homme contre cette mala- 

die professionnelle on peut espérer le vacciner. 

Mais en fait, c’est contre la brucellose animale 

que l’on doit lutter pour supprimer la maladie 

humaine. L’auteur rappelle qu’il ma obtenu un 

vaccin « 53 H 38 tué par le formol, en excipient 

irrésorbable » actif contre Br. melifensis des 

ovins et caprins, qui employé à grande échelle 

peut assurer une réduction sensible de la bru- 

cellose. II attire aussi l’attention sur le danger 

que peut constituer l’existence de brucellose chez 

les animaux sauvages et les arthropodes. 

182. RENOUX (G.). - Etudes sur la brucellose 

ovine et caprine. XXII. Vaccination contre 

la brucellose d,e chèvres soumises aux condi- 

tions naturelles de l’infection. I I réf. Arch. 

Inst. Pasteur, Tunis, 1959, 36 (2) 143-55 ; 

résumé de l’auteur. 

Deux lots de chèvres vaccinées soit un an, soit 

un mois auparavant par le vaccin « Br. meliten- 

sis 53 H 38 tué pa,r Je formol en excipient irré- 

sorbable i> sont mélangés en’ juillet 1957 dans 

le même troupeau t des chèvres dajà infec- 

tées par Br. meliteks et à des chèvres neuves 

indem.nes de bruce’!ose et non Vaccin$es qui 

serviront de témoins de l’infection. Ce troupeau 
c . 

est ia.ssé e- ‘tabulation libre et soumis à tous 
I les aléas tes conditions natu:relles de vie des 

caprine. il est suivi jusqu’à mars 1959, pendant 

au moins deux gestations. Dans ces conditions, 

23 chèvres sur 28 vaccinkes en 1957 sont sûre- 

ment et com,olètement immunisées,de même que 

4 chèvre; sur 6 vaccinées en 1956. L’excrQtion 

de Br. melifensis par !e; chèvres vaccinées s’est 

manifesrée par 3 cultures de lait ou de mucus 

vagina: positives sur 652 pratiquées ; dans le 

grcupe « contact » 39 cultures sont positives 

sur 223 effectuées. En 2 gestations, il y eut 43 

partdritiors ncrma!es sur 49 mises-bas chez les 

chèvres vaccinses et 9 gestations normales sur 

15 mises-bas (avec seulement 3 parturitions nor- 

males sur 8 à la première gestation) chez les 

chèvres « contact ». Les- résultats des cultures 

après autopsies montrent que 2 chevreaux sur 

44 n8s de mères vaccinées sont légèrement infec- 

tés, tandis que 9 chevreaux sur 15 sont massi- 

vement infectés dans le groupe « contact ». 

Ainsi, dans le; conditions naturelles de l’in- 

fection brucellique le vaccin tué par le formol, 

en excipient irrésorbable immunise les chèvres 

pendant sûrement 18 mois et sans doute 32 mois. 

183. Van ROOYEN (P.J.) et WEISS (K.E.). - 

L’inoculation d’ceufs embryonn’és par la 

« stab-method » (The stab-method or ino- 

culation of fertile eggs)., Bu//. Epiz. Afr. 

(I.B.E.D.), 1959, 7 (I), 75-8 ; résumé fran- 

çais. 

Les auteurs indiquent une méthode d’inocula- 

tion des ceufs embryonnés, dont la technique 

346 

Retour au menu



avait dajà été décrite par Gorham (1957) et 

Fabricant (1956). Les œufs sont inoculés dans 
. . 

la posrtron verticale à travers la chambre à air. 

Le matériel virulent étant déposé sur le plancher 

de la chambre à air (0,2 ml) l’aiguille est plongée 

ensuite à une profondeur de 2,5 cm environ et 

entraîne le matériel virulent. L’aiguille est retirée 

et l’œuf scellé. Les œufs sont maintenus dans la 

même position. Les auteurs comparent cette 

méthode, qu’i!s appeilent la « stab method », 

avec la méthode habituelle d’inoculation dans 

le sac vitellin et concluent : 

IO Que cette méthode est simple et rapide. 

2” Que davantage d’œufs peuvent être injec- 

tSs par moins de laborantins. 

3” Qu’il n’est pas nécessaire de déplacer les 

œufs pour les inoculer. 

4” Que dans le ca; de la bluetongue, la D.L. 50 

est log 6,8 avec cette méthode, au lieu de log 

5,5 avec la méthode habituelle, et tous les 

embryons ayant reçu une dilution de virus supé- 

rieure à IO-* sont morts 2 iours après I’injec- 

tion, alors qu’avec l’autre méthode, la mortalité 

est plus ou moins régulière et s’étale sur 2 iours. 

Cette méthode a été app!iquée à de nom- 

breux virus, tels que maladie de Carré, fièvre 

de la vallée du Rift, maladie de Wesselsbron, 

peste équine, maladie de Newcastle. Jusqu’à 

présent, les résultats avec la variole aviaire n’ont 

pas été entièrement satisfaisants, mais il semble 

que cela soit dû à la viscosité: de I’inoculum 

employé. 

I%F. MOUSTARDI’ER (G.), DULONG DE ROS- 

NAY (Ch.) et SALVAT (J.). ,- Etude de la 

sensibilité aux antibiotiques, d’une souche 

de bac& de Whitmore. Ann. /ns+. Pasteur, 

1959, 96 (6), 697-701, résumé et conclusions 

des auteurs. 

Nous avons fait l’étude antibiotique de sou- 

ches du bacille de Whitmore isolées à diffé- 

rents moments de l’évolution dlune mélioïdose 

chronique. 

Le chloramphénicol, les tétracyclines et la 

novobiocine paraissent être les antibiotiques les 

plus efficaces. 

Quelques associations d’antibiotiques ont été 

étudiées. 

Malgré les nombreux traitements suivis par le 

malade, nous n’avons pas constaté de résistance 

aux antibiotiques des souches les plus récem- 

ment isolées. 

Péripneumonie 

185. MARTINS MENDES (A.). - Note prélimi- ~ treprises au Laboratoire central’ de pathologie 

naire au sujet de l’isolement d’Asterococcus vétérinaire de Nova Lisboa, Angola. En utili- 

mycoides à partir de tiques récoltées sur ~ sait une technique très simple, l’auteur a réussi 

des animaux infectés naturellement ou a& à ;so:er, de tiques gavées sur des animaux 

ficiellement de péripneumonie (Preiiminary ‘riectés de péripneumonie ou présentant des 

note on the isolation of Asterococcus mycoi- ksic-s pulmonaires, un micro-organisme dont 

des from ticks collected from naturally and :es caractères morphologiques et culturaux sont 

artificially infected animals with pleuro- identiques à ceux d’Asterococcus mycoides. Tous 

pneumonia) ; 3 phot. Bull. Epi. Afr. le3 essais pour isoler le même micro-organisme 

(I.B.E.D.), 1959, 7 (2), 155-9 ; résumé fran- sur des tiques récoltées sur des animaux sains, 

gais. en employant les mêmes techniques, ont échoué. 

Les tiques utilisées ont été Polboophilus deco- 

Cette note préliminaire a pour but de pré- lorafus, Hyalommo truncatum, Rhipicephalus 

senter les résultats de quelques expériences en- evertsi et Amblyoma pomposum, mâles et fe- 
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melles. A. mycoides a été isolé de A. pompo- lot-ah, mâles et femelles, mais uniquement nour- 

wm, mâles et femelles, nourries sur des veaux ries sur des, veaux présentant des réactions de 

presentant des réactions de Willems et sur des Willems ; avec H. fruncafum, les résultats furent 

animaux cliniquement malades ; et de P. deco- négatifs. 

Trypanosomiases * 

186. MARQUES DA SILVA (J.). - Notes sur 

l’étude de la trypanosomiase animale au 

Moszzambique. Bull. Epi~. Afr. (I.B.E.D.), 

1959, 7 (2) 137-47. 

Dans le Maputo, région du sud du Mozam- 

bique, les bovins locaux qui vivent en contact 

avec Glossina ausfeni et G. brevipalpk ne 

souffrent pas de cette présence. Pourtant en 

1946, on retrouvait Trypanosoma congolense et 

T. vivox dans 57 et 73 p. 100 des étables et chez 

19 et 15 p. 100 des bovins. La mortalité due à /a 

trypanosomiase était faible et les troupeaux d’er- 

viron 100 têtes, étaient de bonne appare-.ce et 

uniformes malgré le pourcentage élevé ‘des anl- 

maux infectés. L’hypothèse que la bénignité de 

la trypanosomose était due à la glossire vec- 

trice se révéla fausse. L’auteur pensa qua le fac- 

teur le plus important es,t l’ensemble oes candi- 

tions naturelles qui sont particulièrement pro- 

pices à l’élevage (pâturages riches, eau abon- 

dante, climat tiède et uniforme) et qui per- 

mettent aux animaux de supporter une trypano- 

somose sans complication. A cela s’ajouteraient 

une résistance engendrée par la sélection natu- 

relle et une immunité d’infection renforcée par 

les réinfections constantes. Une expérimentation 

a été faite pour vérifier cette hypothès,e : 

- Un troupeau de bovins venant d’une région 

indemne de trypanosomose fut introduit dans 

le Maputo. On décela la première infes- 

tation, à 7. vivax, chez une vache au bout 

de trois mois. Après, 18 mois tous les ani- 

maux étaient infestés. Les trypanosomes T. 

vivax et 7. congolense apparaissaient dans 

le sang irrégulièrement et au cours de pério- 

des rares. L’apparence clinique des animaux 

resta bonne y compris celle des ieunes chez 

qui ia maladie fut constatée à un an. 

- Des bovins du Maputo ont été transportés 

dans la région du Govuro, qui est infestée 

de G. morsitans, mais dont les conditions de 

pacage et d’abreuvement étaient analogues 

à ceux du Maputo, 
., ., I 

à proxrmrte d un bain 

détiqueur. A partir de la 6” S#emaine, tous 

les animaux étaient infestés par T. vivax OU 

par T.. congolense ou par les deux ensem- 

bie ; ils moururent entre les 63” et 83” jours. 

- Des examens hématologiques faits sur les 

animaux domestiques du Maputo de 1952 à 

1957 montrèrent que 507 animaux étaient 

ir?feStéS sur un total de 31.190 examinés 

,l,62 p. 100) dont 497 bovins (233 fois T. 

congolense, 2 15 fois T. vivax, 49 fois les 

deux ensemble]. 

- Les recherches faites sur les effets de la 

trypano’somose du Maputo sur le bétail 

local ont montré que : les animaux infestés 

présentaient des symptômes lors d’un désé- 

quilibre pathologique ou alimentaire. Les 

foyers de trypanosomose sont indépendants 

de la densité de glossines et de la saison. 

Les trypanosomoses sont dues à T. cong,o- 

lense puis à T. vivax et enfin à I’infesfa- 

tion mixte. Les trypanosomes apparais,sent de 

temps en temps dans le sang périphérique à 

des périodes irrégulières. Dans certaines ré- 

gions du Maputo, où I’infestation atteint sa 

plus haute densité, il a fallu utiliser un traite- 

ment. 

Des e’xamens ont porté sur 16.567 animaux sau- 

vages ; 258 étaient trypanosomés, (dont 157 par 

T. congolense et 67 par T. vivax). 

*Voir aussi : chimiothérapie et entomologie. 348 
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En conclusion, l’auteur estime que les trypa- 

nosomoses qui affectent les animaux placés dans 

des conditions normales, au Maputo, sont dues 

à des souches de trypanosomes à pouvoir patho- 

gène atténué. On ignore actuellement à quoi 

est due cette atténuation. 

187. TRINCAO (C.), GRACA (M.M. da), FON- 

SECA (P. da) et NOGUEIRA (A.R.). - 

Action de I’amphomycinse sur l’infection ex- 

périmentale de la souris pair T. rhodesiense. 

3 réf. Bull. Soc. Path. exo., 1958, 51 (6), 

893-6. 

L’amphomycine est un antibiotique isolé en 

1953 par Heinemann et coll. des cultures du 

Streptomyces conus, et actif sur des bactéries 

Gram-positives. Les auteurs l’ont employée sous 

la forme de sel sodique, par voie intra-périto- 

néale, chez la souris. Le même iour, les souris 

recevaient une inoculation intra-péritonéale de 

0,25 ml de sang virulent contenant T. rhode- 

siense (environ 4 parasites par champ), et la 

première injection d’amphomycine. La recher- 

che des trypanosomes chez ces souris, a com- 

mencé après 48 heures, et s’est poursuivie pen- 

dant 10 semaines. II est apparu que la dose 

de 125 mg,/kg répétée 5 iours de suite étaif 

curative da.ns 100 p. 100 des cas. Avec une 

dose quotidienne de 100 mg/kg, on a obtenu 

par un traitement de 4 iours, 60 p. 100 de gué- 

risons et par un traitement de 10 iours, 80 p. 100, 

La plus petite dose thérapeutique est de 50 mg/ 

kg par iour pendant 5 jours (10 p. 100 de gué- 

risons). 

Le produit ne semble pas avoir d’effet pré- 

ventif et les animaux n’acquièrent pas d’im- 

munité. 

188. TOBIE (E.J.). - La cuhwe in vitro de Try- 

panosomu congolense (The cultivation of 

Trypanosoma congolense in vitro). J. Paro- 

sitology, 1958, 44 (2), 241-2. Repris dans 

Trop. Dits. Bull., 1959, 56 (2) 136-7. 

L’auteur décrit la culture de Trypanosoma 

congolense dans le milieu diphasique de gélose 

au sang mis au point par elle et ses collabora- 

teurs il y a quelques années (cf. Trop. Dis. Bull., 

1950, 47, 604). 

Pour isoler l’organisme, il est nécessaire d’ajou- 

ter du sang humain au lieu de sang de lapin à la 

culture d’origine et à la première sous-culture, 

mais, au cours des passages successifs, le sang 

de ;apin peut être utilisé. 

La culture est ensuite entretenue par des pas- 

sages réguliers effectués tous les 8 à 12 jours 

puis mise à l’étuve à 24-25”. Dans la culture, les 

trypanosomes prennent leur forme classique, cor- 

respondant à celle rencontrée dan,s le mésogas- 

tre des glossines. Cependant, les ‘trypanosomes 

de culture ainsi obtenus se S#ont révélés non 

infectieux pour les rats, quel que soit l’âge de la 

culture. 

189. CANTRELL (W.). - De la cqwtisonel et de 

l’évolution de l’infection a Tryponosomo 

eguiperdum chez le rat (Cortisone and the 

course of Tryponosoma equiperdum infec- 

tion in the rat). 12 réf. J. infecf. Dis., 1959, 

104, 7 l-7 ; résumé repris dans Bull. biblio. 

signal. B.P.I.T.T., 1959, 10, 85, no 2516. 

Nous avons étudié les caractéristiques sui- 

vantes, des infections, à Tryponosoma equiper- 

dum chez le rat et avons remarqué qu’elles 

n’étaient pas modifiées par l’administration de 

fortes doses de cortisone (100 mg par kg et par 

iour) : 

1’ le taux d’accroissement durant la période 

logarithmique de croissance ; 

2” l’aplatissement des courbes de parasitémie 

pour les valeurs de parasitémie élevées ; 

3” la migration des trypanosomes de la cavité 

péritonéale dans le sang après inoculation intra- 

péritonéale. 

Les résultats viennent confirmer la thèse que 

cette infection a un faible degré de résistance. 

Ceci est d’autant plus remarquable si l’on con- 

sidère le fort pouvoir antigénique des trypa- 

nosomes tués ainsi que la rapidité avec laquelle 

se développe l’immunité obtenue en traitant I’in- 

fection avec des médicaments. 

La seule action de la cortisone que l’on ait 

pu déceler est un faible effet de, protection se 

révélant par une survie des rats pendant quel- 

ques heures. On l’attribue d’ailleurs parfielle- 

ment à un artéfact de l’expérience et partielle- 

, ment à l’action glucogénique de la cortisone. 
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190. KLINKHAMER (L.V.). - Hypoglycémie pen- 

‘dant le traitement à la pentamidine de 

la trypanosomiase (Hypoglycaemia during 

pentamidine treatment for trypanosomias,is). 

5 réf. Trop. geogruph. Med., 1958, 10, 332- 

6. Résumé repris dans Bull. biblio. signal. 

B.P.I.T.T., 1959, 10, 104. 

L’auteur signale trois cas d’hypoglycémie ob- 

servés chez des malades traités à la pentamidine 

pour trypanosomiase. 

Le premier malade prése.nts un coma com- 

plet après dix doses quotidiennes de 4 mg/kg 

de poids corporel (avec un iour d’intervalle) ; il 

souffrit d’hallucinations durant la période de 

guérison. 

Le second malade ne présenta aucun symp- 

tôme d’intoxication après onze doses quotidien- 

nes de 4, I mg/kg de poids corporel, mais la 

teneur en sucre de son sang tomba à 57 mg 

p. 100 pendant le traitement. 

Le troisième cas eut une crise hypoglycémi- 

que le huitième jour, lorsque le taux du sucre 

sanguin commença à baisser, mais on n’observa 

aucun autre signe d’intoxication au cours du 

restant du traitement comportant 10 doses quo- 

tidiennes de 4,2 mg de pentamidine par kg de 

poids corporel. 

Parasitologie 

191. TRAWINSKI (A.]. - ,Diagnostic à l’aide 

des méthodes séro-allergiques, des maladies 

parasitaires des moutons, provoquées par les 

vers. 27” session du comité de l’office. 

Off. infern. Epi~., mai 1959, 52, 234-40. Ré- 

sumé de l’auteur. 

Les parasites produisent dans l’organisme de 

leurs hôtes des anticorps spécifiques, dont on 

peut montrer la présence au moyen des réac- 

tions sérologiques (précipita-réaction, déviation 

du complément) et de la réaction allergique (in- 

tracutanée). La production des anticorps spé- 

cifiques est plus intense et plus précoce quand 

les parasites, vivent en contact intime avec leur 

hôte, comme, par exemple, les larves de trichines, 

les cysticerques de la ladrerie (confronter mes 

travaux dans les publications de l’office inter- 

national des Epizooties, 1950, p. 223, et 1957, 

p. 191) et les échinocoques. Dans les cas 

de migration des parasites, comme les hel- 

minthes dans le tube digestif et dans le poumon, 

on décèle dans le sérum de l’animal infesté moins 

d’anticorps spécifiques. Au début de I’infesta- 

Con, on trouve dans le sérum plus de sensibili- 

satrice que d’autres, anticorps ; c’est pourquoi, 

dans la première période de la maladie, la réac- 

tion allergique donne des résultats meilleurs que 

les réactions sérologiques. Les recherches rap- 

portées concernent !‘application des méthodes 

séro-allergiques dans le diagnostic de I’échino- 

coccose, de la distomatose et des helminthiases. 

On a examiné pour I’échinococcose 105 mou- 

tons, pour la distomatose 340 moutons et 170 

vaches et pour I’helminthiase 215 moutons ; le 

contrôle concerne, en général, 230 moutons, et 

80 vaches. Les séro-réactions ont donné des 

résultats positifs; pour l’échinococcose, dans 
92 p. 100 des cas (précipita-réaction), dans 

89, I p. 1’00 (déviation du complément) et dans 

96 p. 100 (réaction allergique] ; pour la disto- 

matose, dans 98,6 p. 100 (précipita-réaction), 

dans 89,8 p. 1010 (déviation du complément) et 

dans 84,9 p. 100 ( réaction allergique) ; pour 
I’helminthiase du tube digestif, da.ns 75,2 p. 100 

(précipita-réaction), dans 72, l p. 100 (déviation 

du complément) et dans 782 p. 100 (réaction 

allergique) ; pour I’helminthiase du poumon, dans 

87,3 p. 100 (p ’ ‘p’t - recl I o réaction), dans 68,6 p. 100 

(déviation du complément) et dans 83,6 p. 100 

(réaction allergique). 

En général, l’application des, méthodes séro- 

allergiques donne de bons résultats dans le diag- 

nostic des maladies parasitaires. 
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192. BICHE (Y.) et THIENPONT (D.). - Etude 

statistique de la cysticercose bovine au 

Ruanda-Urundi. 4 réf. Ann. Méd. vét., 1959, 

103 (l), 27-35. 

Les auteurs ont trouvé sur 750 bovins, à I’abat- 

toir d’Astrida, 518 animaux, soit 69,06 p. 100, 

atteints de cysticercose. Ce chiffre obtenu grâce 

à une recherche systématique ne peut être 

comparé aux chiffres habituellement rete.nus dans 

les abattoirs où les contingences d’ordre pra- 

tique, sanitaire et économique, limitent forcé- 

ment la recherche. 

En Ruranda-Urundi, I’infestation est telle qu’on 

ne peut saisir ni traiter toutes les carcasses para- 

sitées. 

Entre I’infestation apparente d’une carcasse 

et la cysticercose absolue décelée par une re- 

cherche systématique il existe un rapport assez 

stable (I pour 15 à I pour 20). De plus, certaines 

régions normalement non inspectées sont très 

parasitées (muscles iliospinaux). Les’ auteurs ont 

trouvé la répartition suivante pour 4.992 cys- 

ticerques : 

Cou (conjonctif intermusculaire) : 

I .427 cysticerques, soit 28,5 p. 100. 

Cœur : 

866 cysticerques, soit 17,3 p. 100. 

Découpe postérieure (incision des muscles cru- 

raux) : 

784 cysticerques, S>oit I5,7 p. 100. 

Langue : 

647 cysticerques, soit 13 p. 100. 
Découpe antérieure (incision des muscles olé- 

crâniens) : 

592 cysticerques, soit 12 p. 100. 

Divers : 

267 cysticerques, soit 5,3 p. 100. 

Diaphragme : 

182 cysticerques, soit 3,7 p. 100. 

Oesophage : 

II6 cysticerques, soit 2,3 p. 100. 

Masséters : 

I I l cysticerques, soit 2,2 p. 100. 

L’évaluation du degré d’infestation est cor- 

recte lorsqu’on a examiné le cou, le cœur, la 

langue et les découpes (86,5 p. 100). 

Les carcasses forteme.nt parasitées (plus, de 30 

cysticerques apparents) représentent 4,06 p. 100 

des carcasses examinées, mais contiennent 30 

p. 100 des cysticerques. Les carcasses, si elles ne 

peuvent être traitées, doivent être saisies. 

Les carcasses faiblement parasitées (1 à 3 pa- 

rasites) sont nombreuses : 38,6 p. 100. En exa- 

men habituel, on a plus, de chances de ne’pas 

trouver les parasites que de les trouver. Aussi 

pour rompre le cycle du parasite, il est néces- 

saire de fraifer foufes les carcasses. 

Les auteurs constatent qu’on ne doit accorder 

qu’une importance relative aux soi-disants « lieux 

d’élection » e’t particulièrement aux masséters et 

à l’oesophage, surtout dans le cas de, carcasses 

faiblement parasitées (1 ou 2 cysticerques). 

Entomologie * 

193. WEITZ (B.) et GLASGOW (J.P.). - Les Les hôtes naturels de 7 espèces de glossi,nes 

hôtes naturels de quelques espèces de glos- furent déterminés en identifiant 1.433 repas san- 

sines en Afrique orientale. (The natural hosts guins d’insectes capturés dans, différe.ntes ré- 

of some species of Glossina in East Africa). gions. Cette identification fut effectuée grâce à 

Trans. R. Soc. trop. Med. Hyg., 1956, 50 l’usage combiné de tests de précipitation et 

(6), 593-612. Repris dans Rev. appl. Ento- d’hémagglutination-inhibition, qui donnèrent des 

mol., 1958, 46, Ser. B. (1 l), 167. résultats spécifiques et satisfaisants. 
~ 

*Voir aussi : trypanosomiases et chimiothérapie. 31 I 
l 
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Les auteurs Cons#tatèrent que les espèces G. 

morsifans, G. swynnertoni et G. austeni mani- 

festaient une préférence significative pour le 

sang des suidés, ces espèces de glossines absor- 

bant 50 p. 100 e,nviron de leur nourriture à 

partir de porcins, de phacochères (Phacochoe- 

rus aethiopicus) dans le cas des, 2 premières 

espèces et de potamochères (Potamochoerus) 

dans le cas. de la troisième. Aucune glossine 

ne se nourrissait sur les zèbres, les bubales 

(Alcelaphus) ou les topis, (Damaliscus) ; d’autre 

part,, seuls, quelques très rares repas sanguins 

étaient pris sur des impalas (Aepyceros melam- 

pus) qui, cependant, étaient très nombreux dans 

quelques régions. L’espèce G. palpalis fuscipes 

s,e nourrissait principalement de reptiles dans 

une région, mais on a également constaté qu’elle 

se nourrissait assez souvent sur des oiseaux dans 

une autre région. 

Le céphalophe (Tragelaphus) constituait la 

plus grande partie de la nourriture de G. palli- 

dipes ; quant à l’espèce G. brevipalpis, elle se 

nourrissait surtout sur des, hippopotames dans 

une région d’où les animaux sauvages avaient 

été éliminés en partie. Quelques espèces G. lon- 

gipennis s’étaient gorgées sur des rhinocéros. 

194.. MOUCHET (J.), GARIOU (J.) et RATEAU 

(J.). - Distribution géographique et écolo- 

gique de Glossina palpalis palpalis Rob.- 

Desv. et Glos&a fuscipes fuscipes New&. 

au Cameroun. 16 réf. Bu//. Soc. Pofh. exo.. 

1958, 581 (4), 652-61 ; résumé des auteurs. 

Glossina palpalis palpalis Rab.-Desv. et G!O~- 

sina fuscipes fuscipes Newstead existent toutes 

deux dans le Sud et le Centre-Camercun. La 

première est sud-occidentale et la deuxième nord- 

orientale, mais les deux ont une bance de 

superposition dans le Centre-Cameroun. Les con- 

ditions écologiques optima sont pratiquement 

les mêmes pour les deux es,pèces ; mais quand 

celles-ci entrent en compétition, G. fuscipes en- 

vahit progressivement l’aire de G. palpalis, colo- 

nisant les grands cours d’eau et repoussant 

cette dernière sur les petits ruisseaux, biotope’s 

moins favorables. Rien ne permet d’affirmer 

l’existence d’hybrides ou de formes intermédiai- 

res. II existe des foyers résiduels isolés de 

G. palpalis dans l’aire de G. fuscipes mais la 

réciproque n’est pas vraie, ce qui plaide en 

faveur de l’hypothèse faisant de G. fuscipes 

une forme envahissante. Les relations entre la 

repartition de ces deux gloss,ines et la trypano- 

somiase humaine sont difficiles à établir. 

195. RANDALL (J.B.). - L’éJimination du gibier 

{Game eradication). Vef. Rec., 1959, 71 

(251, 521-2. 

Dans une lettre à la rédaction du « Veteri- 

nary Record », l ‘au eur, t directeur des services 

vétérinaires et des industries animales d’Ougan- 

da jAfrique orientale britannique) et membre 

du Comité de la faune sauvage d’Ouganda, 

répond à une lettre du Dr Harthoorn sur la 

destruction du gibier en Ouganda, lettre parue 

dans la même revue (1959, 71 (121, 243-4). 

Randall confirme que jusqu’en 1958, 58.320 

animaux sauvages ont été effectivement abattus 

en Ouganda au cours des opérations entreprises 

contre les glossines, mais il déclare que grâce 

à cette élimination, plus de 15.000 km2 ont 

pu être ainsi récupérés sur les insectes et remis 

à !a disposition des éleveurs et de leur bétail ; 

dans un district particulièrement intéressé par 

cette opération, 75.000 animaux purent être 

ainsi réintégrés dans des régions qui leur étaient 

absolument interdites auparavant. 

II reconnait que le débroussaillement sélectif 

es? une méthode pouvant être également effi- 

cace dans la lutte contre les glossines en cer- 

taines régions et que, partout où il est prati- 

cable, /Y doit évidemment être utilisé de préfé- 

rence à l’abattage des animaux sauvages. C’est 

ainsi que, de 1952 à 1958, l’Organisation de re- 

cherches sur les trypanosomiases d’Ouganda 

entreprit une opération de débroussaillement 

qui se révéla absolument sans effet ; ce n’est 

qu’à ce moment qu’une campagne d’abattage 

dans une région d’ailleurs très limitée, fut déci- 

dée, tandis que le débroussaillement accompa- 

gné de pulvéris,ations d’insecticides était pour- 

suivi partout où il avait quelque chance d’être 

efficace. Ce n’est donc pas en raison de s,on 

caractère économique que l’élimination du gibier 

fut décidée mais bien en raison du fait que 

c’était la seule solution applicable. La déci- 

sion dut d’ailleurs être prise par le ministre 

des ressources naturelles d’Ouganda sur pro- 
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position d’un comité technique dont faisait par- ; niores étaient traitées par une méthode adap- 

tie le conservateur de la faune sauvage. ’ tic à partir de celle de Whitnall et Brad- 

La durée de la protection conférée OLIX a-z;- ;rrd dans un appareil a immersion adapté à 

maux domestiques par les divers trypanocides partir de celui décrit par Mclntosh. 

actuellement connus est encore trop insuffisante EI!es étaient introduites avec la concentra- 

pour que l’on puisse songer à cette 10IuTion pour 

lutter efficacement contre les trypanosomiases. 

La coopération des éleveurs qui doivent présen- 

ter régulièrement leurs animaux à des injections 

protectrices répétées est également trop aléa- 

toire pour que l’on puisse espérer une améliora- 

tion quelconque dans ce domaine. 

196. WH<ITEHEAD (G.B.). - Résistance de la 

tique bleue, Boophilus decoloratus (Koch) 

- 1’” Partie (Acaricide resistance in the 

blue tick, Boophilus decoloratus (Koch). 

Part 1). Bull. ent. Res., 1958, 49 (4), 661-73. 

Repris dans Rev. appl. Enfomol., 1959, 47 

(2), Sér. B, 23-4. 

Boophilus decoloratus (Koch) manifesta dans 

les régions côtières d’Afrique du Sud une résis- 

tance à l’arsenic en 1940, au H.C.H. 18 mois 

plus tard et au D.T.T. dans la région d’East 

London en 1954. Les tiques résistantes au 

D.D.T. manifestèrent également une résistance 

à l’arsenic et au H.C.H. mais leur résistance à 

l’un de ces deux derniers insecticides était 

indépendante de celle qui se produisait vis-à-vis 

de l’autre. L’auteur décrit les tests de labora- 

toire entrepris pour déterminer quantitative- 

ment l’efficacité d’un certain nombre d’insec- 

ticides sur des larves non encore engorgées 

et des femelles adultes complètement e-gcr- 

+icn appropriée d’insecticide dans des tubes me- 

surant 25 ,Y 75 mm, bien bouchés et mis en 

rotation dans l’appareil à immersion pendant 

2 minutes. 

On les laissait ensuite sécher pendant 30 mi- 

nutes sur du coton légèrement imbibé du même 

insecticide et les parasites étaient alors intro- 

duits dans des tubes à peine bouchés. 

Les résultats sont exprimés en histogrammes 

qui comportent les pourcentages de mortalité 

et d’inhibition entraînés par diverses concen- 

trations d’insecticides. Le pource.ntage d’inhibi- 

tion comprend la réduction du nombre ou de 

la viabilita des ceufs pondus, aussi bien que la 

mortalité proprement dite. 

Les larves étaient traitées dans le même appa- 

reil dans de plus petits tubes immergés pen- 

dant une minute, lavées dans de l’eau distillée, 

séchées sur de petits tamis circulaires repo- 

sant eux-mêmes sur du papier absorbant et con- 

servées avec ces, tamis dans des enveloppes de 

papier glacé très bien fermées ; 700 à I .OOO 

larves étaient utilisées pour chaque concentration 

et les résultats étaient exprimés par des courbes 

qui permettaient de calculer avec exactitude la 

concentration letale 50. 

Les tiques adultes en provenance des élevages 

d’East London étaient 3 à 4 fois plus toléran- 

tes à Yarzénite de soude que leurs homologues 

réceptives de Johannesbourg. 
gées et, si possible, pour faire apparaître ainsi 

différents types de résistance. De; ;:ques rés‘s- D’aune pari, les larves et adultes en prove- 

tantes furent récoltées dans des élevages de -a-ce des premyers élevages, comparées à celles 

la région d’East London et d’actres -:qties, CORSl- de Johannes’oourg, étaient très résistantes à 

dérées comme se,nslbles à tcus :es ‘-secticides, ‘“isomère gamma du H.C.H., ce qui leur confé- 

provenaient d’un élevage siit.é à prcrimit& de rait dans une certaine mesure une résistance 

Johannesbourg, ces deriieres efa,,t uti,icees corne crcyzée ati toxaphène, au chlordane, au « diel- 

me témoins ; en effet, bien que des ba’rs à Cri: » et à I’ a aldrin ». 

base de H.C.H. et de toxaphène areni été uii- I Les +iques adultes en provenance d’un éle- 

lisés dans cet élevage, aucur signe d’accrois- vage d’East London, outre leur résistance à 

sement de i’accoutumance de ces parasites aux i’arsénite de soude, au H.C.H., au toxaphène, 

insecticides n’a été observé. au chlordane, au < dieldrin » et à 1’ B: aldrin », 

Les larves étaient utilisées à l’âge de 15 à Étaient :rès résistantes au D.D.T. 

30 jours et les adultes l’étaient 3 à 5 jours Des tests, entrepris avec des tiques adultes, 
\ 

apres qu’on !es eût retirées de l’hôte. Ces der- 1 ont indiqué que îeur résistance au D.D.T. leur 
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conférait une résistance croisée au « Dilan » 

(mélange de I . I bis (p. chlorophényl) - 2 nitro- 

propane et I - I bis (p. chlorophényl) - 2 - nitro- 

butane). 

Les composés organo-phosphorés essayés, le 

malathion et le diazinon (0,Q - diéthyl 0 - 2 - 

isopropyl - 4 - m3thyl - 6 phosphorothioate de 

pyrimidinyl) étaient également efficaces contre 

toutes les tiques récoltées dans les élevages 

ci-dessu;, l’absence de résistance Croi)sée, con- 

trastant avec celle déjà observée avec le para- 

thion. 

Des tests effectués sur des tiques femelles en 

provenance d’un autre élevage S#itué à proximité 

de Johannesbourg ont confirmé l’existence d’une 

sensibilité à I’arsénic et d’une résistance simul- 

tanée au H.C.H. dans les districts d’Afrique du 

Sud éloignés de la mer. 

L’apparition rapide de la résistance dans les 

régions côtières est attribuée à la très grande 

fréquence des bains nécessitée par le cycle vital, 

relativement court et réparti sur toute l’année, 

des parasites, cyc!e provoqué par un climat uni- 

forme. 

197. GRETILLAT (S.I. - Kystes pulmonaires A 

acariens chez une bufflesse ; 10 réf. Bull. 

Soc. Pafh. exo., 1958, 51 (4), 536-9. 

Sur une bufflesse de’ 7 ans, importée de l’Inde 

I I mois, plus tôt et morte 15 jours après avorte- 

ment d’un foetus de 6 mois, on a trouvé à l’au- 

topsie dans la cavité thoracique deux kystes 

pulmonaires contenant 2 à 3 litres d’un liquide 

clair et n’intéressant pas le parenchyme pulmo- 

naire. Les muscles et les tissus adipeux avaient 

une teinte ictérique. Par sédimentation et par 

centrifugation du liquide kystique il fut possi- 

ble de mettre en évidence de très nombreux 

acariens, de l’espèce Tyrophagus pufrescenfiae 

(Schrank, 178 l), à tous les stades de leur évo- 

lution. 

L’auteur rappelle un certain nombre de cas 

d’acariase des voies respiratoires rencontré chez 

les mammifères dont le premier cas connu re- 

monte à 1847, mais de tels kystes énormes sur 

un buffle sont un des premiers cas signalés chez 

des ruminants. 

198. FAIRCLOUGH (R.) et THOMSON (W.E.F.). 

Les effets des pulr&isation~ insecticides con- 

tre Glossina palpalis fuscipes Newstead 

dans la vallée de la riviè’re Nyando au 

Kenya. (The effect of insecticidal spraying 

against Glossina palpalis fuscipes Newstead 

in the Nyando River basin of Kenya). E. 

Afr. agric. J., 1958, 23 (3), 186-9. Repris 

dans Rev. appl. fntom., 1958, 46, sér. 6. 

;12), 189. 

Le nombre de Glos&a palpalis fuscipes Newst. 

le 1ong de deux affluents de la rivière Nyando 

au Kenya fut considérablement réduit en 195 I- 
52 par des pulvérisations manuelles de la végé- 

tatio:, effectuées à partir du lit de la rivière avec 

du D.D.T. ; plus tard, au cours du premier semes- 

tre 1955, 4 applications d’une émulsion 5; 5 pour 

cent de D.D.T. furent effectuées à intervalles 

moyens de 15 iours. Le nombre de glossines cap- 

turées chaque mois par les équipes spécialisées 

entre mars 1954 et décembre 1955 tomba de 

I .6OC-2.000 avant le début des pulvérisations, à 

un maximum de 5 après !e traitement. 

Par contre, 0: s’aperçut bientôt qu’une par- 

tie de; insectes ayant échappé à la destruction 

avait émigré dans une région voisine où l’on 

observa une augmentation simultanée de leur 

densité. 

Ces zones, ainsi que d’autres où un certain 

nombre d’insectes semblait avoir résisté à une 

première série de traitements, furent pulvérisées 

à leur tour à 5 repris.es consécutives pendant le 

deuxième semestre 1955 et les 2 premiers mois 

de 1956, à des intervalles moyens de 15 jours. 

Après cette seconde série de traitements, 

aucun insecte ne put pratiquement être retrouvé 

dans un rayon d’une cinquantaine de kilomètres 

du lieu des pulvérisations. 

L’expérience a prouvé que les pulvérisations 

présentaient le maximum d’efficacité lorsqu’elles 

étaient effectuées en saison sèche car, d’une 

part, les fortes pluies font disparaître les insecti- 

cides de la végétation sur laquelle on les pulvé- 

rise, d’autre part les crues rendent impossibles 

ces pulvérisations à partir du lit des rivières ; 

enfin, on a montré que les insectes pouvaient 

être exterminés des vallées inaccessibles en pul- 

vérisant le; extrémités de ces dernières, car les 
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glossines sont alors détruites lorsqu’elles quit- 

tent leurs gites à la recherche de leur nourri- 

ture. 

199. RAFYI (A.) et MAGHMAI (G.). - La fut-te 

contre les argasidés, gale psoroptique et 

phtiriase des moutons par l’administration 

des insecticides par la voie buccale. 6 réf. 

Bull. Soc. Pafh. exo., 1959, 52 (l), 39-42. 

En Iran, la lutte contre les ectoparasites des 

moutons est un problème complexe pendant la 

saison froide, les pulvérisations et les bains étant 

alors d’utilisation difficile. 

Les auteurs ont utiiisé des insecticides per os 

en solution dans I’eau, chaque dose étant émtil- 

sionnée dans 30 mi d’eau. 

D.D.T. 75 p. 100 : 250 mg/kg. Des tiques, 

Ornifhodsros lahorensis, ont été nourries sur les 

moutons le lendemain de l’administration de 

I’insectic’de ; 70 p. 100 sont mortes à partir du 

15e iour. 

Lexon : 2 15 mg/kg. Les nymphes 0. lohoren- 

sis et 0. fholozani ont été nourries sur les mou- 

tons 6 heures après l’administration du lexon ; 

50 p. 100 sont mortes. , 

Dieldrin : 50 p. 100 : 50 mg/kg. Des tiques 

diverses, 0. lahorensis, 0. fholozani, Hyalomma 

spo., ont été nourries sur les moutons : les, orni- 

fhodoros nourries sur le mouton 48 heures après 

l’administration de l’insecticide meurent dans la 

proportion de 100 p. 100. La mortalité diminue 

quand elles sont nourries les iours suivants : 

le 53” iour, elle est de 50 p. 100. Quant aux 

Hyalomma, les femelles n’en souffrent pas et 

pondent des oaufs normaux alors que les mâles 

meurent. 

Par ailieurs, le Dieldrin utilisé per os à raison 

de 35 mg/kg chez des moutons atteints de 

gale psoroptique guérit les animaux en une 

semaine. 

A la do;e de 30 mg/kg, le Dieldrin utilisé per 

os chez des moutons atteints de phtiriase a 

Linognofhus ~V;//US tue les poux à partir du 4” 

jour : après 6 jours il n’en subsiste plus. 

T~~~plasmose 

200. ORIO (J.), DEPOUX (R.), RAVISSE (P.) et et les caractères de souches isolées. Ils con- 

CASSARD (H.). - Contribution à l’étude c:uent ainsi : 

de la toaoplasmose en Afrique équatoriale. 

Enquête dans la population animale. I I réf. 
a La toxoplasmose existe en A.E.F. comme 

l’avaient signalé Boisseau puis Giroud et leurs 
Bull. soc. Pafh. exo., 1958, 51 (4), 607-I 5. ~ collaborateurs. 

En 1957, les auteurs avaient entrepris une 

enquête sérologique et prouvé l’existence dans 

la population africaine de Brazzaville ô’anticorps 

antitoxoplasmiques à des taux significatifs. Cette 

fois, ils exposent les résultats d’une enquête por- 

tant sur de nombreux animaux et faite dans le 

but de dépister les réservoirs de virus possibles 

et rechercher le parasite chez les sujets do,nt le 

tableau clinique pourrait évoquer une toxoplas- 

mas-e. Ils ont isolé 16 souches dont 8 chez le 

cobaye, 7 chez le lapin et I chez le chien. 

Ils décrivent les techniques utilisées, la sympto- 

matologie chez l’animal (cobaye, lapin et chien) : 

a L’isolement de plusieurs souches et l’enquête 

sérologique menée chez le chien, prouvent qu’elle 

est, comme en Europe, relativement fréquente 

chez les animaux domestiques. II convient d’ail- 

leurs de distinguer la toxoplasmose-infection de 

la toxoplasmose-maladie : ce parasitisme évolue 

en effet sous forme latente dansNIa grande maio- 

rité des cas, mais est susceptible sous l’influence 

de facteurs variés d’un réveil clinique. 

II se traduit alors par une symptomatologie 

variable se!on l’âge de l’animal’ et son espèce. 

Ainsi, le lapereau fait une encéphalite, alors que 

l’atteinte viscérale semble de règle chez l’adulte. 
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Le remarquable neurotropisme que manlteste 

chez le cobaye la majorité des, souches, confère 

8 sa maladie une allure clinique particulière. 

Enfin, chez le chien E..., dont nous avons rap- 

porté l’observation, l’épisode parasitémique sem- 

ble greffé sur une infestation viscérale latente. 

Les facteurs déclenchants peuvent être soit 

une infection bactérienne ou virale, soit une 

dépression de l’état général provoquée par des 

tauses diversSes. Quoi qu’il en soit, le mode de 

contamination reste le plus souvent mal élucidé. 

II est vraisemblable qu’une transmission congé- 

nitale est à la base de l’infection de notre éle- 

vage de cobayes et de lapins. Quant au chien, 

qui vivait sur la concessio.n de l’Institut Pas- 

teur, il a pu se contaminer en ingérant la chair 

mal cuite d’un animal parasité. Le rôle des arthro- 

podes hématophages (acariens divers) semble 

pouvoir être écarté. 

En conclusion, le réservoir de virus que cons- 

tituent les animaux domestiques n’est pas .négli- 

geable. L’existence de cette parasitose en A.E.F. 

doit toujours être ,présente à l’esprit des, clini-- 

tiens et la recherche du toxoplasme pratiqueo 

chaque fois qu’un syndrome encéphalitique ou 

viscéral bâtard, si fréquent dans ce pays, n’a pu 

faire sa preuve par les techniques d’,examer” 

courantes ». 

Rickettsioses 

201. ZUBKOVA (R.I.]. - Survie de Rickeffsia 

burnefi ‘dans le lait et les produits laitiers 

(Survival of Rickettsia burneti in milk and 

milk products). J. M icrobiol. Eppidemiol. Im- 

munobiol., 1957, 28 (9-l,O), 1259-63. Repris 

dans Trop. Disc. Bull., 1959, 56 (3), 292. 

I’ Rickettsia burneti survit dans du lait arti- 

ficiellement infecté pendant 125 jours à la tem- 

pérature ambiante et pendant 273 iours (durée 

de l’observation) à + 4”. 

2” Les méthodes actuelles de pasteurisation 

ne’ peuvent détruire R. burneti qui survit à une 

température de 90” appliquée pendant I heure 

à du lait entier, mais se trouve détruite par 

contre à une température de 100” appliquée 

pendant l minute. 

3” R. burneti survit dans le lait caillé écrémé 

et dans le képhir vieux d’un iour, mais ne survit 

pas dans le lait caillé avec sa crème ni dans les 

laits acidifiés. 

202. ZOTOV (A.P.). - Recherches sur la fièvre Q 

des animaux d’élevage. 27” session du co- 

mité de l’Office. Off. intern. Epiz., mai 

1959, 52, 294-301. Résumé et conclusions. 

En examinant les résultats de nos recherches, 

nous estimons poss,ible de tirer les conclusions 

suivantes : 

Observé dans des co,ndifions expér’imentales, le 

tableau clinique de la fièvre Q chez le’ gros bétail 

à cornes, les moutons, les chèvres et les che- 

vaux, tant dans les conditions d’inoculation sous- 

cutanée de doses massives de germes pathogè- 

nes que de contamination par contact et par 

insertion d’ixodes infectés, fut identique. 

Les manifestations cliniques de la maladie, 

semblables aux symptômes de la fièvre Q expé- 

rimentale, furent observées dans deux centres 

d’élevage atteints par cette maladie chez le 

gros bétail à cornes contaminé naturelle’ment. 

Une grande importance pour l’évaluation des 

pertes pouvant être causées par cette maladie 

est représentée par la diminution de la lacta- 

tion, les mastites, dont l’apparition conduit à 

des troub!es de la nutrition des veaux et, consé- 

quemment, à des avorte,ments et à la .naissance 

de veaux non viabl,es. 

Cependant, bien que cette infection atteigne 

certains troupeaux de gros bétail à cornes et 

de mouto’ns, évidemment sa présence dans des 

conditions naturelles ne se manifeste clinique- 

ment que dans de rares cas. La plupart des 

animaux malades le sont sous une forme difficile- 

ment décelab,le cliniquement ou sans symptômes 

et la maladie ne s’accompagne ni d'une diminu- 

tion de la productivité ni de l’amoindrissement 

de la capacité de reproduction des animaux. 
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203. GIROUD (P.). - Epidémiologie des néo- de rechutes, les dérivés de la cortisone donnent 

rikettsiises. Bull. Soc. Pufh. exo., 1958, 51 des résultats spectaculaires. 

(5), 735-4 1. 
Des facteurs divers peuvent être détermi- 

~O:+S comme un changement de climat, une 

x Nous entendons par néo-rickettsioses des manière de vivre différente ; les sujets .neufs 

affections humaines dont l’origine est indubita- sont particulièrement sensibles. 

blement animale, en dehors des oiseaux, et qui Les agents néo-rickettsiens sont pathogènes 

appartiennent par de nombreux caractères, au pour les vaisseaux et atteignent les organes les 

groupe ou l’on trouve la psittacose,, la ,Iympho- plus divers ; aussi rencontre-t-on : des lésions 

granulomatose et le trachome. Ne pouvant guère pulmonaires, méninge-encéphalitiques, des vn- 

parler de psittacose et donc de perroquet, puis- dromes d’épatho-néphrites, des avortements à 

qu’il s’agit de maladie le plus souvent d’origine répétition. 

bovine, nous avons préféré le terme de Neo- Le’s tests d’hypersensibilité décrits pour les 

rickeftsia mundi pour cet agent pathogène (P. Gi- rickettsies sont valables pour les infections néo- 

roud, Giornale Ifaliano di Chemioterapia, 1955, rickettsiennes. Les réactions allergiques doivent 

2, no8 3-4, 126-32) montrant par ce terme qu’il toujours être réservées. pour les maladies dLI 

s’agit d’éléments qu’on peut rencontrer sous passé ; il s’agit d’un test épidémiologique. Les 

toutes les latitudes ». tests spécifiques sont l’agglutination microsco- 

L’homme peut s’infecter de différentes fa- 
1 pique (Giroud et Jadin, 19541, la neutralisation 

par le sérum des malades in vitro des nécroses 
çons : 

provoquées et la nécrose par l’agent pathogène 
A contact direct avec les virus d’origine ani- des tissus d’embryon de poulet cultivé in vitro. 

male, par exemple lors de délivrance ma- L - es antibiotique; spécifiques empêchent cette 
nuelle de vache ; nécrose. 

- transmission par des liquides : ingestion de Chez les animaux, I’épidémiologie montre I’im- 
lait cru, de viande’ ou d’abats ; l’eau peut être 

le véhicule virule.nt : des baignades ont été 
portante de l’introduction dei animaux neufs 

dans un territoire déterminé. Ces animaux font 
incriminées, des poissons ont été trouvés 1 1 toujours des maladies plus graves (lésions en& 
infectés près d’un abattoir sur le lac Kivu ; j phalo-pneumoniques, cardiaques, avortements) 

- transmission par piqûre de tiques : si l’on I qui sont directement en rapport avec la présence 

ne peut toujours prouver le role des tiques, I des tiques infectées. 

on sait du moins que les tiques peuvent être 

infectées ; ; 204. GUILBRIDE (P.D.L.), BARBER (L.) et KALIK- 
- rôle des poussières : les membranes fœta’es WANI (A.M.G.). - Kératite bovine infec- 

des animaux domestiques peuvent être riches tieuse. Un foyer vraisemblablement causé par 
en virus ; elles sont généralement déposées un papillon de nuit en Ouganda. (Bovine 
sur le sol et les poussières virulentes peuvent infectious keratitis suspected moth-borne 
être dispersées par le vent. outbreak in Uganda) : 2 phot., 4 réf. Bull. 

Tous ces produits peuvent être des agents dou- Epiz. Afr. (I.B.E.D.), 1959, 7 (2), 149-54 ; 

bles, ce qui est bien prouvé pour ‘es rickettsies résumé français. 

et les éléments proches. Un foyer de kératite infectieuse des bovidés 
Les affections rickettsiennes ou proches des / - <urvenu en Ouganda a attiré l’attention des ser- 

rickettsies peuvent rester latentes pendant un / -. 
v:ces vétérinaires pour deux raisons : I) une forte 

temps assez long, ou présenter des rechutes morbidité ; 2) la transmission très probable par 
plusieurs mois après la contaminatior. un papillon de nuit lacryphage Arcyophom lon- 

TOUS les sujets sont hypersensibles à I’anti- i givalvis. 

gène d’où la gravité de certaines rechutes dues 

et l’impor- / étaient de 20 à 40 p 

Le nombre des malades dans les troupeaux 

à la persistance cachée du virus, 100, et les symptômes 

tance d’un traitement précoce et suffisamment ; étaient ies suivants : opacité de la cornée et de 

fort pour éliminer complètement i’antigène. Lors ; la sclérotique ; souvent rupture de la cornée 
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et apparition d’un staphylome. Environ 10 p. 100 

des animaux atteints présentent des lésions per- 

manentes. 

Sur les yeux des malades on rencontrait des 

poux (Huematopinus eurysternus) agglomérés à 

la jonction de’ la peau et de la conjonctive, des 

vers (Thelazia rhodesii) et des, mouches, prin- 

cipalement Musca domestica. 

Un grand nombre de papillons de nuit (Arcyo- 

phora longivalvis) pouvaient être vus autour des 

troupeaux à la tombée de la nuit. Ils venaient 

se poser sur la tête des bovins et aspirer le 

liquide des yeux. 

Huemophilus bovis a été isolé de la majorité 

des prélèvements obtenus par lavage des yeux 

infectés, et jamais sur les yeux non infectés. 

Des animaux (vaches, lapins et cobayes) fure.nt 

inoculés par des instillations oculaires. 

Le traitement de la maladie a été obtenu par 

une pommade ophtalmique à I p. 100 d’achro- 

mycine ou à I p. 100 de chloromycétine’, mais 

ce traitement n’empêche pas les rechutes. 

L’auteur pense que la kératite infectieuse, 

généra)emer,t transmise par les mouches, peut 

aussi être transmise en Ouganda par Arcyophora 
iongivolvis. 

Chimiothérapie - Thérapeutique 

205. RANALI (E.), GONZALES (G.S.), RAK0-E 

(G.W.) et KOERBER (W.L.). - Traitement 

de la babésie~llos~e et de I’anaplasmose du 

bétajl au Brésil. J. amer. Vet. Med. Assoc., 

1958, 132, 63 ; analyse reprise dans Ann. 

soc. vét., 1959, 103 (2) 153. 

« Le bétail importé au Brésil contracte rapide- 

ment la bab&iellose et l’anaplasmose. Pour lui 

conférer la prémunition, les auteurs ont injecté 

à chaque animal 5 ml de sang d’un porteur chro- 

nique de ces parasites, puis ont traité les ani- 

maux successivement, lors des poussées fébriles, 

avec le p.p’-diguanyl-diazoamino-benzène (Ga- 

n!seg) (contre la babésiellose) et une tétracy- 

cline (contre I’anaplasmos,e). 

Les manifestations cliniques de la babésiellose 

ont été supprimées, dans tous les cas, par une 
injection intramusculaire de 2 mg par kg de 

Ganaseg. 

L’évolution de I’anaplasmose a été enrayée 

par une’ injection intraveineuse de 2,5 mg par kg 

de tétracycline (Steclin Squibb). 

Les animaux ainsi traités restent porteurs de 

virus mais sont prémunis. » 

206. VOGELSANG (E.G.) et PIER’ETTI (R.V.). - 

Traite#ment de I’anaplas8mose bovine par le 

Spirotrypan. Rev. Med. Vet. J. Parusif., 
1957, 16, 71 ; analyse reprise dans Ann. 

Méd. vét., 1959, 103 (l), 75. 

« Les auteurs ont utilisé le Spirotrypan « fort » 

(Hoechst), arsénobenzol soufré présenté en solu- 

tion contenant 4 p. 100 d’arsenic. Une s.eule 

injection intraveineu,se de 20 ml suffit générale- 

ment ; au besoin, elle peut être renouvelée après 

5 jours. 

La guérison est rapide (4 à 5 jours). » 

Hématologie 

207. DURAND (M.) et KCHOUK (M.). - QueIl- 

ques constantes hématolo’giques chez le dro- 

madaire tunisien. Arch. Inst. Pasteur, Tunis, 

1959, 36 (2), 183-94. 

Les numérations de globules rouges chez le 

dromadaire tunisien, montrent une grande varia- 

tion des taux moyens ; les animaux du désert 

(Djeneïen) ont 2.000.000 d’hématies par mm3 
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de sang de plus que ceux du Sahel (Kairouan) : chez des animaux normaux du même âge était 

ceux des régions de Gabès et Ebba-Ksour pré- de 2,4 g par 100 ml. 

sentent des chiffres intermédiaires. IIs entreprirent alors une série d’expériences 

Les numérations de leucocytes montrent des visant à confirmer les faits ainsi observés. 

variations individuelles importantes indépendan- Dans une de celles-ci, deux veaux recevaient 
tes de l’âge, du sexe et du lieu de provenance. u?e alimentation carencée en protéines et l’un 

La teneur en hémoglobine est plus élevée d’entre eux était traité 3 fois consécutives à 8 

pour les animaux du désert, soumis à des cordi- ou 10 jours d’intervalle à la phénothiazine (90 g 

tiens de vie très rudes ; ailleurs il existe crie :a 1” fois puis 100 g les 2’ et 3’ fois), tandis 

certaine constance. que l’autre était conservé comme témoin. On 

Les formules leucocytaires n’ont kfé faites observait chez l’animal traité une chute sensible 

que pour des animaux de Kairouan et d’Ebba- de son taux d’albumine ainsi qu’une anémie ma- 

Ksour ; I’éosinophilie que l’on remarque chez crocytaire prononcée et une chute du volume 

une forte proportion d’animaux doit avoir pour hématocrite. 

cause le parasitisme. Dans une autre série d’expériences, 4 bceufs 

Pour les animaux autres que ceux du désert, étaient traités chacun avec 50 g de phénothia- 

les constantes hématologiques des dromadaires zinc tandis que 3 non traités étaient conservés 

tunisiens indiquées par les auteurs sont : comme témoins. Tous ces animaux présentaient 

Globules rouges : I8.300.000 par mm” 
avant leur traitement un faible ‘taux d’albumine 

Leucocytes : 15.600 par mm’ 
ca: i:s avaient été éprouvés 3 à: 4 semaines plus 

Taux d’Hb : 10,6 g pour 100 m: de sang 
+O; avec du virus caprinisé en vue de tester 

(66,2 p. 100) 
systématiquement l’innocuité et l’efficacité de 

Formule leucocytaire : 
celui-ci. On observa chez les traités une chute 

du taux d’albumine du Ier 
Polynucléaires neutrophiles : 58,8 p. 100 

au 3e iour après le 

éosinophiles : I à 3 p. 100 
traitement et ce taux était redevenu normal 5 

basophiles 
1 ;OU:~ plus tard. Pendant toute cette période 

: O P. loo ~ d’observation, le taux d’albumine chez les té- 

Lymphocytes : 32,2 p. 100 moins su:vait une courbe croissante. 

D’autres expériences visaient à déterminer les 

208. ROSS (J.G.), AMOUR (J.) et LEE (R.P.). - 
effet; de doses létales de phénothiazine sur I 

Les effets de l’administration de phénothia- 
les valeurs érythrocytaires et les taux d’albumine 

zine sur les concentrations des sérums en 
dec sérums 

a!bumine et du sang en hématies des zébus 

en Nigéria. (The effect of phenothiazine or: 

serum albumen levels and erythrocyte va!ues 

of Nigerian zebu cattle). Vet. Rec., 1959, 71 

(23) 477-80. 

Au cours d’une enquête effectuée en Nigéria 

(Laboratoire fédéral de recherches vétérinaires 

de Vom) en 1957 chez des veaux à cro:scance très 

lente, les auteurs observèrent qu’un groupe de 

veaux traités chaque mois à la phénothiazine 

présentaient une concentration moyenne de I ,78 

g d’albumine par 100 ml de sérum tandis qu’un 

groupe d’animaux semblables traités identique- 

ment, mais recevant en plus un supplément de 

225 g par jour de tourteau d’arachide, présen- 

taient une concentration moyenne de 2,84 g 

par 100 ml et que la concentration moyenne 

De toutes ces expériences, les auteurs tirent 

3 conclusions concernant la toxicité de la phéno- 
l. . 

rn:azine : 

10 On observe une chute de la valeur érythro- 

cytaire et hématocrite du sanq ‘des bovidés trai- 

tés à la phénothiazine, ce qui semble être la 

oremière constatation de cet ordre, effectuée 

chez les bovins, tandis que des observations 

semb’ab:es ont été déjà enregistrées chez le 

c>eva:. 

2” On observe également une chute de I’albu- 

mine sérique, qui pourrait provoquer une dimi- 

nution de la pression osmotique du plasma et 

eriraîner une anémie macrocytaire, particulière- 

mr7t sersib!e après l’administration de doses 
To::!ques de phénothiazine. 

3” Les animaux carencés, en particulier en pro- 
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l 
téines, sont particulièrement sensibles aux effets 

toxiques de I’anthelminthique. Par contre, lors- 

que les animaux sont soumis à une alimentation 

riche en protéines,, ils peuvent supporter des 

doses qui pourraient être toxiques dans des 

conditions normales. 

Les auteurs ont montré par ailleurs que le taux 

d’albumine sérique est le plus bas 24 heures 

après le traitement et que le taux redevient 

normal 5 iours après ce dernier, ce qui rejoint 

les travaux de Ellson et Todd (1957) qui ont 

démontré que la phénothiazine a complètement 

dis,paru du tube digestif des animaux traités 

5 jours après I d, ‘a ministration du médicament. 

Pâturages - Plantes fourragères 

209. BOTTON (H.). - Etude de certaines res- 

Esources fourragères propres à I’établisse- 

ment d’un petit noyau d’élevage bovin en 

basse Côte ‘d’ivoire. 3 réf. Agron. trop., 

1958, 13 (6), 780-3. 

.La constitution d’un petit noyau d’élevage 

entretenu pour la production de fumier néces- 

site une étable, des terrains de parcours, des 

parcelles, de culture de fourrages à hauts ren- 

dements et des parcelles de production de paille. 

L’auteur a utilisé la méthode suivante, pour 

obtenir avec dix animaux adultes et quelques 

jeunes, 200 tonnes de fumier : de l’étable, 

le fumier est retiré toutes les trois semaines, la 

litière étant apportée tous les jours, et déposé 

sur u.ne plate-forme, en même temps qu’une cou- 

che de paille d’un volume deux ou trois fois supé- 

rieur ; le tout est arrosé fréquemment grâce à une 

fosse à purin. Cette fosse doit cuber entre 

0,500 rnj et I m3 pour 10 m3 de fumier ; elle 

s’emplit par les eaux de lavage, quelquefois par 

le,s pluies. La fumière doit être couverte et 

présenter le moins, de surface libre possible, 

pour limiter l’évaporation (mur d’un mètre de 

haut sur trois côtés). 

La, terrains de parcours doivent être comti. 

tués : 

a) soit de pâturages artificiels (Panicum maxi- 

mum, Pennisefum purpureum, P. pedicellafum, 

Paspalum, Digifaria, Eleusina, Stylosanfhes gra- 

cilis) ; 

b) soit de pâturages naturels améliorés par le 

fauchage (rotary-cutter) et l’aération du sol. 

La constitution des réserves, fourragères peut 

se faire sous forme de foin (difficile en pays 

humide), sous forme d’ensilage ou sous forme 

de, cultures fourragères à haut rendement per- 

mettant, en cette région humide, l’obtention de 

fourrage abondant en toute saison. 

Avec le Trysacum laxum (Guatemala-Grass) 

on obtiendrait 100 à 120 tonnes de fotirrage 

vert par an à l’hectare (soit 15.000 à 1’8.000 

U.F.). La plantation se fait en lignes espacées 

de 0,60 m en tous sens et l’on fauche l’herbe 

quand elle atteint I m à 1,20 m (3 ou 4 coupes 

par an). II faut adjoindre à cette graminée une 

légumineuse de fauchage, telle Sfylosanthes gra- 

cilis qui pourrait donner une quantité importante 

de bon fourrage. 

Pour produire la paille nécessaire à la litière 

et en quantité suffisante pour obtenir 200 ton- 

nes de fumier par an, il suffit d’une parcelle 

d’un hectare de Panicum maximum, qui pendant 

une période de l’année, au surplus, servirait de 

pâturage. 

210. Anonyme. - Recherches sur les pâturages 

(Grassland wrveys). World Crops, 1958, 10 

(7), 262 ; analyse reprise dans Bu//. biblio. 

Bureau inferafr. Sols, 1958, 8 (l), 30, 8-25. 

« Une’ enquête sur la stérilité et les maladies 

causées par la malnutrition du bétail en Rho- 

désie a montré que la cause principale n’était 

pas le manque de fourrage mais u.ne carence 

en phosphates et en vitamines essentiels, des 

graminées qui constituent la base des pâturages. 

Ceci illustre, en matière de production alimen- 

taire la nécessité de connaitre avec précision 
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la .nature et la valeur alimentaire de la couver- 

ture du sol, particulièrement lorsqu’elle repré- 

sente un moyen de subsistance essentiel pour les 

habitants. Le Dr R.O. Whyte, expert en p&tu- 

rages néo-zélandais, chargé de recherche par 

la F.A.O. en collaboration avec J.M. Rattray 

de la Rhodésie du Sud, vient de compléter la 

première carte de la couverture graminéenne 

de la plus grande partie du continent africain. 

On pourra juger de la portée considérable de ce 

travail par le fait qu’il engage la collaboration 

d’expert’s en végétation de l’Union de l’Afrique 

du Sud, du Soudan, de la Tunisie, du Ghana 

et des territoires anglais, français, belges et 

portugais de l’Afrique. On espère que la carte 

sera publiée par la F.A.O. en 1958 et on se 

propose de coordonner les renseignements re- 

cueillis avec les observations climatiques et pédo- 

logiques. Une carte similaire est établie pour 

les pâturages de l’Amérique latine. 

d’influencer la digestibilité et la valeur-amido: 

du fourrage. 

3” En tant que plante de couverture, il a 

t’avantage de ne pas se laisser salir et de bien 

résister à la sécheresse. Mais il a le désavantage 

de concurrencer dangereusement la culture prin- 

cipale par son système radiculailre. II faut I’em- 

o!cyer alors en interlignes. II ne se prête qu’à 

des fauches latérales. 

4” A son avantage, il faut signaler sa résis- 

tance excellente à la sécheresse, son appétibilité 

et son pouvoir d’étouffement de I’lmperata. 

Le Dr Whyte a observé des similitudes entre 

les types de graminées identifiées en Afrique 

et celles des Indes et du nord de l’Australie. 

Cela fait apparaitre la portée « intercontinen- 

tale » de telles études et facilitera beaucoup 

les recherches de spécialistes en pâturages de 

ces territoires. C’est également un pas de plus 

vers la réalis,ation d’une vue générale des pâtu- 

rages du monde qui doit contribuer au dévelop- 

pement de la production alimentaire. » 

212. DOVRAT (A.) et LACHOVER (D.). - Ren- 

dements et valeur fourragère des raygrass 

Bromus uniloides et Avena sativa S~OUS irri- 

gation, comparés avec le trèfle d’Alexan,drie. 

(Yields and forage value of’ryegrasses, prai- 

riegrass and oats under irrigation in com- 

parison with berseem [Egyptian Clover]). 

Ktovim (Israël), 1958, 8 : (3-4), 295-306 ; 

repris dans Bull. biblio. Bur. interaf. Sols 

(B.I.S.), 1958-59, 8-9 (3), i8 no 9-24. 

Par son rendement élevé en fourrage vert, le 

trèfle d’Alexandrie (Trifolium olexandrinum) est 

la plante fourragère essentielle des pâturages 

irrigués d’Israël. Mais le trèfle d’Alexandrie a 

l’inconvénient de fournir peu de matière sèche 

en automne et en hiver et d’avoir un maximum 

de, rendement au printemps. Des essais en par- 

21 1. BLOUARD (R.). - Quelques observations celles dispersées ont été alors effectués sur 4 

sur l’utilisation du Stylosanthes, légumineuse variétés de Raygrass : Raygrass westerwolds - 

tropicale introduite au Congo belge. Réu- Raygrass commun - Raygrass Italien - Raygrass 

nion techn. C.C.T.A.-F.A.O. sur les Iégumi- winmera, sur tlromus uniloides, sur Avenu sativo 

neuses alimentaires, Bukavu, I O-l 5 nov. 1958, et des mélanges Trifolium alexandrinum/Ray- 

dot. de travail A 26, 5 p. (prétirage) ; grass westerwolds/Avena sativa. Des rendements 

analyse reprise dans Bull. biblio. Bur. inter- ont été calculés et des analyses effectuées sur 

afr. Sols, 1958, 8 (2) 25, 8-49. s:x coupes : rendement en matière sèche - teneur 

Le Sty/osanthes gracilis, loin d’érre Lne pana- 
er protéine, fibre, teneur en éléments minéraux 

cée universelle, offre cependant l’intérêt de pou- 

et ohosphore. 

voir être utilisé de multiples manières. 
Le mélange Trifolium alexandrinum/raygrass 

I” Introduit par semis à la volée à raison d’au 
j westerwolds a donné un rendement en matière 

moins 3 kg/ha, dans des pâturages naturels des 
/ sèche, sensiblement égal à celui de Trifolium 

savanes du Bas-Congo, il augmente la valeur de 
~ alexandrinum seul (10.438 kg/ha pour I I .082 

( kg,/ha). Ce mélange, malgré son plus faible ren- 
ceux-ci en saison sèche par une production impor- dement, est considéré comme préférable au 
tante de matière verte. Trêfle dAlexandrie seul, parce que mieux équi- 

2” En tant que légumineuse fourragère, il tend ; libré sur le plan nutritif et présentant un risque 

à une trop grande lignification, ce qui risque i moindre de gonflement. Avenu sativa a don& 
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le plus fort rendement à la Ire coupe mais le 

rendement total est environ la moitié de celui 

du trèfle d’Alexandrie seul. Le mélange du Ray- 

grass wesferwolds et du Trifolium alexandrinum 

a donné en automne et en hiver un rendement 

en matière sèche et en protéine supérieur à 

celui de Trifolium alexandrinum seul parce que 

celui-ci a une teneur en eau exceptionnellement 

élevée pendant ces deux saisons. La longueur 

de la période productive de Trifolium alexan- 

drinum et de Raygrass wesferwold est sensible- 

ment la même. Parmi les quatre variétés de 

raygrass expkimentées, les variétés Wesferwolds 

et Raygrass commun sont les plus productives. 

Leur rendement est d:environ 75 p, IOQ supé- 

rieur à celui d’Avena safiva. 

Bromes uniloïdes dont le départ de crois- 

sance est très lent ne semble, pas nécessiter 

d’autres essais. 

D’autres essais devraient être poursuivis pour 

déterminer les meilleures’ densités de semis et 

les meilleures méthodes de culture des mélanges 

trèfles d’Alexandrie/Raygrass, ceci pour permet- 

tre le maintien d’un équilibre convenable et 

soutenu entre cette graminée et cette Iégumi- 

neuse pendant toute la période de croksance. 

213. MOUTON (J.A.). - Un fourrage tropical 

d’avenir : l’e Guatemala grass. J. Agric. 

frop. Bof. a&., 1958, 5 (I2), 858-60 ; ana- 

lyse reprise dans Bull. anal. Bur. inferafr. 

Sols., 1959, 9 (5), 26, 9-69. 

Exposé des données de bases concernant une 

graminée fourragère originaire des Antilles et 

d’Am&ique centrale : Tripsacum laxum ou Gua- 

femala grass. Cette espèce a été introduite avec 

succès, au Moyen-Congo en 1950, et, depuis, en 

basse Côte d’lvoire. 

Cette graminée a un port rappelant la canne 

à sucre. C’est donc un fourrage à couper et à 

donner à l’étable. Elle atteint 2 mètres de haut. 

On la bouture en saison des pluies. La pre- 

mière coupe peut être faite trois ou quatre 

mois plus tard. Les coupes seront e.nsuite répé- 

tées tous les 50 à 60 iours en saison Desh pluies. 

La repousse est facile. 

Les rendements sont élevés : 80 à 100 tonnes 

de fourrage en première’ année et 60 en se- 

conde année. Des rendeme.nts plus importants 

encore ont été obtenus en Côte d’lvoire, sur 

bonne terre. La production dépend directement 

de (a pluviomdtrie annuelle, mais le Guafemala 

grass résiste bien à la séche,resse. Sa compo- 

sition chimique en vert en fait un excellent four- 

rage, riche en matières azotées et en sels miné- 

raux. Cette composition est voisine de celle 

du maïs. 

Cette graminée convient tout particulière- 

ment comme nourriture pour un bétail en semi- 

stabulation. II convient aux bovins, aux porcs 

et aux poules. II pourrait peut-être permettre 

d’assurer la soudure en saison sèche pour I’ali- 

mentation du bétail, dans la mesure où l’on 

réalisera sa culture en bas-fond; 

Enfin, il semble que le Guafemala grass amé- 

liore l’état physique des sols, mais qu’il les 

appauvrisse en azote et en phosphore. 

Cette étude s.e termine par une bibliogra- 

phie importante, et récente sur la culture de 

Guatemala grass (3 l références). 

2 14. DELHAYE (R.E.). - Comment amlésnager 

et améliorer les phrages au Bas-Congo 

(région de Mvuazi) ? 12 phot. Bull. Inform. 

I.N.E.A.C., 1959, 8 (I), 35-49. 

Les pâiurages de la région du Mvuazi, pays 

accidenté d’altitude moyenne de 500 mètres, 

s’étendent surtout sur les sols alluviaux des val- 

lées et co!luviaux des plaines ; les collines au 

SOI argileux à bancs caillouteux sont couvertes de 

savanes plus ou moins dégradées. La pluviomé- 

trie est caractérisée par des précipitations attei- 

gnant 1.500 mm par an avec deux maximums 

(avril et novembre) ; la saison sèche s’étend de 

fin mai à début octobre, et en janvier-février 

se situe une période sans pluie de quinze iours 

à deux mois. La température oscille entre 22,5 

et 25°C. La végétation naturelle est constituée, 

dans les vallées et les piedmonts colluviaux par 

des groupements à Andropogon gabonensis et 

Beckeropsis unisefa et dans les plaines alluviales 

par des associations à dominante d’Hyparrhe- 

nia diplandra. Sur les terrains déjà dégradés on 

trouve H. lecomfei ; en conditions de plus en 

plus arides, Andropogon pseudapricus, puis Ana- 

delphia arrecfa. Localisé surtout sur les pentes 

basses partiellement dégradées et formant liai- 

son entre les associations mésophiles et xéro- 
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philes un groupeme.nt à Hyparrhenia diplandra 

associe à Andropogon schirensis occupe des sur- 

faces importantes. 

L’amélioration des pâturages se heurte aux dif- 

ficultés dues au relief accidenté et à la saison 

sèche de cinq mois ; elle est basée sur une ratio- 

nalisation des feux, sur des coupes au « rotary- 

cutter » quand le terrain le permet et sur I’in- 

traduction de nouvelies espèces d’herbes. Les 

pâturages exploités par un troupeau sont divi- 

sés par des pare-feu en quatre parcours dont 

trois sont brûlés successivement pendant l’année 

(janvier, avril et août) ; le quatrième sert de 

réserve et réamorce le cycle des feux de I’an- 

nge suivante. On peut ainsi entretenir sans sup- 

plément, un bovin N’Dama sur trois hectares. 

Parmi les espèces nouvelles introduites, Stylosan- 

fhes gracilis a donn8 les meilleurs résultats. 

Après le brûlage du pâturage à améliorer et 

I’él:mination des arbustes on sème les graines 

de Stylosanthes à raison d’au moins 3 kg/ha 

fin octobre-début novembre. Le pâturage est 

ensuite mis en défens 8 à 9 mois dans les vallées, 

un an sur les coliines, cependant que l’on pra- 

tique deux passages de « rotary-cutter ». Ces 

passages devront être continués chaque année 

pour l’entretien du pâturage et associés à fa 

rotation. La charge à l’hectare en kilogramme 

de poids vif est passé de 105 kg en vallée et 

55 kg en colline pour un parcours brûlé périodi- 

quement, à 243 kg et 127 kg respectivement 

pour un parcours non brûlé mais,‘traité au rotary- 

cutter et à 380 kg en vallée (en colline charge 

non encore déterminée) pour un parcours amé- 

lioré avec St. gracilis. Le prix de revient à I’hec- 

tare est de 750 francs belges. 

Pour l’établissement de pâtures permanen- 

tes on a utilisé un mélange de St. gracilis et 

de graminées surtout Brachiaria ruziziensn et en 

faible proportion Chloris gayana, Melinis minu- 

fiflora et Setaria splendicfa. Les graminées ont 

été introduites par éclats de souche et St. 

gracilis par semis à la volée (O,5 kg/ha). L’entre- 

tien est fait par passage en novembre du 

« rotary-cutter » et éventuellement en mars- 

avril. Le prix de revient d’établissement est 

important et impose des surface,s réduites (4.640 

francs belges par hectare) ; on a obtenu une 

production annuelle de viande de 225 kg par 

hectare (4.400 francs beiges) avec une charge 

de 7 17 kg/ha en saison sèche. 

Un essai de pâturage temporaire a été fait ; 

après une culture fourragère de mais on a ense- 

mencé 10 kg/ha de semences de Chloris gayana 

et I kg/ha de g raines de Sfylosanfhes gracilis 

(prix de revient à l’hectare : I .700 francs bel- 

ges) avec un bon résultat. Ces oossibilités d’amé- 

liorat;on des pâturages pourraient permettre 

d’env:sager le passage de l’élevage extensif a 

I’é!evage intensif. 

Produits animaux 

215., PIETERS (G.) et DE JAEGER (S.). - Farine d’accompagnement. Par ailleurs, les auteurs indi- 

.!l- d,e poisson, aliment protéique adjuvant en quent que la farine qu’ils ont utilisée était bien 

.’ milieu rural congolais. Ann. Soc. belge Méd. conservse apres un an de stockage sous triple 

frop., 1959, 39 (2), 180-5. emballage (jute, papier fort, matière plastique). 

Les auteurs ont étudié I’acceptabilité d’une 

farine de poisson par une population rurale à 

I’al’smentation essentiellement végétarienne du 

Sud-Kivu. II est apparu que P!US de 80 p. 100 des 

convives ont été satisfaits de cet appoint culi- 

naire mais que le mélange lors de la cuisson 

de cette farine au féculent de base était refusé, 

au contraire de l’incorporation de la farine 

(20 g par personne) à la sauce ou au légume 

216. BRUNELET et VIDAL (P:). - Quelques 

aspects du problème de I’e~mballage des 

denrées alimentaires sthrilisées par les radia- 

tions ionisantes. Emballages, repris par Rev. 

gén. Froid, 1958, 33 (7), 68 l-5. 

« La sterilisation oar irradiation, une des 

mu’tiples applications de l’énergie atomique, est 
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MANNINGER (R.) et MOCSY (J.). - Traité 

des maladies intern’es des animaux doNmes- 

tiques. 4” édition traduite du Hongrois 

par E. Hars. 

Tome I : Les maladies infectieuses, par 

R. Mantiinger ; cartonné, 17 X 2 I ; 733 

pages, 152 figures et 5 planches en cou- 

leurs. Vigot Frères édit., Paris, 1959. 

Tome II : Pathologie interne, par J. Mos- 

;.y 
; cartonné, 17 X 21, 883 pages, 219 

Igures. Vigot Frères édit., Paris, 1960. 

Les auteurs indiquent que si la rapidité des 

progrès scientifiques les a obligés a reviser en 

grande partie la troisième édition parue en 1955, 

ils ont gardé le même but, satisfaire au mieux 

les besoins du praticien. Aussi ont-ils été ame- 

nés à négliger des questions peu importantes 

dans la pratique et à alléger les sujets trai- 

tés ; ceci explique l’absence d’historique dé- 

tai’llé et de références bibliographiques com- 

plètes, mais seulement la citation de noms d’au- 

teurs dans le texte ; de même’ les questions 

bactériologiques sont traitées succinctement et 

dans la mesure où e!les sont indispensables au 

praticien. 

L e premier tome est divisé en quatre parties : 

- les maladies microbiennes, 

- les mamladies virales, 

- les spirochétoses, 

- les maladies provoquées par les proto- 

zoaires. 

Le deuxième tome Compre#nd onze parties : 

- maladies de’ l’appareil digestif, 

- maladies de l’appareil nerveux, 

- maladies de l’appareil circulatoire, 

- maladies des reins et des voies urinaires, 

- maladies du sang et de.5 organes hémato- 

poétiques, 

- maladies de la nutrition, 

- maladies des glandes endocrines, 

- maladies du système nerveux, 

- maladies de la peau, 

- intoxications. 

Indépendamment de ses qualités propres, ce 

traité est intéressant parce qu’il est le seul de 

cette nature en langue française de publication 

récente. 

Service de presse : 

R. BARANGER. - Cavaliers ‘de Camargue, 

1958. 2 I X 27, cartonné, 123 pages ; 41 

phot. ; chez l’auteur : 37, rue Aubouin, 

Clichy (Seine). 

Ce livre est une introduction à la vie des gar- 

dians, un aperçu de leur métier et de leurs 

distractions, tout imprégnés de coutumes ances- 

trales. L’auteur, lui-même gardian, sait faire sen- 

tir son amour pour cette région longtemps im- 

muable, mais qui maintenant se transforme, ga- 

gnée par la culture du r!z et envahie par les 

touristes. II décrit les jeux ‘de ces cavaliers bou- 

viers pleins de maîtrise, et les touristes de plus 

en plus nombreux, en parcourant ce livre, pour- 

ront s’initier et comprendre ces’ jeux spectacu- 

laires qu’ils verront se dérouler dans les petites 

villes ensoleillées des pays rhodaniens à cheval 

sur la Provence et le Languedoc : I’abrivado, la 

ferrade, le toréo à cheval, le rodéo prov,ençal, 

etc. 

II est dommage que les photographies soient 

souvent grises et très peu contrastées. 

F. MERY et Coll. - Le chien. 16X23, cartonné, 

383 pages ; nombreux dessins et photogra- 

phies. Larousse, 1958. 

Tous ceux qui non seulement aiment le chien 

mais sont désireux d’être mieux renseignés à son 

sujet trouveront dans ce livre beaucoup de ren- 

seignements sur cet animal, son entretien, ses 

utilisations. 
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C’est un ouvrage agréable tant par son texte évo-ution des races : bi aperçu anatomique, 

que par ses nombreux dessins et ses planches 1 physioiogique et psychologique ; une étude du 

photographiques hors-texte ; cependant il est Gien K valeur commerciale » et des conseiis 

un peu gênant de ne trouver ni index des illuc- SU’ SCc élevage, son entretien, son transport, sur 

trations, ni rervois a ces illustrations dans :e e scup, ’ canin : une nomenclature avec descrip- 

texte. YCE et uti.isation des chiens de chasse, de garde, 

La rédaction de chaque chapitre a été co:ii4e 58 berger, de compagnie et même des bâtards 

à une personne particuiièrement qualifiée en 0 Y- corniauds ; une revue des utilisations diverses : 

cette matière. z3urse, traction, police, armée, chiens d’aveu- 

On trouve successivement : une historre ou oles et chiens savants ; enfin des conseils pra- 

chien qui traite, entre autres, de son origire. -‘o-es concernant les soins médicaux et la Iégis- 

de ses premiers rapports avec l’homme, de _ - #‘axe. ‘ogement, accidents, morsures...]. i-.̂  ̂

46659 Imp. Baguenier Desormeaux. Paris- Le GBrant : CURASSON 
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