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Le parasitisme du zébu dans l’ouest 
de la République Centrafricaine 

2) Parasitisme des bouvillons et des adultes 
!XV GRABER (M.), BOUCHET (A.), FINELLE (P.), DESROJOUR (1.) ef GRENGDABO (A.) 

2.1. Helminthes en cause. Leur localisation. 

2.1.1. Parasites sfomocoux. 

PANSE 

2.1 .l .l. - Poromphisfomum microbothrium 
(FISCHOEDER, 1901). 

Ce Trématode est très largement répandu au 
Sud du Sahara. tant chez les Artiodoctyles domes- 
tiques que chez les Arhodactyles sauvages. 

2.1 .l .2. - Cofylophoron cotylophorum (FIS- 
CHOEDER, ISOI). 

En R. C. A., C. cotylophorum a été redécrlt par 
Dollfus (1950) à partir d’exemplares recueillis 
dans la panse d’un Domofiscus korrigum tué à 
Sulo (P~OU~). Le parasite paraît plus fréquent 
dans les zones guinéennes que dans les zones 
soudano-sahéliennesousahéllennes.DonsI’Ouest 
de Ih R. C. A., c’est l’espèce dominante chez le 
zébu. Dans l’Est du pays, II a été retrouvé chez 
Syncerus coffer (GRABER et coll., 1964, a). 

2.1 .1 .3. - Cormyenus spotiosus (BRANDES, 
1898). 

2.1 ,l .4. - Carmyerius groberi (GRETILLAT. 
1960). 

2,l 1 ,5. - Cormyerius popillotus (G RETI LLAT, 
1962). 

2.1 .1 .6. - Cormyerius parvipopilloius (GRE- 
TI LLAT, 1962). 

Les trois derniers Carmyerius ont longtemps 
été considérés comme propre à la cuvette tcha- 
dienne. En réalIté, ils existent ailleurs : Haut- 
Uélé, pour C. groberr (GRETILLAT. 1964) et 
Zambie, pour C. porvipopillotus (DINNIK, 1965). 

CAILLETTE 

2.1 .l .7. - Hoemoncus contortos (RUDOLPHI. 
1803). 

C’est en Afrique, une espèce fort commune des 
ruminants domestiques et sauvages. 

SO9 
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2.1 .2. Parasites de I’inlestin grêle. 
l 2.1.5.1.- 

Foscioia gigontico (COBBOLD, 

CESTODES 
1855). 

2.1 .2.1. -Moniezia expanso (RUDOLPHI, 
1810). 

2.1.2.2. - Moniezrobenedem(MONIEZ.1879). 

2.1.2.3. - Thysonieziaovillo(RIVOLTA,1878). 

NÉMATODES 

2.1 .2.4. - Bunosfomum phleboiomum (RAIL- 
LIET, 1900). 

2.1 .2.5. - Cooperio punctoio (VON LINS- 
TOW, 1907). 

2.1 .2.6. -Coo~eriopectinoià(RANSOM, 1907). 

Là encore, II s’agit d’espèces très souvent 
rencontrées en Afrique noire. 

2.1 .3. Parasites du gros infestin ef du cæcum. 

2.1 .3.1. - Oesophogostomum (Bosicolo) radio- 
fum (RUDOLPHI, 1803). 

2.1 .3.2. - Buckleyurrs giobuloso (Von hnstow, 
1901). 

2.1 .4. Parasites de I’opporeil vasculaire. 

TRÉMATODES 

2.1 .4.1. -8chrsiosomo sp, 

Sur 812 autopsies, la Schistosomiase bovine 
n’a été décelée qu’une seule fois et il n’a été 
recueilli qu’un seul exemplaire dons les veines 
mésenténques. On peut donc dire que pour 
l’instant, la Bilcharriose bovine est quasiment 
inexistante, malgré quelques ~VIS divergents 
rapportés par SAUGRAIN (1968). 

Ce point méritait d’être souligné, de manière à 
éwter. dans la région de Bouar notamment, où 
les concentrations de bétail sont les plus nom- 
breuses, l’Introduction d’animaux parieurs de 
Schisiosomo bavis venus de zones où la maladie 
sévit en permanence, c’est-à-dire le Sud du 
Tchad et le Nord-Cameroun (GRABER et coll. 
1966). 

NÉMATODES 

2.1 .4.2. - Onchocerco ormilloto (RAILLIET et 
HENRY, 1909). 

Cet onchocerque a été mis en évidence dons 
‘de nombreux poyz d’Afrique. C’est jusqu’à plus 
ample informé, une trouvaille d’auiopsle. 

2.1 .5. Parasites des conm~ biliaires. 

En Afrique Centrale, le résultat des enquêtes 
effectuées depuis 1954, montre que la Distoma- 
tose 0 F. gigontico, a~ Sud d’une ligne théorique 
reliant Mao 0 Kyobé au Tchad, est en passe de 
devenir la maladie parasitaire no 1 du gros 
bétail de ces régions (GRABER, 1968, b). 

2.1 .5.2. - Dicrocoeiium hospes (LOOS, 1907). 
Le « petite douve africaine » qui touche surtout 

le zébu se voit au-dessous du Ile parallèle. Le 
pourcentage d’animaux atteints esi élevé au 
Nord-Cameroun, dans l’Ouest de la R. C. A. et 
dans certaines préfectures du Sud du Tchad. 
Plus à l’Est, D. hospes a été découveri dans les 
canaux biliaires d’un Syncerus caffer iué sur 
I’Aouk en 1965 (Préfecture de Fort-Archambault 
au Tchad). 

Le parasite existe également au Soudan, au 
Nigeria, au Congo-Brarravllle (GRABER et 
OUMATIE, 1964, b) et ou Ghana (ODEI. 1966). 

2.1 .6. Parasites des muscles et des ligaments. 

MUSCLES 

2.1 .6.1. -Cysficercusbovis(COBBOLD,1866). 

LIGAMENT CERVICAL 

2.1 .6.2. - Onchocercogutfuroso (NEUMANN, 
1910). 

Cette filaire est fréquente en Afrique Centrale 
(GRABER, 1968 b), en RépublIque Démocraiique 
du Congo, ou Kenya et en Somalie (CLAR.KSON, 
1964). 

2.1 .7. Parasites de la cavité péritonéole. 

2.1 .J.l. - Setaria (A) iabiaio-popillosa (PER- 
RONCITO, 1882). 

Au total 22 espèces différentes sont suiceptl- 
bles de toucher le zébu de I’Ouesi Centrafricain. 
D’une façon générale, la faune parasitaIre est 
moins riche qu’au Tchad où 35 espèces parasites 
ont pu être dénombrées (GRABER, 1968, b). 

2.2. Pourcentages et niveaux d’infestotion. 
Les associations parasitaires. 

2.2.1. - Chez le bouvillon. 

Le taux d’lnfestation a éié estimé : 

- sur examens coproscopiques (tableau no 1), 

- sur autopsies (tableau no 2). 
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La première méthode a vite été abandonnée, 
car, lorsqu’il s’agit de bouvillons etd’adultes, les 
indications qu’elle donne sont presque toujours 
au-dessous de la réalité : en particulier les formes 
immatures, très nombreuses, ne peuvent être 
mises en évidence, ce qui fausse les résultats. 

Sur autopsies, le pourcentage d’animaux 
atteints dépasse 95 p. IOQ, ce qui est énorme. 

- Le parasitisme dominant est à base de 
«Strongles » (83 p, 100) : Oesophagostomes, 
Bunostomes, Cooperio, en proportion à peu près 
égale (49,5 à 52 p. 100). Les Hoemoncus sont un 
peu moins abondants, car ils ont été recueillis à 
une époque où l’infestailon par ces Trichostron- 
gles diminue (décembre-janvier). 

Viennent ensuite des Trématodes : D. hospes, 
F. gigontico et C. coiylophorum (de 27 à 37 p. 100). 
La Distomatose hépatique, dans l’Ouest de la 
R. C. A., contrairement à ce qui se passe dans 
les zones sahéliennes ou soudano-sohéllennes, 
est également uwmoladie des jeunes de 7 mois 
à 3 ans. Le même phénomène u été observé dans 
d’autres régions d’Afrique, au Kivu notamment. 

La troisième affection majeure est représentée 
par Trichuriose à 8. giobdoso (près de 25 p. IOO), 
pourcentqge que l’on ne retrouve nulle part en 
Afrique Centrale. 

Téniasis et Filarioses diverses sont négiigea- 
bles. 

Le nombre d’tlelmlnthes découveris à I’autop- 
sie ne dépasse pas 600-700 pour Cooperm et 
Hoemonius, 350-400 pour Bunostomum, 200.250 
pour Oesephagosfomum, 100-150 pour Dicrocoelium 
et 50-100 pour Fosooia gigonfico (tableau na 3). 
La quantité de Coiylophoron présents dans la 
panse est rarement supérieure à 10 g (7 p, 100 des 
COS). 

En considérant les espèces séparément, on 
s’aperçoit que le niveau de I’infestotion est faible 
et que plus de 68 p, 100 des animaux hébergent 
moins de 50 parasites (98 p. 100 pour F. gigontica). 
On admet en Europe. qu’il faut au moins 3 à 
5.000 Hoemoncus et de 10.000 à 15.000 Cooperio 
pour que le parasitisme soit classiquement déce- 
lable (EUZÉBY, 1963). Par contre d’autres Hel- 
minthessontsusceptiblesd’être pathogènes, même 
s’ils ne sont pas nombreux (Bunostomum, Fosciolo 
et Oesophogosiomes). 

Tout dépend de l’état de santé de l’animal et de 
es possibilités de résistance. 

En Afrique tropicale, il faut tenir compte du 

fait que souvent, les jeunes zébus ont un régime 
alimentaire insuffisant qualitativement et quan- 
titativement, que leur équilibre est instable une 
bonne partle de l’année. 

Dans ces conditions. un nombre restreint de 
parasites peut avoir des conséquences fâcheuses 
pour la santé de l’animal. 

Un second facteur intervient également et 
son rôle est capital : c’est celui des Associatrons 
parosiioires. Elles existent chez 87 p, 100 des 
bouvillons autopsiés. Elles sont de divers types 
et représentent 83 combinaisons dIfférentes : 

- deux Helminthes (31, soit 24,3 p. 100) : 
ou deux Nématodes (Bunostomes + Hoemoncus) 
ou un Trématode et un Nématode (Fosciolo et 
Bunostomes) ou deux Trématodes (Foscioio et 
Dicrocoelium). 

- trois Helminthes (40, soit 31,3 p. 100) : 
ou un Trématode et deux Némotodes (Fosciolo + 
Bunostomum + Cooperio) ou 3 Nématodes (Buno- 
stomum + Hoemoncus + Oesophogostomum) ou 
2Trématodes et un Nématode (Dfcrocoelium, Fos- 
ci010 et Cooperia). 

- quatre Helminthes (24, soit 18,8 p. 100) ou 
un Trématode et trois Nématodes (Fasciolo, 
Bunostomum, Oesophogostomum, Cooperio) ou un 
Trématode, un Cestode et deux Nématodes 
(Fosc~olo ou Dlcrocoelium, Cysticercus, Bunosiomum 
et Oesophogostomum). 

- Cinq Helminthes (18. soit 14 p, 100) : ou un 
Trématode et quatre Nématodes (Çasciolo, 
Oesophogostomum, Bunosiomum, Cooper~a et Hoe- 
moncus) ou deux Trémotodes et trois Nématodes 
(Fosciola-Dicrocoelium ou Cytolophoron-Fosciolo, 
Hoemoncus, Oesophagosiomum et Coopta). 

- Six Helminthes (9, soit 7 p. 100) : deux 
Trématodes et quatre Nématodes (Fosciolo, 
Dicrocoelium. Bunostomum, Oesophagostomum, 
Buckleyuris et Hoemoncus). 

- Sept Helrmnthes (5. soit 3,9,p: 100) : deux 
Trématodes et les cinq principaux Nématodes 
du tractus dlgestlf. 

- Huit Helminthes (1, soit 0,7 p, 100) : deux 
C&odes, trois Trématodes et trois Nématodes. 

SI les associations de maris de trois parasites 
semblent peu pathogènes. au-delà, l’un des 
composants (essentiellement Bunostomum, Oeso- 

phagoslomum, parfois Fosciola) est toujours très 
abondant et représente un ‘danger certain, 
surtout s’i I est épaulé dons son action par d’outres 
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Helmlnthes, même en petit nombre*. Plus l’asso- 
ciation est « ouverte » et plus les risques augmen- 
tent. 

Dons cette optique, on peut considérer qu’envi- 
ron 60 à 65 p, 100 des bouvillons de l’Ouest cen- 
trafrlcaln sont capables, à un moment donné. 
d’extérioriser une polyparositose clinique avec 
ta+ les conséquences que cet état de choses 
comporte. 

2.2.2. - Chez les adultes. 

Le taux d’infestation globale dépasse 99 p. 100 
(tableau ~‘2). 

- Le parasitisme dominant, dans cette classe 
d’âge, est à base de Trématodes hépatiques 

(Dicrocoelium et surtout Fasciola 62 p. 100) et 
gastriques (Cofylophoron 88 p, 100). Les Gostro- 
thylacidoe sont rares et le Téniasis négligeable, 

- Les « Strongles » gastro-Intestinaux ne 
viennent qu’en seconde position (76,9 p. 100). 
Les deux espèces les plus Importantes sont de 
loin les Oesophagostomes et les Hoemoncus. 

Les Bunostomes et les Cooperia sont moins 
fréquents et le nombre de zébus adultes héber- 
geant ces Nématodes baisse dans de fortes 
proportions (15 fois moins pour Bunostomum et 
9 fois moins pour Cooperio). 

A défaut de connaître le parasitisme des 
régions volsines du Cameroun, une utile compa- 
raison s’?mpose avec ce qui a étéconstaté chez 
les zébus adultes entretenus sur place et sacrifiés 
de 1964 à 1968 (tableau “0 4) à Moundou. centre 
situé au Tchad dans la moyenne valléedu Logone. 

La faune parasitaire des animaux de cette 

Retour au menu



région est beaucoup plus riche en Poromphisto- 
mrdae et en Gostrothylocidoe. Les taux d’infesta- 
tion par « Strongles » sont exactement les mêmes 
à Moundou et à Bouar et les deux genres princi- 
paux sont également Oesophogosfomum et Hoe- 
moncus. Le pourcentage d’animaux porteurs de 
Fasciolo, Poromphifomidoe et Dicrocoelium est 
moins élevé à Moundou qu’à Bouar, ce qui est 
normal compte tenu de la latitude, du climat et 
des mollusques vecteurs. 

II apparaît donc nettement que le bawn du 
Logone, de ses sources à Moundou, forme, en 
matière d’Helminthes du zébu, un ensemble o55ez 
homogène. 

Le niveau du parasitisme chez le zébu adulte 
de l’Ouest de la R. C. A. présente les même5 

caractéristiques que chez le bouwllon (tableau 
no 3) avec quelques modifications de détail, 
notamment en matière d’tioemoncus et de Coope- 
rio qui tiennent surtout à l’époque où ces Néma- 
todes ont été récoltés (adulte : saison des pluies 
et mson sèche ; bouvillon : saison sèche seule- 
ment). 

L’lnfestation par Cofylophoron demeure modé- 
rée et, la plupart du temps, ne dépasse pas 8 g 
par animal. 

Les associations entre parasites sont un peu 
moins fréquentes (75 p, 100) que cher les bouvil- 
lons et le nombre d’Helminthes qui les compose 
ne dépasse pas 5. 

- Deux Helminthes (155, soit 31.4 p, 100) : 
ou deux Trématodes (Fasc~olo et Cotylophoron) 
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ou un Trématode et un Nématode (CoivloDhoron par divers auteurs. WOLFE wnse au’en D~VS 
‘ 

I. 
et Hoemoncus). 

- Trois Helmlnthes (164, sat 33.1 p. 100) : 
ou deux Trématodes et un Némotode (Fosc~ola, 
Coiylophoron, Hoemoncus ou Bos~cola) ou Troi‘ 
Trématodes (Dlcrocoeiium, Fosciolo et Cofylo- 
phoron). 

le forte endémicité, des infesiations ,&aies ‘sohi 
usceptibles d’exister chez l’homme. 

- Quatre Helminthes (144, soit 29,l p. 100) : 
ou deux Trématodes et deux Nématodes(Çasciolo, 
Cotylophoron, Haemoncus et Bosicola) ou trois 
Trématodes et un Némotode (DJcrocoelium, 
Fosciolo, Cofylophoron et Hoemoncus). 

- Cinq Helrmnthes (32, soit 6,4 p. 100) : 
trois Trématodes et deux Nématodes (Dlcrocoe- 
Iium, Fosc~olo, Coiylophoron et Baicolo). 

2.3. - Zoonoses parasitaires. 

2.3 .l. - La disfomofose hépatique à Fasciolo 
Gigantica. 

Cette affection, peu connue en médecine 
humaine (34 cas mondiaux), vient d’être récem- 
ment signalée à Yaoundé au Cameroun par 
ROUSSET et coll. (1969) et en Afrique Centrale 
(Ruanda, Burundi et Uganda) parJANSSENS et 
coll. (1968). 

Les 4 malades d’origine européenne, étaient 
tous des consommateurs de cresson de rivière, 
sur lequel les métacercoires infestantes viennent 
souvent s’enkyster. 

L’étiologie est donc semblable à celle de la 
distomatose à Fasciolo hepotico en Europe. 

Partout où Fasciolo giganfica existe en abon- 
dance, la possibilité du passage chez l’homme de 
ce DIstome ne doit donc pas être écartée. 

2.3.2. - La dicrocœliose hépatique 0 Dicro- 
cœlium hospes. 

WOLFE (1966), dans les selles de malades de 
l’hôpital Korle Bu à Accra, a réussi à mettre 
en évidence des œufs de Dicrocoelrum hospes. 
Cependant. un doute subsiste car, le régime de 
ces patients comportait des foies de bœuf qui, 
à l’abattoir, hébergeaient des petltes douves dons 
la proportion de 58 p, 100 (ODEI. 1966). On peut 
donc penser que les ceufs de Dicrocoelium qui 
résistent fort bien à la cuisson ont, après absorp- 
tion, traversé le tube digestif des Individus atteints 
sans subir de modifications. 

Néanmoins, compte tenu des quelques cas de 
Dicrocoeliose humaine rapportés en Afrique, IP 

2.3.3. - L’échinococcose. 

Elle semble, pour I’lnstant inconnue dans 
‘Ouest de la R. C.A. et les 812 rébus autopsiés 
:taient tous indemmes. 

2.3.4. - La cysiicercose bovine 0 Cysticercus 
)ovis. 

La ladrene bovine est due à la présence dans 
es muscles et dans divers organes de Cysiicercus 
wis, forme larvor~e d’un taenia humain, Taenia 
ogmato. 

Les tauxd’infestation moyens sontdel9,3 p, 100 
hez le bouvillon (150 autop&. 1964.1968) et 
le 30,7 p. 100 chez l’adulte (35.104 autopsiés à 
louar et BerberotI. de 1955 à 1968). 

A l’abattoir de Bouar, on cons& depuis 1962, 
âne diminution progreswe du nombre d’ani- 
naux de boucherie porteurs de Cysticerques 
ans qu’il soit possible actuellement ,d’expliquer 
e phénomène : 

1962,, SO.6 p. 100 
1963 27,4 p, 100 
1964. .<, ,<, <<<<, <. 26.6 p. 100 
1966 <,.,<.... ,.... 4,3 p. 100 
1967 ,. 14,8 p, 100 

ue ce soit chez le bouvillon ou chez l’adulte, 
3% parasites sont vivants dans 80.82 p. 100 des 
a proportion qui est bien supérieure à celle 
u Tchad ou du Cameroun (60 à 65 p. 100). 

Le nombre de Cysticerques mis en éwdence 
>t-s du découpage des carcosses en menus 
agments est sujet 0 d’amples fluctuations : 

Nombre 
de Parasites 

1 ...<. 
2 
3 
4 
5 
7 
Généralirée(pll 
deIN)...... 

- 

IS 

- 

34,4 p. 100 
17-2 p. 100 
20,6 p. 100 

72 p. 100 
- 
- 

20.6 p. 100 

Adultes 

La Cystlcercose généralisée semble beaucoup 
lusfréquente chez le bouvillon que chez l’adulte. 
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Les localisations sont un peu différentes de ce 
que l’on observe au Tchad et au Cameroun : 

Langue <, - 34,6 p. 100 
Cceur.................. 5,4 p. 100 40.2 p. 100 
Mur&~ de l’épaule 18,9 p, 100 10.2 p, 100 
Muscler de l’encolure. _, 18.9 p. 100 1,8 p, 100 
Muscler de 10 cuisse.. 45.9 p. 100 11.2 p. 100 
Psaas 8.1 p, ICI0 1 p. 100 
Muscler de 10 croupe.. _. 2.8 p. 100 - 
Intercostal. - 1 p. 100 

Selon le classe d’âge, elles varient considé- 
rablement. 

‘2.4. - Variations saisonnières des infestations 

parasitaires chez le zébu adulte. 

Elles n’ont pu êtreappréciées quechez l’adulte, 
les autopsies de bouvillons n’oyant été effectuées 
qu’en saison sèche, ainsi qu’il o été dit plus haut. 

La technique adoptée est celle décrite par 
FENWICK (1937) et SWALES (1940) et reprise 
par THAPAR (1956). Elle consiste : 

- Dans un abattoir régIonaI, à déterminer 
tous les mots (pendant plus d’un an au minimum) 
le pourcentage d’animaux infestés. 

- Pour chaque type de Nématodes et de 
Trématodes, 0 rechercher I’lntensité parasitaire 
moyenne, les lots de bovins utilisés devant alors 
être numériquement semblables. 

Le premier indice ne présente pas un gros 
intérêt, car il a tendance à se maintenlr constant 
toute l’année, ce qui ne donne pas, une idée 
exacte de la « masse » parasitaire réelle. 

Le second esi beaucoup plus instructif. Cepen- 
dant, il ne tient pas compte de la longévité de 
certains parasites (les Trématodes notamment), 
ce qui risque de fausser les résultats. Chez les 
bovins. cet inconvénient joue moins et les faalts 
constatés sur le terrain cadrent à peu près avec 
les renseignements fournis par cet indice. 

Les observations ont porté ZUT l’ensemble des 
années 1965 et 1966 et la moyenne mensuelle 

du nombre des parasites c1 été établw en gt-ou- 
pont mois par mois, pour chaque Helminthe en 
cause. les chiffres obtenus sur une pérlode de 
deux ans. 

Vu l’importance des enquêtes, II n’est pas 
possible de citer tous les chiffres et les résultats 
figurent aux graphiques no1 (Dicrocoeirum hospes 

et Fosciola giganfico) et no 2 (Bosicolo rodiotum 
et Hoemoncus confortus). 

A la lecture du premer graphique, la Dicro- 
:œlmse bovine, dans l’Ouest centrafricain, 
emble sévir au début et au cceur de /a saison des 
)luies (février, mars et juillet). On ignore actuel- 
ement le rôle pathogène exact de ce Trématode 
:t son cycle évolutif. II est donc difficile de tirer 
les conclusions définitives. 

Fasciolo grgontm 5e rencontre toute l’année 
avec deux poussées d’assez faible ampleur en 
nars-avril et en juillet, ce qui, correspondrait à 
les infestations de début et de fin de saison sèche. 

Hoemoncus confortus paraît être un parasite 
l’hivernage (juin et octobre). Ma~s il commence 
I se multiplier dès les premières pluies en février. 
)e mars 0 juin, sci distribution est irrégulière. 

Quant à Bosicolo rodiqium, la distinction entre 
cs deux cycles : 

- Un cycle couri de primo-infestation en 
aison des plumes. 
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- Un cycle long de rélnfestation ou de surin- 
festotlon (automne et saison sèche) est beaucoup 
moins nette qu’au Tchad. Elle existe, puisqu’en 
février, chez le bouvillon. on retrouve des larves 
L, dans les nodules pseudo-tuberculeux du 
caecum, et peu d’adultes. ce qui signifie une 
infestotlon vieillede plusieurs mois. 

Entre juin et octobre, I’haemoncose précède 
d’un mois I’cesophagostomose. 

La prophylaxie à mettre en ceuvre est donc 
beaucoup plus complexe que dans les zone: 
sahéliennes ou soudaniennes plus arides. Le: 
conditions climatiques font que le parasitisme, 
dans l’Ouest de la R. C. A., existe protiquemen; 
toute l’année, la sason sèche, courte en général: 
ne provoquant qu’une diminution momentanée 

des possibilités d’évolution des Helminthes, 
L’infestotmn est pratiquement continue. Le bilar 
parasitaire ne sera donc jamais négatif. 

2.5. - Incidence sur l’élevage. 

L’action de ces Helmlnthes, associés dans Ic 
plupart des cas, se trodult chez le bouvillon, 

- par un syndrome anémie. 

- par des troubles digestlfs, 
- par des troubles nerveux que l’on observe 

dans la Bunostomose bovine. 

Les métabolismes sont gravement perturbés, 
La digestibilité des protides alimentaires baisse 
ainsi que le taux plasmotlque du fer. L’élimina- 
tion de phosphore, de calcium, de magnésium 

( FARCHA*, les pertes de poids imputables à I’ac- 
de Fasciolo gigoniico, atteignent 10 à13 p. 100 

En définitive, le rendement du troupeau dimi- 
nue. Pour la seule année 1967, sur les 6.000 zébus 
de boucherle sacrifiés au abattoirs de Bouar et 

1: 
I 

de Berbérati, le manque à gagner dû à la 
présence de parasites divers (surtout Foscioia) 
paraît se situer autour de 120 tonnes de viande. 
sans compter les saisies d’organes (foies disto- 
miens). 

t 
une opération de déparasitage systématique 
serait certainement rentable à brève échéance. 

II est bon de signaler également que certolns 
Helminthes sont susceptibles de provoquer, 
Iorsqu’Vs sont au stade immature dons l’intestin 
(Bunosfamum) ou lorsqu’ils traversent le foie 
avant de se localiser dans les canaux biliaires 
(Foscioio), des morts subites qui sont attribuées 
généralement à toute autre chose qu’ou parasi- 

’ / tisme. 
Ce problème mériterait une étude plus précise. 

Le parasitisme interne des rébus jeunes et 

:/ 

adultes a, dans l’Ouest centrafricain, une impor- 
tance considérable. 22 espèces ont pu être mises 
en évidence dont certaines particulièrement 

’ l 
pathogènes (fosc~olo glgontico, Bunostomum phle- 
bofomum. Hoemoncus confortus et Oesophogosto- 

Jeux mois après une forte infestation expérlmen- 
tale par des métacercoires. 

L’incidence économique est donc sérieuse et 

CONCLUSIONS 

est importante (Distomatose). 
Sur les animaux dont l’alimentation est défec- 

mum rodiotum). 

tueuse une certaine partle de l’année, l’incidence 
Généralement ces helminthes agissent en 

du parasitisme est donc grave. II diminue la 
synergie, ce qui complique le problème. 

résistance des jeunes et accentue les consé- 
Par ailleurs, des Co&tions climatiques excep- 

quences de la malnutrition. 
tionnellement favorables, permettent une infes- 

Les plus atteints disparaissent et la mortalIté, 
tation continue pendant toute. l’année, avec pour 

selon un bilan encore provisoire, semblent 
certains Nématodes. une forte poussée en saison 

devoir être estimé à : 2 à 5 p. 100 pour des bou- 
des pluies, surtout de juin à novembre. 

Le rendement du troupeau se trouve sérieuse- 
villons de 1 0 2 ans. ment perturbé. 

- 1 à3p.lOOpourdesbouviIlonsde2à3ans. II importe donc, dès maintenant, d’entrepren- 
On observe en outre des retards ou des arrêts dre une lutte active contre les parasites Internes, 

de croissance. L’amaigrissement est sensible en adoptant le plus powble les méthodes moder- 
de l’ordre de 10 à 15 p. 100 chez un bouvillon ries de prophylaxie aux powbilités locales et à 
où coexistent à la fois Haemoncus, Bunostomes, la mentalité des éleveurs Bororos. 
Oesophagostomes et Cooperio. 

En matière de Distomatose hépatique, à la I 
suite d’essais précis réallsés ou laboratoire de 1 * Non encore publié. 
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SUMMARY 

The zebu parasitlsm in the wert of Central Africon Republic 

++_ Steerr ond du,, rebur porositirm 

In the wesi of Cent~ Afrlcan Republic, 22 osrociated spec~es of parasites 
hove been collected by the authorr in the steers ond odult rebus. The mort 

pathogenic species are : Fosc& gigoofiro, Oesophogosiomum radiofum, Buoo- 
slomum phleboiomum, Haemonrus cooiortus. Cooperm pur~ctoto and Coaperia pecii- 
nota. 

A very large number of onimols are infested (more ihan 90 p. 100) and the 
direct or indirect lozser seem importani. 

Berides +he parasitic synergier. +he infestaiions are proctically permanent due 
to the climotic conditions, and 50 it is very difficuli +o set up +he prophylaxis. 

RESUMEN 

El pororitismo de+ cebt en e+ Oeste de la RepUblica Centroofricono 
II. Parositirmo de +os novillor y de las odultos 

El nirmero de animales parasitados es muy elevado (m6s de 90 p. 100) y 10s 
pérdidor direc+as o indirecias porecen importantes. 

Ademk I<I~ s~nerg~os parasitarias, las condiclanes clim6ticas son cw~a de Ia 
casi cantinuidad de las infestacioner, lo que mucho camplica Ia profiloxio 

necwiado. 
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