
Notes sur les babesioses et l’anaplasmose 
des bovins à Madagascar 
II. Influence de la splénectomie 

cor G. UILENBERG 

Les méthodes de travail ont été exposées dans 
la première note (UILENBERG, 1968). Une 
grande partie des études ayant porté sur des 
bovins splénectomisés, nous indiquerons en 
résumé l’influence de la splénectomie sur les 
infections en question. Le nombre d’animaux 
splénectomisés. à l’exclusion de ceux cltés dans 
les travaux de 1962 (RAYNAUD, 1962, 1962a, 
RAYNAuD et UILENBERG. 1962) est de 139. 
celui des animaux non splénectomisés étudiés 
s’klève à environ 50 ou laboratoire. et plus de 
1.000 si on y inclut les prémunitions sur le 
terrain. 

10 Influence sur la période d’incubation, 
aprés inoculation de sang infectieux 

par voie sous-cufonée 

(Les détails sur la période d’lncubatlon après 
inoculation de sang par voie Intraveineuse seront 
également donnés dans des remarques sépa- 
rées.) 
A. - 8. Blgemina, B. Argeniina el A. Morginalc. 

(Les résultats sur A. centrale sont donnés à 
part, pour des ra,sons expliquées plus Io~n.) 

Voir Tableau 1. 
Remorques : 

B. Bigemina. 

a) Aucune corrélation entre la quantité de 
sang ou de parosk inoculés et la durée de 
l’incubation n’a pu être constatée, ni sur les 
animaux splénectomisés, ni ZUT les autres, ce 
qui concorde avec les résultats de ROSENBUSCH 
et GONZALEZ (1925) et, en ce qui concerne 
les splénectomisés, avec les observations de 
KEMRON e. a. (1964). Ces derniers trouvent 
par contre une corrélation négative entre le 
nombre de parasites inoculés et la durée de 
I’lncvbation, en ce qui concerne les bovins non 
splénectomisés. Une telle corrélation n’a pas 
pu être remarquée dans nos expériences, mais 
les observations sur cette catégorie d’ammaux 
ne sont pos cessez nombreuses pour permettre 
des conclusions certalnes. (A titre d’exemple: 
4 animaux non splénectomlsés Injectés le même 
jour avec du sang d’un même donneur à la 
même dose chacun (moins de 5 millions de 
parasites) ont eu une pérlode d’lncubatlon para- 
sitaire de 5, 9 et 11 J~U~S.) 

b) L’lncubotlon thermique n’était jomals plus 
courte que I’lncubatlon parasitaire (39 obser- 
vations). Dans 38 cas. totalisant les animaux 
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splénectomisés et les autres, I’lncubation ther- Le fait que l’incubation thermique soit plus 
mique était plus longue que l’incubation pora- longue que l’incubation parasitaire est valable 
sitaire, de 1 à 3 jours, en moyenne 1,9. Dans également pour les animaux inoculés cor vole 
un seul cas elles étaient égales, cependant de infrowneuse : 10 bovins spl&nectomisés ont mon- 
façon douteuse : l’animal présentait une hyper- tré des incubations parasitaires de 3 à 9 jours 
thermie de 40.5 OC le jour où les premiers para- (en moyenne 4.9), des incubations thermiques 
sites (rares) furent trouvés dans le sang, mais de 6 à 12 (en moyenne 7,6 (7 observations w~le- 
la température s’était abaissée le lendemain h ment)), wec des différences entre les deux 
39.3 OC. et ce n’est que lorsque 10 parasitémie incubations de 2 jours (5 cas) et 3 jours (2~~s). 
fut devenue très intense au 3e jour de l’accès, Aucune observatwn sur animaux non splénec- 
que I’hyperthermie s’éleva de nouveau a 40 OC. tomisés. 
Ce r&ultat ne correspond pas à celui de SER- 
GENT e. a. (1924), qui signale une incubation 0. Argentino. 

thermique plus courte que l’incubation parasi- a) L’incubation parasitaire trouvée (par exa- 

taire dans 8 cas sur 18. et plus longue seule- men de frottis minces de sang périphérique) 

ment 5 fois sur 18. les deux étant égales dans les n’a qu’une valeur restreinte pour 0. orgenfino ; 

autres ca : KEMRON e. a. (1964) et BARNETT les parasites sont habituellement si rares dans 

(1965) par exemple obtiennent les mêmes résul- le sang, qu’ils échappent facilement à I’atten- 
tats que nous. II est possible que d’autres para- tien. L’incubation thermique o une valeur plus 

sites sanguins, inconnus en 1964, tels les Epe- grande. Les différences observées entre les deux 

rythrozoo, aient perturbé les expériences de incubations ne signifient donc rien ici. 

SERGENT e. 0. b) II est difficile de juger de l’influence de la 
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dose de parasites inoculés sur la durée de l’in- ~ onteu des incubations parasitairesde8à13 jours 
cubation. les wxasites étant si rues dans le ’ (10.6 en movennel : 5 anmoux inoculés avec 
sang pkriphérique qu’un dénombrement compa- 
ratif semble pratiquement impossible. 

c) Le fait que l’incubation (parasitaire ou ther- 
mique) après injection de sang soit en moyenne 
plus longue pour B. argenfrno que pour B. bige- 
mina, tandis que l’inverse est vrai après trans- 
mission por la tique 6. microplus. s’explique par 
les résultats de recherches effectuées en Australie 
(HOYTE, 1961. RIEK, 1964, 1965. 1966), qui 
montrent que la tique, après s’être fixée, inocule 
B. argentino plusieurs jours plus tôt que B. blge- 
mina. 

d) Aloutons que 9 animaux (tous splénecto- 
misés) ont été inoculés par voie intraveineuse ; 
l’incubation parasitalre était de 6 0 14 jours 
(en moyenne de 8,9). I’lncubation thermique 
(6 observations seulement) de 6 0 14 également 
(en moyenne de 10,4 jours). 

A. Marginale. 

a) L’incubation thermique, après inoculation 
par voie sous-cutanée, était toujours plus longue 
que l’incubation parasitaire, de 4 à 9 JO~B, en 
moyenne 6 (9 observations). 

b) Nos chiffres montrent une différence statis- 
tiquement significative pour P > 95 p, 100 (mals 
non pour P > 99 p. IOO), entre la moyenne de 
l’incubation parosltaire sur les animaux splé- 
nectomisés et celle sui- les autres onlmaux. II ne 
faut pas attacher beaucoup de valeur à cette 
différence, puisque la durée de I’lncubation 
semble varier, entre autres, avec IB dose d’ana- 
plasmes inoculés. Cela o déjà été démontré par 
ROSENBUSCH et GONZALEZ (1925) et c’est 
certainement vrai pour A. centrale (voir plus loin), 
et pour les animaux inoculés avec A. marginale 
par voie mtrawneuse (voir remarque c)). Une 
comparaison des résultats sur animaux inoculés 
par voie sous-cutanée avec des doses plus ou 
moins grandes d’A. marginale donne une indi- 
cation dans le même sens, rna~s les différences 
ne sont pas statistiquement significatives. 

c) 10 animaux (tous splénectomlsés) ont été 
inoculés par voie mtroveineuse ; I’lncubatlon para- 
sitaire variait de 8 à 34 jours, avec une influence 
nette de la dose de parasites : 5 animaux ino- 
culés avec des doses de 50 à 100 ml de sang 
montrant de nombreux onaplasmes sur frottis 

ks~ doses de’10 à !jO ml de sang de porteurs ne 
montrant pas ou très peu de parasites sur frottis 
ont incubé de 14 à 34 jours (14, 15, 17, 18 et 
34). L’incubation thermique o pu être détermlnée 
dans 4 cas : elle état de 6 à 9 ,ours plus longue 
que I’lncubatlon parasitaire (en moyenne de 7.5). 

8. - A. Centrale. 

Une comparaison entre les animaux splénec- 
tomlsés et les autres n’est pas possible sur l’en- 
semble des animaux, l’influence de la dose 
d’anaplasmes inoculés sur la pérlode d’mcuba- 
tion étant trop importante. 

a) Animaux splénectomisés Inoculés avec des 
doses de 40 à 50 ml de sang contenant de très 
nombreux A. centrale. L’incubation parasitaire 
variait de 6 à 10 jours, avec une moyenne de 8 
(4 observations) : I’mcubofron thermique étalt de 
13 0 18 jours, en moyenne 15 (4 observations), 
de 4 à 9 jours (en moyenne 7) plus longue que 
I’lncubation parasitaire. Aucun animal non splé- 
nectomisé n’a recu de telles doses d’anaplasmes, 

b)Animoux inoculés avec des doses de 5 0 
20 ml de sang contenant d’assez nombreux 
anaplasmes. L’mcubahon porositoire vorialt de 17 
à 22 jours (4 observations) : elle était sur 
3 splénectomisés de 17. 18 et 20 jours et sur 
l’unique animal non splénectomisé de 22 jours. 
L’incuballon thermrque n’a pu être déterminée 
que sur un seul animal splénectomisé : elle était 
de 28 jours, de 8 jours plus longue que l’incuba- 
tion parosltalre. 

c) Anomaux inoculés avec du sang de porteurs 
chroniques, ne montrant pas ou de très rues 
anaplasmes sur frottis (doses de 10 à 50 ml). 
L’incubation parasitaire variait de 21 à 36 jours, 
en moyenne 30 (8 observations) : elle était sur 
les splénectomlsés (4 observations) de 21 à 36, 
avec me moyenne de 31 jours. sur les autres 
ammaux (également 4 observations) de 24 à 35, 
en moyenne de 29 jours. Aucune différence sta- 
tlstiquement significative. L’mcubatw? thermique 
n’a pu être déterminée que sur 2 on~maux splé- 
nectomlsés : elle état de 49 et 50 jours, 13 et 
14~ours plus longue que l’incubation parasitaire. 

Remorque : 

Ajoutons que 3 animaux ont été inoculés par 
vole mfroverneuse. Un onlmal splénectomisé, ayant 
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reçu 50 ml de sang contenant d’assez nombreux 
anaplasmes a eu une incubation parasitaire de 
14 jours, une incubation thermique de 22. Un 
auire spl&nectomisé reçoit 100 ml de sang d’un 
porteur chronique, et les premiers parasites ne 
furent observés sur frottis qu’après 50 jours : 
I’incubatlon thermique n’a pas été déterminée. 
Finalement un animal non splénectomisé fut 
inoculé avec 100 ml de sang contenant d’assez 
nombreux parasites ; l’incubation parasitaire fut 
de 8 jours. I’lncubation thermique n’a pas pu 
être déterminée. 

2~ Influence de la splénectomie 
sur la parasitémie chez les animaux porteurs 

des parasites 

BÜCK (1933) a été le premier à Madagascar 
à pratiquer une splénectomie sur bovin. RAY- 
NAUD (1962) a commencé à employer I’abla- 
tion de la rate pour la prospectmn systématique 
des hématozoalres de bovins dans le pays ; la 
même année il donne un résumé de ses résultats 
(RAYNAUD, 1962a). Nos propres résultats sont 
les suivants : 

A. - B. Bigemina. 

Le paraslte est observé pour la première fois 
de 1 à 17 ]OU~-s après lasplénectomie.en moyenne 
3,5 jours (46 observations) ; dans la grande 
majorité des cas il apparaît après 1 à 7 jours 
(44 cas), la pérlode latente état de 12 et 17 jours 
respectivement dans 2 autres cas. (A noter qu’une 
pérlode de 1 jour signifie souvent qu’une faible 
parasitémie existait déjà au moment de la 
splénectomie.) (RAYNAUD. 1962a. indique des 
extrêmes de 1 à 9 J~U~S, avec une moyenne de 4 
(30 cas) ; BÜCK (1933) trouve sur le “eau opéré 
par lui une période de 23 jours, donc anorma- 
lement longue.) 

La rechute après l’opération est loin d’être 
toujours mortelle. 18 des 46 animaux n’ont pas 
été traités pour la première rechute. la porasi- 
témie restant modérée, et ne sont pas morts ; 
mais dans 2 de ces 18 cas, une rechute secondaIre 
fut si importante qu’un traitement fut estimé 
nécessaire, (Ces 2 animaux étaient indemnes 
d’Anoplasmo : une occultation parasltaire d’un 
accès à B. bigemino, temporairement supprimé 
par la sortle d’A. marginale (VOIT RAYNAUD, 
1962a) ne peut donc pas être en couse.) 

Les 28 autres ont été traités et guéris avec uh 
piroplasmicide, mais une proportion inconnue 
aurait certainement guéri sans cette interven- 
tion (dans plusieurs cas un traitement ou trypon- 
bleu a été fait uniquement pour ne pos gêner 
l’observation d’une éventuelle sortie de B.argen- 
tmo). En général on constate que la majorité 
des veaux guérissent sans traitement, mais que 
la multlpkation des parasites sur les adultes 
est si intense, que des symptômes de maladie 
apparaissent (abattement, hémoglob~nurie) et 
qu’un traitement semble nécessaire ; II y  a des 
exceptions pour les deux catégories. 

La parasitémie maximale de la première 
rechute après l’opération montre des variations 
d’amplitude enire faible à très élevée. Dans un 
cas elle était si faible qu’elle auralt facilement 
pu passer maper<ue : l’animal ne montrait que 
de très rares parasites lel7ejouretpendantl ]OU~ 
seulement. Son sang, inoculé à un bovin splénec- 
tomsé Indemne, a provoqué un accès parasi- 
taire et thermique important, nécessitant un trai- 
tement : II ne semble donc pas s’agir d’un affai- 
bllssement du paraslie. Ce cas indique la possi- 
biIitéqu’unecertaineproportion,faibled’aiIleurs, 
de porteurs de B. bigemino ne soit pas décou- 
verte par splénectomle. 

Notons encore la rareté de réactlons ther- 
miques lors des rechutes après splénectomie, 
qu’il s’agisse de rechutes primaires ou secon- 
daires. 

L’évolution de la parasitémle, après la pre- 
mière rechute, est également très variable. Par- 
fols une faible parasltémle persiste de façon 
pratiquement continue (dans un cas pendant 
toute la durée d’une observation de 6 mois), 
dans d’autres cas on ne retrouve plus les para- 
sûtes après la rechute initiale, même en I’ab- 
sente de traitement. Mais sur la plupart des 
animaux les Bobesiae réapparalssent de temps 
en iemps, en nombre variable, le plus souvent 
faible,sans régularité; cesapporltlonsdeviennent 
de plus en plus rares et brèves au cours de I’ob- 
servatmn. Dans une minorité des cas il y  a des 
rechutes secondaires si importantes qu’elles 
semblent nécessiter un traitement, rechutes SUI- 
vies tout comme la première si elle est impor- 
tante, par des lésions sanguines d’anémie. 

B. - B. Argentina. 

Le parasite apparaît de 5 à 17 jours après la 
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splénectomie. en moyenne 8,9 jours (7 obser- 1 qui tous montralent après l’opération B. bige- 
vations) ; sur 5 animaux en 5 à 7 jours. sur 
1 aprks 14. et sur 1 après 17 jours. (RAYNAUD, 
19620, trouve une pérlode latente de 4 à 7 jours, 
en moyenne 5,6 (5 cas).) 

Un traitement ne semblait nécessaire que sur 
2 des 7 on~maux : un adulte ayant de nombreuses 
B. argentino dans le sang, une température de 
3909. et des symptômes nerveux. l’autre âgé 
d’un an et demi, avec d’assez nombreux para- 
sites, une température de 3903 et de l’abatte- 
ment ; tous les 2 guérlrent après traltement. 
Les 5 autres bovins, âgés de 8 à 22 mo,s. ne 
montraient que de très rares à assez rares 
a. argentina. un seul avat une légère hyperther- 
mie (390), et aucun ne présentat des symp- 
tômes de maladie : tous ont survécu. 

II est certain qu’une proportion élevée de por- 
teurs de ce parasite échappe à la détection après 
splénectomie. En effet, à l’opposé de ces 7 résul- 
tats positifs. nous avons également 7 exemples 
où le parasite ne fut pas trouvé sur frottis de sang 
après l’opération, mais où il a été prouvé ulté- 
rieurement qu’ils en étalent pourtant porteurs, 
soit parinoculationdesangàdesbovinsindemnes, 
soit en trouvant B. argentma dans les capillaires 
du cortex cérébral après abattage en fin d’ex- 
périence. Etant donné que de nombreux autres 
bovins négatifs sur frottis pour 8. argentina après 
l’opération (mais positifs pour B. blgemma et 
d’autres hématoroaires) n’ont pas été éprouvés 
de cette façon. il semble certain que la propor- 
tion de porteurs révélés par splénectomie est 
inférieure à 50 p. 100. Cela tient sons doute. en 
partie tout ou moins, à la rareté habItuelle de 
ce parasite dans le sang périphérique. Pour ~VOIT 
une meilleure idée de la proportion de porteurs 
dans une population donnée, II faudrait inoculer 
du sang à des veaux sûrement indemnes (nés 
et élevés à l’abri de tiques). On peut encore 
utiliser la méthode de CALLOW et JOHNSTON 
(1963). qui trouvent que des porteurs S~I~S 
montrent très souvent de rares B. argentma dans 
les capillaires du cortex cérébral. Cette méthode 
révèle sws doute une plus grande proportlon 
des porteurs que la splénectomie : nous avons 

mmo et A. marginale, ne mettait en évidence 
B. argentmo que sur 4 sujets. 

Souvent, après la première rechute consé- 
cutive à la splénectomie, B. argentma n’est plus 
rencontrée sur frottis mince : parfois II y  a des 
rechutes secondolres, I[mitées à de très rares 
parasites observés pendant un ou quelques jours. 
sans symptômes cliniques (sauf parfois une légère 
hyperthermie), et sans régularité. 

C. -A. Marginale. 

Le paraslte fait son apparition de 1 à 16 jours 
aprèsl’opératlon, en moyenne6.1 jovrs(32obser. 
vatlons) ; la pérlode latente était sur 2 animaux 
seulement supérieure à 10 jours, respectivement 
13 et 16. (RAYNAUD, 1962a. trouve des extrêmes 
de 1 à 34 ]ours, avec une moyenne de 8.6 

(36 cas), tandis que BÜCK (1933) trouve une 
pérlode latente de 13 jours.) 

19 des 32 animaux n’ont pas été tratés pen- 
dant la première rechute après I’opératlon : 
3 sur 19 sont morts au cours de l’accès (11, 14 
et 15 jours après la splénectomie. respectlve- 
ment 10. 9 et 10 jours après l’apparition des 
premiers anaplasmes) ; 6 autres des 19 sujets 
ont été abattus (pour d’autres raisons) à un 
stade de parasItémie encore relativement fable, 
et il n’est pas possible de ~~VOIT ~‘11s auraient 
guérl spontanément ou non ; les 10 autres ont 
guéri sans tratement. bien que la parasltémie 
fût devenue Importante sur certains. 

13 des 32 onlmaux splénectomlsés ont été 
traités et guérls (par I’oxytétracycline ou la 
chlortétracycline) pendant l’accès, mais une pro- 
portion inconnue aurait certainement guérl sans 
Ch. 

La rechute est donc Io~n d’être toujours mor- 
telle en l’absence de tratement ; comme pour 
8. bigemmo, le pourcentage des veaux guéris- 
sant sans traltement semble plus important que 
celui des adultes. sons qu’il y  ait une règle fixe 
pour l’un 0” l’autre groupe. 

La parasitémle maximale de la première 
rechute peut varier de fable 0 très élevée, mais 
nous n’avons pas observé de rechute si faible 

trouvé, en 1965. de très rares 8. argenirna sur qu’elle pût échapper 0 l’examen. 
des frottis du cortex cérébral de 14 sur 20 rébus La premkre rechute est presque toujourssuivie 
adultes pris au hasard 0 I’abattar de Tanana- par une parasltémie décelable au microscope, 
rive (observation non publiée). Par exemple la persistant pendant longtemps, entrecoupée de 
spl&w!omie de 23 bovins, exposés à 8. microplus, temps en temps, sans régularité, de rechutes 
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secondaires, parfois aussi importantes que la 
première (et swies comme celle-ci d’une &nie 
importante), mais tout rentre dans l’ordre spon- 
tanément. Ceci va à l’encontre des résultats 
donnés par ROUSSELOT (1953), qui voit tous 
les veaux splénectomisés mourr d’accès post- 
opératoires ; y  aurait-il une différence de viru- 
lence entre les souches africaines et malgaches ! 
Les rechutes secondaires deviennent à la longue 
plus rares et moins importantes, et il y  a par- 
fois des périodes où le parasite n’est pas trouvé 
sur frottis. 

Dans les cas non compliqués par des accès 
dus à d’autres hématozoalres, les rechutes (aussi 
bien la première que les suivantes) n’étaient 
Jamais accompagnées d’hypertherme 

D. - A. Centrale. 

Le paraslte se montre pour la première fois 
de 1 à 14 jours après I’opératlon, en moyenne 
après 6,3 jours (15 observations). Un seul WI- 
mal avolt une période latente de 14 Tours, les 
14 autres étaient compris entre 1 et 10 jours. 

Aucun des anomaux n’a été traité pendant 
l’accès, et tous ont guéri spontanément, bien 
que la parasitémie devînt parfols très élevée, 
et fût alors suivie d’une anémie importante. 

L’intensité maximale de la parasltémie du 
premier accès est ici également très variable, 
et toutes les autres remarques sur A. morgrnole 
sont egalement applicables aux rechutes d’A. 
centrale, excepté le fait que nous ayons observé 
sur 3 animaux une légère hyperthermie (de 
39,1 OC à 39,4oC) au cours du maximum du 
prelwer accès. 

30 Influence de la splénectomie 
sur l’évolution suivant une transmission 

par la seringue de parasites aux animaux 
indemnes 

A. - B. Bigemino. 

La plupart des animaux non splénectomisés 
indemnes, même adultes, ne meurent pas. en 
l’absence de traitement, après transmission par 
la seringue, ainsi que nous ovons pu l’observer 
lors de la prémunition artlficlelle (sur laquelle 
des détails seront donnés dans une outre partie 
de ces notes). 

L’infection transmise par la seringue est le 
plus souvent mortelle pour les bovins splénec- 

tomisés indemnes (veaux ou adultes), en I’ab- 
sente de traitement. II y  a pourtant des excep- 
bons. Sur 44 animaux splénectomisés inoculés, 
42 ont montré une multiplication si importante 
des Bobesioe qu’une intervention thérapeutique 
a été jugée nécessaire. Les animaux présen- 
tèrent en outre presque toujours de I’hyper- 
thermie, le plus souvent voisine de %OC, par- 
fois dépassant 41 OC. Parmi les 42 bovins traités. 
5 sont morts malgré le traitement (trop tardif). 

Deux des 44 animaux n’ont pas été traités et 
ont guéri spontanément : l’un (âgé de 26 mois). 
n’a pas montré de parasitémie importante, ni 
de fièvre : le nombre de parasites de l’autre 
(âgé de 4 mois) était élevé, mais il n’y avait 
ni hyperthermie, ni hémoglobinurie. (B~en que 
ces guérisons spontanées soient des exceptions, 
ces résultats ne correspondent pas à ceux de 
BARNETT (1965). qui indique que la souche de 
B. bigemmo qu’il employait au Kenya était tou- 
J~U~S mortelle pour les bovins splénectomisés (en 
l’absence de traitement). mais apathogène pour 
les animaux normaux ; les scuches employks 
dans nos expériences ne peuvent certainement 
pas être considérées comme constamment peu 
pathogènes pour les bovins normaux (voir la 
suite de ces notes pour les détails).) 

Après guérison du premier accès, l’évolution 
de la parasitémie sur les splénectomisés est 
comparable à celle observée après splénectomie 
de porteurs. La parasitémie est fréquemment de 
longue durée. Mais cela est également vrai 
pour les animaux normaux. Sur des veaux 
non splénecfomisés, inoculés une seule fois avec 
6. bigemino. et sur lesquels aucun traitement qui 
pût influencer l’évolution de la parasitémie n’a 
été appliqué, des cas ont été rencontrés où une 
faible parasitémie était pratiquement contlnue 
pendant 3 à 4 mois. Les parasites dlsparaissaient 
ensuite graduellement ou brusquement, bien 
qu’il ait été possible de prouver parfois (par 
inoculation de sang ou splénectomie) qu’ils 
étaient restés porteurs jusqu’au moins 6 à7 mois 
après l’inoculation. De rares Babesrae ont encore 
été observées su- un animal 7 mois et demi 
après l’inoculation. D’autres veaux. inoculés 
dans les mêmes circonstances, peuvent être cons- 
tamment négatifs (sur frottis) 0 partlr d’un mois 
après l’infection. Nous n’avons jamais observé 
des rechutes secondaires Importantes sur des 
veaux normaux, non traités lors du premier 
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accès : par contre, des animaux traités pour le 
premier accès peuvent, mais rarement, avoIr 
des rechutes secondaires importantes. 

L’évolution après le premier accès sur les 
bovins splénecfom&r, indemnes lors de I’opéra- 
tien, ne diffère pas de façon fondamentale de 
celle des animaux normaux. Le premier accès 
nécessitant pratiquement toulours d’être traité. 
une période négative causée par le traltement 
suit l’accès initial : cette pérIode négative Q une 
durée variable, dépendant du médlcament et 
de la dose employée, mais ne dépasse que rare- 
ment 2 semaines. Les parasites font enwte 
leur réapparltion : II peut alors y  avoir soit 
une parasitémie pratiquement contInue. soit des 
apparitions espacées de façon irrégulière. Une 
proportion importante des animaux subIt des 
rechutes secondaires, parfois auw Importantes 
que le premier accès. rendant d’autres traite- 
ments nécessaires : à titre d’exemple : un bovin, 
traité lors du premier accès, retraité pour une 
rechute16 jours plus tard, est mort d’une seconde 
rechute (non tratée) 17 jours après le deuxième 
traitement, avec une parasltémie très Impor- 
tante, de I’hémoglobinurie et une forte hyper- 
thermie (41,s OC le ]ovr précédant sa mort). 
Ces rechutes secondaires importantes sont obser- 
vées dans la pérlode initiale (presque toujours 
pendant le premier mois), un équilibre entre 
les parasites et l’organisme s’installe enswte. 
Dons d’autres ca. une faible parasitémie sans 
rechutes suit le premier accès, ou II y  a des 
apporitlons irrégulières de parasites en petit 
nombre. Les apparitions des Bobesme se font de 
plus en plus rares, tout comme sur les animaux 
normaux et à la longue les examens sont le 
plus souvent constamment négatifs, même sur 
les individus qui s’avèrent porteurs par ~nocu- 
lation de sang à des animaux Indemnes. A titre 
d’exemple : un bovin a pu être swi pendant 
18 mois ; son sang était presque constammeni 
positif jusqu’à 7 mois après I’inoculatton, ensuIte 
les parasites n’ont plus été observés, mals I’ino- 
culation de son sang. 17 mois après I’lnfection. 
prouvait qu’il étalt encore porteur ; un autre 
animal ovat une porasltémie presque continue 
pendant les 5 mots de l’observation ; un tro+ 
sième présentait des parasites à intervalles irré- 
guliers pendant les 8 mo,s d’observation ; un 
autre devenait brusquement négatif après 5 mots 
et ne présentait plus de parasites par la suite 

12souches différentes ont été utilisées, obtenues 
soit par splénectomle de porteurs, soit par ~njec- 
tlon de sang d’un porteur, soit par Infection par 
des tiques au laboratoare : il ne semblait pas y  
wmr de différence marquée quanl à la viru- 
lence entre les différentes souches. dont 5 ont 
été transmises par la seringue 2 fols ou plus 
sur des anomaux splénectomlsés ; souvent le 
premier passage d’une souche « sauvage » n’exi- 

(observation pendant 14 mois). Nous n’avons pas 
observé de cas où les parasItes ne réappa- 
ralssent pos après le premier accès (sauf les 
rares cas où le traitement stérilisant l’animal de 
I’~nfection). 

a. - a. Argenfino. 

Les anomaux non splénectomisés indemnes 
xmblent très résistants 0 l’inoculation par la 
;erlngue de ce parasite (voir la partle à venir 
iuï la prémunltlon artlficlelle), tout au moins 
avec les souches employées (et cela dépend de 
la race, comme nous l’avons indiqué aupara- 
vant (UILENBERG, 1968) ; dans de rares cas, 
wr des taurins, un traitement semble Indiqué). 

MOIS les bovins splénectomisés résistent éga- 
lement souvent, sans que nous ayons pu obser- 
ver sur cette catégorie d’animaux une influence 
de la race. Sur 33 animaux splénectomisés. ino- 
culés par la sungue, 16 n’ont pas été traltés 
et aucun n’est mort à la suile de l’accès ; beou- 
coup de ces animaux ne réagirent que par une 
parasitémie et une hyperthermie (le plus sou- 
vent entre 40 et 41 “C). quelques-uns présen- 
talent un léger abattement et de l’inappétence 
pendant quelques jours. Les 17 autres ont été 
traités ; 2 sur 17 sont morts, malgré le tmte- 
ment : une proportion inconnue aurait guéri 
sans traitement, celwci étant souvent admi- 
nistré pour essayer divers médicaments et non 
toujours parce que l’état de I’anlmal fût Inquié- 
tant. La température maximale varlait chez 26 
des 33 animaux entre 4ooC et 41 OC, chez 6 
entre 39.5 OC et 39.9 OC. un seul animal ne 
présentait pas d’hyperthermie (malgré une para- 
stiémie élevée). Il ne semblait pas y  war de 
corrélation entre le degré d’hyperthermie, le 
degré de porosltémle et les symptômes cliniques. 
La paraskknie restait faible dons 26 cas, dans 
7 cas elle était Importante (de façon relative 
les 0. orgentrno n’étant jamais 51 nombreuses 
que les B. bigemmo). 
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geait pas de traitement, tandls qu’un animal 16 n’ont pas été traités, et un seul est mort 
est mort au Se passage d’une souche, qui n’avait d’anaplasmose : sur 4 des 16 la parasitémle 
pas exigé de traitement aux 3e e+ 4e passages. ~ restait assez faible, les 12 autres avaient de 
Il semble que, de façon qénérale, B. orqent~na nombreux ou très nombreux anaplasmes dans 
inje& par la swingLe né soit pas un parasite 
très pathogène, ni pour les animaux normaux, 
ni pc>ur les splénectomisés (à l’opposé de 5. brge- 
mina, surtout en ce qui concerne la dernière 
catégorie), tandis que l’infection conférée par 
les tiques (8. mrcroplus) aux splénectomisés s’est 
toujours montrée très virulente et mortelle en 
l’absence de traitement (et parfois malgré le 
traitement). / 

Après le premier accès, de rares B. orgeniina 
sont observées de temps en temps sur certains 
animaux pendant un JOUI- ou deux, sans symp- 
tômes cIinIques (sauf parfois une légère hyper- 
thermie), sans régularité ; sur d’autres on~maux 
les parasites ne réapparaissent plus, bien qu’il 
soit souvent possible de prouver par Inoculation l 
à d’autres bovins qu’ils sont restés porteurs. 
II n’y a pas de rechutes secondaires importantes 
comme c’est souvent le cas pour B. b~gemino. l 
C. - A. Marginale. 

Nous n’avons pas de données relatives à la 
virulence des souches malgaches inoculées par 
la seringue aux bovins normaux adultes. Quant 
aux jeunes veaux normaux, ils sont très résls- 
tants : 23 veaux de moins de 2 mas. de race 
taurine pure ou presque, inoculés, en sous- 
cutanée, avec 10 ml de sang de porteurs chro- 
niques ont tous survécu sans tratement. 19 
des 23 ont pu être suivis plus ou moins régulière- 
ment : sur 14 la porasltémie restait faible, sur 5 
elle devenait assez Importante, et sur 4 d’entre 
eux une anémie plus ou moins importante a I I 
été observée (dont II n’était d’ailleurs pas tou- 
jours possible de savoir 51 elle étoIt due aux 
anaplasmes ou à des accès concomitants de 
Bobesroe ou d’Eperyihroroo) ; dans aucun CG il 
n’y awxt des symptômes cliniques. Les 4 autres 
veaux, qui n’ont pas pu être contrôlés régullère- 
ment, n’ont pas montré de maladie clinique et 
n’ont pas été traités non plus. 

Quant aux bovins splénectomlsés, les souches 
malgaches isolées au hasard se sont révélées 
être relatlvement peu virulentes : Sur 22 anI- 
maux splénectomlsés, Inoculés avec la seringue, 
indemnes d’anaplasmes (également d’A. cen- 
fraie), et qui ont pu être SUIVIS régulièrement. 

le sang, mais I’hyperthermie faisait souvent 
défaut ou, le cas échéant, dépassalt rarement 
4OoC ; dans 1 cas elle a ottelnt 40,8oC, le seul 
aumol qui est mort, 6 animaux ont été traltés ; 
dons 3 cas le traltement semblait nécessaire 
étant donné la parasitémle et I’hyperthermie 
élevées (de 40,5 OC à 40,9 OC). et un de ces ani- 
maux est mort d’anaplasmose le lendemain du 
traitement ; dans les 3 outres cas le traitement 
(oxytétracycllne ou chlortétracycline) étalt insti- 
tué en tant qu’expérience thérapeutique ou 
moment où la parosltémie était encore relati- 
vement faible. 

Plusieurs souches différentes ont été utIlisées. 
proses au hasard (obtenues après splénectomies 
de porteurs ou par Inoculation de sang de por- 
teurs) ; il ne semblait pas y  OVOIT de différence 
marquée entre les souches quant à la virulence. 
si même les deux souches qui ont nécewté le 
traltement de 2 animaux se montralent peu VIT~- 
lentes sur d’autres. 

L’évolution de la parasitémie après le pre- 
mier accès est variable, mais le plus souvent II 
y  a des rechutes (qu’il y  oit eu traitement ou 
non), souvent aussi Importantes que le premier 
xcès. avec une hyperthermie très faible ou 
le plus souvent nulle ; ces rechutes peuvent 
être observées dans les quelques mois qui suivent 
l’infectlon ; à la longue elles deviennent moins 
mportantes et finalement II n’y 0 plus qu’une 

aible porasitémle continueou alternant avec des 
pérlodes de rémission. Aucun ammal n’est mort 
de rechutes, même en l’absence de traitement. 

Notons encore que tous ces animaux étaient 
îgés de moins de 2 ans. 

D. - A. Centrale. 

La virulence de cette espèce s’est montrée être 
conforme à ce qui est Indiqué dans d’autres 
pays. (La souche que nous avons, obtenue 
d’Israël, est toulours celle isolée en Afrique du 
jud (THEILER, 1911).) 

AinsI que nos expériences de prémunition 
x-tlficielle (voir une autre partie de ces notes) 
‘ont confirmé, elle est peu wrulente pour les 

>Ovins normaux, mêmeaduItes.Environ4.000ani- 
TI~UX de tous âges et de roces différentes (tau- 
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Tins. zébus et métis) ont été inoculés avec A. cen- 
trale en provenance de porteurs au laboratoire. 
dont l’examen hématologique le jour du pré- 
lèvement confirmait la présence des parasItes. 
Aucun animal n’a été traité, aucun symptôme 
clinique et aucune mortalité n’ont été observés, 
bien qu’il soit certain qu’un qrand pourcentaqe 
de ces animaux, vi& dans-des cintres où Ïa 
lutte contre les tlques était très efficace (VOIT 
UILENBERG, 1965) n’était pas porteur d’ana- 
plasmes. 

Nous avons comparé le wurcentaae de ces 
formes sur quelques anlmaix spléneciomisés et 
normaux. Sur chaque animal au moins 200 éry- 
throcytes Infestés, pris au hasard sur toute la 
longueur du frottis. ont été classés : 

Nous avons pu observer au laboratoire que 
ce parasite peut d’ailleurs parfois donner une 
porasitémieélevée(suivied’aném~eparfoisimpor- 
tante), accompagnée quelquefois d’hyperther- 
mie modérée, tout au mofns sur les adultes. 

Quant aux bowns splénectomisés, indemnes 
d’onaplasmes (y compris A. morgmole). 

a) Formes bourgeonnantes = formes ayant 
deux petits bourgeons : ces formes ne peuvent 
d’ailleurs pas être séparées de façon nette des 
formes triples. puisqu’elles changent groduelle- 
ment en formes trlples. et ensuite formes gémi- 
nées (doubles) ainsI que nous avons pu I’obser- 
ver dons le sang frocs par mlcroscopie en 
contraste de phase. Sur 15 animovx inoculés par la seringue, 

9 n’ont pas été traltés et ont guéri spontané- 
l 

ment : la parasitémle restait assez faible sur 3, 
sur les 6 autres les anoplasmes devenolent nom- 
breux ou très nombreux. et l’accès étalt accom- l 
pagné d’hyperthermle (variant de 39,l OC à 
4OOC). 6 ammoux ont été traités (oxytétracy- 
cline ou chlortétracycllne), dans 5 cas parce 
que la parasitémie étalt élevée, et qu’il y  awt 
une fièvre de 39.5 à 40,l OC, dans un cas au 
début de l’accès. II est probable que tous les 
anNmaux auraient guéri son5 traitement. mais 
nous ne pouvons en être certain. 

b) Formes triples = les deux extensions de 
protoplasma sont à peu près de la même taille 
que la cellule mère ; une séparailon nette des 
formes bourgeonnantes d’une part et des formes 
géminées de l’autre n’est pas powble. 

c) Formes bourgeonnantes et formes triples 
ensemble. les limites n’étant pas nettes de par 
leur transformation graduelle d’une forme à 
l’autre ; on peut souvent hésiter sur l’une ou 
l’autre appellation. Pour certolns animaux nous 
n’avons même pas distingué les deux. 

A noter que les accès dus 0 A. cenfroie étalent 
beaucoup plus souvent accompagnés d’hyper- 
thermie que ceux dus aux souches malgaches 
d’A. marginale. 

Résulfots : Voir tableau II, 

Les rechutes après le premier accès sont en 
moyenne moins Importantes et moins nombreuses 
qu’avec A. morgrnole. et elles ne sont pas accom- 
pagnées d’hyperthermie : dons quelques cas elles 
étalent toutefols 0uss1 importantes que le pre- 
mier accès. Ensuite, II y  a une faible parasité- 
mie continue ou alternant avec des périodes 
de rémission. 

Ces observations montrent que la splénec- 
terme ne paraît pas provoquer d’augmentation 
apparente de la proportlon des formes bour- 
geonnontes ou triples de B. bigemma, à I’~nverse 
de ce qu’a pu constater et écrire RAYNAUD 
en 1962. 

40 Influence de la rplénectomie 
sur la morphologie de 0. Bigemino 

RAYNAUD (1962 b) signale que la splénec- 
tomle ougmenteralt la proportion des formes 
bourgeonnantes et triples de B. btgemmo. Mais 
il ne se base que sur la comparason des chiffres 

Ajoutons que le pourcentage des formes 
doubles (deux paraslies par érythrocyte, résul- 
tant de la dlvlslon) varlalt sur ces mêmes ani- 
maux de 30.6 0 46.7 p. 100. avec une moyenne 
(sur 1.707 érythrocytes infestés) de 38.1 p. 100 
tandls que le pourcentage d’érythrocytes infes- 
tés par un seul parasite (qui peut être de dlffé- 
rentes formes. mais ne présente pas de bourgeons) 
étalt de 48,l à 65.7 p. 100. avec une moyenne 
(sur 1.707 érythrocytes) de 57.1 p. 100. II y  avait 
des différences stotlstlquement significatwes entre 
certains animaux en ce qui concerne ces pour- 

qu’il a obtenus sw bovins splénectomisés avec 
ceux donnés par SERGENT e. a. (1945) sur oni- 
maux normaux ; or. ces résultats sont diffi- 
cllement comparables entre eux, étant donné 
que I’~nterprétation des différentes formes n’est 
pas Identique dans les deux publlcatlons. 
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B 73 = Accès après inoculation de sang infecté, 
B 85 = porteur : accès aorès soléneccomie. 
B 28 = Porteur I acds E&h sp1énectomie; 
B 34 = porteur ; accès après splénectomie, 
B 41 = POïL.Yï ; accès après splénecromir. 

centages. mais cela n’avait aucun rapport avec 
la splénectomle, et se rapporte peut-être au 
stade d’évolution de l’accès. 

CONCLUSIONS ET RÉSUMÉ 

Des détails sont donnés sur la durée de I’I~cu- 
bation parasitaire et thermIqueaprès inoculation 
par la serInque de B. bigemina, B. argentino, 
A. marginale et A. centrale, sur la durée de la 
pérlode de latence postopératoire après splé- 
nectomie, sur l’évolution de /a porasltémle après 
splénectomie et après inoculation par laseringue 
de ces parasites. 

Aucune différence statistlquement significative 
n’a été trouvée entre animaux normaux et 
splénectomisés quant à la durée de l’incubation 
parasitalre et thermique après Injection de sang 
avec 5. bigemino et B. argentino. II n’y a proba- 
blement pas non plus de différence en ce qui 
concerne A. marginale et A. centrale, mais I’in- 
fluence de la dose d’anaplasmes injectée sur 
la durée de l’incubation domine le tableau. 

La splénectomie de porteurs de 6. bigemmo, 

A. marginale et A. centrale met touJour8. ou 
pratiquement toujours, ces parasites en évi- 
dence : II n’en est pas de même pour B. orgenilno, 
la proportlon des porteurs révélés étant probo- 
blement Inférieure à 50 p. 100. Un pourcentage 
important des animaux guérit spontanément des 
accès postopératoires de B. bigemino, B. argenfrno 
et A. morglnak tandls que tous les porteurs 
d’A. cenlrale guérissent sons traitement. 

L’infectlon à 8. blgemina transmise par la 
seringue aux splénectomlsés indemnes est le 
plus souvent mortelle en l’absence de traitement, 
tandis qu’un pourcentage important de splénec- 
tomisés résiste à I’Inoculatlon par la seringue 
de B. argentma. A. marginale et A. cenirale. 

Aucune influence de la splénectomle sur le 
pourcentage des formes bourgeonnantes et triples 
de B. bigemino n’a pu être mise en évidence, à 
l’opposé de ce qu’écrit RAYNAUD (1962 b). 

Serv~e d’Entomoiogie et Profozoologie. 
Laboratoire Central de J’Eievoge, Jano- 
norive. Institui d’Elevage et de Méde- 
one Vétérmaire des Pays Tropicaux. 
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