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considérer comme un maiériel susceptible d’être utilisé 0 la conservaiion de Ia 
souche. 

g) Les Primales (singer Paplo popio et Erylhrocebus poiar) son+ extr@mement 
sensibles. Une dose de quelques cenioiner de kystes est mortelle pour un jeune 
cynocéphale. 

Isolée en janvier et février 1967 à partir de 
trois phacochères (Phocochoerus oeihiopicus) et 
d’un chacal (Conis odustus) abattus dans la 
région du Delta du Fleuve Sénégal, une souche 
deTrichineliosprrolis(OWEN,1835)estentretenue 
sur chat au Laboratoire national de I’Elevage 
et de Recherches vétérinaires de Dakar (Séné- 

4). 
Dès les premiers passages (essais d’infesia- 

tion expérimentale faits sur chats, chiens, rats 
blancs, rats noirs et souris) les carnivores 
domesiiques se révèlent très sensibles alors 
que ,le rat et la souris so?t très peu réceptifs 
,(GRETILLAT et VASSILIADES, 1967). 

Des caractères biologiques à peu près sem- 
blables ont été signalés pour la souche de i. spi- 
rolrs du Kenya (NELSON et MUKUNDI, 1963 : 
NELSON et BLACKlE.1966 ; KOZARet KOZAR, 
1965). 

L’examen morphologique des adultes mâles et 
femelles obtenus expérimentalement sur chat 
et sur chien ne révèle aucvne différence avec 
l’espèce classique. Les caractères particuliers 
observés au Laboratoire au sujet de la récepti- 
vité et de la sensibilité de quelques mammifères 
,domestiques et sauvages sont donc essentielle- 
ment d’ordre biologique. 

La trichinose des animaux sauvages en 
Afrique doit être considérée comme un danger 
latent. 

Devant les risques de dispersion de cette 
monose qui peut avoir de graves répercussions 
ou point de vue sanitaire et économique, des 
essais d’lnfestation artificielle ont été réalisés au 
laboratoiresurchat, chien, porc, rat blanc, souris 

iblanche, rot de Gambie (Cricefomys gambianus), 

,hérlsson (Alelerlx oibwenir,s), lapin et singe. 
Pour chacune de ces espèces, on a essayé de 

,déierminer : 

a) son degré de sensibilité à la souche ouest- 
africaine de T. spirolis, 

b) le rôle éventuel qu’elle pourrait jouer acci- 
dentellement comme hôte de transmission ou 
comme réserwxr de parasites, 

c) les possibilités d’adaptation de la souche 
à un hôte considéré actuellement comme très 
peu réceptif, ou partiellement réfractaire. 

Chat. 

Considérant les difficultés rencontrées par 
NELSON et MUKUNDI (1963) pour isoler la 
souche est-africaine de T. spirolis (mauvaise 
réceptivité du rat et de la souris), nous avons 
utilisé le chat domestique pour fixer au lobo- 
ratoire la souche ouest-africaine. En effet, T. 

sprrolis, essentiellement parasite de carnivores 
et infestant natur4ement le chacal en Afrique 
de l’Ouest, le chat, animal d’entretien facile a 
laboratoire. était tout Indiqué pour l’isolement 
de cette souche. Les résultats ont été excellents. 
Depuis janvier 1967, nous la conservons sur ce 
carnivore qui, à notre connaissance, ne sert pas 
habituellement d’hôte expérimental. 

Le contrôle et le calcul du taux d’infestation 
sont faits, soit par autopsie (moyenne établie 
d’après les chiffres recueillis à l’examen des 
muscles de la cuisse, de l’épaule, du dos, du dia- 
phragme et du cou), soit sur biopsie effectuée 
sous anesthésie générale au niveau de la cuisse. 
de l’épaule ou des intercostaux. L’importance 
de chaque prélèvement nécropsique est d’envi- 
ron 1 gramme. celui de la biopsie 0,2 à 0.5 g. 

Le graphique 1 fournit le taux d’infestation 
musculaire en fonction ,du nombre de kystes 
larvaires administrés à l’animal (nombre de 
kystes pour 100 grammes de poids vif). 
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/ pour 100 grammes de poids vif de l’hôte), se 
traduit par une augmentation du taux d’infes- 
totion musculaire (Cf. graphique no 1). 

Cependant : 

a) Une infestation massive (125 à 860 kystes 
pour 100 grammes de poids vif),’ peut être 
mortelle pour des chats dont l’état général 
est plus ou rno~ns déficient (4 décès sur 23 ani- 
maux en expérimentation). Au cours des deux 
premières semaines apparaît une diarrhée pro- 
fuse et hémorragique. L’animal très abattu, fté- 
vreux, est faible, anémié, sans appéiit. La mort 
survient 6 à 20 jours après I’infestation. L’exa- 
men des fèces pendant toute la durée des troubles 
gastro-intestinaux révèle l’existence d’adultes de 
trichines expulsés avec les excréments lors 
de la débâcle Intestinale. 

A l’autopsie, les lésions principales sont une 
congestlon intestinale intense avec entérite 
hémorragique. de la congestion hépatique. et 
un léger hydropéricarde. L’examen du raclat 
de la muqueuse Intestinale met en évidence de 
nombreux adultes mâles et femelles de i. seirolis. 

Graphique. -Caurbes de senslbillté et de réceptivllé 
du chat domestique à 10 souche ouest-ofricaine de T. spi- 
miis. 

(Les indices de carr&+ion entre iog Y et y pour ces 
deux droites établies suivant la méthode des moindres 
carrés sont respectIvement : 

courbe Ar = 0,984 
courbe Br= 0,695 

Quelques remarques semblent nécessaires en 
ce qui concerne la sensibilité du chat domestique 
0 la souche ouest-africaine de T. spirol~s. 

1’~ Un très petit nombre de kystes Iarva~res 
(quelques dizaines) suffit à infester convenable- 
ment un chat adulte, sons troubles apparents 
durant la phase Intestinale de la maladie. 

20 La dose moyenne infestante se situe pour 
le chat entre 400 et 600 kystes. Une légère 
diarrhée apparaît dans les quelques jours quf 
suivent I’administrotlon de la vlande parasitée. 
Elle disparaît vers les 15e ou 2Oejours. La densité 
du parasitisme trouvé à l’autopsie ou sur biopsie 
est en général moyenne (51 à 121 larves par 
gramme de muscle). 

30 Une augmentation Importante du nombre 
de kystes infestants (2.000 à 9.500 kystes pour 
un chat adulte, correspondant à 125 à 860 kystes 

b) Sut-des oivmauxen bonne santé, des désor- 
dres Intestinaux (diarrhée plus ou moins grave 
avec inappétence passagère) apparaissent de% 
que le nombre de kystes administrés dépasse 10 
pour 100 grammes de poids vif. Les troubles 
morbidess’aggravent(diarrhéesanglante.vomis- 
sements. abattement et légère hyperthermie) à 
portlr de doses dépassant 50 kystes pour 100 
grammes de poids vif. 

L’autopsie et la biopsie musculo~re ne révèlent 
que des infestations de moyenne importance (59 
0172 kystes au grammede muscle) (graphiquel, 
courbe A). 

c) Quelques sujets (5 SU~I~), soit environ 26 p. 
100, se sont montrés particulièrement sensibles 
(graphique 1, courbe 6). 

Ces animaux ont un taux d’infestotion rnuscu- 
laire particulièrement élevé (318 à 745) sans 
cependant atteindre le millier de larves par 
gramme de muscle. Ce sont des chats adultes 
dont la croissance était pratiquement terminée 
ÛU moment de I’infestatlon. 

C’est peut-être une des raisons pour lesquelles 
le toux de parasltlsme musculaire n’a pas été 
réduit par une élévation du poids de l’animal. 

D’une manière générale, chez tous les ani- 
maux ayant eu des troubles intestinaux impor- 
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tonts, une diarrhée chronique à allure cyclique 
(8 à 10 J~U~S) persiste pendant plusieurs mas, 
cependant sans répercussion apparente sur l’état 
général. 

La courbe A : YA = 51,06 (Log. x + 0,212) 
(chats jeunes dont la croissance n’est pas termi- 
née) et 
La courbe B : Y B = 320 (Log. x - 0.3756) 
(chats adultes ayant terminé leur croissance) 

démontrent la proportionnalité entre la dose 
infestante et le taux d’infestation musculaire. 
C’est, à notre avis, une preuve supplémeniaire de 
l’affinité de la souche ouest-africaine pour les 
félidés. 

Une infestotion par 2 à 6.000 kystes peui pro- 
voquer l’avortement ou le part prématuré chez 
la chatte gestante (expérimentation faite sur 
deux femelles pleines respectivement de 35 et 
40 jours). 

L’examen trichlnoscopique des cadavres de 
deux chatons nés prématurés, fait 33 jours après 
leur naissance a été négatif. Les larves de i. spr- 
rolir ne passeraient donc pas la barrière pla- 
centaire chez les félins. 

Chien. 

La sensibilité et la réceptivité du chien domes- 
tique pour les souches sénégalaises de 7. spirolis 
ont été testées sur 6 chiens indigènes de race 
indéterminée. 

Des doses moyennes de 10 à 25 kystes par 
100 grammes de poids VI~ ne provoquent aucun 
désordre apparent chez le chien. 80 kystes font 
apparaître de légers troubles intestinaux qui 
deviennent alarmants (diarrhée hémorragique, 
abattement, inappétence) cher les sujets infestés 
avec plus de 125 larves pour 100 grammes de 
poids vif. 

Contrairement à ce qui se passe chez le chat 
domestique le taux d’infestation musculare 
5 à 520 kystes par g ne semble pas proportionnel 
à la dose infestante, et le toux de réceptlwté 
est très variable d’un animal à l’autre. 

Porc. 

Cette espèce, hôte par excellence de J. spirolis 
en Europe et aux U. 5. A. dans les régions où la 
trichinose règne à l’état endémique. et source 
principale d’infestation de I’Homme, devait 

être testée au point de vue sensibilité et récep- 
tivité à la souche ouest-africaine. 

Les essais ont été faits sur 14 porcs de race 
Large White âgés de 4 à 10 mois et pesant 
de 25 à 65 kg. 

Ces an~rnaux ont été infestés à l’aide de viande 
de chat ou de chien parasitée à raison de 50 à 
300 kystes par gramme de muscle. 

Le tableau no 1 donne les résultats généraux 
obtenus au cours de cette expérimentation. 

Le porc de race européenne, même ~OU~IS à 
une infestation massive par la souche ouest- 
africaine de J. sp~rol~s (plus de 500 kystes pour 
100 grammes de poids vif) n’est nullement incom- 
modé dans les jours et les semaines qui suwent. 
L’appétit est conservé, les gains de poids sont 
normauxet il nese produitaucun troubled’ordre 
général ou intestinal. A l’examen des fèces, pen- 
dant les trois semaines suivant I’infestotion, 
on ne trouve que de très rares trichines adultes. 

La recherche des larves migratrices dans le 
sang circulant chez 4 jeunes porcs ne donne 
que des chiffres très bas (0,3 à 1,3 larve par cc. 
de sang) avec un maximum entre les 20e et 25e 
jours. Les prélèvements de sang ctrculant (15 cc. 
en moyenne) sont faits par ponction cardiaque 
surl’animalsousonesthésiegénérale, les10~,15~. 
22e, 338, 45e et 55e jours après I’infestotion 
(GRÉTILLAT et VASSILIADÈS, 1968). Pour le 
dénombrement et la mise en évidence des larves 
de J. se~roiis, II a été utilisé la technique exposée 
par NELSON et BLACKIE en 1966 pour la 
recherche des mêmes éléments dans le sang 
circulant chez le rat. 

Les autopsies faites au bout de 28 à 198 jours 
ne donnent que des résultats très faibles en ce 
quf concerne le taux moyen d’lnfestation muscu- 
laire. 

Même chez les animaux ayant absorbé un 
très grand nombre de larves infestantes (40 à 
500kystesporl00grammesdepoidsviféquivalent 
à 6 x 10+3à25 x 10+4iarves suivant le poids de 
l’animal), le nombre de kystes pour un gt-unme 
de muscle est très faible : 1 à 15 en moyenne 
pour atteindre rarement une vingtaine dans 
certains groupes musculaires réputés être des 
sièges de prédilection, tels que les piliers du dia- 
phragme. 

Si la densité moyenne oscille autour de 2 à 15 
kystes larvaires ou gramme de muscle, il est à 
noter qu’un très grand nombre d’entre eux subis- 
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sent un début de calcification ou sont calcifiés 
dès la fin du premier mois, c’est-à-dire presque 
immédiatement après leur formation. 

Cette destruction par calcification débute por 
la formation d’une zone d’apparencegranuleuse 
de couleur marron plus ou moins clair qui 
entoure le kyste puis envahit peu à peu son 
intérieur (photo no 1). Au début, la larve est 
transparente et mobile avec des organes internes 
se détachant très nettement du reste de I’helmin- 
ihe et une cuticule mince et lisse. Puis apparaît 
un brunissement de la larve qui devient immo- 
bile et se plisse superficiellement comme si elle se 
rétractaif sur elle-même. Une fois calcifié, l’en- 
semble kyste et larve est un élément allongé, 
plus ou moins ovalaire ou fusiforme, granuleux, 
jaune brunâtre et de dimensions varfables 
presque toujours supérieures à 500 pet pouvant 
atteindre 800 à 1.000 + (photo no 2). A l’intérieur. 
il est possible de reconnaître. sur les kystes 
récemment calcifiés, les contours plus ou moins 
estompés de la paroi kystique avec une larve 
morte, petit boudin noirâtre spiralé ou parfois 
fragmenté (photo no 3), qui disparaît totalement 
dans les vieux kystes calcifiés. seulement recon- 
naissables à leur forme allongée dont la texture 
granuleuse et marron est un peu plus foncée 0” 
centre qu’à la périphérie. 

Cette très faible réceptivité de l’espèce porcine 
0 la souche ouest-africaine de J. spiroiis peut 
s’expliquer de la manière suivanfe : 

Malgré un nombre très élevé de larves infes- 
tantes, les adultes mâles et femelles de trichines 
sont toujours très rares dans l’intestin grêle des 
porcs infectés (0,4 pet 0,15 $/l cm de duodénum ; 
0,7 9 et 0,35 $/l cm de jejunum : 0,05 9 et 
0,05 S/I cm d’iléon) (*), Aucun spécimen adulte 
n’étant pratiquement expulsé avec les matières 
fécales dans le courant des trois premières 
semaines (0,07 adulte par jour et par 100 g de 
fées), une « barrière intestinale » semble pro- 
téger le porc contre le5 infestations massives 
en empêchant l’évolution normale de la larve 
jusqu’au stade adulte. 

Les femelles et mâles de trichines qui arrivent 
à maturité ne donnent naissance qu’à un petit 
nombre de larves migratrices qui, pour la plu- 

(*) Chiffres établis à l’examen de deux porcs autopsiér 

les 19 et IF jours. 

part, sont détruites par calcification quelques 
jours ou quelques semaines après leur enkyste- 
ment dans les muscles du porc (GRÉTILLAT et 
VASSILIADÈS. 1968). 

II semble donc permis d’admettre que le porc 
domestique de race européenne (Large White) 
est un très mauvais hôte pour la souche ouest- 
africaine de J. spirol~s. Il ne faut cependant pas 
être trop affirmatIf, car l’expérimentation le 
prouve. certains sujets peuvent héberger des 
kystes de trichines deux à six mois après leur 
infestation (Cf. tableau no 1). La chair de ces 
animaux peut infester le chien ou le chat (voir 
tableau n”Z), donc peut-être I’Homme. 

Le rôle joué par les réservoirs de virus et 
par les hôtes occasionnels susceptibles d’assurer 
accidentellement I’infestation de porcs élevés 
en semi-liberté, est donc une question très impor- 
tante à élucider, tout d’abord par infestotion 
expérimentale au laboratoire, puis au moyen 
d’enquêtes épidémiologiques menées sur le 
terrain. 

Quant aux risques et possibllltés d’adaptation 
des souches ouest-africaines de J. spiroils du 
porc domestique, par passages successifs sur le 
mème hôte, le taux de parasitisme extrêmement 
bas obtenu chez les animaux d’expérience rend 
très malaisé la réalisation en série d’infestations 
massives. 

Les essais de passage alterné entre porcin et 
carnivores domestiques ne permettent pas de 
conclure (Cf. tableau no 2). En effet, si le carni- 
vore (chien ou chat) s’infeste normalement avec 
les quelques kystes non calcifiés trouvés chez 
des porcs relotlvement sensibles, II ne nous a 
pas été possible jusqu’à présent de réaliser des 
possages de porc à porc ; les kystes viables 
obtenus sur porc étant trop rares pour réaliser 
~PS infestaiions appréciables. 

Rat blanc. 

Les essais ont porté sur 10 groupes de deux 
ndivldus d’âge adulte et de poids moyen, zans 

jistlnction de sexe avec des doses infestantes 
lllant de 250 à 10.000 kystes por 100 grammes 
de poids vif d’hôte. 

Un premier essai d’infestatmn sur quelques rats 
~Ion~s (4) à l’aide de chair de phacochère para- 
sitée sesolde par un échec. Le nombre de kystes 
administrés étant très réduit (8 à IO), I’expé- 
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Photor 1 à 3. - Kystes calcifiés chez le parc. 
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rimentation se r>ourwt en utilisant des doses 
infestantes plus fortes. de l’ordre de quelques 
centaines, voire de plusieurs milliers de kystes 
pour 100 grammes de poids vifd’hôte. 

Le rat blanc est très peu sensible à la souche 
ouest-africaine de J. spiralis. II est nécessaire de 
faire avaler 1.000 à 1.500 kystes à un rat blanc 
adulte pour obtenir un très faible parasitisme 
musculaire : 6 à 37 kystes ou larves libres par 
gramme de muscle, avec un très fort pourcen- 
tage (50 0 100 p. 100) de kystes calcifiés ou en 
voie de calcification (Cf. photos no8 4, 5. 6 et 7). 

Tout comme chez le porc domestique, le cycle 
biologique semble enrayé en deux points : 

10 Une grande partie des larves infestantes 
sont détruites au niveau de l’intestin et ne se trons- 
forment pas en adultes puisque chez les animaux 
autopsiés dans les 3 à 4 semaines suivant I’in- 
festation. on ne retrouve d’adultes de trichine 
que chez ceux ayant avalé plus de 1.000 kystes 
par 100 grammes de poids vifd’hôte. 

20 Dans les cas où les doses infestant-s varient 
entre 1.000 et 1.500 kystes, les quelques adultes 
présents dans l’intestin du rat, lâchent dans le 
sang des larves migratrices dont I’enkystement 
est difficile (larves libres trouvées dans les 
muscles) ou qui meurent et sont très tôt calci- 
fiées dès qu’elles sont enkystées. 

30 Au-dessus de 3.000 kystes par animal, le 
rat blanc meurt au bout de 5 à 20 jours. soit au 
debut (phase Intestinale). soit dès I’envahlsse- 
ment des muscles par les larves. L’autopsie 
révèle alors de nombreux adultes mâles et 
femelles dans I’intestln grêle. 

Rot de gambie (Cricefomys gambionus). 

Ce rongeur, très fréquent a” Sénégal, affec- 
tionne particulièrement les agglomérations hu- 
maines, villes et villages, où il trouve facilement 
sa nourriture. Omnivore et volontiers carnivore. 
on le trouve en ville dans les magasins, entre- 
pôts, les jardins, et à la campagne. aux alen- 
tours des villages où II se nourrit de tubercules 
(patates douces), de graines de plantes vivrières 
(maïs. mil, sorgho...). et de détritus divers. 

En contact permanent avec le porc domestique 
dont la seule alimentation est souvent celle qu’il 
trouve dans les champs et les ruelles du village, 
il pourrait éventuellement jouer le rôle, sinon 

de réservoir de parasites, du moins celui d’hôte 
de passage. 

Une série de tests a été réalisée sur 17 C. gam- 
bionus adultes pesant environ 0.7 kg (OS à 
0.95 kg) et capturés dans un entrepôt de la ville 
de Dakar. 

Un premier lot de cinq individus est infesté 
avec des doses allant de 100 à 1.800 kystes par 
sujet (24 à 145 kystes par 100 grammes de poids 
vif d’hôte). 

Parasités massivement par des cestodes, des 
némotodes et des coccidies, ces rongeurs meurent 
8 0 32 jours après leur infestotion. A l’autopsie, 
de très nombreux adultes de J. spirolis mâles 
et femelles sont présents dans I’intestln grêle. 
Chez l’un d’entre eux. mort au bout de 32 jours, 
quelques larves non enkystées sont retrouvées 
entre les fibres musculaires. 

Les essais sont poursuivis sur des animaux 
préalablement vermifugés pour les débarrasser 
de leurs parasites gastro-intestlnaux et les rendre 
moins vulnérables 0 l’action pathogène de 
J. spirolls. 

Contre les coccidw du 1-(4.amino-2-n-propyl- 
(-pyrimidlnylmethyl)-2-picolonium chloride hy- 
drochloride (Amprolium) est ajouté pendant 
6 jours dans la ration (50 mg/kg/jour). 

Les cestodes intestinaux sont détruits en 
donnant par voie orale, 3 mg par animal deux 
fois à 3 jours d’intervalle de I’Acide-3.acetyla- 
mino-4.hydroxy-phenylarsonate d’arécoline. 

Quant aux nématodes, le D.I. tetrahydro-e.3, 
(.-.phenyl-omido (2.1-b) thiazole chlorhydrate, 
deux traitements à 3 jours d’intervalle 0 raison 
de 7,5 mg/por animal, suffit à les détruire (Tétra- 
mizole). 

Des examens copralogiques faits une semaine 
après cette série de traitements confirment I’effi- 
cacité de la cure. l’expérimentation pouvant 
débuter sur des animaux pratiquement débarras- 
sés de leurs parasltes gastro-intestinaux. 

6 lots de 1 0 3 Crrcefomys (12 animaux) infestés 
avec des doses allant de 100 à 600 kystes par 
animal sont autopsiés pour contrôle 49 à 80 jours 
après I’infestation. A part un seul sujet mort acci- 
dentellement au bout de 8 jours. tous les autres 
ont pu être suivIs et contrôlés efficacement. 

Interprétation des résultats : 

Le rat de Gambie est réceptif à la souche ouest- 
africaine de J. spirafis puisque 100 à 200 kystes 
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Photo 4. - Larve vivante plorée dans un kyrie 
aux parois indiriinctes et irèr minces (muscle de rai). 

Phoio 5. - Larve lhbré dons le muscle du rat 

Photos 6 et7. - Larves et kyrie colcifiér chez le rai. 
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par animal, soit sensiblement 10 à 17 kystes par 
100 gnxnmes de poids vif d’hôte, suffisent à 
infester moyennement un Cricefomys. Un pour- 
centage cependant appréciable de kystes soni 
calcifiés à partir du 50e jour après l’infestaiion, 
ce qui laisse supposer une destruction complète 
des kystes CNJ bout de 3 à 5 mois. 

d’époule. de cuisse, des intercostaux et des 

D’autre part, le polyporasitisme mosslf dont 
sont atteints la plupart de ces rongeurs, les rend 
très vulnérables à l’action pathogène de T. xpi- 
relis puisque même une faible infeestotion suftÎt à 
tuer l’animal en quelques jours ou quelques 
semaines avant I’enkystement des formes lar- 
vaires dans les muscles. 

muscles abdominaux. l’ensemble pesant environ 
0,600 g. Pour un contrôle plus exact et pour 
éviter les erreurs possibles lors de l’extrapolation 
des résultats obtenus sur un poids de chair aussi 
faible, l’ensemble des muscles des deux souris 
les plus parasitées de chaque lot est examiné 
pour établir un décompte exact de toutes les 
formes larvaires présentes dans la cwc~sse. 

De tout ceci, faut-il conclure de l’impossibilité 
qu’a ce rongeur de jouer un rôledans les risques 
de transmission de la trichinose au porc domes- 
tique. Si l’on considère la fréquence de ce 
mammifère et ses nombreux contacts avec la 
faune sauvage, II pourrait représenter dans 
certains cas un chaînon dans le cycle de la tri- 
chine comme hôte de passage éventuel, mals 
sporadique. II peut difficilement être considéré 
comme un réservoir de parasites. 

Les seuls muscles parasités sont le diaphragme, 
les mosseters et les peauciers abdominaux. Parmi 
les kystes larvaires trouvés, 30 à 40 p. 100 
d’entre eux sont calcifiés ou en voie de calcifi- 
cation. 40 p. 100 des larves sont libres et non 
encore enkystées, le reste se présentant sous 
formede kystes plusou moins allongésàcontovrs 
Indistincts, mais avec cependant une larve bien 
vivante à leur intérieur. 

Souris. 

En résumé, les deux SOUTIS (sur 30 en expéri- 
mentatlon) qui se sont révélées les plus récep- 
tives ont fourni respectivement 31 et 53 kystes 
larvairesdons les6à 7grammesdechairde leur 
cwcnsse, alors que la dose infestante était de 
100 kystes. Un tel résultat montre combien la 
souris blanche peut être un mauvais hôte pour 
la souche ouest-africaine de 1. spirolis. 

La souris blanche, hôte de choix pour les 
souches européennes de J. spirolis, devait être 
testée (IU point de vue réceptivité et sensibilité à 
la souche ouest-africaine. 

Les premiers essais d’infestatlon réalisés avec 
quelques kystes par ~OU~IS se soldèrent par un 
échec (GRETILLAT et VASSILIADÈS, 1967). 

Ils sont repris en utilisant six lots de 5 souris 
chacun, d’un poids moyen de 22,50 g, 3 lots de 
femelles et 3 lots de mâles, infestés respective- 
ment avec 25, 50 et 100 kystes larvaires. Un lot 
de 5 souris est conservé comme témoin. 

L’administration des kystes est falte 0 la ponce, 

Lapin. 

Un premier passage à partlr de muscle de chat 
est fait SUT 5 lapins en utilisant des doses allant 
de 500 0 12.000 kystes par animal. Les taux de 
parasitisme musculaire obtenus sont corrects 
mais inconstants. Tous les kysfes sont viables. 
Une dose de plus de 10.000 kystes est mortelle 
pour le!apin. mais 500 kystes suffisent 0 obtenir 
une Infestation moyenne. 

A partir d’un lapin Infesté à raison de 3OO/l/g. 
un passage est fait sui- 12 lapins avec des doses 
individuelles de 500 kystes. 50~~1s par souris, a I’alde de menus tragments de 

chair de chat parasité à raison de 500 larves par 
gramme de muscle. 

Aucune mortalité n’ayant été relevée, tant 
chez les témoins que chez les infestés, 45 jours 
après le début de l’expérimentation. les souris 
sont autopsiées pour contrôle. 

Pour établir une bonne moyenne du taux 
d’infestotion musculaire, sont examinés en plus 
du diaphragme, des fragments de masseter, 

II se produit un amolndrlssement de la souche 
(diminution du taux de parosltlsme musculaire 
et une colclficotion précoce des kystes : 1 à 
18 l/g, avec 28 à 94 p, 100 de kystes calcifiés chez 
certains sujets). 

II est difficile de considérer le lapin comme un 
animal utilisable au laboratoire pour conserver 

l 

et multiplier la souche ouest-africaine de i. spi- 

dis. 

95 

Retour au menu



Hérisson (Afelerix olbiventris). 

Cet insectivore est très fréquent ou Sénégal. 
Son régime alimentrare très varié vo de la proie 
wvante (faune entomologique hypogée et épi- 
gée) à la chair putréfiée de carca55e5 d’animaux 
sauvages morts dans la brousse. 

Susceptible de représenter en conséquence un 
chaînon dans I’épidémiologie de la trichinose en 
Afrique de l’ouest, une expérimentation a été 
réalisée au laboratoire sur 9 spécimens adultes 
capturésdanslarégiondeSolnt-LouisduSénégal. 

Afelerrx albrvenfris peut diftÏcilement êire consi- 
déré comme un hôie de passage possible ou pro- 
bable pour lasouche ouest-africaine de T. sp~rai~s. 

En effet, si des doses de 2 à 400 kystes infestent 
un hérisson adulte, la phase d’enkystement au 
niveau du muscle n’a pas lieu ou se produit de 
manière imparfaalte. Ces larves demeurent 
libres entre les fibres musculaires. D’autre part, 
une infestotion massive (plus de 600 kystes) est 
mortelle pour-A. olbiventris qui meurt au moment 
de l’envahissement de l’organisme par les larves 
migratrices. 

Singe. 

Une expérimentation a été tentée 5uï singe 
pour évaluer le pouvoir pathogène de la souche 
vis-à-vis des Primates. 

Un Eryihrocebus potos (singe pleureur). âgé 
erwron de 2 ans et 2 Popio papi0 (cynocéphale) 
âgés respectivemeni de 1 an et 2 on5 sont Infes- 
tés avec des doses allant de 600 à 4.500 kystes 
par animal. 

Le singe est extrêmement sensible à cette 
souche. Après une phase intestinale qui dure une 
à deux scmaincs ct où prCdomine la diarrhée 
sans que l’appétit et l’état général soient dimi- 
nués, apparaît vers les 35 à40ejour5 une période 
dépressive avec perte d’appétit, faiblesse et 
myalgies. L’animal se déplace difficilement, 
les membres postérieurs repliés sous lui-même. 
A des périodes de troubles alarmants où I’ani- 
mal en hypothermle (35°C) est dans un état sub- 
comateux, succèdent des moments de mieux- 
êire où l’animal cherche à s’alimenter. Chez 
les deux Papio apparaît de I’cedème de la face 
etdu bassinquelquesjoursavantlamortsurvenue 
les 40 et 44e jours ou moment de la phase d’en- 
Ikystement des larves dans les muscles. 

A l’autopsie, ces deux cynocéphales très amai- 
grisont unœdèmesous-cutonégénéraliséàtoutle 
corps. Le cadavre ruisselle et dans le liquide 
d’œdème pullulent des larves de trichine non 
encore enkystées. Congestion intestinale et hépa- 
tique. A l’examen trichinoscopique, le taux 
d’infestation musculaire est très élevé (707 et 
270 l/g en moyenne) mais la presque totalité 
des larves sont libres (85 à 95 p, 100). L’animal 
est mort au moment de I’enkystement des larves. 

Quant 0 I’E. potos, après avoir présenté des 
troubles alarmants vers le 40 jour, abattement, 
décubitus latéral sans powbihté de se déplacer, 
ma15 avec un appétit conservé, son état s’amé- 
liore vers le 50e jour. Le 66e jour se produit une 
rechute. Etat comateux, hypothermie, la mort 
survient 24 heures après, malgré un traltement 
aux cortlcoides. 

Le cadavre très amaigri n’est pas œdématié 
et aucune lésion particulière n’est à signaler 
au nweau des viscères. L’examen trichinos- 
topique fournit un taux d’infestation musculaire 
moyen de 1.080 kystes par gramme de muscle. 
L’animal est mort après la fin de la phase d’en- 
kystement des larves. 

Phacochère (Phocochoeros aethiopicus). 

La souche conservée et entretenue au labo- 
ratoire ayant été isolée à partir de ce mammi- 
fère, qui est à l’origine d’un certain nombre 
de ca5 de trichinose humaine au Sénégal, nous 
pensons que les résultats des enquêtes sur la 
fréquence et le taux de parasitisme par T. spiralis 
de ce suidé trouvent leur place dans cette étude, 
sans parler de leur importance au point de vue 
parasltologlque, épidémiologique et sanitaire. 

Au cours de la saison de chasse 1966167, la 
chair (en particulier les cuisses et les épaules) 
de 196 phacochères jeunes et adultes abattus 
dans différentes régions du Sénégal, fut exa- 
minée. Le tableau no 3 donne les résultats de 
cette enquête. 

Si on compare les taux d’infestotion obtenus 
chez le porc Infesté expérimentalement avec 
ceux trouvés chez le phacochère, on peut estimer 
que ce5 deux espèces sont très proches au point 
de vue réceptivité et sensibilité et qu’en défi- 
nitive ce sont des hôtes très médiocres pour la 
souche ouest-africaine de T. spiralis. 
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La consommation de chair de phacochère en 
provenance de la région du Delta du Fleuve Séné- 
gal, sous forme de jambon cru salé ou fumé 
représente néanmoins un danger certain, 6 à 
10 p. 100 de cette viande devant être considérée 
comme trichlnée. 

Au sujet de I’épidémiologie de la trichine 
des animaux sauvages dans cette partie de 
l’Afrique de l’Ouest. il est un peu trop tôt pour 
COllClUW 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

N’infectant que très difficilement et très Iégère- 
ment le porc, le rat et la souris, la souche ouest- 
africaine de T. spirolis est très proche de celle 
isolée par FORESTER et Coll. au Kenya en 1961. 
Les taux d’infestation obtenus sur souris, rat, 
lapin par NELSON et Coll. en 1966, sont cepen- 
dant beaucoup plus hauts que ceux que nous 
obtenons. Un travail est en cours sur cobaye 
pour voir dans quelle mesure ce rongeur peut 
servir à la conservation et à la multiplication de 
la souche. la souche. 

Essentiellement adaptée aux carnivores et Essentiellement adaptée aux carnivores et 
particulièrement aux Félidés, la trichinose afri- particulièrement aux Félidés, la trichinose afri- 
caine n’affecte pas les Muridés. Elle est en cela caine n’affecte pas les Muridés. Elle est en cela 
complètement différente des trichinoses euro- complètement différente des trichinoses euro- 

péenneet américaineoù I’infestation de I’Homme 
D lieu à partir du porc. 

Si le taux d’infestation du phacochère en 
Afrique de l’Ouest semble assez faible, les risques 
de contamination par consommation de viande 
de chasse mal cuite ou crue (jambon de Bayonne) 
sont réels. Au sujet du danger de voir le porc 
d’élevage contracter la trlchlnose en avalant de 
la chair d’animal parasité, les élevages porcins 
sont en général très éloignés des terrains de 
parcours du phacochère et le toux d’infestation 
de ce dernier permet difficilement 0 un porc 
adulte de s’infester d’une manière appréciable. 
D’autre part, les Muridés comme nous venons 
de le VOIT peuvent difficilement servir de chaînon 
intermédiaire pour transmettre la maladie. 

II y  o lieu cependant d’être vigilant 0 ce sujet 
car le porc domestique presque aussi réceptif 
que le phacochère, peut être infesté accldentelle- 
ment par une souche qui, si elle est moins 
ubiquiste que ses homologues européenne et 
américaine, n’en est pas moins extrêmement 
pathogène pour I’Homme. 

Instriut d’&vage et de~Médecine vétérinaire 
des Pays tr@coux - Maisons-Alfort. 

laboratorre nof~onol de I’Elevoge 
ef de recherches véférinoires - Dakar-Honn. 
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SUMMARY 

Biologicol porticularitier of,he wert African r,roin 
of Trichinello spirolir (Owen 1835). Fmeptivity 

ond suscepfibility Of rome donleS,iC ond Wild mommob 

Several lesir oirecepiivify ond ruscepiibility bave been corried au+ on 23 c&, 
6 dogs. 14 p~gi, 22 rats, 30 mice, 17 Gombion Giant Rot (Criceiomys gombiaous). 
17 rabbIts, 9 hedgehogs (Afelerix albiveoirir) and 3 monkeys, which bave been 

infested experimentally with the Wert Airican rtrain of TrichinelIa spiroliz. 
Following rerults bave been recorded : 

o) The damertir caf is very recepiwe ond susceptible, but the stroin is mode- 
ratly poihogenic for I+. The clinlcaI signs cans~rt in hemorragic dmrrheae which 

occur chronicolly in +he coser of massive infestation. 
The raie of muscler infestation by +he encysied larvoe is proticolly proportian- 

mI io ihe infestive dose which bas ben gtven (number of infesiwe cyrtr ingerted 
per 100 g of living weight of ihe host). 

b) The dog is less offen infested thon ihe coi, but is siill very surcepiible. 
Results found in pas+-morIem exominations are natpropotiionnalto lhe infestlve 
doser. 

c) The domestic pig (European breed « Large Whlte x) bas a very low sus- 
ceptibility. Mas+ oithe infertive Iorvae are destrayed bythe « intesflnol barrier ». 
before they develop ihelr odull form, and the few migrailng ones which are 

reachlng +he muscler undergo a procesr of calcificoilon os soon 0s +hey get 
encyrted, or in the following dayr or weeks. 

However in zome animoIr, some cystr survive and remain infertive during 
severaI monihr. Thlr does noi exclude the danger of outbreak of irichinoslr 
,caused by successive passager on pig 

d) The wild radentr : rai, mouse ond Gomblan ra+ are very bad hosls, for 
~orious reasons : +hey are refroc,ory, ihe Iowoe give obnormoi çyst or no, ot 
,aII, colcificat~on of the cyrt ond of the Iarwx accompagnied by sterilizatfon of 
the body a few weeks afier infesiation. Therefore, the wild rodenir con hardly 
~ploy o. raie in the epidemiology ond fhe spread oftrichinws in West Afrlca. 

e) The IocaI hedgehog (Ateierir albweolris) bar no raie in thir epidemiology. 

f) The robbfi, os laborobry experimenial hasf, reactr very bodly agoinsf this 
drain and iir receptiwiy is lo unceriain and variable to use ii for ihe conrervat~on 
#of the r+ra,n. 

g) The primais (mankeys Papa 0opio and Eryihrocebus potas) are very sus- 
,cep+lbIe. A dose of oboui hundred @ris lethal for a yaung boboon. Carnivora 
and poriicularly the felldoe are the eleciwe hastr afihe trichine in West Africa. 
The wlId canxvoïr~ are reservoirs of poror~fes : ihe warthog is only an oca- 
zionol hort (6 to 10 p, 100 ofthe killed animolr) and, Iike ihe domesttc pig, get 
.inferted wiih diffculty. 

RESUME N 

Particuloridader biol6gicor de la cepa este-africono de’ 
Trichinello sjiralis (Owen. 1835). Recepfividod y senribilidad 

de algunor mamiferor domértlcos y s(LIvaies 

Se efectuaron varias series de pruebas de receptlwdad y de senribilidad en 

23 goias. 6 perros. 14 cerdor, 22 ratas. 30 raioner. 17 rator de Gambio (Crice- 
lomys gombionus), 17 ~onqos, 9 erizos (Alelerix olbwenlris) y 3 monos. experimen- 
+olmen+e infectados con Ia cepo aesteofricano de Trichinelia spiroiis. 

Se noian lx resultador riguientes : 

a) El go+o doméstiro es muy recepi~vo y susceptible pero la cepa es mediono- 
/, menie paI6geno para él. Se limitan Ix desdrdener morbides ~1 una dmrrea 
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hemorr6gica que va haciendo cr6nica en 10s cosos de infertaci6n mac~za. La 

tors del parasitlrmo muscular medianfe Iarvos enquisiadas es casi proporcional 

a Ia dosir infesIan+e administrado (nOmer de quisfes infestantes ingeridos par 

100 gmmor de peso vive del huesped). 

b) El perro es menor Infestado que el gato, sin embargo es muy surcephble. 

No son praporcionoies a las dorIs infestantes 10s resultador encontrados durante 

las outopr~as de control. 

c) En cuanIo (11 cerdo domértlco (rora europea Large White). es poco sus- 

ceptible. Una barrera intestinal destruye Ia casi totalidad de las I~NCIS infes- 

+an+er antes que sean odultar y las Iawos migradoror Ilegando al nivel de 10s 

musculos van caicificandore derde su enquis!omienfo o durante las dias o sema- 

nas r~gu~entes. Sin embargo. en un moto n6mero de casos. olgunor quirter 

rabreviven y quedan infestantes durante vorios meses, lo que no excIue el 

riesgo de ocwrencio de casos de trtquinosir de las cerdor par posajer PUC~SIYOS 

en un mismo huerped. 

d) Los roedores soIvojes : la rota. el rat& y Ia rata de Gambio son huespedes 

muy rrdm par que son refroctarios : 101 knas re enquiston anormalmente 0 

no : se notan una calmÎcoci6n de 10s quirter y de lus /orvas y la esterilizaci6n 

del arganismo algunos remanor derpués de Io infestaci6n. Par cansecuencio, 

10s raedorer saIwjes pueden difictlmente desempeiior un pape1 en la epidemio- 

logio y Ia dispersion de la triquinoris en Africo del Oeste. 

e) No desempefio nlngun pape1 el eno iocaI (Afeierix aibiveolrir) en dicho 

epidemiologio. 

f) El conejo, como huerped experimental de laboroiorio, reacciona muy mol 

para con esto cepo : no se puede utilizarlo para Ia conrervaci6n de la cepa, 

siendo su receprividad demostado ~ncietia y variable. 

9) Los primoier (monor Papio p@io y Eryihracebus patos) son muy susceptibles. 
Una dosis de unar centenos de qulsies es mortal para un joven c~nocefalo. Los 
cornivoros y patiiculormenk 10s felidor son 10s huerpeder de elecci6n paro la 

iriquinostr en Africa del Oeste, 10% carn~voros saIvojes son reservonor de pard- 

riios ; el facoquerio no es mis que un huerped ocosional (6 a 10 p. 100 de 10s 

animales matador examinados) infestandose dificilmente as, como el cerdo 

domértico. 
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