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

1. - Parasitisme des veaux de lait 
par A. BOUCHET, M. GRABER, P. FINELLE. J. DESROTOUR et G. MACON 

(avec la collaboration fechnique de Madame MACON) 

GÉNÉRALITÉS ou-delà de la frontière tchadienne le Bohr- 
Sara. 

1. - Le pays. 

La région intéressée est comprise entre les 4e 
et 8e degrés de latitude Nord et les 15e et 
17e degrés de longitude Est. 

Elle est formée au Nord par un massif mon- 
tagneux, le Yadé, dont l’altitude moyenne varie 

entre 900 et 1.200 mètres (point culminant le 
Gaou 1.420 mètres) et qui se prolonge vers l’Est 
et le Sud par des plateaux compris entre 5COet 
800 mètres. 

La partie Nord de cette région représente 
donc le versant sud-ouest du bawn tchadien 
et.àcetltre, ~Iest Intéressant d’établlrunecompa- 
raison avec ce qui est observé dans la moyenne 
vallée du Logone (Moundou), de manière 0 
préciser pour l’ensemble du bassin du Logone. 
la nature exacte du parasitisme des bêtes à 
CCC”f3. 

Le réseau hydrographique, très dense. ~II- 
mente deux bassins : 

L’enquête n. couvert les préfectures de Bouar. 
de I’Ouham-Pendé et du Nord de la Haute- 
Sangho. 

- celui du Congo avec la Kadel, la Mombéré 
et la Nana qui, réunies, constituent la Songha. 
Plus à l’Est, la Lobaye reçoit la Top~a et se jette 
dans l’Oubangui à la frontière congolaise ; 

2. - Climat et végétation. 

- celui du Tchad avec la Lim (l’une des 
‘branches du Logoneoccidental),laPende(Logone 
omntal), I’Ouham et la Nana Barye qui donnent 

D’une façon générale, le climat est de type 
intertropical (CHAARA, 1962 : GOULCE, 1964) 
avec une ason des pluies et une saison sèche 
bien marquées (la saison des pluies est plus 
longue que la sason sèche), une moyenne 
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annuelle des précipitations comprfse entre 1.351 
et 1.600 mm, une amplitude des variation> 
thermiques et hygrométriques relativement forte 
en saison sèche, plus faible en saison des pluies, 

Les différences s’accentuent ou fur et à mesuré 
que l’on remonte vers le Nord : 

-entre le 4e et le 6e parallèle, c’est la ZO”E 
guinéenne préforestière (Carnot-Berbératl). La 
pluviométrie dépasse 1.500 mm. La saison sèche 
commence en décembre et ne dure que 3 mois. 
L’humidité moyenne oscille entre 48.55 p, IOC 
et 86-97 p. 100, et la température entre 19 
et 30 “C. Le nombre de jours de pluie est voisin 
de 140. 

C’est une région de savanes basées, coupées 
d’importantes galeries forestières, assez favo- 
rables à l’élevage. 

-Au Nord du 6e parallèle. le climat et la 
végétation sont de type soudano-guinéen (Sarki 
- frontière Tchad - RCA). Les précipitations 
annuelles sont Inférieures à 1.400 mm avec 
90 jours de pluie. La saison sèche dwent de 
plus en plus longue (5 mois ewron à Bocaranga, 
GOULÉE. 1964). 

Les conditions climatiques sont donc émi- 
nemment favorables à l’évolution et à la pullu- 
lation des parasites. 

3. - Le bétail. 

L’élevage, dans l’Ouest centrafricain, est de 
création récente. Ce n’est qu’en 1924 que les 
premiers pasteurs Bororos, venus du Cameroun. 
s’installent dans les savanes du massif du Yadé. 
Sur ces pâturages neufs, les troupeaux se mul- 
tiplient rapidement et en 1933, le cheptel était 
.estimé 0 150.000 têtes. 

L’important accroissement du troupeau incite 
alors les éleveurs à rechercher de nouveaux 
pâturages : ils gagnent les zones plus basses, 
infestées de glosslnes et la trypanosomiase 
~commence à sévir, ce qui amène en 1939 un 
regroupement du cheptel au Nord-Ouest de 
Bouar, à proxlmlté de la frontière camerouno~se, 
là où l’altitude moyenne dépasse 1.000 mètres. 

A partir de 1954, le service de I’Elevage Inter- 
vient vigoureusement et I’intenslfication de la 
rutte contre la trypanosomiase, por traitement 
des animaux atteints ou par stérilisation decer- 

taines zones à glossines (Topia) entraîne une 
Importante progression du bétal. 

Malheureusement, en 1958, l’apparition de la 
péripneumonie faillit tout compromettre et im- 
pose encore à l’heure actuelle des mesures 
sanitaires sévères (regroupement des troupeaux 
infectés : vaccination, etc.). 

Malgré ces aléas, les zébus sont actuellement 
dons l’Ouest centrafricain au nombrede400.000, 
répartis ainsi : 

Bouar : 380.000. 
Topia (Djomo) : 13.000. 
Yaloké : 7.000. 

Désirant assurer une augmentation continue 
du cheptel, le Service de I’Elevagede RCAdevait 
se préoccuper, dès 1959, du problème des 
helminthiases gastro-intestinales des jeunes [et 
des adultes qui, en Afrique centrale, constituent 
un obstacle sérieux au développement de I’éle- 
vage. Une première mlssion en 1959 (GRABER. 
1961) permettait de faire le point de la situation. 
Une enquête plus opprofondle était décidée et 
le Service de I’Elevage affectalt en 1962 un agent 
5 l’abattoir de Bouar dont la mission était de 
procéder à la récolte des helmlnthes prélevés 
iur les animaux sacrifiés pour la boucherie. 

Plus récemment, le Gouvernement centrafri- 
xin demandait ou laboratoire de Farcha d’étu- 
d~er une maladie grave existant dans la région 
je la Topia. et connue sous le nom de « Bebou ». 

Les résultats de l’enquête effectuée sur- place 
ndiquaient la présence, surtout chez les jeunes, 
j’un grand nombre de parasites internes, sou- 
lent dangereux, et dont l’action se traduit par 
âne morbidité Importante et une mortallié quel- 
quefois élevée (GRABER, 1968 b). 

Aussi. devant la gravité de la situation, une 
;ection d’Helminthologie étalt-elle créée à Bouar 
wec mission, en priorité, de poursuivre l’enquête 
ur le parasitisme des veaux de lait. 

Le but du présent travail est de tenter de 
-egrouper les observations faites depuis une 
jiraine d’années dans l’Ouest de la RCA. 

MATÉRIEL ET METHODE 

- Veaux de lait. 

Ont été examinés 1.165 veaux de 1 jour à 
’ mois, originaires des localités suivantes : 
3aboua, Sorki. De Gaulle, Bouar. Carnot, 
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Batoua (carte no 1). Quelques autopsies ont été 
faites à Èouor, po;r préciser les espèces para- 
sites les plus fréquemment rencontrées. 

La méthode utilisée est celle des examens 
coproscopiques par sédimentation ou par flot- 
taison (soluton d’iodo-mercurate de potassium 
et méthode de MAC MASTExmoditïée par GOR- 
DON et WHITLOCK en solution de sulfate de 
ZI”G à 33 p. 100). 

2. - Bouvillons. 

846 examens coproscopiques ont été effectués 
chez des animaux de 7 mois à 3 ans (Baboua, 
Bozoum, Bouar. Batoua et Bocaranga). 

En outre. de 1964 0 1969. 150 bouvillons, 
achetés à Béwiti, Sarki, Baboua et Bocaranga 
ont été autopsiés au laboratoire de Farcha où 
ils avaient été transportés en vue de certaines 
expériences, sur la peste bovine notamment. 

3. - Zébus adultes. 

L’enquête a porté sur 662 animaux sacrifiés 
aux abattoirs de Bouar et de Carnot de 1962 
à 1967. Les parasites ont éié recueillis sur place 
selon les techniques habituelles (EUZÉBY,1958) 
et expédiés au laboratoire où 11s ont été déter- 
minés, pesés ou comptés. 

RÉSULTATS 

En matière d’helminthiases du zébu, [on :dis- 
tingue, en Afrique centrale, trois étages de para- 
sitisme : 

-celui des veaux de lait, 
- celui des bouvi Ilons (7 mas à 2 ans et demi), 
- celui des adultes. 

On retrouve cette distinction dons l’Ouest 
centrafricain où la nature et l’importance des 
verminoses gastro-intestinales varient en fonction 
de l’âge et du milieu. 

1. - Parasitisme des veaux de loif. 

Les animaux ont été divisés en plusieurs 
catégories : 

- vmux de 0 à 15 jours, 
-veaux de 15 jours à 1 mois, 
- veaux de 1 mois à 2 mois. 
- veaux de 2 mois à 3 mois, 
- veaux de 3 mois à 7 mois. 

I .2. -~Nature de l’infestaiion porosifaire. 

1 .1 1 - infestaiion globale. 

Un certain nombre de parasites, surtout des 
Tématodes, ont été mis en évidence dans le 
rractus digestlf : ce sont : 

Neooscoris vifuiorum (GOEZE, 1782) : 
Strongyioides papillosus (WEDL, 1856) ; 
Oesophogosfomum (*) (Bosicolo rodiatum) (RU- 

DOLPHI, 1803)~: 
Bunosiomum phlebotomum (RAILLIET, 1900) ; 
Cooperio @mciafa (VON LINSTOW, 1907) ; 
Cooperia pectrnoto (RANSOM, 1907) : 
Hoemoncus confortus (RUDOLPHI, 1803) ; 
Déverses coccidies. 

Le téniasis par Monezia et Thysoniezio est 
négligeable (moins de 2 p, 100 sur la Topia). 

61,9 p. 100 des veaux sont infestés dans les 
quinze premiers jours de leur existence. Le 
pourcentage d’animaux atteints passe par un 
moximumià l’âge de 2 mois (84,3 p, IOO), puis 
redescend’ progressivement de 3 à 6 mois jus- 
qu’à 70 p, 100 (tableau no 1). 

En médecine vstérinaire, il est classique de 
considérer qu’un toux d’infestation parasitaire 
ne signifie pas grand-chose, car les animaux 
hébergent fréquemment des parasites qui ne 
paraissent pas les gêner outre mesure. 

(*) Pour Ia commodité de l’exposé. Oesophagosiomum. 
Bunostomum, Cooperia e+ Haemoncus reroni désignés sous 
le nom de << Strongles >>. 
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Graphique no I: TAUX D’INFESTATIDN DES VEAUX DE 

LAIT POUR L-ENSEMBLE DE 

En milieu tropical, ri n’en est i>as de même, ef 
le toux d’infeskion semble corkspondre 0 peu 
près ou pourcentage de veaux dont l’étai clinique 
et la croissance nécesskvf un traitement onthel- 
minfhlque. 

1 .l .2. - lnfestotnn par Neoascaris vitulorum. 

Le nombre de jeunes porteurs d’ascaris pro- 
gresse régulièrement depuis la naissance jus- 
qu’à l’âge de 2 mois (tableau no 2). Les néma- 
todes sont ensuite expulsés naturellement et le 
pourcentage tombe à environ 13.6 p, 100 au-delà 
de 3 mois : le nombre de parasites rencontrés 
à l’autopsie est alors très faible (quelques unités). 
Par contre, entre 3 semaines et 2 mois, I’infes- 
tation est en général rnasswe. 

478 p. 100 des veaux de 0 à ISjours hébergent 
des ascaris. ce qui est imputable à I’infestotion 
prénatale, la migration de Neooscoris vilolorum 
étant de type entéro-pneumo-somatique (CVEl- 
KOVIC et NEVENIC, 1960). L’infestation post- 
natale, rarissime, ne peut se produire que les 
premières heures de la w quand le jeune n’a 
pas encore absorbé le colostrum maternel. Ce 
fait mériterait d’être confirmé en milieu tropical 
humide. 

Ce taux, basé sur les examens coproscopiques 

Cependant, la présence d’œuf5 de Néooscaris 
dans les fèces d’un certain nombre de veaux de 
moins d’une semaine laisse supposer que quel- 
quefois, la dernière migration des larves d’as- 
caris par le poumon, la trachée, l’estomac et 
l’intestin du fœtus est susceptible, en milieu tro- 
pical contaminé, de se produire avant la nais- 
sance et non après comme il est classiquement 
admis. 

1 .l .3. - Infesfation par Strongyloides papil- 
ICISUS. 

La strongyloidose est également une affection 
sérieuse dont il ne faut pas sous-estimer I’impor- 
tance. 

C’est essentiellement une maladie des veaux 
de moins de 3 mois. Passé cet âge, l’acquisition 
d’une résistance spécifique se traduit par une 
diminution sensible du toux de parasites. 

Un esm réalisé sur une «corde de veaux de 
25 on~mauxenv,ron », débarrassés de leurs (IX~- 
ris. mais non de leurs anguillules. a permis en 
outre de préciser quelques points concernant 
la symptomotologie de la strongyloidose bovine. 

Elle s’accompagne d’une diarrhée profuse, 
jaunâtre, lientérique, parfois mucoide et d’odeur positifs est sans doute loin de correspondre à la 

réalité car les ascarIs n’ont pas tous atteint le fétide. L’amaigrissement est intense. Le veau est 

stade de ma!urité sexuelle (*). et les œufs ne souffreteux, faible et suit péniblement le trou- 

peuvent donc être décelés au microscope. peau. On note une forte onéme hypochrome. 
Ces signes peuvent prêter à confusion avec 

(*) 3 semaines environ après la noirmnce du veau. une septicémie en phase débutante. 
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1 .l .4. - Infeslotion par les « Sirongles ». 

Le pourcentage d’infestation augmente régu- 
lièrement depuls la naissance pour atteindre 
47 p. 100 au-delà de 3 mois. 

A cet age. les « Strongles » prennent nettement 
le relais des ascaris. 

La moyenne du nombre d’oeufs au gramme 
de matière fécale, chez un suJet parasite, est 
fonction de l’âge, de la réceptivité de l’animal 
et de la Samson (la période prépatente de I’lnfes- 
tation est généralement plus longue pour le5 
« Sirongles » que pour les Strongyloides). 

1 .l .5. - Infestatlon par les Coccidies. 

La coccidiose des veaux de lait de l’Ouest 
centrafricain est loin d’être négligeable. C’est 
une maladie saisonnière. Irrégulièrement répar- 
tie, pouvant parfois prendre une allure brutale. 
Les pertes sont alors élevées. 

1 .l .6. -Associations ~oroslioires. 

Les nématodes et les coccidies dont il vient 
d’êire question, sont souvent associés entre eux 
et il est difficile. sauf pour la coccidiose, de 
définir une parasitose à l’état pur. 

C’est ainsi qu’à Botoua en 1967 (GRABER, 
1968) sur 96 veaux examinés, ces parasites se 
trouvaient associés entre eux dans 50 p. 100 des 
cas, selon les modalités suivantes : 

- Ascoris et Sfrongyloides : 13. 
-Ascaris et «Stronglesn : 7. 
- « Sirongles » et Strongyloides : 14. 
- Arcoris, « Strongles » et Sfrongyloldes : 7. 
- Ascoris et Coccidies : 1, 
- « Strongles », Sfrongyloides et Coccidies : 1. 
- «Strongles» et Coccidies : 1. 
- Ascoris, Strongyloides et Coccidies : 2. 
-~Si~~~gles>> et C&odes : 2. 

1 .2. - Dynamique de I’infesfalion. Influence du 
milieu. 

1 .2.1. - Infesfatm globale. 

Le nombre d’animaux porteurs de parasites 
est plus élevé en saison des pluies qu’en SOIS~~ 
sèche (tableau no 3 et graphique no 2). Cette 
différence est liée 0 une plus grande prolifé- 
ration des ~Stronglesn et des Sfrongyfoides en 
saison des pluies. 

En saison sèche, l’infestaiion maximale s’ob- 

serve entre un et deux mois ; elle diminue ensuite. 
En sason des pluies, c’est le contraIre qui se 

produit : le parasitisme gastro-intestinal aug- 
mente régulièrement depuis la naissance. 

1 .2.2..- Infestotion par Neooscaris. 

Le taux d’infestation semble peu influencé par 
la saison : 41.9 p. 100 en saison des pluies et 
43.3 p. 100 en saison sèche (tableau 4 et gra- 
phique 3). 

1.2.3. - Infestaiion par Strongyloides. 

La saison des pluies est très favorable 0 I’évo- 
lution et à la pullulotion de ce némotode : 
42.3 p. 100 d’animaux atteints avec une moyenne 
de 2.090 œufs par gramme (tableau no 6) en 
saison des pluies, contre 17,l p, 100 et 517 ceufs 
en saison sèche (tableau no 4 et graphique 
no 3). 

1 .2.4. - Infestofion par les « sirongles 2. 

Elle est de 54,7 p. 100 en saison des pluies. et 
de 25,6 p. 100 en saison sèche, où, à partir de 
3 mois, la ~Strongylosez semble se stabiliser. 

En saison des pluies, les ~Strongles~ béné- 
ficiant de possibilités d’évolution excellentes 
(degré hygrométrique élevé, température modé- 
rée, chutes de pluies régulièrement espacées et 
nombreuses), se multiplient à tel point que, 
vers 3 à 7 mois, 90 p. 100 des leunes hébergent 
Hoemoncus, Bunostomes, CEsophagostomes ou 
Cooperio, seuls ou associés. (Graphique no 4. 
tableau “0 5.) 

La moyenne du nombre d’œuf5 est alors de 
607 au gramme, contre 238 en saison sèche 
(tableau no 6). 

1 .2.5. - Infesfation par les Cocudres. 

La coccldlose clinique se voit en saison des 
pluies, plus rarement en saison sèche. Elle se 
manifeste surtout à patiir de 3 mois (tableau 
n’ 5, graphique ~4). 

1 .3. - Incidence sur I’élevoge. 

Les parasites du veau de lait exercent sur 
l’organisme de leur hôte diverses actions bien 
connues : méconique(occlusionsintestinales dues 
à des pelotes d’ascarn). traumatique (csopha- 
gostomes et Sfrongylordes). spoliotrice (Haemoncus 
et Bunostomes). 

Le métabohsme des divers principes alimen- 
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taire5 est gravement perturbé. On note une 
diminution de la digestibilité des glucides et 
des protides alimentaires aboutissant à de I’hypo- 
glycémie et à un déséquilibre de la protéinémie, 
avec inversion du rapport albumine/globulines. 

La spoliation en fer est très importante dons 
certains cas (Bunostomes-Haemoncus). Du fait 
de la diarrhée, phosphore, calcium, potassium 
et magnésium sontéliminésenquant~téexce5sive. 
Certaines vitamine5 non transformées (vita- 
mine A) ou trop largement prélevées (vita- 
mine C) diminuent considérablement. 

Le veau. atteint d’ascaridiose à la naissance 
est déjà en état de dénutrition, étai souvent 
aggravé par une alimentation insuffisante en 
quantité. L’amaigrissement est sensible. II suffit 
d’administrer du Thiabendazole ou du Tétra- 
misole pour voir le poids moyen d’un veav 
parasité augmenter de 10,s p. 100 en zone 
sahélienne (GRABER et Coll., 1968) et de 
13.5 p. 100 à Bouar (BOUCHET, 1969). 

Cet amaigrissement s’accompagne d’une ané- 
mie souvent intense : le nombre d’hématies 
diminue de 12 à 17 p. 100 selon les régions et 
le bétail en cc~use. Les eosinophiles sont nom- 
breux et le taux d’hémoglobine bolsse. D’une 
fapn générale, la croissance du jeune est retar- 
dée et, parfois, ce retard peut être d’un on. 

La mortalité des veaux de lait imputable au 
parasitisme gastro-intestinal est difficile à chif- 
frer : au Tchad, on l’estime entre 10 et 20 p. 100 
de l’effectif. En RCA, selon les troupeaux et les 

mnées. elle varie de 1 à 20 p. 100, ces chiffres 
~ouvantd’aiIleursêtrecons~déréscommevalables 
?our toute la région couverte par l’enquête. 

Dans ces conditions, il est bien évident que 
les helminthiases et la sous-alimentotlon chro- 
nique interviennent, dès le jeune âge, pour limi- 
ter la croissance normale du troupeau. Ce point 
méritait d’être souligné. 

1 .4. - Conclusions. 

Le parasitisme du veau de lait est, dans l’Ouest 
de la République Centrofrlcalne, un problème 
majeur, à résoudre d’urgence. 

L’apparition d’anthelminthiques à large spectre 
comme le Thiabendazole. le Tétramisole ou le 
Tartrote de Pyrantel, permettent actuellement de 
traiter les (1scori5, les « Sirongles » et, portiel- 
lement, les Strongyloides. 

L’époque des traitements reste à préciser. 
D’après les courbes d’infestation et les autopsies 
(BOUCHET, 1969) le déparosltage des animaux 
atteints devrait avoir lieu vers l’âge d’un mois, 
ce qui permettrait de réduire dans de fortes 
proportIons I’lncidence de I’ascoridlase, et de 
rendre ainsi les veaux plus résistants aux agres- 
sions ultérleures par les «Strongles» ou les 
coccidies. 

Les jeunes de 2 à 7 mois se réinfestant très 
facilement en saison des pluies, il importe de 
prévoir un second traitement en octobre- 
novembre pour les animaux nés en fin de saison 
sèche. 

Quant aux coccidies, une enquête plus appro- 
fondie s’avère nécessaire de manière à déli- 
miter les zones Infestées et la prophylaxie à 
mettre en ceuvre. 

Jnsiifut d’Elevoge et de Médecine 
vétérrmre des Pays tropicaux : 
loboraioire de Farcho 0 Fort- 
lomy (Tchad) et Centre de 
Bouar (RCA). Direction de I’Ele- 
vage de RCA 0 Bangui. 

SUMMARY 
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radtatum, Bunasiomum phlebotamum, Cwperia puncfolo and Cooperia pectinaio, 
Hoemoncur conforlur ond dlfferent coccidio. 

76.4 p. 100 of c&es are infested. The Infestalion rates ond the parasifism 
form are vorying with age ond season. Motiolily fluctuates between 1 and 

20 p. 100, according to ihe herds and the yeors. 
Ii is an imperotive problem to be worked OU+ for the central african animal 

hurbandry. 

En el oeste de 10 Reptiblica Centroafricona. 10s ouforer sefialan lo existencia, 

en lx terneros de pecho de 0 a 7 meses de edad, de numerosor par&i+os, solos 
o osaciador entre elles. petieneciendo (1 las especier siguientes : Neooscaris 

vifulorum, Strongyioides papillosus, Oesophagastomum (Bosrcalo) rodiatum, Bunos- 
tomum phiebolomum. Cooperio puncfoto y Cwperia pecfioato. Hoemoncus can‘orlus 
y varias coccidias. 

764 p. 100 de las animales estan infestados : las tosos de infestacion y Ia 
forma del parositismo vorian regun Ia edad y la esbx~6n. La morialidod oscila 
entre 1 y 20 p. 100. regtin 10s rebonas y 10s oiios. 

Se irala de un problemo ~mpotiante, paro la gonaderio de la RepOblico 

Cenfroafricano. necesitando uno solucidn urgenIe. 
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