
Le croisement Brahman à Madagascar 
~JO’ H. SERRES, P. CAPITAINE. P. DUBOIS, R. DUMAS et], GILBERT 

Le lecteur trouvera ci-après une série de 
photographfes concernant l’article «Le croise- 
ment Brahman à Madagascar » paru dans le 
tome 21, no 4 pages 519-61 qui, pour des raisons 
techniques, n’ont pu être publiées en même 
temps que le texte. 
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Cliché 1 : Al& db” malgache. 
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Cliché 3 : Môle demi-Brohman 7 ans). 
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Cliché 5 : Môle 3/4 Brohman (4 ans). 

Le croisement Brohman améliore nettemeni le formai dès la première génération. 
les caracières exiérieurs de race Brahmon s’affirment en deuxième génération (t,ête, robe). 

Cliché 6 : Toureau Brahmon né e+ élevé 0 Madagascar. 
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Cliche 7 : Vache Brohman née à Modagarcor et son veau 

Les animaux de race Brohman parafsrenl s’adapter très convenablement ou climat 
des régions chaudes de Madagascar. 
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Clrch6 12 : Coupe du train de côfes d’un demi-Brohmon 
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EXTRAITS - ANALYSES 

Maladies à virus 
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69-137 LEPINE (P.). LEVADITI (J.), ATANAS,” (P.), G”,LLON (J.-C.) 
et GAMET (A.). - La vaccination du chien dons la lutfe contre 10. rage. 
Arch. Insi. Pos?eur Alg&ie. 1968. 46 : W-6. (Conclusion des aufeurs) 

Après ovo~r résumé les pornis acquis et cherché à mieux d6,imiter les poinir en dis- 
cussion, II paraît possible de formuler deux propwiians : 

1. dans ,a plupart des pays de l’Europe occidentale, en France nokmmenI aO Ia 
rage a pénétré, il serait inopportun de changer la Iégislaiion exista& ontkrieure 0 ,a 
vaccination du chien, bien qu’elle ne prévae ni mterdw ce++e vaccination. Ler risques 
de confht prévisibles dans la période de transition nuiraient 0 ,a prophylaxfe : 

2. Ceci étant admis. conformément à I’expér~meniaiion et aux recammondationr 
pressantes de I’OMS, de la FAO, de I’OIE, il reste haukment souhaitable que les orga- 
nismer officiels chargés de Io lutte oniirabique des diffGren+s poyr contaminés pwsreni 
utiliser l’orme si efficace qu’est la vaccinaiion du chien. 

Cette rolut~on n’a rien d’original : c’est celle qu’en Fronce a conseillée JACOTOT, 
qu’ont appliquée avec succès 10 Belgique, I’ltol~e, le Luxembourg et 1a Turquie. Ce++e 
attitude quasi générale est sutiouI celle du Canada qui applique un programme de 
vaccination lorsque Ia fréquence de Ia rage dans une régIon le jusliiie et considère que 
« cetle disposlhon ne dol1 pas ê+re prise en remplacement des mewm de prophy- 
laxie concernant Ier chiens ». 

69-138 GLEDEL (J.), MERED (B.) et SUREAU (P.). - Vaccinr antirabiques 
inactivés par la bêta-propioloctone préparés à partir de cerveaux 
de chevreau et de cerveaux de souriceau nouveau-né. Arch. insf. Posieur 
Algérie, 1968, 46 : 76-89. (Résumé des auteurs) 

Dons le but d’éliminer. pariiellemeni, le risque que reprkente le facteur encépha& 
togène présent dans le tissu nerveux des ammaux adulies, les auieurr ont preparé, 
0 partir de cervem de souriceau nouveau-né, un vaccin Inactivé par Ia bêta-propio- 
locione. Les r&u,+a+s des canIrôIes d’activiié sont favorabler. Lo lyophilisoiion permet 
de conserver inioci le pouvoir wccinmt pendant un on au moins. Néanmoins, pour 
des considérations d’ordre pratique, on ne peut envisager à l’heure actuelle de rubsti- 
tuer ce vomn au vaccin préparé à partir de cerveau de chevreau. 
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69-139 PROVOST (A.), BORREDON (C.), MAURICE (Y.). - Identité 
immunologique de souches iroléer en Afrique Centrale et des souches 
Américano-Européennes du virus de la maladie des muqueuses. 
Ann. ht. Pasteur. 1969. l,‘, (1) : 133.36. (Résumé des au,euc). 

Des souches de virus de 10 maladie des muqueuses isolées en Afrique Centraie son+ 
neutralisées par l’immunsérum correspondant 0 ICI souche de rH&rence “D-NY\. 
ei réciproquement, une souche d’origine allemande est neutroltsée par ies immun- 
sérums correspondont aux souches ofrrco~nes. 

Peste bovine 

69-190 TAYLOR (W. P.). - Sensibilité du chameau a une bosse (Camelus 
dromedorius) à l’infection par la peste bovine. (The suscepiibllity of 
the one-humped came1 (Camelus dromedorrus) to Infection wtth rinderpesi 
virus). Bull. epmof. Dis. Afr., 1968, 16 (4) : 405-10. 

La souche virulente de peste bovine « Kobete 0 x es1 inoculée à un chameau récep- 
tif par vate intraveineuse. Le sang pr&vé sur I’an~moi entre le 3 et le *e jour ne 
provoque aucun effet cylopothogène en culture de cellules de rein de bovtn ; par 
conire inoculé 0 des bouvillons, 11 développe chez eux les réoct~ons typiques provoquées 
par la souche Kobete 0. Une r&acIion de séra-neuiralisotion montre 10 prksence 
d’anticorps neutralisonts au 14e jour. Ni le degré de virémIe, ni so durée totale, “‘on+ 
été definir. Lo souche virulente RGK/I provoque une virémie de faible degr6 ~UN dure 
six jours, chez un des deux chameaux ayant subi les inocuIo+ions sub-cutanées. Tous 
les deux acquièrent, cependant, des anticorps neutraiisants. La virémie a également 
6th dépistée sur deux ou trois chameaux infectés par contact avec des excrétions de 
bétail. Si le taux des anticorps est à peu près comparable à celui relevé chez le b6tail 
infecte. il n’en est pas de même du toux de virus dons le sang. 

L’infedion produite par les deux souches virulentes de peste bovine utilisées dans 
cette expérience a eu un caractère clinique fruste. exception fatte de IQ brève pyrexie 
remorquée ou 6c jour chez I’un des chameaux exp6rimeniaux. 

II n’a pas été passible de transmetIre le virus de chameaux infectés. SOI+ à des bovins, 
soit à d’outres chameaux. bien que les chameaux puissent @+re contaminés par des 
bovins atieints. 

On a donc conclu que les chameaux peuvent controckr des Infections frustes par 
le virus de la peste bavtne mais qu’ils ne jouent praboblement pas un râle important 
dans I’6pizootiologie de la maladie. 

69-141 JOHNSON (R. H.), RITCHIE (1. 5. IX). - Un virus associé à un 
syndrome de preudo-perte bovine cher les chèvres naines da Nigeria. 
(A virus assoclated wiih pseudorinderpert in nIgertan dworf go&). Bu,,. 
epizaot. Dis. Afr., 1960. 16 (4) : 411.17. 

Un virus à effet cyiopathique comparable à celui décrtt pour l’agent de Ia peste des 
pe+t+s ruminants (PPR) a et6 isolé des muqueuses inteslinaleset desgiandes lymphatiques 
de drainage chez des caprins nains nigkriens gui présentaient un syndromedepseuda- 
peste comparable à Ia WR. L’inoculation du matériel suspect à des cultures mono- 
cellulaires de première aplantation de reins de chevreaux ou d’embryon bovin, 
conduit à I’apporthon de pefifes cellules mullinucléées, s’élargissan progressivement 
jusqu’à at+eindre Ia forme d’un cadran d’horloge avec une couronne de plus de 
100 noyaux. De larges inclusions nucEaires. entourées d’un halo. se dkloppent en 
nombre variable (de 1 0 6). Elles occupent plus des deux tiers du nucléoplosme. La 
chromofine normale reste à Ia lisiére des halos et de Ia membrane nucléaire. sons 
montrer de noircissement ou de condensation comme on o I’habflude de l’observer 
dans les incIusions de Cowdry type A. Le cytoplasme de Ikt cellule. très éosfnaphiie, 
contient également des indusions allongées ou en triangle, entourées aussi d’un hoio, 
et de larges vacuoles. 

La différence essentielle avec les virus bovipestfque et morbilleux r&side en Ia pré- 
sence d’inclusions intranucléatres pour les systèmes cellulaires employ&s. Le virus 
n’a jamais pu étre isolé des prélèvements de rote. de foie ou de rein. 

Après leur guérison quelques animaux onI présenté des croûtes à 10 I&vre. L’inacu- 
lation d’une émulsion de ces croûtes à des cultures cellulo~res n’a donne aucun effek 
cytopothique malgré plusieurs passager et 10 mlcroscopie électronique n’a décelé 
13ucun YIWI du groupe variole. 

Irrégulièrement in agent ressemblant 0 Dermalophilus congoiensis a et6 isolé. 
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Maladies bactériennes 

69-142 SAGNA (F.). - Salmonellore de la poule 6 « Salmonello pikine ». 
Re”. Elev. Méd. “ét. Poyr iro~., 1969. 22 (3) : 335.36. 

Saiimooela pikine a é+é isolée pour la première fois à Dakar par 5. et L. LE MINOR, 
P. KIRSCHE, R. BAYLEI et J. SAMAILLE en 1958 0 partir d’un ganglion mésentér~que 
de parc apparemment normal. 

Cette souche es+ de nouveau idée en maïs 1968, à Dakar, ou Lobaratoire naiianol 
de I’Elevoge et de Rechercher vétérinaires, à partir de poulets malades pravenani 
d’un élevage familial de 10. zone suburbaine de Dakar. Le pouvoir pathogène de ce 
sérotype VI~-à-vis des volailler est ainsi confirmé. 

69-143 LE MINOR (L.), CHAMOISEAU (G.), BARBE (E.) et collob. - Dix 
“o”“e~“x rérotypes de Salmonelh isolés 0” Tcbod. Ann. Ix,. Pasieur, 
1969, 116 (6) : 775.80. (Résumé des auteurs). 

Descrlptian de 10 nouveaux réroiypes du sous-genre I e+ de deux voriontes dipha- 
saques derérotypes décrits aniéreurement comme monophasiques : 5. bongor(48:r,,:-), 
S. bousra (1,6,14,25:z’,r,,:-), 5. echa (38:k:1,2), 5. gassi (35:e,h:z,), 5. goii (17~1.2). 
5. ligeo (3O:l,v:1,2), 5. logane (39:d:1 ,i), 5. madwgo (,,3,19:c:1,7), 5. rogy (28:z,, :1,2), 
5. ~OULIO (48:z:1 ,i:(z&), 5. bousso wr. diphasique (1,6,14,25:z,,z,,:e,n,z,,), 5. soro 
YW diphosique (1,6,14,25:z,,:e,n,n). 

69.144 CERRUTI (C.G.) et collab. - Emploi d’un vaccin d’ovoculture contre 
l’infection porteurellique des buffles. An( Sor. ilai. Sci. “et., 1967, 21 : 
827.30. 

Ce vaccin d’ovoculture est inoffensif pour 10 souris, le lapin, le cobaye et le buRIe : 
iI est préparé sur embryon de poulet. Inociwé par le formol 0 0,25 p. 100 et odditlonné 
d’un ad]uvon+ de type huileux. 

Employé dans un foyer naturel de Posfeurellose, ce vaccin provoqua I’éloborotion 
d’anticorps en quontiié notable e+ décelables encore après 6 mo~r ; il se révélo. ~nof- 
femil pour Ies femelles gerIan+es près du ierme ei conféra au animaux une bonne 
protection tondis qu’on pouvo~t observer 20 0 30 p. 100 de morlohié chez les buffles 
“0” vaccinés. 

69.145 GIDEL(R.), ALBERT(J. P.), RETIF (M.).-Enquêterur I~tuberculore 
bovine au moyen de tests tuberculiniques dons diverses régions 
d’Afrique Occidentale (Haute-Volta et Cate-d’ivoire). Rérultafs et 
considérations générales. Rev. Eiev. Med. vei. Pays irop., 1969,X2 (3) : 337.55. 

Les wteur~ exposenl ici les rérultatr de ces enqu@+er pour ce qui concerne la tuber- 
culuse bovine. 8.132 bovins onI &é tubercul~nér au total : chaque anima1 a éié I’ob,e+ 
d’une double iuberculinotion efkciuée simultanément en deux régions dliféren+er à 
I’olde de iubercullne humono-bovine et tuberculine avioire. 

Il ressort de l’onolyse statistique des résulioir que der dRérencer rignificoiiver son+ 
observées d’une port entre les régions prospectées e+ d’aulre pari, dans une même 
région, relon l’âge des ammaux tuberculinés. Enfin, I’éiude comparai~ve des résultats 
des enquêtes humaines et animales en région sahélienne montre l’incidencede lotuber- 
culose bovine sur la population humaine de ce5 régions, en particulfer chez les jeunes 
enfanir. 
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69-146 HART (C. 8.) et TYSZKIEWICZ (K.). - Dermatite mycotique chez 
le mouton. 111. Chimiothérapie avec le sulfate double de potassium 
et d’aluminium. (Mycotlc dermohtls in sheep. 111. Chemotherapy with 
potassium aluminium sulphotej. Vet. Rec., 1968, 82 (10) : 272.01. 

L’application d’une soluiton à 1 p. 100 de suifote double d’aluminium et de polar- 
5ium (alun) en bain 0 un effet bénéfique contre l’infection arhkielle du mouton par 
Dermaiophiius rongoiens!r : cet effet est plus prononcé et plus prolongé que celui du 
sulfate de cuivre 4 0,2 p. 100 ou du 2~4.5.trichlorophénol à O,1 p. 100 Dons un test 
semblable. Ie butyi 2.4.dichlorophenoxyocétale à 0.128 p. 1W montre une eiiicaciié 
limitée de durée reloitvement courte et quand, par la suite, ce composé fut testé de 
façon plus étendue contre la malodte naturelle, 50” effet limité fut presque ioujours 
déposrb. L’alun a donc été expérimenté S”T “ne écheile pius large montre ,a mo,od,e 
noiurelle. Dans chacune der r~nq expériences comprenant seulement un bain, II y eut 
une amélioration significative 6. un ou plurieurs examens après le commencement de 
I’expérlmeniatnn. Dans huit ouires expérlencer, le traitement comprenait une fricion 
avec de I’aIun à 1 p. 100 ou “n poudrage avec de l’alun anhydre à 57 p. 100 dans 
une matière inerte, avec ov sons bain prealable. Une amélloratlon, hautement ou très 
hautement significative par rapporf ou témoinr, a été relevée dons chaque eupért- 
meniation. 

Les emplois de I’oiun et leurs limites pour la lutte ei le traitement de Ia dermotite 
mycotique son+ dlrcutér e+ un programme pour le tnxtement de routine est +TOC~ ; 
des modifications posstbler qui pourratent être plus économlquer ront mentionnees. 

Mycoplasmoses 

69-147 PROVOST (A.). - Recherches immunologiquer sur 1. péripneumo- 
nie. XI. Conception immuno-plhogéniqve de la maladie. Rev. Eiev. 
Méd. “6,. Pays iiop.. 1969, 27. (3) : 319-34. 

Une thèse est présent& selon laquelle I’olteinte lésionnelle primitive de Ia péripneu- 
manie bovine ert lymphatique et est consécuIive U Ia création d’un phénomène d’AR- 
THUS in+ragonglionno~re dans les gonglions lymphoiiquer drainant le paumons. 
L’hypothèse s’accorde parfaiteme”+ avec les faits onatomiquer. immunalogiquer, 
cliniques, anoiamo-poihaloglquer et éplrooilologlques de connaissance classique dons 
la péripneumonie et est soutenue par deux résultats expér~meniaux. 

69-148 STONE (5. 5.). MASIGA (W. N.), READ (W. C. S.). - Parrage 
trmrphcentaire de M. mycoidcr chez les bovins. (Mycoplosmo mycoides 
ironsplocenioI tranrfer ,n catile). Rer. Ve,. SC,., 1969, 10 (4) : 368.72. 

Six vaches son1 infeckées orI~fic~eilemen+ par M. mycoides, par 10 voie endobran- 
chique, 2 à 4 semaines avant leur terme. Les mères et les veaux sont abattur dans les 
6 heures qui sutvent Ia pariurltion : Ier veaux n’ont par absorbé de ~olo~trum. 

Le sérum des mères contien+ des anficarps fixant Ie complément e+ pour cinq d’entre 
elles, on isole M. mycoides de In plupart des tirsur : on 1’1soIe aussi chez quatre veaux 
nés de mères qui awieni des Iésians pulmonaires très étendues. 

Cet irolement de M. mycaides est confirmé par le test d’lnhibifion de croissance ei 
I’immunafluorescence. 

69.149 RAZIN (5.). -Taxonomie de Mycoplosma étudiée pnr électropharère 
des protéines cellulaires. (Mycoplosmo taxonomy studied by electropha- 
reris ofcell proteins). 1. ~OC~., 1968, 96 (3) : 687-94. 

Ler courber éledrophorétiques des protéines cellulaires sont utilisées pour /‘étude 
de divers problèmes toxonotmques donr I’ordre der Mycoplasmotales. Les courber 
de 5 souches de Mycoplosma hominir monkenI des dlfférencer nettes qui correspondeni 
avec I’hétérogénélté connue de leur réralogie et de leur acide nucléique. Les courbes 
de +rotr souches M. mycoides var. mycoides, isolées en dffférenler réglons, sont esren- 
tiellement identiques. Les courbez électropharétiquer de plurieurs souches copr~ner 
ressemblent 0 ceiles de M. mycoider var. mycaides ce qui corrobore leur classification 
comme M. mycoider yor. copri. 
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69.151 AL-AUB*IDI (J. M.). FABRICANT (J.). - Technique* d’isolement 
de* mycoplarmer des bovins. (rechnlcs for the isolation of Mycopiosmo 
from cattle). Corne,, “et., 1968, 58 : 555-71, 

Aucune méthode ei aucun milieu ne permît l’isolement de Ia totalit6 des souches : 
mois un milieu de base composé de PPLO Broth Diko. d’extrait de levure, d’acide 
desaxyribonucléique de sérum de cheval ei de iampon au phosphak de potassium, 
se révélo très sdsfaisant pour les mycoplosmer existant dans le 1011. 

II semble nécersa~re de disposer de plusieurs milieux pour les isolements primaires : 
la fréquence de ceux-ci est ioujourr augmentée par les oppotis de facieurs de crois- 

Maladies diverses à protozoaires 

Au cours d’essais de ,abora+oire, des veaux et des bovins adu,ies on+ été inoculés 
avec du sang de porteurs chroniquer loients ou évidais de Bobesieiia berbera. 

Lo r6ponse des animaux inocuIés avec du matériel idenilque variait considéroble- 
ment en durée ei en inienslté. 

Les veaux ont montré des réactions folbles à graver e+ re sont réiablls sans nécersiier 
de tro~iemeni. Les adukes ont moniré des réactlonr ailont de foibleràtrès graver. Cinq 
d’entre eux onI dû être soumis 0 un tro~tement et deux son1 morts. 

Les iacieurs impliqués dans la réponse des bovins à l’inoculation avec Bobesiello 
berbera font ,‘&y+ d’une discussion finale. 
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La numération directe de Bab&a bigemioa et Eabesio orgentma par la microscopie 
0 fluorescence, dons une chambre de numération conque rpéclolement. est motns 
longue e+ plus précise que la méIhade Indirecte ccwronte de numeration par rapport 
aux erythrocyter dons des frottis color& ou giemso. Les principaux ov~ntaqes sont : 

- la suppression des numéraitans d’érythrocytes dons les fra+I~r et des numérations 
totales d’éryihrocytes : 

-une pr6paro+,on +rès stmple des préiévements : 

- une fluorescence d’un rouge brillant avec un noyau jaune en contrarie qui rend 
les organismes. y compris les parasites endommagés qui n’auraient pu éire identifi& 
autrement avec cer,,tude. très apparents sur un fond no,r. 

de 
Les organismes sont vus disiinctement à for+ gross~ssemenl à sec. et de cette fogon. 

plus grandes suriaces peuvent étre examinées dans un temps plus court que celui 
nécessaire à l’examen de fro+itr colorés ou giemsa avec un objectif à immersion. 

L’attention a été attir& par la dtsparlttan des Boberio dons les prélèvements de sang 
recueillis quelques jours plus St. En 7 J~U~S. le nombre des orgonlsmes reconnus par la 
mlcroscopie à fluorescence a été réduit de près de ZM.WO/cmm à moins de 14.000/cmm. 
Une diminution remblable o éietrouvée pour Ier hémo+ozoairescompIés par Ia méthode 
indirecte. 

Parasitologie 

69-154 DAYNES (M.). - Lo Dirtomatore ~3 Madogoscor. L’utilisation des 
molluscicides dans la lutte contre Lymnea natolcnrir hovarum (M+e 
intermédiaire de Fasciola gigonrico). Rev. Elev. Méd. véi. Pays trop., 1969, 
22 (3) : x35-92. 

69-155 BOUCHET (A.), GRABER (M.), FINELLE (PJ. DESROTOUR (J.) 
et GRENGDABO (A.). - Lo pnraritirme du zébu dans l’Ouest de 
la République Cenlrofricoine. 1. Parasitisme des YBIIUX de lait. Rev. 
Eiev. Méd. vé,. Pays trop., 1969. 22 (3) : 373.83. 
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69-158 

Entomologie 

UILENBERG (G.), HOOGSTRAAL (H.). - Ixader rmdrianmob 
sp. n. (Ixodoidea, Ixodidae) pam.i+e de Rottus ,aftu~ (Rodcntia) 
à Madogorcor. Ann. Pararit., 1969, 44 (1) : 93-96. (Résumé des auteurs). 

69.159 “ILENBERG (G.). HOOGSTRAAL (I-L). - Ixoder “cromyr sp. n. 
(Ixodoidco, Ixodidoe) pnmsite d’un rongeur malgache. Ann. Parasil.. 
1969, 44 (1) : 97-100. (Résumé des oufeurs). 

ixodes nesomys sp, n. es+ décrite d’après deux iemeIIes r&oIi&s sur Nesomys sp. 
à Madagascar. L’espèce se rapproche de deux autres Ixodes malgaches, 1. colasbel- 
couri Arihur et 1. aibignoci Uilenberg e+ Hoogstraal. 

69.160 FORD (J.). - Exemple fourni pnr les tsé-tsé d’une restriction des 
populations par 10 limifotion de la distribution de l’habitat. (The 
contra1 of populations through limitation of hobiiat distribution OI exemplified 
by tretse fliei). Symp. R. en,. Soc. London, no 4. Insect obundonce. Ed. : TRE 
Souihwood. 1968, pp. 109-118. 

L’abondance globale de +ou+e espèce est Ihmiiée non seulement par le degré de 
de&4 de sa population mois par les dimenrionr de son miile”. Cet article traite des 
facteurs qui empêchent Ies tsé-tsé de r’eloigner des régions où on les trouve. 

Les populattons d’espèces du groupe morsilans son+ lhmi+&r en Afrlque du Nord et 
du Sud des tropiques par des iocieurr qui donnent nalsx~nce à des corréloiions avec 
der zones climattques. Comme Ier Ilmiter des zones à mouches avoIsinent plusou moins 
étroitement les cIimatr OU les ~nsecter sont incapables de survie. la tsé-tsé est de plus 
en plus rujetIe 0 I’aclion de iacteurs de hmt+a+ion subséquenie puisque la capoclié de 
I’habiioi 6 oouwo~r 6 +O~S les DTOCBISUS é+hoIoqiques n&cesso~rer à IQ VI~ se rerireini 
de plu en’ plus. 

Quand Ier limiter sont héer géographlquemen1 aux rives de l’océan ou d’un lac, le 
mécanisme de leur pouvoir d’arr@+ est subordonné à 10 capacité du vol répondant à 
un stimulus VII~, par un processus idenitque & celui qui empêche les populations 
de I’inierieur des terres de se disperser (I partir de Io végétation arborée dons Ies proi- 
ries sons arbre 0 moins de trouver des moyens de transpori disponibles. Certaines 
limites 0 I’inIérieur des terres peuvent r’éiablir du fa,+ de I’imposriblltté de croisements 
interspéiifiques. 

A l’intérieur des zones 0 mouches. qui peuveni comprendre une gamme étendue 
d’ensembles biologiques écologiquemeni d~rtinds. l’adaptation aux condltiors locales 
est airompl~e par le développemeni de différents modèles de comporiemeni. Ces 
modèles peuvent être envisagés comme r’&on+ élaborés selon un rythme identique à 
celui des communautés biologiques don+ fait pori~e Io glossine. 

Les seuls mécanismes de limitoiton (dans Io mesure où ils concernent les populations 
et non i’individu) dont on puisse prévoir les résuliots son+ ceux chez lesauelr +ou+ I’éco- 
système, dont la glosslne est un composant, es+ détruit ou remplacé Pr un +ype sans 
arbre ou dépourvu d’une faune appropriée ou par Ier deux. La description de ce type 
de concurrence des &cosysièmer n’es+ pas un exercice d’écologie conventionnelle de 
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l’insecte, mais es+ en cette circonslonce d’une grande valeur pratique. Les travaux 
en cours sur le relâcher des môles sfériies, peuvent conduire pour Io première fois, 
0 des methodes de limitoiion basée sur une organisation pr6vislble des populations 
“O+“dl~S. 

69-161 RAJAGOFAL (P. K.). - Discontinuité oppcsrenle dans 1.a relation 
entre température et toux des échanges respiratoires chez In pupe 
de tré-tré. (Giossmo morsiioos). An apporenf discontinuity in the relation 
between temperafure and the respirotory rote of tsetse pupae (Glossino mor- 
sitonr). Rhod. ,. Agric. Res., 1968. 6 (1) : 59. 

Chimiothérapie 

69-162 TRAIN (C. T.), WHITE (R. G.), HANSEN (M. F.). - Efficacité du 
coumaphos et du nophthalophor contre les némotoder des agneaux. 
(Emcocy of coumaphos ond naphtholophos agoinst nematodes of lambs). 
Am. 1, vet. Res., 1968, 29 (12) : 2331.35. (Traduction du r&um6 des auteurs). 

Du coumophos adminisiré à des agneaux naturellement paros~tés, mélang& aux 
allmenfs à la dose de 2 mg/kg de poids vif por JOUT pendant six jours. o réduit d’envi- 
ron 84,7 p. 100 ie nombre d’oeufs trouvés dans les fèces. Le même composé, addihonné 
0 l’eau de boisson à lo dose de 2 mg/kg/jour durant 6 jours o dtrmnué ce nombre 
de 90.8 p, 100. Le naphthalophos. donné sous forme de breuvage à lodose de 50 mg/kg 
de poids vif, a &liminé d’environ 94.7 p. 100 le nombre d’oeufs fécaux, e+. sousforme de 
bol à la même dose, 98,4 p. 100. 

Le coumophas m&ngé aux oI~menfs a éliminé Hoemonchus à 94 p. 100, comme 1’0 
montré l’examen du contenu gostro-intestInaI des agneaux. mois n’o pas agi sur 
Sfroogyloides. Trichoslmngylus ou Oesqbhagaslomum. L’efiicacité du coumaphos contre 
Osteriogia a été de 51 p. 100, contre Trichuris de 48.6 p. 100 et contre Nemolodirus 
de 4 p. 100. Le coumophos additionné 0 I’eou de boisson Q ét6 aci~fà 96 p. 100 conire 
Hoemonchus, d’après la num&o+ion des helminthes du contenu gastro-lniesiinal, et 
à 59.3 p. 100 contre Ostertog!o, à 49 p, 100 contre Nematodirus. 50 p. 100 contre Slron- 
gyhdes, 18 p. 100 co,,tre Trichosfrongylus. 58,3 p. 100 contre Oeso~hogoslomum, 45,1 p. 100 
conlre Trichuris. 

Le naphthalophos donné en breuvage s’est révélé efficace à 100 et 95 p. 100 conire 
Haemonchus et Oslertogia et 0 12,3. 50, 73.4 et 35.4 p. 100 contre Nemotodiws, Slroogy- 
ioides. Jrichosfrongylus et Jrichuris. La poIlon n’o eu oucvne action sur Oesophogosto- 
mum. Le naphtholophos administré sous forme de bol a éliminé à 100 et 96 p. 100 
Hoemonchus et Ostergia. Le naphthalophos, sous forme de bol, o eu une efficaclfé 
de 50,3. 83.3. 79.7, 36.5 et 83.2 p. 100 contre Nemolodirus, Strongyiotdes, Trichostrongyius, 
Oesophagostomum et Jrichuris. 

69-163 BENNETT (D. G.). - Pouvoir anthelminthique comparé du parben- 
daiole. du thimhendomie et de 1. phénothiaiine chez des agneaux. 
(Comporofive onthelmlnllc eficiencies ai Parbendazole, Thiabendazole ond 
Phenolhiaz,ne in lombs). Am. /. “et. Res.. 1968, 29 (12) : 2325.30. (Troduriion 
du rkum6 de l’auteur). 

de 
Le pouvoir anthelminthique de la phénothiazine purifiée et rmcronisée (500 mg/kg 

poids vif donnes en breuvage), du thiobendarole (70 mg/kg de poids vif donnés en 
breuvage) et de 3 préparations de porbendazole (15 mg:kg de poids vif donnés 6 
8,0 et 2,7 p. 100 en breuvage et dans I’olimentotion) o été évolué cher des agneaux 
infestés noturellemen~ por Trichuris ~VE et Nemolodiros filicolfis et expérimentalement 
par Hoemonchus contorfus, souche Kentucky 8. Le pouvoir onlhelminthique a été C~I- 
culé en comporoni les numérotions de vers trouves à I’autopste. Le thiobendarole 
et les 3 préparations de parbendarole étalent acfiis de 98 à 99 p, 100 conlre H. contoT1us 
et Io phénoihiarine éto,+ active 0 79,6 p. 100 Le thiobendozole &+aiI eficace à 100 p. 100 
contre N. fiiicoiits ; le parbendorole (en breuvage 0 8 p. 100) à 99.9 p. 100 contre 
N. fil~colhs. mais, en breuvage à 2.7 p. 100 et en préporotion dans les aliments, II étai+ 
légèrement moins actif. 
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La phénothiazine agissait reulement à 39,4 p, 100 contre ce parasite e+ les numérations 
de vers ne différaient par de fagon significative de celles efiecluéer sur les animaux 
témoins. 

II y moi+ 74.4 à 61 p, 100 de T. ovis de mainr chez les 5 groupes d’agneaux traités 
que cher les témoins, mois Ia diW&ence dans Ier numérations n’a jamais été P+~~IS- 
tiquement impariante. 

69.164 BORAY (1. C.), HAPPICH (F. A.), JONES (W. 0.). - Essais chimio- 
thémpeufiquer dans 186 fortes infectionr 6 Farcioh hepatica immature 
cher le mouton. (Chemo+herapeu+ical tests for heavy immature Fascioio 
hepdira infections tn sheep). ht. vei. 1,. 1969, 45 (3) : 94-96. (Troducfion du 
résumé des a”ieurs). 

L’efficacité de quelquer anihelm~nih~ques reronnus ou nou~eoux. évoluée précé- 
demment selon une technique normalisée, cher des moutons parari+& par 200 méto- 
cercoires (BORA,’ e+ HAPPICH, 1968), a été expér,men+ée cher des moutons porteurr 
chacun de 1.000 ou 4 000 méiocerca,res. 

Les rérultais ont montré que les médicomenii essayés à des dores romparables 
à celle5 uiilisées auparavant pour der parasitorer peu ~mporionter ont eu une action 
comparable montre Ies paroritores plur sérieuses à ID même periode. 

En conclusion, l’est ihéropeutique normol~ré convient pour prévoir l’efficacité 
anthelminihique porslble contre Ia forciolose aiguë 

69-l 65 TAFFB (L. F.). - Tétramisole. Son action sur Oerophopxtomum rpp. 
immature et adulte chez des porcs infestés expérimentalement, et 
quelquer obrervotionr sur le cycle évolutif. (Tetramirole. Acifon on 
immature and advli Oerophogariomum spp. in experimentably-lnfected pigs. 
ond some obrervatians on the life hisiary). Ve,, Rec., 1968, 83 (16) : 4047. 
(Traduction du résumé de I’oufeur). 

Le traiiement der pâturages avec le N-trltylmorpholine au printemps a été efficace 
dans la fuite contre la transmirsion de Fozciaia hepoiica en automne. 
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69-167 

Physiologie - climatologie 

PANDEY (M. D.). ROY (A.). -Variations de la fréquence des mou- 
vements cordio-rerpirdoire., de ta tempémture rectale, de 10 numé- 
ration globulaire et du taux d’hémoglobine comme critères du Pouvoir 
d’adaptation du buffle 6 un milieu chaud. (Variation in cordiorespiratory 
rates, rectal femperoture. biood hoematocrit and haemoglobin os rneasures 
of adoptabillty in buffaloes io a ho+ environment). kif. vet. 1.. 1969, 455 (9) : 
463-71. 

Le pouvoir d’adaptation du buffle aux climats tropicaux est déterminé par l’étude 
des réactions du système cardio-respiratoire. de la pnsede ,a températurerectale. des 
chiffres de IQ num&atian globulaire et du taux de l’hémoglobine cher des animaux 
pratégk contre ou erporér aux conditions climatiques défavorables de ,‘é+é. 

De ces observations, il ressort qu’au cours de 1’6% la température du corps, ,a fré- 
quence du pouls et de la respiration ne sont pas anormalement élev& chez les animaux 
surveillés. L’augmentation observée de 10 Wquence du pouls et de ,a respirafion semble 
nécessaire et efficace pour maintenir ,a femp6rature du corps dans des limites physio- 
logiques. Toutefois, I’enregistrement kymograph~que simulioné de 10 respiration e+ 
de la température rectole montre clairement que chez cette espèce. le m&onisme ther- 
morégulateur est influencé par l’action directe des rayons solaires. 

Les taux élevés d’h6moglobine qui ont été observés au cours de l’été, sont interprétés 
comme un inde du pouvoir d’odapfotian de ces animaux h un milieu chaud. 

69-168 CRANWELL (P. D.). - krmentation microbienne dons l’appareil 
digestif du porc. (Microbial fermentation in the alimentory troc+ of the 
Nufi. Absfr. Re”.. 1968. 38 (3) : 721-30. (Traduction du r&,m4 de i’aufeur). 

pig). 

La littérature concernant ,a fermentainn microbienne dans I’appareil digestif du 
porc, l’absorption et l’utilisation consécutives des produits de ,a fermenlofion est pars& 
en Te”“e. 

Lo fermentofion a Iteu dans toutes les parties de l’appareil digestif du porc ei 
commence dès la première semaine de vie. Les substrats fermenteni et les produits de 
fermentation dependent d’un cerfo~n nombre de focfeurs dont les plus importanis sont 
l’âge du porc, le type de ration alimentaire consommée et ,a localisation dons I’inies- 
tin. 

Les glucides, les protéines et ,a graisse de 10 ration peuvent fous subir toute forme 
d’attaque microbienne mois ,a fermentation des glucides est ,a plus consldkoble et 
certainement celle qui o le plus d’importance du point de vue kconomique. 

Le degré, l’endroit et le m&onisme de digestlon de ,a fraction glucidique de la rotion 
(sucres simples, amidon et cellulose) d6pendent surtout de I’âge du porc e+ du type 
de glucide. 

C’est ainsi que des sucres simples comme le lodasesont oiskneni fermentés en acide 
lactique dons l’estomac des porcs de tous ôges. 

D’autre pari, 10 fermenioiion du lactose dans le gros intestin des porcs non sevr& 
n’est probablement pas (IUSSI importante que chez des porcs sevrés recwoni une rotion, 
riche en lactose. parce que le porc non sevré possède une lactose sufkonte pour hydro- 
lyser le lactose dans I’lntestin grêle. et ainsi une faible partie seulemenf de lactose non 
oftaqué atteint le gros iniestin. 

Les jeunes porcs sont incapables d’hydrolyrer complètement cerioines graines de 
céréales dons I’intesf~n grêle et celles-ci an+ tendance 0 s’occumuIer dons le gros intes- 
lin où elles sont dkomposées par des boctkrles iodophiles. 

De même! l’amidon des pommes de terre crues résiste à l’hydrolyse enzymatique 
dons I’iniestln gréle et est digéré par dégradolion bactérienne dans le gros intestin. 
D’autre par,. I’am,don des pommes de terre cuites ef ,‘am,don du mois sont fac,,ement 
hydrolysks dons I’inlestin gr$le et une faMe partie ofkinl le caecum. 

La digestion de la cellulase chez le porc dépend enlièremenl de I’aclwiié bactérienne 
dons le gros iniestin. La digestibilité par le porc de 10 cellulose incrurtée esl bien moindre 
que cher les rurmnonts. La digestion efficace de la cellulose. par exemple de la pulpe 
de bols, semble êlre bée à I’établissemenf d’une flore oppraprlée et au maintien de 
ce++e flore par une olimenlation réguliére avec un substrat cellulosique. La dIgestion 
de la cellulose s’améliore avec l’accroissement de pads et est plus importante chez 
I’onimoi adulte. 

Les résidus de la fermenfation des gludes sont principalement des acides gras 
volatils et de l’acide laclique, les premiers étanl absorbés au niveau detoutes les parties 
du sysk2me digestif. L’absorption de I’aclde lactique resk cependant 0 démontrer chez 
le porc. l/ semble que le porc peut utiliser les acides gros vololiles et l’acide lactique 
mais leur importance comme source d’énergie resle d élucider. 
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69.169 ALONSO (A. N. de), AL0 NS0 AMELOT (F. R.), ALVAREZ (C. M.). 
- Destruction progressive de la flore ef de 1a faune du rumen par 
des oltémtionr du milieu ombionf intrinsèque et ses manifestations 
chez 1-s bovins. (Deriruccidn pragrerivo de la flore y founa rumina1 por 
olterociones del medio ambienie inirinseco y SUI monifestaciones en bovinos). 
Retio “et. venerol., 1960, 2.5 (148) : 265-305. 

Le procesrus ruminal complexe des bovins comprend une série de focieurs avec 
capaciié réguloirice der conditions de vie de Io flore et de lo foune du rumen, comme 
le pH, I’humidité, Io concenfrbiion en ions, I’obsorption, etc. 

On a remorqué dons certains cas, tels que Ies convalescences d,e longues maladies 
ou cours desqueller survienneni des otanier ruminales et des réieniions olimen- 
taires, e+c., l’apparition d’un tableau clinique caractériré par de l’anorexie, de I’osthk- 
nie, une hypofonciion organique qui se termine invariablement por la mort de I’animol. 
Aucun iroitement clorsique n’a obtenu de r&ul+o+. 

On s’est rendu compte que ces COI dépendent d’une modlflcoiion de lo flore bocté- 
rienne et de protozoaires du rumen, qui est inhibée e+ détruite peu 0 peu par I’éléva- 
tien du pH du liquide dans lequel elle se trouve. en conséquence de !a Iibérotlon et de 
I’occumuloiion d’ammoniac d’origine endogène ou ollmentoire. protéique ou non 
prateique provoquée par l’interruption du métabolisme normal et de la réabsorption. 

L’étude o été faite d’abord in viiro, sur rumen artificiel, ensuite lo démonstration a 
été faite in vive sur un animal firtulisé : on obtient lo deriruction totale des échantillons 
de microflore e+ de microfoune du liquide du rumen en atteignant un pH de 0.5 et 
une concentroiion de 150 mg d’ammoniac par 100 cc de liquide rumina1 avec les signes 
cliniques déjo décrits. 

Alimentation - Carences - Intoxications 

69.170 RIVIÈRE (R.). - De quelques sous-produits de cultures dans Iblimen- 
;di;; du bétail tropical. Bull. Soc. Scient. Hyg. Aliment., 1968, 56 (4-S-6) : 

Lo plupari des pays africoinr disposent de sous-produits de culiures ou d’issues 
d’industrIer alimentaires, en quantité souveni importante, qui pourraient être uillirés 
avec profi+ pour améliorer I’alimentotion des animaux presque toujours insuffirante. 
Ces Produi+s quand ils ne sont par exportés resieni. pour Io plus gronde port, Inutilisk. 

Les pIus imporIan+s sont étudks quani à leur composition chimique. moyenne de 
plusieurs analyses. ei à leur voleur bromotologique opproximoilve. calculée ou moyen 
de +obIes de digestibilité. Ce sont Ier principaux tourteaux d’oléagineux, les graines 
de coton, les issues de rizerie ei de meuneries, Ier drêches e+ levures de brosserie. 

69.171 ADRIAN (l.).- Teneur en tryptophone et en vitamine PP des produits 
végétaux alimentoirer de l’Afrique intertropicale. Ann. Nuir. Alrn., 
1969, 23 : 233.53. (Conchsioos de ,‘a”,~). 

Seules les protéines de feuilles et des céréales. à I’exclusion du mais, sont équilibrées 
en tryptophone (1,4 p. 100 des protéines totales) ; celles des tubercules, des graines de 
légumineuses et autres e+ surtout du mais accusent un déficit pivs ou moins profond 
en ce+ acide amine. 

Sur le plon de vitomlne PP. les feuilles sont vroiremblablement les sources les plus 
intérersonter - leur +eneur moyenne en niaune totale étant de 5,O mg pour 100 g 
sec - à l’exception de lo graine d’arachide dont Io richesse en vitamine PP utilisable 
est très élevée (16 mg pour 100 g de graine). Les ouires productions vegeiales son+ 
nettement plus pauvres et, de plus, pour nombre d’entre elles une fraction notable 
est dépourvue d’efficacité biologique. 

Au toiol, dons les regions 00 le fondement de l’alimentation est constitué por du mais 
ou des tubercules, Io dékence en tryptophone et lo pellagre son+ difficiles à éviter. 
Pour pallier ce risque on dol+ S~~+OU+ encourager Ia consommation de l’arachide et 
de nombreuses feuilles olimenOires - à condition toutefois que leur indigeriible glu- 
cidique n’entrave pas exagérémenk I’uiiIisoIion digestive de Ia rotion. 
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69-172 MISRA (R. K.), RANHOTRA (G. 5.). - Influence des niveaux éner- 
gétiques sur I’utilisdion d’azote de protéine d’arachide-urée par des 
bovins et dar buffles. (Influence of energy levels on the utilizatlon of peonut 
protein-ureo nitrogen by ca+lie and buffalo).]. Aoim. Sci., 1969. 28 (1) : 107.09. 
(Traduction du résumé des au,eurs). 

69-173 GARTNER (R. ,. W.), ALEXANDER (G. 1.). BEWG (W. P.). - Fluc- 
tuations raisonnièrar des r6rcrves de vitamine A cher der bovins 
sur paturoges non anéliorér. (Seosonal fluctuationr of hepotic vitamin A 
re~ewes in beei catlle grazing unimproved porturer). Qd. ]., a@.. onim.. 
Sci., 1968, 25 (4) : 225.33. 

Les réserves hép&ques de viiamine A ont été déterminées chez trois groupes de 
bœufs. vacher et veaux oiimentés sur pâturages deux années conrécutives. 

Chez les veaux, des différences entre les différents groupes &aient probablement 
dues à l’âge. 

La première année, lo cancenirafian moyenne du foie (mg/g) de 18 vaches et 30 veaux 
MOI+ rerpeclivemeni de 232 * 11 et 96 4 3. La seconde ann& les niveaux respectifs 
pour 26 vacher et 26 vewx étaient de 281 * 11 et 86 * 3. Les toux étaient plur bas 
en été qu’en h,ver. 

Pâturages - Plantes Fourragères 

69.174 WALKER (EL), SCOTT (G. D.). - E x ernmentatians des pïitures ci p’ 
Ukiriguru.Tmranie. 1. Compmrairons des systèmes de pdture continue 
et en rotation sur paturages naturels de sols argileux. (Grazing expe- 
riment3 at Ukiriguru, Tonranio. 1, Comporisons of rotatlonal ond cont~nuous 
grazing systemr on notura1 postures of hordpan soils). E. ofr. ogric. for. j., 
1968, 34 (2) : 224.34. (Tradudion du résumé des ouleurr). 
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69-l 75 WALKER (8.). - Expérimentations des pâtures 6 Uiiriguru, Tan- 
zanie. II. Comporairons des ryrtèmer de p&+ure continue et en rotation 
sur pâfurager na+ure+s de sd5 argileux en utilisant une forme de 
changement IIU carré latin pour une période rupplément~ire. (Graring 
experiments a+ Ukirtguru. ianzan~a. II. Comparisonr of roiaiional and conii- 
nuour grazing ryrtems on naiural pastures of hardpan soi16 uslng an «extra- 
period latin-square change over design x), E. ofr. ogric. @r. j., 1968, 34 (2) : 
235.44 (Trod”cfian du résumé de i’auieur). 

Dans ces séries d’essais de pôiure de la seconde expérimentaiion sur pôturages 
naturels de sols argileux 0 Ukiriguru, le système de roiatton ter+ révélé meilleur que 
la pâture continue, à la charge de 0.6 ha par bouvillon, toute l’année sauf durani la 
fin de la sotson sèche e+ le début de 10 soison des pluies. 

Pendant cetie dernière. on o remarque que les bovins perdaieni moins de poids 
lorsqu’ils pouvaients’alimentersurtovie lasurface du pâturage plutôt que sur une parite 
rertrelnk 

Lez bouvillons, alimentés en sysième continu sur pâturage à herbe houte, se porteni 
mieux que ceux alimentés sur pâturage 0 herbe courte pour les iro~r premiers essais. 
Pour les trais autres essais, les résultats des deux types d’alimeniatlon se rerzemblaient 
beoucaup. 

Les rérullais de ces essais sont discutés, en même temps que ceux de deux expéri- 
mentations précédentes effectuées à des charges de 0,96 ha et 0.0 ha par bouvillon. 

Les différents rérultais obienus son+ dur apparemment 0 l’inter-relation de 10 charge 
et des systèmes d’oménogemeni des pâturages. Là oh le degré de pôiure était bas, la 
prîiure continue etai+ favorisée, mais lorsqu’il é+ai+ élevé, la pâture en roiation donnait 
le meilleur gain de poids vif par demi-hectare e+ par +Me. 

On pense que mite relation est due 0 l’action des différents degrés de pâture sur le 
rendement en matière sèche et la leneur nutr~t~veder pâturages, autan+ qu’aux diffé- 
rences dons 10 composition botamque. 

69-176 WALKER (B.), SCOTT (G. D.). - Expérimenfafion der pâtures à 
Ukiriguru, Tanzanie. 111. Comp~rairon de trois charger BU~ 10. pro- 
ductivité et 10 composition botmique des pâturages naturels de sol* 
argileux. (Grorlng experimenis a+ Ukiriguru, Tonzanro. III. A comporiran 
of three stocktng rater on the productiwty and botanical composition of 
natural postures of hordpon SO~IS). E. ofr. ogrir. for j., 1968, 34 (2) : 245.55. 
(Traducfioo du résumé des oufeurs). 

Ler auieurr on+ décrit deux expérimentotianr, au cours desquelles la production 
animale obtenue à porlir de trois types de charges de 0,60 ha, 1,2 ha et 2,4 ho étai+ 
comparée. 

Ces exp6rimeniations ont débuté le 6 février 1963 e+ étaient achev&s le 12 décembre 
1966. 

Elles ont montré qu’à des charger fatbles correspondait un gain de poids plus impor- 
tant par +ê+e qu’avec des charger élevées. Cette différence es1 aitribu& ou foi+ qu’il y 
a plus de pâturage disponible de meilleure qualité avec des charges plus bosser. 

Cependant, durant environ hui+ mois de l’année. le gatn de poids le plus élev6 par 
demi-hedore es+ obtenu avec lacharge de0.60 ha par+& ; du milieu de lasoison sèche 
& 10 Oe semaine de saison des pluies. le gain y est alors inférieur 0 celu des charges 
légères. 

Les études botaniques on+ montré que Ier degrés de charge élev& utilisés dans ces 
expérimentations n’exerçaient pas une influence défavorable sur 10 composition boto- 
nique. 

En Afrique tropicale, il existe un excellent potentiel pour 10 production de pôturages 
en hautes altitudes. La valeur des pôturages Indigènes est médiocre et ceux-ci ne 
donnent par de réponse valable 0 l’amendement. L’amélioration de la production 
de pôturage et de la quolit& des herbages peut être réaliséeen in+rodu,ran+demeilleurer 
herbes et Iégumlneures et en rectifiant Ier carences nutritives. 

Une surface considérable de pdturage naturel recouvre une terre qui est trop en 
pente pour la mise en culiure et d’outres rechercher sur les mélhader prot~quer d’omé- 
liaration sont nécessaires. 
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La production de mahère sèche 0 partir d’herbe feriilisée avec de l’azote et de 
pralr,es composées d’herbes e+ de Iég”m,neuses Indique que des capacités de charge 
allant jusqu’à 2.5 t@e/ho seroent posrlbler, mois des essais de production on~,mole 

sont nécessaires pour confirmer les résuliols des essais ogronam~ques. Comme le coût 
des engrais est élevé et Ier prix du bétail bas en comparaison avec ceuxdes payrdéve- 
loppés. les Iégumineures peuvent offrir un moyen économique d’amélioratton de la 
production de pâturage. L’ut~lisal~on d’engrais azoté évrte un grand nombre de pro- 
blèmes d’aménagement liés (I”X pro~ries herbes/légumine”rer, mots leur emploi 
dépend de facteurs économ,q”es. 

Le problème prtncipol est le manque de nourriture de ho”+= quolit& durant la wson 
sèche. Une augmentation de production durant la saison de croissance avec “ne ~nten- 
sification de la production on~male rendra ce problème plus mg”. 

Bien que les sorghos fourragers (en dessous de 2.400 m) et l’avoine puissent être 
utMsés m sdu ou comme ensilage duron+ IQ saison sèche, I’uitlisotion d’ollmenfr conser- 
vés ou de récolier de saison sèche n’a pas encore étk pleinement étudiée. 

Les pâturages améltorér ne sont porslbles et économiques que dans les rkgjons 
0 systèmes de culture plon~Ms, qui ont der élevages productifs de bélaNI pouvant “fi- 
Iiser de l’herbage de haute quaIl+& et un marché orgamré des productions anomales. 
Cette situatton ex~rle dons les réglons de haute altitude du Kenya oti I’intkêf de I’amé- 
Ilorotion des poluroger est associé a” développement de l’élevage loltier et de celui 
des ovins. 

On rencontre de tels falis dons d’outres réglons de haute altitude d’Afrlq”e trop,. 
cale. 

Zootechnie 

69-178 NEGI (G. C.). BASU THAKUR (A. L.). -Age au premier ognelage 
du mouton Kampur Bushahri et du premier croisement Rampur 
Burhohri x Rambouillet. (The age ai +irs+ lamblng in Rompur Bushohri 
and Rombo”,lle+ Rompur Burhahr, fini cross sheep). lad. “et. ,.. 1968, 45 
(12) : 1026-30. 

L’âge a” premier ogneloge a été éfudié chez cenl quoIre moulons Ramper Bushahri 
et trente-huit Rambouillet améliorés. 

Lo moyenne, les extrêmes obrervées, l’erreur standard pour chaque race son, 
consignks dans “n tableau. L’âge moyen en jours pour les Rombur Burhahri étut 
de 741.86 + 1.8 et pz”r les Rombsuillei or&ior& de 734.80 5 2,3. 

La différence de ces moyenner : 7.06 jours s’est révélée significative. La dislrlbution 
de frkquencer pour ces races a été reprkn‘ée dans un polygone de fréquence. 

69-179 BALLICO (P.). - Considérations sur les possibilités zootechniques 
des zones riveraines du sud-ouest de 10 Zambie. Riv. Agr. Sub. Trop., 
Firenze. 1968. 62 (4-6) : 145.58. 

La région de lo Zambie étudiée comprend la basse plaine qui côtoie le Zambèse 
et qui s’étend, tout en l’incluant, le long de la berge septentrionale du IOC de Koriba. 
Après avoir é+“dlé les caractéristiques climaliques, agronomiques et humaines du 
milieu. Vo”le”r conrtdère 10 composition aCtuelle du cheptel ainsi que Ier formes 
d’élevage en relation avec les conditions sanitaires ef Ier Pâ+turages. Pour concI”re, 
II offirme que I’éiabltssement d’un plon d’amélioration progressif prévu pour les dix 
prochaines années peut permettre d’espérer un élevage de bowns, mois ~“SI d’ovins. 
de caprins et de porcs. Cependant il fout affronter en premier lie” le problème humain 
et en porticuller ~I”I de la formatlon du ~“Hivote”r de lo Zambie qui doit être hobitué 
à des formes d’agriculture et de zootechnie plus évoluées. 

69.180 SADA (J.), VOHRADSKY (F.). - Aptitude laitière e+ teneur en beurre 
relatives à 111 génération F, de bovins indigènes Jersey x races indi- 
~;mht~ du Ghnno.. Be,tr. Trop. Sobtr@. Land. Jropen “et. med., ,968. 6 (1) : 

L’animal ~UN présente lo metlleure aptitude laitière, est Jersey/G”dole F,, ce qui 
est dû 0 sa taille ei à son poids. Cette vache est fou+ à fait différente des deux outres 
croisements et représente “ne clasw 0 part. C’est pourquoi le nombre de générations 
Jersey/G”dole F, devra,+ être augmenié. 

Les auteurs montrent que la Jersey/N’Dama F, est meilleure que lo Jersey/Shorl- 
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Chimie biologique 

69-182 PETIT (1. P.). - Détermination rapide chez le chien et le lapin de 
l’urée et du glucose sanguins et urinaires. Rev Elev. MM véf. Pays +~L$T., 
,969, 22 (3) : 417.22. 

L’expérimentation biologique utilise de plus en plus d’animaux. mots leurs normes 
b~olog~quer restent ~owent mal dk+ermin&s, empêchant une interprélation correcie 
der rérultatr. 

C’est pourquoi, une méthode semi-quantiioiive rapide de déterminaiion de I’urée e+ 
du glucose au moyen de bandelettes es+ proposée e+ iestée quant 0 10 voleur qu’on 
peut IUI atiribuer. Dons le COS de chiens et de lapins, II s’avère que 1~1 précision obienue 
cri ruffisonte pour permettre un tri rapide des animaux aples à I’expérimentation. 
Les résultats d’une compara,ron de cer+a,nr taux de glucose obtenus par un dosage 
enzymoI~que clorsique indiquent clairement qu’on peut subrt~tuer Ia méthode des 
bondelelfes ou dosage habituel, Ier moyennes obienues par Ies deux méthodes ne 
diffèrent que de 1.5 0 1.66 p, 100. 

69.183 QUEVAL (FL). - Etude électraphorétique des protéines rériquer 
d’herbivorer et d’oiseaux de la faune tchadienne. Premierr rérult~ts. 
RE”. Ek”. Méd. vét. Pays trop., 1969, 22 (3) : 409-15. 

L’analyse éiectrophoréfique der cons+~+uan+r proildlques du sérum d’animaux sou- 
voger et de leur mobilité relative a été réaIls& sur 26 genres zoologquer comprenant 
119 sérums de mammifères et 74 rérums d’oireoun oppotienant 0 Iu ioune cynégéiique 
ichadienne. 

PQE;l’, PI’, GY,E,A;D’B’. 
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Le degré d’homorygolre (Ca) a été déterminé pour chaque rate. La voleur de C. 
en race d’l-lérenr est de 0,050 ; ter rérultals indiquent une variabilité gén&ique rela- 
tivement forte. 

Le sondage effectué d&intt l’état de In population avant la pratique de I’insémina- 
tien ortlflcielle : des sondages ultérieurs permetIront de suivre l’évolution génétique 
de la rate. 

Divers 

69.185 BALLICO (P.). - tnrtrudion et centres de rechercher qrider : 
formes de coopération et d’assistance plus modernes aux pays afri- 
cains en voie de développement. (Istruziane e centrl dl ricerca agrarta : 
forme pi0 moderne di cooperaz~one e di ossisienza ai poeri africoni in via 
di wluppo). Riv. Agric. subtrop. +rcp.. 1969, 63 (l-6) : 212.21. 

L’auteur o observé que les rérulfofs obtenus par notre Pays dans le domaine de 
I’arristance technique agricole aux pays en voie de développement sont insuffisanlr. 
II propose que les moyens financiers a la disposition du secleur ogricale et zootech- 
nique soien+ rérervér à des intervenlions en mesure d’apporter une contribution impor- 
fonte ou problème du sous-développemenl. c’est-à-dire 0 I’organisationd’écoles d’agri- 
culture et à 10 constitukm de centrer de recherches expérimentales. 

69-106 FUNAIOLI (U.). - L’importance des animaux sauvagar dans I%+i- 
liraiion des terrer dons certains Pays africains arides e+ semi arides. 
(L’tmportanza degli animal, selvottci neli’uso dello ferra di cetii poesi oridi 
e semt-artdi oiriconi). Riv. A@. subirop. trcjx, Firenre, 1968. 62 (10.12) : 
400-28 : 1969. 63 (l-6) : 3-37. 

D’~mmenser zones de (‘Afrique doivent étre consid&ées ocfuellemen+. et peut.étre 
pour toujours, comme économiqv?menl marginales en ce qui concerne I’adivité 
agricole ef zootechnique. Par contre une riche faune y prospère, capable d’uidiser 
les maigres rersource~ vitales avec des rendements élev&. loirsont en même temps 
inchangé l’équilibre sol-végétation, trèr important pour Ier pays arides. 

Ces dix dernlèrer années. de nombreux chercheurs re sont consocr& h l’étude de 
I’exploltation de Ia gronde Ca~ne. rur+ouI Ier onguI&. comme forme d’utilisation der 
terres pour alterner avec I’élevage +rad,t,anne,. 

Après examen des 6fuder et des expériences eflechker en différents endroits de 
l’Afrique à ce sujet. I’ouieur étudie les diverses productions que I’on peut tirer de Ia 
faune sauvage (viande. ivoire, peaux. Industrie touririique. etc..) et leur imporknce 
dans I’konamie de quelques pays ofrico~ns, surlout de I’AfriqueOrientole. II en résulIe 
que, en de nombreux cas, les animaux sauvages peuvent assurer des revenus supé- 
rieurs par uni+& de surWe 0 ceux de l’élevage, et le tourisme qui en derive peut repre- 
senter une source d’entre= de deviser de très grande imporfonce. Leur exploitation 
rationnelle prendra donc une forme de plus en plus précise dans le développemenf 
économique de diF&en+s pays africains. 

69-187 VOS (A. de). - Protection de 1. faune indigène en Afrique Orien- 
tale. Nouvaau point de vue sur l’utilisation des terres. S~on. 1969. 12 
(1) : 21-24. (Résumé de i’outeurj. 

En Afrique. Ia protection des animaux sauvages o une double mo+lva+ion : tour 
d’abord. c’est une oltract~on touristique de premier ordre. ensuite. elle peut être ,une 
source utile de protémer. Yexplarion démographique exige une agriculture intenstfiée 
incompatible avec Ia protectton de lo faune sauvage : I’outeur estime esrenliel de 
meiire sur pied un plan précis pour I’wenir de ces animaux. II pense qu’il est plus 
facile de les protéger sur des ferrer à faible potentiel agricole et préconise 10 création 
de zones tamponr situ& entre Ier réserves zoologiques e+ les zones habit& à ogri- 
culture intensive, dons lesquelles le gros gibier serai+ partiellement prolég6. 

69-180 BROWN (M. L.). WORTH (R. !A.), SHAH (N. K.). - H&++udes 
et consommation alimentaire II” Népal. (Food habtts and food intoke 
in Nepol). Trop. geogr. Med.. 1968. 10 (3) : 217-24. (Traduction du r&umé:des 
O”te”r$). 

Les aufeurs ont réalfsé une étude diététique en natanf les dtférents aliments ingérés 
en 24 heures dans 957 familles de 19 villages du Népal. Ils ont tnterrog6 1.6 fom~ller 
au sujet des repos prés Ia veille. Ils on+ obtenu de plus des informationr sur les coutumes 
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allmeniaires. en partlrulier durant 10 gertation et Ia première enfance. La consommo- 
tion moyenne d’aliments par fête variail beaucoup dons les d~%ren+s villages, ma15 
en moyenne l’apport de calories ei de protéines étraI plus 6ievé que celui qui est &cri+ 
dom d’auires rkgions d’ExIrême-Orlent. Les c&réales fournisrent praiiquemeniiouies 
les protéines de 10 rot~on. L’apport de c~Iuum, de rlboflavine et de vitamines A e+ C 
était ioibIe mots II a vrairemblablemeni é+é Sous-esiim6 étant donné 10 disponibilité 
soironnke de fruits et Iégumer, capables de fournir des campIémen+r de ces principes 
nuir~hfr. L’obrorption de thiamlne et de niocine était en généra1 rat~riaisonie, car Ier 
grains de céréales sont canrommér, en gronde pariie, entiers. 

Bibliographie 

69.189 LÉPINE (P.). GAMET (A.). - L a rage. Paris, L’expansion (15, rue 
Saint-Benoit, 6O), 1969. 140 p, 27 fig. (Col!. : Maladms animales à wrusj. 
Plu : 23 F. 

A l’heure ofi Ia rage, qui n’a jamoir disparu dons le reste du monde, devient à 
IIOUYBW d’acIuoIiié danr une Europe OccidenioIe gag”& par I’wance inexorable 
de I’enzootie vulp~ne, une étude d’enremble du problème d,e 10 rage et de so 
prophylaxie s’imporait tout port~culièrement : le I~vre de P. LEPINE et A. GAMET 
répond oppariunémeni à ce+k attente et vieni combler une lacune danr la docu- 
mentation vétérinatre et médicale contemporaine. 

Après une brève rwue des noiionr rIasriquer, toujours valobIer mair aujourd’hui 
dépo&es, Ies auteurr, dont il est ~uperilu de rappeler 10 longue expérience du sujei. 
exposent de fason concise e+ claire les notions nowelIes qui se son1 imporées sur la 
nature du virus rabique, SUT SQ morphologie, SUT ron écologie et ~0 transmls~ion. Le 
diagnostic, I’onaiomie paihologlque, les méthodes de colarai~on ei 10 microscopie en 
~mmunofluarercence sont développés avec iauter les précirions nérerraires. Enfin le 

iroiiemenl onlkobique eniièremeni rédigé à 10 lueur des acquisitions les plus réienies, 
expose donr le détail 10 réro-prévention, les dl%ren+s voccim et leurs opplations. 
ruivoni les cm, avant ou oprèr iniecrion. 

Tel qu’il es+ cony ce+ ouvrage rédigé dans l’esprit de la collection sera un guide 
précieux non feulement pour Ie vétérinaire mais pour le médecin placé devant 10 rer- 
ponrabiliié de décider ou de refuser un traitement. pour le technicien chargé du dia- 
gnos+ic comme pour Ie chercheur soucieux de mieux rannoîire I’un des plur myriérieux 
et des plus dangereux des VI~~S pofhogènes pour I’homme ef les on,moux. 

rouvrage campork : 
- der Indications stotirtiquer monlroni l’importance et l’extension mondlule de la 

maladie. 
- un rappel hlriorique reira~ant les étapes successives de nos conno!~~ancer concer- 

non+ i’ogeni pathogène, le diagnostic, Ier traitements e+ I’épizootologie, 
- i’éiude virologique résumant les données aduelles sur le virion rabique, $a mor- 

phologe, sa constitution chimique, ses caractères, SO culture in vive, in ovo e+ in viiro, 
I’enperi~re des souches fixes, ia strucIure antigénique et kproblèmes d’interférence, 

- I’éiude ciinique de la maladie chez I’homme et chez les animaux domertiques 
e+ sauvages, 

- Ie diagnoriic par ies techniques d’lmmunofiuarescence, l’histologie classique, Ies 
inoculations et la conduite à tenir vis-à-vis d’un animal suspect, 

- I’éiude anatomopathalogique, 
- IB poihogénie qui conduit Ier ov+eurs à examiner le siège de Ia virulence rabique 

cher I’animaI enragé, les V~I~S de pénéfrailon du VI~I, SO propagation ei enfin Ia 
phyriopothagénie de Ia molodie! 

- I’éiude du +ro~+emen+ aniirablque permei de troiier de la conduite à tenir après 
morsure chez I’homme ei chez l’animal, der soins locaux et des dwers rchémar de iroi- 
lemenls OWL étude du s&um ei des différenir vaccins, 

I’éplzootologle réunit l’exposé de la chaîne épidémialogique, la rage sauvage 
durenard et der chéiraptères, en poriiculler la rage citadine, 
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- le chapitre prophylaxie comporte l‘étude des modalliés d’ociton sur les réservoirs 
de virusiouvages el domertlques, 10 prophylaxiemédicalechezI’onimai@+ chez l’homme 
avec 10 vaccination préventive avant exposition. 

L’ouvrage se termine par une abondante btbimgraphie qui réunit plus de deux cents 
Mérences permeifant de se rapporter aux multiples publications consacrées à un rujet 
qui présente encore de nombreuses inconnues. 

69.190 DEBROT (S), CONSTANTIN (A). - Hygiène et production de 
fa viande. Pam. Moloine. 1968. 332 p. fig. Prix :24 F. 

Les auteurs an+ conçu la matière de ce livre en foncfian des conno~s~ances théoriques 
et pratiques utiles 0 la formation proiesrionnelle des techniciens de l’élevage. Cet 
ouvrage &udle successivement : I’anotomie, la physiologie, 10 pathologie. la zootechnie 
des an~moux de boucherie. 10 jurisprudence. l’hygiène de la viande eil’hygièneprofes- 
sionnelle. I/ servira de manuel pour les dtfférentes spécialités touchant aux productions 
mirnoles. 

69.191 WHYTE (R. 0.). -, G rarrlonds of fhe monroon. London, Faber and 
Faber, 1968, 325 p. Prix : 50 $. 

Les terres soumises 0 la mousson, telter qu’elles mn+ définies dans ce livre, repré- 
renient une prapori~on rign~ficoiive de Iq surface du monde, particullèremeni en Afrique 
et en Asie, mm tes+ en évaluant leur populat~an humaine et bovine et leur surface de 
terre cultivée qu’eller revêtent encore plus d’importance. 

Bien que I’he de mousran ne comprenne qu’environ un septième de la rutiace des 
terres du globe, elle contient plus de la moitié de la population humaine du monde e+ 
probablement un tfers de la population bovine et un tiers des +erre~ cultivées. 

Depuis que proliquement tous les pays soumis à 1a mousson sont dons 10 catégorie 
«en développement ». leurs ressaurcen naturelles, 10 voie qu’lr ont utilisée jusque-16 
ei leurs potentlalltés future5 ont une portée Internationale. 

Ils comportent de vastes élendues qu, peuvent être oppeiées pâturages. dans le sens 
le plus large, et qui ont en commun avec d’autres typer de pâturages tropicaux d’étre 
une gronde ressource invl~lisée pour le développement de lu production du bétafl. 

L’auteur bore 50 description de ces pôturager sur son expérience pratique de nom- 
breuses années. II suit une transversale de Dakar ou Sénégal jusqu’aux Darllng Downs 
dans le Queensland, 0 troven une irentoine de pays e+ expose ce que l’on connait sur 
leur comporiiion botanique, leur condlifon écologique et leur valeur économique dans 
l’apport de produits on~maux pour Ier besoins nutr~iiannelr et autres der peuples de 
10 régla”. 

Des querttons de phyio-g&agrophle et de migration Inter-régionole, de taxonomie 
ei de génétique ei les carociéristlques du comportement biologique desplantes poussoni 
en milieu de mourron sont ~III passées en revue. 

Avec e milk pradudlon in developing counlriesn le Dr WHYTE a apporté une 
contribution importante pour Ia résolutlon des prablèmer de produdton oiimentaire 
dans les pays trop,caux et sub+rop,caux. << Grorslandr ofihe monroon »augmente encore 
notre ~onna~smnce de cette région crftique. 
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