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Étude préliminaire de la biologie 
d’hemoncus longistipes (Railliet et Henry, 1909) 

du dromadaire (Camelus dromedarius) 
Résultats obtenus au laboratoire 

par M. GRABER 

RÉSUMÉ 

L’Haemoncose du Dromadaire a donc un caractère satsonnier : c’est une 
affection de saison des pluies. 

INTRODUCTION 

Hoemoncus iongisfipes (RAILLIET et HENRY, 
1909) est le Jnchosfrongylidae le plus fréquem- 
ment rencontré dans la caillette du dromadaire 
tchadien qu’il parasite dans la proportion de 
72 p. 100 (GRABER. TABO et SERVICE, 1967). 

Il s’agit d’un Nématode dangereux, toujours 
très abondant et diffclle à détruire (GRABER, 
1966). 

On ne possède que peu de renseignements 
sur la biologie de cet Helminthe 0 évolution 

directe. Seul, un travail de STEWARD (1950) au 
Soudan donne quelques indications sommaires. 

Or, la connmssance de l’évolution d’un para- 
site est essentielle en matière de prophylaxie et 
d’échelonnement des traitements. Aussi a-t-il 
paru Intéressant de préciser. dans les conditions 
du Tchad, quelle pouvait être la résistance des 
œufs et des larves L, d’Hgemoncus longistipes 9 
l’égard de certoms agents extérieurs comme la 
chaleur et la sécheresse et, compte tenu des 
observations faites. quelle était l’époque de l’an- 
née la plus favorable à la multiplicaiion et à la 
pullulation de ces « strongles » digestifs. 
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OBTENTION DE LARVES L, INFESTANTES 
DANS DES CONDÏTIONS 

PUREMENT EXPÉRIMENTALES 

La technique consiste à mélanger soigneuse- 
ment dans un mortier les crottes de plusieurs 
chameaux présentant des ceufs d’tioemoncus 
longistipes. Elles sont étalées dans des boîtes de 
Pétri sur deux lits de papier buvard humidifié. 
L’épaisseur de la couche est d’environ un cen- 
timètre et demi. 

Les préparations une fois faites sont placées 
dans un apparu spécialement aménagé où la 
température se maintient constamment entre 
+ 25 et + 27 OC et où le degré hygrométrique 
varle de 80 à 90 p, 100. On reproduit ainsi assez 
bien les conditions idéales du Laboratoire. 

Chaque jour, quelques boks de Pétri sont SOT- 
ties de l’appareil et les larves présentes sont 
reprises dans de l’eau, tuées en extension, exa- 
minées et mesurées. 

On connaît les conditions qui président au 
développement des larves L, d’un Nématode 
voisin, Haemoncus coniorius : les œufs éclosent en 
donnant des larves qui passent par deux stades 
Intermédlalres L, et L,, avant de parvenir au 
stade infestant L,. La larve L, est une larve dite 
« rhabditolde » munie d’un appareil valvulaire 
cesophagien de type rhobditiforme. Elle est 
pourvue d’une queue et mesure de 300 à 350 p, 
Cette larve subit une mue qui la fait passer au 
stade L, lequel est encore de type rhabditiforme 
(longueur : environ 500 II). Le troisième stade. la 
larve L, qui servira à I’lnfestation des animaux, 
provient de la tranformation de la larve L,. 
La larve L, est une larve strongyloïde sans appa- 
reil volvulaire, contenue dans la dépouille lar- 
vaire du stade Lz. 

Pour Hoemoncus Ipngrstlpes, l’évolution est 
semblable et la larve L, est caractér&e par la 
présence d’une gaine. Ses dimetwons sont les 
suIvantes : 

Longueur : 767 : 796 ; 650 ; 708 ; 708 ; 708 ; 
672 ; 767 ; 779 ; 810 : 685 : 650 p, donc de 650 r à 
810 v  (moyenne : 732 p). 

Largeur : de 16 à 25 <K (moyenne : 21 II). 
Queue de la larve : 56.60 p. 
Queue de la gaine : 83 à 126 p (moyenne : 

111 IL). 
CEsophage : 135.140 p, 
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II ,semble &rter -‘comme ?Hez Hgemoncus 
confortus - 16 cellules Intestinales distinctes. 

Les chiffres dont fait état STEWARD (1950) 
sont : 

Longueur : 640.710 IL. 
Largeur : 17.24 t”. 
Queue de la larve : 40-60 +. 
Longueur de I’CEsophage : 150.190 p., 

Indubltoblement, la larve L, d’Hoemoncus 
longrstipes ressemble beaucoup à celle d’Hoe- 
moncus confortus (EUZCBY, 1964). 

L’évolution expérimentale de ces larves subit 
certaines fluctuations. Plusieurs séries d’obser- 
vations ont été effectuées à différentes époques 
de l’année, la technique restant toujours la 
même. 

Dans les conditions expérimentales, on peut 
donc considérer que le stade L, est atteint, dans 
le meilleur des cas, vers le quatrième jour en 
juin et en novembre. La plupart du temps, il 
faut au moins une semaine à la température de 
25-27 OC. 

II est possible que, dans la nature, ces délais 
pussent être raccourcis, surtout quand les condi- 
tions extérieures sont particulièrement bonnes 
(chaleur moyenne et degré hygrométrique 
élevé). 

La possibilité inverse existe également, ainsi 
qu’il sera dit plus loin. 

RÉSISTANCE DES EUFS 
D’HAEMONCUS LONGISTIPES 

AUX AGENTS EXTÉRIEURS 

Le principe consiste, comme précédemment, 
à préparer des boîtes de Pétri remplies d’un 
mélange de crottes de chameaux sur un fond 
de papier buvard humide. 

Elles sont disposées à la surface du sol, soit en 
plan soleil, soit sous des arbustes (ombre dense). 
Après une exposition d’une durée varmble, elles 
sont reprises, réhumectées et mises dans I’appa- 
rell à température constante (25.27 OC). Au 
bout de 9-10 jours, on compte le nombre de 
larves L, dans chaque boîte. 

Les conditions les meilleures sont évidemment 
celles du début de la saison des pluies (juin- 
juillet). Les ceufs d’Hoemoncus iongistfpes sont 
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Grabhiqua Il : Courbes Juin-Juillet 1965 DBbuf saison des pluies 
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Graphique Vi Saison sbzhe Janvier 1966 
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susceptibles de donner des larves L, infestantes 
apr&s une exposition de 6 jours au soleil et de 
10 jours à l’ombre. La chaleur relativement 
modéré&.+ la plus grande humidité de l’air 
(voir courbes 1, II et Ill) sont autant de facteurs 
favorisant la résistance des œufs d’Hoemoncus 
qui conservent la faculté de poursuivre leur 
développement dans le milieu extérieur. 

Cette possibilité existe également à la fin de 
l’hivernage et tout à fait au début de la saison 
sèche, lorsque les crottes parasitées émises par 
le chameau tombent dans un milieu convenable, 
suffisamment humide et frais. Cependant, à 
cette époque (novembre 1965), les œufs semblent 
subir une évolution plus lente : les larves L, n’ap- 
paraissent que vers le sixième jour et les larves 
L,vers le dixième. 

II est bon de remorquer également que les 

larves infestantes sont deux fois plus nombreuses 
en juin-juillet qu’en novembre, ce qui explique 
pourquoi les infestations du commencement de 
l’hivernage sont souvent massives. 

RÉSISTANCE DES LARVES L, 
INFESTANTES 

Là encore, on part d’un mélange de crottes 
de chameaux bourrées d’oeufs d’l-loemoncus 
longistipes qui sont mis à incuber dans I’appo- 
reil à température constante. Au bout de 7- 
10 jours, on vérifie que les larves L, sont en 
grand nombre dans chaque boîte de Pétri. 
Celles-ci sont alors transportées à’ l’air libre, 
certaines sont placées en plein soleil au ras du 
sol. d’autres à l’ombre. Trois sondages ont 

En juin, ou commencement de la saison des métrique est satisfaisant. Même ai, soleil. les 

1 pluies, les larves résistent bien quand elles sont larves demeurent vivantes du moins durant 
sufiisomment abritées et que le degré hygro- 72 heures. ,, I 
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II’~en est de même début novembre avec. 
cependant, un certain affaiblissement de leur 
potentiel de défense. 

Par comparaison, dans les conditions du Labo- 
ratoire. 90 p, 100 des larves L, sont susceptibles 
de survivre pendant 25 jours. 

CONCORDANCE DES RÉSULTATS 
OBTENUS AU LABORATOIRE 

ET DES OBSERVATIONS FAITES 
SUR LE TERRAIN 

II apparaît donc que les ceufs d’Hoemoncus 
longistipes à 25.27oC donnent des larves infes- 
tantes au bout de 4-7 jours, quelquefois plus. 
surtout quand la saison s’avance. 

C’est de juin à novembre que les ceufs ont le 
plus de chance d’éclore dans la nature et, durant 
cette période. les larves L, qui en résultent 
conservent leur pouvoir infestant pendant une 
semaine au moins, lorsqu’elles sont protégées 
du sole11 et que le milieu où elles se trouvent 
reste humide en permanence. 

Les remorques faites sur le terrain confirment 
celles du Laboratoire. Deux séries d’observa- 
tions ont été effectuées à 10 ans d’intervalle et 
dans deux régions différentes : 

10 La première à Arada (Nord-Ouaddoï) en 
décembre 1954 et en juillet 1955. Dans le pre- 
mier COS, 14 chameaux ont été soumis à I’exa- 
men coproscopique et, dans le second COS. 121. 

20 La seconde dans la région d’Ati (Batha) en 
juin-juillet et en novembre-décembre 1965 
(22 animaux). 

Moyenne du nombre d’ceufs d’H. longistipes 
au gramme de matière fécale : 

Juin-juillet 1965 1.368 
Novembre-décembre 1965 90 

Le tableau no V indique quelles ont été les 
conditions climatiques du Batha en 1965. année 
de faible pluviométrie comportant un déficit de 
15 p. 100 par rapport à la normale. 

II est donc incontestable que, dans les condi- 
tions ‘naturelles. I’infestation du dromadaire a 
lieu en juin, dès les premières chutes de pluies. 
Elle dure aussi longtemps que la gronde séche- 

resse de décembre-janvier n’a pas fait son appo- 
rition! ce qui rend beaucoup plus aléatoire la 
survie des larves L, et l’éclosion des ceufs. 

Au cceur de la saison sèche (de la mi-décembre 
à juin), des infestations, à partir d’un nombre 
limité de larves, peuvent encore se produire sur 
des surfaces étroites où des microclimats favo- 
rables se sont crés (alentours de certains puits ; 
pourtours de mores...). 

Ces possibilités paraissent au demeurant très 
faibles dans les zones Nord du Tchad, mais 
suffisantes néanmoins pour permettre la conta- 
mination de certains animaux qui serviront 
de réservoirs et, assureront le réensemencement 
des pâtures la saison des pluies suivante. 

L’Hoemoncose du dromadaire tchadien, 
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comme I’Haemoncose du mouton, a donc un 
caractère saisonnier. C’est essentlellement une 
affection d’hivernage. 

W~EL~NNEMENT m mAmh4Ebm 

Deux solutions peuvent être envisagées : 

- ou attaquer le parasite dès qu’il se met à 
pulluler, c’est-à-dire en juin-juillet. et poursuivre 
les traitements jusqu’en novembre. Cette tech- 
nique, payante puisqu’elle améliore sensible- 
ment l’état général des animaux. a le désavan- 
tage de libérer une très grande masse d’ceufs 
qui trouvent dans le milieu extérieur des condi- 
tions d’évolution satisfaisantes, d’où présence 
quasi constante, durant cette pérlode, de larves 
infestantes L, dans les pâtures et possibilités d’in- 
festations et de réinfestatlons ; 

- ou détruire Haemoncus longlstrpes quand il 
es+ peu abondant, c’est-à-dlre en saison sèche, 
de janvier à juin. Les agents extérieurs ont rai- 
son de la résistance des ceufs. Le nombre de 
larves L, disponibles est très faible et.à Iasa~son 
des pluies suivante. I’infestation des pâturages 
est réduite au minimum. Cette solution est évi- 
demment la meilleure et dat être recommandée 
dans une prophylaxie de masse. 

D’a~lle~rs, on dispose actuellement d’un médi- 
cament efficace, le Thiabendozole, qui peut 
être administré à la dose de 300 mg/kg sans 

aucune préparation (GRABER, 1966). La lutte 
contre I’Haemoncose cameline est donc aujour- 
d’hui parfaitement réalisable. 

CONCLUSIONS 

Des essais ont été réalisés au laboratoire dans 
le but de préciser certains points de la biologie 
d’tioemoncus longisiipes, Nématode le plus fré- 
quemment rencontré dans la caillette du droma- 
daire tchadien. 

10 Le stade de larves infestantes L, est 
susceptible d’être atteint, dans les meilleures 
conditions (température constante de 25-27 ‘JC. 
degré hygrométrique de 80-90 p. IOO), vers le 
quatrième jour. La plupart du temps, cepen- 
dant, un déla d’une se’malne au moins est néces- 
sai re. 

20 Les larves L, d’Hoemoncus longlstiees res- 
semblent beaucoup aux larves L, d’Hoemoncus 
contortus, bien qu’elles soient légèrement plus 
longues (732 p en moyenne contre 657.710 p 
pqur Hoemoncus confortus). 

30 En ce qu, concerne les oeufs. c’est a” début 
de la saison des pluies (juin-jullet) que les pos- 
sibilités d’éclosion sont les meilleures : ils don- 
nent alors des larves L, après une exposition de 
6 jours au soleil et de 10 jours à l’ombre. 

En novembre-décembre, les œufs résistent 
encore 4 jours à l’ombre. Mais, au fur et à 
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mesure que la saison sèche s’avance, la chaleur 
et la sécheresse agissent de telle façon que les 
éclosions sont de plus en plus difficiles, voire 
impossibles. 

4O Les laves L, à la fin juin survivent enwon 
72 heures au soleil et 7 jours à l’ombre. En 
novembre, le tiers des larves est encore vivant 
au bout de 72 heures en plein soleil et les deux 
tiers, au bout de 6 ]ours à l’ombre. En janvier. 
l’affaiblissement du potentiel de résistance des 
larves L, est manifeste : la mort survient au 
soleil en 12 heures et, 0 l’ombre, en 70 heures. 
temps qui est ramené en mars 0 48 heures. 

5” Les larves infestantes sont deux fois plus 
nombreuses en juin-juillet qu’en novembre- 
décembre, ce qui explique pourquoi les infesta- 
tiens sont souvent, massives au commencement 
de la saison des pluies. 

60 Les observationsfaitessurle terrain contÏr- 
ment les résultats obtenus au Laboratoire : 
I’Haemoncose du dromadaire est, au Tchad, 

une maladie d’hivernage à caractPre saison- 
nier dont I’opporltion est liée aux premières 
chutes de pluies, Elle perd de son acuité ou 
moment où le degré hygrométrique de l’air 
devient très bas (de novembre à janvier, selon 
les, réglons). 

70 Les traitements antlparasltaires devront 
être effectué5 de préférence lorsque le parasi- 
tisme est à son niveau le plus faible, c’est-à-dire 
de jonwer à juin, de manière à rompre le cycle à 
une époque a3 l’évolution d’Haemoncu5 langir- 
f~pes est rendue difficile du fait de conditions 
extérieures défavorables (chaleur et sécheresse). 
On éwte aInsi le réensemencement des pâtu- 
rages à la saison des pluies suivante. 

lnsfitui d’Elevage et de Médecine 
vétérinaire des Pays trop~coux. 

Laboratoire de Fort-Lamy-Forcha, 
(Tchad). 

SUMMAUY 

Informations are given by ihe ouibar an the iime which is needed in order +o 
obioin infeslani larme L, in the laboratory cond~:ions (iemperaiure 25-2?°C 

and relative humidiiy 80-90 p. 100). Haemoncus iongisl$es eggr hove been shown 
to be poriiculariy surceptible +o hea ond dryners The mortfwouroble hatchlng 
raie occured early in +he roiny reason with +he first rains, ond lasied during aII 
+he roiny semon. Ar o maiter of fart, when +he dry zoson progressed. thir hat- 
ching rote were decreosing (from mid-November uniil June, occording ihe 

latitude). 

The +reo+men+ of the camels when the incidence of +he dlseose is low and 
+he environmental candiiions net very prop~c~ous to the eggr and the Iarvoe. 
i-e from Januory to June, is +he besi control meorure ogoinsl this dlsease. Thus, 
the reinfesiafion oithe pasiurer a+ +he beginning ofthe following roiny semon, 
wlth a\\ its consequences Toi the onirnal, con be avaided. 

RESUMEN 

Se dan aIgunos data en cwmto al tiempo necemrio para obtener larvas 
infestanies L, en las condicianes del loboratorio (temperatura de 25-Z°C y 

grade higrométrico de 80-90 p. 100). El auior muestra que loshuevos de Hoemon- 
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