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La cysticercose bovine en République du Tchad 
Quelques réflexions sur la situation présente, 

l’étiologie, le diagnostic, l%nmunité et le traitement 
de cette zoonose 

par (M.) GRABER et (M.) THOME 

(iaborofo~re de Farcha. FortLamy, Tchad) 

RÉSUMÉ 

10 En République du Tchad, la Cyslicercore bovine frappe environ 2 p. 100 

des veaux de ioit abattus. 
Le +~VX d’tnfertation des bowilons o considéroblemeni augmente, passant 

de 16 p. 100, 19570 plus de 32 p. 100, 1961-63. 
8 0 12 p 100 des adultes sont porleurr de vériculer, saufau Maya-Kebbt oh le 

pourcenioge o+ieln+ 22 p. 100. 

Les auteurs ins~rknt particulièrement sur I’importonce des coileciions d’eau 
permanente, riches en ceufr de T. soginalo dans Ia tronsmlrsion de la Cysticer- 
case aux bêtes de b’oucherie qui se rendent à pied dans les territoires voisins 
(R. C. A., 00 elles seroni abattues. 

4’ Les vomirons saisonnières dans Ia fréquence de lo Cysticeicase bovine 
n’obkseni 0 aucune règle particulière : elles varlent selon les r6gionr et I’Bge 

des ommaux. 
50 Le diagnastlc ante marlem de Ia Cyshcercore erl oléoloire. Les nombreux 

antigénes employk en Introderma-réaction donnent des réadionr de groupe 

avec les Cestoder intestinaux et divers TrémaIodes. Cette méthode ert donc 
inutilisable dans un pays tomme le Tchad où le polyparoriIisme es+ de règle. 

60 L’immunilé conférée par une première conlomination paraît solide et 
semble-+-il. durable, à condition que I’infertatlon iniliole se place OSS~L tard. 
t’es+-à-dire vers le 4e ou le Se mois de la vie de I’anlmol. 

Si I’inlestation est trop précoce (de quelquesjourr àtrois mois). la producl~on 
d’anticorps est insufirank pour neutraliser l’embryon hexacanlhe de T. sogi- 
nota. Des surinfestat~onr ou des rétnfesfottons nrquent de se faire jour, avec 
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INTRODUCTION 

La Cystlcercose bovine a déjà fait l’objet d’une 
précédenie note (GRABER, 1959) qui, tout en 
faisant le point de la situation en République du 
Tchad, résumait la plupart des travaux ayant vu 
le jour entre 1936 et 1958. 

Depuis, un grand nombre d’auteurs se soni 
penchés sur ce problème qui est d’importance 
mondiale. 

Les études portent particulièrement sur la 
distribution géographique de la maladie et son 
mcidence dans certains pays européens tels que 
I’AlIemogne(SCHULTZE-PETLOLD, 1959 ; HER- 
MUS, 1961 ; FREIDRICH, 1961), La Yougoslavie 
(NENADIC, 1957 ; NENADIC 1958 ; ZELJKO- 
VIC et BOKOVIC, 1959 ; NENADIC, 1960 ; 
NECEV et ACKOV, 1960 : NEVENIC, MEKULI 
et RADOVIC, 1960 ; GRUJIC, 1960 ; MIJATOVIC, 
1961 ; RUKAVINA, GALL et DELIC, 1962 ; PAV- 
LICEVIC, 1961 ; MIJATOVIC, 1962 ; LABUDO- 
VIC et LUKIC, 1963), la Tchécoslovaquie (KOU- 
DELA, 1959), I’U. R. S. S. (MERKUSHEV, ILIN, 
KOTOVA et NIKULSHINA, 1962 ; MAMEDOV, 
1958 ; ROBSTER et MALKO, 1961 ; ANDRONI- 
KASHVILI, 1960 ; PODYAPOLSKAYA, 1960 : 
AVAKYAN, 1961 ; DAVIDOV, 1963), La Hol- 
lande (HOFSTRA, 1959 : Van KEULEN, 1959 o et 

6 ; VINK, 1959), laSuisse (DESPRES et RUOSCH. 
1961 ; DESPRES, 1962) et l’Italie (PELLEGRINI, 
1958 ; PELLEGRINI et BONO, 1957 ; SCHMID, 
1958 ; SGAMBATI, 1959 ; MASELLIS, 1960; 
LEINATI, MARAZZA, GRIMALDI et PERSIANI, 
1963). 

En outre, quelques données statistiques vien- 
nent d’Afuque (BICHE et THIENPONT. 1959 ; 
GINSBERG, 1959 et 1960; MARSBOOM, Van 
PARYS et BRODSKY, 1960 ; Mc MANUS, 1960; 
FROYD, 1960 : EISA. MUSTAFA et SOLIMAN, 
1962: URQUARTH, 1961 ; PEEL. 1961) et 
d’Amérique du Sud (LAZZARO, 1961). 

Les autres recherches concernent la structure 
histologique et chimique de Taenia sogmoio et de 
Cystircercus bovis (HOLZ et PEZENBURG, 1957 ; 
MARZUELLO, SQUADRINI et TAPARELLI, 1957: 
SILVERMAN et HULLAND, 1961 ; VOGE, 1960 
et 1963), le développement de /a forme larvaire 
et sa dégénérescence (LEE, JONES et WYANT. 
1959 ; GIBSON, 1959 : Mc INTOSH et MILLER, 
1960), l’infestaiion expérimentale des animaux 
(Urquarth, 1958,1959,1961 ; FROYD et ROUND, 
1959 : FROYD, 1961). 

Quant à la stérilisation des viandes ladres par 
les rayons X, elle est également envisagée en 
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Allemagne et en Tchécoslovaquie (RAPIC. BAIC, 
JEMRIC et MALCIC. 1959 ; PAWEL et JANICEK, 
1963 a et b). 

Le but du présent travail est de fournir, dans 
lecadre de la République du Tchad, et singu- 
lièrement de ses LO~I~S les plus sèches quf 
sont les plus riches en bétail, un certain nombre 
de renseignements intéressant la situation 
actuelle de la cystlcercose bovine, I’étiologie 
de la maladie. son diagnostic, la résistance 

des animaux ou paraslte et le traitement à 
recommander. 

1. - SITUATION ACTUELLE 

A. - les Veaux 

Les chiffres ne concernent que l’abattoir de 
Fort-Lamy où sont enregistrés les plus gros 
abattages de veaux originaires des zones de 
Massokory-Moussoro (Tableau I< 

Les jeunes proviennent directement d’élevages Kebbi) les taux d’lnfestatlon paraissent bien 
locaux ou sont achetés DU des sociétés de bou- super~euïs, SI l’on s’en tient à des résultats 
cherle et engraissés avant l’abattage. Ces chiffres 
ne sont valables que pour l’Ouest tchadien. 
Dans d’autres régions (Ouaddaï et Mayo- 

fragmentaires glanés çà et là. 

6. - Bouvillons (Tableau II) 
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Ce qui frappe, au vu de ce tableau, c’est passe du simple au double de 1958 à 1963. II 
l’augmentation sensible du nombre d’animaux n’y a, pour I’instant,,guèred’explication valable : 
de 8 0 22 mois porteurs de cystlcerques, dans les les investigations se poursuivent. 
réglons Ouest du Tchad et surtout dans le Chori- 
Boguirmi. Le pourcentage d’animaux atteints C. - Animaux de boucherie adultes (Tableau Ill) 

TABLWLU N’ III 

Plusieurs remarques s’imposent : 

a) Les adultes sont trois fois moins parasités 
que les bouvillons : le même fait a été signalé en 
Sierra-Leone (PEEL, 1953 et 1961), mais ils le 
sont autant que les veaux. si l’on s’en tient aux 
chiffres de l’abattoir de Fort-Lamy. 

b) Sur dix ans, le nombre d’animaux Infestés 
semble assez constant, 51 l’on compare les chiffres 
du tableau no Ill à ceux qui ont été fournis pré- 
cédemment (GRABER, 1959). 

L’inspection de routine, dans les abattoirs 
de brousse. permet une meilleure recherche des 
cysticerques, car les épaules sont levées * e+ 
des coupes sont autorisées. notamment dans les 
psoas, la langue, le cceur et les mosséters, zones 
où se trouvent localisés de préférence les para- 
sites, comme le constatent en Afrique du Sud 
VAN DEN HEEVER et REINECKE (1963). 

* Elles ne le sont pas à l’abattoir de FarCLamy. 

c) II a été étobll une distinction très nette entre 
les chiffres donnés par l’abattar de Fort-Lamy 
et ceux obtenus à partir d’animaux âgés achetés 
en divers points du Chari-Baguirmi. Les pour- 
centages d’infestations sont différents : 1,2 p, 100 
dans le premier COS et environ 12 p, 100 dans le 
second. 

Ce fait est, de prime abord, paradoxal. II 
s’explique assez bien si l’on consldère l’origine 
du bétail tué aux abattoirs de Fort-Lamy. II 
s’agit, dans la majorité des cas d’animaux de 
ranch ou d’animaux nomades, de préférence des 
mâles de 6 0 9 ans spécialement choisis pour 
l’exportation et dans l’ensemble. assez peu para- 
sités. En effet, une enquête effectuée en 1963 
dans la région d’At1 (Centre-Tchad) et portant 
sur239 têtes (1 démontré que le bétail nomadede 
cette région héberge deux fois moins de cysti- 
cerques que le bétail sédentaire. La même cons- 
tatatlon a été faite en août 1963 au Kanem. 

444 
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Par contre, si l’on s’adresse uniquement à du 
bétail sédenta!re, constitué surtout par de vieilles 
vaches, comme c’est le cas pour les animaux du 
Chari-Baguirmi tués entre 1961 et 1963 ou ‘labo- 
ratoire de Farcha, on retrouve, 0 peu de choses 
près, le toux d’infeestotion constaté ailleurs (Carie 
“0 1). 

d) Si l’on étudie la carte jointe ou présent 
document. le pourcentage de Cysticercose semble 

être sensiblement le même dans toutes les régions 
admlnlstratlves du pays. sauf au Maya-Kebbl 
où il se situe autour de 21 p. 100. La zone de 
Bangor, fortement peuplée, se rattache d’ail- 
leurs, du point de vue cysticercose à celle du 
Nord-Cameroun où près de 30 p, 100 de bovins 
sont parasltés (MAROUA, 1963). 

Le Moyen-Chari (Fort-Archambault), bien que 
jouissant d’un climat soudano-guinéen. ne se 

CYSTICERCOSE DES ANIMAUX DE B&JCHERIE 

(sauf Logone) 

CAfdEROUN 
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distingue pas du reste du pays, l’approvisionne- 
ment en bétail de boucherie étant assuré par des 
animaux venus du Ouaddoï ou du Batha et par 
des troupeaux transhumants. 

Les renseignements sur l’état de ICI cystlcercose 
dans les pays voisins du Tchad ne sont pas abon- 
dants : outre ce qui vient d’être dit 0 propos du 
Nord-Cameroun. les taux d’infestation parais- 
sent voisins de 10 p. 100 dans le Nord de la Nige- 
ria (GRABER, 1959) et de 11 p. 100 dans le Sud 
du Soudan (EISA. MUSTAFA et SOLIMAN, 1962), 

ce qui semblerait indiquer qu’entre Kane et 
Port-Soudan, toute cette portion d’Afrique située 
en bordure du désert est soumise aux mêmes 
conditions. 

Plus au Sud, en R. C.A., les bovins ladres 
représentent 30 à 50 p. 100 des animaux tués 
aux abattoirs de Bangui et de Bouar. Ces chiffres 
sont bien supérieurs à ceux du Tchad. 

Des pourcentages assez semblables ont été 
relevés ces dernières années en divers points 
d’Afrique noire (Tableau IV). 

La lecture de ces statistiques révèlequeIaCys- 
i~cercose bovine prend, en Afrique, un visage 
différent, selon que l’on s’adresse d’une part àdes 
régions sèches comme le Tchad ou à des zones 
plus humides comme la R. C. A., l’Uganda ou la 
Sierra-Leone, d’autre part à des pays où le 
peuplement humain est déjà important (Ruanda- 
Burundi). 

II. - DONNÉES ECOLOGIQUES 

Les considérations générales, valables pour le 
Tchad, ont déjà été exposées antérieurement 
(GRABER, 1959). Un certain nombre de points 
méritent cependant d’être précisés : 

a) Les Sources d’infestation du béioil : 

Le prermer problème concerne le nombre 
d’anneaux et d’oeufs émis par les porteurs 
humains de Taenia soginoia, problème fort contro- 
versé qui est résumé dans le tableau no V. 

L’évacuation des anneaux de Taenia et des 
eufs est sujette à de sensibles variations et l’on 
observe de grandes différences Iournallères qui 
dépendent de l’individu plus que du C&ode. 

Chez l’ontmal. c’est ce qui se passe également 
avec Moniezra exponso du mouton ou Ro~ilreirno 
teiragono du poulet. 

Le nombre d’œufs renfermés dans les anneaux 
est SOU~ la dépendance de divers facteurs dont 
certains sont liés aux contractions qui agitent le 
proglottis mûr détaché dans la lumière intesti- 
n&. 

Au niveau de la zone de rupture, de nombreux 
œufs, du fait des contractlons, sont expulsés et se 
retrouvent dans les mailères fécales (DOBY, 
DOBY-DUBOIS et DEBLOCK, 1957). 

En quittant le tractus digestlf, le proglottis 
force lesphincteranaletsubitdegrossescompres- 
siens qui ont pour conséquence le dépôt d’un 
grand nombre d’ceufs sur les marges de l’anus 
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(MAZOTFI. 1944, RIJPSTRA, SMITet SWELLEN- 
GREBEL. 1961). 

L’anneau rejeté à I’extérleur sera donc plus 1, 
ou moins riche en œufs dont le nombre est fonc- 
tion des mouvements du parasite dans la lumière 
intestlnale et des pressions qui s’exercent sur IUI. 
au niveau du sphincter anal, au moment de son 
élimination. 

II. en résulte qu’un porteur de laenia sogmoia 
est dangereux de trois façons : 

par les œufs émis dans les selles. 
par le5 anneaux évacués. 
par les œufs collés aux marges de l’anus. 

D’après URQUARTH (1961), le nombred’oeufs 
dans les selles serat apparemment le même que 
dans les anneaux. 

Selles et proglottis constituent les sources 
d’infestatlon les plus classiques pour le bétail qui 
vit en symbiose avec l’homme. 

Les « ceufs anaux » soni capables. vu les règles 
d’hygiène sommaires en usage dans certains 
pays africains, de passer sur les doigts et sous les 
ongles des personnes parasitées ei d’y demeurer 
aussi longkmps qu’ils n’en seront pas chassés 
par un nettoyage sérieux. Si le porteur doit 
s’occuper d’un troupeau, il risque, au moment de 
la traite, de déposer sur les poils et sur les tétines 
des femelles quelques œufs de Toenk susceptibles 
d’infester par la sute la mère et son veau. 

Ailleurs, c’est en obligeant les jeunes à boire 
au seau que l’on communique la cysticercose 
(URQUARTH, 1961). 

Cette notion d’«ceufs anaux» méritait de 
retenir l’attention : elle est, en pariie. à l’origine 
de la contamination des animaux producteurs 
de lait et de leur descendance. 

b) Modalités d’inferfafion des animaux : 

1) La contamination se produit non ‘seule- 
ment au stade élevage, mais encore au stade 
commercialisation. 

On sait que, bien souvent en Afrique, les bêtes 
de boucherle sorit achetées dans les zones de 
production, rassemblées en troupeaux et ache- 
minées 0 pied vers les centres de consommation 
quelquefols sur des distances considérables. De 
vérifables «routes du bétail » se sont oins1 créées, 
galonnées de villages et de points d’eau où les 
animaux se reposeni du cours du voyage. Or, 
les points d’eau qui sont souvent des mores 
permanentes doivent être incrimln& au premier 
chef, cor ils semblent particulièrement riches en 
eufs de Taenia saginafo hbérés par des individus 
atfeints. au moment où ils se baignent ou lors- 
qu’ils lavent leurs vêtements. 

Le bétail de passage en profitealors largement. 
C’est ansi que l’abattoir de Bangui en R. C. A. 

est approvisionné pour les trois quarts par des 
zébus provenant du Tchad, c’est-à-dlre des 
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marchés du Ouaddal, du Botho et du Salamat. Au départ, si l’on en croit les statistiques du 
Les troupeaux constitués dans la région de Çort- Tchad, le taux d’lnfestation par Cysticercus bous 
Archambault descendent à pied et par petites oscille autour de 10-11 p. 100. A l’abattoir de 
étapes vers Bangui. La distance représente envi- Bangui, il va de25 à30 p, 100 (tableau,noVI). 
mn 600 km. 

1954 

,955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

29 

25 

27 

Pour les années 1959, 1960 et 1961, nous ne 
possédons que des staiistiques groupées compre- 
nant à la fois le Tchad et la R. C. A. II est donc 
difficile de définir ce qui rewent aux animaux de 
l’un ou l’autre terrltolre. Cependant, comme les 
taux d’infestotion globaux ne semblent pas, 
durant cette période, présenter des modifications 
très sensibles, il est permis de penser que le 
nombre d’animaux parasités originaires du 
Tchad demeure approximativement le même 
que pendant les années 1954-58. 

La différence entre les pourcentages enre- 
gistrés ou Tchad et en R. C. A. (13 à 20 p. 100) 
représente l’lnfestatlon acquise en cours de route, 
ce que confirment les observations faites en 
R. C. A. en 1963 : lorsque cette source d’infesta- 
tion est tarie, c’est-à-dire quand les anomaux sont 
transportés rapidement par camion de Fort- 
Archambault à Bangui, le pourcentage d’infes- 
tation tombe alors 0 14 p. 100. 

Les routes du bétail traditionnelles paraissent 
donc constituer pour les animaux de boucherie, 

une source d’infestatlon non négligeable, et, 
dans certaines circonstances. le nombre d!ani- 1, 

maux atteints peut doubler, même sur une dis- 
tance relativement courte. Le même phénomène 
o été observé par BIRKETT (1953) en S~erra- 
Leone. 

2) Facteurs défavorables : ce sont surtout des 
facteurs physiques. Ils interviennent en I(mitant 
les possibilités d’infestatlon. A cet égard, le rôle 
de la chaleur et de la sécheresse ne doit pas être 
sous-estimé au Tchad. 

JEPSEN et ROTH (1949), a” ,co”rz de l’été 
1947 qui fut particulièrement sec, placent des 
œufs et des anneaux de J. soginato sur des touffes 
d’herbe qu’ils laissent à l’air libre. Plus le temps 
d’exposition du matériel infestant est long, plus 
le nombre de Cysticerques. mis en évidence à 
l’autopsie de veaux expérimentalement infestés, 
diminue. Les auteurs pensent que la dessiccation 
assure la destruction d’un grand nombre d’œufs. 

Cette opivion est partagée par SILVERMAN 
(1956, b) qui fixe à 14 jours la sut-VI~ mox~mun- 
des ceufs, s’il n’y a pas une humidité de surface 

suffisante. LUCKER et DOUVRES (1960) sont du 
même avis. 

Retour au menu



La chaleur joue un rôle semblable : les ceufs 
sont détruits en 10 minutes à 590 C. Ils sont sus- 
ceptibles d’être réactivés quatre heures après 
avoir été chauffés à450 C (SILVERMAN. 1956,b). 
Or, ou Tchad, des températures de 48-500 C. au 
ras de sol. sur un terrain sablonneux et en plein 
soleil, ne sont pas rares de février à juin. Ces 
maxima se situent entre 11 et 13 h. Le degré 
hygrométrique est alors inférieur à 15 p. 100. 
A l’ombre, aux mêmes époques de l’année, la 
température varie de 37 à 42” C. De plus, des 
vents violents, soufflant de l’Est, dessèchent la 
surface du sol. Dans ces conditions, on peut donc 
penser que. pendant la saison sèche, beaucoup 
d’œufs de Jaema soginoto disparaissent et qu’un 
petit nombre d’entre eux seulement est capable 
d’infester les anomaux. 

pays où l’humidité est importante : les aufs 
demeurent intacts de 2 à 6 mois (THORNTON, 
1949 ; CHANDLER, 1956 ; LAPAGE, 1956). 
Au Kenya, DUTHIE et VAN SOMEREN (1948) 
avancent même le chiffre d’un an. 

Quant aux milieux humides (mores, collec- 
tions d’eau. etc...). 11s sont favorables à la conser- 
vation et à la survie des œeufs (JEPSEN et ROTH, 
1947 ; SILVERMAN. 1956’b ; PEEL. 1961). 

Au Tchad, à l’exception des zones où sub- 
slstent des mares permanentes, l’influence des 
agents extérieurs, chaleur et degré hygromé- 
trique, semble diminuer. une bonme partie de 
l’année, les chances d’infestation du bétail. Par 
contre, dans les pays plus humides et moins 
chauds. c’est l’inverse qui paraît se produire. 

c) A quelle époque de l’année, I’infestation du 
bétail par les cysficerques esi-elle maximum ? 

Quelques renseignements ont été recueillis 
dans l’ouest, le Centreet l’Esttchadien : (Tableau 

De juillet à décembre, les températures sont, 
dans l’ensemble, plus basses et le degré hygro- 
métrique plus élevé : la résistance des eufs est 
alors plus grande. Le fait est bien connu dans les 1 VII et VIII). 

TABLEAU No VII. - Oues+ Tchadien - Bouvillons de 6 à 22 mois 

Apparemment, les résultats ne coïncident pas 
avec ce qui a été signalé dans les deux para- 
graphes précédents. Peut-être ainsi qu’il sera dit 
plus loin. faut-il incriminer la longévité propre 
des parautes. les infestations, se faisant à des 
époques dn4érentes et la dégénérescence des 
cysticerques étant sujette à de nombreux 
aléas. 

La I&re de ces chiffres permet de constater 
simplement que chez les bouvillons, les cysti- 
cerques sont présents toute l’année avec un léger 
creux bu printemps. 

Cher les adultes. I’lnfestatlon m~mmum sesltue 
en automne dans l’Est tchadien, et au printemps 
dans le centre. A Fort-Lamy par contre, la cys- 
tlcercose est surtout une affection d’liivernage 
(de juin à septembre). 

La littérature est pauvre en travaux faisant 
état de la distribution saisonnière des cysti- 
cerques (: KOUDELA (1959). en Tchécoslova- 
quie, signale que la Cysticercose bovine passe par 
un maximum en septembrepourtoucher le mini- 
mum en fin d’année. ATrieste (SCHMID, 1958), le 
point culminant est dtelnt en juin. 
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A. - Anle-morfem 
réactions de groupe. peu spécifiques et d’inter- 
prétation assez déhcate (BRISOU, 1946 ; DES- 

Afin de compléter et de renforcer le contrôle CHIENS et POIRIER, 1952). En médecine vétéri- 
sanItalre,ilseraitintéressantdesavoirsi,àI’achat, naire, ce sont les rédctions allergiques cutanées 
l’animai est porteur de cysticerques. SI c’est le qui sont les plus pratiques et les plus simples 
cas, II sera alors utilisé soit sous forme de viande (EUZÉBY, 1958). L’intra-derme-réaction (1. D. R.) 
séchée ou de jus de viande, soit mis en conserve. de Cosoni a été employée dans le dépistage de 

En matière de Cesiodes, la méthode consiste à I’échinococcose et de la cénurose du mouton. 
rechercher, chez les individus suspects, les onti- princlpolement en U. R. S. S. 
corps liés à la présence du paraslie. En médecine En ce quf concerne la cysticercose bovine, les 
humaine, diverses réactlonssérologiques (DévIa- premiers travaux remontent à 1941 (SKVORT- 
tion du complément, précipitation, etc...) ou SOV, SOKOLOVA et TALIZIN). L’antigène 
allergiques ont été préconisées. L’antigène est obtenu à partir des scolex du kyste hydatique 
préparé à partir des C&odes eux-mêmes ou donne 22 p. 100 de réactions positives sur les 
de leurs cysticerques. Divers auteurs ont expéri- 72 bovins mis en expérience. Malheureusement, 
menté Cysticercur fenurcoll~s (MORENAS, 1933). un seul animal porteur de 72 cysticerques fut 
la vésicule totale de Cysticercus cellulosae autopsié par la suite, ce qui est insuffisant pour 
(TRAWINSKI, 1947, 1957 : BIAGI et TAY, 1958), permettre de tirer des conclusions définitives. 
le liquide du kyste hydotique (CULBERSTON, En 1960, DEWHIRST, TRAUTMAN, PISTOR 
1941), rncuva~s antigène auquel on préfère les et REED arrivent aux mêmes con,clusions à par- 
scolex d’Echrnococcus. tir d’un antigène dont ils ne précisent pas la 

Récemment, BRISOU (1946) recommande nature: sur-499 bovinssoumisàl’l. D. R.,69furent 
l’antigène «Ténia » préparé à partlr des Ces- reconnus positifs et ce chiffre fut intégralement 
todes complets appartenant aux espèces. sui- confirmé à l’autopsie. 
vantes : Taenia sogmota. Joenio Solium et Dlphyll- En 1961, BUGYAKI constate, a” Congo, que 
bothrium lotum. l’antigène total de Cyslicercus bovis donne de 

Malheureusement, les anticorps immunisants bons résultatsdanslediagnosticde la cysticercose 
ou senslbillsants sontgénéralement hétérologues bovine, mals que des réactions crqlsées existent 
dans le cas d’espèces, de genres et même de avec Fascroio hepotico et Dicrocœeiiuq dendrlticum. 
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En 1962. LEIKINA. MOSKVIN, ZORIKHINA I à l’abattoir. débarrassés du tissu réactlonnel 
et USTINOVITCH. expérimentent sur 11 veaux 
infestés orfifÎciellemenf avec des oncosphères de 
Taenia sagmafa deuxtypes d’antigènes,: le premier 
est fabriqué à partir du cysticerque complet et le 
second est un composé polysaccharide-proteine 
résultant du fractionnement de l’antigène total. 
En 1. D. R., le premier s’est montré beaucoup 
plus spécifique que le second. 

envmnnant et finement broyés. en ajoutant 
0.1 ml d’eau disflliée par parasite. Quand les 
cysticerques sont très nombreux. l’adjonction 
d’eau distillée n’est pas nécessaire: 

L’émulsion est laissée 24 h à + 50 C dans le 
bas d’un frigidaire. en l’agitant de temps en 
temps. Le lendemain, elle est cenfrlfugée et le 
liquide surnageant sert d’antigène.’ 

En 1963, FROYD reprend les expériences 
précédenfes à KABETE au Kenya. II travaille 
sur un grand nombre d’antigènes’ enfiers ou 
fractionnés provenant de Cysficercus bovir, Taema 
soginoto, Fasciolo hepoflco, Fosciolo glganlico, 
Echinococcus gronulosus et Cystmrcus fascmlo- 
ris. Le résultat de ses expériences indique qu’au- 
cun de ces antigènes n’est spécifique et que la 
méthode ne peut être valablement recommandée 
pour le diagnostic de la cysficercose bovine du 
vivant de l’animal. 

Le pli caudal a été choisi comme Iw d’élec- 
tion. Deux Injections infra-dermiques sont faifes 
0 droite et 0 gauche, l’une avec de l’eau distillée 
stérile et l’autre avec l’antigène (0.1 ml par oni- 
mal). 

Au Labwatolre de Farcha (Fort-Lamy), deux 
séri,es d’essais ont été effectués : 

10 Le piemer. en 1962, avec l’antigène total 
de Cysticercus bovis qui sera appelé, pour plus 
de commodité «A. T. C. 6. ». 

La réaction allergique, sur un animal infesté, 
se fradult par un œdème chaud et violacé que 
l’on apprécie au pied à coulisse par comparaison 
avec le témoin et avec l’étai du pli caudal avant 
l’infra-dermique. La plupart des aufeurs 
(BUGYAKI, 1961, DEWHIRST, 1960, FROYD. 
1963) considèrent que I’œdème doit atteindre 
une certaine taille, 4 à 5 cm et plus, pour que le 
test soit considéré comme positif. 

Les réactions tardws &ant d’ordre anaphy- 
lactique, la lecture se fait dans l’es 3.4 h sui 
suivent l’injection. 

a) Matériel et méfhode. 
56 animaux ont été ainsi soumis à 1’1. D. R. 

et autopsiés quelques jours plus fard. 
La technique est celle décrite classiquement 

pour la préparafmn des antigènes parasitaires. 
Des Cysticercus bows vivants ont été prélevés 

b) Résultats. 

I Le tableau no IX en donne l’essentiel : 
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Les résultats figurant au tableau no IX coïnci- cosmopolite, appartenant à la famille des Ano- 
dent donc exactement avec ceux de FROYD plocephalIdae. très fréquent chez, ,le mouton, 

(1963) : même dans le cas de cysticercose pure, 
les animaux ne réagissent pas tous positivement 
et les réactions négatives sont le fait de porteurs 
de lésions anciennes calcifiées. 

Des réactions croisées existent non seulement 
avec Fascrola hepotrco, Fosciolo g,ganfico, Dicroc- 
celium dendriircum, Echinococcus polymorphus, 
mais encore avec des Cestodes comme ihyso, 
nrezra ovilla et, une fois sur ira18 avec certains 
Trématodes comme Shisiosoma bovis. 

Nématodes et Paromphistomes donnent tou- 
jours des réactions négatives. 

10 Deuxième essai : Antigène ((Monieziax 
(A. M.-Automne 1963). 

Il existe une parenté assez étroite entre Monie- 
zia exponsa du mouton et Taen~o sogrnota de 
l’homme (KENT et MACHEWUF, 1947 o et b ; 
1948). Plus récemment, LAMY, BENEX et GLE- 
DEL (1959) démontrent par la déviation du 
complémentquedes réactions croiséessont pqssi- 
bles entre Taenia soginoia et Moniezra exponso. 

II était donc intéressant de savoir si l’antigène 
préparé à partir de Moniezio exponso pouvait 
être préconisé dans le diagnostic de la cysticer- 
case bovine : Moniezio exponso est un C&ode 11 

la chèvre, le zébu et le chameau,. Sa taille et son 
poids (jusqu’à 450 g) en font potentiellement un 
bon producteur d’antigène. 

La technique de préparation est la même que 
celle décrite à propos de Cysticercus bovis. Seuls, 
les derniers ,anneaux ont été prélevés, car, 
d’après certains auteurs, les proglottis mûrs 
sont plus riches en antigène qwceux qui ne le 
sont pas. Le matériel ainsi constitué est lavé 
soigneusement 5 à 6 fois dans du,s$rum physic- 
logique et broyé sans adjonction de liquide. 
L’émulsion est placée dans un réfrigérateur 
pendant 24 h, agitée régulièrement, puis centri- 
fugée le lendemain à 4.000 tours. Le.liquide sur- 
nageant, trop épais, est filtré sur Seitz et conservé 
à + 5oc. 

52 anomaux de toute provenance pnt,été choi- 
sis. L’inoculation intra-dermique de 0,l ml d’an- 
tigène «Monieziax par animal a été faite dons le 
~II de la queue d’une pprt et +ns je derme de 
l’encolure d’autre part. La lecture des résultats 
o lieu 3 à 4 h après l’inoculation kt les animaux 
ont été sacrifiés 2 à 3 jours plus tard. 

L’interprétation des réactions, selon la tech- 
nique exposée plus haut, mène aux concluzions 
suivantes (Tableau X) : 

,,, 

Les réactions croisées avec Fasciolo gigoniica reactlons posltlves qui existent même avec 
paraissent nxxns nombreuses que dans le cas 

,,. ~ 

des bovins totalement dépourvus de para- 
précédent. Elles sont quasi constantes lorsque des sites. 

C&odes intestinaux (Moniezio ou ihysoniezio) Lorsque les cysticerques sont seuls, l’antigène 
sont présents. En outre, près de la moitié des « Monieziq » ne permet de les déceler que dans 
an.imaux porteurs de Shistosomes donnent des 50-60 p. 100 des ca. contre 70.80 p. 100 nvec 
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I’A. T. C. B. Les réactions négatives concernent 
des cysticerques anciens et calcifiés. 

30 Conclusions. 

L’intra-derme-réaction, en matière de cystl- 
cercose bovine, et quelle que soit l’origine de 
l’antigène employé(Toen~o sog,noia, Echinococcus 
gronuiosus, Cysticercus foscioloris, Cyst~cercus bovis, 
Fascrolo repofica, Fasc~ola gigontica, Moniezio 
exponsa). ne peut être valablement recommandé 
dans le diagnostic onfe-mortem de l’affectlon. 

Deux cas doivent être envisagés : 

a) L’animal n’héberge que des cysticerques, à 
l’exclusion de tout autre parasite. II ne faut pas 
compter dépasser 70-80 p. 100 de réactions posi- 
tlves avec I’A. T. C. B. et SO-60 p, 100 avec I’an- 
tigène « Moniezia ». 

b) Si les cystlcerques sont associés à d’autres 
helminthes de l’appareil digestif, de l’appareil 
circulatoire ou du foie, les résultats sont complè- 
tement faussés par les réactions de groupe et il 
est alors paradoxalement plus facile de déceler 
des Shistosomes. des Cestodes intestinauxou des 
Distomes hépatiques que Cysticercus bovis. 
Comme les associations parasitaires sont très 
nombreuses dans un pays comme le Tchad, la 
méthode, pour l’instant, n’est guère susceptible 
d’applications pratiques. 

B. - Po~t-morfem 

La question o déjà fait l’objet de nombreux 
développements (VILJOEN, 1937 : GRABER. 
1959 ; LEINATI, MARAZZA, GRIMALDI et 
PERSIANI 1963). II est un point sur lequel il 
importe cependant d’insister : celui de I’utllw- 
tion de la lumière de WOOD (U. V.) pour la 
mise en évidence des cysticerques présents dans 
les viandes. SI tel est lecas, unefluorescence rose- 
rouge se développe dont est responsable le 
liquide renfermé dans la vésicule. 

Un certain nombre d’auteurs se sont penchés 
sur ce prcblème (KOLLER, 1943 : TOLGAY, 
1953 ; BRANDES, 1958 ; LERCHE et ELMOSSA- 
LAMI, 1959: SENS, 1960; MARAZZA et PERSIANI 
1960, 1961 ; LEINATI. MARAZZA, GRIMALDI 

et PERSIANI. 1963). 
La méthode permet de mettre en évidence ,les 

cysticerques qui ont échappé à l’inspection telle 
qu’elle est pratiquée dans les abattolrs. LERCHE 
et ELMOSSALAMI (1959), à la lumière de WOOD 
trouvent 1,8 p, 1.000 de nouveaux cas deCysti- 

cercose dans 2.000 carcasses et 15.5 p. 1.000 dans 
les 385 têtes exomlnées. L’emploi des U. V. se 
justifie quand les Cysticerques sont wvants ou 
morts, mais non dégénérés. Le froid ne modifie 
pas les résultats. Si la viande parasitée est stéri- 
lisée à la chaleur, la fluorescence rose disparaît. 

II serait intéressant d’essayer cette méthode au 
Tchad. 

IV. - RÉSISTANCE DES ANIMAUX 
A L’INFESTATION. IMMUNITÉ 

a) Matériel et mélhode. 

En février 1961, 22 bouvillons de 12 à 22 mois 
ont été achetés dans des élevages I+x de, la 
région de Fort-Lamy, dans un milieu où le tbenia- 
sis human touche environ 0,5 p. 100 de la popu- 
lation (GUILHON, GRABER et GELLER. 1960 ; 
Service de Santé du Tchad, communication per- 
sonnelle, 1964). 

Les oeufs de Taenia soginoto ont été recueillis 
9 partir de proglottis fournis par des manceuvres 
de l’abattoir de Fort-Lamy. Les segments ont été 
placés dans une solution saline de Merthlolate 
(Sérum physiologique normal. Merthiolate au 
1/10.000) et conservés pendant 24-28 h à + 50 C. 

Juste avant l’emploi, les anneaux bnt été gros- 
sièrement broyés dons un mortier itérile et les 
ceufs comptés. Les tests de viabilité ont été effec- 
tués selon la technique de SILVERMAN (1954 a), 
après incubation dons du liquide Intestinal arti- 
ficiellement reconstitué. Les doses infestantes 
ont été administrées par la voie buccale «à la 
bouteille >>. 

Les animaux ont été autopsiés de une à 21 se- 
maines après I’infestation et I’age des cysti- 
cerques apprécié conformément àux critères 
donnés par GIBSON(1959), Mc INTOSH et MIL- 
LER(1960), SILVERMANet HULLAND (1961)(*). 

b) Résultats. (Tableau Xl) 
Au total, sur 22 animaux : 

3 n’ont pu être infestés. 
10 présentaient des cystlcerques m’orts caséeux 

ou en grande partie calcifiés. 
2 hébergeaient à la fois des cysticerques vivants 

et des cystlcerques morts. 
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7 bouvillons ont développé des cysticerques 
vivants, bien caractéristiques après l’infesta- 
tien. 

Le nombre de cysticerques rencontrés est sons 
commune mesure avec le nombre d’ceufs admi- 
nistrés : 

85.000 ceufs : 1 à 40 cysticerques vivants, 
115.000 c-ais : de 2 à 40 cysticerques vivants, 

Après une Infestatlon expérimentale, les cas de 

cysticercose généralisée paraissent proportion- 
nellement plus nombreux que lors d’infestation 
naturelle. 

c) Discussion. 

1) Dans les conditions du Tchad, la présence 

d’un seul cysticerque vivant ou dégénéré, même 
calcifié, suffit 0 empêcher la réinfestation des 
ammauxatteints.lorsqu’iIsabsorbentdesanneaux 

ou des œufs de Toenra soginoto sur le, sol ou dans 
l’eau. C’est ce qu’avaient dé@ vu, en Australie 
et ou Kenya, PENFOLD. PENFOLD et PHILIPS 
(1936 b : 1937). FROYD (1960 ; 1961) et 
URQUARTH (1961). 

2) Cette règle n’a cependant, pas une valeur 
absolue cor, dans deux cas de l’expérience pré- 
cédente, la coexistence simultanée lde cysti- 
cerqves vivants et de cysticerques morts a été 
observée. 

On sait que, dans un certain nombre d’dfkc- 
tions (peste bovine notamment), les jeunes veaux 
ne sont pas de bons producteurs d’anticorps : 
SOULSBY (1963), en matière de cysticercose 
bovine. confirme également cette façon de voir : 
trois veaux de moins de trois mois, infestés arti- 
ficiellement et suivis régulikement, ont une 
mauvaise réponse sérologique et le taux d’anti- 
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corps décelables est extrêmement faible, ce qui 
n’est pas le COS 51 les animaux acquièrent la 
cysticercosevers l’âge de 4-6 mois. 

Or, les “eaux sont capables de contracter 
l’affection soit avant la na~ssance (Mc MANUS 
1960 et 1963), soit dans les premiers jours ou les 
toutes premières semaines de leur existence 
(URQUARTH. 1958 et 1961). SI l’on suit l’idée 
de SOULSBY (1963), les anticorps produits à ce 
moment, ne sont pas, dans un certain nombre de 
cas,‘en quantité suffisante pour neutraliser des 
infestations ultérieures. C’est certanement là 
l’explication de la présence simultanée sur le 
mênïe animal de cysticerques mot% et de cysti- 
cerqbes vivants, les premiers apportant la preuve 
d’une contaminailon très précoce, pas toujours 
suivle d’immunité. 

Au Tchad, il semble bien que I’infestation des 
veaux de lait de l’Ouest Tchadien ne soit pas 
tellement fréquente au départ (voir ta+u no 1). 
d’où, par la suite. le petit nombre de bouvillons 
porteurs de cystwxques morts et vivants. ‘Que 
& soit dans les conditions expérim’entales ou 
naturelles. le taux ne dépasse pas 9’~. 100. 
Dans d’autres pays d’Afrique, II est beaucoup plus 
élevé (dans les expériences d’URQUARTH au 
Kenya, il se situe autour de 25 p. 100). 

3) Les infestotions sont totalement négatives 
dans presque le 1/5 des ca (17.19 p. 100). Là 
encore. URQUARTH (1961) a noté le même 
phénomène ou Kenya. On peut admettre : 

que des cysticerques ont échappé à l’examen, 
qu’il s’agit d’une résistance innée. naturelle, 
que l’immunité a été obtenue très tôt, à la 

faveur d’une infestation légère et que les cysti- 
cerques ont très rapidement disparu. 

4) Au total, l’expérience prouve que, vers l’âge 
de deux ans, 68 p, 100 (*) enwron des botivillons 
ne sont pas susceptibles d’être infestés artitîciel- 
lement. Ils l’ont été ou le sont déjà naturellement : 

soit qu’ils alent été en contact, dès les premiers 
purs de leur existence, avec des ceufs de i. sogi- 
nota : l’immunité provoquée est alors, dans l’en- 
semble de médiocre qualité. 

soit que le contact ait eu lieu plus tard, vers 
5-6 mois : l’immunité est alors solide et les réin- 
festations ne paraissent guère possibles. tout au 
moins tant que le cysticerque est en place. 

soit qu’ils fassent preuve d’une résistance natu- 
relle, innée ou acquise. la mise en évidence des 
cysticerques se révèle impossible à l’autopsie 
(environ 17-19 p. 100). 

5) II apparaît donc que 32 p. 100 environ (*) 
des bouvillons évitent I’infestation dans les deux 
premières années de leur existence : I’Infesta- 

tion est alors réalisable expérimentalement ou 
naturellement. 

Cette opinion est confirmée Indirectement par 
les statistiques de l’abattoir de Bangui sur, du 
bétali de boucherle (6 à 10 ans) acheté PuTchad 
et acheminé par la route depuls Fprt-Archam- 
bault Jusqu’à Bangui, dans des conditions qui ont 
été décrites plus haut. 

Les chiffres donnés au Tableau no VI montrent 
que le pourcentage moyen d’animaux atteints 
de cysticercose est de 29 p. 100 des145.000 têtes 
sacrifiées de 1954 à 1959. 

Les deux chiffces (32 p. 100 et 29ip,. 100) ,sont 
donc très voisins. II ne s’agit pas là d’une simple 
coïncidence : placés dans des conditions d’in- 
festation naturelle très sévères. le tiers seulement 
des animaux de boucherie est susceptible: d’être 
attemt de cysticercose. Ce sont, compte tenu de 
ce qui sera dit plus loin à propos de la longévlté 
du parasite, ceux qui ont échappé + I’immuni- 
sation dans les premiers mois de leur existence. 

D’a~lle~rs, ce qui est vrai pzwr l’abattoir de 
Bangui, l’est également pour certaines régions du 
Tchad (Mayo-Kebbi) et du Nor$-Cameroun 
(Maroua) : nulle part le taux d’infestatlon des 
zébus adultes ne dépasse 30 p. 100. 

Un autre argument qui plaide, pro parfe, en 
faveur de cette thèse est la forte proportion de 
cysterques vivants rencontrés chez les vieux 
animaux parasités : 45 p. 100 dans le Chari- 
Baguirmi. 82 p, 100 à Fort-Archambqult, 77 p. 100, 
à Bangor et 72 p, 100 à Maroua, cé qu! semble 
prouver I’mfestation récente d’animaux réceptifs, 
non immunisés antérieurement. 

Cet état de choses. dans les zones sahéliennes, 
du Tchad, est imputable vro~sembloblement aux 
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conditions climatiques et humaines propres à ces 
régions : la chaleur et la sécheresse détruisent, 
5 mois de l’année durant, un grand nombre 
d’ceufs de Toenra à la surface du sol ; les mare’ 
permanentes sont relativement rares et les por- 
teurs humains de Cestodes ne représententqu’une 
iniime partie de la population (*) qui est elles 
même très clairsemée. 

’ i 

Les conditions changent déjà plus au Sud, 
notamment au Maya-Kebbi et dans la région de 
Maroua, (Nord-Cameroun) : population dense ; 

humidité plus élevée : existence de lacs, rivières 
et mares importantes qui sont autant de sources 
d’infeestation toute l’année. 

6) Le problème du devenir des cystlcerques a 
fait couler beaucoup d’encre. PENFOLD (1937) 
estime, à la suite d’expériences effectuées en 
Australie, que les cysticerques ne sont pas 
capables de survivre plus de neuf mois et qu’ils 
meurent, pour la plupart, ver5 le quatrième mois, 
ce que contestent JEPSEN et ROTH (1947). 
FROYD (1960), puis URQUARTH (1961) pen- 
sent que la survie peut être de plweurs années. 

MC INTOSH et MILLER (1960) avancent le chiffre 
de 55 semaines et DEWHIRST, CRAMER et 
PISTOR (1963) celui de 639 jours. 

l/ 

II es+ difficile de trancher la question. II est 
probable que, dans certains cas, quelques cys- 
ticerques peuvent demeurer vivants, donc dange- 
reux, ioute la vie économique de l’animal. Ce 
n’est cependant pas une règle constante. La 
dégénérescence des cysticerques a été bien étu- 
diée par SILVERMAN et HULLAND (1960). La 
réponse de l’hôte Infesté est variable : il s’agit 
d’une réaction Inflammatoire avec phagocytose 
non spécifique. Plus elle est importante, et moins 
le kyste parasitaire a de chance de se développer. 
C’est ce qui se passe dans les organes comme la 
langue, le cceur et le foie où l’inflammation aigue 
devient chronique deux mois après I’infestation 
expérimentale, alors que ce stade n’est atteint 
que trois mas plus tord seulement dans les 
muscles où la réaction d’origine est moins vio- 
lente. En outre, à l’intérieur d’un même organe, 
il existe parfois des différences dans l’évolution 
du processus inflammatoire. 

(*) 0,S p.?W & Fort-Lamy ; 2 0 3 p. 100 à Abécher ; 
1.1 p, 100 à For+-Archambault (communication Service 
de Santé du Tchad, 1964). 

II semble bien qu’intervienne, à proximité des 
cellules qui entourent le kyste, une substance qui 
n’est pas un anticorps spécifique dont l’action se 
ferait sentir plutôt sur I’ceuf de Toenro soginoto 
au niveau de I’lntestin de l’hôte, intermédiaire 
(SILVERMAN, 1955 ; FROYD, 1960). II est évi- 
dent, dans ces conditions, que la dégénérescence 
du cystlcerque sera plus ou moins rapide : elle 
paraît être sous la dépendance de facteurs qui 
sont d’ordre strictement individuels, d’où les 
écarts observés d’un pays à l’autre et d’un animal 

à l’autre. PENFOLD (1937) en faisait déjà la 
remarque : «La longévité des cysticerques 
varie beaucoup ch$r un même animal comme 
sur des animaux différents». Récemment FROYD 
(1964 b) constat& lui aux que, si l’infestaiion a 
lieu très tôt, les cystlcerques 5ur le même animal 
meurent peu à peu à des degrés d’évolution 
différents et qu’un certain nombre d’entre eux 
sont capables de survivre beaucoup plus long- 
temps qu’il n’est classiquement prkvu. 

Au Tchad, la dégénér&cence caséeuse, puis 
:alcaire a lieu assez tôt : vers deux ans, 70 p. 100 
des cysticerques rencontrés chez les ,bouvillons 
sont déjà presque entièrement calcifiés. 

7) Le problème de /a cystlcercose bovine, ces 
dernières années, u été étudié à fond du Kenya 
?t des auteurs, comme FROYD et ROUND (1959, 
1960) : URQUARTH (1958,. 1959, 3961) ont 
Jarfaitement exposé! les facteurs locaux qui pré- 
;ident à la dissémination de la maladie. Ce sont, 
)CL~ rapport aux conditions tchadiennes ; 

chaleur dans l’ensemble beaucoup plus faible. 
Jegré hygrométrique plus élevé, d’o,ù survie des 
zeufs de Jaen~o soginofo assurée pendant un 
aps de temps plus long. 

Taux de taeniasis humain wsin de 3Op.100 
‘FENDALL. 1959) contre 0,5-3 p. 100 au Tchad. 

Infestation quasi constante des veaux, soit pré- 
latale, soit dans les tout premiers jours de leur 
wrtence. 

Présence simultanée de cysticerques vivants et 
ie cysticerques morts plusfréquent qu’au Tchad. 

Abattage du bétail de boucherie plus précoce 
5 ans, contre 7 à 11 ans en moyenne au Tchad). 

Différences tenant au mode d’élevage (plutôt 
ie type sédentaire) ou Kenya et à la présence 
l’animaux destlnésà la production de lat. 

Longévité apparemment plus gronde des cys- 
icerques dans les tissus de l’hôte. 
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Taux d’infestatmn des adultes plus élevé qu’au 
Tchad, 

Peuplement humain plus abondant. 
Consommation de la viande de bœuf plus 

fréquente au Tchad chez les sédentaires, que chez 
les nomades. 

0,n peut se demander, 5’11 ne faudrait pas envi- 
sager 0 l’échelon du continent africain, deux 
types de cysticercose bovine, le premier valable 
pour les pays secs et chauds, à faible densité 
humaine et où le taeniasis est peu répandu, le 
second pour des pays plus humides. plus peuplés 
et où l’incidence du taeniasis humain est impor- 
tonte. 

V. - TRAITEMENT 

II y  a déjà quelques années, des essais de trai- 
tement ont été effectués avec des substances telles 
queI’huilethymoléeà50p.100(HERINetTHIEN- 
PONT, 1957) et l’acide oxalique (GINSBERG, 
1958), son5 aucun succès d’ailleurs. 

Plus récemment, URQUARTH (1960) utilise 
le Diethylcorbamazine (Notezine) à des doses de 
10-40 mg/kg administrées pendant 7’à 10 ]ours. 
Les résultats ont été décevants et la plupart des 
cysticerques sont encore vivants après le traite- 
ment. En Uganda, ROLLINSON (1960) avec des 
,composés phosphorés organiques comme «le 
Ruèlène ou I’Etrolènen n’obtient pas une dimi- 

nution significative du nombre de cysticerques 
deux mois après le traitement. 

Au Laboratoire de Farcha, ont été expéri- 
mentés deux anthelminthiques nouveaux : 

le 2 (4’-Thiazolyl) Benzimidazole, plus connu 
sous le nom de Thiabendazole Merck. 

le2,2’-Thiobis(4,6-Dichlorophenol)ouActamer 
ou Bithionol. 

a) Le Thiabendazole a été recommandé dans 
le traitement de la trlchinose musculaire du porc 
,(CAMPBELL et CUCKLER, 1962), à la dose de 
,0,3 p. 100 dans la ration pendant sept jours. 

En ce qui concerne la cysticercose bovine, les 
essais ont été portés sur une dizaine d’animaux 
naturellement infestés. Des doses uniques allant 
~deSOà750mg/kgontétéd~strlbuées.Unesemaine 
après, à l’autopsie, les cysticerques recueilli5 
s’évaginent normalement dans la bile de boeuf 
à + 39O C. ce qui Indique bien qu’ils n’ont pas 
,été touchés par le médicament, 

b) L’Actamer, sur une quinzaine d’animaux, 

ne donne pos de meilleurs résultats, quelle que 
soit la dose employée (de 10 à 45 mg/kg). 

VI. - ESSAIS D’IMMUNISATION 

Tout récemment, divers auteurs se sont pen- 
chés 5ur le problème de l’immunisation des 
,eunes cmmaux. 

URQUARTH et Coll. (1963) administrent à des 
veaux des ceufs de Joen~o sagrnoto irradiés à 
40 kr. Ces animaux soumis de 34 à 42 jours plus 
tard à une Infestation massive à partlr d’œuf5 
non Irradiés de Taenia sogrnota montrent à 
I’outops~e sept à vingt fols mofns de cysticerques 
que les animaux témoins. 

Cependant la méthode n’est pas très pratique, 
car II Importe d’une part de se procurer cher 
l’homme une quantlté suffisante de matériel 
Infestant et d’autre part de << “acc~ner >> les veaux 
avant qu’ils n’entrent en contact avec des excré- 
ments humains, ce qui est dlfficlle dans les condl- 
tions africaines. 

De 50” côté, FROYD (1964 a) injecte à des 
veaux dwers sérums prélevés sur des veaux hau- 
tement infestés par Cysticercus Bovis. Les ani- 
maux ainsi immunisés reçoivent des quantité5 
considérables d’œu’fs de Taenia so~inato. Les 
résultats n’ont pas été favorables et zl’tmmunité 
passive contre Cyst~cercus bovis ne peut être 
conférée à des veaux, même si les dosés de sérum 
sont très élevées. 

CONCLUSIONS 

1. ~ En République du Tchad, la cysticercose 
bovine frappe environ 2 p. 100 des vaux de 
lait abattus. 

Le taux d’infestatlon des bouvillons a consi- 
dérablementaugmentépassantde16p.l00(1957) 
à plus de 32 p. 100 (1961-1963). 8 à 12 p. 100 des 
adultes sont porteurs de vésicules, sauf au Mayo- 
Kebbi où le pocrcentage atteint 22 p, 100. 

2. - Les sources d’infestatlons sont constituées 
par les anneaux de Taenia soginoto expulsés, les 
œufs présents dans les selle5 des Individus atteints 
et par les « ceufs anaux >> dont le rôle paraît 
essentiel dans I’infestatlon des veaux. 

3. - Les œuf5 semblent soumis, pendant 
5 ma15 de l’année, à des conditions extérieures 

497 

Retour au menu



très dures dont les deux principales sont la 
sécheresse de l’air et la chaleur au sol. Ces 
facteurs climatiques limitent sans doute /a résis- 
tance des œufs dans le temps ei diminuent ainsi 
les char& d’infestation du bétail. 

Les auteurs insistent partlclièrement sur 
l’importance des collections d’eau permanentes 
riches en ceufs de Joenro sogmofo, dans la trans- 
mission de la cysticercose aux bêtes de boucherie 
qui se rendent à pied dans les territoires voisins 
(R. C. A.) où elles seront abattues. 

4. -Les variations saisonnières dans Io 
fréquence de la cysticercose bowne n’obéissent 
à aucune règle particulière : elles varient selon 
les régions et l’âge des animaux. 

Les essas d’infestation effectués ou Lobora- 
tare de Farcha ont, en outre. démontré qu’avant 
l’âge de deux ans, les deux tiers des bouvillons 
sont déjà parasités. Le dernier tikrs échappe à 
I’lnfection et n’est donc pas immunisé. Cette 
façon de VOIT est confirmée par les chiffres reie- 
vés, durant quelques années, à l’abattoir de 
Bangui (R. C. A.) sur des bovins adultes venus à 
pied des zones du Tchad (29 p. 100 en moyenne 
de saisie pour cystlcercose) et par le fait que le 
taux d’infestation des zones très touchées (Nord- 
Cameroun,Mayo~Kebbl)nedépassepas30p.l00. 

5. - Le diagnostic onie-mortem de la cystf- 
cercose est aléatoire. Les nombreux antigènes 
employés en introdermo-réaction donnent des 
réactions de groupe avec les Cestodes intesti- 
naux et divers Trémaiodes. Cette méthod? est 
donc inutilisable dans un pays comme le Tchad 
où le polyparasitisme est de règle. 

7. -Les différences constatées entre le Tchad, 
pays sec et chaud, faiblement peuplé, où le taux 
de téniasis huma,in est faible (0,s.3 p. 100) ei 
le Kenya par exemple, pays beaucoup, plus 
humide et où 30 p, 100,des individus sont por- 
teurs de Taenia saginoio. laisseflt su’ppaser I’exis- 
tence en Afrique de:deux types de cysticercose 
bovine dépendant étroitement des facteurs 
humains et climatiques locaux. 

6. -L’immunité conférée par une première 
contamination paraît solideetsemble-t-il durable, 
à condition que I’infestation initiale se place assez 
tard. c’est-à-dire vers le 4e ou le 5e mw de la vie 
de l’animal. 

8. - Le traitement de la cysti,cercose avec des 
Anthelmlnthlques modernes comme lescomposés 
phosphorés organiques : le Thiabendarole, I’Ac- 
tamer ou la Notézine s’estconstammentsoldé par 
des échecs. 

Si l’infestation est trop précoce (de quelques 
jours à trois mois), la production d’anticorps 
est insuffisante pour neutraliser l’embryon 
hexocanthe de Taenia saginoto. Des surinfesta- 
tions ou des réinfestations risquent de se faalre 
jour, avec présence simultanée, sur un même 
animal, de cysticerques vlvonts et de cysticerques 
morts ; 
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10 In the Republic of Chad. Bovine Cystlrercoris. afïectr obout Z per ,100 
of veal LOI~S. The raie of infection of young beefonimols bar increased consi- 
derablyfrom16 perlOO(1957) to32perlOO (1962.63), 8-12 per100 of adult, 

coitle are infecled except ai Moyo-Kebbi, where Ihe percentoge bas reached 
22 per 100. 
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P The sources of infection are the eliminated eynentr of Taenia sogioato, 

the eggs preseot in the stools ofinfecied individualr and Ihe «anal eggrx. whose 
role is ersentiol in the Infection ofcalves. 

30 During five mo”Iha of the year. fhe eggs are rubmdted to very difficult 
cl~matical conditions, the moi” ones being the dryness oflhe atr ond the heat of 
the ground. These foctors certainly limif the period of viabiliiy ortheeggs Ihur 
decrearing the chances of infection of cottie. 

The aufhorr would emphasize particularly the importance of r~agnontwoter. 
rich in eggr of T. sogtnafo in iheiransm~ssio” orCyrlicercorisio beeicattlewhich 
are drtve” io adjacent counfrier (R. C. A.) lo be sloughlered. 

40 The occurence of bovine Cysiicercosir appearr lo bave no morked S~OI~- 
ml varihm. It varies according to the regia” and oge ofan~mol. 

50 The ante mortem diognosis of Cysttcercosis is uncertain. The “umerous 
antigenr employed in inira-dermol ksk give grwp reactionr wllh Inlestinal 
CesIodes and varions Trematodes. This melhod is thus useless in a country such 
a~ Chad where polyporasiiirm is the rule. 

60 The immunity canferred by a” infection appears lo be solid ond it would 

reem, lorting. provided that ihe inttiol infection occurs roirly late, +haI is towards 
the 4 th or 5 th monih ofihe life ofthe a”imol. 

If Ihe infedio” occurs too early (during Ihe firrt iew days of life up to the 

3 rd month, the production of antibody is “at sulkient +o “eutralize the hexo- 
canth embryo of T. sagioato. Furiher infeclions are likely to occw SO that one 
moy find concurrently in the some animal live ond deod Cysticerci. 

A certain “umberofanimah possess o “atural immunity. perhops (“note : this 

quesfion has “ot yet bee” completely rerolved. 
Experiments carrted outotihe loboratoryofkwcha, hove show” thoi before 

+he oge oftwo years, two Ihirds ofthe sfeers are olready irifected with Cyxticer- 
tus bovir. The remaining third escopes ~“fectio” and thus receives no immunity. 
This informaIion IS confirmed by data occumulated wer’several years cd the 
slaughler-house oi Bangui (R. C.A.) from caltle which bave carie on focA 
from regions in the north of Chad (32 per 100 were rized on accou”l ofCyrti- 
cercorir) and by the fac+ that Ihe raie ofinfestatio” I” the most infected zones ond 

subject fo rimilar climotic conditions (North Cameroun, Moyo-Kebbl), does 
no, exceed 30 per 100. 

In certain cases, Cysficerci ca” probabiy survive severoI yeors in the muscle 

of their hoslr. 
The differences beh~ee” Chad, o counky dry and ho?, where the rote of 

huma” Infection by Taenx is low. and Kenya, ior example. o country much 
more humid. where 30 per 100 of fhe popu,o+,o” carry T. rogrnafo. lead one 
io suppose thaI there exisk in Africa, two Types of Bovine Cyrticercosis 
depending clasely upo” huma” and IocoI climcik condatons. 

One mop. 11 tables ond 109 referencer accompany this paper. 

RESUME N 

10 En la Republica del Tchad, ia cisficércosir bovIna re encuenlra en CO~I 

2 par 100 de 10s terneros de leche socrlrïcador. 
Ho aumentado consideroblemente el Lermino media de i”fecct6” de 10s “ovil- 

10s. de 16 par 100, en 1957, a rnttr de 32 por100, en 196143. 
8 o 12 par 100 de lx odulior +L”e” vesicuIa% excepta en el Moyo-Kebbi 

dbnde el percenloje er de 22 par 100. 
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50 Es aleaiorio el diagnostico onte-mortem de la Cisticércask Las nOme- 
roses ant~genor empleodas en ICI iniradermoreacci6n don reoccionez de grupo 
en 10s céstodos intestinales y diferenter trem&doz. Pués no re puede utilizm 

este método en un pois tal como el Tchad donde existe ei palipororiiismo. 

60 La inmunidod conferida par una primera contaminac6n parece valida y 
durable, con tal de que Ia infection initial re situe demasiado torde, es decir a 
eso del cuarto o quinte mes en la vida del arvmal. 

Si 10 inieccion es demoriodo precoz (de algunos diar Q ires meses), no essufl- 
ciente Ia produccibn de aniicuerpor paro neutralirar el embri6n hexacanta del 

T. soginota. Arriesgan de oparecer superinfecciones o reinfecciones. con 10 
presencia rimult6neo. en el mismo animal, de cisticercos vives y de cislicercos 
rn”eïlor. 

Un cierio ni~mero de animoler goran de uno inmunidad noturol. posible- 
mente innota, no se ha resuelto el problemo comple+amen+e. 

Enrayas de infeccibn efectuadm en el Loboratorio Farcha, ban demostrodo 
que mies de 10s dos anos de edad. 10s dos tercios de IOP novillor bon hecho yo o 
erian haciendo una Cisticércosis. 
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MERKUSHEV (A.V.), ILIN (M. M.), KOTO- 
VA (0. M.) et NIKULSHINA (0. A.) (1962). 
- Incidence of Cysticerciasis and Hydra- 
tidosis in ani& slaughtered in the yoro- 
nezh region (In Russe) - Zopik. Voronezhs. 
Selkokhozyo,ts. ht., 17. (2), 101-4. 
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95. PODYAPOLSKAYA (V. P.) (1960). - The 
eradication of Teniasis in U. R. S. S. Soveisk. 
Med., 24, (5). 12-17. 

108. SILVERMAN (P, H.) (1954 0). - Studies on 
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bamazine therapy in bovine Cysticercosis. 
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N. B.-Pour une blbhographle plus étendue 
et plus ancienne consulter les index bibliogra- 
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1. - VILJOEN (N. F.) (1937). 
II. ~ GRABER (M.) (1959). 

Ill. - LEINATI (L.). MARAZZA (V.), GRIMAL- 

DI (E.) et PERSIANI (G.) (1963). 
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